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Regard sur Ie paSSe: 

Les retrospectives donnent de la credibilite 
La comprehension de l'ampleur et du 

moment de la formation du pergelisol dans 
les tourbieres peut constituer un bon outi! 
pour valider les reconstitutions paleoclima
tiques a partir des ecosystemes de la vegeta
tion ou de la faune. La realisation de 
reconstitutions paleoclimatiques valides ou 
de «retfospectives}) fiables des conditions 
environnementales peut alors donner de la 
credibilite aux previsions de transforma
tions attribuables aux changements clima
tiques attendus. 

Stephen Zoltai, un chercheur rattache 
au Centre de foresterie du Nord du Service 
canadien des forets etabli a Edmonton, a 

fouille Ie passe pour trouver un analogue au 
rechauffement prevu de l'ordre de 2 a 3°C 
en produisant une carte montrant l'etendue 
et la repartition du pergeIisol dans les tour
bieres d'il y a 6000 ans, epoque de 
I'Holocene pendant laquelle les tempera
tures estivales sur I'Amerique du Nord con
tinentale etaient de 2 a 4°C superieures aux 
temperatures 
actuelles. 

Pour parvenir a cette estimation de 1a 
repartition du pergelisol dans les tourbieres 
il y a 6000 ans, ZoItai a utilise des donnees 
provenant de carottages et d'echantillon
nages preleves dans les tourbieres du cen-
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tre-ouest du Canada au cours des 23 
demieres annees. En appliquant les proces
sus de formation des milieux humides, et 
tout particulierement la relation entre Ie 
developpement de 1a sphaigne et la forma
tion connexe de pergeIisol dans les tour
bieres, et en ayant recours aux resultats de 
la datation au radiocarbone a 117 emplace
ments, Zoltai a ete en mesure de realiser 
une estimation ecologique valable du paleo
climat ayant influence la dynamique du 
pergelisoi it y a 6000 ans. Le pergeIisol 
s'est d'abord forme dans des tourbieres 
simees plus au nord qu'aujourd'hui, ce qui 
indique bien que les temperatures an
nuelles moyennes etaient alors d'environ 
SoC plus chaudes qu'actueUement. 

Seion Zoltai, si un modele fonctionne 
bien lorsqu'on l'appUque a une epoque 
dont Ie climat nous est connu, it presente 
encore plus de credibilite lorsqu'il s'agit de 
prevoir des scenarios inconnus. La reparti
tion du pergeliso! est un outi! qui vient en 
completer d'autres, notamment les etudes 
sur Ie ponen. Son principal avantage sur les 
autres modeles est qu'il nous offre une 
bonne image regionale. 

Convaincu qu'i! s'agit d'une bonne ap
proche, tout en etant conscient que la preci
sion et la fiabiIite de la reconstitution des 
conditions paleoclimatiques a l'origine de 
la repartition du pergelisol dans les tour
bieres pourraient etre ameliorees grace a 
une base de donnees plus complete, Zoltai 
a decide d'eIargir son etude en s'associant 
avec Ie bryologiste Dale Vin de l'Universite 
de l'Alberta. Au cours des trois prochaines 
annees, ils procederont a d'autres emdes de 
sites au Canada afin d'obtenir, a l'echelle 
du continent, une image claire du develop
pement du pergelisol au cours du temps et 
selon l'evolution des conditions climatiques. 
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Les pluies d'avril sont importantes 
pour la croissance du pin gris 

Saskatche.wan Manitoba 

L'analyse des anneaux de croissance ef
fectuee dans des carottes de pin 
nrf�levees en 1994 sur deux sites du pro
gramme BOREAS (BOReal Ecosystem
Atmosphere Study) a donne certains 
resultats inattendus. Ian Campbell, cher
cheur aupres du Centre de foresterie du 
Nord du Service canadien des forets etabli 
a Edmonton, affirme que les resultats ob
tenus au site sud de la Saskatchewan (dans 
Ie cadre du progr'.imme d'aHometrie 
BOREAS) correspondaient entierement 
aux attentes, mais qu'il avait ere un peu sur
pris par les resultats provenant du site nord 
du Manitoba. 

Les donnees obtenues sur la largeur et 
la densite des anneaux de croissance mon
traient que les precipitations printanieres 
constituaient la variable la plus importante 
pour determiner la largeur des anneaux 
(productivite) au site sud. Fait surprenant, 

les precipitations printanieres, par
ticulierement les pluies 
etaient egalement Ie facteur Ie plus im
portant influant sur la largeur des an
neaux de croissance au site nord. 

SeIon M. Campbell, les pluies 
d'avril favorisent la fonte rapide du 
manteau neigeux, de sorte que la rhi
zosphere degele plus tot. (' Si d'abon
dantes averses se produisent en 
la saison de croissance est plus lon
gue. Au site nord, on a constate que 
la relation entre la temperature de 
l'air et Ia Iargeur des anneaux etait 
moins marquee que nous Ie pre

Les anneaux de croissance du pin gris ob
serves sur Ies deux sites du projet BOREAS 
temoignent de l'impommce du regime des 
precipitations dans ie developpement des 
anneaux de croissance. 

voylons. Cela semble etre surtout at
tribuable a la duree de la periode sans gel 
au niveau de la rhizosphere. » 

Un resultat encore plus interessant ob
tenu au site nord etatt la plus forte correla
tion etablie entre la largeur des anneaux et 

DendroScan : 'echnologie a bon prill 
qui a" ire I'a" en,ion in'erna,ionale 

les conditions meteorologiques de l'annee 
precedente. Au site sud la saison de crois
sance est plus longue et les aiguilles ont Ie 
temps de contribuer a la croissance de l'ar
bre durant l'annee en cours. Au site nord, 
bien que la surface foliaire produite pen
dant une annee soit fonction de la tempera
ture de cette meme annee, la largeur de 
l'anneau produit pendant l'annee est fonc
tion de la surface foliaire deja formee 
depuis l'annee precedente. Autrement dit, 
la croissance de l'annee en cours est at
tribuable a la surface foliaire des annees 
precedentes. Comme Ie dit M. CampbeU, 
au site nord, la surface foliaire fonction
nelle a ete produite l'annee prececiente. 

Un systeme economique de densi
tometrie par rayons X mis au point par Ie 
chercheur Ian CampbeU et Ie technicien 
Thierry Varem-Sanders, du Centre de fo
resterie du Nord (CFN), attire l'attention 
des milieux internationaux de la densi
tometrie. 

Le systeme fait appel aux rayons X, 
pour mesurer la densite du bois, et a un 
lecteur optique, pour determiner l'epais
seur des cernes de croissance des arnres. 
Le logiciel DendroScan, elabore par 
M.Varem-Sanders, permet d'interpreter Ies 
donnees que l'appareil a rayons X et Ie lee
teur optique transmettent a l'ordinateur. 

Julian Szeics, professeur de geographie 
a l'universite Queens, demande une sub
vention du CRSNG (Conseil de recher
ches en sciences namreUes et en genie) 
pour reproduire Ie dispositif mis au point 
au CFN. Ce systeme precis, efficace et 
pounant peu couteux a deja ete adopte 
par Glen MacDonald, professeur de geo
graphie a l'Universite de Califomie a Los 
Angeles. M.Campbell est ravi : {{ Glen 
MacDonald est en train de construire un 
dispositif semblable au notre. Apres avoir 
magasine un peu, il a choisi Ie systeme 
DendroScan ». On compte mettre sur Ie 
marche un guide d'instruction permet
tant de monter un laboratoire semblable II 
celui du CFN. Ce guide sera accompagne 
d'une disquette du logiciel DendroScan. 
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M. Campbell explique que son equipe 
est en train d'effectuer une comparaison 
des systemes et techniques utilises dans 
divers pays. On pOUtra ainsi faire ressor
tir les avantages et inconvenients de 
chaque systeme. Une douzaine de labora
toires participants, en Australie, aux Etats
Unis, en Irlande, en France, en 
Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et 
peut-etre en Russie, analyseront des 
echantillons provenant des trois memes 
arbres. {{ Nous allons comparer les tech
niques utilisees par les divers etablisse
ments, en ce qui conceme les frais de 
laboratoire, les delais d'execution, les frais 
de formation ainsi que Ie rapport entre, 
d'une part, Ie pouvoir de resolution et la 
precision du systeme et, d'autre pan, les 
couts en temps et en argent », explique 
M. Campbell. Ce demier s'attend a re
cevoir les donnees de tous les laboratoires 
avant la fin de l'annee et a publier ensuite 
les resultats de la comparaison. {( Ainsi, 
poursuit-il, les interesses pourront choisir 
Ie systeme qui convient Ie mieux a leurs 
besoins. Ils seront en mesure d'evaluer, 
par exemple, les avantages relatifs d'un 
systeme pre-assemble et d'un systeme a 
assembler soi-meme, ou encore Ie rapport 
entre ie cout et la precision exigee. » 

Le systeme du CFN coute environ 
23 000 $, alors que les autres systemes, 
moins precis, sont offerts a 110 000 $. 
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Les resultats de l'etude de M.CampbeU 
sur Ie pin gris ont ete presentes dans Ie 
cadre d'une communication par affiches 
lors de l'atelier de travail du programme 
BOREAS tenu a Washington (D.C.) en 
octobre 1995. 
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Des differences physiologiques chez I'epinette noire 
Apres cinq annees de travaux sur 1a 

physioiogie adaptative de l'epinette noire, a 
l'Institut forestier national de Petawawa 
(IFNP) du Service canadien des forets, 
Kurt Johnsen et son equipe de recherche 
en genetique physiologique ont des 
familIes d'arbres capables de bien pousser 
dans une vaste gamme de conditions lo
cales. 

Un des principaux volets de ces travaux 
a consiste a evaluer pendant trois saisons 
de vegetation la ph)"sioiogie de quatre fa
milles biparentales (produits par pollina
tion contmIee, dont les sources des graines 
et du pollen sont connus) d'arbres croissant 
dans trois stations. La station la moins pro
ductive etait aussi la plus seche. Deux des 
familles conservaient une productivite sta
ble, elevee dans toutes les stations, tandis 
que les deux autres avaient une produc
tivite instable, plus elevee dans les stations 
les plus humides que dans la station 1a plus 
seche. 

Aide de John Major, dendrophysiolo
giste a l'IFNP, M. Johnsen a pu demontrer, 
en mesurant les echanges gazeux, que les fa
milIes les plus stables conservent un taux 
de photosynthese eleve queUe que soit la 
station (humide ou seche) et queUe que soit 
l'annee (les conditions fluctuant grande
ment, de chaudes et seches a froides et hu
mides). Larry Flanagan, de l'universite 
Carleton, a pu confirmer ces differences en
tre les familIes, en employant la discrimina
tion des isotopes stables du carbone. 

({ Nous avoilS pu reperer des families qui 
poussent bien dans une vaste gamme de sta
tions, explique M. Johnsen. Les arbres qui 
tolerent ainsi une multitude de conditions 
environnementales sont les plus utiles. Les 
epreuves physiologiques nous permettent 
de reperer ces famiUes, qui souvent ne pour
mient etre discemees au moyen d'essais au 
champ, limites a une peri ode determinee. » 

M. Johnsen a aussi etudie 1a variabilite 
genetique des reactions des arbres a la 
secheresse et a d'autres sources abiotiques 
de stress ayant une importance actuelle. De 
plus, en partie avec 1a collaboration de 
John Seiler, de l'Institut polytechnique et 
Universite d'Etat de la Virginie, et de 
Dennis Joyce, du ministere des Richesses 
natureUes de rOntario, il a cherche a 
etablir s'il existait entre les arbres des dif
ferences genetiques importantes quant a 
leurs reactions aux taux eleves de C02 
prevus pour Ie prochain siecle. Ces travaux, 
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renforces par l'emploi de materiel ayant 
subi un contrOle genealogique et des essais 
au champ, montrent que nombre des 
arbres qui poussent Ie mieux dans les 
concentrations actuelles de ne sont pas 
parmi ceux qui poussent Ie mieux dans des 
concentrations elevees de ce gaz. 

Dans Ie passe, la recherche en 
physiologique a ete entravee par l'impossi
bili!!'! de recueillir suffisamment de don
nees fiables. « Nous devons notre reussite 
en grande partie au fait que nous em
ployons une rechnologie demier cri et que 
nous choisissons soigneusemem un 
materiel genetique dont la genealogie a ere 
contrOlee », explique M. Johnsen. En plus 
de trouver de nouvelles fa;;:ons de meSurer 
les echanges gazeux au moyen des systemes 
offerts sur Ie marche, M. Major a mis au 
point un systeme multichambres perfec
tionne, automatise et informatise, a regime 
stable, qui permet l'ntilisation de grands 
echantiIlons. Parallelement, et en collabora
tion avec Martin Lechowicz, professeur de 
biologie a l'universite McGill et directeur 
du complexe phytotronique de cet etablisse
ment, M. Major a elabore des methodes ex
perimentales permettant de programmer 
les chambres de croissance de maniere a re
produire les conditions saisonnieres et 
journalieres de climat et de longueur du 
jour, a partir de donnees climatologiques. 
M. Flanagan, phytophysiologiste et specia
liste des recherches au moyen d'isotopes 
stables, exploite une technologie particu
lierement utile pour la detection de varia
tions genetiques subtiles. 

Travaillant aujourd'hui au Centre de for
esterie des Maritimes (CFM) du Service ca
nadien des forets, a Fredericton, M. 
Johnsen entreprend d'emdier les relations 
qui existent entre les epinettes noire et 
rouge et I'incidence possible du change
ment climatique sur ces relations. Con
trairement a l'epinette noire, espece 
transcontinentale, l'epinette 
rouge, plus meridionale, se fait 
de plus en plus rare dans la plus 
grande partie de son aire de 
repartition deja 
restreinte. 
L'epinette noire 
est egalement 
presente dans 
une bonne partie 
de cette aire; les 
deux especes 
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rcn,,,,,,.uc, mais on ne sait pas jusqu'a 
quel point. Comme l'epinette rouge semble 
erre celle pousse Ie mieux dans les sta-

'-U'".t�''''''' M. Johnsen croit 
gC"LU'lJV'li'''''WC (l'ensemble des 

de cette pourrait jouer un rOle im-
portant dans l'evolution future de 
noire. 

M. Johnsen a egalement a des 
recherches au ou 1a biodiversite a 
pent-etre une incidence particulierement 
importante sur les reactions de la fore! au 
changement climatique. A titre de chef de 
la canadienne au Groupe 
d'emde sur les ressources genetiques fores
tieres de la Commission forestiere pour 
l'Amerique du Nord, M. Johnsen effectuera 
des recherches sur les limites ecophysiolo
giques des epinettes mexicaines. Ces 
travaux completeront les etudes de Tom 
Ledig, du Service des forets des Etats
Unis, sur la genetique des populations. 

Enfm, M. Johnsen entreprendra egale
ment des travaux avec Judy Loo et Alex 
Mosseler, chercheurs du CFM membres du 
nouveau Reseau de 1a biodiversite du Ser
vice canadien des forets. Ces recherches 
porteront sur la diversite genetique des ar
bres rares du Mexique et feront appel a 
la fois aux ouills de la genetique des popula
tions et a ceux de la genetique physiologique, 
({ Notre objectif ultime, condut M. Johnsen, 
est d'elaborer et de promouvoir des outils 
qui permettent de conserver efficacement 
les ressources genetiques de arbres fo
restiers, en tenant compte du caractere 
incertain des changements climatiques a 
venir. )} 
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I:origine du declin du peuplier faux-trembles 
Une grande partie de Ia recherche por

tant sur Ie changement climatique et sur 

ses repercussions sur les forets du nord per-

met de mettre au de meiHeurs 

modeles. M. Ted Hogg, chercheur au 

Centre de foresterie du Nord du Service 

canadien des forets etabli a Edmonton, a 

travaiUe sur un modele de processus eco

physioiogique destine aux forets de peu
pliers faux-trembles. En utilisant 

des anneaux de croissance pour verifier Ie 

modele, il espere parvenir a une meilleure 

comprehension des evenements clima

tiques qui ont ete a l'origine du declin ac

ruel de cette essence dans certaines parties 

de Ia foret boreale meridionale et de la 

tremblaie-parc. 
M. Hogg utilise I'analyse des anneaux 

de croissance de peupliers faux-trembles 

proven ant d'un site d'etude du Service 

canadien des forers se trouvant dans ia 

tremblaie-parc du Pare historique national 

Batoche, au nord de Saskatoon, pour docu

menter Ie debut et la progression du declin 

de l'essence et pour determiner les facteurs 

La survie des semis 

a de ce declin. Bien que l'analyse 
des anneaux de croissance soit generale

ment consideree comme plus difficile a 

faire pour Ie faux-tremble que 

pour les conireres, M. Hogg a tout de meme 

obtenu d'excellents resultats et it a ete en 

mesure d'utiliser les anneaux de croissance 

pour confirmer les de secheresse 

mentionnees dans les donnees meteorolo

giques quotidiennes de 1920 a nos jours. 

Selon M. Hogg, dans Ie cas du peuplier 

faux-tremble, une secheresse produit des 

anneaux de croissance tres etroits, alors 

qu'une secheresse grave semble entrailler des 

effets a long terme, car Ie ralentissement de Ia 

croissance peut se poursuine sur une periode 

allant jusqu'a lOans. 
D'une fa90n encore plus significative, 

l'utilisation de Ia technique de densi

tometrie radiographique (rayons X) Den

droScan mise au point par un confrere 

chercheur, M. Ian CampbeU, et un tech

nicien, Thierry Varem-Sanders, a permis a 

M. Hogg de distinguer les annees de secher

esse (bois de forte densite) des annees de 

de coniferes essentielle 
a la croissance de la 
forit de I'avenir 

Sous un cHmat plus chaud et plus sec, Ia 

regeneration des conireres serait con
siderablement reduite dans Ie sud de Ia 
foret boreale. Par contre, les plantations de 
conireres matures peuvent supporter meme 
une grave secheresse une fois qu'elles ont 
atteint un certain age, ce qui laisse emire 

que Ie facteur primordial pour Ia survie de 
la partie meridionale de Ia foret boreale 
pourrait etre Ia survie des semis plutot que 
Ia croissance des arbres existants si le 

changement dimatique prevu se realisait. 
Dans Ie cadre d'une etude de deux ans, 

provincial 
Cypress Hill 

defoliation causee par les insectes de 

faib!e densite et de couleur pale). Les resul

tats de l'analyse des anneaux de croissance 

cOJrre:;;pcmdlem aux infestations d'insectes 

confirmees par d'autres donnees portant 

sur la meme periode d'etude. 
On peut evaluer l'acuite de la seche

resse en utilisant l'Indice d'humidite 

dimatique (precipitation moins eVllpotrans

piration potentielle estimative) mis au 

point par M. Hogg. II est alors en mesure 
de comparer Ia relation qui existe entre Ie 

moment ou survient Ie deciin du peupiller 

faux-tremble, les annees de secheresse et les 
evenements de defoliation par des insectes 

durant Ia vie des peuplements. M. Hogg 
croit que ce qui rue presentement Ie peu

plier faux-tremble est une combinaison de 

conditions de secheresse et d'une defolia

tion par Ia livree des forets. 
Le modele informatique mis au point 

par M. Hogg sera utilise pour prevoir la 

croissance des anneaux (correspondant a 
des modifications dans Ia productivite de la 

Voir a la page suivante 

Prairie M. Ted Hogg, un chercheur du Centre de 
foresterie du Nord, et M. Art Schwarz de 
l'Institut circumpolaire canadien de l'Uni

versite de l' Alberta, ont etudie des peuple

ments de conireres matures (de 40 a 80 aus) 
sur 100 sites de Ia Saskatchewan, Ie long 
d'un gradient climatique aUant des prairies 
ala foret boreale. Comme Ies conireres sont 

naturellement absents des zones arides, les 
chercheurs ont utilise les plantations et les 

brise-vent comme sites d'etude. La plupart 
des sites etaient des fermes abandonnees ou 

.. Foret boreale 

Tremblaie-parc ....... Gradient 

IMPACT 

Des etudes de regeneration forestiere ont ete effectuees dans cinq 
fermes (sites de plantation et brise-vent). 

l'espece dominante etait l'epinette blanche. 
A chaque emplacement, on a etudie wute 

regeneration spontanee des semis de 
conireres. 

La regeneration naturelle des conireres 

etair bonne dans la foret boreale et dans Ie 
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nord de Ia tremblaie-parc, mais eIie emit 
presque nulle dans les prairies, ce qui laisse 
supposer que Ies semis sont sensibles aux 
episodes de secheresse. SeIon M. Hogg, i! 

Voir a la page 6 
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Nouvella de BORIAS : 

'ravaux realises et travaux greVUS 
Les sites d'etude du projer BOREAS 

(BOReal Ecosystem-Atmosphere Study) au 
Manitoba et en Saskatchewan ont retrouve 
leur quietude usuelle et ne donnent que 
peu de signes de l'activite intense qu'ils ont 
connue lors de la campagne intensive de 
collecte de donnees dont ils ont fait 
en 1994. Un an l'etude la plus 
tame jamais effectuee sur la Foret boreale, 
les Cquipes de chercheurs des divers pa:ys 
participants sont renrres chez eux, et s'af
fairent maintenant a etudier les montagnes 
de donnees recueillies et a rediger leurs 
comptes rendus d'observation. 

Le coordonnateur des etudes de terrain 
du programme BOREAS, Ie professeur 
David Halliwell, et Ie professeur Ted Hogg, 
tous deux du Centre de foresterie du Nord 
(Service canadien des forets), ont compare 
Ie progres de leurs travaux avec celui des au
tres chercheurs participants, lors de l'atel
ier BOREAS qui s'est tenu a Washington 
(D. C.), du 17 au 20 octobre dernier. 

« L'atelier a donne des resultats encou
rageants : les travaux progressent et les 
problemes s'eclaircissent peu a peu, » a ob-

l'origine du deciin 
Suite de La page 4 
foret) en reaction a differents scenarios de 
changement climatique. Ce modele est base 
sur les processus et utilise les donnees 
meteorologiques quotidiennes, la capacite 
de retention d'eau du sol et l'historique de 
defoliation annuelle pour evaluer quoti
diennement la transpiration, l'humidite du 
sol, la photosynthese, la respiration et, en
fin, la croissance relative de la biomasse du 
ttonc dans un peuplement de peupliers 
faux-trembles sur une base annuelle. 

« Les modeles precedents ne tenaient 
compte que de la transpiration des arbres, 
de sorte qu'iI a fallu modifier Ie notre pour 
tenir compte de la presence d'un sous-erage 
luxuriant et des interruptions dans la 
prairie. » Le modele mis au point par 
M. Hogg (portant Ie nom de travail de SAP 
- Simulator of the Aspen Parkland) est deja 
parvenu a simuler avec succes la croissance 
des anneaux des peupliers faux-trembles du 
site de Batoche. 

Les travaux effectues au site de Batoche 
confirment l'impact des periodes de seche
resse sur la productivite et la repartition de 
la Foret boreale et de la tremblaie-parc dans 
I'ouest du Canada. L'analyse des anneaux 
de croissance montre qu'il s'est produit une 
secheresse importante tous les 20 ans. De 
l'avis de M. Hogg, dans des conditions de 
changement climatique, nous pourrions 
prevoir qu'il y aura de plus frequentes 
periodes de secheresse et que la tremblaie
parc y sera particulierement exposee. 
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serve Ie professeur Halliwell, n,.,p.r;�'lTlt 
toutefois qu'il reste une ''''''''A'''''''nTP 

tite de donnees a etudier. 

Projm a venir 

Les discussions om principalement 
porte sur les lacunes en matiere de donnees 
et de resultats, et sur les travaux supplemen
!aires preYUs pour rete 19%. Les scienti
fiques de nombreuses organisations et 
universites participantes effectueront au 
moins une campagne intensive d'etudes sur 
Ie terrain, mais celle-ci sera de moindre en
vergure que la campagne de 1994. Outre les 
campagnes de mesure par satellite et par 
avion, on procedera a un programme continu 
de collecte des donnees meteorologiques et 
ecologiques essentielles. 

Lors de rateHer, Ie professeur Halliwell 
a presente une etude concernant la correla
tion entre Ie dimat et Ie developpement des 
anneaux de croissance dans deux peuple
ments de pins gris. Cene etude a ete rea
lisee coniointement par les chercheurs du 
Centre de foresterie du Nord, Ie professeur 
Ian Campbell, Thierry Varem-Sanders, Ie 

M. Hogg envisage maintenant d'elargir 
Ie modele SAP Ii une situation reeIle 
d'amenagement forestier dans la Foret boreale 
pres de Meadow Lake (Saskatchewan), OU 
s'est produit un deperissement des peu
pliers faux-trembles. L'etude porte essen
tiellement sur la foret Bronson, qui fait 
partie d'une Concession d'amenagement 
forestier exploitee par Mistik Management 
qui participe a l'etude. Les autres partici
pants de l'etude sont M. Stan Navratil, 
un chercheur du Centre de foresterie du 
Nord (evaluation de la croissance et du ren
dement) et Mme Ann Naith, professeur en 
ressources renouvelables de l'Universite de 
l'Alberta (analyse des hydrates de carbone et 
renouvellement du peupJier faux-tremble). 

Grace a une meilleure comprehension 
de l'effet combine (et possiblement des 
effets de retroaction) des phenomenes cli
matiques extremes et des episodes de defoli
ation par des insectes qui ont ete a I'origine 
du deperissement actuel du peuplier faux
tremble, les chercheurs seront en mesure 
d'evaluer l'aptitude de cette essence a 
recuperer apres des evenements narurels. II 
s'agit d'une consideration importante non 
seulement dans la perspective de l'amenage
ment des forets commerciales mais egale
ment parce que c'est dans I'ecotone entre la 
tremblaie-parc et la foret boreale que les 
premieres repercussions majeures du 
changement dimatique seraient suscep
tibles de se produire. 
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professeur et Ie pn)ie:;selu 
Halliwell. 

Le professeur Hogg a une 
erude sur I'hydroregulation des pellpliiers 
faux-trembles qu'il a effectuee avec un tech
nicien du Centre de foresterie du Nord, 
Rick Hurdle. II s'agissait en l'occurence 
d'une etude quantitative de la circulation 
de la seve dans deux peuplements de trem
bles, afin de determiner Ie taux de transpi
ration produit par ces derniers. MM. Hogg 
et Hurdle ont decouvert que Ie taux d'eva
po transpiration des trembles erai! remar
quablement constant, sur une vaste ganune 
de conditions meteorologiques, qu'on 
retrouve en foret boreaIe ou en tremblaie
parc. Les conclusions de ceUe etude ont 
egalement ete presentees par Ie professeur 
Hogg, lors d'une seance speciale du proiet 
BOREAS qui s'est tenue devant l'Ecologi
cal Society of America, dans l'Utah, en aofit 
1995. 

L'un des resultats les plus encoura
geants des camp agnes de mesure BOREAS 
effectuees par aeronef et par satellite est 
que Ie taux de transpiration dans les peuple
ments de pins gris et d'epinettes noires 
etait beaucoup moindre que dans les peu
plements de peupliers faux-trembles. Cer
tains chercheurs pensent meme que les 
peuplements d'epinenes et de pins des 
regions boreales agissent comme un« 
desert vert» en raison des faibles taux de 
photosynthese et de transpiration observes. 

Etudes biometrique:s 
L'un des principaux roles du Service ca

nadien des forets pour Ie projet BOREAS 
erait de proceder a des etudes biomemques de 
reference sur Ie sol, l'humidite, Ie sous-bois, 
les debris de bois et les essences d'arbres. 
Les donnees ont ete recueillies en trois 
phases distinctes et om fait l'obiet des 
trois comptes rendus distincrs imitules 
,� BOREAS Biometry and Auxilliary 
Sites », que Ie Cemre de foresterie du Nord 
prevoit publier fin 1996. 

Le premier compte rendu trace un por
trait general des sites etudies et de leur situ
ation geographique, a l'aide de photos 
aeriennes et de cartes topographiques et fo
restieres. Le deuxieme porte sur les etages 
de vegetation superieur et inferieur. Parmi 
les donnees fouruies sur l'etage superieur, 
citons la biomasse (masse des arbres par 
unite d'espace), Ie nombre d'arbres par 
hectare et les essences presemes, afin qu'on 
puisse avoir une idee de la composition des 

Voir a la page 6 
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semble que les premieres semaines suivant 
la gennination constituent la periode cri
tique, mais que les semis demeurent tout 
de meme vulnerables pendant une periode 
atteignant six ans. 

L'analyse des anneaux de croissance des 
plantations montre toutefois que les arbres 
matures sont en mesure de supponer des 
periodes de secheresse. Durant les annees 
de secheresse, la productivite est reduite, 
mais toutes les especes de coniIeres sou
mises a I'etude (epinette blanche, epinette 
du Colorado, pin gris et pin sylvestre) sem
blent resister aux secheresses des prairies. « 

Meme des secheresses tres graves, comme 
celIe de 1988, qui a ete l'une des annees les 
plus seches du siecle, ne causent pas de 
dommages a long renne. » Selon M. Hogg, 
il est remarquable que ces arbres semblent 
etre en mesure de s'accrocher, mais nous ne 
prevoyons pas que les secheresses en
tralneront un deperissement generalise des 
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Cenaines des etudes du Service ca
nadien des forets sur Ie changement dima
tique sont liees a d'autres initiatives 
regionales, nationales et internationales 
de recherche sur Ie changement dima-
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coniteres comme cela s'est produit pour les 
peupliers faux-trembles. » 

Alors que Ie futttr assechement dima
tique ne devrait pas causer de mortalite 
generalisee dans les peuplements existants 
de coniteres, Ia mauvaise regeneration des 
coniIeres dans Ie sud des forets-pares et des 
prairies laisse supposer que ce phenomene 
aura des repercussions considerables dans 
Ie sud de 1a foret boreale, en raison d'un 
echec massif de la regeneration des 
coniteres dans les secteurs secs. Si l'on com
bine ces faits a 1a pene potentieHe du cou
ven forestier resultant possiblement de 
I'augmentation du nombre d'incendies de 
forets qui, seIon certains chercheurs, 
seraient associes avec Ie changement dima
rique, un scenario a envisager serait alors 
de convertir les forets de coniteres en trem
blaie-parc et en prairie. 
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tion et de modelisation des ecosystemes 
boreaux (NBIOME) et l'Etude de 1'at
mosphere et des ecosystemes boreaux 
(BOREAS). 

Nouvelles de BOREAS 
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especes forestieres dans Ie site a l'etude. Le 
troisieme compte rendu fait etat des me
sures recueillies sur les branches, les brin
dilles et autres debris vegetaux jonchant Ie 
sol; il contient par ailleurs des donnees 
quantitatives et qualitarives sur 1a texture, 
les matieres organiques, les matieres nutri
tives, les conditions d'humidite, etc. 

Dans un anicle pam dans Ie numero 82 
du bulletin Water, Air and Soil Pollution, au 
debut de l'annee 1995, et intitule {{ Survey 
of the forest site characteristics in a transect 
through the central Canadian boreal for
est » (Etude des caracteristiques des peuple
ments forestiers dans un gradient 
traversant la foret boreale centrale du 
Canada), Ie professeur Halliwell, en collabo
ration avec les professeurs Mike Apps et 
David Price, du Centre de foresterie du 
Nord, donne un resume du contenu de 
chacun de ces comptes rendus et discute des 
methodes d'analyse employees. 
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