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Les termes définis dans le glossaire ainsi que les 
noms latins des espèces citées sont en italiques.

Abroutissement Trace laissée par les ongulés 
sauvages lorsqu’ils broutent les bour-
geons ou les jeunes rameaux des arbres 
et arbustes. Dans l’IFN, seul est relevé 
l’abroutissement de la pousse terminale 
des arbres de la jeune forêt jusqu’à 
130 cm de haut.

Accroissement (accroissement brut) Augmen-
tation du volume de bois. Dans l’IFN, on 
entend par accroissement l’accroisse-
ment brut. Il comprend l’augmentation du 
volume du bois de tige en écorce de tous 
les arbres et arbustes avec un diamètre  
à hauteur de poitrine (DHP) d’au moins 
12 cm ayant survécu entre deux inven-
taires, le volume du bois de tige en 
écorce du passage à la futaie, et l’aug-
mentation modélisée du volume du bois 
de tige en écorce des pertes durant  
la moitié de la période d’inventaire. Voir 
Accroissement net.

Accroissement brut Voir Accroissement.
Accroissement net Accroissement (accroisse-

ment brut) après déduction du volume de 
la mortalité.

Acidité (du sol) Degré d’acidité du sol, exprimé 
par la valeur du pH (concentration en ions 
hydrogènes).

Âge dominant (Âgedom) Âge moyen par hec-
tare des 100 plus gros arbres et arbustes.

Âge du peuplement Dans l’IFN, âge du peuple-
ment principal dans le peuplement  
déterminant, établi par estimation de l’âge 
ou par comptage des cernes ou des  
verticilles. Voir aussi Âge d’un arbre.

Appréciation Estimation raisonnée d’un critère, 
dans l’IFN en considérant les définitions 
du manuel d’instruction IFN.

Assortiment Produit ligneux de dimensions et  / 
ou de qualité définies par des conven-
tions dans le commerce des bois. Dans 
l’IFN, les assortiments de bois ronds po-
tentiellement exploitables sont calculés 
sur la base de dimensions du tronc modé-
lisées (diamètre moyen, diamètre au petit 
bout, longueur).

Billon Terme courant pour désigner les bois 
courts. 

Biocénose Communauté de végétaux et  
d’animaux qui vivent et se reproduisent 
dans un habitat particulier (biotope) en  
raison d’exigences environnementales  
similaires et de dépendances unilatérales 
ou mutuelles. 

Biodiversité (diversité biologique) Diversité 
des végétaux, des animaux et des autres 
organismes dans toutes leurs formes  
d’organisation, comprenant donc la diver-
sité génétique, la diversité des espèces  
et celle des écosystèmes ainsi que les 
processus qui interagissent.

Biomasse Masse vive et morte des végétaux, 
aérienne et souterraine.

Biotope Habitat homogène qui se différencie 
des alentours et dans lequel on rencontre 
une communauté adaptée de végétaux  
et d’animaux (biocénose).

Bois courts Selon les Usages suisses du com-
merce du bois brut (Économie forestière 
Suisse et al. 2010), assortiment de bois de 
3 à 6 m de long. Aussi appelés billons. 
Voir aussi Bois longs, Bois mi-longs, Bois 
ronds.

Bois de tige Bois de la tige d’un arbre en 
écorce, de l’empattement jusqu’à la cime 
(sans les branches). Il se divise en bois 
fort de tige et menu bois de tige, dans 
l’IFN mesuré sans écorce. Voir aussi 
fig. 049.

Bois des branches Bois formé des ramifications 
latérales de la tige, qui se classe en  
bois fort des branches et menu bois des 
branches. Voir aussi fig. 049.

Bois fort Bois de la tige et des branches d’un 
diamètre d’au moins 7 cm, dans l’IFN en 
principe en écorce.

Bois fort de tige Bois de tige d’un diamètre d’au 
moins 7 cm. Dans l’IFN, généralement en 
écorce. Voir aussi fig. 049.

Bois fort des branches Bois des branches avec 
un diamètre minimum de 7 cm, dans l’IFN 
en écorce. Voir aussi fig. 049.

Bois longs Selon les Usages suisses du com-
merce du bois brut (Économie forestière 
Suisse et al. 2010), assortiment de bois de 
15 à 22 m de long. Voir aussi Bois courts, 
Bois mi-longs, Bois ronds.

Bois mi-longs Selon les Usages suisses du 
commerce du bois brut (Économie fores-
tière Suisse et al. 2010), assortiment de 
bois de 6,5 à 14,5 m de long. Voir aussi 
Bois longs, Bois courts, Bois ronds.

Bois mort Arbres et arbustes morts à terre ou 
sur pied. Voir Arbre sec sur pied, Surface 
terrière du bois mort, Volume de bois 
mort.

Bois mort LIS Dans l’IFN, bois mort à terre d’au 
moins 7 cm de diamètre qui ne peut être 
attribué à aucun arbre échantillon.

Bois ronds Dans l’IFN, selon les Usages suisses 
du commerce du bois brut (Économie  
forestière Suisse et al. 2010), assortiment 
de bois de tige sans écorce et sans 
souche qui peuvent être répartis en  
assortiments. Voir aussi Bois courts, Bois 
mi-longs, Bois longs.

Boisement Terme général désignant un peuple-
ment d’arbres ou d’arbustes sur une sur-
face forestière. L’IFN relève également les 
boisements à l’extérieur de la surface  
forestière.

Arbre Plante présentant un tronc lignifié et verti-
cal, et qui peut mesurer plus de 5 m de 
haut si sa croissance n’est pas perturbée.

Arbre échantillon Arbre faisant partie de 
l’échantillon d’un inventaire. Dans l’IFN, 
arbre ou arbuste sur pied ou à terre, vif  
ou mort, avec un diamètre à hauteur de 
poitrine (DHP) d’au moins 12 cm, et situé 
sur une placette d’échantillonnage de  
l’inventaire forestier national.

Arbre échantillon de tarif Arbre échantillon sur 
lequel des mesures supplémentaires 
(p. ex. hauteur de l’arbre, diamètre à 7 m 
de hauteur [d7]) sont effectuées pour le 
calcul du tarif et la correction du biais de 
l’estimation du volume.

Arbre entier Arbre transporté avec les branches 
hors du peuplement et façonné (ébranché 
et débité en assortiments) à la machine 
une fois sur la route forestière. En plus du 
bois de tige, on exploite aussi les chutes 
de tronçonnage, les branches, l’écorce et 
éventuellement les aiguilles.

Arbre sec sur pied Arbre mort sur pied, dans 
l’IFN arbre ou arbuste mort à partir de 
12 cm de diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP).

Arbuste Plante ligneuse vivace, au tronc ramifié 
dès sa base et qui ne dépasse pas 5 m de 
hauteur.

Association forestière Association végétale 
dominée par des arbres.

Association végétale Unité du classement de  
la végétation, définie sur la base de la 
flore et caractérisée par la présence de 
certaines espèces végétales.
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Bosquet Boisement situé hors de la surface  
forestière définie, comprenant dans l’IFN 
les haies et bosquets champêtres, les 
boisés des rives et des cours d’eau, les  
rideaux-abris, les boisés d’altitude, les 
bosquets dans les parcs et les bandes 
boisées.

Branche gourmande Rameau pluriannuel issu 
d’un bourgeon dormant le long du tronc, 
souvent en réaction après une mise en  
lumière brusque, des blessures ou une 
forte réduction latérale du houppier. Les 
chênes, les peupliers, les ormes, les 
érables, les frênes, les mélèzes et les  
sapins ont tendance à former des gour-
mands, dont certains se développent en 
branches gourmandes.

Bûcheronnage Abattage et façonnage d’un 
arbre. Le façonnage consiste à ébrancher 
un arbre et à le débiter en assortiments.

Caractère naturel de la proportion de rési-
neux Concordance de la proportion  
actuelle de résineux d’un boisement avec 
la proportion naturelle postulée de la  
végétation naturelle potentielle (VNP). 
Dans l’IFN, le caractère naturel est évalué 
uniquement pour les boisements situés 
dans l’aire des forêts de feuillus.

Châblage Débardage du bois avec des outils 
manuels en utilisant la gravitation.

Charge par essieu Partie de la masse totale 
(masse nette et masse du chargement) 
d’un véhicule attribuable à un essieu ou  
à un ensemble de roues de ce véhicule. 
Les routes (forestières) sont généralement 
dimensionnées en fonction de la charge 
par essieu des véhicules utilisés.

Chêne (essence principale) Toutes les espèces 
du genre Quercus : Q. petraea, Q. robur,  
Q. cerris, Q. pubescens, Q. rubra.

Cime (d’un arbre) Partie la plus haute d’un arbre 
ou d’un arbuste.

Coûts potentiels de récolte Estimation des 
coûts pour la mise à disposition du bois, 
calculés à l’aide de modèles basés sur  
les caractéristiques des arbres, du peu-
plement et de la station ainsi que sur des 
critères spécifiques de récolte et des 
coûts unitaires.

Critère (de Forest Europe) Élément du système 
d’objectifs défini par Forest Europe, la 
Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe, pour évaluer la  
gestion durable des forêts. Le système 
d’objectifs comprend six critères ;  
l’évaluation de la réalisation des objectifs 
est basée sur des indicateurs. L’IFN rend 
compte selon ce système, c’est pourquoi 
les résultats de l’IFN sont structurés selon 
les six critères « ressources forestières », 
« santé et vitalité », « production de bois », 
« diversité biologique », « forêt de protec-
tion » et « socio-économie ».

Culture d’arbres, ligniculture Boisement com-
posé d’une seule essence (monoculture), 
cultivé selon des méthodes agricoles  
(travail du sol, plantation mécanisée,  
fumure), entretenu par des éclaircies 
schématiques et exploité avec des temps 
de révolution assez courts.

Danger naturel Processus naturel susceptible 
de mettre en danger la population ou les 
biens matériels. La gestion des forêts  
protectrices se concentre sur les dangers 
naturels suivants  : les avalanches, les 
chutes de pierres, les glissements de ter-
rain, les coulées de boue, les processus 
d’écoulement liés aux eaux courantes 
(laves torrentielles, débordements avec 
dépôts, érosion des berges). Voir aussi 
Forêt protectrice.

Débardage Transport hors route du bois abattu, 
sous forme d’arbre entier ou d’assorti-
ments, du lieu d’abattage à la route  
à camions la plus proche, à partir de  
laquelle le transport se poursuit par  
camions.

Définition de la forêt Base de décision pour  
délimiter la forêt et les surfaces hors forêt. 
Dans l’IFN, les critères suivants sont déter-
minants  : degré de recouvrement minimal 
de 20 %, largeur minimale (25 à 50 m de 
largeur de forêt, selon le degré de recou-
vrement). Voir aussi 1.2.

Défrichement Changement durable ou tempo-
raire de l’affectation du sol sur l’aire fores-
tière, même s’il s’agit de surfaces non  
boisées.

Dégât d’écorçage Dégât causé par les cerfs 
lorsqu’ils dénudent le bois d’arbres et 
d’arbustes en arrachant leur écorce.

Dégât de frayure Dégât à l’écorce causé par les 
chevreuils ou les cerfs lorsqu’ils frottent 
leurs bois nouvellement formés contre 
des arbres ou des arbustes pour les  
débarrasser du velours.

Dégât de gibier Dégâts aux arbres causés  
par les ongulés sauvages  : dégâts  
d’écorçage, de frayure, d’estocade ou 
d’abroutissement.

Dégâts à la jeune forêt Perturbation de la jeune 
forêt causée par des facteurs biotiques ou 
abiotiques. Dans l’IFN, les dégâts dus par 
exemple à l’abroutissement, aux maladies 
fongiques, à la reptation de la neige ou à 
la récolte des bois sont enregistrés dans 
le cadre du relevé de la jeune forêt.

Classe d’âge Agrégation de tous les peuple-
ments d’âges semblables (équiennes) 
d’une entreprise ou d’une région fores-
tière en classes de 10 ou 20 ans, comme 
base pour le contrôle de la durabilité  
forestière dans la futaie traitée par coupe.

Collectif Communauté d’arbres comprimés sur 
une petite surface, avec des hauteurs  
différentes et un houppier formant un long 
manteau commun. Voir aussi Structure  
par collectifs.

Compas forestier Instrument permettant de 
mesurer le diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) dans le cadre d’un inventaire.  
Synonymes  : calibre forestier, pince. Voir 
Seuil d’inventaire.

Constitution de la forêt Description quantitative 
de l’état de la forêt, selon le nombre de 
tiges, le volume, les essences, la structure 
du peuplement, le stade de développe-
ment, le degré de fermeture, etc.

Conversion Changement de régime d’un peu-
plement à l’aide d’éclaircies en utilisant  
le boisement existant. La conversion la 
plus fréquente est celle du taillis ou du 
taillis-sous-futaie en futaie ; on rencontre 
aussi celle des futaies uniformes en  
futaies étagées (éclaircie jardinatoire).

Cordon de buissons Bordure constituée de 
plantes ligneuses (à l’exclusion des  
arbustes nains) d’un diamètre à hauteur 
de poitrine (DHP) inférieur à 12 cm,  
et située à l’avant du manteau forestier.

Coupe de mise en lumière Prélèvement d’une 
partie des arbres dans la strate supérieure 
d’un peuplement de régénération en vue 
d’amorcer ou de favoriser la régénération 
naturelle.

Coupe définitive Voir Réalisation.
Coupe sanitaire Intervention sylvicole consis-

tant à éliminer les arbres renversés,  
endommagés, malades ou secs.
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Dégâts aux arbres Blessure ou maladie qui 
portent atteinte aux processus physiolo-
giques d’un arbre ou diminuent la valeur 
de son bois. Dans l’IFN, sont relevés les 
dégâts aux arbres échantillons tels que 
blessures corticales, bris de tronc,  
nécroses de l’écorce et écoulements de 
résine. 

Dégâts aux forêts Perturbation de la forêt  
causée par des facteurs biotiques ou 
abiotiques, entraînant la mort ou la  
perte massive de vitalité, de productivité 
ou de valeur des arbres ou d’autres  
composants de l’écosystème forestier. 
Dans l’IFN, les dégâts aux forêts sont  
évalués en fonction des caractéristiques 
Gravité des dégâts au peuplement et  
Dégâts étendus.

Dégâts étendus Destruction d’une surface de 
peuplements forestiers. Dans l’IFN, il s’agit 
de surfaces sur lesquelles des arbres sont 
morts ou ont été très fortement endom-
magés par un événement sur au moins 
10 % de la surface d’interprétation depuis 
l’inventaire précédent.

Degré de fermeture Expression de la concur-
rence entre les houppiers dans les  
peuplements réguliers. Dans l’IFN, on  
distingue les degrés comprimé, normal, 
lâche, aéré, clairiéré, en collectifs serrés, 
en collectifs normaux et à fermeture  
étagée.

Degré de mélange (photos aériennes) Propor-
tions des espèces ligneuses feuillues et 
résineuses composant la forêt. Dans l’IFN, 
le degré de mélange déterminé au moyen 
des photos aériennes indique la propor-
tion de feuillus dans la surface de houp-
piers des plantes ligneuses à partir d’une 
hauteur de 3 m. Voir aussi Degré de  
mélange (terrestre).

Diamètre dominant (DHPdom) Diamètre à hau-
teur de poitrine (DHP) moyen des 100 plus 
gros arbres par hectare, dans l’IFN des 
arbres et des arbustes à partir de 12 cm 
DHP.

Diamètre moyen (Dg) Moyenne des diamètres 
à hauteur de poitrine (DHP) de tous les 
arbres et arbustes mesurés d’un peuple-
ment, dans l’IFN, des arbres et arbustes  
à partir de 12 cm DHP.

Disparitions naturelles Arbres qui ont disparu 
naturellement entre deux inventaires 
consécutifs, par exemple en raison  
d’avalanches, de glissements de terrain 
ou d’incendies de forêt ; dans l’IFN, arbres 
et arbustes avec un diamètre à hauteur  
de poitrine (DHP) d’au moins 12 cm. Les 
disparitions naturelles sont une des  
composantes de la mortalité. Voir aussi 
Mortalité résiduelle.

Distance de débardage Distance totale sur  
laquelle le bois abattu doit être transporté 
à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de 
débardage, de la placette d’échantillon-
nage jusqu’à la route à camions, à partir 
de laquelle le transport se poursuit par  
camions.

Diversité biologique Voir Biodiversité.
Diversité des espèces ligneuses (lisière) Dans 

l’IFN, indicateur écologique pour évaluer 
les lisières forestières en fonction du 
nombre d’espèces ligneuses, la propor-
tion pondérée d’arbustes épineux et de 
bois blancs héliophiles à brève durée de 
vie (bouleaux, aulnes, peupliers, saules) 
ainsi que d’autres espèces ligneuses éco-
logiquement précieuses (p. ex. chênes, 
sorbier des oiseleurs).

Diversité des espèces ligneuses (peuplement)  
Dans l’IFN, indicateur écologique pour 
évaluer les peuplements forestiers en 
fonction du nombre d’espèces ligneuses 
et de la présence, dans la strate supé-
rieure du peuplement, d’espèces  
ligneuses avec une signification écolo-
gique particulière (saules, bouleaux, 
aulnes, peupliers indigènes, chênes,  
châtaignier, merisier, fruitiers sauvages et 
espèces de Sorbus).

Diversité structurelle de la lisière Indicateur 
servant à caractériser la structure verticale 
et horizontale de la lisière à partir des  
critères suivants  : structure, tracé et den-
sité de la lisière et largeur du manteau  
forestier, du cordon de buissons et de 
l’ourlet herbeux.

Diversité structurelle du peuplement Indica-
teur servant à caractériser le peuplement 
en tant qu’habitat à partir des paramètres 
suivants  : stade de développement, degré 
de fermeture, structure du peuplement, 
proportion de gros bois, gravité des dé-
gâts au peuplement, présence de lisière 
forestière ou de limite de peuplement, 
présence et type de trouées dans le peu-
plement, degré de recouvrement de la 
strate arbustive, degré de recouvrement 
des arbustes à baies, ainsi que présence 
de souches, de bois mort à terre, d’arbres 
secs sur pied et de tas de branches.

Drageon Pousse issue d’une racine (drageon 
racinaire) ou d’un rhizome.

Durabilité (forestière) Principe visant à mainte-
nir la pérennité de la forêt et de toutes ses 
fonctions. Idée fondamentale de la ges-
tion forestière durable.

Écart-type Racine carrée de la moyenne des 
carrés des différences entre les valeurs 
individuelles et leur moyenne. L’écart-type 
sert à mesurer la dispersion de la popula-
tion étudiée.

Degré de mélange (terrestre) Proportions des 
essences feuillues et résineuses compo-
sant le peuplement. Dans l’IFN, le degré 
de mélange déterminé au niveau terrestre 
est basé sur les proportions de la surface 
terrière des deux groupes d’essences. 
L’IFN distingue quatre classes  : résineux 
purs (91-100 % résineux), résineux mélan-
gés (51-90 % résineux), feuillus mélangés 
(11-50 % résineux), feuillus purs (0-10 % ré-
sineux). Voir Degré de mélange (photos 
aériennes).

Degré de recouvrement Rapport de la surface 
des projections des houppiers (sans tenir 
compte des recouvrements multiples) à la 
surface totale d’un peuplement ou d’une 
surface à évaluer. Contrairement au degré 
de couverture, il ne peut pas dépasser 
100 %.

Densité de la desserte Quotient de la longueur 
des routes à camions et de la surface  
forestière. La densité de la desserte est un 
critère habituel pour définir l’intensité de 
la desserte forestière d’un territoire.

Desserte forestière Installations et équipe-
ments qui servent principalement au 
transport des arbres abattus du lieu 
d’abattage au lieu de vente, c.-à-d. routes 
forestières et téléphériques (desserte 
principale), pistes à machines, layons de 
débardage, tranchées pour câbles et 
châbles (desserte fine).

Diamètre à 7 m de hauteur (d7) Diamètre du 
tronc d’un arbre, mesuré à 7 m du sol. Le 
d7 sert à calculer la fonction de volume.

Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) Diamètre 
du tronc, mesuré à 1,3 m du sol.

Diamètre au petit bout Diamètre du fin bout 
d’un bois rond.
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Échantillon Élément d’une population qui est 
choisi et relevé systématiquement ou au 
hasard. L’échantillon permet d’estimer  
des critères métriques ou catégorisés 
d’une population.

Éclaircie Mesure de soins et d’exploitation 
consistant à prélever certains arbres pour 
améliorer la structure, la stabilité et / ou  
la qualité du peuplement restant.

Éclaircie en forêt de montagne Intervention 
dans les forêts de montagne destinée à 
maintenir et améliorer la structure et la 
stabilité des peuplements et à promou-
voir la régénération.

Éclaircie en forêt permanente Intervention 
dans les forêts permanentes destinée à 
maintenir et améliorer leur structure et 
à promouvoir une régénération pérenne.

Éclaircie sélective Méthode d’éclaircie qui vise 
à favoriser les arbres présentant les carac-
téristiques désirées en éliminant leurs 
plus forts concurrents.

Écosystème Communauté fonctionnelle de vé-
gétaux, d’animaux et de microorganismes 
(biocénose) qui interagissent entre eux et 
avec leur environnement abiotique (bio-
tope). Voir aussi Écosystème forestier.

Écosystème forestier Écosystème marqué par 
la présence d’arbres.

Écotone Zone située entre différentes associa-
tions végétales ou biotopes (biotope de 
lisière ou de transition). Les écotones 
constituent un habitat pour les espèces 
des biotopes voisins et pour les espèces 
spécialisées de l’écotone lui-même. Voir 
aussi Valeur d’écotone de la lisière.

Effet protecteur (contre les dangers naturels) 
Capacité d’un boisement d’empêcher la 
formation d’un ou de plusieurs dangers 
naturels ou d’en atténuer les impacts. Voir 
aussi Effets de la forêt, Forêt protectrice.

Espèce arbustive Dans l’IFN, espèce figurant en 
tant qu’arbuste dans la liste des espèces 
ligneuses de l’inventaire concerné. 

Espèce envahissante Voir Espèce introduite 
envahissante.

Espèce exotique Espèce introduite suite à une 
intervention humaine (délibérée ou non) 
dans des habitats situés en dehors de son 
aire de répartition naturelle. L’appellation 
« exotique » selon l’ordonnance sur l’utili-
sation d’organismes dans l’environne-
ment (Ordonnance sur la dissémination 
dans l’environnement, ODE ; RS 814.911) 
se réfère aux espèces qui ne proviennent 
pas des pays de la zone UE / AELE. Voir 
aussi Espèce introduite, Néophyte.

Espèce introduite Espèce introduite suite à une 
intervention humaine (délibérée ou non) 
dans des habitats hors de son aire de  
répartition naturelle. Voir aussi Espèce 
exotique, Néophyte.

Espèce introduite envahissante Espèce intro-
duite dont on sait ou dont on peut raison-
nablement supposer qu’elle se propage 
en Suisse, et qui est susceptible de former 
des populations si denses qu’elle pourrait 
nuire à la biodiversité et à son utilisation 
durable, ou mettre en danger les êtres  
humains, les animaux ou l’environnement.

Espèce ligneuse Espèce végétale avec un axe 
lignifié, c.-à-d. espèce d’arbre ou d’ar-
buste. Dans l’IFN, toutes les espèces indi-
gènes d’arbres ou d’arbustes (sans les  
arbustes nains), ainsi que quelques  
espèces ou genres introduits sont relevés. 
Dans les analyses, les espèces ligneuses 
sont souvent regroupées en essences 
principales, les espèces d’arbres plus 
rares et les espèces d’arbustes étant  
regroupées dans les catégories « autres 
résineux » et « autres feuillus ».

Espèce menacée Espèce reconnue par un  
procédé objectif (établissement de listes 
rouges nationales) comme étant « forte-
ment menacée » ou « menacée ».

Essence Dans l’IFN, espèce végétale figurant 
sur la liste des espèces ligneuses. Cette 
liste comprend tous les arbres et arbustes 
indigènes (sans les arbustes nains) ainsi 
que certaines espèces ou genres intro-
duits. Pour l’interprétation des données, 
les essences sont généralement regrou-
pées dans les dix genres les plus impor-
tants (essences principales).

Essence dominante Dans l’IFN, essence qui 
présente la plus grande surface terrière 
sur une placette.

Essence indigène Essence naturellement  
présente dans une région depuis des  
millénaires.

Essence introduite Essence introduite suite à 
une intervention humaine (délibérée ou 
non) dans des habitats hors de son aire de 
répartition naturelle. Voir aussi Espèce 
exotique, Néophyte.

Essence pionnière Essence souvent présente 
dans les premiers stades de succession 
et ayant les caractéristiques suivantes  : 
fructification annuelle, formation de nom-
breuses graines qui se dispersent facile-
ment, faible tolérance à l’ombre, grande 
tolérance aux conditions climatiques ex-
trêmes (gel, sécheresse, vent, insolation), 
croissance rapide en jeunesse, courte 
durée de vie.

Effets de la forêt Effets déployés par la forêt en 
tant que forme végétale sur l’environne-
ment abiotique (sol, air, etc.) et biotique 
(faune, flore, population humaine). Les  
effets d’une forêt dépendent de l’étendue 
de celle-ci, de sa répartition, de sa struc-
ture et de son mélange d’essences.

Empattement Dans l’IFN, partie du tronc entre 
la surface du sol et 0,5 m de hauteur.

Enquête Collecte de données au moyen d’un 
questionnaire. Pour les placettes de 
l’IFN4, des informations concernant les 
fonctions forestières, la desserte, l’origine 
de la forêt, l’utilisation de la forêt, les coûts 
de récolte et de débardage, la méthode 
de récolte et les moyens de débardage 
utilisés ont été recueillies auprès des ser-
vices forestiers 

Ensemble analysé Dans l’IFN, part de la surface 
forestière qui satisfait à certains critères  
et pour laquelle on désire formuler une in-
terprétation statistique, par exemple 
« forêt accessible sans la forêt buisson-
nante ».

Épicéa (essence principale) Toutes les  
espèces du genre Picea : P. abies, P. sp.

Érable Toutes les espèces du genre Acer  :  
A. pseudoplatanus, A. platanoides,  
A. campestre, A. opalus.

Érosion Abrasion des sols par l’action de l’eau 
ou du vent. Dans l’IFN, seules les surfaces 
érodées supérieures à 100 m2 sont rele-
vées.

Erreur d’échantillonnage Différence aléatoire 
entre les valeurs estimées de l’échantillon 
(p. ex. la moyenne) et les valeurs réelles 
d’une population. On l’évalue au moyen 
de l’erreur standard.

Erreur standard Écart-type de grandeurs statis-
tiques (p. ex. la moyenne). L’erreur stan-
dard est généralement estimée à partir de 
la variance des valeurs observées.
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Essence principale Dans l’IFN, un des dix plus 
importants genres ou essences indi-
gènes  : épicéa (Picea sp.), sapin (Abies 
sp.), pin (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus 
mugo), mélèze (Larix sp.), arole (Pinus 
cembra), hêtre (Fagus sylvatica), érable 
(Acer sp.), frêne (Fraxinus sp.), chêne 
(Quercus sp.) et châtaignier (Castanea  
sativa). Toutes les autres essences sont 
agrégées sous la dénomination « autres 
résineux » ou « autres feuillus ».

Étage (du peuplement) Voir Strate (du peuple-
ment).

Étage de végétation Ensemble des stations 
ayant des conditions phytosociologiques 
semblables en considérant les facteurs 
stationnels déterminants, notamment  
l’altitude.

Exigences de stabilité Paramètres structurels 
utilisés dans les forêts protectrices 
comme objectifs pour réduire suffisam-
ment les effets des dangers naturels. Ils 
se basent sur les conceptions relatives à 
la structure et la stabilité des forêts natu-
relles et sont différenciés selon les types 
de stations (associations forestières) et  
les dangers naturels. Dans l’IFN, les exi-
gences de stabilité ont servi à définir des 
critères qualitatifs pour la structure du 
peuplement en fonction de ces objectifs. 
Ces critères sont appliqués pour évaluer 
la conservation des effets protecteurs à 
moyen et long terme.

Exploitation accessoire Prélèvement de  
produits forestiers non ligneux (PFNL), 
p. ex. litière, résine, baies, champignons, 
gibier, gravier.

Exploitation forcée Exploitation non planifiée 
causée par des dégâts abiotiques (neige, 
tempête) ou biotiques (p. ex. scolytes). 
Voir Coupe sanitaire.

Fertilité de la station Capacité de production 
d’une station, indépendante du boise-
ment existant. Dans l’IFN, la fertilité de la 
station est regroupée en quatre classes 
de production totale (PT).

Feuillus Ensemble de toutes les espèces li-
gneuses de feuillus, c’est-à-dire les arbres 
et arbustes feuillus. Par conséquent, les 
analyses de l’IFN se réfèrent aux espèces 
ligneuses feuillues et résineuses et non 
aux arbres feuillus et résineux.

Fonction de protection Voir Fonctions fores-
tières, Forêt protectrice.

Fonction de volume Formule pour cuber un 
arbre à l’aide de plusieurs grandeurs  
mesurées. Dans l’IFN, on utilise le dia-
mètre à hauteur de poitrine, le diamètre à 
7 m de hauteur et la hauteur de l’arbre.  
Les fonctions de volume sont dévelop-
pées à partir d’arbres échantillons mesu-
rés à terre sur des placettes d’essais de 
productivité forestière. À l’aide des trois 
grandeurs relevées, les fonctions de  
volume permettent de déterminer assez 
précisément le volume du bois de tige 
d’un arbre.

Fonction récréative Voir Fonctions forestières.
Fonctions forestières Dans l’IFN, exigences de 

la société que la forêt satisfait ou peut  
satisfaire. Les principales fonctions fores-
tières sont la protection contre les  
dangers naturels, la production de bois, la 
protection de l’eau potable, la protection 
de la nature et la récréation.

Forêt Écosystème couvert en permanence 
d’arbres. L’organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
parle de forêt lorsque le degré de  
recouvrement est d’au moins 10 % et la 
superficie de plus de 0,5 ha, et que les 
arbres peuvent atteindre au moins 5 m de 
hauteur. Dans l’IFN, sont considérées 
comme forêts les surfaces qui répondent 
à la définition de l’IFN.

Forêt accessible sans la forêt buissonnante  
Placettes d’échantillonnage forestières 
accessibles et couvertes à moins de deux 
tiers par des arbustes. Ensemble analysé 
le plus important pour évaluer les états 
dans l’IFN.

Forêt accessible sans la forêt buissonnante 
IFN3 / IFN4 Placettes d’échantillonnage 
forestières accessibles et couvertes à 
moins de deux tiers par des arbustes, et 
qui ont été relevées à la fois dans l’IFN3  
et l’IFN4. Ensemble analysé le plus impor-
tant pour évaluer les modifications dans 
l’IFN4.

Forêt buissonnante Surface forestière dont le 
peuplement déterminant est couvert à 
plus de deux tiers d’arbustes. Il s’agit en 
particulier des forêts d’aulnes verts et de 
pins rampants, mais aussi des forêts de 
noisetiers et de boisements similaires.

Forêt de montagne Dans l’IFN, forêt des zones 
supérieures (étages de végétation monta-
gnard supérieur et subalpin).

Forêt jardinée Forêt à structure étagée dans  
laquelle des arbres de toutes les classes 
de diamètre se côtoient, et où l’on  
pratique toujours le même type d’inter-
vention, à savoir le jardinage.

Forêt naturelle Forêt issue de la régénération 
naturelle et qui se développe librement 
depuis longtemps sans intervention  
humaine. Dans l’IFN, forêt qui n’a pas été 
gérée ou pâturée par du bétail depuis plus 
de 100 ans, qui est issue d’une régénéra-
tion naturelle pure et qui contient une  
proportion de résineux proche de l’état 
naturel.

Exploitation forestière Prélèvement de bois et 
d’arbres (par des interventions sylvicoles) 
ou d’autres ressources forestières (p. ex. 
résine, graines).

Exploitations Dans l’IFN, volume du bois de tige 
de tous les arbres et arbustes avec un dia-
mètre à hauteur de poitrine (DHP) d’au 
moins 12 cm qui ont été exploités lors 
d’interventions sylvicoles entre deux in-
ventaires consécutifs. Les exploitations 
sont calculées à partir du volume de bois 
de tige en écorce des arbres et arbustes 
exploités au moment du premier inven-
taire et de l’augmentation modélisée du 
volume de bois de tige en écorce pen-
dant la moitié de la période d’inventaire.

Exploitations de bois fort Volume de bois fort 
exploité. Dans l’IFN, les exploitations de 
bois fort – comme celles de bois rond – 
sont calculées selon une méthode diffé-
rente de celle utilisée pour l’accroisse-
ment, les exploitations et la mortalité. Elles 
correspondent au bois fort de tige (sans 
écorce ni souche) et au bois fort des 
branches (en écorce) des arbres et  
arbustes d’un diamètre à hauteur de  
poitrine (DHP) de 12 cm ou plus exploités 
entre deux inventaires. Les exploitations 
de bois fort sont une estimation de la 
quantité de bois valorisable. Elles se  
rapprochent le plus des exploitations 
selon la statistique forestière.

Facteur stationnel Agent extérieur de l’environ-
nement vivant (biotique) ou inerte (abio-
tique) exerçant une influence sur les vé-
gétaux. Les facteurs stationnels primaires 
(eau, chaleur, lumière, facteurs chimiques 
et mécaniques) agissent directement sur 
les végétaux, les facteurs secondaires 
(climatiques, orographiques, pédolo-
giques, biotiques) agissent indirectement.
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Forêt primaire Forêt dont les utilisations  
humaines antérieures ne sont ni connues 
ni reconnaissables ou étaient si insigni-
fiantes et si anciennes qu’elles n’ont au-
cune influence identifiable sur le mélange 
d’essences, la structure, la quantité de 
bois mort et la dynamique actuelles de la 
forêt.

Forêt privée Forêt appartenant à des particu-
liers ou à des collectivités de droit privé. 

Forêt protectrice Forêt qui assure une fonction 
de protection, indépendamment d’éven-
tuelles autres fonctions forestières. L’effet 
protecteur englobe généralement la  
protection contre les dangers naturels,  
la protection de l’eau potable et des sols, 
la protection contre le vent et le bruit, et  
la protection visuelle. Dans l’IFN, le terme 
fait référence à la protection de l’eau  
potable et à la protection contre les dan-
gers naturels. 

Forêt protectrice IFN4 (protection contre les 
dangers naturels) Surface répondant à 
la définition de la forêt de l’IFN et qui  
est située dans le périmètre des forêts 
protectrices selon SilvaProtect-CH (état 
2013). Les forêts situées dans le périmètre 
des forêts protectrices selon SilvaProtect- 
CH peuvent protéger un enjeu reconnu 
contre un danger naturel ou réduire les 
risques que ce dernier implique (Losey et 
Wehrli 2013). 

Forêt publique Forêt qui appartient à un orga-
nisme de droit public, c.-à-d. forêt de la 
Confédération, des cantons, des com-
munes politiques, des bourgeoisies ou 
des corporations de droit public. Voir 
Forêt privée.

Formation forestière Dans l’IFN, désigne un  
ensemble de types de stations ou  
d’associations forestières regroupées en 
une unité plus large, p. ex. les hêtraies.

Gestion forestière durable La gestion durable 
des forêts signifie la gestion et l’utilisation 
des forêts d’une manière et avec une  
intensité telles qu’elles maintiennent leur 
diversité biologique, leur productivité, leur 
capacité de régénération, leur vitalité et 
leur capacité à satisfaire, actuellement et 
à l’avenir, les fonctions écologiques,  
économiques et sociales pertinentes, 
sans porter préjudice à d’autres éco  
systèmes (selon Forest Europe).

Gravité des dégâts Indicateur pour évaluer les 
dégâts aux arbres isolés ou aux peuple-
ments, dans l’IFN, dérivé des dégâts aux 
arbres échantillons.

Gros bois Arbre d’un diamètre à hauteur de  
poitrine (DHP) supérieur à 50 cm.

Hauteur dominante (hdom) Hauteur moyenne 
des 100 plus gros arbres par hectare.  
Rapportée à l’âge du peuplement de 
50 ans, la hauteur dominante représente, 
dans les tables de production suisses, 
l’indice de fertilité.

Houppier Partie de l’arbre couverte d’aiguilles 
ou de feuilles, allant de la première 
branche verte (branches gourmandes non 
comprises) à la cime (pousse terminale 
de l’arbre). Aussi appelé couronne.

Indicateur Grandeur simple et mesurable  
(grandeur test) pour des systèmes, des 
processus ou des états complexes. Dans 
l’IFN, les indicateurs sont des caractéris-
tiques avec un contenu informatif particu-
lier en relation avec les critères spéci-
fiques utilisés pour le contrôle de la ges-
tion durable.

Indice de densité du peuplement (Stand Den-
sity Index SDI) Mesure de la densité 
d’un boisement calculée à partir du 
nombre de tiges par hectare (dans l’IFN, 
arbres et arbustes à partir de 12 cm de 
diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) et 
du diamètre moyen (Dg). Pour un seuil  
d’inventaire fixé à 0 cm, le SDI est large-
ment indépendant de la fertilité de la  
station, du mélange d’essences et de 
l’âge du peuplement.

Indice de fertilité Mesure de la production d’un 
peuplement, établie dans des tables de 
production à l’aide de l’âge du peuple-
ment et de sa hauteur. Dans les tables de 
production suisses, cet indice correspond 
à la hauteur dominante d’une essence à 
50 ans.

Intensité critique d’abroutissement Intensité 
d’abroutissement au-dessus de laquelle il 
faut s’attendre à des pertes d’arbres.

Intensité d’abroutissement Proportion d’arbres 
et d’arbustes dont la pousse terminale  
ou le bourgeon terminal ont été abroutis 
par les ongulés sauvages au cours de 
l’année précédente.

Intervention (sylvicole) Terme regroupant les 
mesures sylvicoles dans le peuplement, 
principalement les soins à la jeune forêt, 
les éclaircies et la régénération.

Inventaire forestier Relevé périodique de ca-
ractéristiques d’arbres et de peuplements 
servant de base pour le suivi des forêts  
et la planification forestière à l’échelle de 
l’entreprise, du canton ou du pays.

Jardinage Intervention sylvicole dans la forêt 
jardinée. Exploitation pied par pied qui 
vise simultanément les objectifs suivants  : 
récolte des bois mûrs, sélection des 
arbres de valeur, conservation de la struc-
ture étagée du peuplement sur de petites 
surfaces, et régénération.

Forme de forêt Les formes fondamentales sont 
la futaie (régulière, irrégulière, d’aspect 
jardiné), le taillis-sous-futaie, le taillis et, 
comme formes spéciales, la selve et les 
cultures d’arbres. Dans l’IFN, ces formes 
servent à définir les types de forêt.

Franc-pied Arbre issu d’une graine (multiplica-
tion générative).

Frêne (essence principale) Toutes les espèces 
du genre Fraxinus : F. excelsior, F. ornus.

Futaie Stade de développement dans la futaie 
régulière. Dans l’IFN, peuplement avec un 
diamètre dominant (DHPdom) supérieur  
à 30 cm. On distingue la jeune futaie  
(31-40 cm DHPdom), la futaie moyenne  
(41-50 cm DHPdom) et la vieille futaie  
(> 50 cm DHPdom).

Futaie Forme de forêt dans laquelle les arbres 
sont principalement issus de francs-
pieds, c’est-à-dire qu’ils résultent d’une 
multiplication générative (à partir de 
graines).

Futaie d’aspect jardiné Futaie à structure éta-
gée, sans stade de développement domi-
nant (stade de développement mélangé) 
ou futaie à une ou plusieurs strates avec 
une structure par collectifs d’arbres.

Futaie irrégulière Futaie à une ou plusieurs 
strates, avec un stade de développement 
mélangé. Forme intermédiaire entre la fu-
taie régulière et la futaie d’aspect jardiné.

Futaie régulière Futaie composée de peuple-
ments homogènes, de surfaces délimi-
tées, avec une structure en strates, dans 
laquelle les arbres formant le peuplement 
(peuplement principal) présentent des 
diamètres à hauteur de poitrine (DHP)  
similaires et peuvent donc être classés 
dans le même stade de développement. 

Géant Arbre particulièrement imposant. Dans 
l’IFN, arbre avec un diamètre à hauteur de 
poitrine (DHP) de plus de 80 cm.
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Jeune forêt Peuplement dans les stades de dé-
veloppement recrû / fourré et bas-perchis. 
Dans l’IFN, tous les peuplements avec un 
diamètre dominant (DHPdom) inférieur à 
12 cm sont comptabilisés comme jeunes 
forêts.

Largeur minimale (pour la définition de la 
forêt) Limite inférieure de la largeur d’un 
boisement considéré comme forêt. Dans 
l’IFN, cette largeur dépend du degré de 
recouvrement.

Layon de débardage Tranchée non boisée, 
aménagée sans travaux de terrassement 
dans les terrains accessibles aux tracteurs 
pour le transport de bois jusqu’à la route 
forestière la plus proche.

Limite de la forêt Zone séparant la forêt fermée 
des collectifs d’arbres dispersés ou  
des arbres isolés, et dont l’emplacement 
dépend des conditions stationnelles.

Line-intersect sampling (LIS) Méthode de  
relevé, appliquée dans l’IFN au bois mort 
à terre. Voir aussi Bois mort LIS.

Lisière Domaine de transition ou limite entre la 
forêt et d’autres éléments du paysage.  
La lisière comprend le manteau forestier, 
le cordon de buissons et l’ourlet herbeux. 
Voir Écotone.

Manteau forestier Partie de la lisière constituée 
d’arbres isolés ou de lignées étagées 
d’arbres typiques de bordure (houppier 
déséquilibré et plutôt long) à partir de 
12 cm de diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP), y compris la strate arbustive située 
en dessous.

Manuel d’instruction IFN Description détaillée 
du relevé sur le terrain des placettes avec 
les définitions des critères inventoriés ; 
pour l’IFN4, voir Keller (2013).

Masse de bois Volume de bois multiplié par la 
densité spécifique moyenne de l’essence.

Mortalité résiduelle Dans l’IFN, volume du bois 
de tige des arbres et arbustes avec un 
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d’au 
moins 12 cm, morts depuis l’inventaire 
précédent, et laissés sur la placette 
d’échantillonnage sous forme de bois 
mort. La mortalité résiduelle est une des 
composantes de la mortalité.

Néophyte Espèce végétale introduite intention-
nellement ou non après 1492 (découverte 
de l’Amérique par Christophe Colomb) 
dans un habitat situé en dehors de son 
aire de répartition naturelle. Les espèces 
végétales qui ont été introduites avant 
cette date, dans certains cas des siècles 
auparavant (p. ex. le châtaignier ou le 
noyer) sont appelées archéophytes. Voir 
aussi Espèce introduite, Espèce exotique.

Nombre de tiges Nombre d’arbres d’un peuple-
ment, absolu ou par unité de surface, gé-
néralement nombre de tiges par hectare. 
Dans l’IFN, seuls les arbres et arbustes vifs 
(sur pied et à terre) avec un diamètre à 
hauteur de poitrine (DHP) de 12 cm ou 
plus sont pris en compte. Voir aussi 
Nombre de tiges de bois mort, Nombre 
total de tiges.

Nombre de tiges de bois mort Dans l’IFN, 
nombre de tiges d’arbres et d’arbustes 
morts (sur pied et à terre) à partir de 12 cm 
de diamètre à hauteur de poitrine (DHP). 
Voir aussi Nombre de tiges, Nombre total 
de tiges.

Nombre de tiges de la jeune forêt Dans l’IFN, 
nombre de tiges des arbres vifs d’au 
moins 10 cm de haut et jusqu’à un dia-
mètre à hauteur de poitrine (DHP) de 
11,9 cm, en valeur absolue ou par unité de 
surface (généralement par hectare). 

Nombre total de tiges Dans l’IFN, nombre de 
tiges de tous les arbres et arbustes vifs et 
morts (sur pied et à terre) à partir de 12 cm 
de diamètre à hauteur de poitrine (DHP), 
en valeur absolue ou par unité de surface 
(généralement par hectare). Le nombre 
total de tiges est la somme du nombre de 
tiges et du nombre de tiges de bois mort.

Ongulés sauvages Terme regroupant les artio-
dactyles sauvages, et désignant dans 
l’IFN les cerfs, les chevreuils et les cha-
mois.

Ourlet herbeux Bande non exploitée ou seule-
ment de manière extensive, située en 
avant du manteau forestier et du cordon 
de buissons, qui fait la transition avec les 
zones de cultures intensives.

Pacage en forêt Patûrage de la forêt par le bé-
tail (vaches, génisses, chevaux, porcs, 
moutons ou chèvres). Le pacage consti-
tue une exploitation agroforestière.

Passage à la futaie Total du nombre de tiges ou 
du volume de tous les arbres et arbustes 
dont le diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) a franchi le seuil d’inventaire entre 
deux inventaires successifs.

Pâturage boisé Pâturage comportant des 
arbres forestiers et soumis à la législation 
forestière fédérale.

Perchis Stade de développement dans la futaie 
régulière. Dans l’IFN, peuplement avec un 
diamètre dominant (DHPdom) compris 
entre 12 et 30 cm.

Pertes Arbres qui, entre deux inventaires suc-
cessifs, ont été exploités, sont morts ou 
ont disparu. Dans l’IFN, arbres et arbustes 
avec un diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) d’au moins 12 cm.

Petit bois Dans l’IFN, bois fort de tige qui ne 
peut être attribué à une des six classes de 
bois ronds, au sens des Usages suisses 
du commerce du bois brut (Économie  
forestière Suisse et al. 2010).

Mélèze (essence principale) Toutes les  
essences du genre Larix : L. decidua,  
L. kaempferi.

Menu bois Bois des branches ou de la tige avec 
un diamètre inférieur à 7 cm en écorce. 
Voir aussi fig. 049.

Menu bois de tige Partie de la tige avec un  
diamètre inférieur à 7 cm en écorce. Voir 
aussi fig. 049.

Menu bois des branches Bois des branches 
avec un diamètre inférieur à 7 cm en 
écorce, aussi appelé ramilles. Voir aussi 
fig. 049.

Méthode de récolte Méthode employée lors de 
la récolte des bois. Elle caractérise d’un 
point de vue organisationnel et technique 
l’ensemble de la chaîne de travail – de 
l’abattage et du façonnage jusqu’au  
débardage.

Mode de régénération Type de création de 
peuplement. On distingue la régénération 
naturelle et la régénération artificielle.

Modèle Image de la réalité réduite aux compo-
santes jugées essentielles. Dans l’IFN, 
description, sous forme de formule  
mathématique ou de liaison logique, de la 
relation entre les critères relevés et ceux 
déduits (p. ex. fonction de volume), ou 
entre les critères relevés et leur évolution 
(p. ex. accroissement).

Mortalité Dans l’IFN, volume du bois de tige de 
tous les arbres et arbustes avec un  
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d’au 
moins 12 cm qui, entre deux inventaires 
successifs, sont morts naturellement 
(p. ex. chablis ou insectes) ou ont disparu 
(p. ex. avalanches), mais n’ont pas été  
exploités lors d’interventions sylvicoles. 
La mortalité est la somme des disparitions 
naturelles et de la mortalité résiduelle.
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Peuplement Ensemble d’arbres se distinguant 
nettement du voisinage par le mélange 
d’essences, l’âge ou la structure et mesu-
rant, dans l’IFN, au moins 5 ares.

Peuplement accessoire Strate du peuplement 
qui ne sert pas en premier lieu à la pro-
duction de bois. Les arbres dominés et 
surcimés sont souvent comptés dans 
cette strate.

Peuplement clairsemé Dans l’IFN, boisement 
présentant en permanence un degré de 
recouvrement compris entre 20 et 60 % 
en raison des conditions stationnelles ou 
à cause du type de gestion, p. ex. les pâ-
turages boisés et boisements à la limite 
supérieure de la forêt.

Peuplement de gros bois Dans l’IFN, peuple-
ment avec un diamètre dominant  
(DHPdom) supérieur à 50 cm ; correspond 
dans la futaie régulière au stade de déve-
loppement de la vieille futaie.

Peuplement de régénération (peuplement en 
phase de régénération) Peuplement 
dans lequel la régénération présente est 
d’une grande importance parce qu’elle 
formera très vraisemblablement le futur 
peuplement principal. Dans l’IFN, ce 
terme recouvre les recrûs / fourrés, la  
régénération sous abri et la futaie  
d’aspect jardiné.

Peuplement déterminant Dans l’IFN, peuple-
ment à l’intérieur de la surface d’interpré-
tation dans lequel se situe le centre de la 
placette. Il est déterminant pour le relevé 
des caractéristiques du peuplement dans 
l’IFN.

Peuplement mélangé Dans l’IFN, peuplement 
dans lequel la proportion de feuillus et 
celle de résineux sont chacune d’au 
moins 10 % de la surface terrière. Voir 
aussi Degré de mélange, Peuplement pur.

Plan de gestion Instrument de planification des 
exploitations forestières avec une période 
de validité de 10 à 20 ans. Il comprend 
une description de la forêt, une planifica-
tion des interventions sylvicoles et des 
quantités d’utilisation future (possibilité).

Plantation Activité consistant à mettre en terre, 
à leur emplacement définitif, des jeunes 
arbres ou arbustes issus de graines ou de 
boutures de manière à assurer leur crois-
sance. Par extension, surface issue de 
cette activité.

Plante de la jeune forêt Dans l’IFN, arbre ou  
arbuste d’au moins 10 cm de haut et 
jusqu’à un diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) de 11,9 cm.

Possibilité Exploitations prévues définies dans 
un document de planification forestière 
locale (par exemple le plan de gestion), 
exprimées en termes de quantité de bois 
exploitable et / ou de surface à traiter. 

Pousse Axe d’un tronc ou d’une branche  
portant des feuilles ou des aiguilles.

Pousse terminale Partie la plus élevée de l’axe 
du tronc portant des feuilles ou des  
aiguilles.

Pré-transport Transport de bois sur des routes 
d’accès limité pour les camions, à partir 
du point final du débardage (prochaine 
route à camions selon le réseau IFN) 
jusqu’au lieu de vente (place de dépôt, 
gare des chemins de fer).

Production totale (PT) Dans la futaie régulière, 
total du bois produit depuis la création du 
peuplement (somme des accroissements 
annuels en volume) ; correspond à la 
somme des exploitations préalables et du 
volume actuel. La production totale maxi-
male de matière sèche (kg / ha / an) est un 
critère pour la capacité de production 
d’une station, largement indépendant du 
mélange d’essences actuel.

Produits forestiers non ligneux (PFNL) Tous les 
produits de la forêt à l’exception du bois,  
à savoir les champignons, les animaux  
et les végétaux. Ils ont principalement  
utilisés pour l’alimentation humaine ou 
animale, ou comme plantes médicinales.

Protocole de Kyoto Protocole conclu en 1997 
qui fixe pour chaque État industrialisé des 
valeurs maximales contraignantes pour 
l’émission de gaz à effet de serre. Pour la 
période après 2020, un nouvel accord a 
été adopté lors de la Conférence de Paris 
de 2015 sur les changements climatiques, 
qui engage tous les États signataires à  
réduire ces émissions.

Quantité de bois mort Dans l’IFN, somme du 
volume de bois mort et du bois mort LIS.

Racine Partie souterraine de l’arbre avec un  
diamètre d’au moins 2 mm.

Rajeunissement Au sens strict, ensemble des 
jeunes arbres résultant d’un processus de 
régénération. Dans la pratique, rajeunisse-
ment et régénération s’emploient souvent 
indifféremment l’un pour l’autre. Voir  
Régénération.

Ramille Voir Menu bois des branches.
Rapport racine / pousse Rapport de la bio-

masse souterraine à la biomasse aé-
rienne.

Réalisation Exploitation complète du peuple-
ment restant. La réalisation permet de  
récolter les bois et de dégager une régé-
nération déjà présente ou de créer une 
jeune forêt. Aussi appelée coupe défini-
tive.

Reboisement Plantation d’arbres ou semis de 
graines dans le but de reboiser des  
surfaces hors forêt (non boisées ou  
insuffisamment boisées).

Peuplement principal Strate qui caractérise le 
peuplement et sur laquelle repose  
l’essentiel de la production de bois.  
À l’exception de la forêt buissonnante, le 
peuplement principal est généralement 
formé des arbres dominants et codomi-
nants. 

Peuplement pur Peuplement composé d’une 
seule essence ou avec une proportion 
écologiquement insignifiante d’autres  
essences.

Peuplement pur de feuillus Dans l’IFN, peuple-
ment avec une proportion de feuillus  
(en surface terrière) de 91 à 100 %.

Peuplement pur de résineux Dans l’IFN, peu-
plement avec une proportion de résineux 
(en surface terrière) de 91 à 100 %.

Pin (essence principale) Toutes les espèces  
du genre Pinus (hormis P. cembra)  :  
P. sylvestris, P. strobus, P. mugo, P. nigra.

Piste à machines Chemin non fondé, aménagé 
par des engins de chantier dans les  
terrains pentus (plus de 25 %) et qui sert 
pour le transport des bois du peuplement 
jusqu’à la route à camions.

Placette d’échantillonnage Dans l’IFN, partie 
de la surface forestière choisie de  
manière aléatoire ou systématique sur  
laquelle les caractéristiques des arbres, 
du peuplement et de la surface sont  
relevées. Les placettes de l’IFN4 se com-
posent d’une surface d’interprétation de 
50 m x 50 m pour l’appréciation des  
critères du peuplement, de deux cercles 
concentriques de 2 et 5 ares pour le  
relevé des arbres échantillons, de quatre 
cercles de taille variable pour le relevé 
des jeunes arbres, et de trois transects de 
10 m de long chacun pour le relevé du 
bois mort LIS. Voir fig. 004.

Placette permanente Placette installée pour 
des relevés périodiques.
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Récolte des bois Prélèvement des arbres. La  
récolte des bois comprend le bûcheron-
nage (abattage et façonnage) et le débar-
dage (transport jusqu’à une route).

Recrû / fourré Voir Stade de développement.
Recrutement Rajeunissement dans la forêt  

jardinée ou la forêt permanente. Dans 
l’IFN, tous les arbres en dessous du seuil 
d’inventaire de 12 cm de diamètre à  
hauteur de poitrine (DHP).

Régénération Dans l’IFN, ce terme désigne  
généralement l’ensemble des arbres et 
arbustes à partir de 10 cm de haut et 
jusqu’à un diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP) de 11,9 cm. 

Régénération (processus) Renouvellement de 
la forêt par des mesures sylvicoles dans le 
vieux peuplement (coupe secondaire ou 
réalisation) ou sur des surfaces réalisées. 
On distingue la régénération naturelle et 
la régénération artificielle. Les jeunes 
arbres résultant de ces mesures sont ap-
pelés rajeunissement.

Régénération artificielle Renouvellement de la 
forêt par semis ou plantation.

Régénération naturelle Collectif de jeunes 
arbres formé naturellement par ensemen-
cement ou multiplication végétative.

Régénération naturelle (processus) Renouvel-
lement de la forêt par ensemencement 
naturel ou multiplication végétative.

Régénération sous abri Régénération située 
sous le couvert des houppiers d’un vieux 
peuplement et qui doit former le futur 
peuplement principal. Dans l’IFN,  
ensemble analysé qui englobe tous les 
peuplements uniformes dans lesquels on 
a entrepris, au cours des 10 dernières  
années, des mesures pour engager ou 
encourager la régénération.

Réserve naturelle Zone gérée selon des objec-
tifs de protection en vue de protéger des 
habitats, des espèces animales ou végé-
tales.

Résineux Ensemble de toutes les espèces  
ligneuses de résineux, c.-à-d. les arbres et 
arbustes résineux. Par conséquent, les 
analyses de l’IFN se réfèrent aux espèces 
ligneuses feuillues et résineuses et non 
aux arbres feuillus et résineux.

Révolution Nombre planifié d’années entre la 
création d’un peuplement forestier et sa 
réalisation dans la futaie traitée par 
coupes.

Route à camions Route accessible aux  
camions. Les routes à camions selon la 
définition de l’IFN ont une largeur de 
chaussée minimale de 2,5 m et sont  
dimensionnées pour une charge par  
essieu de 10 t. Dans l’IFN4, les routes à 
camions ont été classées pour la pre-
mière fois en fonction de leur accessibilité 
pour différents types de camions. Les 
routes à camions selon la définition de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
doivent avoir une largeur de chaussée 
d’au moins 3 m et être accessibles pour 
des camions à 3 essieux d’un poids total 
d’au moins 26 t.

Sapin Toutes les espèces du genre Abies :  
A. alba Mill., autres A. sp.

Selve Pâturage avec des châtaigniers ou des 
noyers dispersés comme dans un parc, 
utilisé à la fois pour produire aussi bien du 
bois et des fruits que du foin ou pour  
servir de pâturage. En Suisse, les selves 
sont surtout répandues au Sud des Alpes.

Senior Dans l’IFN, arbre âgé d’au moins 200 ans.

Seuil d’inventaire Diamètre à hauteur de  
poitrine (DHP) minimum à partir duquel les 
arbres et arbustes sont inventoriés. Dans 
l’IFN, le seuil d’inventaire est fixé à 12 cm 
DHP pour les arbres échantillons, mais à 
0 cm pour les relevés dans la jeune forêt.

Soins Ensemble des mesures sylvicoles entre la 
création du peuplement et le début de la 
régénération. Dans l’IFN, intervention syl-
vicole dans la jeune forêt (soins culturaux).

Sol forestier Sol boisé avec des arbres fores-
tiers et dont la pédogénèse est ainsi  
influencée.

Souche Partie aérienne de l’arbre située en  
dessous du trait de coupe et d’une hau-
teur maximale de 1,3 m à partir du sol. 
Pour définir les composantes de l’arbre 
(fig. 049), on se base dans l’IFN sur une 
hauteur de souche de 0,3 m.

Stabilité du peuplement Résistance d’un peu-
plement aux perturbations. Dans l’IFN,  
estimation raisonnée de la stabilité méca-
nique à l’égard des contraintes abiotiques 
et biotiques au cours des 10 à 20 pro-
chaines années.

Stade de développement Étape dans l’évolu-
tion du peuplement, définie d’après les 
grandeurs moyennes ou dominantes  
(diamètre ou hauteur). En fonction du  
diamètre dominant (DHPdom), l’IFN dis-
tingue les stades de développement  
suivants  : le recrû / fourré (< 12 cm), le per-
chis (12-30 cm), la jeune futaie (31-40 cm), 
la futaie moyenne (41-50 cm) et la vieille 
futaie (> 50 cm).

Stand Density Index (SDI) Voir Indice de  
densité du peuplement (SDI).

Station Ensemble de toutes les influences  
auxquelles les organismes vivants sont 
soumis à un endroit donné.

Régime Concept sylvicole de soins, de récolte 
et de régénération des peuplements qui 
débouche sur les formes fondamentales 
de forêt (futaie, taillis-sous-futaie et taillis), 
caractérisées par leur mode spécifique 
de multiplication (génératif ou végétatif).

Région de forêt protectrice Unité d’interpréta-
tion permettant une analyse statistique-
ment pertinente pour les forêts protec-
trices. Les 6 régions de forêts protectrices 
sont formées à partir des 14 régions éco-
nomiques. Voir fig. 009 et tab. 212.

Région de production Région présentant des 
conditions de croissance et de produc-
tion du bois relativement homogènes. 
Dans l’IFN, la Suisse est divisée en cinq 
régions de production  : Jura, Plateau, 
Préalpes, Alpes et Sud des Alpes. Voir 
aussi Unité d’interprétation.

Région économique Unité d’interprétation qui 
permet une analyse statistiquement  
pertinente et différenciée par région des 
données de l’IFN. À cet effet, les 5 régions 
de production de l’IFN ont été divisées  
en 14 régions sur une base géographique 
et économique. Voir fig. 009.

Rejet de souche Pousse issue d’une souche 
après la coupe de l’arbre qu’elle suppor-
tait. Chez certaines essences, les rejets 
de souche peuvent être utilisés pour  
rajeunir le peuplement.

Relevé de contrôle Dans l’IFN, vérification, par 
la direction opérationnelle, du premier  
relevé sur une partie des placettes 
d’échantillonnage pour contrôler la  
qualité des données (utilisation et inter-
prétation correctes des instructions).  
Voir aussi Répétition du relevé.

Répétition du relevé Dans l’IFN, second relevé 
d’une partie des placettes, indépendant 
du premier, pour vérifier la qualité  
des données (reproductibilité). Voir aussi  
Relevé de contrôle.
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Statistique de la superficie Relevé de l’utilisa-
tion et de l’occupation des sols en Suisse 
réalisé tous les 12 ans par l’Office fédéral 
de topographie sur la base de photogra-
phies aériennes. Les informations sont 
saisies d’une manière couvrante sur un  
réseau de 100 x 100 m et sont disponibles 
comme données de base pour les  
systèmes d’informations géographiques 
(SIG) de la Confédération, des cantons, 
des instituts de recherches et des hautes 
écoles. Depuis 1983, la statistique de la 
superficie utilise la même définition de la 
forêt et les mêmes types de forêt (forêt, 
forêt buissonnante et bosquets hors forêt) 
que l’IFN.

Statistique forestière suisse Données sur la 
gestion des forêts recueillies chaque 
année par l’Office fédéral de la statistique 
au moyen d’enquêtes et interprétées par 
la division Forêts de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). 

Stock de carbone Quantité absolue de carbone 
présente à un moment donné dans un  
réservoir de carbone, par exemple dans 
les végétaux, dans la couche organique 
(litière) ou dans le sol. Dans l’IFN, on  
détermine le carbone stocké au-dessus et 
en dessous du sol dans les arbres échan-
tillons ainsi que le carbone stocké dans le 
bois mort LIS.

Strate (du peuplement) Étage bien délimité, 
constitué par les houppiers situés à une 
certaine hauteur du peuplement. Dans 
l’IFN, on divise l’espace vertical des 
troncs et des houppiers en trois strates en 
fonction de la hauteur dominante (hdom)  : 
supérieure (ou dominante), intermédiaire 
et inférieure (aussi sous-étage).

Structure du peuplement Stratification verticale 
d’un peuplement. L’IFN distingue les 
structures à une ou plusieurs strates,  
étagées et par collectifs.

Structure par collectifs Structure de peuple-
ment caractérisée par des petits groupes 
distincts d’arbres comprimés (collectifs). 
On rencontre la structure par collectifs 
principalement à l’étage subalpin en  
raison de variations à petite échelle des 
conditions stationnelles.

Surface d’interprétation Dans l’IFN, carré de 
50 x 50 m dont l’intersection des diago-
nales coïncide avec le centre de la  
placette d’échantillonnage. Les critères 
relatifs au peuplement et à la station sont 
relevés sur la surface d’interprétation.

Surface forestière Ensemble de toutes les  
surfaces qui sont désignées comme forêt 
selon la définition de la forêt de l’IFN. 
Comprend la forêt et la forêt buisson-
nante.

Surface forestière en permanence non  
boisée Surface classée en forêt selon la 
définition de la forêt de l’IFN et durable-
ment non boisée, p. ex. route forestière, 
ruisseau, couloir d’avalanches en forêt, 
autres vides. La largeur maximale d’une 
surface non boisée dans l’IFN est de 25 m. 

Surface forestière inaccessible Surface clas-
sée en forêt selon la définition de l’IFN 
mais qui n’a pas fait l’objet de relevé pour 
des raisons de sécurité.

Surface forestière temporairement non  
boisée Surface non boisée au moment 
du relevé de la placette (avec un degré de 
recouvrement inférieur à 20 %), mais  
destinée à être reboisée, p. ex. surface de 
coupe ou de chablis, ou surface incen-
diée.

Surface forestière totale Somme de toutes les 
surfaces qui satisfont à la définition de  
la forêt selon l’IFN  : forêt et forêt buisson-
nante, indépendamment de l’accessibi-
lité.

Surface hors forêt Surface qui ne satisfait pas à 
la définition IFN de la forêt.

Surface terrière Somme des sections transver-
sales à 1,3 m de hauteur des arbres d’un 
peuplement, dans l’IFN, des arbres et  
arbustes vifs (sur pied et à terre) avec un 
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d’au 
moins 12 cm. Voir aussi Surface terrière 
totale, Surface terrière du bois mort.

Surface terrière du bois mort Dans l’IFN, 
somme des sections transversales du 
tronc à 1,3 m de hauteur (point de mesure 
du diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) 
des arbres et arbustes morts (sur pied et à 
terre) d’un peuplement avec un DHP d’au 
moins 12 cm. Voir aussi Surface terrière, 
Surface terrière totale.

Surface terrière totale Dans l’IFN, somme des 
sections transversales du tronc à 1,3 m  
de hauteur (point de mesure du diamètre 
à hauteur de poitrine [DHP]) de tous les 
arbres et arbustes vifs et morts (sur pied et 
à terre) d’un peuplement à partir de 12 cm 
DHP. La surface terrière totale est la 
somme de la surface terrière et de la sur-
face terrière du bois mort.

Système d’information géographique (SIG)  
Outil informatique permettant de saisir, 
stocker, mettre à jour, analyser, modéliser 
et représenter des informations géoréfé-
rencées liées à de nombreuses variables. 
Grâce à ses fonctions d’analyse et de  
représentation, il est utilisé comme aide à 
la décision pour résoudre des questions 
d’ordre géographique.

Strate arbustive (ou buissonnante) En phytoso-
ciologie, strate formée primairement  
d’arbustes, avec une hauteur maximale  
de 5 m. Dans l’IFN, toutes les plantes  
ligneuses situées entre 0,5 m et 3,0 m de 
hauteur ainsi que les branches des arbres 
et arbustes plus grands comprises dans 
cette fourchette de hauteur.

Strate inférieure (sous-étage) Strate du peuple-
ment, dans l’IFN, ensemble des arbres et 
du groupe A des arbustes selon la liste 
des espèces ligneuses du manuel  
d’instruction IFN (espèces typiques de la 
forêt buissonnante comme le pin rampant 
ou l’aulne vert), qui atteignent au maxi-
mum un tiers de la hauteur dominante et 
dont les houppiers forment une strate 
bien distincte avec un degré de recouvre-
ment d’au moins 20 %. 

Strate intermédiaire Strate du peuplement, 
dans l’IFN, ensemble des arbres et du 
groupe A des arbustes selon la liste des 
espèces ligneuses du manuel d’instruc-
tion IFN (espèces typiques de la forêt 
buissonnante comme le pin rampant ou 
l’aulne vert), dont les houppiers forment 
une strate bien distincte, entre un et deux 
tiers de la hauteur dominante, avec un 
degré de recouvrement d’au moins 20 %.

Strate supérieure Strate du peuplement, dans 
l’IFN, ensemble des arbres et du groupe  
A des arbustes selon la liste des espèces 
ligneuses du manuel d’instruction IFN (es-
pèces typiques de la forêt buissonnante 
comme le pin rampant ou l’aulne vert), 
dont les houppiers, atteignant au moins 
les deux tiers de la hauteur dominante, 
forment une strate bien distincte avec un 
degré de recouvrement d’au moins 20 %.
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Table de production Représentation d’un mo-
dèle d’évolution de la hauteur dominante, 
du nombre de tiges, du volume, de  
l’accroissement et des exploitations pour 
des peuplements soumis à un certain  
traitement sylvicole, en fonction de  
l’essence, de l’âge du peuplement et de 
l’indice de fertilité.

Taillis Forêt issue de rejets de souche ou de 
drageons et exploitée à courte rotation  
(10 à 30 ans).

Taillis-sous-futaie Forme de forêt présentant 
des éléments du taillis et de la futaie, 
composée d’une strate inférieure (sous-
étage) de rejets de souche et d’une strate 
supérieure de francs-pieds et en partie de 
rejets de souche réservés.

Tarif Fonction mathématique servant à détermi-
ner le volume d’un arbre à partir d’une 
seule grandeur mesurée, le plus souvent 
le diamètre à hauteur de poitrine (DHP).

Taux de boisement Proportion de la surface  
forestière rapportée à la surface totale 
d’un ensemble analysé.

Tige Axe principal d’un arbre, de la surface du 
sol à la cime de l’arbre. Voir aussi fig. 049.

Tranchée (laie) Bande de forêt dont la hauteur 
est limitée, p. ex. par la présence de lignes 
électriques aériennes ou de téléphé-
riques. Les hauteurs maximales des 
arbres et donc la production forestière 
sont limitées.

Transformation Changement de régime ou 
d’essence par la réalisation du boisement 
existant, suivie de la création d’un nou-
veau peuplement par plantation ou semis.

Tronc Axe principal lignifié de l’arbre, dans l’IFN 
jusqu’à la première branche verte (sans 
branches gourmandes).

Type d’intervention Dans l’IFN, type d’interven-
tion sylvicole réalisée ou planifiée.

Valeur de biotope Indicateur écologique pour 
évaluer les peuplements forestiers 
comme habitats pour la faune et la flore. 
Le modèle de valeur de biotope de l’IFN 
se base sur les trois critères de diversité 
suivants  : le caractère naturel de la pro-
portion de résineux, la diversité des es-
pèces ligneuses et la diversité structu-
relle.

Valeur cible Valeur calculée à partir d’un échan-
tillon, sous forme de somme (total), 
moyenne ou proportion des critères d’une 
population.

Végétation naturelle potentielle (VNP) État  
naturel supposé de la végétation que l’on 
peut concevoir aujourd’hui si l’on suppri-
mait l’impact humain sur la végétation 
dans les conditions de vie actuelles et 
que la végétation naturelle s’établissait en 
quelque sorte soudainement dans le  
nouvel état d’équilibre.

Vieux bois Voir Vieux peuplement.
Vieux peuplement Généralement, peuplement 

âgé au sens économique du terme. Dans 
l’IFN, un peuplement de plus de 120 ans 
est considéré comme un vieux peuple-
ment. D’un point de vue écologique, un tel 
peuplement est encore jeune. 

Volume Volume du bois de tige en écorce de 
tous les arbres et les arbustes vivants  
(sur pied ou à terre) avec un diamètre à 
hauteur de poitrine (DHP) d’au moins 
12 cm. Voir aussi Volume total.

Volume à l’hectare Volume de bois par hectare, 
dans l’IFN volume du bois de tige des 
arbres et arbustes vifs en écorce (sur pied 
et à terre) avec un diamètre à hauteur de 
poitrine (DHP) d’au moins 12 cm.

Volume de bois mort Dans l’IFN4, volume de 
bois de tige en écorce de tous les arbres 
et arbustes morts (sur pied et à terre) à 
partir de 12 cm de diamètre à hauteur de 
poitrine (DHP). Jusqu’à l’IFN3 inclus, ce 
terme désignait le volume du bois de tige 
en écorce des arbres et arbustes morts 
dont l’espèce pouvait encore être déter-
minée (IFN1, IFN2, IFN3) et qui pouvaient 
au moins encore être utilisés comme bois 
de chauffage (IFN1). De plus, dans l’IFN1, 
les arbres verts à terre ont aussi été 
comptés comme du bois mort. En raison 
de ces changements méthodologiques, 
le volume de bois mort de l’IFN1 ne peut 
pas être directement comparé à celui des  
inventaires ultérieurs de l’IFN. Le volume 
de bois mort est un des composants du 
volume total.

Volume total Dans l’IFN, volume du bois de tige 
en écorce de tous les arbres et arbustes 
vifs et morts (sur pied et à terre) à partir de 
12 cm de diamètre à hauteur de poitrine 
(DHP). Le volume total est la somme du 
volume et du volume de bois mort.

Zone de protection des eaux souterraines Le 
plus important instrument de planification 
pour la protection de l’eau potable. Les 
zones de protection des eaux souter-
raines doivent être délimitées par les  
cantons autour de tous les captages 
d’eaux souterraines d’intérêt public.

Zones inférieures Régions situées à des  
altitudes inférieures. Dans l’IFN, ce terme 
englobe les étages de végétation  
collinéen / montagnard et montagnard  
inférieur. Voir aussi Zones supérieures.

Zones supérieures Régions situées à des alti-
tudes supérieures. Dans l’IFN, ce terme 
englobe les étages de végétation monta-
gnard supérieur, subalpin, alpin et nival. 
Voir aussi Zones inférieures.

Type de forêt Ensemble des forêts qui pré-
sentent une certaine similitude en termes 
d’origine, de structure et de mélange 
d’essences. Dans l’IFN, on distingue les 
types de forêt à l’aide des critères sui-
vants  : catégories d’exploitation, type de 
forêt selon le manuel d’instruction IFN, 
forme de forêt, structure du peuplement 
et stade de développement.

Type de station Regroupement de stations 
ayant des caractéristiques écologiques 
identiques ou similaires. Le système des 
types de stations est utilisé dans les ins-
tructions pratiques Gestion durable des 
forêts de protection (Frehner et al. 2005) 
pour classer les stations forestières 
suisses non seulement en fonction des 
caractéristiques floristiques (voir Associa-
tion forestière) mais aussi des caractéris-
tiques stationnelles (par exemple la géo-
logie, la topographie, le sol).

Unité d’interprétation Dans l’IFN, région de la 
Suisse à laquelle s’appliquent les interpré-
tations et les résultats  : régions de pro-
duction, régions économiques, régions 
de forêts protectrices, cantons.

Urgence de l’intervention Délai fixé par le 
garde forestier pour la prochaine interven-
tion, en tenant compte des planifications 
et fonctions forestières locales.

Utilisation de la forêt Usage anthropique  
d’effets de la forêt, p. ex. prélèvement de 
matières premières, jouissance de presta-
tions de protection ou de récréation.

Valeur d’écotone de la lisière Indicateur  
écologique pour évaluer la lisière en tant 
qu’habitat pour la faune et la flore. Le mo-
dèle utilisé dans l’IFN s’appuie sur les cri-
tères « diversité des Espèces ligneuses » 
et « diversité structurelle de la lisière ».
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Textes de loi cités
RS 0.814.011 Protocole de Kyoto à la Convention- 

cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques du  
11 décembre 1997

RS 210 Code civil suisse du 10 décembre 
1907 (CC)

RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de 
l’environnement du 7 octobre 1983 
(LPE)

RS 814.12 Ordonnance sur les atteintes  
portées aux sols du 1er juillet 1998 
(OSol)

RS 814.20 Loi fédérale sur la protection des 
eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) 

RS 814.201 Ordonnance sur la protection des 
eaux du 28 octobre 1998 (OEaux)

RS 814.911 Ordonnance sur l’utilisation  
d’organismes dans l’environnement 
du 10 septembre 2008 (ODE)

RS 921.0 Loi fédérale sur les forêts du  
4 octobre 1991 (LFo) (et son prédé-
cesseur, la Loi fédérale concernant 
la haute surveillance de la Confédé-
ration sur la police des forêts du  
11 octobre 1902)

RS 921.01 Ordonnance sur les forêts du  
30 novembre 1992 (OFo)

RS 921.552.1  Ordonnance sur le matériel forestier 
de reproduction du 29 novembre 
1994

NaiS Soins sylvicoles et contrôle des ré-
sultats: instructions pratiques (Freh-
ner et al. 2005)

OFEFP Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (aujourd’ 
hui Office fédéral de l’environne-
ment OFEV)

OFEV Office fédéral del’environnement
OFPP Office fédéral des forêts et de la 

protection du paysage (prédéces-
seur de l’OFEFP puis de l’OFEV)

OFS Office fédéral de la statistique
OWL other wooded land (en Suisse : forêt 

buissonnante)
PDF plan de développement forestier
PEFC Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes
PEB potentiel d’exploitation de bois
PT production totale
SDI Stand Density Index (Indice de den-

sité du peuplement)
SIG Système d’information géogra-

phique
SOeF State of Europe’s Forests
SSIGE Société Suisse de l’Industrie du Gaz 

et des Eaux
Swisstopo Office fédéral de topographie 
VNP végétation naturelle potentielle 
WSL Institut fédéral de recherches sur la 

forêt, la neige et le paysage

Cantons suisses 
AG Argovie
AI Appenzell Rhodes-Intérieures
AR Appenzell Rhodes-Extérieures
BE Berne
BL Bâle-Campagne
BS Bâle-Ville
FR Fribourg
GE Genève
GL Glaris
GR Grisons
JU Jura
LU Lucerne
NE Neuchâtel
NW Nidwald
OW Obwald
SG Saint-Gall
SH Schaffhouse
SZ Schwyz
SO Soleure
TG Thurgovie
TI Tessin
UR Uri
VD Vaud
VS Valais
ZG Zoug
ZH Zurich

Unités et symboles
ha hectare (100 m × 100 m = 10 000 m2 

= 0,01 km2) 
m3/ha/an  mètre cube par hectare et par an
<  inférieur à 
>  supérieur à 
≤  inférieur ou égal à 
≥  supérieur ou égal à

Abréviations
CCNUCC United Nations Framework Conven-

tion on Climate Change  
(Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements clima-
tiques

CEE-ONU United Nations Economic Commis-
sion for Europe (Commission Éco-
nomique des Nations Unies pour 
l’Europe)

DFI Département fédéral de l’intérieur
DHP  Diamètre à hauteur de poitrine 
ENFIN European National Forest Inventory 

Network
FAO Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (en français : 
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture)

FAWS forest available for wood supply (en 
Suisse : forêt accessible sans la 
forêt buissonnante)

FRA Global Forest Resources Assess-
ment

FSC Forest Stewardship Council
GNSS réseau global de satellites de navi-

gation (Géolocalisation et Naviga-
tion par un Système de Satellites)

IFN Inventaire forestier national
IFRF Institut fédéral de recherches fores-

tières (aujourd’hui Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage WSL)

IGS Inventaire des gaz à effet de serre
LIS  Line Intersect Sampling
LSPN Ligue suisse pour la protection de la 

nature
MBD Monitoring de la biodiversité Suisse
MCPFE Ministerial Conference on the Pro-

tection of Forests in Europe (en fran-
çais : Conférence ministérielle pour 
la protection des forêts en Europe, 
aujourd’hui Forest Europe)

9.3 Textes de loi, abréviations et symboles 
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9.4 Index
Les chiffres en gras renvoient à des pages où le 
mot fait l’objet d’une mention importante, les 
chiffres en italiques à des mots qui sont expliqués 
dans le glossaire (9.2).
s. signifie page suivante, ss. pages suivantes. 

A
Abies alba Mill. voir Sapin
Abroutissement (de la pousse terminale) 83, 

104, 121s., 127ss., 195, 208, 239, 246, 257, 
284, 288, 292, 322

Accès aux données 27
Accessibilité 94, 112, 272
Accroissement 14, 20, 33, 61, 70, 85ss., 100ss., 

147, 172ss., 179ss., 270, 282, 285, 294s., 
306s., 311, 322

Accroissement brut  voir Accroissement
Accroissement net 172s., 175, 179ss., 306s., 311, 

322
Acer L. voir Érable
Acidité (du sol) 56, 61, 322
Activités récréatives 122, 273ss. 
Âge d’un arbre 16, 110s., 199, 201, 244, 322
Âge dominant (Âgedom) 199, 322
Âge du peuplement 111ss., 198ss., 323
Ailante globuleux – Ailanthus altissima 

Mill. 214s.
Ailanthus altissima Mill. voir Ailanthe globuleux
Aire des forêts de feuillus 59ss., 221, 225, 227, 

229, 235, 286, 299
Aire des forêts de résineux 59ss., 228s., 235
Aire forestière (voir aussi Surface forestière) 21, 

32s., 52s., 55, 209s., 305
Alpes 13, 20s., 30ss. 
Altitude 23, 39s., 44, 53ss., 61, 95, 102, 104, 

107s., 112, 172, 174, 176ss., 204, 233, 248s., 
270

Analyse (des données) 19s., 26s.
Analyse des besoins 15
Analyse des effets 15
Année de l’intervention 159s.
Année de relevés de données 23, 25
Année du survol 23, 25

Bois courts (billons) 182ss., 326
Bois de tige 70s., 116, 118, 172, 185, 290, 322
Bois des branches 70, 116ss., 172, 322
Bois en décomposition (qualité du bois 

mort) 224
Bois fort 71, 116ss., 182ss., 282, 322
Bois fort de tige 71, 116, 182ss., 322
Bois fort des branches 71, 116ss., 184s., 322
Bois frais (qualité du bois mort) 224
Bois longs 182ss., 322
Bois mi-longs 182f., 322
Bois mort 22, 24, 70ss., 80, 116s., 119, 132ss., 

136, 175, 189, 202s., 217ss., 232, 234, 236, 
283, 286, 288, 290, 292, 297, 299, 305, 308, 
310s., 322

Bois mort à terre 22, 24, 70, 117, 119, 132, 134, 
202s., 218ss., 286, 299, 308, 311

Bois mort encore dur (qualité du bois 
mort) 223s.

Bois mort LIS 119, 218, 322
Bois mort sur pied 117, 119, 218s., 222, 224, 286, 

299, 308, 311
Bois pourri (qualité du bois mort) 224
Bois ronds 182ss., 282, 294, 322
Bois vermoulu (qualité du bois mort) 223s.
Boisement 21s., 37, 52, 95ss., 193, 198, 204s., 

208ss., 228, 230, 248, 322
Bosquet 15s., 22ss., 52, 85ss. 95, 97ss., 191ss., 

204, 213, 225, 230ss., 285, 298, 308, 323
Bosquets en dehors de l’aire forestière 15s., 

22ss., 52, 95, 97ss., 204, 286, 298, 308
Bourgeoisie 267, 269, 309
Branche gourmande 326
Bûcheronnage 164, 166ss., 323

C
Canton 15, 29, 31, 37, 149s., 155, 160, 162, 185, 

187, 211, 220, 232, 239, 242s., 246s., 265, 
267ss., 272, 280, 296, 304

Caractère naturel (notamment de la proportion de 
résineux) 92, 193, 208, 225ss., 235, 237, 
283, 286, 299, 307, 323

Caractéristique 14, 17, 20, 22, 24, 27, 29ss., 33, 
94, 101s., 106s., 114, 127s., 134, 143, 169, 
191, 205s., 230, 248, 257, 272, 281, 295s.

Caractéristique du peuplement 22, 70, 101s., 
114, 248 

Carte 24s., 30ss., 38, 45, 51, 55, 60, 62s., 156, 
170, 204, 210, 242, 276

Cassure de la tige 132ss., 219
Castanea sativa Mill. voir Châtaignier
Catalogue des données 15s.
Catégorie de propriété 172, 176, 267ss.
Cause de l’exploitation forcée 140ss., 260s.
Cause des dégâts 134s., 139
Certification 149, 152s., 282, 285, 294, 296
Châblage 165, 323
Chablis 42, 77, 140ss., 193, 197s., 207s., 250, 255, 

259f, 295 
Champignons 83, 128f., 132, 134s., 140, 190, 

199, 202, 217, 224, 274s., 299
Chandelle voir Arbre sec sur pied
Charge par essieu 62, 164, 261, 295, 323
Châtaignier – Castanea sativa Mill. 47, 76, 78ss., 

82ss., 88ss., 93, 97, 101, 107, 109f., 112f., 
117, 129f., 134, 136ss., 173f., 177, 179, 193f., 
200, 202, 221f., 258, 293

Chêne – Quercus L. 20f., 47, 76, 78ss., 82ss., 
87ss., 93, 107ss., 112f., 117, 121, 127, 129f., 
137, 174, 177, 179f., 193ss., 200, 207f., 214f., 
222, 237, 258, 292f., 299, 323

Chêne rouge – Quercus rubra L. 87, 212, 214s., 
237, 299

Chutes de pierres 35, 83, 127s., 134ss., 138, 143, 
246, 248ss., 301

Cime (d’un arbre) 172, 323
Cime sèche 127, 132ss.
Classe d’âge 112ss., 307, 323
Classes de diamètre 107ss., 184
Classes de diamètre de la jeune forêt 82ss.
Classes de hauteur de la jeune forêt 22, 82ss., 

128, 130s., 257
Classes de la jeune forêt 22, 82ss., 128ss., 195, 

257
Collecte des données 13ss., 17ss., 23f.

Appréciation 322
Arbre 322
Arbre échantillon 22, 110, 121, 133s., 138, 145, 

199, 201, 218, 322
Arbre échantillon de tarif 322
Arbre entier 166s., 322
Arbre sec sur pied 202, 217ss., 222s., 324
Arbres de 200 ans et plus voir Senior
Arbres morts 70s., 80, 116ss., 121s., 127, 132ss., 

138f, 172, 175, 219ss., 258, 284, 288, 291s.
Arbres vifs 35, 70s., 80ss., 116ss., 127, 133, 234, 

290, 292
Arbuste 21, 37, 70, 80, 85, 87, 94, 189, 191s., 195, 

202s., 205s., 214s., 233, 290, 322
Arbustes à baies 202
Arbustes nains 322, 324, 322
Armée 49ss., 126, 139, 163
Arole – Pinus cembra L. 47, 59ss., 76, 78ss., 

82ss., 88ss., 107ss., 113, 117, 128, 130, 137, 
174, 177, 179, 199f., 220, 222, 258  

Arrondissement forestier 31, 220
Association forestière 15, 218, 220, 227, 229, 

254, 259, 322
Association végétale 213, 322
Assortiment (en bois) 29, 109, 113s., 166s., 

182ss., 282, 322
Augmentation de la surface forestière 37, 40ss., 

56, 70s., 119
Aulne vert – Alnus viridis (Chaix) DC. 21, 37, 86, 

95
Avalanche 19, 35, 42, 95ss., 139, 246, 248ss., 263

B
Banque de données 24, 26s.
Bassin versant (de sources d’eau potable) 241ss.
Billon voir Bois courts
Biocénose 322
Biodiversité 15s., 133, 189ss., 280, 283, 288, 291, 

296ss., 305, 307, 322
Biomasse 20, 116ss., 244, 282, 306, 310, 322
Biomasse du bois fort de tige 117s.
Biotope 232, 322
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Collectif 101, 323
Commune politique (catégorie de  

propriété) 267, 269
Comparabilité (des données) 29, 305
Comparaison des états 19, 30, 33, 40ss., 44, 72s, 

104, 106, 108s., 112, 114s., 135, 137, 157, 
159, 181, 193s., 198, 201, 203, 206, 209, 
214s, 222, 224, 226, 231, 245, 251, 253, 
256, 261

Composantes d’un arbre 71, 116ss., 182
Concept de desserte 64ss., 261
Confédération (catégorie de propriété) 265, 267, 

269
Constitution de la forêt 113, 243s., 323
Construction (de bâtiments) 123, 125s., 242
Contrôle de plausibilité 24
Conversion 323
Cordon de buissons 196, 205s., 323
Corporation 265, 267, 269, 309
Coulée de boue 248s.
Couche d’usure 64s.
Coupe en forêt permanente 160ss., 260s., 323
Coupe sanitaire 154, 159ss., 245, 260s., 323
Couronne voir Houppier
Coûts de débardage 169
Coûts potentiels de récolte 147, 164, 169ss., 323 
Couverture des coûts 160ss.
Création du peuplement 209s.
Critères (de Forest Europe) 15, 280ss., 323
Culture d’arbres, ligniculture 95, 97ss., 103, 207, 

286, 299, 308, 311, 323

D
Dangers naturels 31, 35, 37, 46, 48ss., 55, 138, 

161ss., 187, 217, 220, 239, 246ss., 272, 280, 
283, 288, 300s., 305, 309, 323

Date de la dernière intervention 154ss., 258ss.
Débardage 164ss., 323
Débardeur forestier (moyen de débadage) 164s.
Décharge (de déchets) 125s., 284, 292
Décision forêt / hors forêt 21, 37, 52, 204

Dernière intervention 154ss., 258
Desserte (forestière) 26, 35, 53, 62ss., 164, 169, 

259ss., 272, 282, 285, 295, 300, 302, 304, 
324

Détente (loisirs en forêt) 24, 35, 46, 49ss., 96, 
122ss., 134, 139, 161ss., 220, 225, 235, 237, 
265s., 271ss., 283s., 287s., 291s., 303f., 
309, 311

Diamètre à 7 m de hauteur (d7) 70, 324
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) 23, 70, 324
Diamètre au petit bout 182, 232, 324
Diamètre dominant (DHPdom) 324
Diamètre moyen 106, 198
Dimensionnement (des routes forestières) 62ss., 

66
Disparitions naturelles 42, 175, 324
Distance de débardage 164ss., 324
Distance de transport 287, 302
Distance horizontale placette-route 67, 165
Distance oblique placette-route 68s., 261s., 287, 

295, 302
Diversité biologique voir Biodiversité
Diversité des espèces 189 ss., 202, 217, 219, 225, 

227, 297
Diversité des espèces ligneuses (lisière) 191, 

194s., 225, 231, 324
Diversité des espèces ligneuses (peuple-

ment) 193s., 225, 230s., 233, 298, 324
Diversité des essences 191ss., 283, 288, 298, 

307s.
Diversité structurelle de la lisière 189, 196, 206, 

225, 231, 283, 286, 299, 324
Diversité structurelle du peuplement 189, 196, 

202s., 225, 230s., 234, 236, 283, 286, 324
Documents de planification Voir Planification 

forestière
Dominance, voir aussi Essence dominante  

43ss., 85ss., 90, 95, 112, 198, 216
Données brutes 26s.
Données IFN 16, 24, 26s.
Douglas – Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco 86, 213ss., 237, 299
Drageon 324

Drainage 125s.
Durabilité (forestière) 21, 59, 113, 149, 172, 179, 

246, 279ss., 288ss., 305ss., 324

E  
Eau potable 35, 46, 48ss., 163, 239, 241ss., 283, 

300s., 308s.
Eaux 32, 41, 242, 246
Eaux souterraines 47s., 241ss., 287s., 300s., 309, 

311
Écart-type 324
Échantillon, échantillonnage 13ss., 27ss., 32, 

204, 232, 248, 305, 325
Échantillonnage par photo aérienne 20, 22
Échantillonnage systématique 18ss.
Éclaircie 100, 140, 159ss., 208, 245, 260s., 325
Coupe de conversion 160ss.
Éclaircie (coupe d’éclaircie) 99, 159ss., 208, 245, 

260s., 325
Éclaircie en forêt de montagne 160ss., 208, 

260s., 325
Éclaircie sélective 325
Écorce 70s., 116, 121, 127, 132ss., 172, 182ss., 

221s., 290
Écosystème 122s., 127, 189, 217, 225, 282s., 291, 

297, 325
Écosystème forestier 122, 123, 127, 217, 225, 

282s., 291, 325
Écotone 203, 228, 231, 325
Effet protecteur (contre les dangers naturels)  

14, 239, 246, 248ss., 256, 287, 300ss., 307, 
311, 325 

Effets de la forêt 325
Empattement 172, 325
Engagement d’entreprises forestières 168s.
Enquête 13ss., 24, 26, 32, 325
Ensemble analysé 20, 30, 32s., 325
Entretien des lisières 160ss. 

Définition de la forêt 16, 21s., 32, 37, 52, 96, 247, 
323

Définition des objectifs 13, 16, 18,27
Défrichement 42, 211, 323
Dégât de frayure 128, 323
Dégât de gibier (voir aussi Dégâts à la jeune 

forêt) 288, 323
Dégâts (à la jeune forêt / aux plantes de la jeune 

forêt) 121s., 127ss., 257, 282, 284, 292
Dégâts à l’écorce 121, 127, 133
Dégâts au sol 121, 124, 284, 292
Dégâts aux arbres 121s., 127ss., 281s., 284, 291, 

293, 324
Dégâts aux forêts (Dégâts au peuplement)  

138s., 271, 282, 285, 291ss., 307, 310
Dégâts d’écorçage 128, 134, 324
Dégâts de récolte 127s., 135, 284, 292, 293
Dégâts dus aux insectes 142
Dégâts étendus 24, 121, 138s., 143s., 324
Degré de desserte 68s., 261ss., 295, 300
Degré de fermeture 104ss., 196ss., 202, 253ss., 

324
Degré de gravité des dégâts (au peuple-

ment) 138, 144s., 202, 285, 293, 324
Degré de gravité des dégâts (aux arbres) 134, 

136s., 284, 293, 324
Degré de mécanisation 166s.
Degré de mélange 16, 23
Degré de mélange (photos aériennes) 16, 23, 

32, 43, 52, 324
Degré de mélange (terrestre) 43ss., 52, 253ss., 

326
Degré de recouvrement (des houppiers) 21s., 

39, 43, 52, 96, 102s., 107, 138s., 191, 202, 
204, 207, 239, 246, 248, 250, 298, 323

Degré de recouvrement de la régénération 84, 
114s., 245, 256s., 301

Densité de la desserte 64, 66s., 285, 288, 294s., 
324

Densité du peuplement 106, 196ss., 234, 236, 
239, 246, 249ss., 256, 285, 298, 301

Dépérissement des pousses du frêne 92, 127s., 
136, 191, 194
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Épicéa – Picea abies (L.) Karst 35, 44, 46f., 53, 
59ss., 70, 72, 76, 78ss., 82ss., 88ss., 95, 
107ss., 116s., 130s., 133, 136s., 173s., 177, 
179s., 189, 191, 199s., 202, 208, 214, 218, 
220, 222s., 225, 227s., 258s., 293, 324

Épuisement de l’accroissement 147, 172, 180ss., 
285, 294s., 307, 311 

Érable – Acer L. 44, 46f., 70, 76, 78ss., 82ss., 
88ss., 95, 107, 109f., 112f., 117, 129ff., 137, 
174, 177, 179, 200, 221f., 258f., 322  

Érosion 83, 96, 127s., 135, 246, 248, 250, 325
Erreur d’estimation (erreur standard de  

l’estimation) 20s., 28ss., 325
Erreur d’échantillonnage 18, 20, 28, 325
Erreur de modèle 29
Erreur statistique voir Erreur d’échantillonnage
Erreur systématique 29
Espèce arbustive 189, 191s., 213ss., 233, 325
Espèce arbustive introduite 189, 212ss. 
Espèce envahissante voir Espèce introduite 

envahissante
Espèce exotique 213, 325
Espèce forestière 111, 190, 198, 217, 283, 297
Espèce introduite (voir aussi Essence introduite)  

195, 212ss., 325
Espèce introduite envahissante 215s., 322
Espèce menacée 190, 198, 217s., 232s., 283, 

297, 325
Espèces ligneuses, voir aussi Essence, Essence 

principale 85ss., 95, 97, 191ss., 207, 213s., 
232ss., 285, 298, 324 

Essence, voir aussi Essence principale 21, 35, 
43s., 46s., 70, 72, 84ss., 95, 101, 108, 112s., 
116, 119, 121, 128ss., 133s., 136, 138, 173, 
177, 189, 191, 193ss., 198, 200, 207, 212ss., 
221, 232, 235, 237, 239, 246, 257, 259, 
282s., 285s., 292, 297ss., 307s., 311, 322  

Essence dominante 43s., 46s., 112s., 200, 325
Essence envahissante 212ss.
Essence indigène 85, 212s., 325
Essence introduite 189, 212ss., 232, 235, 237, 

283, 286, 299, 308, 311, 325
Essence pionnière  136, 193, 207, 213, 325

F  
Facteur de conversion de la biomasse 117s.
Facteur stationnel 55, 143, 228, 326
Fagus sylvatica L. voir Hêtre
Fertilité de la station 24, 29, 53, 61s., 114, 158, 

172, 326
Feu (cause de dégâts) 133ss., 307
Feu de forêt 141, 207, 217
Feuilles/aiguilles 71, 116ss.
Feuillus 47, 72ss., 77, 80ss., 107ss., 112ss., 116ss., 

129s., 137, 145, 173s., 176s., 179, 182, 
184s., 200, 212ss., 222, 244s., 258, 301, 326

Fonction allométrique 116
Fonction de production de bois 46ss.
Fonction de protection 31, 46ss., 220, 232ss., 

239, 241ss., 246ss., 283, 286, 300ss., 
308s., 311, 326 

Fonction de volume 70, 326
Fonction forestière 14, 24, 32, 35, 37, 46ss., 94, 

104, 114, 159, 163, 220, 241s., 246, 271s., 
282, 290, 304, 326

Fonction prioritaire 31, 37, 47ss., 161ss., 220, 233, 
247, 272, 277, 286s., 299, 304, 309, 311

Fonction récréative 46ss., 161, 272, 326
Forêt (voir aussi Surface forestière) 326
Forêt accessible 25
Forêt accessible sans la forêt buissonnante 18, 

20, 32s., 326
Forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/

IFN4 33, 326
Forêt ayant une fonction de protection de la 

nature 232ss., 308s., 311
Forêt buissonnante 15, 18ss., 32s., 37s., 41s., 

94ss., 210, 233, 284, 306, 310, 326
Forêt de feuillus 37, 43s., 46, 53, 59ss., 100, 202, 

220s., 225, 227ss., 235, 244, 254, 258s., 
286, 299

Forêt de montagne 31, 56, 106s., 111s., 160ss., 
208, 217, 248, 250, 260s., 292, 326

Forêt de protection des eaux potables 242ss., 
301

Forêt de résineux 37, 43s., 46, 59ss., 197, 202, 
220s., 228s., 235, 237, 244, 254s. 

Forêt inaccessible (Surface forestière inacces-
sible) 94s., 98, 210, 225, 326

Forêt jardinée 101, 326
Forêt naturelle 48, 50, 202, 219, 223, 225ss., 

232ss., 308, 311, 326
Forêt permanente 101, 160ss., 245, 260s.
Forêt primaire 114, 202, 218, 224s., 233, 236, 330
Forêt privée 13, 20s., 73ss., 77ss., 147, 150, 169., 

172s., 176, 178, 180s., 184ss., 265, 267ss., 
287, 290, 303ss., 309, 311, 327

Forêt protectrice 15s., 30s., 47ss., 106, 114s., 
208, 211, 239, 241ss., 246ss., 283, 286ss., 
299ss., 304, 308s., 311, 327

Forêt protectrice IFN4 (protection contre les dan-
gers naturels) 31, 46ss., 106, 163, 239, 
246ss., 283, 287s., 301s., 309, 311, 327

Forêt publique 13, 73ss., 77ss., 147, 150, 169, 
172s., 176, 178, 180ss., 184s., 265, 267ss., 
290, 296, 309, 327

Forêt sans la forêt buissonnante 18s., 37
Forêts feuillues d’aspect naturel 235, 237
Forêts intactes 225, 237
Forêts protégées 48, 232ss., 283, 305, 308, 311
Forêts résineuses d’aspect naturel 235, 237 
Formation forestière 59, 61, 220, 258s., 332
Forme de forêt 94, 138, 258, 259, 306, 327
Forwarder voir Porteur forestier
Fourmilière 196s., 235, 237
Fourré voir Recrû/fourré
Franc-pied 94, 100s., 327
Fraxinus L. voir Frêne
Frayure 127s.
Frêne – Fraxinus L. 47, 76, 78ss., 82ss., 88ss., 

107, 109s., 113, 117, 127ss., 136s., 139, 174, 
177, 179, 191, 194, 200, 222, 258s., 324 

Futaie 94ss., 101ss., 129, 208, 327
Futaie (stade de développement) 46, 98s., 

103ss., 245, 327
Futaie d’aspect jardiné 94ss., 101, 327 
Futaie irrégulière 94ss., 101s., 327 
Futaie régulière 46, 94ss., 102ss., 114, 327

Essence principale 44, 76, 78ss., 82ss., 88ss., 
107ss., 117, 127s., 130, 137, 174, 177, 179, 
221s., 258, 325

Estimation 17s., 20, 28
Étage de végétation 31, 56ss., 100, 104, 107, 111, 

115, 191s., 195, 197ss., 201s., 204, 208, 226, 
232ss., 248, 299, 326

État des arbres 72ss., 81, 218, 222, 224
État du sol 123ss., 282, 291
Europe 16, 75, 119, 127, 191s., 199, 202, 207, 210, 

212, 216ss., 225, 280s., 305ss. 
Évolution (des chiffres relatifs à la forêt) 13s., 

40ss., 54, 70ss., 76ss., 83, 85ss., 106, 129, 
134, 159, 165, 192, 195, 198s., 205, 221ss., 
255, 257, 259, 270, 306, 310s.

Évolution (évaluation de l’évolution) 19s., 28, 30, 
33, 70, 172

Évolution de la surface forestière 14, 35, 40ss., 
54, 70, 306, 310

Évolution du nombre de tiges 85ss.
Évolution du volume 35, 70, 77, 85ss., 270
Exigences de stabilité 326
Exploitation (forestière) voir Unité d’exploitation
Exploitation accessoire 326
Exploitation du bois fort de tige 182ss.
Exploitation forcée 140ss., 175, 246, 260s., 282, 

285, 287s., 291, 293, 295, 300s., 326
Exploitation forestière (voir aussi Exploita-

tions) 326
Exploitations (de bois) 14, 16, 24, 26, 33, 42, 

49ss., 76s., 85ss., 96ss., 125, 138, 140ss., 
147, 163, 171s., 175ss., 184ss., 198, 221, 
236, 260s., 270, 282, 285, 288, 294s., 306s., 
311, 326

Exploitations de bois fort 182ss., 282, 326
Exposition 56s., 61, 94
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G  
Géant 196, 198, 201s., 232, 234, 236, 286, 299, 

327
Gestion forestière 154ss., 172, 187, 193, 225, 228, 

243s., 296, 300
Gestion forestière durable 15, 75, 113, 147, 149, 

152, 172, 179s., 253, 255, 265s., 279ss., 327 
Glissement de terrain 35, 83, 127s., 135, 198, 

248s.
Gros bois 94, 108ss., 198, 201ss., 286, 299, 327
Grue à câble conventionnelle 164ss. , 171, 261
Grue à câble mobile 164ss., 169

H  
Habitat 15, 35, 46, 50, 107, 190, 193, 196, 198, 

201ss., 207, 217, 227, 232s., 280, 299
Haie 52
Hauteur d’un arbre 70, 96, 182
Hauteur dominante (hdom) 21, 327
Hélicoptère 164ss., 259, 261
Hêtre – Fagus sylvatica L. 35, 44, 47, 53, 59ss., 

70, 72, 76, 78ss., 82ss., 88ss., 107, 109s., 
112s., 117, 130, 137, 173s., 177, 179, 191, 
198, 200, 202, 208, 218, 220ss., 228, 258s.  

Houppier 39, 43, 52, 104, 132, 134s., 185, 191, 
196s., 204, 220, 248, 250, 327

I  
If – Taxus baccata L. 86, 88, 191, 194
Illustration 30, 32
Impact anthropique voir Influence anthropique
Indicateur  15, 21, 75, 90, 129, 190ss., 195, 197, 

202ss., 216, 228ss., 233ss., 244, 248ss., 
279ss., 288ss., 305ss., 327 

Indice de densité du peuplement (Stand Density 
Index, SDI) 106, 198s., 234, 253, 285, 
298, 327

Indice de fertilité 61, 323
Influence anthropique 123ss., 225ss., 271, 284, 

291s., 299 
Infrastructures 96, 246, 277, 283, 309, 311

L  
Largeur de l’ourlet herbeux 206
Largeur de la forêt voir Largeur minimale 

(largeur de la forêt, pour la définition de 
la forêt)

Largeur du cordon de buissons 205s.
Largeur minimale (largeur de la forêt, pour la 

définition de la forêt) 21, 328
Lave torrentielle 35, 136, 246, 248, 250
Layon de débardage 64ss., 121, 123s., 261, 284, 

292, 328
Ligne de câbles 65s., 261
Limite de la forêt 96, 204, 328
Line Intersect Sampling (LIS) 218, 328
Lisière 22, 24, 32s., 85, 96, 189, 191, 194s., 196s., 

203ss., 225, 231, 285s., 298s., 328
Logiciel d’analyse 26s.
Loi sur les forêts (LFo) 14, 21, 149, 246, 280, 296
Loisirs voir Activités récréatives
Longueur de lisière de forêt 22, 203s.
Longueur des routes forestières 63s., 261

M  
Maladie 83, 127ss., 133ss., 140, 143, 200, 232, 

242, 307
Manteau forestier 205s., 328
Manuel d’instruction IFN 24, 328
Masse de bois 328
Mélange d’essences 43ss., 94, 100, 112, 129, 

191, 207, 226ss., 253ss. 257, 259, 283, 298 
Mélèze – Larix Mill. 44, 46s., 59ss., 70, 76, 78ss., 

82ss., 88ss., 95, 107ss., 117, 128, 130, 137, 
173s., 177, 179s., 199s., 220, 222, 258, 326  

Menu bois 70s., 116, 118, 328
Menu bois de tige 70s., 116, 328
Menu bois des branches (ramilles) 71, 116ss., 

328
Méthode 13, 15, 17ss., 26s., 70, 129, 143, 184, 

218, 228, 253
Méthode d’inventaire 13, 15, 17ss., 26s., 29, 31, 

83, 119, 129, 143, 185, 218, 257

Méthode de récolte 35, 68s., 164, 166ss., 262, 
296, 328

Méthode de relevé 17ss., 83, 119, 185, 218, 305
Mise en oeuvre (des résultats) 27, 266
Mode de régénération 208s., 331
Modèle 24, 29, 59, 113s., 143, 169, 202, 206, 

227s., 230s., 247, 254, 290, 328
Modèle de hauteur de végétation 16, 18, 20, 

23, 29
Monitoring de la biodiversité Suisse (MBD) 190, 

280
Mortalité 33, 85ss., 97, 100ss., 129, 136, 141, 147, 

172, 175ss., 182, 221, 267, 270, 282, 285, 
295, 328

Mortalité résiduelle 175, 328
Moyens de bûcheronnage 164
Moyens de débardage 164ss., 169, 171

N  
Naturalité voir Caractère naturel
Néophyte 212ss., 328
Néophyte arbustive 215
Néophyte envahissante 212, 215
Nombre d’espèces 191ss., 198, 308
Nombre d’espèces ligneuses 191ss., 234, 308
Nombre d’essences 191
Nombre de tiges 70, 80ss., 96s., 100ss., 104ss., 

127, 130ss., 134ss., 194, 198, 200ss., 214s., 
224, 234, 257, 282, 292, 299, 328

Nombre de tiges de bois mort 224, 328
Nombre de tiges de la jeune forêt 70, 82ss., 89, 

91ss., 130, 328
Nombre total de tiges 70, 80s., 127, 132, 134ss., 

201, 234, 328
Non forêt (surface hors forêt) 18, 20ss., 24, 32, 

37, 39, 42s., 52, 204, 207, 242s., 328

Infrastructures de loisirs 271, 275, 277
Insectes 132ss., 138s., 140ss., 190, 195s., 202, 

217, 232, 307
Intensité critique d’abroutissement 129s., 331
Intensité d’abroutissement 121, 127, 129ss., 246, 

257, 284, 292, 327
Intensité de la gestion forestière 158s., 259
Intensité de pacage 126
Intensité des activités de loisirs 266, 273ss. 
Internet 23, 27, 30s.
Interprétation de photos aériennes 13ss., 20, 

22ss., 26, 39, 251
Interprétation des résultats 16, 24, 27ss, 133, 

208, 250, 281, 284s., 305
Intervalle de confiance 28s.
Intervention (sylvicole) 50, 69, 99, 140, 154ss., 

258ss., 285ss., 294, 296, 298, 302, 308, 
327

Inventaire 327
Inventaire cartographique 24
Inventaire (forestier) 13, 190, 201, 305, 327
Inventaire forestier national 11ss., 279ss.
Inventaire national 23, 305
Inventaire par échantillonnage 17s., 22, 27s.
Inventaire Sanasilva 221
Inventaire terrestre (relevé terrestre) 13ss., 22ss., 

26, 95, 138, 154, 159 

J  
Jardinage (éclaircie jardinatoire) 160ss., 260s., 

327 
Jeune forêt 21ss., 44, 70, 82ss., 89ss., 121, 

127ss., 136, 159ss., 195, 207s., 257, 260s., 
307, 328

Jeunes peuplements 112, 284, 289s., 307, 310
Jura 13, 30ss.
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O  
Occurrence des dégâts 132
Ongulés sauvages 83, 127, 129, 246, 257, 288, 

291s., 307, 328
Organisation des données 26s.
Origine de la forêt 24, 42, 209ss. 
Orme – Ulmus sp. 87, 136, 191, 194
Ornières 123s., 284, 292
Ourlet herbeux 205s., 231, 286, 299, 328

P  
Pacage en forêt 24, 122s., 125s., 196, 284, 292, 

328
Passage à la futaie 172, 328
Pâturage boisé 96, 328
Pente 55s., 94, 248s., 261
Perchis 46, 94, 98s., 103ss., 328
Périmètre des forêts protectrices SilvaPro-

tect-CH 47s., 246s., 272, 287, 301, 309, 
311 

Période d’inventaire 41s., 110, 158, 172, 175, 198, 
290

Pertes 328
Perturbation 83, 121ss., 140, 225, 254s., 259, 301
Perturbation anthropique 123, 125, 271, 277
Petit bois 96, 182s., 186, 328
Peuplement (forestier) 43ss., 94ss., 121ss., 140, 

143ss., 154, 161, 175s., 189ss., 196, 207ss., 
216, 218, 221s., 225ss., 232ss., 239, 241, 
244ss., 271, 284ss., 288ss., 305ss., 329

Peuplement accessoire 329
Peuplement clairsemé en permanence 95ss., 

329
Peuplement de gros bois 201, 203, 286, 299, 329
Peuplement de régénération 129, 208, 286, 298, 

329
Peuplement déterminant 43, 94, 96, 101, 114, 

329
Peuplement mélangé 72, 191ss., 255, 307, 329
Peuplement principal 329
Peuplement pur 191ss., 208, 255, 307, 311, 329
Peuplement pur de feuillus 329

Pousse terminale 83, 127ss., 257, 284, 291, 329
Préalpes 13, 30, 32
Prestations (de l’IFN) 27
Pré-transport 165, 169
Procédure d’estimation 14, 18, 20s., 29
Processeur (moyen de débardage) 166ss.
Processus d’écoulement 246, 248s. 
Prochaine intervention 69, 159ss., 261s.
Production de bois 16, 35, 37, 49ss., 94, 97, 114, 

147ss., 161ss., 214, 220, 280, 282, 288, 290, 
294ss., 306s., 310

Production totale (PT) 61s., 325
Produits forestiers non ligneux (PFNL) 282, 294, 

329
Projet sylvicole 149, 151s.
Proportion d’exploitations forcées 140s., 260s.
Proportion de forêt (Proportion de surface fores-

tière, Taux de boisement) 35, 37, 39ss., 
59, 284, 290, 306, 310

Proportion de résineux 44s., 79s., 225, 227ss., 
245, 299

Proportion de résineux proche de l’état natu-
rel 228, 286, 299

Proportion de surface forestière (Proportion de 
forêt, Taux de boisement) 37, 39ss., 59, 
284, 290, 306, 310

Proportion de surface forestière sans intervention 
depuis plus de 50 ans 154, 226, 234, 260, 
286, 297s.

Proportion du nombre de tiges 89s., 92s., 110, 
132, 135, 214

Propriétaire forestier 151s., 160s., 168, 265s., 
268, 293, 296, 304

Propriété 24, 74s., 78, 94, 172s., 176, 178, 181, 
184s., 265ss., 283

Protection contre les dangers naturels 31, 35, 37, 
48ss., 55, 162s., 187, 217, 220, 246ss., 272, 
280, 283, 300, 309, 311

Protection contre le vent (fonction forestière)  
49ss., 140, 163

Protection de la faune sauvage (fonction fores-
tière) 49ss., 163, 233, 286, 299

Protection de la nature 49ss., 100, 149, 162s., 
190, 205, 217, 220, 228, 233, 286, 292, 299

Protection des eaux potables 48ss., 163, 239, 
241ss., 283, 288, 300s.

Protection du paysage 46ss., 233, 286, 299 
Protocole de Kyoto 16, 119, 329
Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco voir 

Douglas

Q  
Qualité de la forêt comme habitat 189ss., 196ss., 

217ss., 225ss. 
Qualité de la forêt pour la protection contre les 

dangers naturels 248ss. 
Qualité (de la lisière 204, 228, 231
Qualité de l’eau potable 241, 243, 245
Qualité des données 24
Qualité du bois mort 217, 221ss.
Quantité de bois mort 119, 217s., 220s., 299, 329
Quercus voir Chêne
Quercus rubra L. voir Chêne rouge

R  
Racines 71, 116ss., 124, 242, 292, 306, 329
Rajeunissement voir Régénération
Ramilles voir Menu bois de branches
Rapport des exploitations résineux/feuillus 52, 

77, 80, 109, 117, 179
Rapport exploitations et mortalité/accroisse-

ment 179ss.
Rapport exploitations/accroissement net 180s., 

305, 307, 311
Rapport racine/pousse 329
Rapports nationaux et internationaux 15s., 23, 

179, 280
Réalisation 99, 104, 140, 159ss., 245, 260s., 329
Reboisement 21, 42, 207, 210 s., 214, 310, 329
Récolte des bois 24, 55, 68s., 83, 109, 122ss., 

127s., 134s., 147, 164ss., 186s., 217, 259, 
261s., 282, 284, 291s., 296, 330

Récolteuse 164, 166ss.

Peuplement pur de résineux 329
Peuplier de culture 214s.
Photographie aérienne 13ss., 20ss., 26, 32, 37, 

39, 43, 52, 94, 204, 250ss., 301
Picea abies (L.) Karst voir Épicéa
Pin – Pinus L. 21, 37, 47, 59ss., 76, 78ss., 82ss., 

88ss., 95, 107ss., 112s., 117, 130, 136s., 174, 
177, 179s., 193s., 200, 207, 214s., 220, 222, 
258s., 293, 329

Pin de montagne – Pinus mugo Turra 86, 88, 95
Pin de Weymouth – Pinus strobus L. 86, 214s.
Pin noir – Pinus nigra J.F. Arnold 86, 214s.
Pin rampant – Pinus mugo prostrataTurra 21, 37, 

86, 88, 95
Pinus cembra L.  voir Arole
Pinus L. voir Pin
Pinus nigra J.F. Arnold voir Pin noir
Pinus strobus L. voir Pin de Weymouth
Piste à machines 65s., 121, 123s., 261, 284, 329
Placette d’échantillonnage 13ss., 30, 32s., 329
Placette permanente 13, 329
Placettes communes (à deux inventaires) 33
Plan de développement forestier 149s., 272, 296
Plan de gestion 147, 149ss., 296, 307, 329
Planification forestière 13, 24, 47s., 147ss., 242s., 

246, 272, 282, 285, 294ss., 307, 311
Planification forestière cantonale 149s., 242s., 

246, 282, 285, 294, 296, 307, 311
Planification forestière locale 149ss., 282, 285, 

294, 296, 307, 311
Plantation 160ss., 191, 208ss., 286, 298, 308, 

311, 329
Plante de la jeune forêt 82ss., 89ss., 127ss., 136, 

257, 329
Plante de la jeune forêt abroutie 127ss., 257, 284, 

291s.
Plateau 13, 30ss. 
Point de repère 19
Polygonale de la lisière 22, 204
Population étudiée 17, 21
Porteur (forestier) (moyen de débardage) 166ss.
Possibilité 329
Pousse 129, 292, 329 
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Recrû/fourré 44, 46, 94, 98s., 103ss., 129, 207ss., 
286, 298, 330

Recrutement 330
Régénération (forestière) 21, 82f, 92, 94, 102, 

104, 114s., 124s., 127ss., 191, 207ss., 215, 
224, 226, 236s., 244, 250, 253, 256s., 283, 
286s., 292, 298, 300ss., 308, 311, 330

Régénération artificielle (plantation) 208, 210, 
286, 298, 308, 311 

Régénération étendue 207
Régénération naturelle 102, 207ss., 226, 235, 

237, 256, 286, 298, 308, 311, 330
Régénération sous abri 129, 208, 245, 330
Régime 330
Région 13, 20, 30s.
Région de forêts protectrices 30s., 247ss., 330
Région de production 13, 18, 30ss., 330
Région économique 30s., 75ss., 130s., 142, 216, 

219, 221, 226, 228, 231, 247, 330
Rejet de souche 99s., 136, 330
Relevé de contrôle 24, 330
Relevé terrestre voir Inventaire terrestre
Relief 56, 59, 61, 169
Répartition de la forêt 41
Répartition des âges 94, 110ss., 199ss., 245, 

282, 284, 289s., 295, 307, 310
Répartition des diamètres (répartition du nombre 

de tiges dans les classes de dia-
mètre) 108s., 282, 289

Répétition du relevé 24, 330
Représentativité 19
Reproductibilité 27
Reptation de la neige 127s.
Réseau complémentaire 18s.
Réseau (d’échantillonnage) 13ss., 18ss., 22ss., 

30, 37, 70ss., 232, 248, 273, 281
Réseau de photographie aérienne 18
Réseau (terrestre) de base 18s., 23, 71
Réserve forestière 47s., 189, 223, 225, 232s., 299
Réserve forestière naturelle 48, 50, 202, 219, 

223, 232ss., 308, 311
Réserve forestière spéciale 48, 232ss., 308, 311
Réserve naturelle 50, 149, 330

Stabilité du peuplement 26, 122, 143ss., 253ss., 
282, 285, 293, 300ss., 330

Stade de développement 44, 46, 94, 98s., 
101ss., 111, 143, 202, 245, 330

Stand Density Index (SDI) voir Densité du peu-
plement

Station 14, 17, 24, 29, 50, 53ss., 70, 75, 83, 88, 
110, 112ss., 125s., 136, 143, 158, 172, 196, 
198, 207s., 213s., 228, 230, 237, 253ss., 
259, 270, 282, 298, 301s., 305, 330

Statistique de la superficie 32, 39, 41, 331
Statistique forestière 180, 185, 266, 280, 331
Stock de carbone 116ss., 218, 282, 284, 288ss., 

305s., 310, 331
Stockage du CO2 (prestation) 35, 50, 119, 284, 

290
Strate arbustive (ou buissonnante) 202s., 205, 

331
Strate du peuplement 94, 101, 107, 241, 331
Strate inférieure (sous-étage) 331
Strate intermédiaire 331
Strate supérieure 100s., 191, 196, 257, 285, 298, 

307, 331
Structure des âges voir Répartition des âges
Structure du peuplement 94, 101s., 106s., 124, 

189s., 196, 199, 201ss., 205s., 225s., 230s., 
234, 236, 246, 253s., 282s., 286, 299, 331

Structure par collectifs 101, 106ss., 331
Sud des Alpes 13, 20s., 30ss. 
Surcharge voir Influence anthropique
Surface apte au boisement 39, 41
Surface boisée 21, 37, 39, 46, 83
Surface d’intervention 154, 164, 246
Surface d’interprétation 22, 24, 94, 114, 125, 

138s., 191, 250, 256, 277, 298, 331
Surface de coupe 98ss., 102ss., 197s.
Surface de la forêt protectrice IFN 239, 246, 

248ss.
Surface de régénération 207, 308, 311
Surface des dégâts 21, 98s., 102ss., 111s., 139, 

203, 208

Surface forestière 20s., 30, 35, 37ss., 53, 59, 61s., 
65ss., 94, 111ss., 115, 138, 140s., 143ss., 
147, 149ss., 154ss., 164ss., 189, 191ss., 
196ss., 207ss., 212, 216, 225ss., 232ss., 
239, 241ss., 246ss., 267ss., 271s., 279ss., 
288, 331

Surface forestière en permanence non  
boisée 95ss., 232, 331

Surface forestière exploitée voir Intensité de la 
gestion forestière

Surface forestière inaccessible siehe Wald, 
unzugänglicher

Surface forestière inapte au boisement 96
Surface forestière par habitant 271s., 287, 

303ss., 309, 311
Surface forestière pâturée voir Pacage en forêt
Surface forestière temporairement non boi-

sée 98s., 102ss., 111, 197, 207, 331
Surface forestière totale 33, 94, 210, 331
Surface improductive 32, 42
Surface terrière 43ss., 52, 97, 104s.,,138, 224, 

227s., 235, 237, 245, 251ss., 258s., 293, 
301, 331

Surface terrière du bois mort 224, 331
Surface terrière totale 258, 331
Surface totale 18, 32, 37, 39, 41, 43, 52
Système d’information géographique (SIG) 27, 

331

T  
Table de production 61, 332
Tableau des résultats 27, 29, 30, 32
Taille de l’unité d’exploitation 268ss.
Taille des trouées 239, 246, 250ss.
Taillis 95, 97ss., 138, 332
Taillis-sous-futaie 88, 95, 97ss., 160ss., 202, 332
Talus 95ss.
Tarif (fonction de tarif) 70, 332
Tas de branches 202
Taux de boisement (voir aussi Proportion de sur-

face forestière [syn.]) 39, 284, 290, 332
Tige 116, 172, 182, 184, 332

Réserve totale voir Réserve forestière
Réserves forestières en comparaison avec le 

reste de la forêt 233ss.
Résineux 44s., 47, 52, 70, 72ss., 77, 80ss., 107ss., 

113, 116ss., 130, 137, 173s., 176s., 179, 182, 
184s., 200, 212ss., 222, 225, 227ss., 244s., 
258, 286ss., 299ss., 330

Résistance du bois 224
Ressources forestières 13, 35ss., 53, 71, 109, 

280, 282s., 288ss., 297, 305s., 309, 311
Révolution 99, 113s., 307, 310, 330
Robinier – Robinia pseudoacacia L. 87s., 212ss., 

299
Route à camions 53, 164s., 261, 285, 295, 326
Route forestière 16, 24, 62ss., 95ss., 125ss., 169, 

227, 261ss., 271s., 277, 294, 296, 304, 330

S  
Saisonnalité des activités de loisirs 273ss. 
Santé 121ss., 282s., 288, 291, 305, 307
Sapin (blanc) – Abies alba Mill. 35, 44, 46s., 53, 

59ss., 70, 72, 76, 78ss., 82ss., 88ss., 107, 
109s., 112s., 117, 121, 127, 130s., 137, 173s., 
177, 179, 200, 202, 208, 220, 222s., 227, 
239, 246, 257ss., 284, 288, 291s., 330 

Sapin rouge voir Épicéa
Scolyte 77, 139, 159, 255, 259s.
Selve 95, 97ss., 200, 202, 330
Senior 198, 200s., 330
Seuil d’inventaire 82, 172, 193, 218, 223, 256, 330
Signification (statistique) 28
SilvaProtect-CH voir Périmètre des forêts pro-

tectrices SilvaProtect-CH
Société (catégorie de propriété) 267, 269
Socio-économie 265ss., 283, 303, 309
Soins (à la forêt) 106, 203, 236s., 245s., 330
Soins à la jeune forêt 159ss., 260s.
Soins sylvicoles 154, 250, 302
Sol forestier 119, 121ss., 242, 256, 271, 291s., 330
Souche 70s., 110s., 116, 136, 172, 182ss., 202s., 

220s., 330
Sources d’eau potable 243
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Topographie 35, 55s., 164
Tracteur agricole 164s., 169
Tranchée (laie) 95ss., 198, 332
Transformation 160ss., 208, 332
Tronc 116, 121s., 132ss., 332
Tronçonneuse 164
Trouée 39, 196ss., 202, 207, 239, 246, 250ss., 

287, 301
Types d’activités de loisirs 271, 273ss. 
Type d’intervention 159ss., 332
Types de camions 62
Type de dégât 128f, 132ss.
Type de forêt 94ss., 202, 218, 282, 332
Type de réserve forestière 232ss.
Type de revêtement 65
Type de station 59, 253s., 259, 302, 332
Type de trouée 198, 251

U  
Unité d’exploitation 117, 150ss., 168, 265ss., 283, 

287, 303s.
Unité d’interprétation 13, 29ss., 332
Urgence de la prochaine intervention 69, 106, 

159, 162, 260ss., 332
Utilisation à des fins récréatives 24, 125, 235, 

237, 266, 271ss., 304
Utilisation agricole 49ss., 53, 59, 97, 163, 241, 

243, 290
Utilisation de la forêt 24, 32, 39ss., 46ss., 53s., 

76ss., 97ss., 125, 139, 158ss., 178, 193, 
198s., 201, 206, 209, 220ss., 226ss., 230, 
232ss., 241ss., 246ss., 267s., 270ss., 
305ss., 332 

Utilisation des données 26s.
Utilisation du sol 32, 39

V  
Valeur d’écotone de la lisière 228, 231, 332
Valeur de biotope (du peuplement forestier) 189, 

225, 228ss., 235, 237, 281, 283, 286, 299, 
332

Valeur estimée 27ss.
Valeur moyenne  30, 45, 102, 156, 170, 219
Valeurs cibles 17s., 20, 27, 30s., 33, 232, 332
Végétation au sol 104, 125
Végétation naturelle potentielle (VNP) 24, 32, 

59ss., 220, 227, 254, 258s., 332 
Vieux peuplement 44, 112, 198 f., 322
Vitalité 121ss., 140s., 143, 282, 288, 291, 293, 

305, 307
Volume 29, 70ss., 91, 116ss., 172, 175, 182ss., 

202, 218ss., 224, 234, 236, 286, 290, 297, 
299, 308

Volume (de bois) 13, 20s., 30, 33, 35, 70ss., 
75ss., 85ss., 94, 96s., 99ss., 109s., 116ss., 
169, 171, 173, 180, 182, 184, 216, 220, 267, 
270, 282, 284, 288ss., 292, 295, 305s., 310, 
332

Volume à l’hectare 75ss., 325
Volume de bois mort 70ss., 117, 217ss., 232, 234, 

236, 286, 288, 290, 297, 299, 305, 308, 311, 
332

Volume du bois fort de tige 182s.
Volume du bois de tige 70, 118, 175, 218
Volume total 70ss., 116, 221s., 306, 332

Z  
Zone de captage (des eaux souterraines) 48, 

242s.
Zone de croissance 56s., 61
Zone de protection 47ss., 308
Zone de protection des eaux souterraines 47s., 

239, 241ss., 287s., 300s., 309, 311, 332
Zones inférieures 31, 44, 46, 56ss., 64, 83, 94, 

108, 114, 132s., 136, 138, 144, 191s., 194ss., 
221s., 298, 332

Zones supérieures 31, 44, 46, 56s., 59, 64, 73, 
79, 83, 94, 114s., 132, 138, 144s., 191, 194, 
197ss., 222, 226, 298, 332
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9.5 Crédits des illustrations
Dessins
Les dessins de la première de couverture et des pages de titre des chapitres ont été réalisés spécialement 
pour cet ouvrage par Ingo Giezendanner, www.grrrr.net, Zurich. Toute autre utilisation devra être soumise à 
l’accord de l’auteur et de l’IFN.
Les droits d’utilisation des autres illustrations sont détenus par l’IFN.

Photos
Nous remercions les auteurs suivants pour avoir mis leurs photographies à notre disposition : 
Beni Basler, www.fotobasler.ch, Aarau : 164
Christoph Laib, www.still-sein.ch, Lippoldswilen (Kemmental) : 187
Paul Rienth, www.proforst.ch, Kreuzlingen : 94, 100, 101 mg, 102 d, 141, 152, 161, 206, 212, 271
Simon Speich, photo.speich.net, Bâle : 43, 46, 53, 75, 80, 93, 128, 133, 145, 155, 186, 192, 196, 207, 241, 259

Photos de collaboratrices et collaborateurs de l’Institut fédéral de recherches WSL :
Barbara Allgaier Leuch : 256
Hansheinrich Bachofen : 96 mgb, 101 md
Urs-Beat Brändli : 108, 116, 143, 175, 194, 195, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 236, 237 b
Peter Brang : 91
Anton Bürgi : 268 b
Fritz Frutig : 67, 168
Christian Rickli : 252
Paul Scherrer : 95, 96 mgh, 96 d, 97 g, 97 d, 102 mg
Simon Speich : 14, 17, 19, 23, 26, 29, 33, 39, 49, 56, 63, 72, 76, 85, 88, 92, 111, 112, 123, 139, 149, 158, 169, 176, 
180, 184, 198, 199, 209, 210, 227, 230, 237 h, 244, 250, 255, 263, 268 h, 274
Ulrich Wasem : 213
Beat Wermelinger : 125, 197
WSL : 97 md
Andreas Zingg : 96 md, 99, 103

d = gauche (1re colonne), mg = au milieu à gauche (2e colonne), md = au milieu à droite (3e colonne), d = à 
droite (4e colonne), h = en haut, o = en bas

© Toutes les photos sont protégées par les droits d’auteur. Toute utilisation nécessite l’autorisation expresse 
de l’auteur.

Géodonnées dans les cartes
Limites administratives et lacs : Office fédéral de la statistique (OFS) 1998 : Limites administratives GZG1998 ; 
GEOSTAT, Neuchâtel
Réseau hydrographique généralisé : © 2020 swisstopo (5704000000) – Autorisation de reproduction : 
JA100118
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