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LES BRISE-VENT
 
par Ralph A. READ, Specialiste do la Recherche Forestiere'
 

INTRODUCTION 

Ds les premiers temps de leur installation, les colons ontplant6 et entretenu (les brise-vent destines A les prol~ger contreles intemp6ries et h ainiliorer les conditions de vie dans lesgrandes plaines des Etats-Unis. Vers 1860, les agriculteurs desgrandes plaines de rEst out plant6 des arbres autour de leurmaison et de leur jardin, ainsi que le long des limites de leurschamps, non sculement pour rompre ]a monotonie de ces 6tendues plates et sans arbres, mais aussi pour att6nuer ]a violencedu vent. En fait, les plantations d'arbres dans les plaines ontW considr~es tellement importantes pour ]a fixation (lescolons qu'en 1873, le Congrbs a vo16 le Timber Culture Act (loisur l'arboriculture) pour encourager ]a plantation d'arbres surtoutes les terres nouvellement concd6es.
Au cours des anies 1890, M. B.E. Fernow, chef de laDivision des For~ts du D6partenient de l'Agriculture des Etats-Unis ('actuel Service Forestier) a collabor6 avec la stationexp6rimentale d'agriculture des grandes plaines -t l'a encourag~e i entreprendre des essais de plantations d'arbres pourd6terminer les especes qui convenaient le mieux aux plaines.La fort nationale (,u Nebraska, qui a 06 cr6e en 1902, a M6la premiere grande exp6rience de plantations d'arbres sur desdunes. Les ,leveurs et les agriculteurs des r6gions de dunes 

(1) M.head est en poste A Lincoln Nebr. of6 il coop~re avec la station 

exp~rimentale agricole de Universte du Nebraska. 
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ont depuis lors continue ii phanter des arbres atutour de leurs 
6levages et de leurs fermes, enI particulier stir les prairies de 
grands parcours, pour prot6ger le b6tail en hiver. Carlos 
G. Bate3, 'un (ies premiers ciercheurs dii Service Forestier, a 
r6dig6 la premiire publication importante dui DApartenient de 
r'Agriculture sur les brise-vent ainsi que suir leur influence et 

leur utilit6. Son i)ulletin qui est maintenant 6putis6 a 616 pulli6 

en 1911. 
Les stations locales du Bureau of Plant Industry du D6par

tenient de l'Agriculture, qui reliwe maintenant de rAgriculture 
Research Service, ont entrepris des expl6riences Ie plantations 

d'arbres pendant la 1)6riode 1910-1920 dans des localit6s situ6es 

prs de Mandan, N. Dak., Cheyenne, Wyo, Akrom, Colo et 

Woodward, Okla. Le vote de la loi Clarke-McNary en 1924 

accordait tine aide f6d6rale aux agriculteurs pour leur per

niettre de se procurer des arbres aux prix coAtants, par l'inter

m6diaire des p6pinieres de 'Etat et des services de vulgarisa

tion pour les planter sur des exploitations agricoles et des 61e

vages des grandes plaines. 
Le Shelterbelt Project mis en u'vre de 1935 A 1942 et qui 

en 1937 est devenu le Prairie States Forestry Project (projet 

forestier des Etats des prairies) 6tait le plus important projet 

de plantations de brise-vent qui n'ait jamais 616 ex6cut6. An 

titre de ce projet, le service forestier des Etats-Unis aidait 	direc

tement les agriculteurs et les 6leveurs it organiser et a 6tablir 

des brise-vent stir les terres cultivales des plaines de 	 l'Est, 

de nianii re i former une ceinture allant de ]a Dakota du Nord 

au nord dui Texas. 
Raphael 	Zon, qui a dirig6 les recherches stir les brise-vent, 

aentreprises par le Service Forestier vers la fin de 1930-40, 

6nergiquenient plaid6 en faveur de la cr6ation fie brise-vent 

dans les plaines en faisant la d6claration suivante : 

<<On -it!ribue aux arbres plantLs en brise-vent l'aminlio

ration des conditions physiques qui se manifeste de la 	facon 

la pils tangible par la protection des cultures et des terrescul

livables. Its possMIent, en outre, une valeur capitalequi ne pent 

pas dtre exprime en valeur materielle, ni 9tre comprise par 

ceux qui n'ont pas v ic dans la r#Hgion des grandes plaines; 

en effet, Us renforcent ie moral des populations en les protg

geant contre les vents qui so ff lent sans cesse, en leur dispen

sant une ombre qui les protege contre les rayons du soleil, en 

anieliorantle paysage, en donnant davantage de prix at la pro

prigtM et en accroissant vritablenent la valeur de celle-ci; 

enfin et surtout les arbres, en donnant aux habitants l'impres

sion d'etre chez etaa dans leurs terres.: (Extrait 16g&rement 
modifi6 de Possibilities of Shelterbelt Planting in the Plains 

Region, 1935.) 
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Au cours du siicle qui s'est eGtil( depuis la cr(ation de 
la preniire exploitation agricole prCs die Beatrice, Nebr., i'exp)6
rience empirique (de inilliers d'agriculteurs et d'c1eveurs qui 
ont plant6 des arbres et les travaux des organismes f6d6raux 
et d'Etats nous ont nieux renseign¢s stir la nianibre de planter 
ties arbres et ties brise-vent dans les plaines. 

Le pr sent nianutel r6sunie les connaissances que 'on pos
sele stir les influences et la valeur des brise-vent et donne (ies 
recommandations pratiques pour ]a plantation et 'entretien 
des brise-vent dans les grandes i)laines (i Centre. Cette region 
comprend le Nebraska, le Kansas, le Colorado oriental, et la 
partie neri(Iionale (ie ]a )akota dtu Stid. 
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POURQUOI PLANTER DES BRISE-VENT? 

Les brise-vent sont de bons investissenients pour les exploi
tations et les dlevages des grandes l)laines. Ils 1)rotegent les
habitants, les btilnents, les jardins d'agreiment, les jardins 
potagers et les sols, les cultures, le btail, le gibier et les installations publiques contre les conditions climatiques extrdines 
dans la region (fig. 1).

Ces conditions extr6nies coinprennent des annes h faible
pluviosit6, (e grosses chaleurs en M6, ainsi que des anndes de 

Figure 1. - Structure des brine-vent prot6geant lea champs et lea fermes dans VOkl. 
homa. 
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chutes de neige peu abondantes et (ie grands froids en hiver.
 
Ces extremes sont accentuts par la persistance (ie vents tris
 
rapides hinns les l)aines. Ces vents sour particuii~remept" per

,!istants et violents A la fin Ie 'automne et an d61ut (lt Vin 
temps lorsque la plupart des sols ne sont pas proteges ncore 
par les cultures. L'6rosion 6olienne endoniniage la structure et 
la fertilit6 des sols. La violence du vent met h nu et emporte 
les graines qui viennent (l'6tre senices, provoque la verse des
 
c6rales et du inais, d6grale les fruits et les 16gumes et entraine
 
la neige ainsi que la terre sur les routes de campagnes.
 

En 6t6, (es vents secs et chauds brulent les r6coltes, dimi
nuent les rendements, augmentent les pertes ('eau pendant
 
i'irrigation et dess6chent les ;ols. En hiver, les vents froids
 
rendent la vie difficile aux habitants et au b tail. La neige est
 
entrain6e dans les ravins et les foss6s, privant ainsi les champs
 
de liumidit( dont ils out besoin; elle bloque les r6seaux de
 
transport et (ie communication. 

Comnment les brise-vent att6nuent-ils les dg its occasionn6s
 
par le vent (lans les plaine-? Les brise-vent bien situts peuvent
 
l)roteger les cultures de diffirentes faqons. Dans les champs
 
cultivds, ils peuvent amdliorer le icroclimat et la production
 
v~g6tale parce (itle 

1. 	 Ils rcdluisent Ia vitesse (in vent et l'6rosion du sol. 

2. 	Ils modifient la temprature Ie 'air et du sol. 
3. 	 Ils rCdluisent 'Cvaloration et la transl)iration. 
4. 	 Ils amdliorent la repartition Ie la neige et Ie l'huinidit6 

(In sol. 
5. 	 |Is amnliorent la r6parltition de 1'eau dans Pirrigation 

par aspersion. 
6. 	 Ils rdduisent les brfilures occasionn6es par le vent et 

emp~hent les plantes de se faner. 
7. 	 Ils protgent les semis en emp~chant les graines d'6tre 

enlevdes par le vent. 
8. 	 Ils prot~gent les cultures arrivdes a maturit6 contre la 

verse. 

A la ferme, les brise-vent rendent le paysage plus agrgable
 
et en outre ils peuvent :
 

1. 	116duire les besoins en combustible pour le chaiffage 
des maisons. 

2. 	Rduire les cooits d'entretien. 
3. 	 Assurer le confort personnel dans les endroits ofi les 

habitants travaillent. 
4. 	 Emp~cher que ]a neige ne soit enlev6e des zones culti

vt'es et entrainge an loin. 
5. 	 Prot6ger la volaille. 



6. Proteger le jardin potager et les vergers.7. Enip~c~her le bruit (ies grandes routes (ie parvenir jus
qu'aux fernes. 

Sur les prairies de longs parcours et les piiturages, ainsique (Jans les endroits rservs A I'alimentation dui btail,les brise-vent peuvelt : 

1. Rduire la mortalit6 due aux tempites de2. 116duire les besoins en 
neige.

alinients d(i b6tail pendant l'hiver.3. Maintenir ]a productivit6 et rtduire les pertes de veaux.4. Emp~cher qtIe ]a neige ne s'accumule dans les zonesrIservdes au btail.
5. Amnliorer la production et la quaWit6 di fourrage.
6. Fournir de 1Jombre. 

Dans les zones ('intret public, Comme le long des grandesroutes et des votes ferrdes, les brise-vent peuvent : 
1. Protdger les loites et les Cl6tures contre l'accumulation 

de la neige et de la terre.2. Protdger les 6hiculesv contre les vents violents et qui 
3. 

souftlent en bourrasque.
Protdger les terrains (ie campenient, de sport, contre levent et la poussire. 

Dans toutes les r6gions des plaines, les arbres et les brisevent peuvent aussi : 

1. Am6liorer I'aspect d(i paysage.
2. Assurer le vivre et I'abri dii gibier.3. Fournir de petites quantit6s de bois, comme par exempledes pieux et (Iu bois de feu. 

L'ACTION DES BRISE-VENT SUR LE MILIEU 

Dans ]a zone abritee, qui est situde sons le venttations d'arbres, le milieu des l)Ianest nettement diffdrent de celui deschamps non abritds exposes au vent.vitesse (di Dans ]a zone abritde, ]a 
importants 

vent est plus faible et il en rdsulte (ies changenientsan point de vue tempdrature
atmosphdrique, hunidit6 

ie 1'air, humidite
du sol, 6vaporation et transpiration

des plantes. 
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Effet sur Ia vitesse du vent. 

L'importance de la rIluction (i vent (61)end des caract6
ristiques des brise-vent. La hauteur, la densit6, la t'orine, . hIt'r
geiir, ha longueur et la coiltinuit6 des brise-vent sont des fac
tentrs qui influent tons sur le ,egi'6 de protection. 

Effet de la htletir.-- La hauteur des arbres est probale
ment la caract6ristiqueila plus iniportanlte car II longueur de Il 
zone prot6g6e sons le vent est proportionnelle a la hauteur dui 
brise-vent. La longueur de la zone prot6g6e s'exprime done cou
raniment en hauteur de brise-vent (-I). Par exemple, la force d(i
vent sera r6duite diff6rennient, A des distances sous le vent 
6gales A quatre, dix oi vingt fois la hatleur moyenne du brise
vent mais la rUduction, en pourcentage a -1H-,par exemple est ]a

mnie, quelle (file soit la haiuteur d(i brise-vent (fig. 2 et 3).
LoI-sqne Ia direction d(i vent fait un angle droit avec l'axe lon
gitudinal d'un brise-vent, la vitesse dui vent, dans ]a zone pro-

Direction du vent 

La vitesse du vent 6 24 m~tres est 6gale 6 

7 -40% de ce qu'elle est en terrain non prot6g6.
H 6 m tres 

o iH 2H 3H 4H 

Lo vitesse du vent 6 48 mitres est 6gole 6
H 12 mtres  40 ?b de ce qu'elle est en terrain non protg6.

UI I I "1I
 
oIH 2H 3H 4H
 

La vitesse du vent 6 72 m~tres est egole 6 
40 Po de ce qu'elle est en terrain non proteg6. 

H Ir m6tres 200 4H 

S II I 

0 IH 2H 3H AI 

1I I

O 50 100 150 200
 

Distance sous le vent (en pieds) H1 pied 0,30 ml. 

Figure 2. - La Iongueur, sous le vent, de la protection eat proportlonnelle h la hauteur 
du niveau d'arbres. 
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t6gde est sensiblenient 1)Ins faible sur des distances allant jus
q(u'h vingt fois la h1autteur inoyenne (Iii brise-vent. On note tineleg6re r6(iuctio'l de ]a vitesse du vent jiisu'a 30 H. En oire,on constate tine l6gire rhuction (de Ia vitesse (diu vent entre 2 it
5 H au vent de certains types (debrise-vent.


La reduction en pouircentage de la vitesse 
IN vent pour tinedistance (Ielconque I1 d'un brise-vent dense est relativenientconstante ct ne d(pend pas de la violence (In vent. Un brisevent qui abaisse de 32 ki/h it 16 km/h Ia vitesse dui vent a 8 Hrduira un vent de 65 kin/h A 32,5 kin/h au m6inme point (fig. 3).Bien que ce ral)port ne soit l)as valable poUr les brise-vent plus
l)erin6ables, ii n'est donn6 ici (Jii'a titre ('indication approxinalive. Ce qui est beaucoip pus iml)ortant c'est que les brise-ventptiissent rcduire a vitesse (lu vent
qui est 

i mins de 18 a 25 kin/h, cela vitesse limite A laquelle la terre comnmence ih 6re 
enlev6e. 

Direction du vent ._ 

25650 doto.. CSO ' dons un chomp non N 50 6 70', 70680.prot6gd.
 

0 5H 
 ION 15H 
 20fl
 

-Votesse souslevent
 
(mdtres por hourel
 

Vitesse dons un chomp 
 I mile 652 melres non prot6g6. 5 ION 15H 

20 56 10 10614 146 16 
40 10620 20628 28632
 

Figure 3. 
- Zone o6i la vitesse du vent sous abri de a barri6re est r6dulte, exprim6een pourcentage de sa vitesse dans un champ sanstive sous Is vent avec arbres. Exemples de vitease effecdes vents soufflant A des vitesses de 32 A 64 km/h sur unespace d6couvert. L'dchelle verticale a t6 exag6ree. 

Effels de lI densitM et de la largeur. -- La densit6 d'unbrise-vent exerce aussi une influence sur la reduction de lavitesse du vent. Des brise-vent trs denses rdduisent davantage la vitesse (dii vent dans la zone de 0 a 10 H que ceux quisont 1)is clairseins. Mais la distance sous le vent de Ia rdduetion effective est limite. 
Les barrkres de densit6 inoddrder(duisent ]a vitesse du vent vers I'ext6rieur stir tine distancesup6rieure a celle des barrihres tr~s denses (fig. 4 C). Les brisevent qui, h 
 leur base, sont trs perinables, ne rdduisent pasautant Ia vitesse (iu vent que ceux qui sont denses inais la rdduclion naximale se produit A tine plus grande distance sous levent qui sont tr6s per
(fig. 4 B). Les brise-vent pei denses etinables au vent sur toute leur hauteur assurent une protectionrelativenient faible dans leur voisinage iini6diat et une protec
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0 

C 

Direction du vent-, 

A 6Tres permiables 6 tous les tages 

82 687% de 879I969Oo vitesse dons un 894 N 96l0~6 99 % N a 0champ non protg9 
o 5H 
 0OH 
 15H 
 20H
 

B Etage suprieur dense et itogeinf6rieur tr6s permeable 

75 57%~~65 55 690 % 99 a 00a~ 

5H 
 IOH 
 15H 20H
 

Mod&6ment dense 6 tousles 6toges 

I\22 638 % 386 77% \ 77 687% 87 6-90% 
o 5H 
 IOH 
 15H 
 20H
Figure 4. - Zones o6 lavitesse du ventsoufflant dans un champ 

est r6dulte, exprim6e en pourcentage du ventnon prothg6 (1,50 m au-dessus du sol) sousde denslt6 diffhrente. L'6chelle abri de barribresverticale a 6t6 exag6r6e. (Daprhs Soegaard, 1954.) 
tion pratiquement nulle au-delh de 10 H. Les brise-vent d'unedensit6 modkr6e qui agissent comine un filtre plut6t que conimeune barri6re solide Sont gen6ralement considr6s conuneineilleuirs. Une densit6 lesde 50 A 65 % est considtr~e conie lameilleure pour les brise-vent des champs au Daneniark, enSuisse, en Grande-Bretagne et en Russie. Cependant, dans leNebraska et la Dakota du Sud, c'est dans la partie des brisevent situ6e sous le vent des 6crans d'une densit6 de 80 % environ(lue l'on a obtenu les plus fortes augmentations de rendenient 

en mals. 

Direction du vent 

IH
 

_ A H 1 14% 24% 3% 5% 70% 
0 51 O 
 15H 
 20H 
 25H 
 30 

15H
 

0_ 40% _ 40% 65% 75% 8% 8%0 5H IOH 15H 
 25H 
 30Figure 5. -
20H 

Zones o6 Ia vitesse du vent est rhdulte exprim6o ensoufflant dans un pourcentage du ventchamp non prothg6 (ii 0,2 H au-dessus dobarribres artificlelles A face vertrcale do 
Ia surface, sous abri dodlff6rentes largeurs dispolie. dan.A vent. L'6chelle des modAle. a 6t: exag6re. (D'apr.s Caborn, 1957.) 

un tunnel 
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Des brise-vent 6troits 'une densit6 ifloveN" e sont lout aussi
efficaces que les plus larges. En fait, les btrise-vent dont 1. jargeur est suprieure a 5 1-1 peuvent 6tre moins efficaces (Juc ceux
qui sont i6roits (fig. 5). I convient cej)endant de tenir conipte difait qu'une rang6e unique coniposfe (i'arbres de la n ine espce
ne sont pas sirs car les arbres morts peuvent faire des trotis
dans la rang6e et r(luire sensiblement l'efficacit6 (e la protec
tion. 

Effcls de la ormne de la section transversale.- La forne
(e ]a section transversale des barriires 'arbres influence aussi
]a vitesse dIi vent vers I'ext6rieur. Il semble que les brise-vent
verticaux protbgent inieux contre le vent sur tine )lus grande
zone ext6rieure que les brise-vent inclin[s. Coinne une partie
(in vent passe directenent it travers i barrire, ]a zone oil lavitesse (in vent est re(uite s'"tend l)lus loin vers 1'ext6rieur
(fig. 6). II senible qu'une pente 16g6renient inclin6e offre ioins 

Direction du vent 

l 1H 35% 33% 16% 45% 60% 75% 

0 51 IOH 15H 211 25H 30H 

JH
 

H 1 % 14% 24% 38% 52% 70% 

0 5H IOH 15H 20t 30H251H 

Figure 6. -
 Zones o6 Ia vitesse du vent est r6dulte exprim6e en pourcentage du ventsoufflant dans un champ non prot6ge (A 0,2 H au-dessus de Is surface) sous abri debarribres artificielles de section transversale de formes diffdrentes dispo 6es danstunnel A vent. L'dchelle des unmodbles a tA exaglr6e. (D'aprbs Caborn, 1957.) 

(ie r 6 sistance au vent. Cependant, les r6sultats des recherches

entrel)rises )our determiner 
la section transversale id6ale qui

prot6ge 
 le inieux contre le vent sont contradictoires, et il n'est
 
pas l)ossible de (l6gager 
des conclusions d6finitives tant qu'on 
ne disposera pas de plus ani)les renseignenients. 

Effets sur Ia temperature et I'humidit. do I'air. 

La temip6rature de 'air est niodifi~e dans la zone situme AI'ext6rieur des brise-vent. Au nord 'tin brise-vent d'une densit6 
moyenne situ6 dans le Kansas, la temnp6rature de Pair A mi(di en 
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juillet (fig. 7) h une hauteur comprise entre 0,30 in et 1,20 in audessus dIi sol labour6 (fans une zone situ6e de 0 Ai4 H du brise
vent 6tait de 3,6 ," plus 61ev6e que (Ians l partie non prot6
g6e. Cependant, (Ians la zone de 6 A 24 H, la tenip6rature 6tait en moyenne inf6rieure de 1,2 nC at 3 "C que (fans les champs
non prot6g6s. Pendant la nuit, la temipirature de l'air prs (iu 

Direction du vent Idu sud) 

25-.

15 

K3,6 Midi 

'C Jusqu'6 1,2.'C de moins5 / , e pu, .4 7i. --.-. -,:.,' ,'::.. .' r-.. s:..'t,2s 3 -cdemom ',s:
 
ipieds) 0 
 5H IOH 15H 20H 25H 30H 

25 
Nuit 

15;: ": 
 Jusqu' 3 'C de moths 

(pieds) 0 5H IOH 15H 20H 25H 30H 

Figure 7. - Zones de tempLsrature de I'air sous abri d'un brise-vent de 7,60 m de haut
at d'une densitA moyenne, par rapport aux temperatures dans un
Le vent souffialt h une vitesse de 22 A 32 
champ non protig6.km/h avec des tempiratures de 30 A 43 OCdane un champ non protdg6 en julliet dans le Kansas. L'6chelle verticale a 6t%exag~re.

(D'aprbs Woodruf et Cie, 1959.) 

sol (fans la zone sitn6e de 0 ft 30 H d6passait de 0,6o h 1,2o celle

de la zone non prot~g6e. (Voir aussi 
 quelques exemples des

effets aux points 1 A 5 de 'Annexe.)


Dans la zone prot6g6e des brise-vent, 'air est g6n6ralement
plus hunmide que (fans les zones non prot6g6es.Dans les plaines
des Etats-Unis et (fans les steppes de Russie on a constat6 quel'hunidit relative de l'air 6tait de 2 "i4 % plus 6lev6e (fans la zone prot6g6e par le brise-vent que dans la zone non prot~g6e.Par temps chaud et sec, cet effet petit se faire sentir jusqu'h
400 m6tres au-dela (fu brise-vent, selon sa hauteur. (Cf. aussi
quelques exemples des effets aux points 8 h 13 de 'Annexe, 
page 138.) 

Effets sur I'6vaporation. 

L'6vaporation est beaucoup plus faible dans la zone prot6
g6e par les brise-vent du fait que l'air est plus calne et la ternp6rature plus basse et I'liumidit6 atnospli6rique est plus 6lev~e
(fig. 8). L'6vaporation peut 6tre r6duite (fans une zone allant
jusqu'A 24 H sous le vent. Cette diminution de I'vaporation a 
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70 
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O S s e nt d, p pl...... C 
0 I /I n c u r m o r c,t I 

40 

2H 0 2H 4H 6H SH 
 OH 
Figure 8. - Pourcentage d'6vaporatlon en champ non protdg6 
au vent et sous le vent de rideaux de peupllers de structures 

diff6rentes. (D'aprbs Bates, 1911.) 

pour effet de conserver l'eau lors des irrigations par aspersion;elle r6(uit aussi les pertes des r6servoirs et mares. L'6vaporalion diminue davantage lorsque le vent est violent que lorsqu'ilest faible. La rduction de l'vaporation est )roportionnelle it ladensit6 (i brise-vent, de sorte que les barri6res perniuables, en
pari'ticulier celles qui sont tr~s peu denses a leur base nie sont pasaussi efficaces que les barrires (lenses (fig. 8). (Cf. aussi quelques exemples de ces effets aux points 14 A 20 de l'Annexe, 
pages 139 et 140.) 

Effets sur la temperature du sol. 

Les brise-vent influencent la temperature du sol dans levoisinage des arbres et inmimdiateinent au-dessous, mais lesdifferences h une profondeur de 45 cm atu-delh de 1 A 2 H audelh des barrieres sont negligeables. Nanmoins, la temperaturede ]a surface dti sol est plus 6levfe an printemps et en t6 etplus faible A 'automne et en hiver dans Jes zones protegees quedans les zones non abrit~es. (Cf. aussi quelques exemples deseflets aux points 6 et 7 de 'Annexe.) 
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Effets sur I'humiditi du sol et I'accumulatien de to neige. 

Les brise-vent conservent I'iulnidit6 du sol dan~t la partie 
sous abri en r(lduisant N'6vaporation ainsi que ]a transpip'ation 
et en assurant tine rel)artition dles precipitations, surtout (ie]a
neige. La neige est souvent enlev~e par le vent dans les ch..ips 
(ilnud(s et ie contribue gti6re a niaintenir i'hunidit( dt'.ol. 
La r6partition (Iela neige dans les zones abritees depend dqla 
structure de Ia bari re (fig. 9). Les brise-vent qui sont dens's 

Hauteur du Direction du vent Epaisseur
brise-vent de la neige

(en pieds) ((en pouces) 

60 60 
I0)rang~e peupliers de 18 m 401 de40 J ) de haut et ouverte 6 la partie 

SInf6rieure 

0 200 400 600 800 

60 160 
40 1 rong6e de soules de 6 m de hout 40 

et dense20 2 0 

0 200 400 600 :,800 

6 0 r t~t?'l/'/' Plusieurs ra ng~ e s (15 6 3 0 m 6 0 
-de large) de peupliers de 18 mn 

de hout et ouvertes 6 Ia portie40 inf~ri,'ure 
J 10 
_ _ _ _, _ _ _ 20 

0 200 400 600 800 

60 . PIusieur; rang6es (15 2 30 m 6 
de large) de peupliers de 18 m 

40 . do haut et denses 6 la portie 
20 [ ( inf6rieure 20i40
 

0 200 400 600 I00 

DISTANCES SOUS LE VENT (PIEDSI 

Figure 9. - Profils de 1'6palsseur de Ia nelge r6sultant do 
brise-vent de largeur et de structure dlff6rentes. La hauteur 
vertlcale des arbres eat exprlm6e en pieds (I pled = 0,30 m)
et 1'dpalseur de lanelge on pouce (2,54 cm) mal lea 6chelles 

sont exag6r6es. (D'apris Bites et Stoeckler, 1911.) 

A leur base laissent la neige s'accuniuler dans la bordure, ou 
A proximit6, situe sons les vents de la barri~re. Les barriires 
dont la base est plus perniable laissent 60 ft 80 % (e la neige 
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s'6taler' sur les chanqis siltics sous le vent. Le mode (I'accII1iitilation de la neige est 6troitement fonction (le a vilesse du venl.Les brise-vent font d'irer plus hongtcmps ia couche ie neigesUr les champs pro6gf6s et r6duisent ainsi la d(lperdilion deI'iunidit6 par evaporation. (Cf. autissi quelques exemples deseftets aux points 21 A25 de I'Annexe.)
Malgri6 one plus forte absorp)tion W'eat et I'auginentationdes rendenients des cultitres darts les champs prot6g6s par lesbrise-vent, on a constat6 (lite la quanti(, d'humidit6 restantdans le sol lMail plus forte dails certaines regions qie dans leschamps non prot6g,s. Cependant, les effels des brise-vent si,"
lhmi(idil( des sols situ6s daits la zone de 0 ,,t comn2 Hf sontplexes. Les auignientation; dues I I'accumulation de a neige, .1i'oiibrage et a.I la r(Idiction de i'6valratio peuventIhrencompenses parl' 'ulilisalion de 'l'hmidWiht par les arhi'es. (Cf.auissi queltiues exemples des efiets aux poinls 26 i 33 de 'Ai

nexe.)
L'accumnlalion de cong res 
cont'e les brise-vent et i)roximi I a pour effet (li ha suJ)ienicice du sol qui i'est )as gel6eou 
Iesol poreux geI6 est plus cleNvee (lit (ais les zones non pro-Itg es Oil le sol gle en prol'ofondeti.. Cel ht duisol permelt tine)lus forte infiltration de I'eau et rc(IuiI done les d(lper(litionsainsi (lite I'rosion du sol provo(,tie par un ruissellement rapideau printemps. (C. aussi (ItehuIies exemples des elfets an 

point 3 de I'Annexe, page 143.) 

Effets sur les propriitos du sol. 

Les brise-vent ainliorent les lp'opri 3t(s du flarnssol les 
champs ,i une distance souvent 6gale i 5-7 11 des arbres. ()'i anol( des amliorations physiques et chimiques v compris tnaccroisseinent de la teneur en malires organiqties, de la perm6alilit 
,de iaporosit6, de I'agrcgalion, de I'infillratio et dela prolondeur de I'horizon A. (Cf. exemples des effets points 35
-15,de I'Annexe.)

On trouvera darts l'Annexe des exemplesltypiqtes des
recherches qui ont M6'failes concernant l'influence des brisevent str la temprathire de I'air e (fI sol, I'itimidit de I'air,!'Vaporalion, Iarepartilion de la neige, le ruissellemeni, I'limidil6 do sol et iastructre (Iii sol. L'oinssion de certaines rubri
ques de la lisle indiquent (lite ies donnes ne sont pas dispo
rthlies.
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ACTION DES BRISE-VENT SUR LES PLANTES
 
ET LES ANIMAUX
 

Les zones prot~es par les sontbrise-vent g6nraleilent
lis )rop)ices at Ia croissance (ies )lanltes et ties anlimaux tt,,u,

inilieu dcouvert et non protg6. Les brise-venI reluisent le
miouvemenl (I'i vent, la teiiperathre ie I'air plendant Ila journide
et I'6vaporation tout en accroissant I'htiliii(IRi atilosl hriquc.
Ces modifications du| milieu reduisent la t'anslpiration (ies
plantes cttlliv6es et conservent au sol son hmnidit6. Oin a lIIcalciler l'inifluence d'un brise-vent sur ia t'anspirationi des 
plantes ails le Kansas pendant les jiourn6es chaudes el 6vent6esdu| mois de uiilet en uiilisantine lorniule qui tient coImite de
la vitesse (I vent et deIa ttlepraLture de l'air. La transpiration
(ILI c6t6 abrit par le brise-vent entre 0 et 20 1I 6iait 6gale a
79-95 '/ de celle (I'il chaip dcouvert. La )lus foile redutction
pendant la jotirn6e, soil 79 '/( iel Iransl)iration (fails Lin champ
dcotiverI, a et constite a ies distnces sitties entre 2 et
8 1-. Au-deh (Ie 25 I!, cette rduction Mlait nglieable. Pendant
la nuit, ie taux (Ie t'anslpiration A 2 1-1sous ie vent dait 6gale 
a ti9 / tie ce qu'eile etait (fails un chanip dcouivert. 

Les plates i)oussent pis rapidement lorsque les cellules
dies tissus sont remplies ('eati. Lorsque l'eau contenue (fails ia
cellule tonibe au-dessotis de sa pleine capacit6 par suite ('tile
transi)iration excessive, Ie l'absence (I'litiilit6 (fails le sol ou
des deux, les processus physiques et chimiques lde a croissance 
sont ralentis. A I'extrme, les plantes se fanent sous 1'effet de la
diminuliol Ie lihLlidite, surtotit iorsqu'il y I (Ii vent et tine 
teml~ratlure d1eve. 

Le gaz carbonique qui est indlispensable i Ia croissance ies 
plantes tend I s'accumtiler (ails les r(gions oil ii v I peu devent. En consqtuence, ii v a davantage de gaz carI(oniqIte dais
les piantes A I'abri ies brise-vent (Ii'en terrain (lecotivert. En
outlre, les plantes en titilisent tine plus t'orte quantile car les sto
mates des feuilles par lesquels le gaz carbonique pt~nre (falls
la planle restent otiverts pitis Ionglenips ali cours ies journes
ofi le niveau de IliildW ies planltes est dev6. 

Effets sur les cultures. 

On a constat (fails ie noiireuses parties (Ii imonde qu'hI'abri dies brise-vent les rendements des cultures de plein chamlip
Claient 1)11s devds que (fails tes regions non protlgdes. (Cf. 
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exeniples des effets a la page 146 de I'Annexe.) L'importance desvariations de rendenfent varie suivant les essais eniraison, des
diflerences de structure et d'eniilacenent des brise-vent ainsi 
que de ciinat et de teml)S. Les brise-vent l)eu Mlev~s et permlables ont des effets (ifti6r'ents (Ieceux qui sont (le gran(les
dinlensions et denses. Cependant, c'est (lans les climats frais 
et humides ou avec peu de vent que les avantages sont les plus
faibles. Mais en revanche, ils atteignent leur maximum pendant
les saisons ou sous les climats cau(Is, secs et 6venids. Malgr6 
ces diffih'ences, on a constat6 que l'abri fourni par un grand
ionibre (e tyl)es (le brise-vent i)roctrait ties avantagcs r6els 
sous t1n gran(I nobre (e cliniats diffC'ents. L'effet gcn6ral (e
la protectionl des brise-vent sur les rendelents en mais et en
cr6ales ihpetits grains qui a t6 not en 1935-41 dans la region
des gran(les plaines des Etats-Unis est in(iiqu sur la figure 10. 

,E 160 

o120
 

Z- 60"'
 

cc 0 

0 1 1903 ~ R piodr12ml d- 2 ~ c0mn s'urchom onroel4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20H 

I Bordreschom mo nrlg,d non 
DISTANCES PAR RAPPORT AU BRISE-VENT5 Rndmon.n.m. comEXPRIMtES EN UNITIES DE .dHAUTEUR DU BRISE-VENT 

(H -10 pieds 112 mn) sur cc diogromme) 

LEGENDES 
Effets sur des chomps ouverts et non prot~gis 

I Bordures de chomp non protdgdes 
2 Pertes normores sur los bordures du chomp 
5 Rendlement normal du chomp 

Effets suppl~mentaires surleschomps prot6gds por les brise-vent 

3 Pertes de rendement dons Iobande ddnudde ou voisinage
desorbres
 

4 Accroissement de rendement dCjou brise-vent 
4- 3 Effetnet du brise-vent 

Figure 10. - Coupe tran-versale Indlquant le rendement Sur un champ s1tu6 sous

d'un brise-vent. (D'aprbs Stoecler, 1961-62.) 

abri
 

Une bande 6troite de terre de ]a largeur d'envirop 1 H dis
posee parallh1ement aux barrieres (i'arl)res sir les deux c6t6s est 
souvent )en favorable aux cultures (fig. 11). Ces bandes sont 
occupees par les racines d'arbres qui itilisent I'humi(dit du sol
et les princilpes fertilisants qu'ii contient. I semble que cet effet
dcfavorable puisse itrei6 aussi .hI'olibrage et h l'616vation de 
la temperature de 'air. Les rendemnents des cultures peuvent
tre r duits a nant dans ces bandes. Cependant, ]a zone ainsi
affccte (le miani(Ile dfavorable est relativement faible par rap
port A la zone qui est influenc6e favorablement par les brise
vent. (Cf. n"' 3 et 4 (Iela fig. 10.) On trouvera une 6tude plus 
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al)l)rot'on(ie stir ce el'et dairs a section consactrc, aux Iini
tations. 

I'4 

Figure 11. - Effets d6favorables d'un brise-vent sur les cultures se falsant sentir 
jusque sur douze rangees de mais dans ce champ irrlgu6 du Nebraska occidental. Lebrise-vent est constitu6 essentlellement d'ormes de Sib~rie d'une hauteur de 13,70 m.(Photo aimablement communlqu6e par W.T. Bagley de I'Universite du Nebraska.) 

Effets sur les fermes et le betail. 

Les barricres d'arbres bien sitties l)euvent am6liorer le 
milieu local des exploitations oil tin grand nomi)re (e travaux 
sont accojiplis quotidiennement. La r6duction (i iflouvement 
(in vent en biver perinet d'avoir des maisons plus confortables 
tout en d6pensant moins de combustible. Les brise-vent petiveh!
emp6cher l'anioncellement de la neige et laisser ainsi aprbs les 
gros orages (fig. 12, A) tine zone d6gag6e oft l'on petit travailler. 
Le fait (pie les bftinients soient moins expos s atix intentp6ries
r6duit les coits de r6paration des d6gAts provo(Iu6s par le vent 
et les frais de peinture. Des brise-vent bien dispos6s et bien 
situ6s petivent atissi r6duire le inotivenient de la potlssicre et de 
la tet're, tont en atignientant le confort at l'exl)loitation l)endant
les joutrn6es chatides et sfiches de 1'6t6. 

Les brise-vent dispos6s autour des enclos i serves a I'ali
mentation (It btail protcgent les bovins contre les vents de 
I'hiver et enip6leient ranioncellement de la neige (fig. 12, B). La 
protection contre les vents froids (It nord r6duit la niortalit6 aui 
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Figure 12. - A) Des brise-vent blen situ6s protegent cette ferme Pn hiver et en te. -B) Bovins et moutons s'alimentant dans Ia zone protegee situee sous le vent, derriere 
un grand brise-vent large. 

cours (des orages el pertnet '11 i)6iail deCieuIX conserver son)Oi(s sans consommer davantage (i'alfi melts; elle r('(Ilit Illssi
1a IIIoralih, des veaux. Si la neige ne s'amoicelle pas, les encl)s
tCser'v:,. I'll'iMenlhiI ioi du b)Ctail I)eU'enIt rester (ic.gag6s.

I,'influencc (I Ia J)roteCtion fouirnie Ipar les Irise-vent a tMlu(l1e (alals [n granld nollibre de pays (III monde. Les r.6sultats(ill'rcn! scion l na turc de la region, les cultures ant rieures,I'll 1m dii, le temps, la densi duibrise-veni, etc. Les r6suIltats
('li gran(I nombre (e ces M1udes sont r6sumn6es (as l'Annexe.Les r6sultais proiuvenl ([tIe dants I1l majorit des cas, la protection asslr6e )ar les l)rise-vent (tas les r6gions agricoles 6ven-
Ices du monde en(ier a eu des eflets ieutireux sLir les culures, leb6lail, les bfa imenis de ferme ct les insialiations diverses. 

COMMENT UTILISER LES BRISE-VENT
POUR PROTIGER LES RICOLTES 

La plantation (Ie l)rise-veni sur les terres ciliv6es est tininvestissement i longlterine (Iestin6 i assurer la conservation (LIsol et (e I'eaui. Bien (que les I)rise-vent l)rocurent ral)idement 
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line certaine protection, il lentr fatit ce)en(tnnt tine trentaine 
t'ann11fes l)Otir (file letitr efficacit6 atteigne leti' maxinutli dans 

ies plaines dii centre. Coninue dans la plhipart des cas, iis restent 
encore efficaces p)endant vingt-einq it trente als, Il planttion et
I'entretien de ces brise-vent s'tend stir plus (]'ine gn6ration.
11 est iltispensable, en cons6quence, (file it platttion soit bien
cOlttie afin de protcger l'investissenient et d'asstll're des 1)6enc
fices constants i long ternite. Des eri'etirs dans le choix des 
essences, letir disposition, l'espacenent et l'enitltcenient peti
vent Ore coitecises. 

Les brise-vent ne peuvent Mire r 6 ellement efficaces qie s'ils
compllent Jes attres milthodes de conservation (Iit sol colime 
les flbotirs soius les cimatinies, les cultures de couverture et Ia
cutlture en tlnde. Les syst6ines de brise-vent font partie de l'or
ganisation g6n6rale t'ine exploitation; les sols et Il topogra
phie des champs, les terrasses, les rigoles, les patiirages, etc.,
airont ine forte influence sur ceux-ci et limiteront souveut letireml)acement. En cons6quence, il ftit teniir compte (lit pla
g( 'n'ald'itilisation des terres agricoles avant ('installer des
616ients permanents conmine les rideaux ('ar1res. Le svstmne 
(fii brise-vent dotl 6re organis6 et dispos6 ('apr s tine photogra
phie aerienne at grande 6chelle de l'exploitation oi de l'61evage.
En Ltilisant cette nietlhode (fig. 13), on pent se 'ltire une idee de 

Figure 13. - Pour I'exploltation ou le pAturage, le mode de protection par brise-vent
devralt dtre con;u compte tenu du plan d'utillsatlon agricole des terres. 
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la protection fournie par le brise-vent lpour tous les usages aux
quels est destin6e la terre.
 

Le proIri6taire ou le fermier doit 
 drcsser pour chaquechamp ou unit6 de terre une liste des protections que devra 
assurer le brise-vent. II est indispensable de )rendre cette (d6ci
sion dls le d6but car elle (6ter'minera la nature des sp6ecifica
tions Ai respecter pour Ia plantation atin que le brise-vent 
rponde autx objectifs qui lui sonl assignds.

Ainsi qu'il a 6t6 indiqu6 dans la premiire section, ]a densit6
des diff6renles hauteurs ('arbres dans les brise-vent a 6galement tine incidenice importante sur la structure de la r6duction
de Ia viiesse du vent, sous le vent, enet consequence suir d'aitres facteurs de microclimat. I1 faut des brise-vent de types diffkrents pour r6j)ondre aux divers objectifs. Par exemple, la
diminution du vent ncessaire it tine exploitation devra 6tre plusimportante mais moins 6tendue que celle qui est ncessaire 
pour protger tin chai). Cette diff6rence dans les objectifsn6cessite I'eniploi de diverses essences d'arbres et en noibrevariable, de dispositions et d'espacements diff6rents lesentre
arb'res, les rang6es et les rideaux d'arbres. 

MONOVALENTS OU POLYVALENTS? 

Bien que les brise-vent soient souvent plant~s pour servir ft 
l)lusieurs usages, neils petivent pas ordinairement conveniraussi bien h tous les usages en ,nihe temps. Ainsi qu'il Waindiqu6 prec6deminent, l'iniportance de la r6duction (du ventqui est n6cessaire pour atteindre tin objectif est souvent diff6
rente de celle qui est indispensable 
pour tin autre objectif.

Les variations de la densit6, de Ia largeur et de la forme durideau ('arbres sont n6cessaires pour obtenir diffrents modes
de rluction de la vitesse du vent et de leurs effets annexes 
sur
la (en prature, I'6vaporation et I'accuniulation de la neige. En
 
consequence, pour 
que les plantations procurent le maximum

d'avantages, les decisions 
que prendra le propritaire quant au
choix des essences ('arbres et A leur disposition optinlale pouratteindre les principaux objectifs en unati re de structure doi
vent avowir le pas sur toute autre consideration.
 

Les brise-vent polyvalents destines h repondre 
 it llusieursobjectifs ont fait I'objet d'exp~riences (fals le pass6 mais seuleient avec tin succs mitig6. Les r6sultats de ces plantations aubout de vingt ans ne semblent pas justifier ]a conibinaison dellusieturs objectifs en tin seul type de plantation. Par exemnple,les brise-vent destinls at proteger les champs ne doivent pas 
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comprendre (t'arbres comme le noyer noir et 'abricotier desti
ns a ]a production ties fruits. Ces arbres occul)ent beaucoul)
d'espace et ne contribuent gu~re A l'efticacit6 (les b)rise-venl. De 
munie, les brise-venlt (es chli)s destinds ft assurer une rjpar
tition maxiniale iela neige stir les chanl)S siteus sous le vent ne 
doivent pas COil)rendre t(es espces arbustives basses destines 
it servir d'abri et de nourriture au gibier. En l'occurrence, la 
ielisit6 (ies arbustes au niveau duisol crde (les congires pros

des brise-vent ai lieu ierepartir ]a neige stir les champs situts 
sous le vent. 

Les brise-vent doivent gdnralement ire plantds unique
ment 1)our rpondre ftun seul objectif. Ceci doit (lcerminer, 
compte tenu tes limitations inil)oses par le sol, les essences, 
leur disposition e leur esl)acenent. On petit envisager (les
variantes pour repondre A un o)jectif particttlier on secondaire, 
A condition que ceci ne nuise pas an bon fonctionnement Ie 
l'objectif principal qui doit avoir la priorit6 absolue dans le 
choix des essences, leur disposition et leur espacement, facteurs 
qui intluenceront la structure (In brise-vent. 

Quel que soit l'objectif 1)rincipal, les considrations qui ont 
trait aux loisirs, a l'esthetique et au gibier entrent presque totu
jours en ligne ieconul)te lorsqu'il s'agit (de 1)lanter (les arbres. 
Ces considerations annexes petvent done Otre relgu6es an 
second plan lors(ti'il s'agit ieplanter (ies brise-vent dans les 
champs, autour des fermes ou pour protcger le bdtail et les 
routes. Si la plantation des arbres a )rincil)alenient pour but 
(l'ancnager (ies terrains ie sport otide proteger le gibier, il con
vient de le preciser et les 1)lantations doivent 6tre faites A cet

effet et non pas pour proteger les chams)S et les bitiments d'ha
bitation contre le vent, etc.
 

TYPES DE BRISE-VENT ET LEURS FONCTIONS 

Les brise-vent peuvent 6tre classes en quatre types g6n6
raux suivant leur emplacement et les buts auxquels ils sont des
tin6s : 

1. Les brise-vent des champs souvent appels rideaux 
d'arbres destins .hprotdger une vaste superficie de chamlps cul
tivds contre l'drosion 6olienne et ft crder un milieu plus pro
pice pour les cultures. 

2. Les brise-vent des bhtiments de ferme destines h pro
tdger un espace restreint Atl'intdrieur et autour de la ferme, des 
granges, des parcs A bestiaux et des jardins en vue d'assurer un 
plus grand confort, faciliter le travail et accroitre ]a 'produc
tivit6. 
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3. Les brise-vent des l)Aturages et prairies tie long parcours
qui ont pour objet tie proteger ine zone limitde oit le bdtail se 
repose et s'alimiente ainsi qu'6 fournir un milieu plus propice 
pour la croissance des fourrages et animaux stir des zones plus
etendues. 

4. Les brise-vent d'intrft public qii visent a protdger les 
grandes routes el les voies tie clieinin tic fer ainsi que les ter
rains tie sport contre les vents violents, l'enli~vemnent dI sol et 
l'accumulation 	tie la neige. 

La protection des champs petit ndcessiter plusieurs types
tie brise-vent suivant les objectifs. Par exemple, une barrii~re 
destinde h assurer la rdpartition tie la neige doit avoir une (fen
sit6 et tin espacement difflrents d'une barrihre destinee 6 prot& 
ger les cultures contre les vents chauds. En outre, les barri6res 
qui ont principalenient pour objet de prevenir l'rosion 6olienne 
seront vraisemlnlableiment diffhrentes tie celles qui viennent 
l'etre mention. . au point de vue densit6 et espacemient des 

arbres. 
La structure (ies brise-vent destinds aux fermies doit au con

traire 6tre limit6e 4 tine disposition A pen pres unique. Gdndra
lement ce type de protection n'a pour seul objectif que tie 
rdduire aui maximum la vitesse (In vent autour des bfitiments 
tie fernie. L'influence tie ces plantations sur le vent et r'accuniti
lation de la neige stir une vaste superficie situce sous ievent 
n'est gdndraleinent pas iniportante. 

La structure (ies brise-vent destines aux pturages e aux
 
prairies peti varier comme c'est le cas (ies rideaux d'arbres des
tinds aux cultures car leurs objectifs sont diffdrents. Les rideaux
 
destinds ii assurer une protection maximale aux aniniaux dans 
les parcs A bestiaux doivent 6tre suffisamment denses pour
emnpcher l'accumulation iela neige dans leur voisinage tandis 
que les rideaux destines 6 ain6liorer ]a rdpartition de la neige
stir les pAturages doivent 6tre tr~s permdables. Lorsqu'il s'agit
d'assurer tine protection temporaire at bdtail pendant les vio
lentes tenpetes I'ihiver, ilfaut un autre type de barri6re. Ces 
brise-vent doivent tre tr~s larges afin d'abriter le troupeau.

La structure des rideaux disposas le long des voies de che
in de fer et tes grandes routes doit 6tre pet i peu uniforme 

car leur objectif principal est de retenir la neige e d'enipfcier 
les cong6res. 

Brise-vent destines 6 protoger les champs. 

Objectifs. - Les brise-vent destinds aux champs cultivds 
ont gdndraleinent u, but plus precis que les brise-vent plantds 

34 



dans d'autres endroits. D'une part, ]a zone a prot~ger est plusvaste que celle qtii est occup~e par tine ferine ou que les pares
A bestiaux. En second lieu, les rideaux d'arbres peivent 6trepr6vis pour r6pondre A plusicurs objectifs diff6rents qui n6cessitent chacun tine structure d'un type l6greient difl rent. 

Parnii ces objectifs diff6rents, on peut citer : 
1. La r~duction dii mouvenient du sol et des dgAts occa

sionn~s aux cultures pendant les tenip~tes. 
2. La protection des jeunes cultures contre les vents extr6

meent ciauds et dess6cliants. 
3. L'ani31ioration de la capacit6 de rMtention et la rMtention 

de la neige sur les champs.
-1. La r6duction de l'vaporation et l'anilioration de ]a dis

tribution de l'eau d'irrigation par aspersion. 

Structure et orientation.-- Lorsque l'on veut planter desbrise-vent pour prot6ger les champs, il est d6sirable d'envisager
tine structure qui assurera une protection complite et non pasdes brise-vent isol~s et orient6s dans une seule direction. Laineilleure production est celle qui est assur~e par tin ensemble 
ou tin quadrillage de brise-vent orients dans plusieurs directions et suffisainment rapprochs pour protcger tos les champs.

La zone protegee sous le vent des barrires parallles
situties it intervalles de 20 H atteint son maximunim lorsque levent souffle en faisant in angle droit avec elles. Une s~rie debrise-vent paralhc1es dont les effets ne se cumulent cependant
pas crie tine plus vaste surface d'air tranquille que le minmenonbre de barrires isol6es espac6es it plus grand intervalle.
Cependant, lorsque la direction du vent change, I'axe de r6duction maximale de ]a vitesse du vent se modifie et la surface pro
t6g6e diminue (fig. 14). Le mode d'accunmulation de la neige et
ses effets sur I'htiuidit 
 du sol varient par rapport aux rideaux
d'arbres lorsque les vents dominants changent pendant les temptes de neige. La surface qui bn~ficie d'un changement favorable de temperature, d'huniidit6 et d'6vaporation se inodifie 
egalenient et diminue d'6tendue. 

L'effet du changement de direction du vent peut 6tre reduit 
au nininium Atcondition d'6tablir ensembleun complet debrise-vent (fig. 15). Ainsi, en 6tablissant des brise-vent A desintervalles ne (6passant pas 20 H et orient6s dans deux directions, on obtient une grille ou un d~flecteur i l'int~rieur duquel
le climat ott le milieu au voisinage du sol est sensiblement dif
ferent de celui qu'on trotive dans tine plaine nue. I1 est indis
pensable de pr~voir tin ensemble complet pour assurer une protection maxiniale car les vents soufflent de presque toutes les
directions A tin moment donn6 de l'ann~e. 
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Figure 14. - Comparalson des zones prot6g6es sous Is vent
de barribres Oarallbles loraque Ia direction du vent change. 
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Figure 15. - Comparalson des zones prot6g6es sous Is vent 
d'un ensemble de barribres lorsque Ia direction du vent change. 

La creation d'enseinbles (e brise-vent ne soul~ve que peu de 
difticult~s en terrain plat. Comme (tans le Nebraska et le Kan
sas, les vents (lominants viennent du sud pendant la periode
v~g~tative et du nord-ouest en autonine, en hiver et au debut 
du printemps, l'ensemible du brise-vent devrait 6tre orient6 est
ouest. On peut conipl6ter Penseinble en 6tablissent des barribres 
orientees nord-sud h des intervalles 6gaux ou inf6rieurs A 20 H 
atin d'assurer une protection maximale. 

Les orientations ne sont indiqugcs ici qu'h titre d'exemple.
Lorsque ]a forme des clanips est pr6vue pour que Pon puisse y
adopter des m6thodes de conservation conime la culture en 
bandes, la fornie des brise-vent doit 6pouser celle des bords des 
champs ou de leurs subdivisions. 

L'6tablissement d'ensenibles sur terrain accident6 pose un 
problbme plus difficile. Lorsque les pentes d6passent 5 %, les 
brise-vent doivent suivre le plus pres possible les courbes de 
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llivealt. La plantation slivant les coi'bes de nivean rd(itlitaI Iinilnulli les variations (i se produisent g6ii(ralenlent(hls ha survivance des arbres et la croissance en hauteur,lors(u'tine partie brise-vent(fIt est 6tfilie sur tin tvpe desol et l'aure partie sur tin autre. Itant (lolilique les brisevent lplanl6s suivanit es courbes de niveati lie son pas totijotrsorients de iiaiiire a fournir tine protection maxilnale contreles vents pridonlinants, I'Mliihlissement de lbari,res transversales suppinenaires doit Ore envisag6. Cependant, il lie fautpas planter de barricres transversales potir compler les brisevent qui stivent les courbespr' cautions de niveati sans pl'endre certainespomr eilnpcher I'6rosion hydratilique. ILes brise
vent (rui suivent les courbes de niveati doivent to)tjours 6treenvisag6s dans le d'uncas svst ine (de terrasses aia que lesarbres puisseni profite, de l'litmidit6 SU)lni6menaire fournie 
(falls les terrasses. 

Inlervalles. --- Les intervalles entre les brise-vent de l'ensemble (d6pendent de la hatiteur maxillale effective (flie petivent ahteindre les essences plantt&es pour conslitier I'616nient lepIls OIev6. Cet intervalle lie doit pas d(passer ving! lois la hailteur moyenne i 20 ats et, pour assurer hi ieilletire protectionpossible, il devrait Oede (I (uinze latteuirs environ.
Comine les arbres lie son pas aussi grands sur les hatiteurs 

que dans les plaines. fa distance effective (ie 20 H entre les brisevent sihW6 en terrain accident6 devra 6tre plus faible. Les intervalles eniie les brise-vent plantts stir tin terrain en pente doivent 6tre l6girement inf6rieurs A ce qti'ils sont sur terrain plat.i)'une iani6re generale, la hauteur maximale ie petliatteindre l'orme de Sib6rie ei le pin jaune ainsi que les pins('Atilriche stir les hauts plateaux du centre et de l'est duNebraska e (Iii Kansas est de l'ordre de 15 ft 17 m6tres. Lesormes atieigneni cetie hauteur en vingt ans e ies pins en quarante ans. I1 fati tin iniervalle de 20 H qui ne d6passe pas 240 Ai:300 ninres entre les brise-veni. l)ans les plaines occidentales ofiia Iuititeur maximale des arbres sur les plateaux n'est que de 8a 11i m6res, la distance entre les brise-vent lie doit pas d6passer

150 i 21(1 m6tres.
 

Stir les terres basses, les fonds de plaines, les terrasses, etles hauts plateaux ofi les racines des arbres peuvent facilementatteindre Ia napl,e phrIratique, ]a distance entre les brise-vent 
peut atteindre 360 i 450 wih'es. Les petipliers atteignent dansces rfgions tine hauteur effective de 24 mtres. On trouvera It]asection suivante des renseigneients plus (16taillIs stir le choixdes essences qui petivent aiieindre une certaine hauteur stir les 
divers types de sols. 

Lorsqu'on desire assurer une protection complte, avantque les arbres du brise-vent atteignent la lauietiir maxilnale, il 
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faut reduire de moiti6 'esl)acenient entre les arbres et planter(fans les intervalles des barrires tenl)oraires ('arbres A croissance rapide. Ces arbres doivent tre abattus lorsque ceux dubrise-vent principal atteignent leur hauteur et leur efficacil6 
inaxinales. 

Continujil. --- S'il y a des trous dals les rideaux, le vent s')engouft'rera, cr6ant tin violent courant ('air. La vitesse du vent a travers ces br6ches est g~n~ralenient plus 6lev~e que (anschamps ijon prot6g6s mats cette vitesse Oleve 
les 

ne se fait gu~ire
sentir loin sous le vent (fig. 16). 
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Direction dui sent dans chain iron ProtegeI 

Figure 16. - Pourcentage de vitease du vent i travers uneouverture de m scum9 le vent dans un bige-vent. (D'apris 
Nigell.) 

Le danger que pr6sente raccroissement de la vitesse i travers les brihes et autour des extrinit~s r~side dans l'rosiondu sol et les d~ghts occasionns aux arbres des hates voisinesqui sont sounmis A des efforts plus importants que ceux des peuplements int6rieurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles il estreconunand6 de planter des arbustes ainsi que des conif6res et que la densit6 soit faible aux extr6mit~s ainsi que de part et 
d'autre des brise-vent. 
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Daris les syslncs de brise-vent bien conwus, il n'y a quepeu de brcies. I1 est ilJportant de prvoir I'emplacemlent desensemble de brise-vent de mani~re i eviter les terrains dont Iesol est d6favorable et oii les arbres petivenl moirir rapidellientou ne pas survivre du tout. Lorsque les pantations ont 06 faites,il est ncessaire de combler les vides ou les places vacantesdarts les deux premi ,res ann6es. 
Les routes ou les chemins qui traversent les brise-vent eldont la largetir est stuiprieure a 13 metres doivent Mre disposesde manire at faire tin angle avec la plantation afin que les ventsdominants ne souftlent que rarement A travers ces inlervalles(fig. 17). Les angles des brise-vent, en particulier ceux qui sontsoutis a des vents violents du nord-otuest doivent etre arrondis

et renl'orc6s uneavec rangee supplenientaire ('arlustes. Lesrangees inctrv6es aulour ('tun coin prsenltent tin avantage auipoint de vue ctiure tout ei assuant tine meilleure continhuit6.
Les extr6miit6s des rang6es doivent dhue plant6es d'arbustes et deconiferes alin d'assurer tin feuillage has et dense attx extr6mis
du brise-vent comparable a ht confliuiiil de ]a face frontale. 

Direction do oent Direction du vent 

Figure 17. - Exemples d'emplacement de routes ou do chemins 6 travers des brise-vent en vue de r6duire l'effet des
Intervalles. 
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Dimensions. - La longuutr des barri~res n'est pas iiipor
tante dais un ensemble de brise-vent. L'efficaci(6 (i'iln ])rise
vent I'un ensemble dtlpend de l'orientation, de l'intervalle et de 
la continuil des autres qui se trouvent dats le inme ensemble. 

La largeur des rideaux 'farbres dails les chamips n'est 
importante que dats ]a inesure oft elle influence la densile. 
l,'etablissement de ]wise-vent plus larges qu'il ne le fauit pour
aleindrei ue densile niodrre cont'ibucra pen A rcduire la 
v'llesse fitl \'ell|. 

Les barri res etablies dans les champs cultivs (ioivent
done (.tre aussi troties que possible, tout en contenant suffisam
ment te rangies ('ar'br'es pour assurer la denst6l voulue a lotes 
les liteurs. S'il 'aut tin feuillage niod6r'ient dense, il stilit 
(uIe les baricres aient deux oi trois rangees de large. Lors
(i'mie densil6 plus forte est ncessaire i Iots les niveaux 
depuis le sol jusIi'i la hauteur maxiiiiale, il fauti planter ies 
rideaux d'une llus grande largeur avee cinq A sept rang6es. 

Le service de conservation des sols reconiimande frt-qte(ii
ment dans diverses regions des plaines la p hatation de railges 
simple l'arbres ou de conhjinaison ('arbres et ('arbustes en une 
seule rang6e afin de cr6er tin ensemble complet. Lors(1 1i'on les 
iitilise dans des ensembles tres raplroch&s, les rangees si11ples

'arhbres et ('arbustes peuvent fournir tine protection modrfi'e. 
Cependanlt, les rang6es simples toutesl'-llt pas a les hauteurs 
tine densit6 de fetillage comparable ft celle de plusieurs rang6es
d'espces dilt'crentes ('arbres et d'arbustes. En outre, dans les 
rang es sin1ples des brches risquent de se former, ce qli r6duit 
l'efficacit6 du syst6ne dii brise-vent. 

Linhliions.- La structure des brise-venlt de plein cliaip
restreindra natu'ellement I'iisage des machines agricoles qui ne 
pourront plus Mtre employ6es norialement coninie en plein
chanp. Ceci ne represente un inconv6nient que dans Ia mesure 
oft le propri taire vet qu'il en soil ainsi. La culture des terrains 
avee des brise-vent n6cessite quelquies liodilieations aux m6
thodes coIinie la culture en terrasse. 

La structure des brise-vent rend impropre h la culture cer
taies bandes de terre en raison de ]a concurrence des racinesd'arbres pour se procurer Ilhumidit6 et les 6l6ments nutritifs et 
en raison de 'onibre. Cette zone doit 6tre considfrce coinme fai
sant partie de hi terre consacr6e aux arbres en 6change d'avaii
tages rtels pour le milieu sur une superficie cultivable beaucoupphius waste. Ces lbandes <<saerifi6es >>peuivent souvent kire uitili
s6es conime route de desserle ou ien peuvent porter tine cul
lure qui mnfirit rapidement et qui ne sera pas g6ne par l'olire 
et la concurrence que font les arbres pour I'limidi6. 
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Les brise-venlt de plein, cl.autt) doivellt 6tre sitti,.s At 1'emplacement oil ils Irocureront le iniaximItnutceJ)enldant 'avantages etne pas goner ('autres
desserte ou 

usages de la lerre, les routes evoies d'utilit6 publique. S'ils sont situi6s trop pr 'sdes passages de routes, ils cr6ent de graves difficulhks Ielles (flecongi'res str !a route, intersections sans visibilil6, et g~nent lescommunications et les lignes (e transport (e force tout augmentant enle risque IiicendiC. En cons6qelence, les brise-ventparall6les aix roules doivenit re sitnes a 100 uui6ers an moimsde tout l assage. Les angles des ensembles de brise-ventextr6mit6s des rideaux ou les 
ne doivent pas Ore ra)l)rochs de plusde 100 mtres des croisements de route.l'em lacement et l'orientation des ensembles de brise-ventdoivent ti'e concus en tenant compte le plus possible de l'(talt(Il sol. Certains sols constituent un fIacteur limilatif lorsqu'ils'agit de choisir les essences i Planter.Lors du choix de l'orientation et de l'emplacemen, il fant6viter cerlains sols ou autres conditions locales dh favorablesIl croissan,,e des arbres. )e imIine il pent 

a 
se rdv[Ier n cessaire(Ie fatire un conll)romis afin (e siter les brise-vent stir les sols(e mcilleure qualit6. La section suivante du prcsent manueltraite en detail de 'valhation des qualit6s des emplacelentspour dterminer le choix des essences qui assureront la plusgranide eficaci t, aux brise-vent. 

Brise-ve-.p -estinis 6 proteger des fermes. 

Objecli/'s. Les ri(Ieaux d'arbres
de la ferme 

situ6s (lals le voisinageet (le l',levage, autour des atres l)Atiliients et des)'arcs a bestiaux (fig. 18) et qui entourent
les les jardins l)Ota,:ers oujiarldins (I'agr6ment(lltoiotp r )rincipal objectif de r(gulariser le vent et la temperature. Le fail (Ie rd(luire au maximum]a vitesse du vent, empchera normalement Iaccunitilation deIa neige. Les lbrise-vent ont particulieren pour objectif :I. 'enipcher I'accuiulation (Ie la neige stir les routes etles zones (e travail;

2. de re(duire les besoins en combustible pour le chauffage
des maisons;
:1. de r(uire la (hldtrioration de 
 la )einlture et (l'6!viter
(t'&utres frais ('enltretien;

41.(Ie l)rot6ger les culttres sensibles du jar(din et du verger;5. (enip)ce I'accumulationr (e la neige daits les pares h
bestiaux;

6. d'assurer des conditions de travail plus confortables 
plus faciles. 

et 
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Orientalion..-- Etant donn6 que hi supeiicie (e h. ferzine,
de ses bAitimens annexes et de son jar(Iin est 0,6niralenent 
assez faible par rapport itcelle des chanips, ii 'est pas nlces
saire de pr6voir un ensemble de barri, es. Ce qui imlrlote sur
tout, c'est I'eml)[acement de I'orientation et la densit6 dut ]rise
vent par rapport i ces installations. Les brise-vent i)rincipaux
des feines des phaines du cent'e doivent 61he orientes a I)eu
prns([ns le sens nord-stid i l'otiest et dans le sens est-onest aunot-d de tous les bhtiments. En outire, les brise-vent de type )lus
pernlcable doivent Mlte situt6s au sud des bIiliitents de feruie 
[IOU les prot6ger conte les 'ents chauds (li sud. Les brise-ventdes ferlines ne doivelt done pas tre align.~s (his le sens (des
lomnts carflinaux en rang6es rectilignes lotsque let.' emllace
nient est tel (lue les IAtiimenlts i jwoto el. sonl sittis nettenil 
(lans iazone prolvge contre les vents (ill soufflent veus le su(i
otiest (tig. 19). 

Figure 18. - Les brlse-vent de conifbres prot~gent les parce contreA bestlaux lesvents ,iolents et I'accumulatlon de lanelge. 

Dimensions. - Contrairement A ce que nous avons (lit au 
bIise-ventstijet des des champs, des tolerances imlportanles

sont possibles en cc qui concerne hi largeur et la longueur des 
brise-vent destines i prot6ger les fermes. Les principales condi
lions A remplir sont les suivantes : (1) une (ensit6' suffisante it 
faible iauteur pour r6duire hi vitesse (u vent et I'accutmulation 
de la neige dans le voisinage, (2) tine hiauteur suffisante pour
reduire ('au moths 50 % ]a vitesse (Ii vent dans toute ]a zone 
occtip[),e par les bAlinents de ferme et (3) tine longueur suffi
sante potr prot(gelr la plupart des zones lorsque les vents pas
sent (It nord A 'otiest et au stiud. Comme dans les brise-vent de 
pllein cianip, ilest ialortant de rc(htire au iniimnim hi 
dimension e le nombre des briches. 
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Liirlalions. - Les brise-vejit des bltimelits de ferme sonfsouvent plac6s trop prs des nmaisons et attres bfitiuelts. II ellr6stilte tiee accumulation de neige dans les zones mlies q(lidevraient Cdre ddgagdes et tine chaleur d6otiffantedI'mn nlouvement en 6i6 atu lieud'air frais. Les brise-veit destini6s auix bati
ments de fertie doivent 6tre sittis ii au imois 33 L 50 mtresmatsips
p L plhs de 1(0) ft1:30 mtres des bHliments rot6ger.-
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Figure 19. - Projet de plan pour [a protection d'une ferme par 
un brise-vent. 

Les l)rise-vent des ferines doivent dtre suffisamment longs

1)or que l'accumulation 
(e la neige aux extr'6ini6s (iea barrire ne coupe pas les chemins out les routes qui relient la fermeavec la route d6partementale ou les parcs A bestiaux ainsi que

les granges.
 

Brise-vent pour la protection du betail et des prairies do
 
grand parcours.
 

Objectifs. - Les objectifs vis6s par Ia )lantation de brisevent stir les prairies de grand parcours et les paturages sont'ordres (livers. Le plls important est d'assurer aul b6tail une 
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protection pendant les temptes ie neige. Ils out aussi pour
objet tie fournir au bitail un endroit calme oit ilpeut se pro
teger contre les vents violents et I neige, ain (iene pas tre 
enitrain s par le vent. lls ont 6galement pour but (Iefaire en 
sorte qu'il n'y ait qu'une zone oii la neige est peu 6paisse et oil 
le b6tail trouvera facilement le foin et autres alinients. 

Certaines planlations peuvent avoir pour objet (Iefournir 
ie l'ombre aux animaux au cours ties 6tds extremenlent 
chauds et secs. Ceci est l)articulicrement n6cessaire pour les 
vaclhes laitires et les pores. 

De mnie que les brise-vent servent fLaccroitre le rende
ment des cultures dans les champs, les rideaux ('arbres peu
vent servir h accroitre la production de foin et d'herbe sur ie 
vastes superfiicies ieprairies de long parcours, des paturages et 
(I'lherbages. 

Orienltlion.- De lnne que pour les brise-vent des exploi
tations, iln'est gtnhralement pas necessaire dans les regions (ie 
pAturage et (de prairie d'avoir des enselnbles complexes (iebrise-vent. Sur les grandes prairies de long parcours, les planta
tions ('arbres doivent avoir la forme (le blocs situtes en (ies

endroits l)ropices a l'alimentaion (idbetail en hiver. Elles doi
vent dre sittiues ienianicre Atirer partie (Iela protection four
niC par la topographie duiterrain. 

Comme la protection est surtout ndeessaire pendant les
 
tenp6tes de neige en hiver, ces blocs devraient 6tre orients
 
dans le sens ieIa longueur, (Iusud-ouest au nord-ouesi. Cer
tains dleveurs out p1ant6 ties blocs en forme 'U dont 1'extr6
mit6 ouverte est tournee vers le sud on le sud-est pour assurer le 
maximum ieprotection. 

Les barrieres destil6es h am6iorer le rendement des prai
ries o des pAtuIages peuvent cepeCndant,al point (le vue orien
tation et emplacement, tre dispos6es comne les ensembles (ie
brise-vent (e plein champ en vue d'assurer une ineilleure r6par
tition Iela neige. 

Dimension. - La largeur et l'orientaition ont une impor
tance capitale dans les blocs (ieplantations destines en partieu
l'"r A,assurer une protection contre le vent et la neige en hiver. 

barrieres analogues aux brise-vent des fermes sont normale-
A denses et suffisaniment grandes pour proteger le b6tail a 

condition que les animaux ne puissent pas y p)n6t'er. Lorsque
les plantations servant d'abri au b6tail en hiver, les blocs doi
vent avoir une la, geur de plusieurs centaines de minres. La par
tie ties c6t6s nord et ouest exposs aux vents doit tire cl6tur e 
pour emp6cher le btail (1'y p6n6trer. Les plantations destin6es

fournir (ie l'ombre an b6tail en &6 doivent 6galemnent avoir 
pusieurs centaines (Ientires (ie large atin ie compenser Ia 
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perte du feniillage (ies basses branches qui est brout6 par lesaniniaux. 

Limitation. - Les brise-vent des prairies et pi)turages des
tins a assurer la protection tii I)tail ne doivent )as 6tre siti6s 
1)rs (ies abreuvoirs ou (ies 1)oints ie distribution dii sel auxanimaux en 6t6. Les plantations ('arl)res situiies pirs (ies zones 
oh le btail se rassenible sont gravement endoiniag6es pat' le
broutenient et le pi6tinenient, ce qui rduit leur eftet protecteur. 

11 est reconiiand d'Mtablir des cl6iures poutr enip~cher le 
bhtail de pnhrer dans tous les brise-vent installes sur les prai
ries ou le pturage. Le Wtail ne doit pouvoir acceder aux plan
tations de protection pour l'hiver t ue par violentes teip)tes.
Dans les plantations qui out &t6 failes splcialenlent pour four
nir die l'onlibre ei k6, les ac,.s ne doivent 6tre ani6nagas que
lorsque les arbres out atteint une houteur suffisante pour four
nir tine onibre effective. 

Brise-vent destin6s 6 protiger les installations d'utilit6 
publique. 

Objeclifs. - Les rideaux d'arbres plant s le long des routes 
et d'autres votes out pour objet d'enllptcier l'accumulation de
la neige ou de ]a terre pour qu'elles n'entravent pas I'utilisa
lion de ]a route ou de la vole ferr6e. Les plantations ('arbres
J&-stines A l'agrdment du public le long des grandes routes peu
vent en revanche 6ire crdes surtout a. l'intention des eanipeurs
et (ies picnickeurs. Ces regions peuivent fournir un abri tenipo
raire contre les vents violents et chauds i l'abri de la pioussire
 
et (Iii bruit des routes.
 

La tensite, surtout au voisinage di sol, est indispensable
dans des ensembles destins it proteger contre I'accumulation 
de la neige et de la terre. La hauteur prsente moins d'impor
tance, bien qu'elle doive 6tre suffisante pour contenir des con
geres de 2,60 in h 3 in de hait et servir encore de barritre. 

Orientation.- Bien entendu la direction et la fornie des 
routes et autres voies A.protger ddtermiinent l'orientation des
brise-vent. Gdnralenient les barri3res destines a retenir la
neige doivent tre sittuces A ine distance de 30 ft 100 niiLtres 
nord et ft l'ouest des routes. Dans 

an 
certaines localits ofi il est

difficile d'emnpcher la formation de congeres, il faut employer
tine sdrie de deux on trois barrires 6troites, cal't6es de 15 a 
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30 metres. Les plantations destin6es h abriter des terrains ie 
sport doivent 6tre sittuies ati moins a Ilusieturs centaines de 
nitres des routes et doivent 6tre orient~es ie maniire 'I former 
un enclos prot6g6 sur tous les c6t6s. 

Dimensions. -- Les ensembles destin6s a retenir la neige et 
la terre ne doivent lS d61Isser deux ou trois rang6es l'arbres 
et peuivent donc occuper tine largeur inf6rieure t six ires. La 
longueur d6pend de la nature du sol. L'cmplacement des brise
vent doit normalement 6tre limit6 i des segments de routes on 
il y a de profondes coupures otl des zones basses 6tendues 
sitties au stid et a 1'est de terres plus 6lev6es. Les zones desti
n6ecs aux loisirs peuvent dre allong es, de fories irr gulidres, 
mais clles doivent 6tre suffisamnment larges pour fournir de la 
place aux campeurs. 

Limitation. - La limitation la plus s6rieuse semble 6tre 
due A un conflit entre les diff6rents objectifs d'titilisation de la 
terre. Pour avoir une valeur maximale, les brise-vent et les ter
rains de sport ne doivent pas 6tre trop proches des routes, faute 
de quoi, ils cr6ent des probles ('enneigement auI lieu de les 
resoudre. L'obligation ie construire certains ouvrages comne 
les barrieres antineige cr e souvent des difficult6s dans les 
localit6s ofi les propri6taires petvent ne pas en vouloir. De 
nombreux propri6taires n'aiment pas culliver autour des landes 
ou blocs d'arbres sittu6s a l'intc~rietur de champs. 

La cr6ation (I'mi ensemble de brise-vent pour prot6ger les 
cultures peut normalement aussi servir (ie protection aux routes 
et autres installations publiques du voisinage lorsiqu'il en est 
tenui compte lors du choix. de l'emplacement. 11 n'est pas alors 
n6cessaire d'installer des rideaux l'arbres i (ies fins particu
lires. 
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COMMENT CHOISIR
 
LES ARBRES DES BRISE-VENT
 

Le choix des essences d'arbres conditionne le succ6s des
brise-vent permanents et efficaces destin6s Ai rdpondre Aides
objectifs ft long terme en matibre de culture de conservation. 
Outre le climat gdndraleinent see et 6vent6 des plaines, il y a tin 
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Figure 20. - Zone centrale des grandes plaines A laquelle 

a'appliquent les recommandations relatives aux espbces. 
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grand nombre de caract6ristiques l)6dologiques to)ographiet 
ques qui limitent le choix des arbres que l'on peut )lanter.Les recoinmandations qui sont donndes (has le 1)rcsejjt manuel en ce qui concerne les essences ('arbres ne sont vala])les 
que pour la zone centrale des l)laines (fig. 20). Ces recommnamdations sont une synth(se de renseignements provenant (e plusieurs sources: (1) les sp6cifications techniques courantes (IiiService (e conservation des sols, (2) les r(sultals d'une enqluqitefaite en sur les1954 rideaux d'arbres (Jans le Nebraska et leKansas, (3) des rsultats d'essais en 1)lein champ fails par lesstations (dI service agronomiique AiCheyenne, Wyo. et Akron,

Colo., et (4) les recommandalions formul6es nagure par desforestiers et les services (e vulgarisation des Eats. Les recommandations concernant lesplaines (in nord et dun 
arbres et les arbusfes (lestin6s auxsud sont donndes dans d'autres 1publica

lions, dont certaines sont 6num6r6es i I'Annexe au present
manuel. 

FACTEURS A CONSIDIRER 

Le milieu des I)laines est tel qu'il permet d'exprimenter les)lus rustiques des essences d'arbres. Les arbres qui poussent endehors d'une fordt, coninie dans ]a region des I)laines, sont constamunient souimis de (lures 6epreuvesat de la part (Ilc vent, (e ]ateml)erature, de Il'unmidit6, (e I'vaporation, des insectes et desmala(dies. Its doivent 6tre adal)t6 non seulement au cliniat maisaussi au type dui sol et une v6g6talion concurrentielle tr~s differente de celle que l'on trouve dans les r6gions naturelleient 
I)ois6es. 

Les arbres des brise-vent doivent remplir certainesaussi 
fonctions, )our utiles (anstre le milieu. II ne suffit pas qu'ilssurvivent et poussent. Ils doivent poss6der d'autres qualit6s qui
leur perniettent de s'associer 
 J)arfaitement avec d'aulres 
essences adapt6es de falon A donner aux brise-vent la structure 
voufue. 

Les arbres des brise-vent doivent avoir aussi des houppiersdenses, des fits resistants, un nombre suffisant (e i)ranches
basses et tin taux a pen l)r(s uniforme de croissance en hauleur.

Le choix des essences d'arbres et ('arbustes soulve
deux questions importantes : (1) 

donc 
quelles sont les essences lesmieux adapt6es au sol ou ft rendroit de la plantation? (2) parni

les espbces a(lapties quelles sont celles qui possc(lent les car 1cteristiques (e croissance qui leur l)ermettront de produire des 
lbrise-vent (u type (l~sirV 
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Choix des essences adapt6es au lieu de plantation. 

Les agriculteurs et les levetirs ont depuis des ariuies 
<<choisis >>les sols pour la culture duImais, (iil bl6, de la Iuzerne, 
des pIAtirages, etc. Un agriculteur sait quelles sont les culttres 
qui donnent les ineilleurs r6sultats stir tin type partictilier de 
sol, grice ii son exp6rience de la plantation et de la recolte 
acquise an conrs d'une priode d'annes. Pour niesurer la taci
lit6 d'adaptation et l'titilit6 des essences d'arbres stir (liff6rents
sols, il faut cependant tn plis grand nombre d'annces. En outre, 
il est Plus diflicile de ri6mdier aux erreurs qui ont 6t6 faites 
dans le clioix des essences ('arbres que dans le choix de ctil
tures annuelles. 

Le milieu (site) stir lequel se trouve tin arbre plant6 est 
colIpos6 du cliniat, ([i sol, de la topographic et l'organismes
vivants. Les arbres qui ne sont pas adapt6s an site perdent leiur 
vigueur, v6g&tent et peuvent dlperir s'ils sont encore jeunes. 
Les arires adaptes pioussent bien et r6sistent )endant (de nom
breuses an6es. Certaines esp&es et vari6ts se sont r6v~lks 
silt6rieurement adapt6es aux conditions extr6iienient diff
rentses des plaines, tandis que 'auitres ne s'adaptent (Iu'1I un 
petit nombre de conditions. 

Climal. - Le climat Iinite s6rieuseinent la r6sistance et la 
croissance des arbres dans les plaines. L'htiuidit, la teinp6ra
ture et le vent dans les plantations sont dterniins principale
ment par le type predominant de cliniat. I)ans les plaines dii 
Centre on trouve des climats qui vont d(i climat aride et semi
aride an climat semi-iuimide avec des variations trs impor
tantes et rapides de la tenp6ratutre et de l'lumidit6. Les vents 
dominants qui soufflent pendant la phis grande partie de 'ann6e 
sont des vents violents et persistants du sud et du nord-ouest. La 
raret6 des chutes de )luie et de neige ainsi que ]a forte 6vapo
ration et transpiration qui accompagne les violentes rafales de 
vent r6duisent cons(id6rablement l'huniditdW n6cessaire aux 
arbres. Les vents violents dii nord qui soufflent en hiver et les 
orages de gr61e occasionnent beaicoup de (d6gAts m6caniques 
ea cassant des branches et l'Ncorce. Des changements rapides
de la tempratire de l'air comme tine chtie de 240 A300 en quel
ques heures occasionnent fr6queniient I'apoplexie et la mort
des arbres et des arbustes pour lesquels le repos de ]a v6gtta
tion est lent i venir en aitoinne. Les arbres qui sont affaiblis 
par ces rigueurs du climat sont davantage stijets aux attaques
des insectes et des maladies. Les essences coninie le fr6ne de 
Pennsylvnie, l'orme de Sibhrie, le caragana et le pin jaune sont 
bien adapt6es au climat froid et neigeux. Le catalpa, le f6vrier,
le tamaris et le pin sylvestre ne doivent 6tre plant~s que dans 
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les Zones stid des plaines si on'vent (ILi'ils poussenl iel. Enoutre, certaines races ou varit6s sont souvent mieux adapt(es 
que a'aitres appartenant ii la fnlie espce. 

Sol. -- Le sol impose tine seconde limitation all choix desessences ('arbres tacar ]a on dont le climat agit su la croissance des arbres est souvent niodifice par la textutre et la prol'ondeur (iu sol, ainsi que par la configuration de la surface diiterrain. Les rapports entre la pI'ofondeur, a texture, la fertiliWk,I'acidit6 et I'huiidi (ttii sol sont des facteurs importants poira survivance et la croissance des arlres (fig. 21). Plresqueles arbr'es poussent bien sti 
tos 

des sols profonds, huni(ides et lrtiles. Cependant, relativement pen I'espces peivent tolerer dessols basiques, trs acides ott trs durs et iniperni6aIles. Certains ar'bres poussent Men sur des sols pen profonds pendIlanquelques anndes, puis cessent de croitiecetietirent. Le choixdes essences est plus limite parce que le sol devient moths favoraibl. Le peuplier et le saule ont besoin l'endroits liiides et,ell consquence, l)rosp)ent bien si h nappe l)lratique est voisine de la surface (i sol. La !ong6vit6 est courte sur les tereshautes oiz la nappe plhratique es1 loin de la surface. Les genvtiers, les pins janunes et cetaines essences fenillues peuvent
poisser assez bien et viv'e longteml)s sur des sols relativemenpen plrofon(ls et secs. Le clialef Aifeuilles 6 roites est lrobablement mieux a(ial)t6 que (l'aitres esp6ces aux sols extr6inenment 
basiqnes ou salks. 

Topoqraphie. -. La topographic impose utine troisieile resfriction au choix des essences car la dis)osition (di terrain agitconsid6rableient sir l'iiiidit du sol et ]a violence (Ii vent.Le long d'une riviire ou d'un fond de valike, par exemple, oil ]ana)pe phi-6,alique est voisine de ]a surface, la pluplat desessences d'arbres poussent bien (fig. 22). Les terr'es Ihtutes sont(havantage expos6es (1ile les terres basses A tous les 16ments clinmtiques, en particulie, le vent. Sur tine plaine expos6e nit vent,les arbres prosl)Crent moins bien que sur tine ter'e bassedavantage )'ot6g6e, m6e Si le sol y est aussi profond e fertile. Dans la imesure (In possible, il faut pour choisir I'endroit et
l'orientation des plantations d'arbres se servir de la protectionoff'erie par les accidents naturels (di terrain. Les efllllenenltssittis sous le vent d'aretes, monticules et dunes, sont favorablescar l'lhumidit6 y est forte dii fait de raccumnlation de la neige. 

Aulres orgaqnismes. - D'autres organismes vivantsaccompagnent les a'bres inposent tine quatriime limitation 
qui 
anchoix des essences. Les maladies, les insectes, les autres phanteset m6me I'homme ont tons tine influence stir In survivance el lacroissance des arbres. C'est le seul facteti, que l'honme puisse 
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facilement modifier en adoptant des mesures de proLection posi
tives. Th~oriquenieit, le choix des esI)CCes oiu des variktts doit 
tre limit6 h celles qui r(sistent le mieux aux insectes et alux 

maladies. Cependant, certaines esp(ces a faible r~sistance petl
vent 6tre utiiis6es car elles possMent d'autres caract6ristiques 
d(Isirables. D'une tanire gcinic'ale, les espces qi sont paiti
cutli6retnent sensibles aux )lrincipales maladies et insectes 
comnnc 'orme (I'Anl~rique doivent 6tre 6cart6es. La suiscepti
bilit6 atix parasites ('imnportance secondaire ne doit pas limiter 
le choix des essences. 

IC 

Figure 21. - Les variations dans lea sole ont Influenc6 [a survivance et Ia crolasance 
en hauteur des diff6rentes espbces dans ces brise-vent figbs de 16 ans: A) La euril
vance et lacroissance des grandes essences &croissance rapide dans Ia molti6 drolte 
de ce brise-vent a tA reduite par le mauvais 6tat du sol. Les coniffres n'ont pas 
soufftrt. B) Ses petites plaques du sol peu favorables ont occasionn6 des briches qui 

sont visibles A Ia partle superieure de ce brise-vent. 

Figure 22. - La topographle (terres hautes, terres basses) ou Ia pente, ont Influenc6 
Ia survivance et ia crossance en hauteur des diffrentes espbces do ce brise-vent 
AgA de 16 ana: A) Les pleupliers atteignent 20 m de haut, A i'endroit situ6 en baa 
(A droite), mais is ont presque tous dbp~ri sur Ia partle gauche qui est situ~e plus 
en hauteur. B) Les peupliers et lea ormes ont p~ri sur les monticules de sol smbleux 
profond de ce terrain ondulant. La survivance ot Ia croissance sont bonne$ dans lea 

endrolts bas. 
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Des 6tudes ont prouv6 que l'utilisation (les brise-vent 
comne onibrage et lieu de repos pour le betail est le principal
facteur qui contribue ft rduire l'efticacit6 et l'titilit6 g6ndrale
des plantations d'arbres. IPris du tiers des brise-vent des Etats
ie ]a prairie sont gravenient endoinhiags. Certaines essences 

sont endonimag~es davantage que d'autres par le pictinenient,
le broutement direct on le grignotement des grands animaux et(ies rongeurs. Coniie ces degats peuvent ,tre enrayds, le choix
des esp6ces ne doit pas 6tre dict6 par le risque de (gfit par les 
anhinaux. 

Choix des especes pour des brise-vent en fonction de leurs 
caractristiques. 

La mesure dans laquelle une plantation d'arbres pieut assu
rer tine protection d6pend du nombre total d'arbres et de feuil
lage d'arbustes qui, ensemble, font la hauteur, ]a densit6 et ]acontinuit6 des brise-vent. Ordinairement les brise-vent ont
besoin de plusieurs essences d'arbres ayant des caractdristiques
ie croissance diffrente afin (defournir tine densit6 (ie feuillage
approprie h diverses hauteurs pendant tine periode d'annes.Lorsque les arbres vieillissent, leurs formes et les caractdris
tiques on pieds se imiodifient. Par exemple, les jeunes gendvriers
de Virginie fournissent tin feuillage tr s dense au voisinage (in
sol. Mais lorsqu'ils vieillissent, les branches infdrieures meurent 
et le feuillage devient dense 4 tine hauteur plus 6levde. Les petipliers ii croissance rapide fournissent, lorsqu'ils sont jeunes, tin

fetillage dense A une hauteur faible 
ou moyenne, mais avec letenmps, la densit6 dI feuillage passe h l'tage sup6rieur. Cer
tathes essences feuillues h croissance rapide ont des houppiers
tr~s clairsenis lorsqu'elles ont atteint un Age moyen et, en
consdquence, sont sans utilit6 pour les brise-vent. Les arbustes 
conservent gdn6ralement un feuillage dense an voisinage ii solpendant toute leur vie, surtout s'ils sont coup6s p 6riodiquement 
an ras du sol. 

La conservation de l'effet protecteur des brise-vent pendant
tin certain nombre d'ann~es dpend de la dure relative ie Iavie de l'arbre et des arbustes qui ont 6t6 plantds. Le choix des 
essences en fonction de leur longdvite, doit tout ('abord corres
pondre aux limitations du terrain. 

Hauteur. - La hauteur, qui est la plus iniportante descaractdristiques des brise-vent influe sur lItendue de la zoneprotdgde. L'effet de la hauteur stir la distance abrit~e sittie 
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sous le vent a 6Wt exI)liqu6 darts ]a prenlikre secliong ntalenient adnmis qu'elle est inllortanlte its(I'i ( Iiet zeii estou 
vingt hauteurs de brise-vent. En consq(ttence, if est judicieuxde choisir des arbres qui poussentl atissi hait que le pe-Ietnet leterraini. Pour obteni r effetun rapide, il 'atut commencer parchoisir des arlbres 'i croissalce rapide qui atteignenl leir haitetir inaxiniale en peu de temps. Conime ces essences -l cr(issance rapide on g6ncralenient une fhiible long6vilt,, iJIe stiruni terrain iavorable, il i'aut utiliser aussi des arhres ,i croissance ilus lenlte qui arrivent plus tardivement I a'age adulte et'otip'nissent line protection plus
Pari 

eflicace pendant longlenips.
les essences I croissance rapide on petit indiquer le peutplier, le sycotnore et 'orne de Siberie. Les grands arlbres

croissance plus lente le 
ii 

sont pinjlauie et le pin noir pour lesplaines centrales, le pitchpin pour les plaines du Sud. 

('aralcIrisliques dh [euillage.- La densit6 ot a p1)ttrabi1id intilience 6 galement le degr-6 de proleclion sous le vent.Cetle ca ractristiqute d6pend de Il largeutr (lii brise-vent, de Iadisposition et de l'eslacenlent des essences et de 1i hatitetrI dIIhoupI)ier des diit erenies essences aux divers Ages. Ces 06nents(6leertninent hi t'onre transversale el la densitC (lit feuillage
diverses hiauteu rs 

aux
(fit brise-vent. Ces caract6|istiqties changentIiutrellement avec le temps Iorsque les essences temnporaires

p6'rissent e que les essences pls Ierlnlanenles ont un iou)pierentii-rement d6veiopp el atteignenit let ilttletir maximale. 
Ainsi qt'ii est expliqut6 dans la seconde section, a densiUt,nIlcessaire aux diverses hatileurs varie suivan t les objectiifs dela protection. Les brise-vent d'une densit6 nlod3r6e i tous lesetages ont tine protection phis Mtendue que ceux qui ont tinetorte densit6. Pour reduire iu flaximui Ila vitesse du vent silt.tine superlieie atissi 6endtiue (ue possible, l'id~aI est ('avoir desai'bres qui onlt tine densi16inoyenne it ious les iages peldanl


lotlte a periode vegtatlive.

La densit6 'tin brise-venlt compos6 exclsivenent 'essence,; teuillttes ou I'Wtin ntlange de feuiltes et de conjifcres

vrie d'tine saison it l'attre lorsque le feuillage cadic pousse etlonbe (fig. 23). Les brise-vents compos~s entii6rement de conif6eres conservent la mine densi46 et assurentl doe leInc ine
degrt, de protection pendant tutle l'anne. 

La densi( h I'Miage suprieur d(pend (lit houl)ier desgrands arbres. If est necesaire ('avoir ai moths deux ratlg6es
de grands arbres potr que ha densit6 I l'6tage Slperietir soil stiffisantie anlt donn6 que les attres rangtes 'arbres phis courts 

'inlterviennent pas it ce niveati.
 
La densit movenne auti cours 
des quinze premieres armiesdtpendties essences feuiiluies h croissance lod(tI'e on lente.Passc cette p1riode, les pins et les genviers assurent la 11a

54 



jeure partie de ]a densit6 ht l'6tage moyen tandis que les pils
qui grandissent davantage constituent l'ctage stup)rieuir.

Toutes les rang~es contribuent ,h]a densi de l'age inf6
rieur aticoturs des quinze premieres arin6es. Pass6 vingt it irente 
ans, la phitiart des conif6res et des fteuilus perdent leur feuil
lage inf' ieuir.. Le gen6vrier de Virginie fait exception it cette 
r&gle et conserve son feuillage inftrieir lorsqu'il W'est pas
planlt6 trop pros 'atutres arbres.Au bout de ce temps, la protec
lion ft l'dage int'frietr doit tre fournie par les arbustes qui
deviennent denses et dont la hauteur ne dpasse pas 2,40 ni 
:3utres et q(ii, de prfr6rence, doivent aivoir moins de 1,50 in de 
hatit. 

Continuil. - La continuit6 des brise-vent influe aussi sur 
1'tendtie de la zone proteg6e. Les brches ot ouvertures cat
ses par le ()6p6rissement d'un arbre dans tine partie quelcon
(fIte 'uii brise-vent dtruit 1'uniforniit6 de ]a structure et enrlduit l'eflicience. Les brcies facilitent aussi la pinetration de
la vegetation herbac e dans les brise-vent et celle-ci fait ainsi 
concurrence it tout le petiplement enItraffaiblissant. 

Les systemes de brise-vent de protection ateignent leur 
maxintum (l'efficacit6 lorsque les chanhps sont conipikient 
entour~s par des rideaux de sorte qu'une superficie atissi rduite 
que possible est expos6e ti milieu ext6rieur. Eli consequence, 

.
 

Figure 23. VVariation do Ia densit6 du feuillage entre It6 et i'hiver done un brimvent do conifbre at do feuillus Ag6 do 20 ane. La hauteur effective en t6 et do 20 m.La disparition du feulliage des essences feuliluem ei. hiver r6dult Ishauteur do Is protec. 
tlion effective A 7 m environ. 

1 
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]a rbgle est de choisir tes arl)res qui sont adapts al sol et quisurvi'ront pratiquenient tons s'ils rekoivent les soins apl)ropris.
S'il y a l)lusieurs t)ypCs diffirents (IC sol (tans la )lantation, ilfaut choisir les meilleures essences pour chaque sol. On pentrenidier it la prcsence (ie brCche en reniplacant les arbres snortsoH qui d(p6rissent par tes sujets ie la mnie espce au cours ie 
la saison suivante. 

Longoi M. - Etant donn6 qu'une plantation d'arbres exigetin investissement initial important, les brise-vent doivent 6treconstitu6s essentiellenient par des essences r6 sistantes qui assurent tine protection effective pendant au moins vingt ans. Lesexploitations et les 6levages des plaines doivent 6re protdgstout autant (fans cinqlante ot soixante ans qu'ils le seront aitours de Iatdtcennie suivante. Les conditions (its milieu (fansles plaines tendent a abreger Iatdur e de la vie ies arbres, maiscertaines essences petivent r6sister et rester robustes plus longips que ('autres. Etant donne que ces essences fournissent unbrise-vent efficace pendant plus longtenips que les autres, ils
constituent un ineilleur investissement. 

ESPICES RECOMMANDIES 

Les essences d'arbres et l'arbustes qui conviennent auxbrise-vent (tans six types diff6rents 'eniplacenient dans lesplaines du Centre sont indiqudes (fans le tableau 1. La hauteurmaxiiale prdvue 6 l'Age adulte, le taux de croissance en hauteur et la longdvit6
long&vit sont 6galenient indiqus. Les cat6gories tedes arbres (durde utile) indiqudes (fans le tableau sont
 
trs larges et se chevauchent. 
Les arbres (ie courte durde peuvent survivre de (fix ii quarante ans, les arbres (de (1I11.emovenne peuvent tenir (ie vingt A soixante ans et les arbreslongue duree tersistent de cinquante ft quatre-vingts ans, voiredavantage. La longdvikW est influencee par l'emlplaccinent aussiien que par les caractlristiqties inhdrentes A. l'espce, par lessoins et le mode d'exploitation. La longdvitc relative peut doncdiffdrer selon les emplacements. Le tableau 2 donne d'auitrescaraciristiques imlportantes ie chaque essence et les nonisscientifiques sont nientionns au tableau 3. La section intitul6e c Pourquoi la lrotection est imiportante >>donne tes renseignements sur les insectes et les maladies susceplibles d'attaquer*lesdifferenltes essences ('arbres et d'arjustes.

Le nombre (&'essences 'larbres composant tin brise-ventdoit Oire rhuiit a liiiitiml et ne doilt comprendre que celles 
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qui sont nfcessaires pour que la structure atteigne son objeclifprincipal. Par exemple, si l'on choisit un peuplier conime ar re(e grand(e dimension ft croissance rapide, il ne faut pas y ajouter un autire arbre Aicroissance ral)ilde comme l'ornie (e Sib6rie.Les tableaux ci-aprcs )erniettent (e choisir exp6rinientaleilient
les arbres en fonction des coniditions (e sol et de site qui serapl)rochent le )lus du lieu oft ils seront l)laiitts (tableau 1).Ensuite, en se servant (e cette liste provisoire, il faut choisiravec l'aide du ta)leau 2 les essences qui I)ossbdent les caract6ristiques (hsires colinie uie forte (lensit(Idu houllier et laresistance i la s~cheresse.
 

Un grand nonibre ('essences 
 (l'arbres et ('arbusltes qui nesont pas recomman(dces (lalls le present nmanuel ont d6 explrireentries. Alors que certaines (l'entre elles sont incontestabl]ement a(a)t.es et utiles dans certaines conditions, elles ne peuvent pas etre reconimandces (e manire gencrale 6ant donn6la grande (liversii6 des conditions que l'on trouve dans lesgrandes plaines du Centre. I)'autes espbces qui ontment W largeutilis~es dans le pass6 conine I'ornie (I'Atm6rique lie sont pas reconimanh'3es en raison (e ]a prcse'
(l'insectes. Le f6vrier n'est 
ee (e maladies ou
pas recolinand1 car il a g(n~ralement un houpp i er clairseni6, ce qui lie donne pas un feuillage

(l'unC forte (lfensit (fIns les brise-vent. 
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TABLEAU 1. - Essences d'arbres et d'arbustes recommandes 
pour six types d'emplacement dans les plaines du Centre. 

SOLS PROFONDS, HIUMIDES, PERMIABLES (VALLfES DE III'IIES 
ET RUISSEAUX) 

Dimension Hauteur
h I'Age adulte maximale Crolssance Dur~eet nom courant (mbtres) en hauteur utile 

Grands arbres 
Peuplier .......... 24 
 rapide moyenne
Peuplier blanc .... 15 d" d-
Orie de Sibdrie .... 18 d d" 
Sycomore .......... 18 moyenne do 
Pitchpin .......... 18 (1V d


(sud seulement)
 
Pin jaune .......... 18 lente 
 longue
Pin noir .......... 18 d" °
 d 

Arbres moyens 
Catalpa du nord ... 12 rapide moycnne
Peuplier noir ...... 40 d" courte 
Peuplier dor. ...... 9 (1" " 
Frcnc de Pennsyl

vanie ........... 14 moyenne moyenne
Micocoulier ........ 14 d do
Cine macrocarpa .. 14 lente longuePin sylvestre ...... 14 moyenne moyenne
Pin gris .......... 14 d- d" 
Gendvrier de Virginie 45 lente longue 

Petils arbres 
Ntgondo .......... 8 
 rapide courteChalef ............ 
 8 d" moyenne
Saule du Missouri .. 5 moyenne courte
Mfirier . ............ 20 
 d" moyenne
Maclure orange .... 8 longue
Gcnevrier des Mon

tagnes Roeuses 
 8 lente d0 

Airbiistes 
Prunier d'Amdriquc 3 rapide moyenne
Merisier ........... 3 
 d" do 
Tamaris ........... 
 3 (" courte 

(sud seulement)
 
Saule pourl)re ...... 2 
 (i"
Lilas commun ...... 2,4 moyennc moyenne
Ch6vrefeuille ...... 1,8 (10 courte 

(nord seulenient)
Caragana ........... d- moyenne

(nord seulement) 
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SOLS IE MONTAGNE MOYEN A PROFONI) (UMON LIMONEUX OU ARGILE) 

Dimension HauteurSI'Age adulte maximale Crolssance Dur6eet non courant (mtres) en hauteur utile 

(;iizds rbies 
Orine de SibWrie .... 14 rapide nioyenne 
PlitcIp i n .......... 14 lente (I

(stid seuilenient)
Pin jaune .......... 15 d longue 
Pin noi . .......... 14 (1o inoyenne 

Aibres inoletis : 
Fl~rnne de Pennsyl

vanie ........... 11 noyenne d. 
Micocoulier ........ 11 1" d"
 
Mtrier ............ 6 luoyenne do
 
Cliene niacrocarpa 11 lente longue
Gen(vrier de Virginie 11 d do 

Pelils arbres : 
Negundo ........... 8 rapide courte 
C ia I e f i feuilles 

6troites .......... 8 ("1o 
Mfirier. 6............. 
Maclure orangee ... 
Genbvrieir Oes Mon

8 
moyenne 
d" 

(Io 
longue 

tagnes loclieuises 8 lente (" 

Arbustes : 
Prunicr (I'Anirique . 
Merisier ........... 
Tainaris ........... 

3 

3 
10 

ral)ide 

1" 

moyenne 

("1.o 

courte 
(sud seulenient)

Lilas commun ...... 
Caragt,na .......... 
Stmac ............. 

2,5 
2,5 
2 

mnoyenne 
(!" 
lente 

inoyenne 
d o 
d" 
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SOLS DE MONTAGNhE MOYEN A PROFOND (LIMON 

ET SABLE LIMONEUX) 

Dimension HauteurA I'Age adults maximale Crolssanceet nor courant (m6tres) en hauteur 

Grands arbres : 
Peuplier .......... 18 rapide 
Orme de Sib6rie .. 15 do 
Pitchpin .......... 15 moyenne

(sud seulement) 
Pin jaune .......... 18 lente 

Pin noir .......... 15 (10 


Arbres mnoyens : 

Frtne de Pennsylva
nie .............. . 9 lhoyenne 

Chine wacrocarpa .. 11 "o 
Gen6'rier de Penn

sylvanie ........ 11 d 

Petits arbres : 
N6,gondo .......... 6 rapide

Micocoulier ........ 6 do 

Mfirier ............ 4,5 moyenne

Maclure orang~e .... 6 d" 
Gendvrier des Mon

tagnes Rlochcuses 8 lente 

Arbustes : 
Prunier (l'Am6rique . 2,5 rapide 
Merisier ........... 2,5 d"Lilas comnmn ...... 2,5 noyenne 
Sumac ............ 2,5 lente 

TERRAIN ILEVI. - DUNES 

h 
Dimension 
I'hge adulte 

Hauteur 
maximale Crolssance 

et nom courant (mbtres) en hauteur 

Grands arbres: 
Pin jaune .......... 15 lente 
Pin noir .......... 12 do 

Arrbres to!!ens : 
Pin sylvestre ....... 12 moyenne 
Pin gris ........... 12 do 
Gen6vrier de Virg&
nie .............. . 9 do(1o 

Petits arbres : 
Gen6vrier des Mon

tagnes Rocheuses 6 d 

Arbustes 
Merisier .......... 2 moyenne 

SAIILEUX 

Dur6e 
utile 

courte 
inoyenne
 
do
 

longue 
d
 

inoyenne
 
do
 

d"
 

rapide 
d"
 
d
 
longue 

d°
 

inoyenne 

(10
do
 
do
 

Durde
 
utile 

longue 
mnoyenne 

(1o
 
do 

moyenne
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SOLS DE MONTAGNE MOYENS A PROFONDS
 
(couche inf6rieure de sable, gravier, criohte argileuse
 

imperi)Iable ou rochc,
 

Dimension Hauteur
6 I'Age adulte maximale 

et nom commun (mbtres) 

Grands arbres 
Orite de Sibhrie . 8 

Pin jaune .......... 11 


Arbres moyens : 

Ci6ne macrocarpa 9 
Gendvrier de Virgi

nie ............. 8 

Petits arbres 
Macluire orangde .... 6 
Gendv'ier des Mon

tagnes locheuses . 4,5 

Arbustes : 
Pruniert d'Amirit(lue. 1,5 
Taniaris ........... 1,5 

(sud settlement) 
Lilas comntun ...... 1,5 
Sum.c ............. 1,5 

Croissance Dur6e 
en hauteur utile 

inoyenne courte 
lente nioyenne 

(10 d 

(V longue 

ttoyenne moyenne 

lente longue 

tuoyenne courte 
do d 

lente do 
(1 moyenne 

SOLS TId S HIUMIDES MAI. DtAINFS (TERRAINS SALINS OU AICALINS 

I)E MONTAGNE 

Dimension Hauteur
A I'Age adulte maximale 
et nom courant (mbtres) 

Grands arbres 

Petl)lier .......... 14 
Saule blanc ........ 9 
Ortue de Sibdr'ie .... 8 

Arbres nioyens : 
Peuplier blanc ..... 6 
Frne de Pennsylva

nie .............. 6 

Pelits arbres : 

Chalef ............ . 4 ,5 

Sattle du Missouri .. 1,5 


Arbustes : 
Saules pourpres .... 1,5 

ET )E PILAINE) 

Croissance Dur6e 
en hauteur utile 

moyenne
(1, 
(o 

courte 
(10 
(!o 

do do 

lente 

itoyenne d" 

d" do 

do do 
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TABLEAU 2. - Caraclristiquesdu houppieret des racines;resistance d ia sdcheresse des essences d'arbres et d'arbustesrecommazddes pour les plantationsdans les plaines dui Centre. 

Dimension
A I ige adulte Densit6
et nom courant du houppler 

Grands arbres :
 
Peuplier............. moyenne 

Sanle blanc .......... (10
Ornie de SilArie ..... dense 

Syconlore ........... (I1"

Pitchpin ............ . moyenne 

Pin jaune ........... (1"

Pin noir ............ d" 


Arbres nzoyens : 
Catalpa do Nord .... moyenne 

Saule noi ........... d" 

Sauil (lor ........... .dense 

Frne .............. .moyenne 

Micocoulier ......... 
 (1"

Chlne inarcocarpa . dense 
Pin sylvestre ....... noyenne 
Pin gris ............ d... 
Gendvrier de Virginie (lense 

Petits arbres: 
Ndgon(lo ............ d" 
Chalef .............. . noyenne 
Saule (o Missouri .... d 
M rier ............. ( 
 " 

Gen6vrier des Monta

gnes Rocheuses ... 
 (1 


Arbutes :
 
Prunier d'Anidriqe . (11 

Merisier ................
d 

Tamnaris .............moyenne

Saule pourpre ....... do 

Lilas comnun ...... dense 

Chivrefetuille ........ do 

Caragana ............ .moyenne 

Sumac ............... dense 


Etalement 
des racines 

pen profondes 
(i
nioyennes 
do 
do 

profondes 
(1o 


peLL profondes 
(I"
d" 
inoyennes 
1)rofondes 

d" 
do 

noyenne 

profondes 


inoyennes 
do 
f'ibles 
d" 


moyennes 

faibles 

d" 

d" 
d" 
d" 
do 


do 

moyennes 


R69lstance 
Ala scheresse 

faible 
(10 

moyenne 
faible
 
forte
 
do
 
moyenne 

faible 
(Io
 
D"
 
inoyenne 
dlevde
 
do
 
moyenne 
d1"
 
leve 

nioyenne 
(1o
 

faible
 
forte
 

d"
 

moyenne 
forte
 
moyenne 
faible
 
forte
 
moyenne
 

forte 
do
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TABLEAU 3. - Nor commun et nom scientifique des essences 
, arbres et d'arbustesrecommandes pour les plantations dans 

les plaines du centre. 

Dimension A I'ige adulte 
et nom commun 

Grands arbres : 
Peulplier ...................... 

Saule blanc .................. 

Orme de Sibric............ 

Sycoinore .................... 

Pitchpin ..................... 

Pin jaune .................... 

Pin noir ..................... 


Arbres ioyens : 
Catalpa duI Nord ............ 

Sanulc noir .................... 

Sanic dor . .................. 

Fr nc de Pcnnsylvanic ........ 

Micocoulier .................. 

ChCne inacrocarpa ........... 


Pin sylvestre ................... 

Pin gris ...................... 

Gencvrier de Virginic .......... 


Petits arbres : 
Nigondo ..................... 

Calef Atfenille kroite ........ 

Satic du Missouri 
 . . . . . . . . . . . .
Mitrier ....................... 
Maclure orang~c .............. 
Gen~vrier (les Montagnes Ro

chcuses .................... 

Arbustes : 
Prunicr d'Anitriquc .......... 

Merisier de Virginic .......... 

Tainaris ...................... 

Saule pourpre ................ 

Lilas comiun ................ 

Ch6vrefcuillc ................. 

Caragana .................... 

Sumac ....................... 


Nora scientifique 

Populas delto~des
 
Salix aiba
 
UlInus pumila 
Plaanus occidentalis 
Pinis echinata 

. ponderosa scoplorm 
P. Niqra 

Catalpa speciosa 
Salix niqra 
Sal. alba vilellina 
Fraxinas pennsylvanica 
Celtis occidentalis 
Quercns macrocarpa 
Pinus sylvestris 

P Banksiana 
Janiperas virginiana 

Acer ne.qundo
 
Eaeaqnus angustifolia
 
Salix missonriensis
 
Mortis alba tartarica
 
Macltura pomifera
 

Juniperas scopulorum 

Prunus americana 
P. 	 Virginiana 
Tainarix pentandra 
Salix purprea
S!ringa vulgqaris 
Lonicera talarica 
Caraanaarborescens 
Rhus tribolata 
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COMMENT DISPOSER ET ESPACER
 
LES ARBRES DANS LES BRISE-VENT
 

La dtermination de l'espacenient et de la disposition des
arbres en vue d'assurer tine croissance aussi bonne que possible 
a fait l'objet d'un grand nombre d'expdriences dans les plaines 
pendant cinquante ou soixante ans. Ces dtudes ont abouti A desrecoiniandations sur les diffdrents espacements et dispositions
suivant l'emplacelnent dans la region, qu'il s'agisse de l'Ouest
aride ou des zones orientales plus huinides. La plupart (ie ces
etudes cependant ont trait6 des effets de 'espacement et de la 
disposition stir la croissance des arbres plut6t que de leurs 
effets stir la structure des brise-vent. 

Le planteur d'arbres des plaines ne doit pas oublier que les
brise-vent n'ont pas seulenient pour objet d'assurer une crois
sanee et tin dveloppement aussi long que possible des divers 
arbres. Ils sont plants pour agir collectivement contre le vent. 
En consequence, le fait de recommander des espacements et des
dispositions en se fondant uniquement sur la croissance indivi
duelle des arbres sans tenir compte du type de structure ddsirde 
a une valeur douteuse et ne permet pas d'obtenir des brise-vent 
efficaces. En revanche, la disposition et l'espacement des arbres
des brise-vent doivent souvent 6tre le rdsultat d'un compromis
entre les exigences de la croissance des divers arbres et celles 
de la croissance d'un peuplement qui produira le type de struc
tures ndcessaires pour assurer tine protection.

Les brise-vent ft une rangde donnent beaucoup de place 
pour pousser aux arbres sur les deux c6tds et, 6videmmient leproblIme de 'touffement des arbres entre les rangdes ne se 
pose pas. Les recherches ont prouv6 cependant que des rangdes
uniques d'arbres n'ont pas une densit6 suffisante pour rdduire 
an maximum le vent dans les zones situdes sous le vent, bien 
que 'importance de Ia reduction au voisinage de la barri6re 
puisse 6tre satisfaisante. Les rangdes uniques d'arbres n'offrent 
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aucune garantie contre les briclies; par exemple, le ddpdrisse
ment de plusieurs arbres voisins l'un de l'autre peut nuire 
sdrieusement i la continuit6 des barriLres (fig. 24). Il est done 
recommand6 de planter plusieurs rangdes d'arbres pour obtenir 
des brise-vent d'une densit6 et d'une hauteur suffisante.
 

La mcanisation de la plantation et 
des fa~ons culturales 
out consid6rablement iifluenc6 les reconunandations relatives 
Sl'espacement des rangdes. On peut rapprocher les arbres et

les rang6es lorsqu'on lplante et exdcute les faqons culturales 
la main, mais la plantation et les fagons culturales i la machine 
exigent tin espacemnent d'au moths 2,50 nintres et pouvant aller 
jusqu'aL 8 mttres. Les rangdes tr~s espacdes sont ncessaires 
pour que puissent passer les grosses machines qui sont commu
ndment utilisdes dans les exploitations des grandes plaines de
l'Ouest qui produisent du bWd. 

CROISSANCE ET DIVELOPPEMENT AVEC L'AGE 

II est important de comprendre les phases de la croissance
des arbres des brise-vent si l'on veut prendre hi bon escient des 
decisions sur la disposition et l'espacement des diffdrentes 
esp ces qui composent ce brise-vent. II ne faut surtout pas
oublier que la hauteur, la densit6, la section transversale et le 
profil des brise-vent changent avec le temps. Ces changements
influent considdrablement stir la structure et I'efficience des 
brise-vent. 

Les figures 25 et 26 donnent des exemples iypotlhdtiquies du 
ddveloppement de deux brise-vent i cinq rangdes composes de 
diff6rentes essences sur une pdriode de quarante ans. 

Figure 24 - Bien que lea brise-vent A une seule rang6e solent faciles , cr6er parrapport aux brise-vent compos6s de plusieurs rangdes, ils no possdnt ni Iadensit6 ni Is continult6 n6cessaires pour prot6ger au maximum les cultures. 
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Un changemnent significatif intervient entre ]a 20e et ]a
40' anndes. Dans le brise-vent de conifires (fig. 25), les pins et 

Hauteur 
(pieds) Section transversole Profii Age 

20 

10 5 

0 ca.4u ns 

30 

10 
 10 

ons 
0 

40 

30 f 
20 20 

10 ons 

0 

30 

20 

10 Ofls 

Arbuste Pin Orme 
Gendvrier Gendvrier 

Figure 25. - Coupe transversale et profl d'un brise-vent de clnq rang6e$ do conIftres, 
en fonction do la crolasance des arbres pendant quarante ans. 

les geiiuvriers ft croissance plus lente atteignent I'Age adulte au
 
bout de trente h quarante ans, 6poque A laquelle les ormes A 
croissance rapide commencent i ddpdrir. Ce tableau donne un 
exemple de la creation d'un brise-vent efficace et de longue
durde compos6 de conifires. Dans les brise-vent composs
exclusivement d'essences feuillues (fig. 26), la plupart des 
essences commencent i ddpdrir et le brise-vent perd de sa hau
teur et de sa densit6 effectives entre la 200 et la 408 anndes. Dans 
un grand nombre de plantations des grandes plaines, on a notW 
un ddpdrissement encore plus rapide des feuillus par rapport 
aux conif~res. 

La croissance et le ddveloppement des arbres et arbustes
des brise-vent peuvent etre contr61ds et modifies dans une cer
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Hou teur 
IpiedsI Section tronsversole Profil Age 

20 

10 5 

0 ens 

30 

20 

10 ont., 

0 0 

40 

20 20r'() 
 ens 

40 

20 

20 40. 

10 

-CaractiristiquesFigure 26. en coupe tranavergale et en profil d'un brise-vent decinq rang6es feuillues, en fonction de Ia crolssance des arbres pendant quarante an$. 

taine mesure de mani~re h obtenir une barrire poss~dant cer
taines caractristiques. Par exemple, les arbustes peuvent 6tre 
coup~s au ras du sol pour 6mettre des rejets afin d'accroitre la 
densit6 ithauteur du sol. Un grand nombre de recherches sont 
cependant n~cessaires pour determiner avec plus de precision
comment on doit exploiter les composants des brise-vent au 
moyen des m~thodes de coupe employees en sylviculture. Avec 
des soins suffisants, ilpourrait 6tre possible de prolonger 1'effi
cacit6 des brise-vent de feuillus comme celui qui est represent6 
sur la figure 26. A rheure actuelle cependant, ilest recommand6 
dans tous les brise-vent de mettre au moins deux rang~es de 
conif~res pour que le brise-vent dure longtemps et pour prot6
ger contre l'effet d'avalanches i la fin de 'automne, en hiver et 
au dbut du printemps lorsque les essences feuillues seront 
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(ldntiles. Les l)ns et les gen.vriers sont particulierenient bien 
adapis ii cet effet. 

DISPOSITION DES DIFFIRENTES ESPICES 

La di sposition et l'espacement de la rangde des difflrentes 
essences d'arbres (6terminent la forme transversale d'un brise
vent. Lorsqu'il s'agit d'essences dont on connait la hauteur ainsi 
que la forie (In houppier et dont la durde ainsi que la crois
sance normale sont norinales, cette fornie peut facilenient 6tre 
pr6vue pour n'iml)orte quel ige. 

Les dis)ositions d'essences qui fournissent tine protection 
d'une densit6 nodr e au niveau du sol, sont g6ndraletent pr6
ferables aux barri6res tr s denses ou tr~s clairsemnies. Les bar
rikres qui ont une section transversale abrupte on presque ve1
ticale sont prfdrables ft celles dont ]a section transversale est 
inclinie en pente douce. 

La disposifon des essences doit donc 6tre congue non seule
inent pour assurer le meilleur dveloppement possible des ran
gdes d'arbres, mais de facon ft leur donner tine densit6 modr6e 
et une section transversale assez abrupte. Les essences a crois
sance lente comime le pin et le genvrier qui sont (iestin~es a 
assurer aux brise-vent dans l'avenir la hauteur et ]a longdvitd 
ndcessaires ne doivent pas 6tre plac6es de faqon h 6tre ddpas
sees par les essences ft croissance rapide. 

Une rangde d'arbres doit 6tre constitu6e par des stijets de 
]a nPme essence d'un bout it l'autre, sauf lorsque des diff6
rences de sols imposent tin cliangement, comme il est indique 
dans la section predcdente. I1 n'est pas recommande de milan
ger les essences dans les rangdes en alternant les petits et les 
grands arbres. La disparition de I'une on l'autre de ces 
essences laissera des vides dans la rangde le long de l'axe (Itu 
brise-vent, vides qui affaibliront 'ensemble de la structure. 11 
est beaucoup plus facile de remddier it la disparition de toute 
une rangde en replantant entikreinent plut6t qt'en bouclant les 
trous dans les rangdes. 

La disposition des arbres rnoyens et grands petit 6tre nmodi
fide dans une certaine inesure. Les rangdes (l'arbustes et de pins 
cependant doivent toujours 6tre distantes d'au moins six mores 
des grands arbres A croissance rapide. Ceci est ndcessaire non 
settlement pour assurer la meilleure croissance possible en 
hauteur, mais aussi pour maintenir la vigueur du houppier jus
qu'au niveau du sol. Les deux c6ts des brise-vent doivent conte
nir des rangdes d'arbres et d'arbustes qui resteront denses pros 
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(iu sol. Les arbres ii croissance rapide inais i vie courte doivent
tOtloiUrs tre plnflt6s (darts les rang('es exlerieures d'oi ils peu
vent 6tre enleves al bout de vingt A viiigt-cinq ans en g6nlant al
minilum le reste (Il brise-vent. 

ESPACEMENT ENTRE LES RANGIES 

Certains observateurs estinient qu'un espacement trs largeentre les rangdes est necessaire pour assurer Ia survivance desarbres dats les parties scehes des plnines. I1 existe un grand
nombre d'excellents brise-vent oii les rang6es sont eslpacCes de6 Ai9 mtres. En revanclie, il v a aussi des exemples de l)risevent vigoureux (e conifres agds de vingt a quarante ans dans
les hautes plaies et (ont les rangees sont esl)aces (Ie 2,5 i 
3 inhres. 

Un J)rise-vent est surtout efficace lorsque le vent souffle de]'tine on l'autre des directions perpendiculaires a ]'axe longitu
dinal (e ]a barri~re. En consequence, le prolil ou la partie frontale est l'aspect le plus important (lont if faut tenir Comp)te pour
rduire l'effet (ii vent. 14a (iensit6 de cc I)rofil est dleterinin~e
essenliellement par 1) les essences, 2) I'espacement entre lesarires dans 1a rwt'e et 3) le nonibre die rangcs.

L'Ccartelent entre les ranges I'arbres petit Otre vari
sidlrablenient sans 

con
influencer sensibleient ll densit,, 1.i hai

teur et Ia continuit6 ties brise-vent. Les variations de l'espacelient des l'anges entre 3iet) metres ont pen d'effet sur lar6duection de In vitesse du vent ltant donn6 que la face frontale 
que le brise-vent presenle an vent a approxinativenient Iameime hauteur et la mme densit6, quelle que soit Ia distance 
entre les rang~es ('arbres (fig. 27).

I1 faut tenir compte des avantages et des inconvemients res
pectifs ('un espacenient faible oi d'un grand espacement dlls]a niesure oit il influence ]a croissance des arbres et l'entretien
des brise-vent. Le principal inconvtnient des ranges r' s espacees est que les plantations doivent Otre entretenues par des
facons culturales pendant tin hombre indtlfini d'ann6es parceque les houppiers ne se rejoignent jalnais et 'onibrngent pasIa vwgtation lierbac6e. Un anutre inconvnient est que les rang6es tr s espac6es occupent davantage de terrain qu'il ne le
faut pour tin brise-vent de Ia densit6 voulue. 

L'un des avantages des rang6es tr~s espac6es est qu'elles
permettent aux arbres d'avoir des pieds plus importants et tineplus forte densit6 de son feuillage .A l'Mage inf6rieur pendant 
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Hauteur 
(piedsl Section tronsversale Profil Espacement des rang~es 

40 '\----I 
F -

30(
10 

Foons 20culturales n6cessaires pendant S ans 15 pieds 
40 

'20 15 pieds 

Foons culturoles n6cessaires pendant 25 ans 

Figure 27. - Caract6ristiques en coupe transversale et en progil d'un brise-vent de 
cinq rangees d'essences feuillues, A6gede 25 ans, en fonction de I'espacement entre 

les rang6es. 

un nombre d'ann6es beaucoup plus 61eve que les arbres tr s rap
proch6s. Cet avantage n'est pas essentiel cependant, cal si le 
brise-vent est judicieusenent compos6, la densit6 l I'6tage infk
rieur peut 6tre assur6e tout aussi bien, voire mieux, par des 
essences arbustives. En outre, les arbres a. houppier tribs d6ve
lopl16 out besoin de plus d'hunidi6 et risquent ('6tre davan
tage sujets ft l'apoplexie en p6riode de s6cieresse. 

L'avantage des rang6es tr~s rapproch6es (pas moins de 
2,5 Inmtres cependanl) est que les pieds se rejoignent rapidement 
et qu'il n'y a plus de facons culturales A faire. Un des inconv6
nients des ranges d'arhres tribs rapproch6es est que les arlbres 
commencent tr~s 161 ft se faire inutuelleinent concurrence. Si on 
ne lr6voit et lie r6alise pas des coupes ('6claircies ou de (16ga
gement, la vigueur des arbres risque (e diminuer. 

L'espacenient minimal entre des rang6es peut parfois 6tre 
d6termiin6 par les dimensions des machines agricoles. L'espa
cement minimal doit d6passer de 0,90 A 1,20 mintres la largeur 
de la machine pour 6viter que les arlbres ne soient endominag6s. 

A l'heure actuelle, il est recoman(d6 dans le N6hraska orien
tal e le Kansas d'6carter les rangdes d'arbres de 3 ft 5 mdtres et 
(fans les Iarties occidentales de ces Etats de 3,60 mnitres ft 6 m
tres. Dans le prolongement, au Colorado oriental, de la fron
tiire du Nebraska et du Kansas, 1'espacement reconiniand6 pour 
les rang6es sur les terres sicies varie de 3,60 ft 6 umntres; sur des 
terres irrigues, de 3 imitres it 4,20 mtres. Au nord de la Dakota 
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dii Slid, il est recoiniand6 dans tout 'Etat, (l'carter les rang'es
de 3 It 4,20 nitres (5,50 iinres, d'apr+'s les directives techniques
(il service de conservation des sols) avec un 6cartement 16g6re
ment plus lev6 por les sols tres loirds et (]ins les regions A 
trbs fortc pIluviosit6. 

Coinie il n'est pas tr~s important (Iu point ie vue iC I'e'Ii
cacit6 (Iu brise-vent qite In distance des t'ang6es vaie entre 3 et 
6 mrtres, le propritire doit choisir les espacements qui
conviennent le mieux por son 6quipement de culture, et il doit
tenir compte aussi des fa ons culturales futures, (ies coupes
(I'claircie et ie l'exploitation (ies arbres. 

ESPACEMENT ENTRE LES ARBRES DE LA RANGIE 

Alors que les variations tie 1'espaceient (les rang6es n'in
fluent gutre sur l'efficacit6 des brise-vent, l'esl)aceient entre les
arbres des rangdes modifie considerablenient la situation. 

L'espacement entre les arbres de la rangte influence direc
tement la densit6 frontale et intdrieure de la barrire (fig. 28).
Dans In parnie basse d'une barri6re, la distance entre les
arbustes d termine Ila densit' et la continuit6 dbe cet tage. I)e 
lllt~lne, aux atitres 6tages qui vont depuis les hatiteurs inovennles
 
jusqu'aux grandes hauteurs, la distance 
entre les arbres influe

totijours Sill hi densit6 (ie Id I)arricre. Le nonill)re de rnilgees

d'arhtres de grandes dimensions a, l)ien entendui, tin effet supph
nientaire sur a densit6.
 

L'espacement reconimand6 on
pour les arbustes les coni
fbres de I'tage inf6rieur vaie entre 
0,90 in et 1,50 in. l)ans Ia
 
plui)art des cas, cet espaceinent fournit tine barri6-re dense
(del)uis Ic niveau di sol jusqu'h 0,90 11 ott 1,20 in (e hatit. Les 
arbustes conine les caraganas donnent tine )rotection efficace
'jusqu't:3 in oil "3,60in. 

L'espacement ent'e les grands arlbres .A croissance rapide 
comme le petiIlier, le satile ott l'ormne tie Sib6rie doit 6re de
1,80 in h 3,60 in. Si le propridtaire a l'intention bien arr-61e 
(I'caircir Jes J'anges 'arbres ati bout de cinq a dix ans, on
petit aiors planter ces arbres h croissance rapide It des inter
valles de 1,80 in afin de fournir tine Iarricre efficace contre le 
vent an cours des prenidres anizes. Les grands arbres a crois
sance rapide doivent cependant 6tre espacs de 3 in 3,60 in 
s'ils ie sont pas destin6s a tre 6claircis. 

Les arbres a croissance plus lente doivent 6tre plantis avec 
un espacement de 1,80 metre A 3 nires (fans les rang6es. Les 
pins et les g~n6vriers poussent trs bien h cet 6carteient pen
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DISPOSITON PROFIL 

AVAVAVAVAVAV 

Arbres espoc6s de 1,80 m 
dons la rong6e 

A 7 A '7 eA 0 

Arbres espoc:s de 5,50 m 
dons Ia rangde 

Arbres Cspac6s de 3,65 m 
dons Ia rong6e 

A- Gen6vriers - Pins - Arbustes 
Figure 28. - Profls de ig6s 15 avecbrise-vent de ans espacements dlff6rents desarbres dans la rang~e. Les arbustes sont espac6s do 0,90 m et lea rang6es de 3,65 m. 

dant les vingt pIremitres annes. Lorsque les pins atteignent
6 m6tres de haul, il lerti faut (tavantage l'espace. Les pins (loi
vent dre 6claircis en veillant i ce que les individus soient
kcarts (ie 1,50 inires i 6 imnres dans les rang6es. Cette coupe
(t'Mclaircie doit Otre faite avant que les branches inf(rieures
cominencent idlperir. 

La (is)osition en quinconce ou l'alternance des arbres (lans
les rangdes adjacentes est souhaitable lorsque 1'espacement
dans ]a rangde est le mme. Ceci contribue non seutlement A 
conibler les vi(tes causds par ]a mnortali( mais aussi h fournir
des brise-vent d'une (tensit6 plus uniforme. 
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COMMENT PREPARER LA TERRE 

POUR PLANTER DES ARBRES 

POURQUOI FAUT-IL PRIPARER LA TERRE? 

11 	 est nICcessairdede prplrer la terre en vue de la l)hntalion ('arbres dans les plaines pour les m6mes 'aisons (j1'il fanitla 	pr6parer pour 'iimporte (jIlle culture. La pr6paratlion de a 
terre a pour objet : 

1. 	D'accroitre la survivance et la croissance des arbresa) I)6truisant les Plantes adventices qui leur font 
en 

con
currence; 

b) Rduisant la repo1sse des phltes advenltices;
c) Auginentant la tenetir en hlnuidit6 (Itt sol.

2. 	R16duire les risques (I'Wrosion 6olienne :en 
a) Fournissant une culture de couverture en pleine crois

sance;
 
b) 11faintenant 
 tin sol h la surface rugueuse.

3. 	Emi)lcer l'accunihtimlion des rsidus vcg6taux l)Ir&c6
dents qui, autrement, entraveraient la )antation :I la machine. 

Les exp6riences et les reclerches qui (ejaont k6 failesdans les plaines ont prouv6 f de multiples reprises que lesarbres ne r(sistent que tri&s mdiocrenhent s'ils sont )lanii6s sans 
que le sol ait &6 prpr6 aiI)aravant sur des terres occul),espar des graiiin6es ou de la luzerne. Ceci est particulirement
vrai dans les r gions s~iches des plaines de I'Ouest. La terre estlaboutre et mise en jacht-re l'Yt avant des cultures de c6rcaleset autres i)lntes en vue d'accumuler l'Ihumidit6 et d (l -trtire ]av6g6tation herbac6e. Cette mfltho(le est tout aussi iml)ortante
potlr les ar)res. Mine stir les phiturages des (Iunes tiln ilinlioi
intum de 1)rparation est recomman(IC en raison de ht J)rsence
de sols 16gers et instables, il est necessaire et deutile faireqtielques travaux de pr6paration pour les arbres. 
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1a vcgetation sl)onhtae des Plaines se compose esselitielle.
nient de gramines avec des qutantit~s pl)us faibles de nianvaises
herbes qui comprennent plusieurs lplantes adventices vigoui

reuses. (cl eI vgeiltion est bien adaplte iu climat i aux sols 
des Plaines. ELle l)ossd(e tin grand av'antage llatnIuel sur les 

r'bres de I'aible dimension, tout tii moins pendant les premires 
alnnes qui suivCnt la phlatation. Les gr'amiii6es et plantes 
advenltices inlignes ainsi qu'un certain hombre de maulvaises 
hl)eles agrcssivcs qui ont 0h introduites poluSSent vigourelise
ment sur la I)lulart des sols. 

Cette v6g1alion herilac e extrmelenlt viglouteuse (Itli 
caract6rise la r6gion des Plaines occupe les edroits reserv6s 
mux brise-vent. 'la idit6 dispoliible dans le sol est r'ideient 
titilise )alr cette vgt6tation. Pour qu'il reste de liuilidit6 pour 
les notiveaux arlres, it faut dftruire celte v6gelation, tit flioifls 
jusqu't cc (lte les racines des arbres aient atteint une lrofoi
delir supt)rieure A celle de la vgetation spontanie. Voici (fuel
ques raisons parliculi res de litter contre ces plaites (uil font 
concurrence aux arbres : 

1. Les jetunes arbres, (u'ils aient des racines ilies ou qu'il 
s'agisse de semis et de jetunes plants en pot it repiquer, ont 
besoin de leaicoup (l'itimidit6 pendantlI preiiIre oil ]la 
seconde annie dlls les cliamps avant (lte leurs racinies soient 
stiflisamnenlt entfoncces. 

2. 11 1t'iit (fil y ait e l'dehumidit6 ([,is 60 a 90 cm de ]a 
couche suprieure dii sol. 

:1. Les peuplemenlts importants de maivaises herbes et 
graminces oii les cultures 6puisent I'lumildit6 (le la couche 
SU1)erficielle. 

-I. Les jeunes arbres s'affaiblissent et nieurent lorsque la 
concurrence pour 'litimidit6 disponible dans la couche su)er
licielle est trop forte, surtout celle des plantes adventices et gra
mines croissance rapide.ft 

5. Les jeunes arbres s'affaiblissent et meurent lorsqu'ils 
sont (hpassCs oH fortement barrages par les plantes adventices 
et les gramilies a croissanve rapide. 

TYPES DE MITHODES DE PRIPARATION DU SOL 

Les mthlodes de preparation di sol pour la plantation des 
arbres visent toutes Airendre le sol plus favorable h la survi
vance et aula croissance des arbres. Les br ves descriptions sui
vantes des methodes de preparation (hi sol et de leurs buts don
neront une idCe de cC qu'il faut faire dans des cas particuliers. 
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C Elabissem'nt ( (l~k I'ias.s s sfiiIvaidI ebs coi,,bes deC ni lhl a. 
Cesst~ille a i)Oir ob~jet de fotiinir. (avail ta&4e (I'IttlliIi 16 atix

.1rbres I)Iant6s siiivanl les eollrI)s deC iliveanl (Ilns le voisil ifge
(I'uiI tcrrasse ott sur celle-ci. Les terrasses rc'( LIiseiit aissi 1'61'
sIin liv (atit(iqe daos les plIan tat ions (I'ttii)Ps. 

!?igoles deC diversion. - Elics oil[ )oul Iob~jCI(I de ~ltl i'IOP
les eau rijisselle d clianpsdeX(I itii (es v0isils oti desM losses decs
rouites vers les plantations ein les 6talan I oil en les cavoyaui leI 
log deCs itug es (IarIJ PC. 

lBhrrih-es antliflc'iqt. --- Elles ont jiotir objet (Iai'P-tel' et de
releniri la ileige stir les terres )lt6es(Itd sci'onl I aiLicotrs dut 
lit miljs suivant (i, r. 29). Elles sont (l'mie gi'an(Ie iiflii 6 (hillsles regions seclies oil iil sLIIph)Ieli ('luilot i( I dalls he 5otIS-i-ol 
petit 6tre itile atix arhres. 

Sons-solaeu(. -- C'est linle op6ration (JLi conlsisle a: nillietihili i
title Iande MroiCle c dI sol juL1(ittit title p rot o tiI (dC 0),60 Li1119i 
en vue (dC I)iser ile coticle (hire (desol habotirahie oti tinl sott5
sol ulattiretlleent imlperni6ah)Ie. Cette mi6lthode p)CrilCe :1 Pha-1i
lllidhi 6 et mtix t'acioles (desairbres (dCI)6i6trer ptlus ell pi'olideti r
(hils le sotis-sol a: tex Itire loiirde. Le sotis-solage ai a igilen 16
WilliO Hers la Iotigevit6 des arbhres stir les sols qui relposeflt

linle coticlie (Itrl'. 11 a accru 1) 1'etficacjt6 de Ia pla lion, 2) 

str
Ia


LToissance en haLI tetir et he (hCvelopjpent (des raciiies et 
 :3)) Ia 
v'uguetir 

Figure 29. -Les barrieres antineige Install6es au printemps pr6cedent retiennentIs neige Anmde donner au sal une humidite suppl~mentaire pour I'6tablissement
d'un nouveau brise-vent. 

Jeich~rcs (!etC. -- ljes oilt )otir oI)jet (iC (harrasser titlterrain des mauivaises hierbes pendanlt tine saison. Elle (bit reml
pil- (IetN obijectils ilti por'tlts I) acetillitilel' 'itimidit6 et2) ticcutiler les prl'Cipes fei'tilisainls. La jtclCi'C (I'6t6! Ctil)6
chic la croissance des lllttivaises IierI)s et deCs grailincies (ftLi,
aitltt'entt, 6pitisei'aienlt I'ltillidj t ci es 6 l6illents fetilisannts
deC la coticie st1)ipeficielle. Elie atissipertuet I'acettotulatjon
('6I6ilnils llttritifs Jprovenant deC itt (Iecompositioil des tuiati~ies 
ot'ganiques daos le sol. 
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Jawhd'es suns lilires. -- C'est iune variante tie ia jaclhre
(l'ele (Itli cousiste "i intailenir sur 1a surface du sol les inatitres
orgaliques prolectrices en iililisant ties inslruments spciaux tie 
etuiires. 

Cuitures de cotI)eritre (l'dIC. - I1 s'agit d'une culture tie
c6r6ales dense, de sorgho ou (ie millet plant6s stir un terrain
salIonlctix vers la lin tieI' ., avant la plantalion ties arbres et
qui doil resler en aulomne et en hiver pour prot~ger le sol con
re I'6rosion 6olienne. 

Labours (I'alIlotnne. - Us ont pour objet d'aneuthllir le sol 
afin qu'il absorbe et retienne davantage d'humidi pendantl 
l'hiver et pour qu'il en soit mieux ametibli pendant a planta
tion des arbres anlprinemps. Ces labours doivent tre plus pro
fonds p0our les arbres que pour les cultures. 

Ctulltires dc coiwertres d'auflonne. -- II s'agit (l'tlne cul
ture dense I'Wavoine ou l'orge semte aut debut (ie l'aitonmne 
avant la plantation ties arbres ati prinlemps. Celle culture tie 
couvertire ptroge le sol lout en retenant la neige. 

J)isquage el herstge ani prinletnps. - Ces opdrations ont 
pour objet ('galiser le sol alin tie faciliter ]a plantation ties
arbres et de (letrtire les mauvaises herbes et gramin6es qui ger
ment pr'cocement. Cetle opI3ration doit 6tre faite trois ou 

semaines avant la plantation afin que les 
qua

tre pluies ie prin
temps tassent le sol. 

Cutltre Ae coivertre de prinletnps. - I1 s'agit d'une cul
lure dense (ie sorglio, millet ou tie cercales semes au dbut du
prinltemips au ifomiient (ie la plantation ties arbres en vue tie pro
t6ger ces derniers quand il s'agit (ies sols sablonneux. 

(:retisenetl d'mlne Iranchdecan printlemps. - Cette opera
lion a lpour objet d'enlever une bande (Ie gazon tie 45 .i 60 cm 
tie large et tie plusieurs cenliluttres tie profondeur pour faci
liter la plantation ties arbres sir un sol sablonneux et ldger qui,
aulrement, ne pourrait pas 6tre prdpar6 par sarclage ordinaire. 
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COMMENT CHOISIR LES MITHODES A EMPLOYER 

La preparation de la terre pour la plantation des arl)res
coral)rend plusieurs operations importantes. Elles visent toutes 
h ineltre le sol dans la condition la plus favorable pour recevoir 
les jeunes plants afin que ceux-ci aient toutes les chances de 
survivre et de pousser. 

La motloe de pr6paration difflrera naturellement sui
vant : 

1. Le type de sol -- qu'il s'agisse d'un sol sableux, ineuble,
susceptible d'6tre emport6 par le vent on d'argilv limoneuse qui
fait obstacle dans une inesure h la decertaine p~ndration 

racines.
 

2. Les mthodes modernes de culture pour la couvertare 
v6gd ale. 

3. L'arrivte probable de pluies de printeips it la suite de la 
plantation et autres facteurs climatiques. 

Methodes gonerales valables pour toutes les terres. 

Les mntllodes suivantes doivent dre appliqudes a la plupart
des terres deslines a recevoir des arbres en vue de completer
utilement les mesures (lestintes h amiliorer la teneur humien 
dit6 du lieu de plantation. Ces mcthodes sont, pour la plupart,
des pratiques de conservation permanentes. Elles sont envisa
goes en tant que mesures destinees a preparer la terre car, 
pour donner le maximum d'avantages, elles doivent dire mises 
en oeuvre une anne environ avant la plantation des arbres. 

Etablissement de terrasses suivant les courbes de niveau. 
- Chaque fois qu'il est reconlnand6 d'effectuer un terrasse
ment, les brise-vent doivent 6pouser la forne des 
terrasses. La
 
plantation des arbres suivant les courbes de niveau, 
en particu
lier sur les terrains ondules ofi les endroits destines aux arbres 
risquent (l'6tre difflrents, fournit une humidit6 supplmentaire 
qui accroit et uniformise la croissance des arbres. 

Fossds de diversion. - De mme que les terrasses suivant 
les courbes de niveau, ils ont pour objet de fournir une hunii
dit6 supplmentaire en ddtournant l'eau provenant ties champs 
et d'intensifier et uniformiser la croissance (ies arbres.
 

lrrigation.- Si les arbres doivent 6ire irriguds, les 
avan
tages ie l'opdration sont les momes que pour n'importe quelle 
culture. 
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Barriere anlineige. - L'accroissenient de rl'umidit6 dans 
les zones ieplantation des arbres resultant iel'installation de 
barrires antineige assure tine ineillcure survivance et tine meil
leure croissance des arbres. 

Pratiques culturales qui d6pendent du sol et de I'utilisa
tion des terres. 

Les recommandations actuelles concernant la preparation 
(1e la terre pour les plantations d'arbres sont les m mnes pour 
tous les Etats iela region (ies plaines. Les recominandations 
varient cependant suivant la texture du sol, l'aptitude ii l'6ro
sion et l'utilisation des terres. La combinaison de ces facteurs 
d(terniinera vraisemblableiment les mthodes approplriMes (de 
preparation ie]a terre. 

Type de sol. - Les mnthodes employdes pour les sols 
sablonneux, en particulier ceux a texture tri~s sabletise doivent 
fournir tin moyen ie maintenir la couverture vdg6tale stir la 
surface du sol. A dfaut d'une couverture suffisante, ces sols a 
texture plus l6gi3re risquent ('etre endonmmagds gravement par 
rdrosion 6olienne. Les pratiques culturales suivies pour les sols 
sableux doivent gdncralement changer le minos possible la cou
verture vdg6tale. Si cette couverture est insuffisante en raison 
de(l'utilisation prdcddente (les terres, ilfaut faire (ies cultures 
(decouverlure. 

Les sols a texture mnoyenne et plus lourde sont moins sujets
 
i rNrosion 6olienne mais ils ndcessitent une destruction plus

intensive des mauvaises herbes pour conserver li'htuiidit6.
 
L'utilisation de la jachire (1't doit 6tre consiIderee comme tin 
traitement normal pour les sols )lus lourds satif petit-6tre sur 
les terres 4i mais de la partic orientale des l)laines oii ia ques
tion de l'itimidit6 disponible West pas aussi critique. 

CiI'*ires ou convoerture v gltale actuelles. - L'utilisation 
actuelle (ies terres desltines a 6tre plantes dtermine naturelle
inent dans tine large mestire cc qui peut tre fait en matire ie 
preparation. Les terres destines aux grainindes et it la luzerne 
doivent tre prel)ares tin an A 'avance sauf stir des sols q(ii 
sont fortement sujets ft 1'6rosion. Cependant la pr6sence d'au
tres cultures sur les terres qui doivent tre plantces en arbres 
obligent frtluement a preparer assez ral)idement ]a terre. 

Prairies.- Stir les sols moyens oi lourds, le gazon doit 
tre enfoui profond6nent et travaiIIl jusqu'h cc (Ii'il soil bien 

dfcompose. La prel)aration des prairies dans tons les sols, sauf 
les sols sableux et mncul)Ies doit commencer au moins tine anntie 
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avant ]a plantation des arbres. En periode de grande scleresse,ii petit Otre n
labourer. 

6 cessaire de pratiquer deux jacheires d'dt avant deLes racines de 	 la veg6tation spotlane occupentCOml)Ienent le terrain et font tine 	forte concurrencel'Innlittn . Lorsque 	 pourcete v&gFtation est reduite ou dtruite et(fue 	les iiatidres organiques (Iuidh~colnlpos es, 	 en i)roviennent sont enl'k~at d(iaieubh~sseient (fi sol est particuli6L.e-partie 

nent I'avorable it ha plantation. Le sol est humide et exempt (einalires organiques 
machines -I planter 

fraiclies qui, autrenient, blo(iueraient leset n~cessiteraient de liuniii t ainsi quedes 	principes f'ertilisants pour 6tre (ldecoml)osS.

En revanche, les 
 prairies situdes des 	sols sableuxhgers ne peuvent pas 

stir 	 ettre l)reparees ii I'avancedangers (e I'6rosion 6olienne. I)ans ce cas, on 
en raison des 

rase ]a vdg6tationet on P'enfouit (hls tine bande 6troite (e .15 it 65 cm dle largeai inomient de la plantation des arbres. 

Champs de hzerne. -- Les 	cimnps de Ilizerne doivent dh'ePr6Jpars )our la plantation des arlires (ie a mnie facon queles 	l)rairies, saif sur des sols sableux l6 gers.

Sur les sols sableux, la ltzerne doit 6tre 
enfouie tin anavant ]a Il)antalion des 	arbres et il faut la reniplacer par tineculture anntuelle poutr assurer line 	coiverture teniporaire pendant la priode v6gt6tative. On pieut alors planter directenientles arbres dans les chanips sans aut'e pl)laration. 

Chmips (if cL'Etles 
cereales a petits 

'1 peits grains. - Les cllainies desgrains fournissent nornialeunent tin convertsuffisant jusqu'au nioment de la plantation des arbres an printenips suivant. Dans les sols sableux et 16gers, les arbres petuvent dre plants sans enlever les claumes sans atr'e prparalion. Stir les sols plus lourds il faut cependant enfouir et disquerles 	chaines au cours de l'autonine qui 	prcede la plantation.
Lorsque les chaumes ne sont pas suffisantsdit6 	dii sol on si Ilhumiest 	 faible, il faut pratiquer une 	.jach6re 'k6 etseiner de 1avoine ii I'autonie. Les sols 	sableux doivent recevoir 	en fin ('t6 tine culture de converture. 

Champs de mlais. - Sjir 	les sols lus lourds, ]a seule pr6paration IUcessaire consiste t couper
enfouir A l'auloine. I1 faut cependant 

des tiges de mnafs et a les 
semer une cercale d'autounne dans les sols sableux si le chan1l n'a pas de couverture 

v6g6tale. 
Les nianvaises herbes coninne le liseron, les cliardons, leseuphorbes doivent dh'e dtruits par 	des facons culturales onpar 	des ptilvdrisations de Iroduits clhimiques avant Ia planlalion 	des arbres stir niniporte quelle terre. 
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Mithodes recommandees. 

On trouvera ci-dessous tin r6suin des lratiques inininiales 
ie preparation de la terre reconinand es pour les grandes 

cat6gories ie texture ie sol et ie modes d'utilisation (ie la terre. 
Ces recoiniandations sont tine adaptation tic directives l)rove
nant de deux sources : 1) Les sp~cifications techniques (ies se'
vices ie conservation du sol du Nebraska et 2) les recoinianda
tions (ies forestiers et (ies services de vulgarisation ie divers 
Etats (ies plaines. 11 convient ie souligner que ces recoinian
dations sont (ies pratiques mininiales et qu'elles visent seile
inent ft servir de guide g6n6ral. Les recoiiniandations dtaillees 
lr type de sol et couvertures v6gdtales ont it mises au point 
potir la plupart des zones des grandes plaines du Centre et elles 
devront tre utilis~es par les techniciens de la conservation du 
sol et du service forestier. 

PR1 PARATION MINIMALE DE LA TERRE RECOMMANDIfE POUR LES 
PLANTATIONS D'AmiRES EN FONCTION DE LA TEXTUR. DE LA COUCHE 
SUPE RFICIELLE I)U SOL ET DU MOI)E I)'UTILISATION DES TERHES. 

Sols sableux it tr~s sableux 

Herbages : Dtcouper une bande de 50 cm de gazon juste avant la plan
tation; planter les arbres dans tin sillon 6troit. 

Luzerne : Labourer tine annfe d'avance; planter une culture de couver
ture annuelle d'6tt:; planter les arbres stir les chaumes de la 
culture de couverture. 

C 6rales it petits grains : Inutile d'intervenir si les cluaties sont rtsis
tants; planter les arbres dans tin sillon 6troit. Labourer si les 
cliamnies sont mdiocres; pratiquer tine culture de couverture 
d'6t6 et planter des arbres dans les clatiies (1e ]a culture de 
couverture. 

Mals : 11 fatit disquer les tiges de inais Al'automne; faire une culture de 
couverture de c~rales t petits grains et planter les arbres dans 
les chaunies ti ]a culture de couverture. 

IMPORTANT : Avant la plantation ne pas faire de faqons culturales entre 
les rang~es d'arbres sur les sols sableux; se contenter dc faucher 
les nauvaises herbes et les gramin~es. 

Sols moyens d loiirds 

Herbages : Labourer it l'avance; ja'hre d'6t'; culture de converture de 
c~r~ales h petits grains a l'autonine; disquer au printemps et 
planter les arbres. 
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Luzerne : Comme pour les herbages. 
CUr~ales Aipetits grains : Labourer A l'autoinle ct disquer si l'hulmidit 

et les chatines sont satisfaisants; planier les arbres dans tn sol 
qui n'a pas t6 travaill6. Labourer les chauiues et la jachire 't
si rliumiditW et les chaunies sont mdiocres; planter des c~r~ales 
Apetits grains pour servir de cotiverture, disquer au printemps et 
planter les arbres. 

Mais : Dchaumer -A 'autonine; planter les arbres dans un sol non tra
vailhI. 

QUAND FAUT-IL PRIPARER LA TERRE? 

I1 est indispensable pour le succ~s des plantations d'arbres 
dans les plaines de pr6parer ]a terre bien avant la plantation. 

1. Tracer les terrasses un an avant ]a plantation. 
2. Sous-soler les zones ayant des couches imperni6ables 

denses une annee avant ]a plantation. 
3. Labourer les herbages et les peuplenients de lizerne 

sauf sur les sols sableux l6gers an moths un an d'avance pour 
assurer une d~composition pariielle des inati~res organiques. 

4. Ensevelir les gramines et la luzerne sur tine jachre
d'6 au cours de Ia p6riode v~g6tative qui pr~cde la plan
tation. 

5. Sur les sols sableux lagers qui sont cultiv6s, maintenir 
tine litihre grossi~re aussi importante que possible en surface et 
sons la surface pendant I't6 et 'hiver qui precedent la planta
tion. 

6. Si les sols sableux 16gers qui ont Wt cultiv6s n'ont pas
de couverture v6g6tale, il faut pratiquer une culture tempo
raire serr~e an cours de l'dW pr6cdent et ne pas toucher aux 
cliaunmes. 

7. Construire des barri~res antineige au vent de la zone, au 
cours du printemps qui precede la plantation. 

8. Lorsqu'on plante dans une c6r~ale de printemps, il faut 
sarcler une bande 6troite de 1,20 in pour planter les arbres. 

On trouvera dans la liste suivante l'indication des dates 
auxquelles doivent Ctre faites les diverses operations suivant le 
type de sol et l'utilisation actuelle de la terre. 
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Sols sableux Sols moyens ,lourds 
Pratlques Lu- __..C6 ..
 

HerbseLue C& Mais Herbe Lu- C&iMzerne r6ale Mais 

Une anne d'a
vance: 
Construire des 

terrasses .... X X X X X X X X 
Creuser ties rigo

lession ie diver........ X X X X X X x X 

Labourer . ....... 
Sous-solei . ..................... 

X....... ..... 
..... .. 

X 
X 

x 
X X X 

LYtN d'amnt 
Mettre en jaclire. 
Laisser tic cot,

. .......... ..... x x ). 

verture de 
chatinies ...................................
 (,


Laisser les cliai
ries ............... ..... x. ........ .. .X 

Disquer les chau
'les ......... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 

Planter de l'a
voine ............. X m .... ....
 

L'attonne prgcg
dent : 
Laisser les chat

ies ............. X XX . • .X x 
Labourer ....... ..... ..... ..... ............... (1) (,)
)isquer ................... (_) X ..... ..... () X 
Planter de 

l'avoine ................ () X X X (*)
Construire des 

barri~res anti
neige ........ X X X X X X X X 

Au printemps :
 
Laisser les chau

!ties .............. X X X ..... ...... x
Disquer et her
ser ................ 
( ) () (t) X x (t) (t)

Planter I'avoine .... () () .... . . .......... 
Planter les ar

bres dans tin 
sol frais et 
fernie ....... ..... ..... ..... ..... X X 
 ) (*)Chaines ........... 
 X X X ........ X X 

CUr6ales ...... .... M M (t) 
Tracer tin sillon X I ..... ..... ..... .... .. .. ..... 

S On peut procder autrement si la cotiverture de cliauine est midiocre 
O8 si 2'humidit6 est faible. 
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COMMENT SE PROCURER
 
ET CONSERVER LES JEUNES PLANTS
 

En raison des conditions dfavorables h la germination des 
graines d'arbres et a ]a culture (ies jeunes plants directement 
str les emplacements des plantations dans les plaines, la mC
thode la plus pratique pour crder les plantations consiste h 
repiquer de jeunes arbres. Des pepinicres speciales fournissent 
de grandes quantit6s de jeunes plants oii les jeunes plants
d(licals peuvent dre espaces, arrangs, fertilisds et sarclks sui
vant leurs besoins. Les jeunes plants (ie un it quatre ans sont 
ensuite expdids aux planteurs. En gdndral, le propridtaire
foncier qui plante des arbres doit s'adresser h ces pepinieres
spdcialisdes pour se procurer les sujets dont ii besoin. Cellesa 
ci sont exploitees par des entreprises commerciales privdes ou 
bien par des organismes d'Etat ou encore par des agences ffid& 
rales. Le choix des essences est done limit6 h celles qui sont pro
duites par ces pepinii~res. Au cours de certaines annees, les 
mnanvais resultats obtenus par les pepini&res limitent davantage
le choix, les types d'arbres et d'arbustes disponibles. 

Certaines essences peuvent 6tre cultivdes par 'agriculteur
qui dsire consacrer un certain temps i cette tiche. Ainsi les 
essences que l'on ne trouve gdndralenient pas (fans les pdpi
niitres peuvent Mtre produites en vue (I'Ctre pantdes dans les 
brise-vent. Si l'agriculteur n'a aucune exprience tie la produc
tion d'arbre h partir de semences, il ne sera probablement pas
rentable pour lui d'essayer de produire ainsi de grandes quan
1t96s de jeunes plants. Le cofit de jeunes plants de bonne qua
lit6 figds de un ft quatre ans est parfaitement A la portde de la 
plupart des propridtaires. Pour les agriculteurs qui ddsirent 
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produire eux-mni1nes leurs plants it partir de seiences, il est 
reconunanh1 de consulter les publications suivantes
 

Woody-Plant Seed Manual.
 
U.S. Dept. Agr. Misc. Pub. 654. 1918.
 
Nursery Practice for Trees and 
Shrubs Suitable for Plan

ting on the Prairie-Plains. 
U.S. )ept. Agr. Misc. Pub. 43-1. 1941. 
(Epuis6, peut Oire consult6( dans des libliothiques.)
Forest Nursery Pratice in the Lake States. 
U.S. Dept. Agr., Agr. Handbook 110, 1957.
 
Planting the Southern Pines.
 
U.S. Dept. Agr., Agr. Monograph. 18, 1954. 
Une autre luL'thode pour se procurer les jeufnes plants con

siste i enlever les semis qui out pouss6 spontan6nment dans des 
brise-vent bien 6tablis, dans des autres plantations ou dans les 
bois. Les jeunes sautvageons peuvent 6tre repi(Jucs de la m16me
nanicre que les plants de pepiniire lorsqu'ils out 06 6ciii6s 
atparavant pour 6quilibrer la dinlension du syst~me radicti
laire apr~s avoir (6tdderres. C'est une m6thode pratique pour 
se procurer (e petites quantites de jeunes plants mais elle n'est
probablement pas rentable lorsque leur nonibre atteint ou 
d(passe 500. 

L'achat et Ia manutention des jeunes plants doivent 6tre 
consid6r6s coninte tout aussi importants que les autres phases
(e la plantation. Le choix des essences reconniand6es aninliore 
les chances de succ~s. Cependant, les difflrences constat6es dans 
la facult6 d'adaptation, la croissance, la forne et la r6sistance 
aux insectes ainsi qu'aux maladies dlependlont des geniteurs oi 
des )etplenents qui ont fourni les graines (fig. 31). L'origine
des graines ne le cC(fe en importance qu'au choix des espces.
On esp6re dans f'avenir anifliorer consi(hrablement les porte
graines mais il faudra du temps pour ]a s6lection, l'hybridation 
et les essais. 

II est de la plus haute importance de bien manipuler les

jeunes l)lants (1s le moment oft ils quittent Ia l)pini~re et jus
(u'au moment oft ils sont plantes dans le champ. C'est le seul
 
moment )endant ]a vie d'un arbre oft les racines sont expos6es
 
a des conditions anorniales (fe temip6rature, hunidit6 
 et 
luli re. En cons6quence, le fait de ne pas veiller suffisamment
 
sur les arbres h racines hues par temps see et 6vent6 peut facile
ineut causer la nliort des arbres. 

OU ACHETER LES JEUNES PLANTS? 

Une vingtaine de p6pinidres situ6es dans les Etats des 
grandes plaines produisent des jeunes plants pour les brise
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I,, ' • , I. 

Figure 30 - Pepiniere avec des semis de pins, de genevriers de Virginie, avec systeme 
d'arrosage par aspersion et barrieres antineige pour proteger contre le vent et la 

neige. II y a environ une vingtaine de semis par 30 cm de rangee. 

venl. Stiui ce nombre, dii sont des enteprises pri es colm)ieri
chiles et ii ail)if enan 1 Iltat oasont des pIpiies rlci l'-h " llis-
Irict de conseration ui sol. Les deux i)Cpinires (Ii Service 
Forestier des ials-Ullis (mi produisent ogalemen des jeunes 

phlts poir les loMs domaniales l'acceptenl pas directelineni 

Ia coii a 11(1e des propri6taires; elles l'ourilissel leurs plants 
par I'inlerlidiaire des lorestiers de I'Etat, les vulgarisateurs oi 
les Districts de conservation des sols en vue deieir planlation 
dans les fernies et les ,levages. 

l.a faon labitlielle de se procurer 'imilporlantes qualtit6s 
de jenes ilans pour les Ibrise-vent consiste ais'adresser U tin 

organiisme agricole. Aux Etats-Unis, les commandes arl)res 

sout acheinin es par phisienrs inovens : 1) Par l'interil6diaire 
des agents agricoles de Coiht, qui les transmetlent a I'o'fiee (Ii 

service de v'ligarisation svvicole, 2) par l'inlterC(diaire des 
forestiers de l)istrict qni les tranismettlnt au bureau du 

Conservaletr de I'Etat el 3) par l'intermodiaire des Iureaux de 
District de conservation di sol. Ces organisines acceplent Jes 
demandes et les ctudienl avant de les envoyer aux diverses 

p)Cpiniores privCes, de I',ta oil de Ia Fotluration. Les co
lii andes ('arlres peivent aussi Ore exl)dices directeint a 

in'itpote (Itiel lppini~risle priv6. 
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Indication do I'origine des semences. 

Les 6tudes sur Ia variation 96lleti(Itle des arires insistentsi" l'inill)orance (ItiC I)t'seile till cloix nielictletix des sourcesde semences si l'on vet oj)telip till ln e6stltat,. l1 )ltlmrt (esessences I'arbres sold sUjettes ii (Ies avaiations g6n6tiques h1.6s6tendues. Le sticcs d6pend en grande parlie de i'emploi (IePhills sl(lciollll~s qui ont et6 obtents ,I parIir ide graines provenant de g6niteurs (font connaiton ]a facuti ('adaptationainsi (ilte la r6sistance aux insectes et aux maladies. 

Figure 31. Pins launes qul different profondement pardes branches et Ia densite de la forme du houppler, I'anglefeuillage. Ces caracteristiques differentes sent herlt6es 
des geniteurs. 

Le prix des jetlles l)hits ne (oit 1)as ekhe cosi(,jl!1 Collinle
primordial dans til investissement 
 i long terme conime lesbrise-vent. II est pird6'ablede payer pltls cher des plants (lont
a facultW d'adaptatiom 
 est connue (fle de payer moins chef desplants (li 'ont pas 6 essays et
plants 'endus i'I 

qui sont ial adapl~s. Lesbol 1a11 ch petvenit se reveler cofiteux it lalongue car Us resistent real.

II existe actilellement 
 des s~lections sp6ciales de deuxespces recominandles pour les brise-vent de plaines. L'orueChinkota qui est line s6lection de rornie de Sib6rie s'est r6vN,16pl)us resistant au froid que les varid&s liabituelles des ornies deSi rie que I'on totive dans ]a pluilrt des p 6pini6res. Cette 
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sdlection a 6 crgk par des cherceiurs au Collkge (i'Etat tie la 
Dakota (iu Sud et elle a 6t6 certifie en viic ('krc utilise (tans 
la Dakota du Sud. Une sdlecioi dI 1)eupliers de la variidt 
Siouxland l)OUSSe plus vile, presente plus de vigueur et r siste 
mieux ' la rouille des feuilles que les varidts habituelles de 
peupliers (fig. 32). Ele a 06 crdde par M. C. I. Nagel, 1)hyto
)atihologiste Ie la l)akota diu Sud. 

D'une lanire g6ndrale il est recoinnian(le hors(lu'on 
iudique l'origine des selUinces destines a 6ire plantles 
(Iu'elles soient origiuaires d'une zone situe h tiune latitude coni
prise entre 160 kin au nord et au sud de t'endroit ofi aura lieu la 
plantation. 

Des progrs out 66 rdalis6s en maiCare (['identification e 
de multiplication des individus et des souches d'arbres qui pr6
sentcnt des caracteristiques Sul)drieures que l'on pourrait utili
ser dans les brise-vent. I)avanage de 1)rogrs seront rdalis6s si 
les coiniandes d'arbres indiquent l'endroit ofi ceux-ci doivent 
6ire l)iantes et que l'on ddsire au point e ue taux de crois
sauce, forie, rdsistance aux maladies ainsi qu'aux insectes et 
autres caracteristiques particulicres. 

Ncessit6 d'indiquer les dimensions et les qualit6s. 

Dans toutes les plancles de pepiniikres, il y a des jeunes 
llants de petite dimension (lcfornis oil endominagds qui ne 
doivent pas 6ire plants en plein chaimp. Ils doivent etre limi
nis par les directers de la p1piuiere, imais parfois ils sont expd
(lies aux planteurs. Les planteurs doivent Miminer tous les 
sujeis de qualit6 infdrieurc. L'expcrience et les rechercies out 
(~iontr6 que pour obtenir une resistance satisfaisante et tine 
bonne croissance des arbres dans les plantations situies (lans 
les grandes plaines, il faut se servir de sijets ayant une dimien
sion et tine qualit: dCtermines. Ces dimensions sont gi6nrale
mien un peu supCrieures fi celles qui sont ncessaires pour les 
r6gions boisles plus humides. 

Le calibre ou le dialntre de la tige a 2,5 centinidres au
dessus du sol donne une ide exacte de la rdsistance probable 
du plant. Les plants de grand dianCre sont ceux qui r6sistent 
le mieux an cours des saisons normales ou sLches. Les plants 
d'un calibre un peu faible se comportent bien pendant les sai
sons oft ]a pluviosit6 est supdrieure h la moyenne en avril et en 
lai. 

Le calibre minimal de la tige des arbres A planter dans les 
plaines doit 6tre de 6,35 nm aussi bien pour les conifres (lue 
pour les feuillus. 11 faut deux ft trois ans pour les gendvriers 
et les pins atteignent cette dimension; une annde suffit pour la 
plupart des essences feuillues. 
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La dimension (IL ho lppjier prCsenle moins d'iliportalice(ie le calibre (Ie 1i tige Ibiei que de flonilietises pl'pififres 1'i1d(iqient (flie Ia dimion du IoLi r. Les COnifIres (oiventavoir tin houlppier d'au moins 20 cm et de :38 cm au maxim.im. Les mmes plants de euillus doivenl en movenne avoirhautieur de 45 em i 75 
iIe 

cm. Pour la phiart des essences, Indimension de la lige sera suflisante si son calibre est compris
ent'e 6,35 et 10 mn.
 

Le classenient 
 des Jeunes plants et des plants it 11epi(luer estla meilleutre garantie de qualit6. Le classement lient compte 

S '~ -4 
. < 


Figure 32. Peupliers Siouxiand, espbce rsistante 6 la rouille d'une hauteur de12 m et i6 de 7 an., Lincoln, Nebr. 
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flon seilenient du calibre de la tige et de la hatiuteuir (Ic la cime 
Inais aLissi du rapport ent'e ha Ctile et la dimension des racines,
des dgil s occasioniin6s I ces derniies, de la dimension des 
bourgeons terminaux, de ha prsence de maladies, de Ia coti
leur du feuillage, etc. 

L'utilisalion du rapport ciie-racines par le poids rend le clas
senient phis exact et pis seleclif car it expriIte tin 6quilibre
favorable ou dIlavorable. Les jeunes plants ((Hi olt un systnlne
raiiculhai'e d(velopp pour uric dimension inoyenne ou sti6
rieure i la nioyenne r'sisterot)l mieux que ceux dont le syst6ie
radiculaire est pet d6velopl)6. Souvenl on pince oil on coupe
hi parlie stip6rietire des jeunes plants dails ha pcpiniere pour
obtenir tin meilleur 6quilibre entre la hauteur et les racines. 

LG 

(4 

Figure 33. - Sp6cimens de jeunes plantes de 3 ans de pin
jaune, classes en grande (G), moyenne (M) et petite (P)
dimensions. Les sujets de petites dimensions dolvent 6tre 611
min6s des plantations dans les plaines. L'6chelle est en 

pouces (2,54 cm). 
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Cette op6ration doit tre faite par celui (uiuiIahlte les arbress'il reoit des sUjlts (hont l'(quilibre est inaivais. Poiii des coliferes, tinirapport de 3 a I entre la hauiteur el la racine est sou-Iitabile; tin rapport (e 3 A 2 est l)reflrable.

It 'existe pas actuellenint 
(Ic regles (e classement iormalis6 pour les essences destiii6es h etre l)lanl es dans les plaines.Si le classement est fail, ilconsiste simplemeni i Clininer plutlt(ftl'.t classer les arbres en pelite, inovnne et grande dimension.If seml)le ccpenldant, drapr's les renseignenlents recueillis dastoutes les r6gions (e notre pays et dans lc monde entier, renseignements qui portent stir Ia plupart des essences, que lc systeliede classeiient est celii (u donne (e neilletirs rtisultats. LcsIlants de movenne et grande dimensions sonl loujours ceux quirsislcnlet qui )otissent le mictx. 

EMBALLAGE ET EXPIDITION 

Bien que l'ei)allage et l'exp( ition soient normalementeffectu6s par des pl)ini6ristes ou des forestiers expcrimentes,
e l)eropritaire foncier oti le technicien qtii recoit les alrbres doiltconnaitre les bonnes mnithodes d'emlallage et d'etexpditioi. II(toit signaler aux organisnies resl)onsables toute (flicience grave

dans les Jl6tho(les 'cliballage.
La p6riode (e tCm)s plendant laquellc les arbres ihracineshues restent hors du sol est prohahlement lotir eux la p~riodela )lus critique entre la germination et l'Pge adulle. Les coniI'res souflfrenl beancoup1 ) lis que les fcLillIs lorsque lears

racines on 06 malrait6es.lt 

L'emballage e I'expt(fition doivent donc 
6tre fails ral)idement et ali moyen des m6thodes qui assuren tine liuiiidit6 ettine teni)prature stiffisantes al syst6me radiculaire juisqti'h cc


(fte l'arl)re arrive ii destination. Lorsque les 
 racines ont 6t6endoliiiiag6es ou sC sont (lcsscch6es, les arrosages oi les soinsqui leur sont donn(is ieserviront vraisemldablement l rien.Les arbres sont emball6s (e diverses !aqons suivant Ia pref6rence du p6pini6riste 
 et des organismes resl)onsables de la(listributtion. Les emballages se font g6 i6ralement h I'inltrieuird'un bfitiment oil la teml)lrattire doit tre fraich e lie pas
d(passer 10") a 15'. 

La mousse de splhaigne et la paille (fe Iois sont des mat6riaux (W'emballage les l)lus couralunient titilis(s. On laisse IilotuSse absorber aianit f'eati 
l'tend au centre 

qu'elle petit en contenir ptlis on 
du papier (l'emballage et oil y place les arbresen disposant racines milieu.les ati On remet ensuite (e la 
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Mousse oil de la paille de bois suir des racines, )lison rouile 
l'ensemble de faton ft faire tin bourrelet compact. Comme lia
t6riaux d'emballage, on peut utiliser de la grosse toile ordi
naire, du papier entoil6, (uli papier asplalt6 oil dii papier kraft 
ou ondul6. On attache ensuite le bourrelet avec ie la ficelle, dII 
til de fer oi uine Iande ('acier.

Certaines enreprises utilisent Ii carton ondu6 enduil de 
larat'line por aignienlter la dur6e du carton qui contient les
ma6riaux d'embalilage iumides. Ces cartons sont fernl6s avec 
une Ianle gonini6e o avec (ie grosses agrafes. l)ans les car
tons elnuits de paraffine on ne niet pIrs de Iapiei r 'enlballage
inltrieur; les arbres el les produits d'emballage sont plac6s 
directement dans la boite. 

Les grosses conimandes sont sotivent conditionn es en 
balles soil (falls le cham1) minie, soil dans tn hangar. Ces balles 
peuivent contenir oie 1 000 i 2 000 arlres et coniennent geinera
lement une plus taible quanti16 de Iiiat6riaux d'embalhge par
rapport aux racines des arbres que les lots moths ilmlportants. On 
ne fait g6n6ralement pas de balles par temps chaud et 6vent6. 
On ar'rose g6cilralenient les lalles avec tne seringue si on doit 
les conserver til certain temps avant de les exp6dier. Une fois 
retir6s ies couches ie semis de la p6pinicre tous les conif~res 
.inballcs ott en vrac dans ties cageots ie transport sont conser
v6s dans ties salles r6frig6r6es A -1 OC lors(lu'ils ne sont pas 
coniptes, class6s, eniball6s oil transpor 6s. 

Les arbres plac6s daits des balles oil des caisses s1t exp
di6s it 80 oil 100 ki par diftf6rents mloyens. Les plallteurs qui
vivent ft 80 km de la p6piiiicre viennent souvent cherclier eux
mimes les arbres potr rduire la dur6e du transport. Les arbres 
sont stirtout expdi6s par colis postaux ou express, mats on fait 
dle plus en )lus usage ole canions. I est pr6f6rable (f'emnplover 
des cainions rt'crigcir6s pour les t'ansports sir longue distance 
qui n6cessitent plus 'lie demi-journ6e ou si des gelces sont A 
craindre. Le transport par avion, qui ne peut se faire (fIl'enl till 
hombre iii6 de points, est le mole le plus rapide inais il coLIte 
plus cier. Les arbres expc(lis par avion atteignent leur deslina
tion en queqlues lieuires et sont pratiqueinent aussi frais qu'aui 
moment de l'exp6dition. 

QUE FAUT-IL FAIRE APRMS RICEPTION DES ARBRES 
A L'EXPLOITATION ? 

L(orsque les jeuines planlts arrivent a la ferme oii l'aievage,
il faut OtlVi-ir la balle ou le carton pOtlh' l'exaniner imnU6(diate



miient. Si les arbres ont,i&6 bien enlball(s de lani .re (fle les
racines restent lilmides el fraiches, si Ietransport n'a las dtir6
plus de deux oil t'ois jotirs et s'ils 'ont pas et6 souimis : des 
gelces ou des lemlratures MIev~es, ils sont alors ell on 1at 
potr etre replants.

Si les ar'ies ne doivent 6tre plant6s que deux semaines 
aprs leu|r arriv6c, on Ieui (fans la caisse onles laisse' la I)alic.
Ils doivent eNhe arros6s tous les jours et O'e conservs dans un 
endroit frais A l'abri di soleil et (fI vent. 

En revanclbe, si les racines sont s&'hes cc h peine hnmides, 
l6greiient chaudes ou couverles de moisissure, ii ue faut pas 
plianter les arbres. II fati avertir le bureatt qui a laSS6 la com
mantle. Les (listributeurs et les ppiniristes d(fsil'lt 6.'-c reni
seignes sirl'IPtat des arlhes apr~s leti' airive et si on leu noti
fie les i e e nativaise condition is pou'ron taliulio'er 
Iieirs 1iiethodes d'emballge et d'exp)dition.

It faut aussi vrifier ]a dimension et Iacat6goric des plants.
Si l'envoi contient plus de cinq por cent de sujets a inine ,oild'arbres htr~s petits, ilfaut avertir les dishributeuirs. It lie fat 
pIiS planter les petits a'bres. 

Conservation. 

Si l'on dispose 'ui endroit huntide et frais oil Ia tenllplra
ture est de 0,6 "C ft ,,6 ,C ilfaut y placer les arbres avant tie
 
les planter. Les balles doivent Ore onvertes 
et les niatdriaux 
d'emballage lmiditfifs par aspersion. Les balles doivent tre 
ensuite ferm6es ii nouveau sans 6tre serr-es et arros6es souvent
 
pou1r maintenir une huinidit nio(16re. La 
 conservation au
 
froid arrte a vgMetation pendant plusieuirs 
semaies avant true
 
les arbres,soient plant6s.
 

Mise en jauge. 

Si la plantation doilt se faire pis ie deux semaines apr6s
l'arriv6e des arbres et s'il n'est pas possible de les conserver 
dans 1n endroit frais et hulmide ilfaut les nietre en jange (falls 
un endroit onibrag6 e frais. 

La lise ell jauge se fail en crensant tile tranch6e ell fornie 
dfe V (fig. 34) stiffisainment profonde poutr que 'on puisse taler 
Ies racines it mllle stir le sol. 

On defait un paquet de jeunes plants et oil les 6tale suir le

ct6 inclin6 iela tranch.e afin (lile chaque syst6eie radieilaire 
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Figure 34. - Une tranch6e blen con;ue pour Ia miss en 
jauge temporaire des jeunes plants et arbres A repiquer. 

soit en contact avec le sol; on reml)lit ensuite la tranclhde de 
terre que 'on tasse et arrose afin qu'il n'y ait pas de poclies d'air 
entre les racines. 

Les tranciues de mise en jauge doivent 6tre suffisainnent 
profondes pour abriter les racines sans que celles-ci soient cour
bhes ou repoussdes vers le haut. On trouvera ci-apr(s des direc
tives d&tailles pour conserver les jeunes plants dans les tran
ches. II faut jeter de la terre pulveris6e stir ]a premicre couche 
de racines jusqu'a ce que celles-ci soient recouvertes ('une cou
cie de terre de 2,5 cm a 5 cmr. On petit disposer ensuite tine 
autre couche de plants. Aucuine l)artie verte des conifires ne 
doit 6tre recouverte de terre. Vrifier l'huimidit& di sol tons les 
jours et l'arroser le cas &eh6ant.II faut enlever les jeunes plants 
des couches de mise en jatige et les l)hiiter avant l'clatement 
des bourgeons et le (Idl)ut de la nouvelle pousse. 
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COMMENT PLANTER LES BRISE-VENT 

11 y a vingt-cinq ans, la plupart des plantations d'arbres sefaisaient ft la main et l'on considrait qu'un homme qui avail 
plante, cinq cents arbres par jour dans les grandes plaines avaitfait un )on travail. La plupart des plantations (de ioins ie
cinq cents arbres se font encore h la main et gdndralement c'estla mithode la meilleure marchdu et la plus efficace pour crier de 
petites plantations.

Un syslLme complet de brise-vent pour ]a plupart desexploitations ncessite mair.tenant plusieurs milliers d'arbres.
En outre, les conditions atinospheriqties et 'urgence des autrc,
travaux qui doivent 6tre faits au moment de la plantation ndces
sitent souvent que ceci soit fail le plus rapidement possible. On utilise (lone des machines f planter les arbres pour
faire ce travail rapidement avec efficacitl. Une equipe detrois hoinmes pourvus d'une machine pieut planter jusqu'ft huit 
mille arbres par jour.

Lorsqu'on plante i la machine ilconvient de faire attention car m6me avec une machine qui fonctionne bien et une 6quipe
exprimente, it est prefdrable de planter moths d'arbres et
les planter bien que d'6tablir un record de vitesse et de cons-

ie 

tater que moins ie]a moiti6 d'entre eux sont vivants parce

qu'ils ont 6t6 inal traits et plants dans de mauvaises condi
tions.
 

Quand faut-il planter? 

La meilleure 6poque pour planter les arbres est pendantles trois ft quatre semaines du d6but du printemps lorsque le
sol n'est plus gel6 mais avant que les bourgeons commencent it 
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gonfler. 1)ans le Nebraska oriental, aut cours des anndes nor
males, cette periode tombe entre le 10 avril et le 10 mai. l)ans 
le Nebraska occidental, les plantations se font gi6ralenient 
une ou deux semaines plus tard. Dans le sud dui Kansas, les 
piantations ('arbres pelivent comnimencer vers le 15 mars, c'est

i-dire deux it trois semaines plus i6t que dans le Nebraska 
oriental. 

Les arbres A racines nues ne doivent ls ere plantds en 
plein chamip lorsque la vegetation a coimmencd car noinbre 
'entre eux tie rdsisteront pas t un tel traitement. Les arbres 

en pots doivent 6galenent dtre plantcs avant le dbut de leur 
croissance. Cependant, s'il n'est pas possible de faire la plan
tation en temps vouli, on petit planter des arbres en pots pen
dant taule la l)eriode vdgtative si on les arrose an moment de 
la plantation. 

I1 n'est pas recommand de planter A l'autonhne. L'expd
rience a I)rouw6 lite la mortalitd des arbres plantds a l'autoinne 
est en giniral dlevde en raison des quantitds excessives (l'iti
mi(lit (ite perdent des arbres en hiver avant qu'ils aient pU 
acudirit' un nouveau syst'ine radictilaire. l)ans les sols lotirds, 
Ia gele risque de dlplacer les arbres. Les arbres l)lants a 
I'autoine sont susceptibles d'6tre dltruits plus facilement par 
les rongeurs 6tant (lonne ( li'ils n'ont pas un syst6me radiiu
laire bien tal)li et qu'ils ne sont pas capables de se rctablir. 

Voici quelques autres recommandations concernant les 
techniques tie plantations. Choisir (ie prdfdrence un temps 
calne et nuageux pour planter. Planter mine pendant la pluie 
sur les sols sablonneux lorsque l'quipernent petit fonctionner 
par temps hiumide. Attendre pour faire ]a plantation lorsque 
la vitesse (iu vent depasse 24 km/h. Si les conditions sont par 
trop (idfavorables ai printenips potir faire la plantation, c'est
A'-dire s'il y a trop de vent, s'il fait trop chaud ou si le sol est 
trop sec, il faut repiquer les arbres ai 30 cm les tins des autres 
prs ie la fernic A un endroit oft ils petivent 6ire arros6s et 
surveillks pendant la saison. 11 faut les sortir ie terre avant 
que la pousse ne commence at printeni)s suivant et les repi
quer ft ]a main ot t ]a machine en plein champ. 

Disposition. 

Le reprdsentant (ies Eaux et For(ts ou le Conservatetir de 
la region vous aidera A preparer les plans de plantation. Des 
exeml)laires du plan qui indique le nombre de rangkes, la dis
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position des esp6ces, leur espacement, etc. sont remis ft l'agri
culteur et au contreinaitre charg6 de la plantation.

Le trac6 de ]a plantation doit 6tre fait enti6rement dans 
le chai) avant qu'on y transporte les arbres. La distance entre 
les rang6es doit 6tre indiqu6ce an moyen de piquets avec des 
drapeaux ou des bandes d'ctofte. Le conducteur (in tracteur 
qui tire la planteuse peut alors facilenient diriger sa machine. 
I1 faut laisser suffisamment de place pour les facons culturales 
entre les rang6es d'arbres et les harricres existantes. 

Les rangces doivent tre tracdcs d'avance lors(lu'il n'y a 
lpas de larqtuetirs sur la nmachine. Les piquets doivent Oire
sulihsaiinent rapl)roch6s (pas plus de .15 i 60 in les tins des 
aittres) dans chaque range atin que les rang~es d'arbres soient 
parall1es. Les rangtes irr6gtiliures et non parall6es compli
quent les fa~ons culturales. Lorsque la rang6e tourne ou lors
(u'il y a des coins, il faut disposer davantage de piquets afin 
que la courbure soit r6guli~re. La mthode la plus exp6ditive 
et la ls exacte pour tracer des rang6es parall61es consiste .t 
iztiliser tin marqueur qui est fix6 stir le tracetur ou stir la plan
teuse (fig. 35).

I1 faut disposer d'avance stir le premier piquet de chaque
rang6e tine 6tiquette qui indiquera clairement l'esp6ce d'arbre 
C1planter. I1 faut faire de in6me stir les piquets interindiaires 
lorsque I'on vent changer d'essence d'arbre. Ceci est important 
pour s'assurer que les diff6rentes essences sont plantdes scion 
ia disposition prdvue ft l'avance. I1 est 6vident qu'il n'est pas
facile de reilncier it des erreurs tine fois que les arbres sont 
l)lant6s. 

La distance entre les arbres des rang6es petit 6tre estimne 
d'aprcs le nombre de pas lorsqu'on plante ft la main. Lors
qu'on plaite a la machine, la distance exacte doit 6tre calculke 
d'apr6S ]a vitesse de ]a machine et l'horaire que se sont fix6 les 
planteuirs. On petit fixer a l'extrmit de la planteuse tineperche avec tin drapeati potir aider les planleurs ii estiner ]a 
distance entre les arbres. 

Profondeur do plantation. 

Les arbres doivent 6tre plantds dans Ie champ ft peu pres
at la mlin3e l)rofonleur que dans ]a p6piii6re. Une erreur cou
rainment rIpanduie ft l'hetire actuelle consiste ft planter les 
arbres trop profondnient. Cette erreur est parfois q-grav~e 
par les fagons culturales rapproch~es qui tendent A recouvrir 
encore davantage les arbres. Le fail de planter trop profon
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d(ment est grave pour les conifires plus (fle pour les fteuilus.Eli r6gle g6n~rale if ne fatut pas recouvrir les branches ini'6
rlietires. 

C'est 6galemen tiUle erreur (le )Ialnter trop peji profondnienl l ii motns qu'un ciltivateur qui sui inlniMialementl.ette (le la terre ne en (irecion des arbres. Lorsque les arbresson! plant6s trop peti profondi6nent, les racines peuvelit s6cherA I'air et les arbres risquent (N'tre arraci(,s. II est preferablede planter innMiatlemenlt I la bonne rofonl(ieur et (e le paslaisser les machines s'apl'rocher fi plus (le 30 cm (les arbres.Les conil'res et la )iupart (Ies f'etillus (loivent Otre phaltns(las l'ett ofi ils proviennent (le h i)6pini6re. On petit cepen(a 6clertint les arbustes pour (Ie les branches se (16veloppent (taits le bas. Les feuillus et le genivrier oI'ine hatulteur
stil rieure A .54) cin (loivent aussi 
 tre 6cim6s. Ceci amnliore lerapport ciine-racines e assure tine meilleure croissance au cours (ie Ja prenikre saison. 

Soins 6 donner aux arbres pendant Ia plantation. 

!i tie fai jainais laisser les racines des arbres se s cherndme hliren . - Stir l'enIplacenent (le ]a plantation,les arbres, sauf ceux qui sont 
tous 

n6cessaires pour alimenter IaJplanteuse pendant tin passage conuplet, (Ioivent 6tre conserv6slans letir eniballage au frais et ii Ilnmihute i I'onhbre 'atitres 

Figure 35. - Planteuse d'arbres tract6e avec untransport. En marqueur do rang6eas encours do fonctionnement, catte position delongue perche fait un angle drolt avecIa llgne de parcours et marque Ia rang6e suivante A planter. 
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arbres ou sous une toiture. Si les racines des arbres d'un 
l)aquet sont mi lang6es les tines aux autres, ilfaut sepat'er 
soigneusenment chaque arl)re aln que les l'aCinCS ne soient pas
arrachcs par i machine qui travaille rapidenient. 

Aussi bien (lins ]I plantation a la machine (Jtt'it h main, 
ilfaut touijours transporter les arbres de malire it ce ql'ils 
aient leurs racines dats de l'eau, de lainmousse itimide, du 

sable o1 de la grosse toile. I1ne faut pas qu'il y ait de (6lais 
ou ('interruptions entre le nionient oft les arbres sont enleves 
des balles hlti(ides ou des couches de jauge pour 6tre mis 
dans le caisson de la machine. 

Figure 36. - Diff6rentes phases do Is plantation A .1 
Iamain salon Ia m6thode pr6conls6e par le Prairie 
States Forostry Project: A) Enlbvement des d6bris 
et do laterre sbche; B) Position do Isb6c~e avant 
de i'enfoncer pour Ia premlbre fois; C) Repousser 
en avant le manche do Ia biche pour briser Ia terra 
derrIbre Ia b6che; D) apris avoir retir6 Ia terre 
meuble du trou, insurer Ia b6che une seconde fols 
pour faire une paroi verticale r6sistante; E) placer 
los racines de rarbre contre Ia parol verticale ot les 
maintenir en place au moyen do terra meuble; F) 
Remplir h molti6 le trou avec de Ia terra meuble 
at humide et Ia tasser contre lea racines avec le
 
pied; G) Remplir letrou avec de Ia terre t Ia tosser
 

autour de rarbre avec le pied.
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Plantation 6 la machine. 

La vitesse in6nie qui perinet de planter plusietirs milliers 
('arbres par jour est l'un des inconvinients de cet appareil.
Dans la plupart des cas, raugnientation de ]a vitesse fait que
l'on accorde moins d'importance h l'at de chaque arbre titte 
lorsqu'on le plante A la main. Cependant chaque arbre a un 
r6le important h jouer dans le brise-vent. 

En consequence, il faut s'efforcer tout partictli reiient de 
verifier les points suivants par des sondages frequents 

1. Profondeur de plantation; 
2. Racines non repli~es;
3. Racines non arraches; 
4. Sol bien tass6 autour des racines; 
5. Absence de (lechets au milieu des racines;
6. Bourgeon terminal non enloninag6 par les machines; 
7. Les arbres doivent 6tre verticaux. 
Aprs la plantation, it faut parcourir a pied chaque rang~e 

Fcur s'assurer que toutes les conditions ont bien 6 reniplies.
Celui qui fait ce travail doit tasser le sol autour de chaque
arbre si les roues de tassement n'ont pas bien fonctionn6. I1 
peut 6tre pr6f6rable d'arr6ter ]a plantation, de faire les r6glages
n~cessaires et la reprendre ft une vitesse qui permette d'obtenir
le meilleur travail possible. 

Plantation 6 la main. 
Contrairelnent it la plantation it la machine, la plantation

h la main perniet d'apporter le maximum de soin ft chaque
arbre. On trouvera ci-aprls quelques directives ddtailles.
 

Commencer par enlever 
tous les debris qui se trouvent i
l'endroit oi sera plant6 I'arbre. Creuser un trou suffisammuent
 
profond pour recevoir la plupart des racines en laissant 
les
 
parois (dIr trou lisses et verticales. Maintenir le plant avec 
unemain contre la paroi verticale du trou, jeter (ie la terre huinide 
et meuble contre ]a partie inf6rieure des racines et tasser fer
mement avee le poing ou le talon. Continuer h ajouter de la 
terre meuble, exemupte de debris et tasser ferineinent jusqu'a 
ce que le trou soit rempli. Appuyer lestir le sol meuble avec 
talon pour bien le tasser et rajouter de ]a terre pour remplir
les trous de fagon i ce qu'elle soit au niveau du sol qui entoure 
I'arbre. Placer une 6paisseuir de terre meuble ou de d6bris 
autour de l'arbre. La mn6thode ani6liorde de plantation A ]a
main qui a W rnise au point par Ia Prairie States Forestry
Project, consiste h utiliser une bclhe arrondie avee un long
mnanche et un fft droit (fig. 36). Cette mithode permet de 
ddplacer le minimum de terre et la rapidit6 ie la plantation 
s'en trouve accrue. 
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COMMENT ENTRETENIR ET PROTEGER
 
LES ARBRES DES BRISE-VENT
 

I1 y a dans les grandes plaines des milliers de platations 
d'arbres lfediocres ou sans valeur parce (Iu'elles 'ont pas etc 
bien entreteniues, ii prot6gtes. La presence de tels exemnples 
tend ft d6courager plus qu'a encourager Ia plantation de brise
vent. 

Le fait d le pas (1ruire les herbes adventices petit reduire 
A n6ant uue bonne plantation d'arbres compos6s t l'origine de 
sujets ('61ite. L'accent a W inis h de nombreuses reprises stir 
ce point dans presque tois les bulletins, circulaires, articles et 
prospectus r6dig6s stir la plantation d'arbres dans les plaines. 
Les raisons pour lesquelles il faut d(Itruire la v6g6tation herba
c6e est indi(u6e dans la section relative ft la pr6paration de la 
terre. La destruction de la vegtation apres Ia plantation des 
arbres est tout aussi importante et il en sera question en d6tail 
dans la pr6sente section. 

Dans les plantations d'arbres des grandes plaines, les 
mesures de protection sont tout aussi importantes que les 
fa~ons culturales. L'absence de protection contre les rongeurs, 
le b6tail, les incendies, les insectes et les maladies peut riduire 
a n6ant en pen de temps tous les soins qui ont te apport~s 
pr6c6denllent an choix des arbres, Ala plantation et aux fagons 
culturales. 

POURQUOI IL EST IMPORTANT
 
DE DITRUIRE LA VIGITATION
 

Les m6thodes de destruction de la veg6tation adventice 
petvent varier, inais elles visent toutes i dtrulire les plantes 
herbaces susceptibles de disputer aux arbres l'huNudit6 et a 
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eml)pcher que le:s l)lantes ierlbces pls gratIdes que les aribres 
ne leur fassent de 'onibre et ne les ioutl'ent. 

)'une inani~re g6n6rale, li (lestruction (ie la v6'g1aflion 
p'end title im)ortace accrue Li mestire quie Plon passe des 
regions litiides de I'Fst aux r6gions seclies de I'Ouest. Les 
r6stillats des experiences faites dars li I)akotla (IL Stid indi
quent que les arlbres dont les alentors avaient 6t sarcl6s 
mesraient uin m6trc de pils auibout de (Iultre saisons, avaen 
cinq cenlimiires de pis de diamherc et avient davaintage de 
Iranches basses que les arires dont les alentours n'avaiet 06 
sarcl6s (JIt'mie settle lois pendant title saison. La croissance 
phus rapide des arlres r6stiltant (Iii sarclage I perllnis ('are'ter
cette operation Lin an 1)lis t6t car les houl)jie,'s des arbres se 
sonlt ref'ermies et ont projet de l'onibre stit la v6gelalion ]het
bathe. 

lien qti'il soit moins n6cessaire de sarcler coipl1etlient les 
plantations potir conserver I'liuimidi les annes oii il a beau
coup ptli, il 'en reste pas moins n6cessaire de d6h'ui,'e lesmatiwises herbes et les .gramnin6es qui sont stsceplibles de 
d6psser les arb,'es. Ii est vrai que lorsque le vent esi particti
li6rement violent, lt pr6sence (I'mle (ililtit6 Iio(6ree de v6g6
tation herbac6e entre les rang6es ('arbres esi soualiitale pour 
r6duire les effels d6tavorables des vents cliatids et dess6chants 
sur les jeunes arlres. Cependainl, Ia zonle (fui entire iinim
dialement chaque arbre doit toujouirs re exempite (I'herbes el 
de plntes advenlices. 

Si une plantation d'arn'res est gravement envahie par des 
phlates advenlices et des mativises herbes de grande diilen
sion pendant li saison, il n'est )aS recoimaiind W('enlever com
l)1ltemeit la v6g6tation qui entoure les arbres ]),al teinjps chatid 
et sec. Un changement brutial de milieu est g6ni6ralement trop 
violent poir les jeuines arbres. E consequence, dans tin pareil 
cas il suffit ('enlever lhi parlie des maivuises herbes qui recoii
vrent le sommet des arbres. Cette op6ration peui tre faile 
en fa lchant en hautitetir oil en cotipntl it In main. Nornialetnent, 
lit dest'uction m6canique des niauivaises herbes et des gratni
n6es se fail stirtotit lorsque les jeties plants sont encore trs 
petits. I1 est beaiucou) phis facile de )roc6der ainsi (fle dc 
d(truire les maiai ses herbes qui ont (16ja atteint line grainde 
dimension et qui sont dures; cette m6lthode a I'avantae aussi 
de conserver au sol son luiliidit. 

Methodes do destruction des mauvaises herbes. 

I1 y I t'ois faons de (l6truire li v6getation dventice das 
les lpanlaltions WI'iibres. Les p)ilv6risations oil les applications 
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deC 1)ro(Iits climniques faites au bon ilment ip6clientl a
germtination des seniences oil (Itrluisent les mauivaises herhes 
et les (I01Plisflit ()i rC(Iuisent leiri croissance eni les eiliolissaiit 
quand elies sortent de terre sanls enldominager les aritres. Les
lnetio(Is incaiies deC culture (16truisCIt les racines ou la 
par1tic terminal des(ISlaivaises lIerbes ainsi (flicd(es gramll6es
oti en les rejetaiit ht Ia surface dfit sol. Une couivertuLre WIhei'Ies 
inortes ou de ilatieres avant suhi tin traiteeint etolfe les
mauivaises lierijes oil les graI~in(ics et arr-Me letir croissancc. 

IProdls. clilndqnes. les essais (liiD ont 016 t'aits r6ceiln
iient avec dlivers pro(1iit~s cuiiueJis (lals les p~lantations
(Iarbres ontd(11116 (l'excelleiits r6stil ts en (Ictrluisaint Jes natt
vaises herbes et les gramin6es sans endonim ager les arhrcs
(fig. :17). Certaines essences (Iarbres sont celpeldant plus scn-
si1)Ies (ItiC d'atitres atix herbicides. Les Iprod hits clifilniquel
Ipetvent endonmnage* les arbrcs et, en cons6quence, ils (loivenit6tre tilis6s en suivant sI ricicinent les recomiiandatiois. Le
typeC (it, sol influence auissi I'etffet chiiue et le taux recont
inandei. S'il West pais poss5ible d'emiplover (I'ittres mloyenlS 1)01Li'
(lctrliire Ia v6 g6tation Iierhiic6e, on p~etit tol6rer quei les aribres 
soient Iegereiieii emdonunnag6s p~ar les jprodui ts cliinliques. 
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Que faid-il alppliquer? La simazine et le ditil'ot, p-oditils
chinliques qui ot etc exp6eriment6s pendantl plusicurs ann6es,
soni efficaces par pulverisalions. Les poudres tniouillables soul 
pjr6*1-ables aiix produils sees ou "ran' .!s. Les Iuauvaises
herbes cessent de se dvelopper Iorsqtc les racines des jeunes
lplalitttles absorbent le produit chimique.La destruction S'OpirC
aussi en parlie par inhibition de la germination des semences. 
Aprs la pulv6risation, la zonethai ,e e doi past lecIravaill ,e
etant donit. qtie le succs du traitement n6cessile ([ile le pro.
duit chimique resle darts les cinq centliinures de la cotiche 
sup6ricure de lerre. La majieure partic des raciues darb'es se 
h'otlvent ai-dessous de cette profondeur.

Comment fam're des applications? Les recomnlanidalions 
relatives i l'emp)i de la simazine et du ditlron varienl sitivanl 
la textre du sol. Pour les sols i texture nioYenne ott ,,rossiHre
ii faut utiliser 2,25) kg Ae poudre de simazine mottillalle .i
80 % o 1,800 kg ,e (iuroniimouillable par acre (0,.1 ha) de
surface i trailer. Stir les sol sableux ilfaut tin doseuqe phis
ftible parce que les produits chimiques les pln6t'eint phis
rapidemenlt. Pour des sols a texture plus 16g6re ilfaut Wiiliser 
1,125 kg de simazine mouillable Li80 ', on 0,900 kg de dit'ron 
mouillable i 80 ,% i l'acre. 

Epoqlte des (appliclions.- Les produits chimiques doi
vent 6t'e appliqu6s an printemps avant la germinalion des 
semences de plantes adventices. Les applications effectu6es
 
avant 
 une pluic senblent donner des r6sultals meilletirs. Si
 
tree p6riode W'ule oil deux semaines de lemps see suit l'appli
calion, le traitement perd tine grande partie de son 
efficaci,6 
car les mavaises herbes comiencent A potisser avant (fic le 
prodtit chimique W'ait atteint ia v azone de leurs racines. S'il 

du vent, ii faut reporter A une atitre (late la pulvcrisalion.
 

Comment faire l'pplicatlion.- 11 convienl d'emplover un 
)tilvrisateur i haute pression qui donne l)ressiontiuc Cons

lanle de 13 L 22 
kg avec une )tuse <<Teejel >>n 8002 E (1).
On peut se servir Wi'ti pulvrisatcur a dos 'homlle,ott I'll
l)tlv6risatleur h main de 10 litres avec un manomh're losltn'il
s'agit de petites plantations (fig. :38). Cependanl ii est recom
man(I pour les plantations de 0,1 ha davantage de seon servir 
Wi'li )ulv6risaletur m6canique actionn6 par une l)ompe enrai
n6e par la prise de force du tracteur et avec tin r~cipielnl Wi'tie 

(1)Trademark, Spraying Systems Co., Bellwood, [I. Les produitscommerciaux indiqu(,s et d,crits 4darts la prtscnte puiblication le sont itlitre d'information. i n'est pas dants notre intention d'approuvcr unprodutit commercil quelconque c ii ne fatit done pis conchte (piecn 
notis le priconisons. 
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c iJ) ititd(e 250( liii cs envio 110I st n~cessaiie Wagiter la 
solution, 6tantIoii(11110(f les pouidres inottillabics tc11(lit I se 
(lpel)sal (le I fond. Unle vaiie e dleivatiol lacee (his Ie 
fond( duI rservoi r -'I prod Li s ciLiilfiles assure 'agi La ion dui1C 
mu6lange. Tous les tain is doiveiiI t6re th inai Ilos deC 50 011 aln
(less us. 

Lai hate ir de Iiai litse (oil 6tre reglce deC iiaiice a'oliteii r 
UnJet (liize Ia geu r dec 15 hu50 cii dec part el d'atilrc de I'n 

ra ngee (larbr)esC. L e J)IilI 'ciisaitou dI*(oi I cire cat Iil)C i-enIcternii-
W a nhUi alI tea lefh Iilv~ris~e parC t,A Jha j)oti 111 plreotrs 
(Icterin6i et~c:1 tne pression colistan Ic. 

Enii('lin (lOX cultures. -- Lai iiei lieu re Iakoii (l'citretenj C 
los pIantiiat ions Warbires avec l'CI iijOimoflt aigricolc liabilt icl 
consiste " oinpkhlr le (lCvelopp)Oin de la v6(eeatIion liorla
ccc. P1 tsion rs fii oils culturales soi neossaires ali cours de 
cliacile des felix premi ires p~eiio(Ies vegeta tiv's. Loi'squcl les 
jpla iites adlveni tws et les grain ics ati ion 06etdetruites, il Imu
(Iia moi ns deIc acons cci tu raics. L'cqluipJeiendfl(oitI 1te lti lis6 
dec in ameire i cc quo Ic sol soi t ii eui prcs plat tlout en laissan t 
cepend(antI ne suriface gruiilense p)our le Jprotcger alu miX
n inn con Iie 
I'rosion 6olienne el I'absorption dec I'iuinlidit6. 

Il ne fat p)as bu tter Jes ranges. la rhres conune Ics ran-lees 
dec minns car certai ns arbres, en particuilier Ics conflir'i's, sonl 
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sensibles A ha profondeur du sol autour de la lige. Le buttage 
recouvre souvent les branches infdrieures et accroit le risque
de dgats micaniques i la tige. I facilite aussi le ruissellement 
de I'eau qui s',Iloigne des arbl'es. 

Au cours de la premi6re ou des deux premires annes, les 
rangdes d'arbres pelivent tre enjambes lpar les machines 
agricoles. Lorsque les arbies ,)nlt atteint une dimension relie 
que les machines frottent le sommet des arbres, il est pr f6irable 
de faire les faqons culturales de part et d'aure des rang6es
d'arbres en d(tr'uisanlt les mauvaises herbes le plus prs pos
sible des arbres sans les toucher. 

Les faqons culturales doivent 6tre juste assez profondes 
pour dltruii'e les miauvaises herbes et les gramin6es. Les faqons
cul ',rales d'une profondeur suplcrieure h 12-15 cm emp~chent
le developpenient des racines. 

Si la plantation a 06t sarcl6e au d6but de ]a campagne et 
que la croissance de la v6gdtation herbacee Wa bien enrayde,
les mauvaises herbes ou gramin es qui poussent apris le 
15 aoiit doivent 6tre laissees en place. Les faqons qui sont 
faites tardivenient out tendance i prolonger ]a croissance en 
autonie et rendre certaines esp6ces )lus sensibles aux atta
ques du froid. Ainsi qu'il a td indiqu,6 prccdeinient, la Irsence d'une certaine quantit6 de vdg6tation herbacde protge
les arbres et le sol pendant l'hiver. 

Lorsque les rangdes d'arbres sont modlrcment espacdes
(3 in A 4,50 in) il n'est plus ndcessaire ni possible de faire des
faqons culturales au bout tie huit A dix ans. Les houppiers des 
arbres se rejoignent entre les rangdes tandis que l'onibre et 
'accumulation de feuilles mortes r6duisent ]a croissance des 

inauvaises herbes jusqu'h ce qu'il ne reste plus guire de vdg6
tation herbacee. Les houppiers iettent plus longlemps ft se
 
rejoindre entre les rangdes lorsque l'espacenient est plus large

et atteint ou d6passe 5 in. Plus les rangdes sont espacdes, plus

longtemps il faudra faire des faqons culturales. Le sarclage

d'une bande de terre sur tous les c6ts de chaque plantation
d'arbres est recommand comme protection contre les feux de 
broussailles. 

Le spdcialiste des questions forestibres du service de vulga
risation de la Dakota du Sud pr6conise done 'emploi d'un 
cultivateur simple qu'iI consid~re comme le meilieur instru
ment ft tout faire pour entretenir les plantations d'arbres. Les 
sarcleuses du << doigtv pour le sarclagetype h c par-dessus
]a rangde > lorsque les arbres sont petits, sont faveur clansen 
les deux Dakotas. Les cultivateurs A deux rangdes, les herses 
L dents montes sur ressorts, les cultivateurs ft soc plat et les 
herses A disque sont recommandds et sont utiles clans diverses 
conditions (fig. 39 A). Les dragues et les herses ft disque sont 
ndcessaires pour sarcler les peuplements importants de plantes 

105 



adventices de grandes dimensions dans les plantations d'arbres.L'usage (hi disque simple n'est cependant pas A recommander 
car il accunule la enterre direction des rang6es d'arbres. Lesherses Atdenis h ressort lie sont utiles que pour les inanvaises
lierbes et les gramines de petites dimensions.

Le sarclage entre les arbres des ranges oii des instrumentsagricoles ordinaires ne peuvent pas pendtrer ncessite dessoins particuliers. Ce sarclage n'est pas ncessaire si la vege
tation a t6 traite avec des herbicides clifniques o si elleest binee ou fauicine frdqutemment. Cependant on petit acheteron construire A cet eflet des cultivateurs spdciaux. Une houevigneronne trainee par tin tracteur ou niontde stir le tracteuret qui pivote est utile pour ddtruire la vegetation entre Jesarbres des rang6es (fig. "39B). Pour terminer le travail et donner la possibilit6 aux etarbres de pousser de se developper,rien nie petit reiplacer tin binage it la main autour de chaque
arbre. 

Fa(che.- Par tenips normal 
dans 

on innuide, et en particulier
les grandes plaines de I'Est, il peut Ore avantageux defancher la vdgdtatioii entre les rangdes au lieu de ]a sarcler.Le fanchage tend 'Afaciliter I'tablissenient de gramindes eta rdduire les autres inauvaises herbes. Une couverture herbac6e de gramines annuelles d't6 que l'on fauche entre lesrangdes 'arbres reduit les dgfits occasionnds par l'drosionhydraulique on Ies glisseinents ie terrain. C'est une bonne'nithode lorsqu'elle est coibine avec ]a destruction chimiquede ]a vdgdtation adventice dans les rangdes d'arbres.


La fauche ne peut rempllacer le sarclage 
 que dans desconditions particuli~rement favorables. Lorsque les arbresatteignent 1 in a, 1,30 in o davantage, le danger d'douffement 
par mauvaises herbes est nioindre. A ce moment, la faucheentre ties rangdes d'arbres peut reniplacer le sarclage i condition qu'il y ait suffisalnnment d'humiitd dans le so!. Cependant,si les sols sont extr~nielnent sees lar suite de ]a prcsence degralnindes vivaces at racines profondes, il faut pratiquer unsarclage an d'une imnnielieu fauche, dans les plantations
anciennes. 

Paillaqe.- Le paillage n'est gencralement pas reconinland 
pour dtruire, dans les plantations d'arbres, les plantes adventices resistanies. Pour dtruire efficacement les mauvaiseslierbes, le paillage doit normalement 6ire enfonc ii 10-12 cm etil faut done disposer d'une quaiitit6 de 'natdriaux provenant deI'exterienr. Cependant, ]a fanclhe et I'eablissement d'un paillisdie granindes rustiques a souvent contribu titilenient Aretarder
la Croissance de ]a v(g6tation. Les herbes qui ont W fauch-es
et qui ont Wt6 laissdes stir place constituent tin paillis effieace. 
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Le paillage prdsente quelques inconvdnients pour ]a destruction de ]a v6g9tation. Dans les plaines du Nord, les paillis
epais favorisent la proli:i'6ration des petitE rongeue's qui rongent
les arbres en liver. Les paillis 6pais fixent I'azote du sol lorsqu'il se decompose. Les organisines qui dtruisent la cellulosedes paillis out besoin de grandes quantit6s d'azote et, en cons
quence, en laissent moins pour les arbres. 

POURQUOI UNE PROTECTION
 
EET-ELLE IMPORTANTE ?
 

Les arbres qui ont W plantds dans les plaines ou qui ontpouss6 spontanenient sont nornalenient soumis A un regime
plus dur en ce qui concerne lhumidit, la temp6rature et le vent que les arbres des forts naturelles. Les rigueurs dues au milieuendominagent fr6queinment les arbres. En outre, d'autres facteurs tels que le bItail, les rongeurs. les incendies, les insectes,les maladies et leL, pulvdrisations d'herbicides chimiques peuvent freiner aussi ]a croissance des arbres si ceux-ci ne sont pas
protdgds contre tons ces 6l6ments.

La creation de plantations d'arbres dans les plaines estbeaucoup trop difficile et cofiteuse pour laisser les parasitesaniniaux et vgdtaux an6antir toutes chances ie succbs. Ainsiqu'il a t6 mentionn6 prcddemment, la plantation d'arbres est un investisseinent A long ternie. Une protection efficace contre 
ces d6g-ts doit donc occuper une place importante dans la sau
vegarde de cet investissement. 

Methodes de protection. 

Les m6thodes de protection varient suivant ]a nature (Infacteur qui occasionne les ddgfits. La protection contre le
pfturage, le broutement ou le pitinement du betail se fait simplement en cl6turant ]a plantation d'arbres pour en 6carter lesanimaux. La protection contre les insectes on les maladies est,en revanche, souvent difficile et cofteuse car elle ndcessite 'einplot de produits chimiques, de pulvdrisateurs, de scies, dehaches, etc. Les traitements doivent 6tre r6pdtds frdquemnment
pour 6tre pleinement efficace. La protection contre les produits
chimiques volatils utilisds pour ddtruire les mauvaises herbesdans les cultures est un probl~me qui ne peut 6tre rdsolu qu'Ar'chelon communal. L'application des herbicides par des pulv6risateurs mdcaniques on par avion ne doit pas 6tre pratiqude 
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Iorsqi'il y a (fu vent car les I)rotluits chitiilues risquent (I'Mre 
entraines au-delil des palltations ('arl'es. 

I)g ls OccasiolflmS pwi Iv blaii. -- lorsque les l)halltiols 
(1911bres oil les Irise-velit so1 otUverls aU l)'Iail oil hlrsque les 
aniimaix piIevenl N pV resulle des dgals ati sol, tillPnlier, il en 
retard dats fa croissance d~Cs arlres et dans i'ellicci Ic des 
brise-venl (fig. 10). Les Iovins et Ics che\'nux hrouteit le fet iil
lage des branches inl'6rietes, cassent les petits arhres, pilinent 
les j.itmes plants et tassent le sol. 

N 
Figure 39. - Brise-vent blen entretenus dans les fermes du Nebraska Central 
A) Sarclage avec une herse a disque. B) Sarclage pres des arbres au moyen d'une 

charrue vigneronne. 
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Figure 40. - rise-vent endommages par le broutement du betail. Le feuillage des 
branches basses a Wt detruit. Le sal a 06e tasse et est devenu pratiquement 

impermeable A l'eau. 

La j)orosit6. dui so[ et I'iiilil tttUii deC leati (liliiLi tindlis 
(Iti le ruissellemnieit auignen Ic. La v'itesse (Itt vent :tI travers le 
ri(Ieau (Iarlbres augnfiien te ipres (Iti sol et I'eflicacit e inla lotec
tionl (Il ce Situe souleIcvent est 1)1115 fliI)e. Les essenices ar-bus
liveus deC lio()ls (l'mli mtetre vinigi (de liatutetir SOon l)6 ralemient 
p)Idqtiees stir le sol. 

Les (16.gA s occalsioniI~spa bci)tail pe.tven t ni'etrc (Itijle teii
pji0Pti*s. Unie p~lanitaItioni (Iarbres (lii a 06 I)Potit~e rnodei-nient 
petitI Ielren(Ire eni tinle (lizaline (lahin6es :1 eolidi lioll qute les 
Ibetes en soien I ceitrt6es. Cependan t. si pari suite (I'tlfl i)Volte

itient ilitensit' tots les a rJustes ont 6t6 (16truits, la Jpartie i 't
itire (ti Jlrise-veni conservera g6n~t'aleinent j)CnI(Iffiit (de 
ioiilretises a iiiies tin feuiiilage (PI'ne (lensit hcistiffisa nbc. 

JDv~jals ocvafsionlCs par 1('s rongeJurs. ---- Les (dguts catis~s 
p~ar les II)ills, les soliris, les 6cUreujils dIe terre et les cailIpagniols 
soul gcnei-alemient jmrItictilieremnt f)VoIo1IcCs IoI's(Ie Ics 
arbres sont jelines. 11 arrTive qut'tne planIta tioln nouivelle soil tel
lenient etidommmiea~e parII deCs ro)getlirs (Ju'il rmle ia rpj)ian Icr 
Coil] p1 Cte [It. 

Aut coat's (de cei'tainls 11iVel'S, ICs Soui'lis ronlgent Ia lhase (des 
gros aIrrs ai~-(IC5soIis dIe la neige. Les IaIpifs I'()flt oil 
6corcent lcs b~ranlches (le cet'taines esI)ces jts([ti'a' la liatilet' 
atteinte par Ia neig2. Les laiiJifs et les 6eii'is dIe terre iit 

client it'cqueiitent les b~ourgeons tC[rnuiiialx (descoiifb''tes I'uin 

La ltitte conitte les 1-ongetirs (foil commenieriI &es 'hlivet' qii 
precede Ia plIantation (des arlbrcs et se potirsuivu'c pend~ant ]a 
)prImireC siisot Si N'it salit (Itle les i'ofgeti u-s sonit tl(ionibreutx. 

Mien (ILI Ia cliasse, ia poseC (Ie pies et I'CIUI)oi (de 1)Iodtits 

109 



chimiques pour les 6carter r6duisent les d6grts, la meilleure 6thode (ie destruction consiste A utiliser des aPI)lts eil)oisonn6scontenant (ie la strychnine o (ie l'arsenic. Les agents de conit6et le personnel local (In service de conservation du sol penventfournir des formules recomniand6es (le compos6s emlpoisonn6set des indications stir les techniques de prIliaration des al)lats.L'alcaloide de ]a strychnine milang e avec tine )ate de f(culenton avec de ]a farine de luzerne s'est rv6he particulireiiieiitefficace. II fat veiller h disposer ces al)pats hors de la porthedes anilnaux domestiques. 11 faut ensuite ramasser les rongeursempoisonii(s et enterrerles afin que les chiens et autres animaux apprivoiss ne puissent pas les atteindre. 

Ddgdts occasionngs par les insectes. -- Des colonies d'insectes peuvent souvent atteindre des proportions alarmantesavant que le proprtiai,', (ie la terre ne s'en aperqoive. Les inspections fr6quentes et l'aptitude A reconnaitre les degAts desinsectes (Is qu'ils coniniencent at se nianifester sont les 6khiuentsessentiels d'un progranine efficace de protection.
II faut commencer par identifier les insectes, puis entreprendre tine vdrification m 6 ticuleuse pour determiner I'ampleur de l'infestation. I faut r6clanier I'aide des agents decomtW, des entoniologues des services de vulgarisation et tiesservices forestiers por identifier les insectes et leur demander('indiquer les methodes de lutte reconimandes. 
Les degAts occasionnds par les insectes aux arbres et auxarbustes peuvent se classer en categories suivantes ('apr s ]esparties ie la 1)lante qui sont gn6raleineat atteintes ainsi qued'apr~s les iabitudes alilnentaires des insectes: 1) feuillesniang~es, min(es on cloqu6es, 2) bourgeon, potisses, rameauxon fleurs endoniniag(es, 3) tige principale on grosses branchesrongees, ciaranqonne'es on perc(es par les insectes, 4) insectesqui sucent la sive provenant des feuilles des raineaux, des bran

cies on de l'6corce. 
Les insectes qii mangent les feuilles sont les plus repandus


parrio ceux qui attaquent les arbres dans la rdgion des plaines.
Nonibre d'entre eux sont oninivores et petivent se trouver stirn'importe quelle espee d'arbres et d'arbustes. Par exemple, lesgdomires (ie )rintenlps et 'hiver, les chenilles A corne, lesol)byx, les chenilles blanches, les tordeuses, les gal6ruquesles sauterelles peuvent attaquer et endominager de iuani~re 
et 

6pi(Iilique (le nonibreuses essences d'arbres et d'arbusles(fig. 41). Normalenient, ]a plupart des arbres et arlbstes penventSul)porter tine seule dfoliation et ils ne tardent pas A se rotablir si les conditions atniospheriques sont favorables.
Les (iegits occasionn~s aux bourgeons, rameaux et jeunesbranches sont )lus graves que ]a defoliation car le rtablissement est plus lent leset arbres sont souvent ddfornits. Par 
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exemple, la tetllhrire du pin qui perce les ranieaux terminalix 

occasionie (degraves dgAts sur les pins jatlles en (ictruisant la 

nouvelle pousse tie raneaux et en retardant ainsi i croissance 

en hauteur et le d6veloppenient dIl houpl)ier. 

Les insectes qui attaquent le trone ol les grosses branches 

(ies arbres sont encore p1s nuisibles. Les saperdes, chrysoboris 

et les cossus (l6truisent parfois complement certaines essences 

feuillues. Les pins et les gen6vriers ie sont pas souvent attaqu6s 

par les t6r6brants ol les charaiions (Ie1',corce sauf pendant les 

perio(Ies (Ietrbs grande s6cheresse. Pari les autres parasites 

(langeretix qui cement complitenient le tronc ties petits arbres, 

on peut citer les agrotis et les clienilles iela leucanie. 

Les insecies qui se noiurrissent Iela save coninme les coche

nilles, les aleurodes et les acariens occasionient presque tott

(egAts dans la r6gion ies hiines. Ils se nourrissentjours ties 
stir la plupart (ies arbres et arbustes uitiis6s daIns les brise-vent. 

Normnialenient, les l6gAts qu'ils occasionnent lie sc~it pas graves 

mais ilarrive parfois qu'on lie puisse pas enmayer leur invasion 

lorsque les conditions atliiosph6riques sont favorables i leir 
font dlfaut. Leursprolif6ration et lorsque les pr6dateuirs 

ravages lie se constatent g6ni6ralelilent qu'apl's tin ati OH deux 

au bout desquels its sont (letruits par leurs ennemis naturels. En 

plus ties(I(uare categories OinuiCieCs ci-dessus, it y a ies 

, ~~~~~.. . . ............... .... ::7 -.. .. . ...... 

e.
-.
 

Figure 41. - D6follatlon de caraganas par les sauterelles. 



insectes qui vivent sur les racines, en particulier les vers blancsqui entravent le dcveloppenient (ies racines des arbres 6tablis.Le tableau svi ant indique les nonis conunins et scientifiques des princ" x insectes qui occasionrient dles idgfitsarbres et arbus.,., utilisds 
aux

(fans les brise-vent des grandesplaines du Centre. Les nunidros 1, 2, 3 et 4 indiquent la catdgorie
ie d6gtts d'insectes indiqu s ci-(Iessus. 

Peuplier et saule 

1 Chryson61e du peuplier .......... Chrysomela scripla
1 Gorutre de printemps .......... Paleacritavernata
1 Gomtrc de 'autone .......... 
 Alsophila poinetariaI Chrysom61e du saule ............ Chrysomela interrapta
I Acrony te ...................... 
 Acronicta lepusculina 
........................
1 lo "byx Malacosina americaI Chenille blanche ................ 
 Hyphantria cnnea2 Arpenteuse ...................... 
 Oncideres cingulata3 Chrysobothris................... 


Chrysobotris femorade3 Charanon coupe-hourgeon ...... Plectodera s'alator3 Saperde ........................ 

Pemphigue des tiges 

Saperda calcarata4 .............

4 Pemphigue des pdtioles 

Pemphius populicautis 
.......... 
 Pephigus populitransersas 

5 Puceron du peuplier ............ 
 Mordwilkoja vagabunda 

Orme 4'Anzirique 

1 Tenthrdde ......................
 Cibex americana1 Nymphalis .....................
 Nymphalis antiopa1 (.6oni6tre do printemps .......... 
 Paleacriavernala1 Gon6tre de l'autoinne .......... 
 Asophila pometaria1 Gal6ruque ......................
 Galerucella lleila2 Arpenteuse .....................
 Hypermallus villosas3 Scolyte ........................
 Scolus multistriatus3 Saperde ......... Saperda
3 Chrysobothris ridentata................... 
 Chrysobothris termorata4 Charanon gallicole .............. 
 Colopha ulmicola4 Puceron lanigere ................ 
 Eriosonaamericanum4 Chionaspis .....................
 Chionaspis furfura4 Gossyparia .....................
 Gossyparia spuria4 Chionaspis d'Aniirique ..... Chionaspis americana4 Cochenille ...................... 
 Lepidosaphes ulmi 

Orme de Sibirie 

1 Chenille blanche ................
 Hyphantria cunea 
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Chine macrocarpa 

I Saturnie ........................ Anisola rubicunda
 
2 CharanV'on coupe-bourgeon ...... Hypermallus villosus
 
3 Arpenteuse ...................... Oncideres cingulata
 
3 Cheysobothris .................. Chrysobothris fernorata
 
4 Cochenille ...................... Lepidosaphes ulni
 

Frene de Pennsillvanie 

1 Grand sphinx .................... Sphinx chersis
 
I Sphinx A raies blanches .......... Celerio lineata
 
3 TWrrant du frne et du tro~ne . Tylonotus bimaculatus
 
3 Charanqon de l'6corce .......... Leperisinus aculeatus
 
3 Cossus ......................... Prionoxy;stus robiniae
 
3 T.Wrbrant ...................... Podosesia syringae fraxini
 
4 Cochenille ...................... Lepidosaphes ulmi
 

Micocoulier 

I Pachypsylle .................... Pachypsylla celtidis mamma
 
1 Nyiiphalis ...................... Nymphalis antiopa
 
2 Charanon coupe-bourgeon ...... .Hypermallus villosus
 
3 Chrysobothris .................. Chrysobolhris femorala
 
4 Cochenille ...................... Lepidosaphes ulmi
 

Fgvrier 

1 Epicaute ........................ Epicauta supp.
 
2 Charan~on coupe-bourgeon ....... Oncideres cingulata
 
3 Bupreste ........................ Agrilus difficilis
 

Noger d'Amnrique 

1 Chenille du noyer ................ Datana integerriima 
2 Charan~on coupe-bourgeon ...... Hypermallus villosus 
3 Chrysobothris ................... Chrysobothris fernorata 
4 Chionaspis ...................... Chionaspis furfura 

Negundo 

1 Punaise du n~gundo ............. Leptocoris trivittatus 
1 Chenille blanche ................ Hyphantria cunea 
I Chenille du cecropia ............ Hyalophora cecropia 
1 Saturnie ........................ Anisota rubicunda 
2 Coupe-bourgeon ................. Proteoleraswillingana 
3 Chrysobothris ................... Chrysobothris fentorata 
4 Puceron du n~gundo ............ Periphyllus negundinis 
4 Cochenille ...................... Lepidostyphes ulni 
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Caragana 

1 Sauterelle ....................... Melanoplus supp.

I Epicautc ........................ Epicaula subglabra

1 Cantharide ..................... Lytta nuttallii
 
I Chenille de la luzerne ........... Colias earythema
 

Prunier d'Antrique 

1 Chenille (Iu chine .............. Herterocampa manteo
 
1 Bombyx d'Aznirique .............. Malccosoma americanuim
 

Merisier 

1 Bombyx jaune .................. Malacosoma lutescens
 
1 Tordeuse ....................... Archips supp.

1 Gontre d'autoinne ............. Alsophila pometaria

1 Bombyx d'Am~rique ............. Malacosoma alnericanum
 
1 Chenille blanche ................ Hyphanlria cunea
 

Lilas 

3 Tirbrant du lilas ............... Podosesia syringae syringae

4 Cochenillc ..................... Lepidosaphe ulmi
 

Gendvrier de Virginie et Genvrier 
des Montaqnes Rocheuses 

1 Psychid6 ........................ Th!ridopteryx
3 Charanton de l'corce du gen6vrier ephemerae-formis

de Virginie ..................... Phloeosinus dentatus 
4 T6tranyque ..................... Tetranychus supp. 

Pin jaune 

1 Tenthrde Atte rouge ............ Neodiprion lecontei
 
2 Tenthr~dc comnmune ............. Rhyacionia frustrana bushnelli
 
2 Tenthrde duiNouveau Mexique ... Thyacionia neomexicana
 
3 Dendroctone .................... Dendroclonus valens
 
3 Coupe-bourgeons ................ Diorlictriaponderosae

4 Papillon parasite des aiguilles .... Phenacaspispinifoliae 

Pin fair 

3 Coupe-bourgeons ................ Dioryctria poi.derosae
 

4 Papillon parasite des aiguilles .... Phenacaspispinifoliae 
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Pin sylvestre 

2 Tenthr~de ...................... 
 Rhyacionia fruslrana bushnelli3 Coupe-bourgeons ................ Dioryctria ponderosae
4 Papillon parasite des aiguilles .... Phenacaspispinifoliae4 Cochenille ...................... 
 Touineyella 'unismnalicunm 

Pins gris 

2 Tenthrde ...................... 
 Rhyacionia frustr~ana bushnelli3 Coupe-bourgeons ................ Dioryctria ponderosae
4 Cochenille ...................... 
 Tounzeyella numismalicnin 

Pitchpin 

2 Tenthrcde ....................... 
 Rhyacionia frustrana3 Dendroctone .................... 
 Dendroctonus valens 

D6g6ts occasionn6s par les maladies. 

Les arbres affectds par des organismes pathog~nes risquentdavantage d'6tre ddtruits, lorsqu'ils sont affaiblis par unesdcheresse extr6me, que s'ils sont maintenus en bon tat grfice il'irrigation et h des fa~ons culturales. Cependant, les orga
nisnies pathog nes peuvent attaquer et ddtruire des arbres par
faiternent sains. De m6nie que pour les ddgfits occasionnds parles insectes, mnieux pr6venir quevaut gudrir et la dtection
rapide de la maladie rev~t une importance capitale. Un examen
frequent des peuplements d'arbres doit 6tre suivi, si l'on soup
.onne une nialadie, d'une demande d'aide adressde A 'agent de
comte, au phytopathologiste du service de vulgarisation on ft unphytop!: hologiste de l'un des bureaux de la station expdrimen
tale du service forestier A Lincoln, Nebr. et Bottineau, Dakota 
du Nord. 

Les maladies sont gdndralement de trois types et elles attaquent 10 le feuillage; 20 les tiges et les branches ot 3o les 
racines. 

Les organismes qui provoquent les maladies du feuillage
peuvent s'installer sur un grand nombre d'essences d'arbres etd'arbustes utilisds dans les brise-vent. Ces organismes peuvent
ddtruire la surface apte A la photosynthse en pdndtrant dansles tissus de ]a feuille, puis en les ddtruisant. Is peuvent aussi 
plndtrer dans les pdtioles de la feuille et passer (fans le syst-mevasculaire, ddtruisant ainsi toute ]a feuille. Le champignon de
la rouille du gendvrier entre par les feuilles, puis pdn6tre dans 
les petits rameaux en les faisant tomber. 
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Les chanipignons de la rouille des feuilles, qui souvent ont
besoin d'un h6te interincdiaire pour maintenir leur cycle de vie, 
son nssez COlllIns stir tii grand noln)re (I'essences (l'ar)lres
de Ia region des plaines. La rouille des 'euilles (hi pl)iplier, la
rouille du fr~ne et la rouille du gen6vrier sont des exemples de 
maladies caus6es par ces champignons. La rouille des feuilles 
du peuplier petit aussi persister en I'absence ('u hlte internti
diaire. 

D'autres maladies (Iii feuillage, comme la chute des 
aiguilles, ainsi que les rouilles des aiguilles et des rameaux, 
prennent souvent un caracti re 6piduinique stir le pin jaune, le 
pin noir, le pin sylvestre et ('autres pins. par tenips chaud et
iumide. Plusieurs annes consiculives de forte infection par ces 
maladies peuvent s 6 rieusement affaiblir les arbres. 

Les maladies du trmc et des branches sont g~n6raleinent 
plus graves que les maladies de feuillage, dans leurs effets stirIa croissance des arbres. Elles attaquent fr6queninient le sys
tnine vasculaire (circulatoire) et, en cons6quence, enp6echenl le 
mouvement de 'eau entre les racines et les feuilles. Lorsque
ceci se produit, to!t rarbre, ou une grande partie de celui-ci,
l6itrit et meurt. La inaladie de l'orme de Hollande, ]a n6erose

du liber et la f1idrissure Dothiorella sont des exemples deImala
dies du trone et des branches, qui atteignent les ormes. Sur le 
chalet, Diplodia provoque le fltrisseient et la mort du trone 
et des branches.
 

Les chanipignons de la pourrithre du bois plnctrent 
sou
vent dans les arbres par des blessures stir la tige principale e 
par les cicatrices des branches mortes. Bien que ces chaml)i
gnons ne provoquent g6ntraleient pas la mort de l'arbre, ils les
aflfaiblissent et font que ceux-ci se cassent facilement pendant
les tenlp6tes de vent et de neige. 

L'infection bactcrienne des ornies et de quelues autres 
essences provoque une maladie du bois hunmide, entrainequi
tine (1Itrioration progressive des tiges et des branches et par
fois In mort de l'arbre. Le chancre Cytospora qui, g6n6ralement,

n'attaque que les arbres affaiblis, petit provoquer de graves

dl6gfts stir les peeupliers et les saules.
 

Les maladies des racines, y compris celles qui sont caiis~es 
par les nematodes, sont souvent )plusdifflciles it diagnostiquerque les maladies des parties ariennes ie rarbre. Des champi
gnons, qtui provoquent la pourriture des racines, conine Foines 
annosus ct Phytophthora peuvent se trouver dans des planta
lions 'anrbres de brise-vent, bien que 'on ignore presque tout 
stir ]a r6partition actuelle de ces maladies. Phymatotrichum
oninivorin, le ciampignon de la pourriiure des racines du peti
plier, est present dans certains sols de I'Oklahonia, ainsi que du 
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Texas et detruit tin grand nonilbre d'essences d'arbres plants(tans ces rdgions. Un petit nombre d'esl,ces resiste, dans une
certaine lnesure, a. cette pouirriture.

Le tableau suivant iiunitre les niois conumuns et scientifiques, ainsi que les syinpt6mies des mnaladies les plus comlunes
qui attaquent les essences l'arbres ei d'arbustes titilisds dans les
brise-vent (ies grandes llaities (lit Centre. 

MALADIES DES ARBRES ET DES ARBUSTES 

Peuplier et smile 

Rouille des feuilles (lit peuplier et di saule. Melampsor(i
sp). Sympt6mes : pustules poudreuses, jaunes ot oranges, strla face infirieure des feuilles en W. A ]a fin de l't6 ou enatltotime, apparaissent des petites zones oranges-jaunes, ldgrenlent sur6levdes, qui deviennent ensuite d'une couleutr marironfonc6 i noir. LIa chute lrCmiaturde (ies feuilles est tin sympt6ine
ie grave infection.
 

Taches 
 sur les feuilles. Septoria spp. Synipt6mes : petitestaches brunes angulaires, avec souvent un halo extdrieur pAle.Elles causent aussi des chancres de r'corce par infection (ies
lenticelles. 

Taches stir les feuilles. MIarssoninaspp. Synipt6nmes : taches sur les feuilles et rouille des raineaux. Les taches sont surtoutvisibles sutr la face sup)rieure des feuilles; elles sont petites,
circulaires, iarron-rougeattre, avec ilne ])ordure sombre attdbut. Les laclies petivent se rdunir et toute ]a feuille est alors 
atteinte. 

Galle du satile. Fusicladihm saliciperdum. Sympt6mes
pustules olive-marron duveteuses, le long des principales nervures (le ]a face intdrieure (ies feuilles stir les saules. Les jemies
ramneaux 
sont souvent detruits en mnme , ,!ps que les branches
qui ont potiss6 ai cours de la saison prcdtnte.

Chancre Cytospora. Cytospora chriisospernia. Sympt6niesles chancres sont constitutis par de petites zones affaiss'esrondes ou irregulires, qui se trouvent stir l'6corce lisse (lesbranch es et (le la tige. Les cliancres s'agrandissent jusqu'aentourer toute ]a lige. L'dcorce nialade devient brune et s'affaisse. Des masses dle spores, d'une couleur jaune t rougeparaissent sur l'corce morte par temps hltinide. Les petitesbranches et rameanxles sont souvent frapps d'apoplexie et 
meurent. 
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Chancre din peuplier. Dothichiza popidea. Syimpt6nmis:
chancres sur les branches et les jeunes liges qui ne tardent pas
i les cerner et it les detruire. 

Orme de Sibdrie 

Bois huinide. Erwinia nimipressuralis. Sympt6mes: une 
quantitd excessive de save coule par les fourches ou les bles
sures; l'ecorce devient grishtre et le bois est ifibib6 (reau. Des 
rates de couleur marron sombre apparaissent sur les anneaux 
ext6rieurs. Les feuilles pekivent s'ourler, fltrir et tomber si les 
branches transportent de la sive toxique. 

Pourriture (ies racines de 'orme. Chalaropsisthielavio'des. 
Symltemies : excroissances de couleur grisatre oil blanche, res
semblant ii de Ia moisissure, stir les zones atteintes des racines. 
Les tissus extdrieurs peuvent preu(re une couleur inarron son
bre on noir, et finir par former une masse boueuse. 

Orme d'Amdrique 

MIaladie de rorme (ie Hollande. Ceralocystis ulmi. Syinjp
t6nies: les feuilles se fanent, s'ourlent, deviennent jaunes et 
tomn)ent primaturinent. Stir certains arbres, quelques bran
ches seulement se fanent, stir d'autres, tout l'arbre se fanent et 
nieurt en quelques semaines. L'aubier des branches fan6es est 
miarqu6 de raies marron qui, en section transversale, apparais
sent sous forme de pointiIhl dans les anneaux annuels. On petit 
noter la pr6sence de ciaranions ie l'corce dans les fourches 
des arbres.
 

N6crose dii Liber. Virus. Sympt6mes : les feuilles s'ourlent,
retohl)ent, devienent jaunes oui marron, et tombent prematlure
mnent en juin ou juillet. Stir les arbres, qui sont detruits rapide
mient en deux on trois senmaines, les feuilles fanent seulemnent,
deviennent marron et restent sur I'arbre. L'6corce intdrietre, 
surtout h la base de 'arbre, prend une couleur de caramel ai 
heurre et a souvent ulne odeur de wintergreen. 

Fldtrissure de Forme. Dothiorella ulmi. Syipt6mes: les 
feuilles se fltrissent et les jeunes rameaux sont frapp(s d'apo
plexie. Les fltrissures s'6tendent progressivement en descen
dant A travers I'arbre et parfois le detruisent. 

Verticilliose. Verticillilm albo-atrum. Synipt6mes: les 
feuilles se fdtrissent soudainement et tombent prdmnaturdment.
Les branches sont frappees d'apoplexie et contiennent des raies 
brunfttres ou (ies anneaux brisds de ddcoloration en section 
transversale. 
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Anthracnose. Gloeosporiiimulmicoin. Syip t6mies : taches 
allong6es et surdlevdes sur les feuilles, le long des nervures. 

Taches noires. Gnomonia ulmea. Sympt6mes : des l6sions 
apparaissent sur les feuilles qui, gdndralement, toinIent pre
maturninent. Cette maladie est surtout grave au cours des sai
sons tr6s humides. 

Bois mouilld. Erwinia nimipressiiralis. Sympt6mes: Cf. 
ormie de Sib6rie. 

Sycomore
 

Anthracnose. Gnomonia veneta. 
Sympt6nes : les feuilles 
deviennent marron, lorsqu'elles se ddveloppent au printemps, et 
elles tombent prdmaturdment. 

Fvier 

Chancre Thyronectria. Thyronectria austro-americana. 
Syipt6mes : chancres de l'dcorce lg6rement ddprimds, dont ]a
dimension oscille entre celle de la t6te d'une dpingle et 12 nun 
de diametre et qui finissent par s'agrandir ou h se rdunir entou
rant ainsi compl6telnent la branche. Sur de nombreux chancres, 
on note la prdsence d'un exsudat de gomme. 

Catalpaseptentrional 

Chancre du tronc. Maladie inconnue. Sympt6mes: gros

chancres du tronc.
 

Frdne de Pennsylvanie 

Anthracnose. Gloeosporium aridum. Sy'npt6mes : grosses
Laches marron irrdguli6res, disposdes gdndralement le long du 
bord (de la feuille; les feuilies tombent prdmaturdment.

Rouille du fr~ne. Puccinia peridermiospora. Sympt6mes:
les feuilles sont ddform6es et les rameaux, ainsi que les pdtioles
sont gonfles. On trouve sur les feuilles, les pdtiolus et les 
rameaux, pen de temps apr6s qu'ils aient gonfl, des organismes 
fructificateurs (aecia). 

Mrier 

Balais de sorcire. Sphaerotheca phytoptophila. Symp
t6mes : Excroissances ressemblant i des balais sur les rameaux 
et les branches. Les bourgeons se gonflent et s'ouvrent davan
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tage que les bourgeons normaux et leurs 6cailles sont dformdeson agrandies. Les rameaux provenant de bourgeons maladesrestent nains et groupes; la branche principale 
pas. ne se (16velo p pe 

Chdize macroca~rp1 
Rouille des feuilles du chtne. Taphrina caerulescens.Sympt6mes : zones circulaires surdlevdes, tordues, (1une couleur jaune-blanchitre, dont le diani re l)ett atteindre 12 minsur la face SUplrietire de la feuille.Fl6trissures du chne. Ceratocystis fafacearitm. Sympt6mes: les feuilles se fanent et deviennent d'une couleurbronze dans ]a partic supdrieure duI houppier; cette maladiese proi)age du haut (1 houpl)ier vers le bas et l'intcrieur. Lesfeuilles se colorent Ai l'ext'6init et sur le Jobe d'abord, piuiscette coloration gagne ]a nervure centrale et la base. G6n6ralement, quelques branches seulement sont malades et d'autressont atteintes de la maladie ati cours de l'annde suivante.Anthi-acnose. Gnomonia venela Sympt6mes: des zonesncrosdes d'une couleur marron apparaissent le long des nervures et gagnent le bord des feuilles. Quelques feuilles maladessont ourlkes et elles tombent prnmaturdment. 

Negundo 
Rouille. Herbicide 2, 4-D. Sympt6mes : les feuilles et lesjeunes rameaux sont chlorosds et dforms.\rerticilliose. Verticillium sp. Symlpt6mes : les feiailles decertaines branches ot d'un seul c6t6 du houppier se fanent subitement. Des raies sombres apparaissent dans tin on Ilusieurs 

anneaux annuels. 

Chalef
 
Chancre Diplodiai sp. Sympt6mes : les feuilles se
prennent une couleur jaune clair; 

fanent et
les branches meurent et unexsudat gomnieux apparait souivent sur les branches et la tige.
Les racines sont dtruites.
 

Mhrier 
Bois humide. Erwinia nimipressuralis. Sympt6nies:orme de Sibdrie. Cf. 
Taches bactcriennes. Pseudomonas mori. Sympt6meslsions noires sur les pdtioles des feuilles et des jeunes

rameaux. 
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Merisier 

Virus occidental X. Svnipt6eies: les fenilles deviennent'une couletiur rouge sombre h rouge vif vers ]a fin ie juillet etaun dbut 'aoCit. Les feuilles de l'ann6e suivante sontpetites et dispos6es en rosettes; 
1lus 

les plantes meurent fr~queniment aui tours de 1a hroisi'O iej(ou de fa qualrhinie annie cons6cutive ,Itrinfection. 
Taches sur les feuilles ou dans Ies rameaux. Coccomyceshtescens. Syiipt\mies : lesions chloros(es sur les feuilles, quise necrosent et toibent souvent. Quand elles sont graves, lesinfections produisent tine rouille et les feuilles Iombent pr6mia

tur6ment. 
N(rud noir. Diboroln miorboSIIIII. Sympt6ines: enflure(lure et noire stir les branches; les branclhes malades sont g6n6

ralement detruites. 

CUrefeiille 

Rouille des feuilles. Heipobasidinim defot'mans.rues : les feuilles Synp 6brunissen! et, g6neralement, deviennent 
ouirles on tordues. 

Pritnierd'IAiriqte 

Taches nlcros6es. Virus. Sympthmnes : les feuiles contiennent des cercles et des lignes tr6s minces et pAles on peuventavoir des l)Iaques, des cercles ol des taches et 6tre d6chiquet~es.Les jeunes feuilles pr6sentent la plul)art de ces svnipt6nies; lesjeunes rameaux sont souvent frapp6s d'apoplexie.Poti'riture brune. Scerotinja frtctiocola. Sympt6nesrouille des jelines rameaux. Chancres suir les branches, fruits
momii6s pendant des branches.
 
Maladie des poches.

fruits sont 
Japhrinacomminis. Synipt6mes : lesparticulirenient grands et creux et contiennent une16gre coquille sans graines. Les extrtinit6s des rameaux et lesfeuilles s'agrandissent, puis finissent souvent par se tordre ou

s'oiirler. 
Chancre bact6rien. Symptemnes : chancres stir les tiges, avecsouvent tin goinneux. 

Caragana 

Taches stir les feuilles. Phyllosticta fgalarum on Septoriaspp. Sympt6mes : de petites taches apparaissent stir les feuilles,qui tombent prinmatur6nient. 
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Sumac 

Taches sur les feuilles. Septoriaspp. Syn-ipt6mes : de petites 
taches apparaissent sur les feuilles qui tombent prematurcnment. 

Lilas 

Mildiou poudreux. Microsphaeraalni. Synipt6nies : florai
soii blanche et poudreuse stir la surface des feuilles. Les feuilles 
se froissent et se ddfornient. 

Rouille bact6rienne. Pseadomonas syringae. Sympt6nies :des bandes sombres ou noires aplaraissent sur les jeunes
rameaux an ddbut du printenips; des taches peuvent se pro
duire sur les feuilles; les feuilles n'ont pas fini ie pousser
qu'elles deviennent noires et nieurent; les bourgeons floraux 
noircissent. 

Cerisierde Nanking 

Taches sur les feuilles. Coccomyces hiemalis. Sympt6nies
Cf. merisier. 

Taches ndcrosdes circulaires. Virus. Synipt6mes : Cf. pru
nier d'AiUdrique. 

Chancre bact6rien. Sympt6nies . Cf. prunier (I'Aiiidrique. 

Pin jaune 

Rouille des aiguilles. Dothistroma pini. Synpt6nies : destaclies oH des bandes sonibres, ldgbrenient gonflees aplarais
sent, vers la fin de I't6, stir les aiguilles -Ag6es (Pun an. Les
extrdmitds distales des aiguilles deviennent marron et meurent.
Des organisnies fructificateurs font saillir ]a surface des feuilles 
en niai et les aiguilles tomibent prdmaturdment.

Rouille des rameaux (iu pin. Diplodia pinea. Symptmies
les rameaux qui viennent de s'allonger sont infects avant que
les aiguilles aient pouss6 f nioiti6. Les aiguilles cessent de pous
ser, deviennent marron et meurent. Des pustules apparaissent A 
la base des aiguilles et stir les gaines.

Galle. Peridermiumharknessii.Syinp6mes : des galles glo
buleuses ou en forme de poires aplaraissent sur les branches.
De grosses masses de spores se forment stir les galles et des
balais de sorciire apparaissent frdquemniment, juste au-dessus 
des galles. 

122 



Pin noir 

Rouille des aiguilles. Dothistroma pini. Synipt6ines : Cf. 
pin jaune.

Rouille des ramneaux. Diplodia pinea. Syinpt6ines : Cf. pin
jaune. 

Pin sylvestre 

Galle. Peridermiumharknessii.Sympt6ines : Cf. pin jaune.
Rouille des aiguilles. Dothistromapini. Sympt6nies Cf. pin

jaune.
Rouille des rameaux. Diplodia pinea. Synipt6nies Cf. pin

jaune. 

Pin gris 

Rouille des aiguilles. Coleosporinin solidaginis. Synipt6
ries : des organismes fructificateurs tris visibles apparaissent 
sur les aiguilles, an printenips et en t6. 

Gendvrier de Virginie et gendvrier des Montagnes Rocheuses 

Rouille du Cdre. Phomopsis juniperovora.Sympt6nies : lefeuillage des extr6mits des branlches devient lger, puis tourne 
an marron et finalemient an gris. Des l6 sions se forment stir letissu des tiges et les petites tiges sont complktenient ceinturdes.Des organisines fructificateurs (pycnidia) apparaissent stir les 
feuilles et les tiges.

Rouille du genvrier. Gynosporangium jilniperi-virgi
nianae. Symptemes : des galles brunes et globoldes apparais
sent stir les branches. Par temps humide, an printemps, des masses de spore gelatineuses, d'une couleur orange, se forment 
(fans ces galles. 

Arbres et arbustes divers 

(Dans certaines rdgions de I'Oklalioma et du Texas.) 

Rouille des racines du colon. Phymatotrichum oninivorum.
Symptl6mes: les zones dans lesquelles ]a rouille des racines
atteint les plantes out une forie circulaire typique. Les jeunes
plants mieurent subitement. Les arbres plus "Ag6s voient leurcroissance et leur vigueur s'attlnuer et leurs feuilles se (feco
lorent. Les racines pourrissent, en grande partie, et leur 6pi
derme est affaiss6 et froiss6. 
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COMMENT ENTRETENIR LES BRISE-VENT 

L'entretien des brise-vent est li phase finale de ]a s(rie des 
oprations qui coniencent avec la 1)r6paration de la terre 
pour les arbres et qui se terminent par tin syst(me de brise-vent 
qui assure aux terres cultivdes tine protection efficace pendant
longtenips. 

'entretien rationnel des 1)rise-vent a (leux objectifs princi
piaux : ) maintenir et aincliorer la vigueur ainsi que ]a cr()is
sance des arbres et arbustes pour obtenir tin feuillage aussi 
dense que possible et ie grandes longdvit6s et 2) maintenir et 
aniciorer la structure de l'ensendile (I )rise-vent afin (tl'il
jotie le r~le d'une barribre efficace qui rduise la vitesse (Ii 
vent. 

Les soins d'entretien doivent comnmencer ds que les arbres 
sont bien enracin6s et avant (ju'ils ne deviennent trop totiffus. 
II n'est pas possible (Findiquer l' lpoque eni pr6cisant tin nonlbre 
d'annces d6terinin6 apr~s ]a )lantation car celle-ci varie stivant 
le taux (decroissance et 'espacenient entre les arbres et les ran
goes. I)ans des conditions moyennes ce)endant il faut norinale
ment connencer les soins d'entretien entre la cinqtiinie et 
sixicilne annde apr s ]a plantation.

Au bout de cinq 'h dix ans, les arbres i croissance ral)ide 
comne le petiplier et I'oraie de Sib6rie atteignent (Ie 7 A 10 I-
Ires (de hatt et se rejoignent les tins et les atitres nlnie s'ils sont 
ecarts de 2,70 ni ih3,N) in. Les arbustes h croissance plus rapide
atteignent 3 niftres environ et tendent h perdre leur feuillage
infDrieur. 

Lorsque les arbres croissent, leurs rapports r6eciproques se
miodifient. La (lensit6 et la position des houl)piers changent ipar
rapport A letir hauteur ati-dessus du sol et atix arbres voisins.
Certains changenients sont aussi p)rovoquts d'une mani|re assez 
brusqtue lorsque les peuplenients soiffrent d'une grave s¢,he
resse, 'tin froid rigotireux, d'attaques d'insectes, de maladies 
ot d'incendies. Ces changenients affectent Ia structure des brise
vent et modifient en consequence letir influence sur la vitesse 
(Itl vent. 
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Un entretien rationnel a pour objet de pIrcvoir ces changemerts en inettant an point des traitenmcnts qui visent mainteinit et 'h mesurer constaminent la croissance des arl)res et lastructure des brise-vent. Par exeml)le, lorsque les arbres sonttres serr6s, Ia concurrence qu'ils pourse font nitutuelleient
I'huitnidit et la Itiniire 1rovo(Iuc letir (Idi)Crisseient ral)ide ouleuir mort. Les soins ('entrctien ont l)our objet (Ic prCvoir cesJ)ertes en lestraitant brise-vent avant (IU'ils ne I)erdent leur 
vigueur. 

La section suivante 6nuiiirc certains objectifs de l'enlretien des brise-vent. Parmi ceux-ci, on leut noter les i)roblnesles )iUS conimuns qui posentse (fans les lbrise-vent anciens.Compte tenu (e ces objectifs, le responsal)Ie (Ioit tout d'abordexaminer soigneusenient les vi(Ies (tans les brise-vent pours'assurer (e la situation exacte. Si la viguetir etla croissance desarbres ainsi que des arbustes seniblent dilnintier, il l)eut se rdvler n6cessaire de proc~der a tine coupe (I'claircic. Si la densit6des feuillages est faible au niveau du sol, il est reconhiiand (Iefaire tine coupe et de trailer le Peul)Iement en taillis, voiremime de faire des plantations intercalaires. Si le brise-vent est)ius large qu'il ne le faut, il faut envisager ('abattre les rangdesqui ne servent i rien et d'accroitre ]a (Iensit6 (It feuillage (fans
le has. 

Les mithodes ('entretien qui sont (lecrites plus loin (p. 54)
penvent Mtre titilisdes pouir aidiorer les conditions (Ie croissance et ]a structure (le la ptI)part des brise-vent. Ces mltho(Ies
se revelent souvent efficaces pour corriger des erreurs (Ie comi
)osition, de dis)osition ol de largeur. 

OBJECTIFS DE L'ENTRETIEN 

Empicher I'etouffement des arbres. 

Conime les arbres des brise-vent sont normalenient plantds assez pr)s les tins des autres (2 A 3 mdtres) pour former le

)lus rapidiement possible 
tine barri~re, if s'ensuit qu'ilsniencent A s'enconlbrer les comuns les autres au bout de quinze Avingt ans. Cet encombrement doit Ore supprimi pour que lesarbres soient aussi sains et vigoureux que possible.

Certaines especes conime le genvrier de Virginie 1)euventsupl)orter romnbre et lencombrenlient. D'autres, coninie le peuplier et le pin, necessitent davantage (l'espace et de luzitiresolaire. Certaines essences croissent tr~s lentement et finissent 
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par mourir lorsqu'elles sont onibrag6es et serres les tines con
tre les autres. D'autres restent vivantes bien qu'toutff6es jusqu'ai 
ce que le peupleinent soit 6clairci par les maladies et les 
insectes ou la s~cieresse, puis elles reprennent alors leur crois
sance. 

Certains signes de (h6terioration apparaissent dans les 
arbres qui souffrent d'6tre a 'onibre, 6craseis, d~pourvus d'hi
midit6, etc. Ces signes sont en l)articulier I'absence de couleur, 
la perte dui feuillage, en particulier dans les brancies les -plus
anciennes, I'&elaircissement de h partie suIp rieure (i 1ou1)
pier, Ia )resence dei maladies ot d'insectes et tine reduction 
consi(lerable de l'accroissenient annuel di (tialiletre de la tige. 
L'incidence des maladies et des insectes s'accroit g(hiu ralenientlorsque l'encomibrement et l'absence (It'humidit6 deviennent de 

plus en plus graves. 
Dans beaiucoul) de brise-vent lg(s de vingt ans, les rangdes 

int6rieures d'arbres, en partictilier celles des micocouliers, 
fUvriers et ormes de Sib~rie soulfrent gravement de 1'encombre
ment. Celi-ci se inanifeste par des houppiers 6troits, pet vigou
reux et par la presence de maladies ainsi que d'une grande 
quantit6 ie bois mort. Lorsqu'il est 6cras6, r'orine de Sibrie 
semible Ore une essence 'h courte vie car il dpdrit. L'6claircisse
mient de.; rangees int6rieures de feuillus stiiuile la croissance 
et accroit la vigueur des autres arbres. 11 doit accroitre la den
sit6 dui feuillage dans l'6tage moyen et supeirieur des brise-vent. 

D6gager les coniferes. 

L'6limiiiation des rang6es de pins et des gendvriers par des 
essences de feuillus h croissance rapide comme le chalef 'a 
feuilles 6troites, le fr~ne de Pennsylvanie et Ngundo est un 
problcnie qui se pose fr(queinient dans nombre de brise-vent 
de plein champ situps (tans les grandes l)laines (Iu Centre. 

Comine les conif res sont 'un des constituants les plus
importants des brise-vent auxquels its assurent la longvitd ot 
1'efticacitd pendant toute l'anne, il convient de letir prodiguer 
des soins tout particuliers. 

Une coupe de d6gagentent destince h fournir de 'espace 
pour la croissance et empclier que les rangdes adjacentes
d'arbres ne les 6totiffent, stiniulera la croissance et accroitra Ia 
vigueur des coniferes. Les gendvriers seniblent r6agir plus rapi
delnent ai dgagelient que les pins. Le degagemient dolt se 
faire avant que le surpeul)iement ne devienne trop grave afin 
de conserver les branches basses des conifires. Lorsque les 
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branches basses des pins ont C46 tu~es par 6touffement, ceux-ci 
ne produisent plus de feuillage dense dans les parties inf6
rieures. Les gen~vriers, en revanche, peuvent rester Mtouffis 
pendant longtemps et cependant avoir des branches basses 
vigoureuses. 

Ajouter d .s conifires. 

Dans un grand nombre de brise-vent ddpourvus de coni
f~res ou comprenant des especes ie conifdres inefficaces, 'un 
des principaux objectifs consistera ft y ajouter (les genvriers et 
des pins. Ces arbres accroissent 1'efficacit6 des brise-vent en 
hiver et au dbut (In printemps et augnhentent ]a longdvit6 de 
toutes les lplantations ie feuillus. Alors que ]a plupart des feuil
lus et arbustes sont efficaces contre la neige, ils ne font gure
obstacle an mouvenient dui vent au printenhps et en hiver lors
qu'ils n'ont pas encore leurs feuilles. 

Le fait d'ajouter plusieurs rangdes de conif~res contrilue 
auss. a compenser toute reduction (esiree de ]a largeur des 
brise-vent. Comine le feuillage des conifbres est dense, les brise
vent qui en contiennent beaucoup n'ont pas besoin d'6tre aussi 
larges pour 6tre pleinelfent efficaces. 

Modifer la densit6 de I'etage inf6rieur. 

Lorsque les petits arbres et les arbustes poussent, ils ont 
tendance h perdre leurs branches inf6rieures surtout s'ils sont 
trop nombreux. Comme les arbustes ont pour r6le de constituer 
une barritre dense an voisinage du sol, il inporte de veiller i 
ce que ces plantes ne grandissent pas excessivenient en forme 
de fuseau. I1 faut les couper au niveau du sol tous les quatre on 
cinq ans afin qu'ils inettent de nonvelles pousses et donnent tin 
feuillage dense ai voisinage du sol. 

Plusieurs inoyens peuvent tre employ~s pour accroitre la 
densit6 des brise-vent d~pourvus de feuillage an voisinage dII 
sol en raison du manque d'efficacit6 des rangees d'arbustes on 
des d~gfts occasionn6s par les animnaux qui pfturent. On petit 
couper au ras du sol plusieurs rangles de feuillus ot d'arbustes 
et les laisser 6mettre des rejets. On petit aussi planter de nou
velles rang~es d'arbustes et de gen~vriers ft l'int~rieur on h I'ex
t~rieur de la plantation existante. 
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Quand ilest n 6cessaire de r6duire ]a densiit, dui fetiillage del'tage inf6rieuir pour que le brise-vent Male davantage ]a neige,ilfaut abattre quehoues rang6es ('arbres et d'arbustes et trailerles souches pour eillj)6cher qu'elles n'6meitent des rejets. Lataille des branches infkrieures des arbres r6duit aussi la delsit 
de I',tage inf~rieur. 

Riduction de Ia largeur. 

C'est souvent parce que I'on constate (Iu'tine )ande de terresittu6e au voisinage (I brise-vent ne produit de cultures en raison de l'olibre et de la concurrence des arbres que I'on cherche 
a r duire la largeur du brise-vent. 

COUPE TRANSVERSALE PROFIL 

10rang6es 
 Etoge inferieurdense 

6 rang6es 
 Etage inf6rieur perm6able 

5 ranges 
 Etage inferieurdense 

I \k t,''
 

'4 rangtes Etoge inf6rieur ouvert 

2 rang6es Etoge inf6rieur tres ouvert 

Figure 42. - Exemples do profile do brise-vent quoobtlent lorsque I'on supprirme diff6rentes rangies 
I'on 

d'arbres 
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Bien soivent, les brise-vent qui contiennent dix rangees oil 
davantage d'arbres et d'arbustes peuvent 6tre reiduits de largem 
el coupant certaines rang6es qui ne contribuent que faible
ment oi pas du tout i la densit6 et i l'efficacit6 ([I rideau 
Lorsque cette coupe peut 6tre faite sans changer sensiblenient 
]a structure (il I)rise-vent, c'est une mthode A reconlinander. 

Dans les brise-vent qui contiennent des rangdes efficaces de 
conif~res, on peut g6nralenient sacrifier le c6Vt oppose aux 
conif res potir en rduire ha largetr. Cependant les rang6es 
('arbres qtti, h elles settles, fournissent la hauteur necessaire 
pour que le rideau soit efficace, ne doivent pas re coupes. La 
figure .12 donie quelques exemples de profils de brise-vent que 
l'on obtient en coupaltt une range poure en r(iuire Ia largeur. 

MITHODES D'ENTRETIEN 

Coupes d'eclaircie et de degagement. 

Les coupes d'elaircie et de degagement destines h r~duire 
le surpettplement et it am6liorer la croissance ainsi que ]a 
vigueur des (livers arbres peiuvent prendre diverses formes. 
Cette methode consiste h limiiiner les arbres situs autour de 

Figure 43. A-) Coupe de dgagement dane un brise-vent pour empicher lea gen6
vrlers d'Itre 6touff6s par les fr6nes. B) Les rejets de souches du fr6ne ont d6jA

Plusleurs pleds (30 cm) trols mols seulement aprbs abattage des arbres. 
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ceux que I'on veut favriser ell letir (honant (tavantage e'space. Une autire m6thode consiste it 61iminer rangeune coma
l)l6te 'arbres (fui totiffcnt uic range (Ill'arlres )lu utiles 
(fig. -13 A). 

I1n'est pas )ossible (IC rccoiman(er l'mie oti l'ailc de cesn1tlhodes Oant (tolln( (lU'iIictLIne exp2rience n'a et6 faite avecla preiniire. Cependant, Ma scconde mitho(c qui est al)lche
(I'Mclaircie par rangte est )robal)liement63conomiquc, des ia )lus facile et a htlus(leux 6tlant do~nn6 qtte l'albatage des arlbres 
petit commencer i iune des extrcmit6s et continuer le long dechaque rang(je sans que Iclorsqu'on 6linine travail d'abattage en soit compliqu(6.des ar])res isol~s, l'espacc est phis liniit6 et 
'on risque (avanltage d'endolnniager on d'accrocher (altres

arbres. 
Pour c6viter l'enconibrcment (ians les brise-vent (fui ont

deux ou phusieurs rang6es t'ornes (e Si 6rie tr(s rapproch6s
dvcc, plar excmj)le, deux ft h'tois mres entre les arbres en ran
gees W'ille largeur (e trois a six min1res, ilftit supl)riner ine 
rangec sur (elIx (fig. .11).

Contrairement aux coupes (I'claircie (fans les rang6es inltrieures des feuillus, les COu)es de (hegagement des rang6es
ext6rietires deslirnoes I emp[cher l'totifement des conifres
sonl relativement simiples. Si les conif'res ont r~ussi A su,'vivre
dans (e I)onnes con(itions nialgrt l'enconibrement, it faut sup
primer los rangces d'arbres qui les doininent. S'iI ne reste (fle
i)Ci (e conil'&,res, a ucun traitement n'est n(cessaire.Lorsqu'on 6claircit des rangdes (e pins, ilfaut laisser lessotclies )our assurer le renouvellement de feuillage A l)asse
(densit6. 11 laut ensuite COi)er A nouveau les rejets (Ic souches 
tous les (ltiatre o1 cinq ans 1)or eml)3c~her un nouvel otoul'e

ment. Lorsqu'on coupe des arbres pour les enipcher (l'6ouffer
des gein6vriers, on leit traiter les souches des arbres coupsavec des produits chinliques potr les enipchcr de rejeter. Darts ce cas, les houppiers des genvriers s'6paississent et fournissent

tin fetillage dense it 'ailble htautetir et iln'est pas alors n6ces
saire (e conserver les rejets des feuillus.
 

Lots de toute coupe (N'eclaircie ol de (egagenient, l'6liniination ('ilne quantit6 suffisante t'arbres pour eviter le stiirpeul)lement )cit modifier ra(licalement la structure 
du brise-vent.
C'est ce qui se l)roduit surtout daits les )lantations anciennes
rest6es pendant vingt ans o1 davanltage sans 6t'e entretenues.
Dans tin 1rise-vent dense, lc feuillage (ies branches infdrieures
des vang(3es ('arbres int6ki eures est r(duit h rien et lors(tl'on
enleve les ar'res o1 obtient tin brise-vent trs poreux qui conh'ibue exti'mement lteu h ralentir le vent. Cette situation
al)pelle I'une des Inesures sptciales suivantes. 

l'une de ces mlltho(tes consiste a aninfiorer la densit6 (leI'6tage inf rieur dit brise-vent avan I l'decIaircir. If faut couper 
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Figure 44. Une rangee d'ormes de Siberle A l'intdrieur d'un brise-ventpour degager d'autres rangees d'ormes a ete abattuede Siberie en vue d'activer la crolssance 
et d'en augmenter lavlgueur. 

atnu'as (ltsol i Pix leIIt) Icsl a ig6cs exl61rii- rs d'alhlutesott (Il'at'l-es. Uic Cotfc (l'pe_a i l'inh:'jitr dtmcil brise-vent 
petit ensitii rctrefaiie six :1 (lhtze Illois plls a ad ,1ttatienlt-l car1, LIceles .'ejcls de sotiche 
 des h-bres et j'l)Llsjes (JtLi atit6l6 c.atnl)', s --0 i s atisai-nii i (lenses Potr loilrlir tilc protcclion efficace a1t-desstis (Inl sol. Iltl atllIre sNsltctii cotisisle i ajatoter des ra tgs (raatx Ibuis (l'a rres stir tnan 6l6, oil stir les(leLIx cals, (uli brise-vent pi sietirs annt es avati e faire tuecotpe (l'Mclaircie. Ainsi en proc6danl par 6tlal)es plilt qu'eit 
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faisant tout en mndie temps, on peut inaintenir Ia (lensite et la 

continuit6 d'un brise-vent. I1 peut continuer h jouer un r6le effi

pendant toute la pdriode de traitemient sylvicole.cace 

Troitement en taillis. 

le traiteL'abattage des arlres, ainsi que des arbustes et 

ment en taillis de leurs rejets semblent tre une m6thode tr~s 

eflicace pour contr6ler la croissance des arbrisseaux qui 6touf
mnme temps la densit6 desfent les conif~res et amdliorer en 

brise-vent an voisinage du sol. Presque toutes les essences de 

feuillus et d'arbustes utilisds dans les brise-vent des grandes 
Omettent des rejcts de souclies vigoureuxplaines du Centre 

Des essencesparce qu'ils ont 6t6 coupds an nivean du sol. 

comine l'orme de Sib6rie, le micocoulier, le nifirier et le frane 

de Pennsylvanie Ag6 de vingt ans Onettent des rejets de 1,20 m 

hi 1,80 m dans la saison qui suit la coupe (fig. 43 B). 

La repousse des arbustes coupds est gdndralement plus 

dense pris du sol que celle des prdcdents qui n'avaient pas W 

car la souche et les racines voisines de la surface 6nietcoupds 
tent beaucoup plus de tiges. Le prunier d'Amdrique, le lilas, le 

merisier de Virginie donnent des rangdes d'arbustes plus (lenses 

grace ft cette mthode. 
Les arbres qui avaient Wid plantds h l'origine pour servir 

une dimension d'arbres commed'arbustes lnais qui ont atteint 
le chalef i feuilles 6troites, le ndgundo, le mfirier et la maclure 

orangde peuvent aussi 6tre amnliords s'ils sont coupds an ras du 

sol. Cependant, sur ces espices, il faut refaire une coupe tous 
ans pour que la densit6 du feuillage soitles quatre on cinq 


faible.
 

Plantations intercalaires. 

Si l'on d6sire rdduire an maximum le vent, on peut ajouter 

plusieurs rangdes de conifbres aux brise-vent de feuillus pour 

renforcer la densit6 de la barrihre. On peut planter le gen.vrier 

de Virginie h pen pris t n'importe quel endroit i l'intrieur ou 

de part et d'autre de brise-vent bien 6tabli car cette essence 

peut tolrer moins de lumiire et supporter d'etre plus serre 
pins doivent 6tre plantes en pleinque les autres conif ±res. I 

soleil pour que leur croissance soit satisfaisante.
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Un grand nombre de brise-vent de plein chaill qui ne coi
portent (fic des conil',res dui ce)1( slid sont tro) ouverts stir lccte , nord. La neige sotiffleI travers la barl'ri&re et l'orille descongi~res en travel's des chemins situ6s sous le vent des coni
fPres. Ces brise-velt doiven lt renforces pour iieux eli-Ore 

cher I'accumiulation de la neige 
en llantlut des rang6es stppl6
nientaires de colitNires sur il ahice lio(l., )lns celaills Cas,peuit siiIlelnent planter des conil'res 

oil 
en raiig es sul)I hilieli

taires au nord des brise-vent existants. l)ans d'autres cas, il estpreffrable d'61iminer phisietirs rang6es de feuillis sur la face 
nord avait de phulter des coni'es. 

T'outes les r|ang6es des arbres notivelleinent plali6s doivent
6Ire eltretenues pendant plusieurs annees par les mitlhodes deculture recoilnandtces. L(ors(lue les niouvelles rangkcs d'arlbressont plafa6es i l'iiterieuir des brise-vcnt il faut prtevoir stufl'i
samment de place pour laisser passer les nIlachlines agricoles.Lors(u'ii n'est pas possible (ju'il en soit ainsi, il lauit cmiployer
des produits chilmiques lpour (I61'uire ia v6gtation ilerbacee. 

Utilisation de la reproduction naturelle. 

l)ans la Iiupart des brise-vent bien 6tablis qui ont d6 pro16g6s contre le btail et l'incendie, il N, a abondance de semis
naturels de diverses esplces l'arbres et arbustes. On rouve
generalement des ormes, fr~ies, micocouliers, lilas, inerisiers,
pruniers, negundos, iniriers, f6viers fi 
 trois 6pines, robiniers et
genvriers de Virginie Ag~s de ui I dix ars. Ces jeunes plants
ont pouss6 a l'aFbri des grands arbres dalls iii grand hoibre debrise-vent et, en particulier, dans les ouvertures ci.es par des

d6teriorations et la disparition ('arbres de 
 t'aible long6vit6.
L'iablissement natuirel des jenes planls dans le sous-bois desbrise-vent contribue ii tin densemaintenir feuillage au voisi
nage du sol. Ce sous-bois retient aussi davantage ie neige qui
reconstitue Il'umidi6 du sol. 

Aucune recherche n'a M6 faite pour d6leternier commentil faut trailer cette pousse natrelle. Cependant, on peut sug,,6rer phlusieurs possibilits en attendant de disposer des r6suilliats 
de telles exp3riences. 

Dans les brise-vent qui sonl Coml)OS6s d'arbres vigoureuxdont a croissance est ie modrce A rapide, la reproductiol dusous-bois ne nccessite ancun soin paricutilier. Sa croissance seralentit g6 n6ralement et les arbres restent dans le sous-olis 
pour Otre utilis6s ult6rieurement. En revanche, si les arbres plusAg6s commencent a se d6grader, if petit y avoir inlkr6t A stiiiiu
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ler la cr'oissance (dI sous-bois pour (Iti'il templace les arbres en 
voie de disparition. 1)eux mihtodes pevent ere employees A 
eel effetI : 

1. Exploiter les arbres de sous-bois en ranges, c'est-A-dire 
qu'ii faut couper tons les rejets satif ceux qui se trouvent dalls 
tine ligne comprise en deux ralng~es existantes. 

2. Traiter les arbres de sotls-bois comme en reproduction 
torestiere en choisiss'in et t'aworisant les ineilleurs arbies et en 
stlpriiant tons les atilres. 

L'utine oi rautre de ces mlthodes oil des variantes de celles
ci devr,)I t're utilises dals les brise-vent (Itui seronl cr66s I 
partir (l'ul sous-bois naturel. 

En l'labsence de tout traitenient, les arbres qui se sontreprodtfits naturellenient risquent de pousser tr~s lentenient, de 
perdre letir fetillage inf6rietr e(e Idelreh'e tine forme poinlue
avec tin iouplier peu dense pr'sentantl peui de waleur poir les 
brise-vent. 

Taille. 

Beaicoui de ilropielaires de brise-vent ont lal1 les braii
ches iiifirieti'es des arbres, en partictilier des conif~res vileen 
('ani~iover leur aspect. La taille petit donner ce rgsultat, mais 
elle rcduit leur efticaciU(! en tant queibrise-vent. I)ans tin brise
vent, le fail de taiiler les arbres en pariant du bas va trs sou
,ent it I'encontre (Il but m6nie pour lequel a W ei'c66 le brise

vent. 
Elani donn6 que l'oljet essentiel du brise-vent est de ralen

tit le moiuvement du vent par la densit6 et la hauteurIdu feuil
lage, la sutppression des branches et parties ('arbres par In 
taille n'est pas at recommander. La taille n'est a conseiller (Jue 
pour oblenir certains r6stiltats prcis colfme par exemple t 
titre dImesture sanitaire por combattre une lfaladie. Une telle 
pratique ne doit Otre adophte (li'avec Ic conseil de spcialistes 
de maladies des arbres. 

La ti lle petil cependant avoir atissi pour objet d'6claircir 
le fetillage inf'6rieur pour obtenir tine ineillettre rtjpaitition de 
la neige. Cete mithode ne peutl r'e appliqu6e que lorsque
'objectif principal est d'obtenir des barrires pour rpartir Ia 

neige, plut6t qtie 0pour freiner au maximum la vitesse du vent. 
Cependant, muine (lalls les plaines du Nord oil les brise-vent 
ont pour fonction imporitante de miix rpartir la neige sir les 
champs voisins, les rideaux d'arbres sont plantls essentielle
ment pour r6duire auimaxiuniim l'enllvemnent de ]a terre et la 
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protection des cultures pendant la p6riode v6g6tative. En cons6quence, la faille ne doit Ctre faite que dans des cas particulierset stir les conseils des techniciens des brise-vent.
Si une faille se r6v~le n1cessaire, les branches doivent &rihecoUl)6es avec une scie pros (u tronc. Le nleilletir moment pourfaire la taille est ati printemps juste avant le d6iarragle de 1vegetation. La cicatrisation est ainsi plus rapide et le boisrepotisse sur a blessure. Cependant, l'orme de Sib6ric doit !ht'etiUlh en t6 pour einpCcier Iapresence de bois itimide. I1 faut 

prot6ger les blessures importantes (plus de cinq centimh'res dediamtre) en les badigeonnant avec tine peinture I base d'as
phalte. 

1:15
 



ANNEXE 

EXEMPLES DES EFFETS DES BRISE-VENT 
SUR LE MILIEU 

Temperature do I'air et du sol. 

1. Les tell)eratures dirnes de I'air i 30 erin au-dessus du
sol par fort vent du Sud, ont augment6 de 3,4o dans la zone
sittine entre 0 et 4 H sons le vent, et ont baiss6 de 2,80 dans la zone situioe de 4 h 25 H sons le vent par rapport aux tempera
tures enregistr~es en plein champ.

Les temperatures nocturnes de 1'air ont augment de 1,20
(faS la zone situte entre 0 et 25 H par rapport h la zone nonprotegee. 

Type : Brise-Vent inod6r6cient dense A dix rang6es de 36,50 in de largeet de 7,60 in de haut avec tine section transversale incline vers lesud.
 
Saison el ant! e : Juillet et aofit 1956.

Lieu : Centre (In Kansas, Etats-Unis.

RtWft~rence : Woodruff, Read, and Chepil, 1959 (2). 

2. Par temps chand, les temnpdratures de l'air an voisinage
(In sol etaient en moyenne infdrieures de 1,1 A 1,70 dans les
champs d'avoine situs entre des brise-vent que dans des 
champs d'avoine non protegds.

Par tenips frais et pendant la nuit, les teinpdratures deI'air Mtaient suprieures de 2,20 dans les champs d'avoine pro
tdgds h celles des champs d'avoine non protdgqs. 

(2) On trouvera des r~f~rences supplniientaires stir les divers stijetst'aitcs ai inoyen d'exemples sur leurs eifets dans ]a <Bibliography ofGreat Plains Forestry :o, pbli6e en mai 1961 en tant que doctiment n' 58 par ]a Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station of theForest Service, U.S. Department of Agriculture. Toute demande concernant cette bibliographic doit 6tre adress6e an Directeur de cette stationit Ft. Collins, Colorado. 

136 



l)ans les jaci~res, les temlI)raturcs ie 'air enhre les brisevent n'taient gu&re dificrentes ie celles des jaci 'rcs ie ]a
steppe non prot6g6es. 
Type : S~rie de brise-vent parall les ic plein champ.Saison el (aWne: Etude de quatre ans faite en 6t& peandt la dcennie 

1960.

Lieu : Steppe de Kamennava en lussie.

lf frence : Molehanov, 1956.
 

3. Les temprahres diurnes de 'air 6laieni en moyenneplus chliaides de 2,8 A 3° A 10 cmt aiU-dessus (Ii sol et (Ie 0,6 A1,1,h 1,20 in au-dessus (fI sol dans la zone situ6e entre 0 et 10 H 
sons le vent que dans les clianips non prol6g6s.
Type : S6ric de brise-vent etroits, composs ('in taillis de chnies de4,5 in A 13,70 in IC large et Sel)ar6s par des intervalles Ie 48,70 In.Anuees : 1940 - 1950.
 
Lieu : Hollande.
 
Thi rence : Linde and W\oudenberg, 1951.
 

.1. En t6, les tenipcratures ie 'air 6iaient plus faibles mais 
en hiver les tempdratures plus dlevdcs entre les brise-vent que
dans les champs ouiverts et non protcgds. 
Type : S6ries de brise-vent paralliles.
Saison. el ancme : E 1930-1940.
 
Lieu : Allemagne.

Rf[reuce : Nageli, 1941.
 

5. Pendant les niatindes et les apr6s-midi fraiches et 6ven
toes, les tempcratuires de l'air daient.plus 6levdes de 1,7o h 3,9 ° 

entre les bandes qu'en pIein champ.

Type : Stries de bandes de mais, seigle 
 d'hiver et tournesol (I'uic largeur de 60 em A 1,30 ni et cspae6es de 4,50 in A 7,60 m.Saison et ann~e : Ett 1950-196).
Lieu : Russie.
 
RW[ience : Gotovcev, 1957.
 

6. Dans les niatindes et apr6s-midi fraiches et 6ventdes, les
 
temperatures (In sol daient plus 6levdes 
de 1,70 h 2,8o t 10 cm
ie profondeur et (Ie 1,1 A 1,70 ft 20 cm de profondeur.
 

Type : S~ries de 
bandes de mals, de seigle d'hiver et de tournesol d'unelargeur de 0,60 cm - 1,50 ni espac6cs (Ie 4,50 A 7,60Saison et m. 
aunne : Et6 1950-1960.
 

Lieu : Russie.
 
Re[frence : Gotovcev, 1957. 

7. La tempdrature du sol a tine profondeur de 0,50 11 dtaitplus faible de 1,7o a 0,5 H sous le vent et plus forte (Ie 0,60
2 H sous le vent en plein champ 

h 
au printemps et en W. A I'automne et en hiver elle Mtait plus basse de 1,7 A 2,80 aux retnres 

endroits. 
Type : Brise-vent denses de peupliers de 15 in de haut.Annge : Debut de ]a dfcennic 1900-1910. 
Lieu : Nebraska, Etats-Unis. 
Ri[frence : Bates, 1911. 
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Humiditi atmosphirique. 

8. lhumidit relative movenne mensuelle lait uils forte 
de 2 A 3 ',,( pendant la journee dats les clanl)s ('avoine situ~s 
en'e les brise-vent que dals lchaml)s d'avoine non protCgs 
sihtis dalls ha step)e. 

L'llidit6 relative tait plus 6lev6e de .1 iA 5 /( dalls les 
champs ('avoine pjrotcges (lie dans les chalnl)s 'avoine de la 
steppe non protgs par les journes chaudes de 1'6t6. 

,'miilit6 relative tait plus leve de 2 it 3 % dans les 
jacirus protegees que dans les jachi-res sitiies en pleine 
steppe. 
Type : S(irics ie brise-vent de plcin champ paraileles.
Saison el tnn e : Etude (Ie quatre ans efr1ctuties en R6, 1950-1960. 
Lieu : Steppe tie lamciinava, ilissic. 
RIf'rence: Molchaiiov, 1956. 

9. lllnidit, relative inoyenne pendant la p6riode vgeta
tive 	: 

Avril Mai Alin JuilletChumps prot ;s. (6 57,9 45 50,4
Steppe noin i)rot6ge. 	 63 54,7 42,3 47,6 
7ype : Scries tie brise-vent (e plein champ.
Sason ct tnnee: E 1946-48. 
Lieu : Astrakan, Hussie. 
Reference: Kas'yanov, 1950. 

10. l'Iniltl jit[ iIovenne relative 	6tait plus 6lev~e de 8 % 
(falls les Champs situs entre les brise-vent cl dans la prairie
 
non protlgce aui cours des lieures de ]a matin6e.
 
Type : Siries de brise-vent de plein champ.

Satson ct annee : Et 1933. 
Lieu : lussie. 
WTh[rence : Sokolova, 1937. 

11. l)ans la zone protegee, lIhilIiti relative a dpass6 
80 %(/pendant la lloiti6 de la priode v~gdtative. En revanche, 
elle a d(pass6 80 % pendant le tiers seulement de la periode 
vg6tative (lalls ha zone non proteg6e. 

A midi, l'humidWih etait en moyenne plus 6leve de 2 a. 4 % 
(lalls ]a zone protg~e que (falls la. zone no protege. 
Type : Deux barriires en ardoise, de 2,10 m de haut (barrii~re antineige),

orient6es est et ouest et espacCes de 15 in. 
Saison el atnne : Mai et aofit 1959. 
Lieu : Nebraska Central, Etats-Unis. 
tWefrence : Bagley and (iowen, 1962. 

12. L'huniidi6 relative inovenne a 0,45 in au-dessus (In sol 
les jours oi elle 6tait suIprieure h 50 % atteignait 62 % entre 0 
et. 6 H sous le vent et 60 % entre 10 et 30 H sous le vent contre 
57 3 dans la prairie non protegee. 

L'huhiiidit6 relative etait de 45 % entre 0 et 6 H sous le vent 
et ,10 7c ent'e 12 et30 H sous1 le vent contre 38 % (lans la prai
riC non prot~ge les jours oil I'iumidit tait inferieure h 50 %. 
Type : Brise-vent ie plein champ de 9 in (ie large et 15 in de haUilt. 
SaiIsonz et anne : M& 1934. 
Lieu : ilostashi, Hussie. 
Rif : Bodrov, 1935.&'ete 
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13. La quantit de rosee 6tait supcieicure de 200 % dans les 
champs proteges par les I)rise-vent (1te dans les chlIm)s n1 
l)rotgs. 

La rosde IN plus forte se produisait dans la zone situce 
enIre 2 et 3 11 sous le vent. 
Saison et atune : Et6 1940-1950. 
Lieu : Allemagne.
 
T [frence : Steuibing, 1952.
 

Evaporation. 

14. Les brise-vent ont r'duit l'cvaporation et accrulI'iumi
dil6 du sol dans ia zoie protlg6e siutiue entre 0 et 30 1 par rap
port h la zone non proteg6e. 
Type : S~ries de brise-vent de 9 A 12 li de haut espac:s de 395 A 490 nenviron. 
Saison el (mnne : Ett 1950.
 
Lieu : Russie.
 
Rlfurence : Kalashnikov, 1955.
 

15. L'vaporation non productive (du sol) est plus faible ie 
27 % tclns les champs abrites que dans ]a steppe non abritee. 

L'evaporation productive (transpiration) est plus forte ie 
22 %(dans les champs abrits qu'en pleine steppe. 
Type : S~rics de brise-vent de deux rang6es de I)eupliers d'une haiteur 

de 15 A 18 Ii espaces ie 183 mi. 
Saison et annce : Ete 1953. 
Lieu : Trans-Volga, Russie. 
Reference : L'vovich, 1954. 

16. L'vaporation pendant les journdes chaudes tait phis
faible dans les champs situs entre les brise-vent que dans les 
champs non protdgds. 
Type : Siries de brise-vent parallieles de plein champ.
Saison et ann~e Etude quatre ans ct5: de en 1950-1960.
Lien : Steppe de Kamennaya, Ihussie. 
Refkrence : Molchanov, 1956. 

17. Les taux d'dvaporation sous le vent des barri~res par
ral)port aux champs non protdgds taient les suivants 

40% 5H, 
60%1 10 H; 
80 % h 20 H. 
A 25 H ils 6taient les mmes que dans les zones non prot6

gees.
 
Type : Brise-vent de pins noirs du Japon de 1,50 i ie hait 
 et de 6 i

de large. 
Annee : 1940-1950. 
Lieu : Japon.
Reference : Izuka et col., 1950. 
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18. L'dvaporation de la surface de I'eau a Wt6rieure '1 -1 11 sous le vent et 9 (/ 
ie 15 % inf6

infdrieure .i 16 H sous le vent 
(fu'eln plein cliahli).
Type : Stri (le(Irise-venliralJtIes it hoijs rang&.s dune lihleur de

6 iMt,esl)aces ie 195 m.Suison iel (tItte: Mai-septembre, 1951-54.Lieu : Saskatchewan, Canada.IMtlrence: Staple et Lehane, 1955.
19. Le taIx d'Vaporation entre 2 et 10 H sous le vent iebrise-vent du type otivert 6tait dgal A 80% (il oux (e'vapora

tion en chanip non protlg6.
Le taux (',evaporathon tains lia mme zone sous le ventiarri&res denses ll'alteignait que 40 .: 

ie 
65 % (e cc qu'il 6tait en 

plein champ.

Type : Brise-vent peiIliers (Ie
Ie 
Anne : 

15 in ie haut dle densilj ditf rente.l)Dbut de hi (16ceinie 1900-1910.Lieu : NCbraslka, Etats-t nis.
ltf&'ence : Bates, 1911.
 
20. L'cvaporation de Ia couche de sol situtde entr,'2,10 in de profondeur 0 eta 6t6 reduite (Ie 2 A 2,5 (lans ]a zonesittiue entre 0 et 5 1- sous le vent par rapport aux champs non

protigds, le vent renant du sud.cvaporaition e la mnile couclhe de sol a augienlt (Ie 2il 3 /, (lans la zone sitie enre 0 et 2 II an vent, par le mme 
vent dui sud.
 
Type : Divers 
 ty)es (I lbrise-vent de plein champ.S;tisoi el atlu e Et 1936-38.Lieu : Kansas ct )akota du Nord, Etats-Unis.Ref ren'e : Bates, 1948. 

Repartition do la neige. 

21. Les 6paissetirs movennes au cours ie trois annees de
fortes chutes (Ie neige ont &6d les suivantes
 
65 cin 
prs Ie ]a barriire entre 0 et 6 H,18 ciii cans les chaunmes it 25 H.
8 cin stir les pachIres (I'6t6 i 25 H.


Epaisseur moyenne 
 ai cours (ie deux annes de chutes de
neige moyennes:
 
38 cin pr~s de la barrit-re entre 
0 et 3 H,10 cm str les chauimes A 25 H,
8 ci stir les jach6res 1't6 i 25 H.
Type : Series Ie barritres parallles comp)os6esde caragaiia de 2,40 n de haut 

dle liaies ('une rangteet de rise-vent de plein champ dehrois rangoes et d'uneSaison el annie : hatiteur de 7,60 im.Hiver 1950-52 (fortes chutes) et hiver 1953-54 (chutesilnoyenles).
Lieu : Manitoba et Saskatchewan, Canada.RMf&ence : Stapile et Lelane, 1955. 
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22. La hatiteur de la neige 6tait lus forte et l'cpaisseur (iu 
sol geh pilus faible dans ia zone abritee que dans les clnii)S 

non abrits. I! s'ensuit que I'litimidit6 dui sol a augmeni t (fals la 

zone comprise enhi'e 0 et 20 I sous le vent, l'humidit6 atleignant 

son maximum au voisinage dii brise-vent. 

Type : Brise-vent de 12 1116 ans et d'uncihatiteur de 4,80 A 6 In.
 
Saison et unnee : Hiver 1949-50.
 
Lieu : Russie.
 
IW[frence : )atiov, 1953.
 

23. 	La r~partition de la neige a 6t& tr~s iiigale dans le 
le vent et oil notait la prsence de grosses conchanil situ6 sous 


gres dans la zone la plus proche (i brise-vent.
 
La neige a 06 souftfle (tn champ situs sous le vent dans une 

zone comprise entre 73 in et 183 in, zone dans laquelle ]a pro

fondeur d(i sol geI6 6tait plus 61ev~e et hiumidit6 plus faible 

que (tals la pattie recouverte par la neige. 

T!ype :l'ise-vcnt de plein champ iI pusicurs tanges, Ag~s de 3 i 5 ans.
 
Lieu Rostov, Russie.
 
J.ference : Garjugin, 1955.
 

24. L'eau de fonte de la neige p~ntrait h 125 1111 dans les 

champs abrits contre 55 min seulement dans la steppe non 
protegee. 

Type : SLrics de brise-vent de deux ranges de peupliers d'une hauteur 
de 15 L 18 in et espac6es de 182 mi. 

Saison et annce : Hiver 1953. 
Lieu : Trans-Volga, Hussic. 
l? fErence : L'vovich, 1954. 

25. Le coefficient d'enlhivenient de la neige par la vent (en 
pourcentage des chutes totales) 6tait de 6 % sur les chalnips 

entoures de brise-vent 'arbres contre 68 % en terrain dcou-
Vert. 

Type : Ensemble de brise-vent de plein champ. 
Saison el annce : Hiver 1930-40. 
Lieu: Steppe de Kaiennaya, Russie. 
RWkrence : Panfilov, 1937. 

Humidit6 du sol et ruissellement. 

26. La tleneur eI humidittdes 90 cif de la cotiche sup6
rieure (di sol d6ait lus 1evde de 25 ti 30 % dans la zone situi6e 
entre 10 ei 12 H sous Ic vent que dans les champs ouvei'ts et 
non prot6g6s. 

Type : Brise-vent Licinq rang6es (t'une hauteur de 10 in. 
Saison et anne : 16but ie 1't6 1930-40. 
Lieu : Vladimir, Russie. 

f rrence : Banazevich et Zakharov, 194(0. 
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27. La teneur ell liumidit6 du sol tait 61clv!6e sur les champssitt6s (fals la zone prot6g6e pal. les )rise-vent alors q(u'eile 6aitfaible (1h1-i les chaml)s non Prot6g6s (111i ont mime soiffert ie
s6cheresse. 
Type : S6ries de brise-vent (le plein clianip.
Annme : 1946-47. 
Lieu : Steppe de Hamennaya, 1tissie.

Wf[erence : Burnatski el Suchalkina, 1949.
 

28. La teneur en humidit (ies 90 premiers centimh'es dusol 6tait inf6rieure de 20 % (fans Ila zone abrit6e situ6e entre 0et 2 1-1 (falls les vignobles qu'en terrain d(Jcouvert mais elle 6tait 
plus 61ev6e de 25 h 30 % dans la zone situ6e ent'e 10 et 12 1-1(ju'en teriain d(cotivert et elle 6tait la nm6me a 20 H.
 
Lien : Russie.
 
RWf'ence : Masinskaja, 1950.


29. Les couches de sol sitti6es entre 10 et 20 cm ont emmnagasin6 davantage d'eau ati-dessous des arbres des brise-vent que(Ians le sol des champs situ6s entre les brise-vent.
 
Ty'pe : Sbries de brise-vent de plein champ.

Lieu : Bussie.
 
Refrence : Karandina et Cie, 1956.


30. L'iumidit6 (fiI (falls couchesol Ia situ6e entre la surface et 15 cm ie profondeur a Mt6 plus 61ev6e de 13 %/ (fals lescham)s abi'itcs (fue (Jans les champs non abrit6s. I1y avail 23 %0ie plus (I'lti(ijt6 (fals le sous-sol des champs abrites que
(fans celui des champs non abrit6s. 
Type Brise-vent de robiniers. 
Lieu Bouimanic. 
R[fe rence : Catrina et Marcu, 1955.31. L'humiiit6 du sol avail 616 absorbee par les racines desarbres jusqu'a tine 1)rofondeur de 1,20 in dans la bande situ6eentre 0 et 2 H sous le vent. L'htmidit6 a augment6 (Ie 12 ft 15 %,(Jans Ila bande sit u6e entre 0 et 2 H lorsqu'elle a 616 isol6e desracines des arbres an moyen (i'une tranch6e.
 
Saison : Fin de 1'6.
 
Lien : Rouimanie.
 
R?[Orence : Georgeseu et Cie, 1954.

.32. L'Iumidit6 du sol entre 0 et 60 cm 6tait p)lus faible sous
les arbres et stir les bords des brise-vent qu'en plein champ.
Type : Brise-vent de pins noirs de 6 in de haul et 30 in de large sans
sous-bois.
1'humiiit6 du sol entre 0 et 60 cm 6tait plus 61ev6e (fansla zone abrit6e situt(e entre 0 et 20 H que (Jans le chanip non 

prot6g6.

Type : Brise-vent ie chtaigniers de 4 in de avec
haut tn sous-bois 

dense.L'humidit6 du sol entre 0 et 60 cm 6tait plus forte (Jals lazone abrit6e de 21:1 11 comprise entre tin brise-vent et tine for6t 
que (fals les champs non abrit6s.Type : Brise-vent de franes et aulnes ie 20 in de haut et 61 in delarge avec tin sOuls-bois (ense.
Annee : 1940-1950. 
Lien : Obristvi, Vinor et Pisty, Bohni.e.Reference : Maran et col., 1950-51. 
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33. L'humidit6 dans la couche sUprieure (ie 1,20 in 6tait 
plus 6levde (IC3,5 % ldars la zone abritce comlrise entre 0 et 
5 I1 que das la zone comprise entre 10 et '0 1I. 

La profondeur du sol gel sous 90 cm (ie neige n'tait que
ie 0 A 10 cm dans la zone abrit6e comprise entre 0 et 5 I1 conire 

60 cm dans les champs dcotiveris et non abrit6s. 
Type: Brise-vent de plein champ de 7,30 im de hiaut. 
Anne : Anne de sdcieresse de 1936. 
Lieu : Grande Plaine, Etats-Unis. 
R [rence : Stoeckeler et Dortignac, 1941. 

34. Le ruissellenient stir une surface comprenant 6 % tie 
terre dans les brise-vent de plein chainp a t6 ranien6 tie 43 A 
63 Yo par rapport aux brise-vent en steppe dcouverte. Avwc 
18 % tie terre dans les brise-vent, le ruissellenient a 6t6 reduit 
tie 25 . 
Type : Brise-vent disposcs perlendiculairement A la pente.
Annie 1930-40.
 
Lien : Steppe de Kammennaya, Bussic.
 
R6f~rence : Basov, 1949.
 

Propri6t6s du sol. 

35. Les sols (ies champs abrit~s prdsentent les avantages 
suivants stir ceux de la steppe non prottgde
 

a) une teneur plus 6levte en humus;
 
b) tine stabilit6 g6ndrale (Ie 2 h 2,5 fois plus 6levde;
 
c) 	 tin horizon plus bas d'effervescence (accumulation tie
 

carbonate);
 
d) mo1hs tie sels solubles dans I'eau.
 

Type Brise-vent Ages (de 18 ans.
 
Lien Saratov, Russie.
 
Rdfrence : Saralidze, 1955.
 

36. Un sol tie tchernoziom argileux d'une profondetir mo
d6r(e siilu sous les arbres (In l)rise-vent presente les avantages
 
suivants par rap)port aux chaml)S voisins non abrit6s
 

a) tine plus forte teneur en humus;
 
b) davantage ('azote et tie phiospiore;
 
c) une plus forte siabilit6 genrale.
 
Les champs Ie cdr6ales et les herbages voisins des brise

vent avaient un l)ourcenlage l)Ius 6lev6 d'agr(gais stables A 
'eau que les chalips (Ie la steppe non protdgs. 

Type : Brise-vent tie 50 A 60 mns. 
Lieu : Russie. 
Rdfdrence : Bjalyi, 1950. 

37. La "-rFicture du sol 6tait meilleure dans la zone de 0 h 
100 motres tuee dans le voisinage des brise-vent que les 
champs no. oteges. 
Type Brise-vent Atgrs de 15 ans.
 
Lieu Trans-Volga, Russie.
 
Ref rence : Maljanov et Saralidze, 1957.
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38. La capacit6 de rdtention (dI sol est de 4 a 5 fois plus 
6leve dans les Lrise-vent que dans les cham)s labours voisins.
 
Type Brise-vent COl)OStS (e vieux arl)res.

Lieu: Russie.
 
lef~rence : Molchanov, 1955.
 

39. Un sol de tcliernoziom fortement argileux situt sous les 
arl)res (it brise-vent avait des agr6gats de plus d'un milliinMre 
(e dimension trente lois plus stable Atl'eau que sur un sol simi
laire (Ians tin chlia 1p non l)roteg6 et laI)ouri. La porosit6 di sol, 
l'infiltration et la r6sistance a l'rosion dtaient toutes meilleures 
dans Ia zone abrite situce entre 0 et 7 H que dans ]a zone non 
abrite. 
Type Brise-vent de chnes et de htres hgds de 60 ans.
 
Lien Kuibyshev, Russie.
 
Riference : Mustafaev, 1957.
 

40. La porosit6 et la capacit6 ('infiltration d'un sol argilo
sableux dtaient plus 6ev6,;s dans la zone abritee sittie de (3it 
10 in que lans tn clamp ouvert et non abrit6. Dans la zone 
abritee comprise entre 0 et 275 in, le sol presentait les avantages 
suivants sur celui des champs non proteges 

a) des horizons A et B plus 6pais;
 
b) tine plus forte teneur en humus;
 
c) une accumulation de carbonate ft plus grande profon

deur; 
d) moins de sulfates. 

Type : Brise-vent d'arbustes iigds de 23 ans, d'une hauteur de 91 cm A 
3,65 in de haut. 

Lien Plaine de ]a Caspian, Russie. 
R[rence : Birjukava, 1955. 

41. En s'dloignant des brise-vent, le sol des zones moins 
ab-itees prsentait les caractristiques suivantes 

a) une moins grande 6paisseur d'humus; 
b) tine moths grande profondeur d'effervescence (accuniu

lation de carbonates); 
c) moins cI'iumus, d'azote et d'acidit6; 
d) davantage Ienitrates et de bases cliangeables; 
e) tine structure d6t6riore. 

Lien : Russie. 
Rfirence : Baiko, 1955. 

42. Par rapport aux champs non l)rotiges, le sol situ au
dessous des brise-vent presentait les caractkristiques sui
vantes : 

a) un horizon A dont la profondeur dtait de 12 i 20 cm plus 
epaisse; 

b) tine porosit6 et ine perniuabilit6 accrue dans les 
horizons A et 13; 

c) tin lessivage accru de sulfate de calcium; 
d) tin relkveinent (Iuniveati de In nappe phratique de 40 it 

68 cm. 
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Type : Brise-vent irriguis Ags de 50 ans composs I'or1s, I'crables et
de caraganas.


Lieu : Stalingrad, Russie.
 
pirence : Birjukova, 1958.
 

43. Sur tine terre arable avec uine I)eite de 10 %, le sol de
la zone comprise entre 0 et 519 11 sir le cot en (eIivit6 dlesi 
brise-vent prCsentait les caract6ristiques suivantes pjr raJ)port 
aux champs non protdg6s : 

a) tine moths forte 6rosion de la couche stiperlicielle;
b) moins d'accumulation de carbonate de claux; 
c) une plus forte teneur en humus. 

Type : Brise-vent d'ine rang&e de robiniers 'une hatiteur de 8 iIi el
d'Lune largeur de 4 In. 

Lieu : Hongrie. 
MTf'rence : Lady, 1956. 

44. Les sols sableux inouvants sont stabilisds par tin ensem
ble de brise-vent disposas iminlervalles de 15 -i 18 In.
 
Type : Brise-vent de pis sylvestres, de pins noirs, Ie fUvriers et 
 de 

peupliers.
Lieu : Hongrie.
RWfirence : Babos, 1949. 

45. L'enlIvement de la terre sous le vent des rideaux 
('arbres a dimninuti de 50 % it 30 H, 18 % i 20 H et 0,14 % seule
ment a 10 H par rappiort aux chamips non protdgds. 
Lieu : Japon. 
Rference : Lizuka, 1950. 
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EXEMPLES DES EFFETS DES BRISE-VENT
 
SUR LES CULTURES, LE BITAIL
 

ET LES BATIMENTS D'HABITATION
 

Cultures de plein chomp. 

1. Au cours de trois ann6es de fortes chutes de neige,
les rendements moyens en blW ont 6t6: 

a) 27 boisseaux t l'acre entre 0 et 15 H sons le vent (tin bois
seau = 24 litres et un acre = 0,4 hectare); 

b) 20 boisseaux A l'acre entre 15 et 20 H sous le vent. 
Les rendements an cours ie deux anndes (deneige moyenne 

ont 	6t6: 
a) 24 boisseauix/A. entre 0 et 15 H sous le vent; 
b) 22 boisseaux/A. entre 15 et 25 H sons le vent. 
Les rendements maxilaux de biW an cours des anid~es de 

fortes chutes de neige ont atteint : 
a) 32 A 36 boisseaux/A. entre 0 et 6 H sons le vent; 
b) 19 A 21 boisseaux/A. A 25 H. 

Type: 	S6ries de brise-vent conipos6s (l'unc rangde de caraganas de 
2,40 in de haut. 

Anie : 1950-54.
 
Lieu : Saskatchewan, Canada.
 
RdfKrence : Staple et Lehane, 1955.
 

2. Les rendements en biW, seigle, orge et avoine ont aug
mentd an total de 36 boisseaux par 800 m de brise-vent dans la 
zone situde sons le vent entre 0 et 14 H et constitus par des 
champs ii rendements dlevs str la moyenne des zones non pro
tdgdes dans la Dakota (In Nord et la Dakota du Sud. 

Pour les minmes cultures, le rendement total a augmentd de 
74 boisseaux par 800 in de brise-vent dans ]a zone comprise 
entre 0 et 1.1 H sons le vent composde de champs h faible rende
ment par rapport A la moyenne des champs non protegds. 

Les rendements en mais ont augment6 de 19 % dans la zone 
situde entre 2 et 10 H sons le vent h l'aide de brise-vent par rap
port it des champs non protdgds dans le Nebraska. 
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Type : Brise-vent de peupliers et tie n6glIios ^g6s de 4) ans d'e densits moyenne et ayant en moyeinie 12 i ie haut.

Annee : 1935-41.

Lieu : Dakota du Nord, Dakota du Siid et Nebraska, E.tats-Unis.
RWf[rence : Stoeckeler, 1962. 

3. Sur 331 agriculteurs interrog6s, 83 % ont fait des estima
tions des aecroissenients de rendement sur les chaips iirot6g6s
par rapport aux champs non proteg6s. Leurs estimatiolis Mtaient 
en ioyenne les suivantes : 

a) niais, avoine et orge 8,5 bs/A d'augmentaiion; 
b) bI6 et fin 3,5 bs/A d'augmentation;
c) seigle et soja 5,5 bs/A d'augmenta'ion.

Type : Brise-vent de dix r'ag6es, d'une haiteur de 9 in .1 15 m.

Anne : 1952-54.
 
Lien : Dakota du Suid, Etats-Unis.
 

[fi'rence : Ferber, Ford et McCrory, 1955. 
4. Les rendements en iais entre les brise-vent coilpar6s 

aux rendements dans nonles champs prot6g6s ont enregistr6 
une augmentation nette de 121 kg pour les brise-vent 6cart6s de
335 in, de 100 kg A l'acre pour un 6cartement de 594 in et de 
100 kg it l'acre pour un intervalle de 990 in.
Type : S6ries de brise-vent parall61es i 6cartement variable
Lieu : Ukraine, Russie.
 
RWf~rence : Kuz'micev, 1958.
 

5. Le rendement des cultures ii l'abri des brise-vent a aug
ment6 par rapport a celui des champs non prot6g6s dans les 
proportions suivantes :
 

a) 20 % pour le )16 (i'W6;
 
b) 56 ,% pour le 1i16 d'hiver;
 
c) 26 % pour le seigle;
 
d) 18 % pour l'orge.


Type : Svstme de brise-vent de plein champ.

Anne : '1926-30.
 
Lieu : Steppe de Kamennaya, lussie.
 
Reference : Gorshenin et Cie, 1934.
 

6. Pour 'orge, 'avoine et le biW d'hiver cultiv6s A l'abri de

brise-vent, les augmentations de rendements ont 6t6 les sui
vantes par rapport aux champs non prot6g6s :
 

a) 100 h 
 400 % par les ann6es de grande secheresse: 
b) 50 h 60 % par les ann6es (ie s6 chieresse mod6r6e;
c) de 10 ft 15 % pour les ann6es normales. 

Type : Syst6mc de brise-vent de divers ty)es.
Annee : 1930-40. 
Lieu : Kuibyshev, Russie.
Rf[rence : KarIzin, 1936 et 1947. 

7. Les rendements Wic augnient6en ont de 48 /( dans les
chanips prot6g6s entre les brise-vent par rap)ort aux champs 
non prot6g6s.
Type : S6ries de brise-vent de 4,60 im et 3,65 in de large avec un espacement de 100 ni de part et d'autre des courbes de niveau.

Dans une zone situ6e entre 0 et 20 H sons le vent, les rendements ont augment6 de 37 % pour le seigle, de pour25 % 
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I'avoine et de 39 % pour le foin de trhfle par rapport aux ren
dements obtenus dans des clhamps noin prot6g~s. 

T!pe : Brise-vent de ch.ines, de bouleaux, d'une hauteurie 4 iii IN 
7,60 in.
 

Anne : 1937-41.
 
Lieu : Steppe centrale des for ts, Russie.
 
Th[ reice : Shaloshnikov, 1946.
 

8. Les rendements en avoine ont augment6 de 25 A 28 
dans les champs protcges par rapport aux champs non protegcs.
 
Type : Brise-vent ie plein champ A cinq rang~es dont la partic inf6

rieure est ouverte.
 
Annee : 1930-40.
 
Lieu : Vladimir, Russie.
 
WI9rence : Kuckeryavykh, 1940.
 

9. Pour une quantit6 6gale d'huniditc aui debut de la crois
 
sance, le b16 d'hiver a dowli deux fois plus dans la zone situe
 
i 18 H sons le vent que dans les chamlps non protdgCs.
 
Type : Brise-vent de fr-C-nes et f6vriers, (ie 5,50 il de haut et Ie 15 il 

de large.

Anune : 1950.
 
Lieu : Russie.
 
Wft[rence : Kalashnikov, 1955.
 

10. Les rendements des cultures dans les champs proteges 
par rapport aux chamips non proteges ont d les suivants
 

a) bW-27 bs/A contre 11 bs/A;
 
b) avoine-65 bs/A contre 19 bs/A;
 
c) niais-15 bs/A contre 17 bs/A;
 
d) foin-2 358 kg/A contre 475 kg/A.
 

Type : Brise-vent ie plein champ. 
Annue : 1952-53. 
Lien : Dobruja, Routnanie. 
RWftrence : Lupe, 1954. 

11. Dans les champs protgds, les rendernents en biW ont t
 
Ie 20 A 50 % (6 bs/A.) plus 6levds dans les champs protdgds
 

que dans les champs non proteges. Les rendements maximaux 
ont W obitenus f 25 in sons le vent des arbres. L'avoine a donn6 
18 % de plus dans les chamlps proteges. 
Type : Brise-vent de plein champ A intervalle de 244 in A 301 in. 
Annte : 1952-53. 
Lieu : Baragan, Roumanie.
 
lhdfrence : Lupe, Catrina et Marcus, 1956.
 

12. Dans la zone protegee, situ~e entre 2 et 10 H, les rende
ments en blW ont dfpass6 de 18 % ceux des champs non prot6
g6s. Les augmentations maximales de rendement sont interve
nues dans ]a zone situ~e entre 6 et 10 H sous le vent. 
Type : Brise-vent de plein chanip de pils de 6 in de haul ainsi que de 

peupliers et d'eticalyptus de 10 in de haut. 
Annec : 1939-42. 
Lieul : Italie et Sardaigne. 
Ref9rence : Pavari et Gasparini, 1943. 

13. Les rendements en blW et en seigle ont W plus 6lev~s 
dans les champs proteges que dans les champs non proteges. 
Type : Murettes de terre servant de brise-vent. 
Lieu Schleswig-Holstein, Allemagne.
Rgf6rence : Thran, 1952. 
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14. 	 Le b16 et le seigle ('hiver ont donn6 un I)oids plus fort 
eneni grain et paille (fans la zone albrit6ec situc entre 2 et :3 1 que das les champs non prot6g~s.

Dans les champs situ6s an voinage des brise-vent, la quantil6 de miauvaises lierbes a dimiinu6 parce que les graines&6 entraii,6es par le vent et retenues 
ont 

par le brise-vent oit elles 
ont fail peu de rnal. 
Lieu : Allemagne. 
RWf~ten*e : Steubing, 1952.

15. Lavoine a donn 	 9 % de plus du c6t6 expos6 i 'ouest enre 0 et 30 H lue (fans tin champ non pro~g6. Le rendement en paille d'avoine e d'orge a alteint 10 % de plus vers lec6ld est entre 0 et 15 1- que 	dans tin champ non proteg6.
Type : Barri're artificielle de m2,40 de haul. 
Annie : 1950.
 
Lieu : Allemagne.
 
RNf&'cnee : Hanke et Kaiser, 1957.


16. Les rendenments en orge, avoine, bl de printemps ontd plus 1ev~s (fans la pattic abritee par le brise-vent que (lans
les chamnps non prot6g~s.
Type : Brise-vent avec arbres g~s de 15 ans et d'une haiuter de 3,65 i.Anndc : 	 1940-50. 
Lieu : Islande.
 
RWfrence : Kristjanson, 1955.
 

17. Le 	rendemnent en colon brut a augment6 de 46 % dans
la zone prot6g~e situ6e it 3 H par rapport aux champs non prot6g~s. Le rendement moyen a augment6 de 23 % dans la zonecomprise entre 1 et 22 H. Le rendement en graines de colon aaugmenl6 de 27 % (fans la zone situ6e entre 1 et 18 H.
 
Annie : 1938-40.

Lieu : Oklahoma, Etats-Unis.
 
l? frence : Stoeckeler, 1962.
 

18. Dans ]a zone situ6e entre 5 et 10 H sous le vent, les peu
plemenls de colon ont donn6 les r6sultats suivants par rapport
aux peuplemenls des champs non prot6g6s :

a) ils ont germi6 deux it trois jours plus t6t;

b) ils ont atteint tine hauteur de 5 A20 cm de plus;

c) ils ont fleuri quatre i 
 cinq jours plus 16t;

d) ils olt fructifi6 davantage;

e) ils ont donn6 de 1,6 i 3,1 % de fibres en plus.

Annie : 1950-60. 
Lieu : Kiangsu, Chine. 
RWftrence : Anonyme, 1960. 

19. Les rendements en riz ont diminu6 de 51 % A 1/2 Hsous le vent, mais ils ot augment de 3 % A 1 H, de 33 % i 3 H,de 49 %A6 H, de 33 % A9 H, de 28 % h 12 H, de 8 % ft 15 H, 
par rapport aux champs non proteges.Type : Brise-vent de saules et de franes, d'une hauteur de 4 HI.
Annde : 1950. 
Lieu : Japon.
Ri[drence : Matsui ct Yokoyama ,1955.20. Le rendement en tabac (sch6) a W de 10 % plus Olev6 

149 



(fans la zone protdgde par le brise-vent qu'en pleins clhm)s. Les
feuilles dtaient plus grandes et plus brillantes et la teneur en 
nicotine dtait plus faible dans le champ protdg. 
Lieu : Allemagne. 
Rdfirence : Krentz, 1952. 

Cultures fourragires. 

21. La luzerne a donnd de 60 A70 % de plus dans la meil
leure partie des champs prot6gds que dans la moyenne gdn&
rale des champs. 
Ane'e : 1935.
 
Lieu : l)akota (in Nord, Etats-Unis.
 
Rjf[rence : Bates, 1944. 

2*2. 	 Un foin nulangd de luzerne, fldole et trifle incarnat adonn 37 % de plus dans la zone situce entre 1 et 7 H sous le 
vent que (fans un champ normal. 
T!pe : Brise-vent de conif6res d'nne hauiteur de 5 in.Annme : 1940. 
Lieu : Wisconsin, Etats-Unis. 
l?grence : Trenk, 1948. 

23. Le rendement en chiendent dans la zone situe entre
0 et 2 H sous le vent (sud) a W deux fois plus Mlev6 qu'it 9 H 
sous 	le vent.
 

Le rendement moyen de cinq ann6es a 
 W de 544 kg i I'acre 
(fans la zone situ6e entre 0 et 2 H contre 399 kg ft 9 H.
Type : Brise-vent A tine seule rangde d'une hauteur de 5,50 in.
Ann 	e : 1938. 
Lieu : Wyoming, Etats-Unis. 
Rdfdrence : Quiayle, 1941. 

24. 	Le rendement en foin de trbfle doux et de chiendent de 
un ft trois ans a W de deux it quatre fois plus lev6 (fans ]a 
zone abritee par le brise-vent que (fans la steppe ddeouverte. 
Lieu : Voronezh, Russic. 
Rhfdrence : Ignatiev, 1940. 

25. L'herbe des pfiturages (lans la zone protdgde a donn6 
au cours d'une ann6e oft les prdcipitations ont W supdrieures
de 46 ,%it la normale, les rendements suivants par rapport Aun 
champ non protcg6 : 

a) 68 % de poids sec en plus;

b) 108 (e en plus;
d% vitamines C 
c) 144 % de protdine en plus; 
d) 85 % d'amidon en plus.
Les rendements en herbe (fans les zones protdgdes au cours

d'une annde s6che out W dgaux an tiers de ]a norniale alors 
que (fans les zones non protdg6es le rendenent avait W nul.
Type: Brise-vent de 20 nt de large.

Lieu: Hongrie.

Rdfbrence : Benkovits, 1955.
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26. Les rendements en foin ont W plus dlevds dans les 
chamips protdgds que dans les champs d~couverts. 
Type: Brise-vent de p)eupliers.
Anne : Annes avec Aes geltes tardives on tine si cheresse an printemnps.
 
Lieu : Eberswalde, Alleinagne.
 
Rference : Joachim, 1955.
 

27. Les rendements en foin de grainines et de trhfles ont 
W de 22 %1plus lev&s (fans les champs protgds que dans les 
chaiI)s non protcges. 
Type : S.ries de brise-vent paralliles de conifires. 
Anne : 1900-25.
 
Lieu : Jutland, Daneniark.
 
R [frence : Soegaard, 1954.
 

Ligumes et fruits. 

28. Les toinates ont donn6 60 % de plus en prilneurs, 16 % 
de plus pour la rdcolte totale et les haricots it 6cosser 37 % de 
plus (fans les zones protdgdes entre les barrieres que dans Jes 
parcelles d6couvertes et non protdgdes. 

Les rendenients en toinates ont W en imoyenne de 30 ton
nes h l'acre dans la zone protdgde et de 26 tonnes dans la zone 
non protcgee. 

Type: Deux barrit~res en ardoises de 2,10 in (barri res anti
neige) orientdes est-ouest et 6cartdes de 15 in. 
Saison et annie : Mat i aofit 1959. 
Lieu : Nebraska Central, Etats-Unis. 
R f9rence : Bragley et Gowen, 1962. 

29. Les rendemients de 35 vari~tds de haricots A 6cosser 
plantds dans une zone abrite out W les suivants 

a) 2285 kg/A it 2 H; 
b) 2131 kg/A ft 4 H; 
c) 2367 kg/A it 6 H; 
d) 1 736 kg/A it 8 H. 

Type : Brise-vent d'une settle rang~e de peupliers d'une hauteur de 
6 In. 

Annie : 1936. 
Lieu : Wyoming, Etats-Unis. 
R [frence : Babb et Cie, 1941. 

30. Les rendelnents en pomines sauvages de Virginie ont 616 
de 45 kg par arbre et par an dans les zones abrithes contre 
9,5 kg en terrain ddcouvert. Les potatoes d'hiver ont donn6 
14,5 kg sous abri et 1,3 kg en terrain ddcouvert. 
Annge : 1928-49. 
Lieu : Dakota du Nord, Etats-Unis. 
R f9rence : Duncan, 1950. 
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31. Les plantations (d'agruines l)rot6g~es(011116 enitireniet ont$ 77 de plus par acre et par anlque les plantations partiellement protcgces.
 
Type: Brise-vent d'eucalyptus 
 Ie 18 in de hait.Annie : 1927-33.
Lieu : Californie, Etats-Unis.
Rf[rence : Metcalf, 1936.

:32. On estime que les pontoes de terre out donn6 80 boisscaux de )lus 'iJ'acre (fals les cham)S protg~s que (falls leschamps non prohtig6s.

Type : Brise-vent de plein champ A(dix rangtes 'uie hauteur de 9 Il.Annie : 1952-54.
Lieu :Dakota du Stid, Etats-Unis.Refrence : Ferber, Ford et McCrory, 1955.

33. Les augmentations de rendement (fans les champs protegs par rapport aux champs noni protlg~s oft t les sui
vantes :
 

a) 138 % pour les concombres;

b) 240 % pour les iomates;
c) 228 % pour les betteraves;

d) 115 % pour les carottes;

e) 158 % pour les pommes de 
terre.
 

Annie : 1932.

Lien : Saratov, Russie.
 
R [6rence : Suss, 1936. 

34. Les rendements en concombres, tomates, choux, betteraves sucriinres et poites de terre nouvelles oft t6 sensiblement plus 6lev~s dans les champs proteges que dans les challps
non protg~s.
Type : Bandes de seigle, mals, tournesol, espacsAfnie :1950-.60. de 4,50 in i 7,60 In. 
Lieu : Bussie.

R f renee : Gotovccv, 1957.


35. Les concombres olt donn6 davantage et plusles zones t6t dansl)rot~g~es que dans les champs d~couverts.Type : Bandes de seigle d'hiver.
Lien : Lningrad, Russie.

Rgf rence : Byckova, 1958.


36. Les rendements en Wfraises ont plus 6lev~s dans les
champs protegs que dans les champs non prot6ges.
Type Rang6es de sorgho ou de mals semins toutes les cinq on sixees de fraises. ran-
Annee :1950-60.
 
Lieu : Ukraine, Russie.

R 
 rence : Bereznoj, 1956. 

37. Les rendelenlts en pomnles de terre oat augnient6 de16 % et ceux des betteraves sucrires de 23 % sous la protectiondu brise-vent par rapport aux champs non proteges.
Amnne : 1909-25.
Lieu : Jutland, Danemark.
R [frence : Soegaard, 1954. 
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38. Les rendenients en poinnies dans les zones abrit6es parles brise-vent ont W les suivants en boisseaux h 'acre 
a) 175 A 1,5 H; 
b) 90/A 3H; 
c) 39 h 5 H;
d) 130 At 6 li;
 

e) 26 A 8 H.

Type : Irise-vent de (juatre rangdes de fetuillus, ('une i hauteur 6 In.deAnune : 1919-22.
 
Lieu : Jutland, Daneniark.
 
Rdgfrence : Soegaard, 1954. 

39. Les augmentations de rendement dues A la protectionfournie par les brise-vent ont k de 160 % pour les ponnliesde ]a varit6 Cox et de 32 % pour les Golden Delicious.
 
Annie : Rcente.

Lien : Zeeland, partie occidentale des Pays-Bas.
Rg[frence : Inst. Voor Toegepast, 1956.
 

-10. Les rendements en haricots 
verts out k6tplus devds etla qualit6 ineilleure (lans les chamips prot6ges que (tans les
champs non protdgds.
Type : Plants (Ce mais et ,,e cdrdales A intervalles de 4,5 in A 6 in.Aiznee : 1950-60.
 
Lien : Pavs-Bas.
 
R [frencj: Koomen, 1957.

41. Les fraises out niiiri plus t6t et leurs rendenientsaug'nent6 dans la out 
zone situide entre 0 et 20 H par ralp)ort auxrend(enlcls (ins les champs non pl'otdgds.


Type : 
 Brise-vent de peli)liers, d'une hautieir de 13,70 in.Aiume : 1952-54.
 
Lieu : Pays-Bas.

I fdrencc : Linde, 1955.
 

42. Les rendements en pontes out augnient6 de 75 % etles rendelfents en poires de 121 % dans la zone abrite sitnie
entre 6 et 12 H par rapport aux rendenients
vert. en terrain dccou-

Annie : Movenne Ie cinq annes pendant la dcennie 1950-60.

Lieu : Pavs-Bas.
 
RWfrence : Rhee, 1957.
-13. Les ponmmes de terre out donn6 de 21 
 A24 % die plusen terrain abrit6 que (lansles chanlps ddcouverts et non pro
tdgds. 
Lieu : Alleniagne.
Reference : Caborn, 1957. 

4-1. Les rendements en ponlmies de terre ont 61: plus MIevdssur les champs abrits que stir les champs ddcouverts.
Type : Brise-vent constitutdslpar une levde de terre.Lieu : Schleswig-Holstein, Alemagne.
Rer~ience : Thran, 1952.

45. Les betteraves sucrires ont donn6 6 % de plus en poidset 8 % de plus en sucre dans ]a zone abritde situe entre 0 et28 H que dans la zone situde entre 32 et 60 H.Type : Brise-vent de peupliers, frnes et fdvriers d'une hauteur de 8 Ilet d'une largeur de 6,70 in. 
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Annie : 1955.
 
Lieu : Alleinagne.

RWfrence : Hanke et Kaiser, 1957. 

46. La croissance des petits pois et des haricots a M6 plus 
forte (fans les champs abrites que (fans les champs d~couverts 
et ineilleure str les terrains en pente que sur les terrains plats. 
Type : Brise-vent d'arbres. 
Ann~e : 1950-60.
 
Lieu : Japon.

Rh[ rence : Yaniamoto, 1957.
 

Bitail. 

47. Les bovins qui ont hivern6 dans les zones l)rotcgees ont 
subi moins de pertes et ont eu besoin de moins d'aliments pour 
subsister ie ceux qui ont hivern6 sur des prairies non prot6
goes. Les brise-vent d'arbres ont assur6 une ineilleure protec
tion que les hangars construits. 
Type : Zone plante d'arbres et de broussailles, hangars.
Anne : 1920-30.
 
Lieu : Montana, Etats-Unis.
 
lW[rence : Vinke et Dickson, 1933.
 

18. Les 6levages situs dans les regions plates deconvertes 
et non prot~gfes ont eu besoin en moyenne ie 50 % d'alimnents 
du btail ie plus en hiver que les 6levages situ~s dans les 
r6gions jouissant d'une protection naturelle du fait de la topo
graphie des arbres ou des broussailles. 
Type: Zone bois~c et it broussailles, A relief accident6.

ien Dakota du Nord, Etats-Unis. 
lkeference : Johnson, 1947. 

49. La valeur de la protection, estiie par 44 6leveurs sp6
cialists dans 'embouche a atteint en moyenne $ 802 d'6conomnie 
sur les aliments et un supplinent de hbn~fices de 839 %, soit an 
total $1 313 d'6conomie annielle movenne (prix de 1929-35) par 
exploitation ayant 100 bovins. 
Type : Peuplements naturels et artificiels d'arbres. 
Anne : 1936.
 
Lieu : Dakota di Stid, Etats-Unis.
 
lf[rence : Collins, 1952.
 

50. Les 6levetirs des r6gions de dunes affirment que les 
pertes subies en hiver dn fait des gelfes, (It vent (In nord, de 
la neige et de r'impossibilit6 de nourrir les animanx sont consi
dc&rablenlent reduites si le b~tail peit p~nftrer (fans des plan
tations d'arbres qui lui assurent une protection.
 
Type : Plantations de conifcwes.
 
Anne : 1940.
 
Lieu : Nebraska, Etats-Unis.
 
RWfrence : Service Forestier des Etats-Unis.
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51. Les tempdratuires dlev6es rduisent le rcndement en 
Jait des vaches qui sont nornalenent de fortes laitires. Les 
grands froids et les vents violents abaissent la temperature des 
vaches laitiires. (Les effets lnodlrateurs des arbres des brise
vent stir 1la temprature et le vent conitribuent done it aceroitre 
aU n axinun hi productimn laiti6re.) 
Lieu : Pays-las.
 
Icfretci : Oosterlee, 1958.
 

52. Les porcs ont besoin ('cre protdgds contre le soleil an 
cours des dlts chautds et contre les vents froids en hiver. Les 
brise-vent fournissent tin abri bon inarch6 et rentable tout en 
eml)ehant 1'6rosion colienne atitotr des enclos. 
Type :Brise-vent it feuilles caduques. 
Lieu Queensland, Australie. 
Rt'ierence: Abell, 1947. 

B6ftiments do fermes. 

53. 	Les 6conomies en combustible n6cessaires au chaiffage 
des 	locaux ont W-les suivantes : 

a) 25 % (brise-vent exposes au iord seulement); 
b) 33 % (brise-vent exposes au nord e ft 'ouest); 
c) -10 % (brise-vent stir les (jiuatre cets). 

Type : I'ise-vent 'airbres et barrires artificielles.
 
Saison el anne : Hiver 1936-37.
 
Lieu : )akota (Ii Sud, et Ni3braska, Elats-Unis.
 
Thf'rence : Bates, 19,15.
 

51. Les 6conomies ralis6es stir la consommatioi de gaz 
naturel it Topeka, Kansas, ont 6 tie $ 10 par saison pour les 
maisons protcgces par des brise-venit par rapl)ort A celle (flit 
n' avaielnt aUtune )rotection. 
Type : Brise-vent situes i 2 H an vent de la maison.
 
Ainee : 1950-60.
 
Lieu: Kansas, Etats-Unis.
 
Ift wwree : Woodruff, 1954.
 

55. Les (legAts ainnels movens occasionnds par le vent 
(1)or ine priode de dix ans) caleukle sur quatre-vingt douze 
ex)loitltions niunies (e ty)es diffdrents de l)rise-vent se sont 
clieloiiindes entre $ :3,92 )otir celles qui avaent les meilleures 

plantations et $ 40,30 poutr celles qui avaient les )lusimauvaises. 

Type : Brise-vent d'une qualit excellente Atmediocre.
 
Saison el antme : Hiver 1940-50.
 
Lieu : l)akota (I Sud, Etats-Unis.
 
Wfifrece : Collins, 1952.
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