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AVERTISSEMENT. XI 

—————— 

AVERTISSEMENT 
SUR LA TROISIEME EDITION. 

L’ouvrage de M. Delamarre, sur les pins, a été 
considéré par le public et par la plupart des sa- 
vans qui en ont rendu compte, comme éminem- 
ment utile et approprié aux besoins de notre 
époque. La multiplication des arbres de ce genre 
est devenue aujourd’hui pour la France un objet 
du plus haut intérét : beaucoup de proprietaires 
s’en occupent avec zéle; mais il n’existait sur ce 
sujet aucun traité spécial qui, rassemblant les 

données fournies par l’expérience et par la pra- 
tique, put aider chacun a diriger ses opérations. 
L’ouvrage que nous réimprimons a été composé 

dans la vue de remplir cette lacune : il a été écrit 
par un homme pour qui la culture des pins était 
une véritable passion, qui avait employe vingt 
années de sa vie et une partie de sa fortune a I’é- 
tudier et a la pratiquer, et a qui la France doit 

une des créations les plus remarquables en ce 
genre qui existent sur son territoire, création 
dont l’intérét ne repose pas tant sur son étendue, 

qui n’est que de cent cinquante hectares , que sur 

les vues classiques qui y ont présidé et sur la des- 
tination que lui a donnée son auteur (1). 

(1) M. Delamarre a légué sa propriété de Wieil—Harcourt , 

sur laquelle existent les bois de pins qu’il a eréés, a la Société 
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En exposant ici les moyens que M. Delamarre 
a eus de bien faire et ses titres a la reconnaissance | 
publique, nous ne prétendons pas, par la, donner 
a entendre que son travail soit parfait; il a été 
objet de plusieurs critiques, et l’on s'est accordé 
a’ reconnaitre que l’auteur, entrainé par son en- 
thousiasme pour les pins, s’était beaucoup exa- 
géré a lui-méme la valeur de leurs produits, et 
avait présenté a cet égard des calculs propres a 
induire en erreur ceux qui les adopteraient sans 
examen. Les notes ajoutées a cette édition reme- 
dieront, autant que possible, a cet inconvenient, 
et nous devons des a présent prévenir le lecteur 
que les expressions de création et de richesse medl- 
lionnaire, si souvent employées dans le cours de 
l’ouvrage, 4 l'occasion de plantations d'une éten- 

due tres bornée, ne peuvent aucunement étre 

prises 2 la lettre, non plus que les propositions et 
les calculs dans le méme sens. 

En cherchant ainsi a prévenir, autant qu’il est 
en nous, l’effet des erreurs remarquées dans cet 

ouvrage, nous regardons, d’un autre cOté, comme 
un devoir de disculper la mémoire de M. Dela- 
marre de toute intention dexageration. Ila pu, 
par enthousiasme pour le sujet qui ]’occupait pres- 
que uniquement, se faire illusion, porter ses éva- 

royale et centrale d’Agriculture. Cette Société, par suite des 

dispositions testamentaires du donateur, est également devenue 

propriétaire de ses droits sur le Traité des pins, et c'est a sa 

bienveillante autorisation que nous devons de pouvoir publier 

Védition actuelle. 
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luations trop haut, mais assurément ce qu'il a dit 
il le croyait. Tous ceux qui l’ont connu savent 

qu'il cherchait la vérité avec une entiére bonne 

foi et son livre en fournit des preuves multi- 
pliées. 
_ Un autre reproche que l'on a fait 4 son ouvrage 
est qu'il offre des longueurs, des répétitions, de la 
singularité dans le style. Nous ne contesterons 

pas que l’on n’y puisse trouver ces défauts; mais 

dans un traité essentiellement pratique comme 
celui-ci, le fonds est pour ainsi dire tout; sil est 

bon, s'il contient une instruction solide et claire- 

ment présentée, quelques défectuosités dans la 

forme ou dans le style ne lui tent que fort peu 

de son meérite. Le Traité des pins se trouve dans 

ce cas; il n’est presque aucun point relatif a la 

culture de ces arbres, 4 leurs qualités physiques 
et économiques, qui n’y ait été approfondi et sur 
lequel on n’y trouve des notions sinon completes, 
du moins aussi étendues qu’utiles. Pour en faire 

un ouvrage tout 4 fait correct sous les rapports 

de l’ordonnance et du style, il aurait fallu refondre 

les chapitres et le texte , c'est a dire composer un 

nouvel ouvrage aux deépens de celui qui existait. 
L’auteur l’aurait fait peut-étre sil eut vécu , mais 
aujourd hui qu’il n’existe plus, la Société d’agri- 

culture a pensé que, par respect et par reconnais-— 

sance pour sa mémoire, il convenait de réimpri- 

mer son travail tel quelui-méme I’avait originai- 

rement publié, en y ajoutant les notes quil avait 

laissées et celles qu'il pourrait étre encore néces- 
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sare d’y joindre. C’est sur ces bases qu’a été 
disposéel’ édition actuelle. La Société d’ agriculture 
a bien voulu mettre a notre disposition les maté- 
riaux qu'elle avait entre ses mains, et nous avons 

, de plus, au zele de deux de ses membres , 
MM. Michaux et Vilmorin, des notes nombreuses, 

quils se sont chargés de faire a plusieurs cha- 
pitres, dans la vue de rectifier les principales 
erreurs, d’éclaircir des points douteux et de con- 

tribuer a rendre l’ouvrage plus exact et plus utile. 
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-AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR. 

t 

SUR LES AUTORITES CITEES. 

Je cite moins souvent que dans la pre- 
miere édition, faite sous le titre de A4¢é- 

moire, les opinions des personnes dont j’ai 
étudié les ouvrages; mais c’est néanmoins 
assez frequemment pour que j/aie di, afin 
Wéviter les répétitions, me borner ordi- 

nairement a la citation de leurs noms sans 

ajouter la dénomination des ceuvres, quoique 
plusieurs de ces personnes en aient enrichi 

la société @un grand nombre. 

il convient donc, pour me rendre initel- 
ligible sur ce point, d’indiquer quels sont 
ces ouvrages, et je le ferai dans Vordre 
suivant : 

1. Burron (pe): tome II du Supplément a son 
Histoire naturelle, partie expérimentale, in-4°., 
de Imprimerie royale, 1775. 

2. Bosc, de Vinstitut : Nouveau Cours complet 

d’Agriculture théorique et pratique. Paris, chez 

Déterville , 1809. — Lorsque j'ai eu & en citer 
la seconde édition, j'ai eu soin de l’expliquer. 

IT 

va 
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3. Beanarp Patissy : Recueil de ses OEuvres, par 

Faujas de Saint-Fond , gros volume in-4?. 
Paris, chez Ruault, 1777. 

4. Buresporr {pe): Nouveau Manuel forestier, 
~~ traduit par M. Baudrillart, 2 volumes in-8°. 

A Paris, chez Arthus Bertrand, 1808. 

5. Bauprittart: Dictionnaire formant la seconde 

partie de son Traité général des Eaux et Fo- 

réts, Chasses et Péches, 2 gros volumes in-4°. 
A Paris, chez Madame Huzard et Arthus Ber- 

trand, 1823. 

6. Bicor pE Morocurs: Mémoire sur l’utilité d’un 

corps d’ingénieurs agricoles et manufacturiers ; 

brochure extraite des Annales de |’Industrie. 

A Paris, chez Fain, 1823. 
7. Dunamet-Dumonceat : Traité des Semis et Plan- 

tations d’arbres, 1 volume in-4°. Paris, chez 

la veuve Desaint, 1780. 

8. Drater: Traité de !Aménagement des Bois et 

Foréis. Paris, chez Arthus Bertrand, 1812; 

Traité des Foréts d’Arbres résineux. Toulouse, 

1820; et Paris, chez Madame Huzard ; Traite 

du Hétre. Toulouse, 1824; et Paris, chez Ma- 

dame Huzard. 

9. Darry: des Plantations, de leur nécessité, etc., 

1 volume in-4°. A Arles, chez Gaspard Mes- 
nier, 1805. 

10. Duciep : Projet de Boisement des Basses-Al- 

pes. A Paris, de I’ Imprimerie royale, 1819. 

11. Detavercne : Observations sur les Landes 

de Bretagne, insérées aux Annales d’Agri- 
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culture, tomes XII et XXVI de la seconde — 
serie. 

12. Foucrrovx pr Bravau: Mémoire sur les Pins, 
inséré en ceux du trimestre d’automne 1785, 
de Ja Société d’Agriculture de Paris. 

13. Foryarmr: Dissertation sur la culture des Sa- 

pins, traduite de Vitalien par M. des <Arcs- 
Fleuranges. Paris, 1813. 

14. Fésurier : Essai sur les Phenomenes de la Vé- 
gétation, 1 volume in-8°. Paris, chez Madame 

Huzara, 1812. 

15. Guior: Manuel Forestier. Paris, 1770. 

i6. Gasparin (DE): Observations sur le Delta du 
Rhone, insérées aux Annales d’Agriculture, 
tome XXXI, seconde série. 

17. Hartic: Instruction sur Ja Culture des Bois, 

traduite par M. Baudrillart , 1 volume in-12. 

Paris , 1805. — Expériences sur la Combustibi- 
lité des bois, traduites de méme. A Paris, chez 
Arthus Bertrand, 1807. 

18. Huzarp pzrzE: Rapport sur le Bon Effet de 
VHuile essentielle de Térébenthine dans la ma- 
ladie de la pourriture. | 

19. Juce pE Saint-Martin: Traité de la Culture 

du Chéne. Paris, 1788. 

20. La Rocuerovcautp-Liancourt (pE): Voyage 

dans les Etats-Unis de Amérique, 8 volumes 
in-8°. Paris, 1799. 

at. Lintz : Dissertations forestieres. Tréves, 
1808. 

22. Lotsettur—Destonecuamps : tome V de la nou- 

So 
\ 
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velle édition du Traité des Arbres et Arbustes 

de M. Duhamel-Dumonceau. 

23. Lorcerit (pe): Mémoire sur les Landes de 
Bretagne. Rennes, chez Vatar, 1819. 

24. Marsuerses (pe Lamorcnon pe): Mémoires 
insérés en la seconde partie des Okuvres de 

M. Varennes de Fenille. 

25. Micnaux: Histoire des Arbres forestiers de 
Amérique septentrionale. 

26. Moret-Vinpi (DE): Observations pratiques sur 
la Théorie des Assolemens. Paris, chez Madame 

Huzard, 1822. 
27. Nomor : Traité de ?Aménagement et del Ex- 

ploitation des Foréts, 1 volume in-12. Paris, 

chez Arthus Bertrand , 1812. 

28. Ouivier : Voyage dans l’Empire ottoman, édi- 
tion in-8°, 

2g. OurcuEs (v’) : Apercu général des Foréts. 
Paris, 1805. 

50. Pertuuis PERE (DE): Traité de l’Aménage- 

ment et de ja Restauration des Bois et Foréts. 

Paris, chez Madame AHuzard, 1803. 

31. Pertuuis Fits (pE) : Nouveau Cours complet 
d’ Agriculture, cite au nom de M. Bosc. 

59. Puncuet rere: Traité sur les Réformations et 

les Aménagemens des Foréts, 1 volume grand 

in-8°, Orléans , 1789. — Et ouvrages inédits. 

53. Puneuer rits: Examen analytique des Causes 

du Dépérissement des Bois. Orléans, 3°. édition. 

34. Porperté (pe): Manuel de l’Arboriste, édi- 
tion de 1792. 
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35. Remonp : Observation sur l’Exploitation et 

lAménagement des Foréts de Sapins. A Paris, 
de limprimerie de Doubleé , 1818. 

36. Rovat (Amans pt): Mémoire sur l’Etat de 

P Agriculture de l’ Aveyron, inséré aux Annales 

d’Agriculture, tome XXIV, seconde série. 

37. Say (J.-B.) : Traité d’Economie politique , 

2°. édition. Chez Renouard , 1814, 

548. Trocuu : Du Défrichement et de la Plantation 

des Landes et Bruyeres. Paris, chez Madame 

Huzard, 1820. 

3g. Tursitty (pe): De la Pratique des Deéfriche- 

mens, 4. édition, 1 volume in-8°. Paris, chez 

Marchand, 1811. 

40. Tscnupy (pe): Traité des Arbres resi- 
neux, etc., extrait de Miller, 1 volume in-8°. 

A Metz, 1768. ‘ie 

41. Varennes DE Fenitte: Recueil de ses OKuvres 

en trois Parties} imprimeées in-8°. en 1807 et 

1808. A Paris, chez Marchand. 

42. Youne (Arruur) > Voyages en France, 2°: édi- 
tion, 3 volumes in-8°. Paris, chez Buisson , 

1794. i 

45. Yvart: Nouveau Cours d’ Agriculture, cité au 
nom de M. Bose. 

N. B. Tous ces ouvrages se trouvent chez Madame Huzard, libraire , 
rue de ’Eperou, n°. 7. 
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SUR LES MESURES AGRATIRES. 

J’exprime les mesures agraires de plu- 
sieurs maniéres : il convient donc qu’on 

sache qu’apres hectare , qui est la mesure 

Vunité, Vacre qu’il m/’arrive de citer est 

celle en usage dans Ja contréee du départe- 
ment de Eure ot: je cultive. Eile équivaut 

a presque soixante-quinze ares OU aux trois 

quarts d’un hectare. 
L’arpent royal, que je dénomme aussi 

arpent d’ordonnance, et arpent des bois et 
foréts, équivaut a cingquante et un ares. pas- 

sés, cu a un peu au dela @un demi-hec- 

tare. | 

Et. Varpent parisien, que je cite aussi, 

est. ’arpent de dix-huit pieds pour perche, 
équivalent a trente-quatre ares passes ou a 

un grand tiers d’hectare. Vr 

SUR LES MESURES LINEAIRES , DE’. 

CAPACITE , ETC. 

Le pied dont je parle est celui dont trois 

equivalent presque a un metre. 

Le pouce en est la douzieme partie. 

Le boisseau est une mesure dont la capa- 
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cité comporte, en grains de blé , un poids de 
vingt livres anciennes, ou environ dix kilo- 

erammes. Il est Véquivalent de ce que, 

dans ma contrée normande , on nomme la 

quarte, parce qu il ne forme que la quatrieme 
partie du boisseau de Normandie. 

La livre dont je parle est celle de seize 

onces, et dont deux équivalent presque a 

un kilogramme. 

SUR LE MESURAGE DE LA GROSSEUR DES 

ARBRES. iM , 

C’est ordinairement a trois pieds au dessus 

du sol que j’ai pris la mesure de leur cir- 

conférence, selon ce que M. Varennes de 
Fenille a pratiqué dans ses expériences sur 

le grossissement annuel des arbres. 



| » N. B. Les notes qui faisaient partie de l’édition précé- 

dente portent, a la fin, la lettre initiale de auteur, D. 

. ~Celles qu’il avait disposées pour cette 3°. édition sont dé— 

signées par *D. 

Celles de M. Vilmorin sont signées V. 

Celles de M. Michaux, M. 



TRAITE PRATIQUE 

DE 

LA CULTURE DES PINS 
A GRANDES. DIMENSIONS. |... 

CHAPITRE PREMIER , 

QU 

INTRODUCTION. ‘ 

J’ai toujours été frappe de ces belles. expres- 

sions de Xénophon, rapportées par M. Juge de 
Saint-Martin a la fin de la Préface de son Traité 

de la culture du chéne : « Quand il nous arrive de 

réussir, notre plus grande joie est de déclarer a. 

ceux qui veulent le savoir. les moyens dont nous 

nous sommes servis; » et je me crois assez avancée 

dans la culture des pins, je veux dire dans leur 

culture en grand, pour oser croire que je puis 

étre de quelque utilité aux personnes qui, vou- 
lant créer de nouveaux bois dans leurs landes et 

terrains incultes, ou en restaurer des anciens par 
des semis de pins ademeure, se trouveraient dé- 

pourvues d’exemples propres ales guider; pour 
croire, dis-je, quwil y aurait de Vutilité a faire 

connaitre par quels moyens simples et expeéditifs 
je suis parvenu a créer une richesse qui. s’an- 
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nonce millionnaire, tellement que je pourrait 
probablement réaliser, dans peu d’années, le 

projet que j’ai de publier Vhistorique de cette 

création de richesse , afin qu’on puisse mieux 
profiter de l'exemple de mes travaux (1) : car, 
suivant la remarque de M. de Gasparin, insérée 

aux Annales dagriculture, pages 199 et 200 du 
tome XXXI, seconde série , ce qui manque a 

encouragement des entreprises agricoles, c’est 

un exemple, mais un exemple concluant. Quand 

un homme, ajoute-t-il, possédant les trois quali- 

tés indispensables, une volonté forte, des con- 

naissances positives et un capital suffisant, aura 

entrepris une amélioration et l’aura conduite 2 
bonne fin, alors on se précipitera sur ses traces , 

et on profitera de son experience. 
Dans l’état actuel de la science pratique des bois, 

(1) L’auteur a réalisé le projet qu’il annongait ici par la 

publication de Vouvrage intitulé : Historique de la création 

d’une richesse millionnaire par la culture des pins (Paris, 1827, 

Mme. Huzard ), Ce titre, le passage que’ l’on vient de lire, et 

beaucoup d’autres encore plus affirmatifs, que l’on trouyera 

dans le cours de louvrage, montrent a quel point M. Dela— 

marre était persuadé que l’établissement d’environ cent ein— 

quante hectares de bois de pins équivalait rigoureusement a 

une création millionnaire (il étend méme , dans la suite , cette 

proposition A trente-quatre hectares )..C’est la erreur fonda- 

mentale de son livre, celle que nous aurons principalement a 

combattre dans les notes, et contre laquelle nous ne saurions 

mettre le lecteur trop en garde. Elle sera diseutée plus loin, 

particuliérement a Voceasion du chap. X1Y, consacré & Pexa- 

men de Ja valeur des bois de pins. V. 
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les propriétaires qui voudraient créer de nou- 
veaux bois, ou en restaurer d’anciens, seraient 

émbarrassés de réaliser leurs vues, faute de trou- 

ver des hommes instruits suflisamment familia~ 
risés avec les procédés d’exécution dans ceite 
partie, comme on le trouve dans les autres arts, 

tels que l’architecture et les constructions : ‘en 

sorte que, faute de ce moyen d’exécution qui de- 

vrait exister, mais dont on est encore dépourvu, 

il peut étre utile, comme je viens de le dire, d’a- 
voir un exemple propre a fixer les idées , en faisant 

connaitre les moyens qu'il convient d’employer. 
En attendant donc que l’on soit plus avance 

qu’on ne l’est aujourd’hui dans la science d’exé- 
cation en ce qui a rapport a la culture des bois, 

et qu’on soit devenu assez familier avec les proceé- 
dés quil faut employer pour créer des bois et 
pour en restaurer d’ancieus avec la méme facilité 

qu’on cultive les céréales, je mets a profit la 
maxime du grand Xénophon , en faisant con- 

naitre par quels moyens je suis parvenu a créer 

une richesse millionnaire en bots de pins sur Je sol 

le plus siliceux et le plus aride (1) (2). 

(1) A Harcourt , Valleville et Beauficel, prés Brionne , chef- 

lieu de canton, arrondissement de Bernay, département de 

VEure. Je n’y posséde cependant que neuf cents arpens pari- 

siens , dont il y a environ moitié en anciens bois taillis plus ou 

moins médiocres ; et quatre a cing cents arpens qui étaient en 

clairiéres, en landes et en patis, sont maintenant meublés de 

pins maritimes et de pins sylvestres. D. 

(2) La note de la page 10 s applique également a ce passage 
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Si je ne moccupe ici que des pins sans m'expli- 

quer également sur les sapins, sur les méleézes 

et sur les célebres cedres du Liban, qu'il est éga- 

Jement intéressant de savoir cultiver avec ayan- 

tage pour soi et pour la société, c’est parce que 
je nai d’expérience personnelle et en grand que 
sur les pins, la nature et la maigreur de mon sol 

ne me permettant pas d’y faire prospérer les au- 
tres especes d’arbres résineux ; mais ayant acquis a 
leur égard quelques connaissances propres a éclair- 
cirles points cardinaux de leur culture, j’en ferai 

Yobjet d'un appendice a ce Traité sur les pins. 

Au surplus, les pins, quoique n’occupant en 

France qu’une faible surface du sol forestier, n’of- 

frent pas moins d’importance que les sapins, qui, 

cependant , en occupent une bien plus grande 

étendue; et tous deux peuvent étre considerés 

comme équivalant a plus que moitié de la tota- 

lité de ce sol forestier, quoique n’ayant que la 

sixieme partie de son étendue, par la raison 

1°. que dans une méme surface il peut y avoir en 

arbres résineux beaucoup plus de sujets qu’en 

chénes, et de dimensions qui procurent plus de 

matiere que ceux-ci; 2°. et qu’on y fera, en es— 
sences résineuses, deux ou trois récoltes contre 

une seule en chénes. 

Je dis que les pins qui, d’apres M. Dralet, ont 

en France moins que le dixieme d’étendue super- 

ficielle des sapins (1), noflrent cepenfant pas 

(1) Cette proportion a pu changer depuis la publication 
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moins d’importance que ceux-ci, et je me fonde 
sur ce quils sont plus particulierement, si ce 
n’est pas exclusivement, propres a transformer 
en futaies les landes et les terrains incultes, ainsi 

qu’a restaurer les anciens bois qui ont des clai- 
rieres, parce qu ils prosperent dans un sol aride, 
la méme ou le bouleau ne peut résister; tandis 

que pour les sapins il faut un sol humide, et 
qu’on pourrait dire fertile en comparaison de la 

maigreur de celui ou les pins prosperent, que la 

création des bois et leur restauration sont plus 

faciles en pins qu’en sapins, et qu’une de leurs 

espéces, si ce ne sont pas deux, arrive, avec néan- 

moins de fortes dimensions, a maturité beaucoup 

plus tot que les sapins , de maniere a procurer ou 

deux recoltes ou au moins une récolte et demie 

en pins contre une seule en sapins. 
Mais en considérant engorgement prolongé 

des productions agricoles comme de celles manu- 

facturieres , il m’est évident qu il y a infiniment 

moins d’utilité qu’autrefois a publier les procédés 

par lesquels on peut obtenir de grandes masses de 

productions, méme en bois. 

Si néanmoins je crois utile de faire connaitre les 

procédés avec lesquels j’ai créé une richesse mil- 
lionnaire en pins (1), c’est parce qu’il y aen France 
des localités ow il y a suffisamment de débouchés 

de ’ouvrage de M. Dralet, a raison des semis considérables de 

pins qui ont eu lieu dans le Maine, en Sologne et sur divers 

autres points de la France. yi: 

(1) Voir la note page ro. 
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pour que, sans nuire a d’autres contrées, il soit 

avantageux au proprictaire et a la société consom- 
matrice, ainsi qu’aux moyens d’occupations , de 
créer de nouveaux bois oud’en restaurer d’anciens. 

Qu’il y a d’autres localités tellement dépour- 
vues de bois pour le chauffage et pour les cons- 

tructions, qu il peut étre avantageux de connaitre 

les moyens de s’en procurer promptement, en 
grande quantité et a peu de frais. 

Qu’il y a des contrées qu'il serait singuliere+ 
ment avantageux d’assainir et de salubrifier par 
des plantations qui, comme celles des pins, de- 

viennent pour ainsi dire spontanées. 
Que dans Je midi de la France, plus quailleurs, 

il y a des montagnes imprudemment denudees , 
qu’il est instant de reboiser , afin d’arréter leur 

abaissement, d’arréter par consequent l’enleve- 
ment des terres qui des montagnes vont encom- 
brer les vallées , de prévenir les torrens, de fixer 

les nuages, prévenir les orages et la gréle qui les 

accompagne, etc., etc. 

C’est parce qu’enfin la principale production 
des pins consiste en bois d’ceuvre, tel que pour 

la charpente et pour la menuiserie. Or, a cet 
égard, ceux-la mémes qui ne partagent pas la 
crainte si long-temps répandue d'une disette de 
bois de chauflage trouvent qu'elle peut étre fon- 
dée pour le bois d’ceuvre; ce qui me porte a 

croire qu'il y aura de Favantage de cultiver les 

pins toutes les fois quon ne sera pas dans une 
contrée ou le bois-futaie surabonde. 
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En raisonnant ainsi, je rends hommage aux 

personnes qui, dans les derniers temps, ont ob- 
servé que ce n était résoudre qu'une moitié du 

probleme que de parvenir a opérer la production ; 
que pour le résoudre dans sa totalite, il fallait 

savoir créer en méme temps des moyens de con- 
sommation. 

Mais il me semble que le probleme ne s’arréte 

pas a ces deux points cardinaux, et qu'il s’étend 
a deux autres. Assurément, c’est beaucoup que 

de produire une chose nécessaire a la consomma- 

tion, c’est aussi beaucoup que d’étre assuré de 
celle-ci en obtenant celle-la ; mais on peut désirer 

davantage , et l’ame de l’observateur, apres avoir 

applaudi a ces deux résultats , éprouve le besoin 
de voir la consommation se faire d’une maniére 

avouée par la morale et par la raison, de la 
manieére dont en parle M. Jean-Baptiste Say, pa- 

ges 190 a 202, et 252 du tome II de son Traité 

d économie politique, 2°. édition. 

fl a également besoin, lobservateur, d’avoir 

sujet de trouver que la production fournisse des 

moyens d’occupation et de bonne conduite de la 

part de la classe ouvriere. 

C'est donc parce que la production serait suivie 

de sa consommation, de son emploi bien entendu, 

et parce qu elle serait favorable aux bonnes mceurs, 

quil y aurait de la satisfaction a lopérer, parce 

que, restreinte a sa consommation, elle peut ne 
procurer que des avantages pécuniaires a son au- 
teur, sans rien ajouter au bonheur de |’humanite. 
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Au surplus, la culture des pins offre des avan- 
tages immenses tant au propriétaire des terrains 
oti elle a lieu, s'il est assuré de débouchés propor- 

tionnés, qu’a la Societé qui consomme, et qu’a 
la classe ouvriére employée 4 préparer les moyens 
de la consommation. Ils sont tels , ces avantages, 
qu’on peut les dire non pas seulement décuples , 
mais qu ils s’élevent a vingt, a trente, et méme 
4 quarante fois autant que la culture des bois 
feuillus, comme j’aurai occasion de Vexpliquer, 

notamment au chapitre XIV (1), outre cette im- 
portante consideration, que ceux-Ccl exigent un 

sol plus ou moins bon, tandis que les pins pros- 

perent dans un sol plus ou moins maigre, cir- 
constances qui me donnent sujet de penser que 
c’est moins le défaut de production que le défaut 
de consommation qui esta redouter : car j’éprouve 
qu il est moins difficile de produire que d’utiliser 
les produits, et je sens fréquemment la justesse 

de la comparaison qu’a faite M. le vicomte de 
Morel-Vindé, du paradis a la création d'une pro- 

duction, du purgatoire a sa récolte, et de l’enfer 
a son utilisation. 

En proposant la culture des pins, il y a a con- 

sidérer ce qui est le plus avantageux au produc- 

(1) Les pins ont, a plusieurs égards, dans les mauvais 

terrains surtout, des avantages incontestables sur les bois 

feuillus; mais il y a ici exagération extréme dans la pro- 

portion de valeur établie entre les deux natures d’essences. 

Ge sujet sera repris dans les notes du chapitre XIV. Y. 
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ieur, ala sociéte consommatrice, et a la richesse 

des travaux, sous les différens rapports de 1°. 1’é- 
poque de la maturiteé des arbres ; 2°. la facilité de 

leur culture; 3°. la quantité de matiere qu’on 

peut s’en promettre dans une espece comparati- 
vement a une autre espece sur la meme étendue 
de terrain; 4°. la qualité du bois et les emplois 
dont il est susceptible. 

Ainsi lespece de pins qui n’arrive a maturite 

qu’a cent ans pourra paraitre moins avantageuse 
au producteur qui crée, que lespece qui est 

mure des l’age de cinquante ans; mais la quan- 
tité de matiere pouvant etre plus grande dans la 
premiere espece que dans la seconde, et la qua- 
lité de son bois plus précieuse, il en résulte pour 

la société consommatrice un intérét a ce que la 
production ait lieu en l’une et en l’autre espéce. 

L’homme d'état peut avoir le méme intérét que 
la société consommatrice; mais il a de plus a 

prendre en grande consideration la richesse des tra- 

vaux , qui sont d’autant plus considérables , que la 

production est plus souvent répétée; qu'elle donne 
une plus grande quantité de matiere, et que 

celle-ci est susceptible d’emplois plus variés. 
J’aurai donc soin d’expliquer ce que j’ai appris 

sous ces différens rapports , afin qu’on puisse, en 
connaissance de cause, préférer telle espece de 
pin a telle autre lorsqu’on ne sera pas géné par 
la nature du sol, le climat, le site, etc. , et selon 

les yues qu’on voudra adopter. 
La science de la. production des bois, toute 

zi 
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précieuse qu'elle est , n’oflrirait pas tous les avan- 
tages dont elle est susceptible, si elle n’était pas 

accompagnée de la science de savoir utiliser les 
produits qu’on a créés. J’ai eu frequemment su- 
jet de remarquer qu en sachant creer des bois, 

on semblait ne savoir que cela, ou quien se h- 

vrant trop exclusivement a la production, on 

perdait de vue les moyens de l’utiliser pour soi, 

pour ses affections, pour la société qui con- 
somme, el pour les moyens d’occupations qui en 

résultent. Ces remarques m’ont donné sujet de 
penser qu’utiliser des produits qu’on a su créer 
est une science toute particuliere, une science 
distincte de la science de la production, comme 
la science d’exécution est différente et distincte 

de la science des idées. 
C’est pour cela que je m’attacherai a faire con- 

naitre ce que, dans mes études plus que dans ma 
pratique, j'ai pu apprendre sur les moyens d'uti- 

liser la production des bois qu’on s'est plu a créer. 
Je terminerai ces observations préliminaires 

par faire remarquer que la culture des bois a, 
comparativement a la culture arable, un avan- 

tage-mére, en ce que celle-ci exige tout a la fois 
des soins et la présence du maitre chaque jour de 

Vannée, ainsi que des relations qui ne convien- 

nent pas a toutes les personnes ; tandis que, dans 

la culture des bois, je sais, par mon experience 

personnelle, que, méme dans état de privation 

ou lon est d’aides a cet égard, on peut, avec le 
gout qui donne aptitude, faire exécuter de 
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grands travaux sans cesser sa résidence ailleurs; 
qu il suffit d’une inspection annuelle de quelques 

semaines; qu’ainsi des soins de présence durant 
espace de six semaines suffisent largement lors- 

qu’ils sont accompagneés des simples soins de sur- 

veillance qu'on exerce de son cabinet: en sorte 

que, dans la culture forestiere, on conserve son 
indépendance, au lieu qu'il faut la sacrifier dans 
la culture arable , pour la rendre profitable. 

— ee 0 es 
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CHAPITRE I, 

OU J'EXAMINE QUELLES SONT LES ESPECES DE PINS 
AUXQUELLES, DANS IL’ ETAT ACTUEL DES CONNAIS- 

SANCES, IL CONVIENT DE SE FIXER POUR LA CULTURE 

UTILE ET EN GRAND. 

Lrs pins, quoique étant des arbres résineux , 
aussi bien que le sont les sapins et d’autres es- 

peces , s’en trouyent assez distincts quant au sol 

qui leur convient, aux abris et aux autres circons- 

tances a prendre enconsidération lors dela culture 

des uns et des autres, pour qu'il soit utile de les 
séparer lorsqu’on veut s’instruire sur la maniere 

de les cultiver, de les aménager, de les exploiter, 
et d’employer leur bois. 

La culture des pins offre aussi a un plus haut 

degré que les sapins le grand avantage de n’exiger 
qu’une trés médiocre préparation du terrain (1) ; 

(1) Je tiens de M. de Caudecoste, propriétaire de grandes 

sapinieres a l’Aigle, département de l’Orne, que , dans ce pays, 

on fait les semis de sapin sans aucune préparation préalable du 

sol, jetant la graine sur le friche parmi les ronces, les épines 

ct les broussailles. Un terrain ainsi ensemencé, s'il est exacte- 

ment clos et défendu du bétail, devient avec le temps une 

bonne sapiniére. Pareillement, dans les foréts naturelles de 

sapins , les graines tombées sur le sol lévent en quantité suffi- 

sante pour fournir 4 un repeuplement continuel et souvent trop 
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et comme pour ceux-ci il est toujours inutile 
apres l’ensemencement fait a demeure, i] pour- 

rait méme étre nuisible de leur donner des sar-— 

clages, binages, ou autres soins; il suflit de les 

garantir de l’incursion du bétail, du gibier et des 
autres animaux (t). 

fl y aun assez grand nombre d’especes et de 
variétés de pins. Les unes ont des dimensions plus 

ou moins grandes, d’autres n’en ont au contraire 
que de plus ou moins petites, et d’autres enfin, 

notamment dans les especes exotiques, sont ou 

peu répandues, ou peu acclimatées en Europe. 

En raison de cela et de ce que je ne considere 

épais ; cette espéce d’arbre a méme, a cet égard, de l’ayantage 

sur les pins, dont le semis naturel réussit plutot sur les lisieres 

et dans les clairiéres que sous la futaie méme, lorsqu’elle est bien 

garnie. ¥: 

(1) Les jeunes plants de pins peuvent, dans la plupart des 

cas, se passer de sarclages et de binages; on peut méme ad- 

mettre que les grandes herbes el les arbustes sauvages contri- 

buent 4 leur prospérité , par l’ombrage qu ils leur fournissent : 

mais la rasion principale pour laquelle on les abandonne a eux- 

mémes est que, dans les grands semis, les facons seraient trop 

coiiteuses : aussi, je crois que Duhamel a été trop loin quand ik 

a établi en-principe , d’une maniére générale, que les sarclages 

et binages étaient nuisibles aux jeunes pins : le succés des 

semis et des plantations de pépiniéres , communément bien en- 

tretenus de facons, prouve le contraire; et, d’un autre cote, 

jai vu des portions de semis périr étouffées par ’herbe, sur- 

tout par les agrostis et autres graminées trés cheyelus. Sans 

attaquer, donc, la régle générale , on peut y apporter que!ques 

restrictions dans la pratique aussi bien que dans la théorie. V. 
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ici les pins que sous le rapport de l’utilité de leur 
culture en bois et foréts, je les diviserai en trois 

classes, pour faire connaitre ceux qui, ama con-: 

naissance, sont avantageux a cultiver de cette 
maniere. 

D’un autre coté, il y a a considérer et il im- 

porte beaucoup de remarquer que les especes a 
grandes dimensions different beaucoup entre elles 
par la longéyité; par les dimensions elles-mémes, 
qui sont plus fortes dans certaines especes et dans 
certaines variéités que dans d’autres, ainsi que 
par la qualité de leur bois, toutes choses qu'il 
importe beaucoup de prendre en considération 
dans la culture utile et en grand, et sur lesquelles 
je m’appliquerai a donner des détails dans le cha- 
pitre suivant. 

Premiere Classe. 

Je la fais consister uniquement dans les especes 
et variétés a grandes dimensions, dont la culture 

m’est familiere. 

Premiérement, le pin maritime (pinus mariti- 

ma, Lam.; pinus pinaster, Aiton), aussi appelé 
pin de Bordeaux, pin des Landes, etc. Il forme 
une espéce tres caractérisée par ses feuilles , par 

son €corce, par ses pommes et par ses graines, 
qui different sensiblement de celles des pins syl- 
vestres , ainsi que des autres espeéces de pins. 

Ce pin est fort multiplié dans les landes de 
Bordeaux, et dans le Maine, ou mal a propos on 
lui donne la dénomination de sapin, pour réserver 
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celle de pin exclusivement au pin sylvestre, dit 
d’Ecosse, qu’on y cultive également, mais en bien 
moins grande quantité que le maritime. 

Il est le plus hatif des pins a grandes dimen- 
sions, mais il est plus approprié aux contrées mé- 
ridionales que le pin sylvestre ; sa culture est plus 
particuligrement facile ; 11 prospére merveilleu- 

sement dans les terrains secs et arides; mais il 

est indispensable qu’ils ne soient pas de nature 
a déchausser par l’effet de la gelée, et qu'il puisse 

y enfoncer sa racine, pour ainsi dire unique ci 

tres pivotante (1). 
Cette espece tres caractérisée de> pin parait 

exister en France de temps immemorial, et ¢ive 

indigéne a ses parties méridionales. 
Secondement, les pins sylvestres ( pinus sylves- 

tris, Lin. }, que, sous le rapport de la culture en 

bois et foréts, on peut distinguer en trois ou 

meme en quatre varietés, savoir : 

1°. Le pin de Genéve, nomme aussi pin de 

Tarare , pin commun de France, etc.; 

2°. Le pin rouge (d'Europe), appele pin 
d’Ecosse ; 

3°. Le pin de Riga, qui. recoit aussi la dénomi- 
nation de pin de Russie , de pin du Nord, de pin 
de mature, etc. ; 

(1) Une condition essentielle au succés du pin maritime est 

que le sol ne soit pas caleaire , car il périt ou végéte mal dans 

les terrains de cette nature, au contraire du pin sylvestre , que 

peut y croitre passablement. 5 
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4°. Et peut-étre le pin d’Allemagne, nommeé 

aussi pin d’Haguenau, et pin sauvage, s'il ne doit 

pas étre réuni au pin de Riga (t). | 

Ces trois ou quatre variétés de pins sylvestres 
different entre elles par leurs dimensions; en 

general, elles sont plus fortes que dans le pin 
maritime; leur bois est un peu plus estimeé 

que celui-ci. Ils s’accommodent davantage de la 
température froide, prosperent méme dans les 

lieux bas et humides comme dans les endroits 
élevés; mais leur maturité n’arrive qu’a pres 
du double des années nécessaires au pin mari- 
time pour donner a'son propriétaire toute la va- 
leur pécuniaire dont ik est susceptible, et a la so- 
ciété consommatrice des moyens de pourvoir a 

ses besoins. 

La premiere varicté, ou le pin de Geneve, pa- 

(x) Quoique les distinctions entre Ies divers pins sylvestres 

adoptées ici par M. Delamarre soient, les unes admises géné- 

ralement, les autres appuyées sur le sentiment d’auteurs esti- 

més, je ne pense pas, cependant, que l’on puisse les regarder 

comme absolument certaines ni définitives. D’assez longues 

études sur ce sujet m’ont donné la conviction que les variétés 

du pin sylvestre n’ont pas été jusqu’iei suffisamment confron— 

tées entre elles, qu’il en est résulté plusieurs erreurs, et que la 

solution de tous les doutes ne pourra ¢tre obtenue qu’a laide 

d’écoles ou collections d’étude, ot l’on réunirait sur le méme 

terrain et par massifs distincts tout ce qui est réputé variété ou 

espéce voisine du pinus sylvestris. Cette question étant suscep- 

tible de développemens trop longs pour une nete, je me pre- 

pose de la traiter dans un éerit particulier, V. 
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rait exister si anciennement en France, qu’on est 

autorisé a l’y croire indigeéne. 

Il en est de méme de Ja seconde variété, ou 

pin d’Ecosse. Je tiens de M. de Musset de Co- 

gners que c’est l’espece ou variété sylvestre qui 
se trouve dans le Maine. 

Mais pour la troisieme variété , ou pin de Riga, 

il parait qu’elle n’a été introduite en France que 
vers 1770 (1) par M. Barbey, maitre-mateur du 
port de Brest, comme I|’expliquent M. de Males- 
herbes, page 160 a 163, et M. Fougeroux de 

Blavau, neveu de notre savant et laborieux Du- 

hamel-—Dumonceau. 

Enfin , la quatrieme variété, ou pin d’Hague- 

nau, paraitrait assez ancienne eu France, parce 

qu’on pourrait la considérer comme formant les 

foréts de pins de I’Alsace et de la Lorraine. 
Troisiemement. Le piu laricio (pinus laricio , 

Poiret)j, dont il parait y avoir plusieurs variétés, 

savoir: 

Le laricio de Vile de Corse, 

Le laricio du mont Sila en Calabre, 

Le laricio de Caramanie ou d’Asie mineure 

( P. caramanica, Bosc). 

(1) Cette époque résulte de ce que M. de Blavau, que je vais 

citer, dit que c’était sous le ministére de M. de Praslin, de ce 

que M. de Malesherbes dit, de son cédté, qu’a Varrivée des 

graines le ministére avait change ; et de ce qu’il est historique 

que ce fut a la.fin de 1770 que cessa le mimistére de M. de 

Choiseul, par conséquent de M. de Praslin, son frére. —-D. 
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Le laricio d’ Amérique (P. rubra, Mich., P. re- 

sinosa, Aiton), ot il recoit la denomination de 
pin rouge, et méme d’autres, 

Et le laricio d’Autriche ou de Hongrie (1). 

(1) On ne peut admettre sans beaucoup de restrictions les 

variétés du laricio établies ici par M. Delamarre, et nous 

croyons nécessaire de prévenir par une note les erreurs aux- 

quelles ce passage tend a donner lieu: 

1°, Le pin de Caramanie a été regardé par Cels pére, par 

Bosc, et par plusieurs autres botanistes, comme une espéce 

distincte du laricio. A la vérité, un autre savant distingne , 

M. Loiseleur-Deslongchamps, n’en fait qu’une yariété de 

celui-ci (Nouveau Duhamel, t. V, p- 240); mais V’ancienne 

opinion a jusqu’ici prévalu, surtout parmi les praticiens. [1 y 

a done au moins autant de probabilité pour la difference spé— 

cifique entre ces deux arbres que pour leur réunion en une 

seule espéce. 

2°, Le pin de Calabre, qui n’existe encore en France que 

jeune, mais que l’un de nous cultive en grand, comparative - 

ment avee le laricio , présente jusqu’A présent des différences 

sensibles avec ce dernier. D’un autre coté, il se rapproche 

tellement du pin de Caramanie, que lorsqw’il aura fruetifié et 

pourra ¢tre sirement délerminé, on devra trés probablement 

Jeréunir & lui, soit avee ou sans distinction a titre de varicte , 

ce qui ne peut ¢tre encore jugé. 

3°. Le pin d’Autriche ou de Hongrie, daprés les indices 

que nous avons recueillis et les échantillons qui nous ont été 

envoyés d’Allemagne, parait n’étre également autre chose que 

ce méme pin de Caramanie (qui se trouverait ainsi exister 

dans beaucoup de pays différens, car il croit aussien Romanie 

et peut-ctre en Crimée ). M. Noisette, a qui nous.avens soumis 

cette opinion, l’a trouvée trés vraisemblable et d’accord avec 

le souvenir quw il a conservé des pins de la Hongrie. 

Ainsi, voila trois pins dont M. Delamavre a fait autant de 
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Cette superbe espece de pin réunit beaucoup 

d’avantage$, tels que de fortes dimensions en 
grosseur comme eu hauteur; une forme pyrami- 

dale, qui donne le moyen d’avoir un plus grand 

nombre de sujets sur la méme étendue superfi- 

cielle; un bois plus beau et de meilleure qualite 

que dans les autres especes, etc., etc. 

Mais son age de maturité parait étre encore 
plus tardif que dans le pin sylvestre, chose qui, 

lors d’une création de bois, doit étre prise eu 

erande considération. 

Du reste, lintroduction des pins laricios est 

trés moderne dans Ja France continentale. 

variétés du laricio, qui probablement ne sont qu’un seul et 

méme arbre, et cet arbre, selon beaucoup d’opimions, serait 

une espéce a part et n’appartiendrait pas au laricio. 
4°. Quant a celui d’Amérique , il forme certainement une 

espéce distincte, et ne peut pas étre réuni au pin de Corse 

comme variété, bien que M. Delamarre ait eu encore ici a 

s’appuyer sur l’autorité de M. Loiseleur-Deslongchamps. Nous 

avous la conviction que ce dernier est tombé, a cet égard , 

dans =ne de ces erreurs auxquelles sont exposés les plus ha- 

biles botanistes lorsqwils n’ont, pour déterminer une espéce 

de pin , que des échantillons d’herbier. 
Il résulte de ces explications, que l’on ne peut, quant a 

présent , accoler au laricio de Corse aucune variété bien cons— 

tatée , ou qu’il en aurait une au plus (le pin de Caramanie), si 

celui-ci n’était décidement pas reconnu pour espéce. 

Dans tous les cas, le lecteur est prévenu que toutes les fois 

que , dans le cours de louvrage, il est parlé du laricio sans 

autre désignation, c’est exclusivement celui de Corse que 

Vauteur a entendu désigner. M. et V. 
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Voici comment je l’explique : 
Selon ? Almanach du bon Jardinier, des années 

1807 a 1817, rédigé alors par M. Mordant de Lau- 
nay, sous-bibliothécaire au Jardin du Roi, la va- 

riété dite de Corse aurait été introduite en France 

par M. Turgot, sous son ministere, par consé- 

quent au commencement du regne de Louis XVI. 

J'ai inutilement fait, en 1824 et 1825, des re- 

cherches, méme a Bons, pres Falaise, terre de la 

famille de M. de Turgot, qui l’habitait, pour 

rendre constant ce fait, qui n’a rien que de vrai- 

semblable, et qu’on peut d’autant moins révo- 

quer en doute que M. de Fougeroux de Blavau 

en parle dans ce sens, page 7) de son Mémoire 
sur les pins. Toutefois, il en existe, a ma con- 

naissance, d’évidemment antérieurs a l’époque 

du ministere de M. de Turgot, tels que celui de 

Ja maison qui appartenait a M. Leroi, lheutenant 
des chasses du Roi, a la porte du Buc au Petit- 
Montreuil, attenant Versailles: il provenait de 

lancienne pépiniere royale de Vaucheron, entre 
Bailly et Noisy, pres cette ville, et fut donne a 
M. Leroi par M. l’abbé Nolin, directeur dela pe- 

piniere du Roi au Roule; tel encore que le beau 

laricio de Corse, qui est au milieu de l’Ecole de 

botanique au jardin du Roi a Paris, puisqwil a 

été transplanté 1a en 1774, ayant déja quelques 

années de semis. 

Quant au laricio de la Calabre, son introduction 

en France est due a M. Vilmorin, qui en a recu 

des graines directement du pays, dans les trois 
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années 1819, 1820 et 1821, en une quantilé assez 

considérable, puisqu elle est d’environ cent livres 
pesant ou trois millions de graines. Cependant on 
ena moniré a M. Vilmorin, a M. de Lorgeril et 

amoi, tn mai 1825, deux sujets agés de vingt- 

cing a trente ans, qu’on dit étre de cette variété, 

dans le parc de la Malmaison, pres Paris (1). 

Le laricio de Caramanie, ou d’Asie mineure 

est moins multiplié en France que celui de Cala- 
bre; mais il y est antérieurement a celui-ci. Son 

introduction est due a M. Olivier de l'Institut, 

qui en a rapporté les grammes lors de son retour, 

en 1798, du voyage quil fit au Levant. Ces 

graines furent, sinon exclusivement, du moins 

principalement, confices a M. Cels pere, qui ena 

obtenu une vingtaine de pieds, a ce que M. Bosc, 

(1) Les renseignemens ultérieurs que M. Delamarre et moi 

avons pris au sujet de ces deux arbres nous ont démontré que 

leur désignation comme pins de Calabre n’était fondée sur 

aucune preuve, ni méme sur aucun indice ‘plausible, mais 

quwils faisaient partie d’un certain nombre de pins de Cara— 

manie fournis par M. Cels pére lors de la création du pare de 

Malmaison, et provenant des graines rapportées du Levant 

par Olivier. Leur ressemblance complete avec les individus 

connus pour appartenir au méme semis s’est trouyée d’accord 

avec ce renseignement, Cette rectification, au surplus, de- 

viendra d’un faible intérét si, comme j’ai lieu de le croire, le 

pin de Calabre et celui de Caramanie sont reconnus, par suite, 

pour n’étre qu’une seule et méme espéce; je l’ai présentce , 
néanmoins , pour l’exactitude des faits, et parce que l’er- 

reur, méme dans les choses de peu d’importance, n'est jamais 

bonne a rien. Ve 
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qui a éetendu son intérét a cette belle variété, m’a 
fait Vhonneur de m’écrire le 6 juin 1825. Un de 
ces sujets est dans le jardin de M. Pérignon, a 
Auteuil, ou M. le général Tirlet, son gendre, me 

a fait voir; un autre, qui nous fut montré, a 
M. de Lorgeril, a M. Vilmorin et 4 moi, dans le 

parc de la Malmaison, donnait des graines fertiles 
en 1825 (1). M. Noisette en possede également un 
sujet, dont il m’a donné deux cénes. Enfin, le 
sujet conservé par M. Cels fils, et provenant du 
semis de son pere, a donné aussi des graines fer- 

tiles au printemps de 1825, et il en a profité pour 
se procurer de nouveaux sujets. Précédemment, il 
Pavait multiplié par la voie de la greffe; mais par 

erreur on a donné, dans son établissement, a ce 

pin d’Asie la dénomination de pin de la Roma- 

nie, qui est en Europe (2). 
Le pin laricio d’ Amérique parait exister et étre 

assez multiplié en France, a ce que j’al appris 

pour la premiere fois le 20 aout 1825, en re- 
voyant les sujets du jardin de M. Guy a Saint- 
Germain-en-Laye. I] me fit part qu’il avait trouve 

dans les papiers de son pere que c’étaient des 

(1) Dans une visite subséquente 4 Malmaison, en mai 1526, 

nous avons trouvé, M. Delamarre et moi, non plus un, mais 

cing sujets de cette espéce , dont deux étaient ceux mentionnés 

dans la note précédente. Vv. 

(2) C’est un double nom, plutdt qu’une erreur, le pin de 

Caramanie croissant non seulement en Romanie, mais trés 

probablement dans plusieurs autres parties de Europe. ( Voir 

la note page 26.) x, 
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pins rouges d’ Amérique, et qu'il était tres mémo- 

ratif qwils n’avaient pas été plantés avant 18or. 
On les réputait étre des laricios de Corse, quoi- 

quwils présentassent un aspect un peu different , 
et c'est sous cette denomination qu'il en a été li- 

vré au Jardin du Roi, il y a cing ou six ans, 

vingt mille cones ou environ ving-cing livres de 

graines, qui ont été distribués comme étant des 

laricios de Corse. Il en a été aussi donné a I’In- 

tendance de la Maison du Roi, et jen connais 

quelques sujets au parc royal de Boulogne, ou ils 

ont été successivement semes et transplantés par 

les soins de M. d’André, que la science adminis- 

trative et forestiere a subitement perdu au mois 

de juillet 1825, et de M. F. d’André, l'un de 

ses fils. M. Vilmorin en possede également, et 

M. de Soulange en a recu deux mille cones de 
M. Guy au printemps dernier (1 )j. 

(1) De tous les faits relatifs a la statistique des pins recueillis 

par M. Delamarre, celui-ci est un des plus remarquables , et 

l’on doit regretter qu'il puisse et doive étre contesté. C’eiit été, 

en effet, une circonstance du plus haut intérét que l’exis— 

tence, eux portes de Paris, d’un grand nombre de pins rouges 

d’Amérigue portant graine, tandis que, jusque-la, on avait cru 

cette espece extrémement rare en France, et que, d’ Amérique 

méme, on n’en obtient presque jamais de graine. Mais autant ce 

fait aurait de prix, s'il était certain, autant, s’il est illusoire , 

importe-t-il de le montrer pour tel. C’est ce que, d’aprés ma 

conviction, je dois entreprendre de faire; je serai, pour cela, 

oblige d’entrer dans une discussion minutieuse, dont je de- 

mande a Vayance pardon au lecteur, mais que je crois indis— 
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Enfin, & légard du Laricio d’Autriche ou de 

Hongrie , je n’en connais pas de sujets en France. 

pensable pour le mettre 4 méme de juger en connaissance de 

cause. ) 

Ayant connu de tout temps les arbres dont il s’agit pour des 

laricios de Corse, et cela par feu M. Guy lui-méme, qui les 

avait plantés, le passage de M. Delamarre que l’on vient de 

lire et qui leur donne une origine américaine me parut étre le 

résultat de quelque erreur. Je m’adressai donc , pour des eéclair- 

cissemens, a M. Guy fils, propriétaire actuel de ces arbres, et 

je transcris ici le texte de sa réponse : 

« J’ai communiqué, dans le temps, 4 M. Delamarre divers 

» catalogues trouvés dans les papiers de feu mon pére, tant des 

» plantes, arbres et arbustes qu’il cultivait, que des graines 

» qui lui ayaient été adressées d’ Amérique lorsqu’il s’occupait 

» de la eréation de son jardin. Tl en est résulté que nulle part 

» nous n’avons trouvé note de pins laricios, et qu’au contraire, 

» dans une liste trés détaillée de graines qui lui ont été en- 

» voyées de Philadelphie, nous avons trouvé indiqué le pinus 

» rubra. Il est cependant certain que j’ai toujours entendu ap- 

» peler par feu mon pére les arbres en question des pins 

» laricios et non des pins rouges d’Amérique; je me garderai 

» done de rien dire d’affirmatif 4 cet égard, et je laisse en- 

» tiérement a vos lumiéres le soin de prononcer dans cette dis- 

» cussion. » 

On voit , par cette explication, que feu M. Guy a toujours re- 

gardé, ainsi que je l’aidit, ses pins comme des laricios, et cette 

circonstance seule suffirait presque pour résoudre la question , 

surtout si l’on considére que M. Guy était, ainsi que l’est M. son 

fils, un amateur trés éclairé , qui attachait & ses plantations le 

plus vif intérét , qui était lié avec les botanistes et les planteurs 

les plus distingués de son temps, et qui, certainement, n’etit 

pas appelé ses arbres des laricios s'il ne les eit connus pour 

tels. Les indices fournis anjourd’hui par ses papiers ne peuvent, 
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Leur existence, qui a été publice par M. Loise- 

leur-Deslongchamps dans le Nouveau Duhamel, 

i coup sir, étre mis en balance avec son propre témoignage ; 

cependant, pour ne rien laisser de cdté, je les examinerai. Le 

défaut de mention du laricio sur les catalogues n’est qu’une 

preuve négative, et dés lors d’ un faible poids par elle-méme ; 

on peut l’expliquer sans invraisemblance par une simple omis= 

sion ou par le manque actuel d’une partie des notes ou des 

catalogues qu’a pu dresser M. Guy. Quant au fait de la graine 

de pinus rubra recue d’ Amérique, il n’est pas non plus con- 

eluant : on recoit tous les jours d’Amérique des graines qui 

manquent a la levée ou dont on ne parvient pas a élever les 

plants; et l’on doit présumer que cela est arrivé ici, car, si ces 

arbres eussent réussi, ils auraient di étre portés sur le cata- 

logue du jardin: or, par la lettre de M. Guy, on voit bien 

qu il est fait mention de la graine sur une facture recue de 

Philadelphie , mais non pas des arbres parmi ceux du jardin. Si 

cette preuve était done valable contre le laricio, elle le serait 

également contre le pin rouge. Mais ily a, dans cette question, 

une circonstance bien plus concluante , c’est qu’a l’époque ou 

M. Guy a créé son jardin , le nom de pinus rubra était appli- 

qué exclusivement, en Amérique, a la sapinette rouge, et ne 

avait jamais été 4 aucun pin proprement dit. Ce n’est que dix 

4 douze ans plus tard que Michaux, dans son Histoire des ar~ 

bres de 0 Amérique septentrionale, a proposé ce nom pour un 

vrai pin (le pinus resinosa d’ Aiton). De 1a résulte ’impossibi- 

lité matérielle qu’en 1801 ou antérieurement, M. Guy ait 

recu, sous le nom de pinus rubra, autre chose quwune sapi- 

nette. Donec, il n’y a aucune relation entre les pins dont il 

s'agit et le paquet de graines dont la mention sur une facture 

de Philadelphie a entrainé l’opinion de M. Delamarre. 

Jajouterai a ces éclaircissemens: 1°. que nous avons, M. Mi- 

chaux et moi, étudié avec toute l’attention possible les arbres 

de M. Guy, et que nous les ayons trouvés absolument sembla- 

3 

Xs 
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comme l'ayant apprise de M. Noisette, m’a été 
confirmée et expliquée par celui-ci, qui les a vus 
iorsqu’il fut dans le pays, a Vinvitation de M. le 
prince d’Esterhazy. 

Quatriemement. Le pin du lord Weimouth, 
( pinus strobus, Lin.), appelé aussi indifféremment 
pin du lord , pin Weimouth. 

C’est un pin magnifique et susceptible d’étre 

élevé en bois et forét; il est originaire d’Amé- 

rique, d’ou il a été introduit en Angleterre en 

-1705 par lord Weimouth, dont on lui a donné a 
juste titre le nom en Europe ; car en Amérique 
il est généralement dénommeé pin blanc et quel- 

quefois autrement, comme le rapporte M. Mi- 
chaux, en son /istoire des arbres forestiers de 

Ll! Amerique septentrionale. 

Ce pin ne parait pas avoir de variété; mais le 

bles aux nombreux laricios de Corse qui existent aux environs 

de Paris, tandis quwils différent par des caractéres positifs du 

pin rouge d’Amerique; 2°. que, grace a l’obligeance de 

MM. Guy pére et fils, de nombreux semis ont été faits avec 

les graines de leurs pins dans diverses pépiniéres des environs 

de Paris, et que les plants qui en sont provenus ont constam— 

ment été regardés comme des laricios: or, on sait que cette 

espéce a, dans sa jeunesse, des caractéres bien tranchés et 

qui la rendent facilement reconnaissable de toute autre. 

De tout ce qui précéde, il me parait résulter évidemment 

que M. Delamarre, entrainé par la passion qu’il mettait dans 

Jes recherches de ce genre, s’est induit lui-méme en erreur, en 

donnant a de simples apparences le poids de preuves positives , 

et que les arbres de M. Guy sont de vrais laricios de Corse, et 

non des pins rouges d’ Amérique. Y. 
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pin cembro, qui est d’Europe, et qui, comme 

lui, est a cing feuilles, offre le méme aspect que 
les jeunes pins dulord, qui parvienuent a la plus 
grande hauteur, tandis que les plus beaux cembros 
ne paraissent pas dépasser 30 pieds (r). 

Du reste, le pin du lord a, comme a peu prés 
tous les arbres d’Amérique, besoin d’un sol hu- 

mide pour prospérer, et arriver a toutes les belles 
dimensions dont il est susceptible. 

Seconde Classe. 

Je la compose des pins a petites dimensions, 
ou des pins souvent nains. Je m’étendrai peu a 

leur égard, parce qu’ils ne sont pas dans le cas 
d’étre cultives avec avantage en bois et forét. 

Tels sont le pin mugho | pinus mugho, Poir.), 
— 

(1) M. Ferry, dans l’analyse qu’il a faite de mon Traité des 

pins, au cahier de février,1826 de la Revue encyclopédique , 

observe qu’en Sibérie le pin cembro a de superbes dimensions 

en hauteur comme en grosseur ; que son utilité résulte princi— 

palement de son fruit ; que, comme arbre de décoration, il 

est trés précieux ; qu’il vit des siécles, mais que son bois est 

dépourvu de toute espéce de qualité ; gu’a V’inverse de celui 

des Alpes, on ne le trouve en Sibérie que dans les marais et ~ 

les terrains fangeux ; que c’est lui qu’on a mal a propos pris 

pour le cédre du Liban, parce que les habitans donnent A ce 

pin la dénomination de cédre. 

M. Ferry assigne 4 ce pin une hauteur de vingt-cing métres ; 

la traduction latine de la Flora rossica de Pallas dit cent vingt 

pieds sur neuf pieds de diamétre prés du sol. On y lit aussi que 

le pin cembro vient également bien dans les lieux élevés lors- 

quwils sont humides et méme sur le sommet des montagnes. On 

trouve en Sibérie d’autres cembros d'une petite stature. *D. 

5. 
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qui souvent n'est qu’un arbrisseau (1), le pin nain, 
qui prend sa dénomination de la petitesse de sa 
tige, d’ailleurs excessivement rameuse, et quel- 

ques autres especes indigenes a l'Europe, mais 

qui ne conviennent qu’a l’ornement des jardins et 
a compieéter des collections. 

Jen dirai autant du pin cembro (pinus cembro, 
Lin.) qui, comme je l’ai observé il y a un mo- 
ment, a le grand avantage d’avoir l’aspect et 

d’approcher de la beauté des jeunes pins du lord, 
mais qui n’est pas dans le cas d’étre cultivé avan- 
tageusement, parce qu'il ne peut pas concourir 
davantage avec le pin sylvestre, qui prospere dans 

les mémes lieux que le cembro (2). 

(1) Le pin mugho, dans les montagnes du Dauphine, ot 

on lui donne le nom de suffis, est un arbre de grandes dimen— 

sions, surtout en hauteur, et fort estime pour la qualité de 

son bois ; mais il parait qu’une situation tres élevée lui est in— 

dispensable pour quwil acquiére tout son accroissement, et que 

sur les pentes inférieures des montagnes , et plus encore dans 

la plaine, sa végétation et ses proportions restent beaucoup 

moindres. Ce ne serait donc que sur les hautes montagnes que 

sa multiplication pourrait offrir de Pintérét. 

Ce grand pin mugho du Brianconnais est-il le méme que 

celui des Alpes saisses, dont les branches sont étalées sur le 

sol, dont le port est diffus et la stature toujours médiocre? 

C’est un point de botanique forestiére qui peut laisser encore 

quelque doute. ¥? 

(2) Pin cembro. Cette espéce a pour analogue , dans ’Amé- 

rique du Nord, le purus strobus. Ils ont un et Vautre cing 

feuilles dans la méme gaine, et leur bois est également tendre 

el léger, par suite peu résineux. Ces deux arbres appartiennent 

aux régions les plus froides des deux continens : c’est dans les 
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Troisieme Classe. 

Je la fais consister dans le pin-pignon ou pin- 

pinier, ainsi que dans le pin d’Alep ou le pin de 

Jérusalem, qui ont souvent en Provence d’assez 

belles dimensions; mais on ne peut guere les 

cultiver en grand ailleurs que dans les parties 

les plus méridionales de la France, ou, a fa 

vérité, ces deux espéces sont susceptibles d’uti- 

liser, avec de grands avantages, les terres in- 

cultes de ces contrées impropres aux céréales. 

D’ailleurs, je n’ai pas été dans la position d’e- 

terrains bas et méme marécageux qu’ils parviernent a leur plus 

grand développement, recherchant une température trés froide ; 

on ne les voit plus en ayancant vers le sud. En Europe, on ne voit 

le pin cembro que sur le sommet des Alpes, et le pin du lord , 

en Amérique , que sur les points les plus élevés des monts Al— 

leghanys. Cependant il parait que le pin cembro réclame une 

température plus froide: ainsi , en France, en Belgique et en 

Angfeterre , sa végétation est trés restreinte et a un tel point, 

que ses pousses annuelles excedent rarement quelques pouces. 

On posséde en France, depuis long-temps, le pin cembro , 

peut—étre méme avant le pin du lord; cependant il n’en existe 

que quelques uns qui aient atteint vingt pieds de hauteur , 

aucun méme ne fructifie. Il en est tout autrement a l’égard du 

pin du lord. Ce bel arbre est trés multipliéen Europe, dans tous 

les pares et jardins d’une grande étendue, recherché par sa 

belle et prompte végétation ; il s’en trouve un grand nombre 

qui excédent vingt a vingt-cing metres de hauteur, et gui 

fructifient abondamment. II résulte donc de ce qui vient d’étre 

dit que le pin cembro ne meérite en aucune maniére d’¢tre 

cultivé dans le centre de Europe comme un arbre qui puisse. 

offrir quelque utilité. M. 
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tudier leur culture : ainsi je m’abstiendrai d’en 
parler autrement (1). | 

D’autres pins, tous exotiques, tels que 

Le pin de New-Jersey (pinus inops , Lin.), 
Le pin austral (pinus australis, Mich.; pinus 

palustris, Lin.), 

Le pinus mitis, 

Le pinus teda, 

Le pinus rigida, 

Et quelques autres, qui ont des dimensions 
plus ou moins avantageuses , n’existent guere en- 
core en France que chez quelques amateurs : 

je nen puis donc pas parler sous le point de vue 

dont je m’occupe (2). 

(1) Pin d’Alep. M. Bosc, dans l’analyse de mon Traité pra- 

tique des pins (Annales d’ Agriculture, février 1826), fait ob- 

server que le pin d’Alep est trés abondant sur les montagnes 

des cétes méridionales de la mer entre Marseille et Antibes ; 

qu'il y rivalise de hauteur et de grosseur avec le pin maritime, 

et que la qualité de son bois en est bien supérieure. 

Pin pignon. J'ai appris, par une lettre de M. Lemarchand 

Foulongne, que ce pin existe dans le Maine ; qu'il y est cultive 

comme arbre d’agrément; qu’il y prospére, et que son bois 

est de beaucoup préféré a celui du pin maritime. *P: 

(2) Pin austral. Le pinus australis , décrit improprement 

par les botanistes sous le nom de pinus palustris, est de toutes 

les espéces de pins de Amérique septentrionale , celle qui de- 

vrait étre préférablement cultivée dans les landes de Bordeaux, 

a cause de l’excellente qualité de son bois, beaucoup meilleur 

que celui du P. maritima. 

Depuis plus de vingt ans, j’avaisannoneé que cet arbre pou— 

vait résister aux plus grands froids qu’on éprouve en France : 

en effet, plusicurs jeunes individus élevés en pleime terre par 
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Résultat. 

Ainsi, je pense que ce sont les pins maritimes 

et autres dont j’ai composé la premiere classe, 
que, dans l’état actuel des connaissances, il faut 

exclusivement adopter pour la culture en bois et 

foret. 

M. Cels , pépiniériste 4 Montrouge , prés Paris, n’ont été, en 

aucune maniére, affectés du froid qui, au mois de janvier 1825, 
, , , 

a été de 12 degrés. 

Pinus mitis. Cette espéce , originaire, comme la précédente, 

de ’ Amérique du Nord, se trouve néanmoins sous une latitude 

plus septentrionale. Elle croit dans des terrains trés analogues 

a ceux ou vient le mieux le pinus sylvestris. Le pinus mitis, qui 

est le vrai pin jaune, est un bel arbre qui s’éléve a vingt-cing 

metres; son trone offre ’avantage d’étre d’un diamétre trés 

uniforme dans les deux tiers de sa hauteur. Les bonies qualités 

de son bois le recommandent aux amateurs de cultures fo- 

restiéres. 

Pinus taeda. Le pinus taeda est un trés grand et trés bel 

arbre ; mads son bois n’est pas de bonne qualité. 

Pinus rigida. Le pinus rigida, plus résineux qu’aucune 

autre espéce de Amérique du Nord, est trés branchu; a ce 

désavantage il joint celui d’avoir son trone d’une grosseur trés 

inégale, ce qui fait qu’il est peu employé M apes daly sa Maina | P roy: 
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CHAPITRE II, 
7 

OU JE COMPARE ENTRE EUX LES PINS DONT J’AT FORME 
LA PREMIERE CLASSE, SOUS LES DIFFERENS RAPPORTS 
DE LEUR AGE DE MATURITE, DE LA FACILITE DE LEUR 
CULTURE, DE LEURS DIMENSIONS, DES QUALITES DE 
LEUR BOIS ET DE LEUR AUBIER. 

It convient d’examiner séparément chacun de 
ces divers points de vue, et c'est ce que je vais 
faire en les discutant successivement. 

Sous le rapport de ldge de maturité. 

Je ferai cet examen dans lordre progressif du 
nombre des années nécessaire 4 tout |’accroisse- 

ment de Baul as espece de pin. 

Quoiqu’il n’y ait rien d’absolu sur cet age de 
maturité dans chaque espéce, ainsi que dans cha- 

que variété, parce que le sol, le climat et l’expo- 
sition exercent une influence tres marquée, néan- 

moins on peut se faire une idée assez exacte a cet 
égard, parce que cette influence ne se borne pas 
a une seule ou a plusieurs de ces especes et varie- 

tés, mais qu'elle s’étend a toutes, de telle maniere 

que les mémes circonstances produisent, dans une 

espece, les memes effets que dans une autre, et 

parce que, dailleurs, ce u’est que par exception 

qu il arrive des variations sur lage de maturiteé 
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dans chaque espece; en général, la difference est 
constante et au degré que j’énonceral. 

Examinant donc cet age de maturité en géné- 
ral, et dans lordre progressif du nombre d’années 
nécessaire, je dirai que le pin maritime est le plus 

hatif des pins a grandes dimensions. Dans le Maine, 

il est mur au plus tard a soixante ans et souvent 

plus tot. Dans la contrée de la Normandie ou je 
cultive, je vois, par l’exemple de ceux de la jolie 
terre du Bois-David, appartenante a M. de Ribard, 

dans un terrain, un climat et une exposition sem- 

blables aux miens , que cette maturité arrive plus 

tot, et que probablement on peut la considérer 

comme arrivant, dans cette contrée, a l’age de 

quarante a cinquante ans. 
J’en conclurais volontiers qu’a terme moyen, 

c'est dés |’Age de cinquante ans de semis a de- 

meure, que le pin maritime arrive a tout son ac- 

croissement (1). 
Les pins sylvestres ont constamment besoin 

d’un plus grand nombre d’années pour parvenir 
a tout leur accroissement. Dans le Maine, c’est 

quatre-vingtsacentans. En Allemagne, M. de Burgs- 
dorf fixe a cent quarante ans l’age de maturité du 

pin sauvage, et M. Hartig (pages 29 et 30) parle 
de soixante a soixante-—dix ans pour les mauvais 

(1) Par ses lettres postérieures a l’impression de mon ou— 
7 « . ? ? A 
vrage , M. Lemarchand Foulongne m’apprend que c’est plutot 

4 soixante—dix ans qu’é soixante, que le pin maritime de ce 

pays-la doit étre considéré comme arrivé a sa maturité. “D. 
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sols, mais de cent vingt a cent quatre-vingts ans 
pour les bons terrains. Nonobstant ces grandes 
variations d’age, j’incline a penser que, pour se 

faire une opinion dans l'objet dont je m’occupe, 
on peut en France adopter au maximum Vage de 
cent aus pour étre celui auquel les pins sylvestres 
arrivent a tout leur accroissement, ou le double 

de ce qui est nécessaire au pin maritime (1). 
Mais dans les pins sylvestres, qui offrent plu- 

sieurs variétés, n’y a-t-il pas des différences telles, 
que l'une parvienne beaucoup plus t0t que les au- 
tres a maturité ? Rigoureusement parlant, je Vi- 
gnore; mais je suis porte a croire que l’espéce ou 
varieté dite de Riga arrive a sa maturité plus 
promptement que les autres especes ou variétés 

de pins sylvestres. Je me fonde, 1°. sur ce que feu 
M. Poussou, de Hollande, qui cultivait assez en 

grand le pin de Riga par la voie du semis a de~ 
meure dans sa propriété pres de Bergerac, en 
Perigord, avec des graines qu'il avait apportées 

(1) M. de Larminat, lors de son voyage d’outre-Rhin, au 

ptintemps 1826, a su quen Allemagne le pin sylvestre est 

réputé parvenu a sa parfaite maturité 4 cent vingt ans dans 

les mauvais terrains et 4 cent cinquante dans les bons , mais 

qu'il profite au moins jusqu’a deux cents ans, et peut vivre 

bien plus long-temps encore. 

Sa croissance en hauteur ne dépasse guére quatre-vingts a 

cent ans; A cette époque, sa téte s’arrondit et s'¢tend, s'il 

n’est pas trop serré : alors les moyens de succion atmosphe- 

rique augmentent avec la quantilé des feuilles , et l’arbre con- 

tinue long—temps a grossir. *D. 
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de Russie, m’a écrit que, des l’age de huit ans de 

semis, ses sujets lui avaient donné des graines si 

positivement fertiles, qu’il en était provenu d’au- 
tres sujets végétant avec plus de vigueur que ceux 

résultés des graines tirées de la Russie; 2°. sur ce 

qu'il est constant, dans le Maine et en Allemagne, 

que ce n’est cependant que vers l’age de quinze 
ans que les pins sylvestres de ces contrées don- 
nent des graines fertiles, ce qui ferait une diffé- 

rence a peu pres du simple au double a cet égard, 
entre les pins sylvestres et celui de Riga; 3°. et 

que si l’époque ou les pins sylvestres donnent des 
graines fertiles est un signe caractéristique de l’é- 

tendue de l’espace de temps qu’ils mettent a pren- 
dre tout leur accroissement, comme on peut l’in- 

duire de la comparaison du pin maritime, qui 
donne des graines fertiles 4 huit ans et qui arrive 
a maturité vers cinquante ans, avec les pins syl- 
vestres qui ne donnent des graines fertiles qu’a 

quinze ans, mais qui n’arrivent a maturité que 
vers cent ans, on pourrait croire que le pin de 

Riga donnant des graines au méme age que le pin 
maritime, il arrive comme lui a tout son accrois- 

sement vers cinquante ans; ce qui serait digne de 

remarque, par la raison qu'il parait étre le meilleur 

des pins sylvestres, tant parce qu'il a de plus fortes 
dimensions en grosseur comme en hauteur, que 
parce que la qualité de son bois est réputée meil- 
leure que celle du bois des autres pins sylvestres (1). 

(1) De ce que les pins de M. Poussou de Hollande ont fructifie 
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Pour les pins laricios, je ne connais rien de 

précis sur leur age de maturité ; mais je conjecture 

i 

dés huit ans, comme les maritimes, peut-on conclure avec 

M. Delamarre que l’époque de maturité du pin de Riga, en 

général, sera laméme que celle du maritime? Je ne le pense pas : 

on voit tous les jours la méme espéce d’arbres fructifier plus tot 

ou plus tard, vivre beaucoup plus ou moins long—temps, selon 

qu'elle se trouve ou non dans un terrain et des circonstances 

favorables 4 sa végétation; arguer en pareil cas d'un seul 

exemple, c’est s’exposer a se tromper du tout au tout. C’est 

en Russie , c’est par l’Age des arbres exploités pour la mature, 

que nous pourrions nous faire une opinion exacte sur l’époque 

de maturité du pin de Riga; a défaut de ces renseignemens 

directs, il yaut mieux n’en rien penser que de préjuger la 

question d’une maniére hasardée. On va voir, en effet, 

jusqu’ot irait la conséquence du raisonnement de M. De- 

lamarre. Il est bien constaté gqu’en Allemagne c’est seule- 

ment de cent vingt 4 cent cinquante ans que les pins syl- 

vestres, dans les bons fonds, ont atteint le maximum de leur 

croissance : or le pin de Riga, qui est de la méme espece, 

a la différence de variété prés (difference dont la portée 

est peut-étre nulle ou trés faible , nous ne le savons pas), ce 

erosseur sont beau— 8 
coup plus considérables , n’aurait besoin, lui, que de cinquante 

pin, dont Jes dimensions en hauteur et en 

4 soixante ans pour arriver a son développement gigantesque! 

Cela est tellement hors des probabilités qu’il n’est pas possible 

de l’admettre. Et quand on voit que cette proposition est uni— 

quement fondée sur ce qu’un semis de quinze a vingt ans, exis- 

iant en Périgord, acommencé a donner des graines dés huit 

ans, on est encore bien moins disposé a l’adopter. Si l’on you— 

lait juger par analogie, il serait plus naturel de croire quil 

faut au moins autant d’années pour faire croitre un sylvestre 

de Riga de cent vingt 4 cent quarante pieds, que pour produire 

un sylvestre d’ Allemagne de quatre-vingt-dix ou cent pieds. 
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que c’est vers cent vingt ans, etje le conjecture 
avec d’autant plus de confiance, que M. Bosc m’a 
manifesté cette opinion par une lettre du 15 mars 
1825. 

Cela est d’ailleurs justifié par uue remarque que 
je suis parvenu a faire au mois de juillet 1824; 

car, étant retourné, a cette époque, avec M. Vil- 

morin, visiter dans le parc de Bruyeres-le-Chatel 

les laricios de Corse qui y sont au nombre de cing 

cents environ, et que nous savions, par M. Villers, 

y avoir eté plantés en 1811 en jeunes sujets de la 
hauteur d’enyiron trois pieds, nous y avons trouve 

eu compagnie du propriétaire, M. Théodore Char- 
let, secrétaire des commandemens de Madame 

la Dauphine, du semis naturel d’un an et davan- 

ee 

Mais je n’insisterai méme pas sur ce point; mon intention n’est 

pas, a défaut de notions positives, d’élever théorie contre 

théorie , j’ai seulement voulu démontrer le peu de fondement 

de la proposition énoncée ici par auteur ; il m’a paru essen- 

tel de le faire, parce que cette erreur, sic’en est une, comme 

je le crois, est de Vespéce de celles qui tirent 4 conséquence 

et sur lesquelles peuvent aisément se fonder des illusions et des 

mecomptes. On la trouvera reproduite plusieurs fois dans le 

cours de louvrage, et j’invite le lecteur 4 se tenir en garde 

contre elle, bien que j’aie l’intention , chaque fois que je la 

remarquerai, de renvoyer a la présente note, mais quelqu’un 

de ces passages pourrait m’échapper. 

Je dois ajouter que , dans mes semis comparatiis, le pin de 

Riga se montre jusqu’a présent plus lent dans son accroisse~ 

ment que plusieurs autres pins sylvestres, notamment que celui 

de Haguenau, et qu’d l’dge de dix ans iJ n’a pas encore com— 

mencé a fructifier. iv, 
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iage. De plus, nous avons su du pépinieriste , voi- 
sin et locataire de M. Charlet, qu’il avait obtena, 

cette saison meme, environ cing cents jeunes su- 

jets avec les graines d'une centaine de cones qu'il 

avait ramassés au pied de ces laricios. Or, lage 
de ceux-ci ne pouvant varier que de seize a vingt 
ans,il m’a été démontré que les pins laricios de 
Corse donnaient des graines fertiles vers dix-huit 

ans d’age : en sorte que par analogie avec les pins 
maritimes qui en donnent des huit ans, et qui 

sont murs 4 cinquante ans, ainsi qu’avec les pins 

sylvestres, qui nen donnent qu’a quinze ans, 

mais qui ne sont murs qu’a cent ans, j’en conclus 

que les pins laricios acquierent probablement tout 
leur accroissement vers l’age de cent vingt ans. 

Enfin, a ’égard du pin du lord, j’observerai 

que sa culture est encore trop moderne en France, 

pour avoir des connaissances d’expérience sur 

Yage ouil parvient a tout son accroissement; mais 

jai la persuasion que ce n'est pas avant cent ans, 
et, d'un autre cété, que ce n’est pas au dela de 

cent cinquante ans. Je me fonde sur ce qu’il pa- 

rait donner des graines fertiles vers l’age de vingt 

ans de semis; car feu M. d’André, intendant des 

domaines de la Couronne, m’ayant, peu de jours 

avant sa mort, engagé a en récolter des pommes 

sur des sujets qui annoncent avoir au plus cet age, 

et qui en montraient en assez grande quantite sur 

deux points du parc royal de Boulogne, afin de 

verifier si les graines qu’elles pourraient avoir se- 

raient fertiles, et M. F. d André, conservateur des 
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hois et foréts du Roi, s’éetant obligeamment em- 
pressé de me faire récolter de ces pommes au 
mois de septembre 1825, j’en ai obtenu des grai- 

nes qui, pour la plupart, ont une amande si nour- 

rie, que je ne doute pas qu’au printemps pro- 

chain, le semis que j’en ferai plus ou moins rusti- 

quement sur divers points ne me donne des sujets 

qui justifieront pleimement leur fertilite. 

Sur la facilité de la culture. 

Cette expression, facilité, est constamment ap- 

plicable a tous les pins dont j’ai forme la pre- 
miere classe, parce qu’aucun n’est difficile dans sa 

culture; mais comme c’est a des degrés qui offrent 

des differences, j’observerai que le pin maritime 

me parait étre le plas rustique et le plus facile a 
multiplier par la voie du semis a demeure dans 

les soils qui fut conviennent. La grosseur de sa 

graine, qui ressemble un peu a celle du cafe, et 

davantage ala graine de soleil, est toujours pour- 

vue d’une amande bien nourrie, et doit lui donner 

des moyens tout particuliers de végetation dans 

le debut a la vie. 

Les pins sylvestres ont tous une graine plus ou 
moins menue ; elle a besoin, pour mieux végéter, 

que la terre a laquelle on la confie soit préparée 

d’une facon moins rustique que pour le pin ma- 
ritime ; mais a cette nuance pres, les semis de ces 

deux especes sont toujours tres prosperes. 

Les pins laricios sont également tres rustiques 

dans leur multiplication par la voie du semis a 
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demeure, du moins jen ai l’expérience person- 
nelle pour le laricio de la Corse et pour le laricio 
de la Calabre. Leur graine, qui est plus grosse 
que celle des sylvestres, et moins que celle 

du maritime, est ordinairement pourvue d’une 
amande dont la vue inspire de la confiance dans sa 
germination. 

Quant au pin du lord, dont la graine ressemble 
beaucoup a celle des laricios, si la multiplication 
par la voie du semis a demeure est moins facile, 

c’est parce qu'il demande a étre place dans des 
endroits un peu humides, et que ces localites 
foisonnant presque toujours d’herbe, il est assez 

difficile d’y faire des semis en grand, et de les 

abandonner ensuite a2 eux-mémes; mais la ou on 

n’aurait pas obstacle de lherbe a vaincre, i 
m’est démontré, par mes semis personnels, a la 

verité faits sur une fort petite échelle, que le pin 
du lord peut réeussir presque aussi bien que les 
autres especes, par la voie des semis rustiques et 
a demeure. 

Sur les dimensions des Pins en grosseur et en 

hauteur. 

Dans le pin maritime, la grosseur est satisfai- 

sante lorsqu’a son age de maturiteé elle est de cing 

pieds en circonférence a trois pieds au dessus du 

sol. Elle est souvent moindre, mais il n'est pas 

rare qu'elle soit au dessus. 

Sa hauteur est communémentd environ soixante 

pieds, 



( 49 ) 
Ces deux dimensions varient selon que les arbres 

sont en massifs, ou qu’au contraire ils sont en 
bordures , ou bien qu ils sont isolés. Dans le pre- 

mier cas, ils sont moins gros et plus élevés; dans 
le second , ils doivent etre tout a la fois gros et 

élevés ; enfin, dans le troisieme cas, ils doivent 

étre plus gros, mais moins hauts. 
Les pins sylvestres sont généralement plus gros 

et plus élevés que les pins maritimes. On peut 

admettre que la grosseur du sylvestre est de six 

pieds, lorsque celle du maritime est de cinq, mais 
c’est souvent plus; et quela hauteur est de quatre- 

vingts pieds et davantage, dans le cas ou elle est 

de soixanie pieds pour le pin maritime. 

Ces dimensions des pins sylvestres sont d’ail- 

leurs différentes selon les variétés, dont les unes 

sont superieures aux autres. Pai Sl, le pin de 
Geneve est moins gros et moins haut que le pin 

d’Ecosse. Celui-ci lest & son tour moins que le 

pin d’Haguenau ; mais la variété qui parait sur- 

passer toutes les autres de l’espece sylvestre, c’est 

le pin de Riga. Je prends cette opinion tout a la 
fois de ce que j’ai entendu dire a M. Bonard, di- 

recteur des constructions maritimes au port de 

Toulon , de la supériorité des dimensions du pin 

de Riga, tout en convenant que ce ne doit étre 

que l’elite de cette variété de pin sylvestre qu’on 

tire du Nord pour les ports de mer; de ce que 

M. Poussou, de Hollande, qui en a vu en Russie 

et qui en cultivait depuis un bon nombre d’années 

en assez grande quantité, m’ena écrit; de ce que 
4 
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M. de Lorgeril, maire de la ville de Rennes , 

m’en faisait remarquer au mois de mai 1825, par 

comparaison avec les pins d’Ecosse , parce qu'il 
est familiarisé avec la connaissance des espéces 

ou varictés sylvestres , comme des autres arbres 

forestiers , et enfin par ce que je vois des pins de 
Riga que j'ai commencé a semer a la fin de juil- 

let 1819, “om ye penpnihS pH aux pins d’Ecosse et 
de Geneve, que j’ai également semés, tant la méme 

année que les précédentes et les suivantes (1). 
Mais les laricios surpassent en dimensions les 

pins sylvestres (2), surtout le laricio de Corse, 
a ’égard duquel je possede des renseignemens di- 

vers et tres circonstanciés. 

En Corse, il est fort commun que ce roi des 

pins d’Europe s‘éleve jusqu’au dela de cent vingt 

pieds, dont moins de vingt sont en houppe, et 

plus de cent sont en tige nette de branches, sur 

neuf a douze pieds de circonférence. 

Un des avantages de ce pin laricio sous le rap- 

port des dimensions et de la quantité de matiere, 

c’est que sa tige ne décroit que tres insensiblement 
de grosseur, et qu'il est, pour ainsi dire, aussi 

gros a cinquante pieds de hauteur qu’a sa base. 

(1) Ainsi que je l’ai dit dans la note p. 43, le contraire a lieu 

dans mes semis; le pin de Riga s’y montre jusqu’a present in- 

férieur a la plupart des autres variétés sylvestres. V. 

(2) Excepté l’élite des pins de Riga ; car je tiens de l’obli- 

geance de M. Bonard que les plus beaux pins que la marine 

obtient de Russie, et qui deviennent fort rares, égalent en 

hauteur comme en grosseur les beaux laricios de Corse. D. to) 
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Aussi , lors de la visite que le ministere de la ma- 

rine fit faire en 1809 de la seule forét d’Aitonne, 
il fut reconnu que, dans les trois parties dont elle 
se compose, contenant ensemble environ cin- 

quante mille arpens forestiers , il s’y trouvait 

cinquante-six mille laricios alcrs exploitables , 
propres au service de la marine, et cubant chacun 
en bois de ce premier service, a terme moyen, 

deux stéres ou presque soixante pieds. 

Jignore, au moment présent, si les laricios de 

Calabre ont des dimensions égales a ceux de 

Corse. Je sais seulement, par M. Vilmorin, que 
M. Thomas, fils ainé, de Genéve, qui, durant 
trois ans, lui en envoya des graines du pays 

meme qu'il habitait alors et ou il est mort, n’avait 

été déterminé a ces envois que parce que ces la- 
ricios étaient, a ce qu'il mandait, des arbres de 

la plus grande hauteur et de la plus belle venue. 

Or, M. Thomas, qui était d’ailleurs employé dans 

Yadministration forestiere du royaume de Naples, 

se connaissait en arbres de grandes dimensions, 

parce qu il avait été familiarisé dans les Alpes avec 

les sapins et les mélezes, qui y sont souvent si 

magnifiques. Toutefois, si on devait juger par Jes 
deux seuls sujeis de vingt a trente ans qui se trou- 

vent dans le pare de la Malmaison, et qu’on dit 

étre de cette variété (1), on penserait qu’ils ne 

(1) Voir la note (1) de la page 29, de laquelle il résulte que 

ees deux arbres sont des pins de Caramanie. 

Quant aux dénominations de laricio de Caramanie , laricio 

Aa, 
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sont pas élancés comme les laricios de Corse ; 

quils sont ramevux, tandis que ceux-ci ont le pre- 

cleux avantage de ne pas l’étre. 

A Yégard du Jaricio de Caramanie, ou plutot 

d’Asie mineure, je sais seulement que c’est un 

grand arbre dans son pays, parce que M. Olivier, 
qui ena enrichi la France, dit, dans son Voyage 

en Orient, page 386 du tome vii que les laricios 

de deux espéces qu'il rencontra en Caramanie, 

apres avoir cessé de voir des pins d’Alep, sont 

des arbres de cent pieds de hauteur; et qu’en par- 
lant précédemment, page 8 du tome II, de l'une 

de ces deux especes qu'il avait déja trouvee en 

Natolie, d’ot proviennent les graines qu’il a rap- 
portées , il dit que ce pin, portant une tige droite, 
acquiert une grosseur et une hauteur considéra- 

bles. Si c’était élite qui eit cette hauteur de cent 

pieds, il faudrait dire qu'elle est inférieure a celle 

des laricios de Corse, qui surpassent cent vingt 

pieds. D’un autre cote, il reste a savoir si, comme 

ceux-ci, ils décroissent tres Jentement de gros- 
seur, Sils ont peu de houppe, et si leurs rameaux 

sont pyramidaux. Or, ce qu’on en voit dans le peu 

de sujets résultés du semis des graines rapportées 

par M. Olivier porterait a croire quils sont tres 
rameux, et que leurs branches s’étalent beau- 

coup. 

d’ Amérique, etc., que l’on retrouve dans ce paragraphe et dans 

plusieurs autres, on doit se reporter a ce que nous en ayons 

dit dans la note de la page 26. ¥: 
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Le laricio d Amérique parait étre constamment 

inferieur dans ses dimensions au laricio de Corse, 

puisque M. Michaux, dans son Histoire des arbres 

forestiers de l Amérique septentrionale, dit que 

son élévation n’est que de soixante-dix a quatre- 

vingts pieds, et sa grosseur de cing a six pieds en 

pourtour; mais il a l’avantage de conserver celle- 

ci jusqu aux deux tiers de sa hauteur. 

Le laricio d’Autriche et de Hongrie a paru a 

M. Noisette , quime le disait en juillet 1824, étre 

tres inférieur dams ses dimensions au laricio de 

Corse, surtout en hauteur. 

Enfin , le pin du lord surpasse en hauteur, méme 

les laricios de Corse, puisqu’au témoignage de 

M. Michaux, quia étudie cette magnifique espéce, 
comme tant d’autres, en Amérique, il est fréquent 
d’en trouver de cent cinquante pieds de hauteur, 

et qu’on en cite de cent quatre-vingts pieds. Aussi 

une de ses dénominations en Amérique est-elle 
de pin-baliveau, parce qu'il surpasse tous les au- 

tres arbres de trente a quarante pieds ; ce qui an- 

nonce de loin son existence dans les parties de 

bois ou il se rencontre mélangé avec d’autres es- 

peces. 
Sa grosseur est aussi tres considérable , comme 

on pourrait se le persuader par les sujets encore 
tres modernes qui existent en France (1). M. Mi- 

(1) Je trouvai, en aot 1823, une circonférence de sept 

pieds trois pouces six lignes 4 quatre pieds au dessus du sol a 

un des sujets du pare de Roissy, prés Gonesse, ayant appar- 
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chaux en a mesuré en Amérique qui, a trois pieds 
au dessus du sol, avaient une circonférence de 
onze pieds et méme de treize pieds six pouces. 

Il est d’ailleurs rarement rameux, d’ordinaire 

sa tige est nette de branches jusqu’aux deux tiers 
et aux trois quarts de sa hauteur. Ses branches 
tallent d’autant moins, qu’elles sont courtes, et 

cette circonstance, ajoutée a l’extréme finesse de 

ses aiguilles, autorise & croire que, dans la cul- 
ture en grand, on peut en avoir un plus grand 
nombre que dans des espéces plus ramenses et 
moins élancées , dans une méme étendue superfi- 
cielle de terrain. 

Qualité du Bois des especes comparatiyement 

entre elles. 

I] m’est démontré que la qualité du bois du pin 

maritime est la moins précieuse de celles des pins 
a grandes dimensions dont j’ai formé la premiére 
classe. 

Le bois des pins sylvestres est plus ou moins 
supérieur au maritime, suivant les variétés. Par 
exemple, je sais que dans le Maine, ou on cultive 

tenu 4 M. le marquis de Caraman, ct une hauteur de soixante- 

dix a quatre-vingts pieds. En octobre 1825, M. le baron de 

Monville , pair de France, ayant eu la bonté de me mener a 
Limesy, prés la route de Rouen au Havre, pour visiter les 

belles plantations de feu M. de Toustain, nous y admirames 

une quarantaine de pins du lord , d’environ quatre-vingts pieds 

de hauteur, et dont la cireonférence , pour les plus gros, s’est 

trouvée étre aussi de sept pieds trois pouces. D. 
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ile maritime et le sylvestre d’Ecosse, la diffé- 
rence est en faveur de celui-ci comme cing sont 
a SIX. 

Mais a en juger par l’emploi qu’on fait exclusi- 
vement du bois du pin sylvestre de Riga dans la 
marine, et d/ailleurs, d’apres ce que j’ai entendu 

dire a M. Bouard, directeur des constructions du 

port de Toulon, il parait que cette variété de l’es- 

pece sylvestre a une qualité de bois supérieure non 
seulement aux autres variétés de son espéce, mais 

méme aux autres especes de pins. J’ai appris aussi 

de M. Bonard que le bois du pin de Riga est rosé , 

tandis qu’il est constant que le bois du pin d’E- 

cosse est blanc (1); j’en ai aussi appris que le bois 

(1) Le bois du pin d’Ecosse n’est pas toujours blanc ; il pa— 

rait méme que c’est ala couleur rougeatre qu’il prend fré— 

quemment qu’est di le nom de pinus rubra que lui a donné 

Miller. Dans ces derniers temps , cette question a été débattue 

en Angleterre : quelques uns voulaient que les arbres a bois 

rouge appartinssent 4 une variéte particuliére ; M. James Reid 

d’ Aberdeen , qui a beaucoup étudie les pins d’Ecosse dans leurs 

foréts natales, a defendu opinion contraire ; il m’a écrit, a 

ce sujet, que les différences dans la couleur du bois étaient , 

d’aprés ses observations , uniquement occasioneées par la nature 

du terrain ; que les individus 4 bois rouge se trouvaient cons— 

tamment sur les /oams plus ou moins argileux, et ceux a bois 

blanc sur les sols d’autre nature. (On entend par loam, en An— 

gleterre, une terre a la fois douce et légére a grain trés fin, 

et dont l’expression de terre limoneuse peut donner quelque 

idée. ) La note qui suit , laissée par M. Delamarre, est d’ac— 

cord avec ce renscignement. y. 

Selon ce que m’apprend M. de Larminat, on a reconnu en 
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du pin de Riga est fortement résineux , &b qui lui 
donne plus de liant et plus de souplesse; qu’il en 
résulte d’ailleurs l’'avantage de maintenir les join- 

. tures des assemblages, que, dans le chéne, la sé- 

cheresse fait disjoindre, au lieu que le bois de pin 

d’Ecosse est sec et cassant. 

Pour les laricios, je ne puis parler que de celui 

de Corse, avec lequel j’ai pu faire connaissance au 

moyen d’un échantillon que M. Bonard a eu la 

bonté de m’envoyer. J’y aurais trouvé au besoin 

la preuve que le bois est plus beau, plus onctueux 

et moins sec que le pin d’Ecosse, et que par con- 
séquent on peut le regarder comme supérieur au 
bois des pins sylvestres, autres cependant que 
celui de Riga, dont la résine, & ce que m’a ob- 

serve M. Bonard, est répartie plus uniformément 

dans toutes les parties de son bois, au lieu que, 

dans le laricio de Corse, il arrive que cette résine, 

reconnue si avantageuse a la qualité des bois, est 

abondante dans certaines parties de la tige des 
arbres, et que d’autres parties en sont plus ou 

moins privées. 

Quant aux pins du lord, c’est a M. Michaux 
qu’on doit des connaissances sur les qualités de 

Allemagne que la couleur du bois de pin sylvestre est differente 

selon les terrains. 

Ainsi, lorsque le terrain est léger, bon et un peu humide , 

le pin a peu d’aubier et la couleur du bois du coeur est rouge, 

tandis que, dans les terrains sees et pierreux, le bois est presque 

tout blane ; il y a d’ailleurs moins de qualite. *D 
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son bois, comme sur tout ce qui concerne ce ror 
des pins d’ Amérique. Or, d’apres ce qu'il en dit, 

on doit penser qu’il est inférieur au pin de Riga, 
mais qu’il prend rang, sinonimmeédiatement apres 
lui, du moins apres le pin laricio de Corse. 

Sur [épaisseur de Taubier des Pins et sur celle 

de leur écorce. 

AUBIER. 

C’est une chose a prendre en grande considéra- 

tion dans l’appreciation a faire des avantages 

d’une espece ou variété de pin comparativement 

a une autre. Aussi M. Michaux s’est-il tout par- 

ticulierement attaché, dans son Histoire des ar- 

bres forestiers de l Amerique septentrionale, a faire 

connaitre l’épaisseur de l’aubier des nombreuses 

especes d’arbres dont on lui doit la description. 
Dans le Maine, il y a beaucoup de personnes 

qui nient que l’aubier des pins soit inférieur au 

bois du coeur, et leur opinion ne paraitra pas 

étrange lorsqu’on voudra considérer que cette 

exception a la regle générale n’est pas révoquée 

en doute pour l’orme et pour le fréne, qui sont 

tant employés dans le charronnage, ou on ne 

fait usage que de l’aubier, et ou, pour certains 

emplois, on les dépouille du cceur avec autant de 

soin qu’on soustrait l’aubier au bois de chéne des- 

line a la menuiserie et a la bonne charpente (1). 

(1) Cette remarque de M. Delamarre a Voccasion du soin 

que, dans le charronnage, on prend de débarrasser entiérement 
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D’ailleurs il est constant, dans le pays du 

Maine, que les menuisiers et les fabricans de cu- 

ves destinées a garder l'eau emploient laubier 

et le coeur du bois de pin sans distinction de Yun 
ou de l'autre. 

Malgré cela, je suis tres porté a regarder comme 
avéré que l’aubier des pins est inférieur au bois 
de leur coeur, et qu'il est indispensable de les 

dépouiller de cet aubier toutes les fois qu’on les 

emploie en menuiserie, en charpente et en cous- 
truction de yvaisseaux, sauf cependant ce qu’on 

doit penser de l’écorcement des arbres sur pied, 
dont je parlerai au chapitre XII (1). 
Du reste, il parait que |’épaisseur de l’aubier 

est plus forte dans les arbres des massifs que dans 
ceux des avenues et dans ceux qui sont isolés; 

le fréne et ’orme du cceur, ne doit s’entendre que lorsqu’il est 

question d’en employer le bois a certains usages qui exigent 

beaucoup d’élasticité, propriété qui ne se trouve pas dans le 
coeur de ces mémes arbres. M. 

(1) Ce que dit Vauteur sur Vimportance de supprimer 

Yaubier dans le bois de pin, lorsqwil est question de l’em- 

ployer dans les constructions civiles et maritimes, est de toute 

exactitude. Dans les pins, de quelque espéce que ce soit , l’au- 

bier est blanc, léger, et se pourrit trés vite; de plus il manque 

de force. Le coeur, qui est résineux, est, au contraire, tres 

fort et inattaquable par les insectes ; il n’est pas non plus ac— 

cessible 4 ’humidité et par suite 4 la pourriture. Des pieux 

faits de coeur de pin, complétement convertis a l’état résineux, 

peuvent se conseryer plus d’un siécle sans la moindre altéra- 

tion, quoique exposés a toutes les alternatives de la sécheresse 

et de Phumidité. M. 
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que, dans un sol humide, les arbres ont plus 

daubier que dans un terrain sec, et que d’autres 

circonstances influent sur son €paisseur. 

Mais raisonnant dans le cas ou toutes choses 

sont égales , je dirai qu’au pays du Maine, ou on 

cultive de temps immémorial les deux seules es-- 

péces, maritime et sylvesire d’Ecosse, il a été 

reconnu que le pin maritime a un peu moins dau- 

bier que le pin d’Ecosse, et dans une verification 

faite en 1824 sur cinquante sujets des deux es- 

peces, M. Lemarchand-Foulongne a trouvé que 

l’épaisseur de l’aubier y variait depuis deux jus- 
qu’a cing pouces (1). 

Dans le laricio de Corse, cette épaisseur est plus 
considérable , puisque M. Bonard m’a appris, en 

(1) Il résulte de la vérification que M. Bonard a eu l’obli- 

geance de faire faire en dernier lieu 4 Toulon sur vingt—six 

piéces de mature , que l’épaisseur moyenne de l’aubier de ces 

vingt-six piéces est d’un sixiéme et un tiers au gros bout des 

piéces, et d’un cinquiéme et trois seiziémes a leur petit bout. 

On peut done de la inférer que le pin de Riga a environ un 

sixiéme de son bois en aubier. 

D’un autre cote, M. de Larminat m’informe qu’en Allemagne 

le pin sylvestre a peu d’aubier lorsqu’il est en terrain léger et 

un peu humide. *D. 

L’épaisseur de l’aubier, aussi bien que les autres qualités du 

bois sont nécessairement modifi¢es dans la méme espéce par 

la qualité du terrain, l’exposition, l’4ge des arbres, etc. On 

ne doit donc regarder que comme des approximations les ren~ 

seignemens sur ces divers points donnés par M. Delamarre , 

les observations qu’il rapporte ici n’étant pas assez nombreuses 

pour fournir des termes moyens. bi 
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février 1824, que, d’apres la verification qui 
venait d’en faire sur un grand nombre de belles 
pieces de matures existantes dans le dépét du 

port de Toulon, |’épaisseur de l’aubier était, a 
terme moyen, des trois dixiemes du diametre de 

ces pieces. 
Ce résultat est bien different de ce que M. Mi- 

chaux a véerifié sur le laricio ou pin rouge d’Amé- 

rique. I] avait entendu souvent faire a son bois 

le reproche d’étre surcharge d’aubier; mais en 

‘ayant fait la vérification, il ne lui ena trouve que 

Ja douzieme partie de son épaisseur. 

A légard des laricics du mont Sila, en Calabre, 

de Caramanie ou d’Asie mineure, et d’Autriche 

ou Hongrie, j ignore totalement ce quils ont 
d’aubier. 

Mais pour le pin du lord, M. Michaux a égale- 

ment verifié que, comme le laricio d’Ameérique, 

il n’en avait que la douzieme partie de son é€pais- 
seur. | 

ECORCE. 

Son €paisseur est plus ou moins imperceptible 

dans les pins sylvestres, les pins laricios, et le 
pin du lord, en sorte qu’a leur égard elle ne fait 

pas €prouver de perte. 
Mais dans le pin maritime, l’écorce est si 

épaisse , qu'elle doit étre prise en consideration , 

principalement sous le rapport de l’emploi de 
son bois en menuiserie, charpente, et construc- 

tion de vaisseau, parce qu’alors il faut l’en de- 
pouiller, et que, d’autre part, cette ¢paisseur 
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d’ecorce est si considérable que , dans la base des 

tiges, elle forme le quart de la circonférence des 

arbres. 

Cette soustraction d’une quantité aussi consi- 

dérable de la matiére d’un arbre est méme in- 

dispensable lorsqu’on emploie le bois de pin ma- 
ritime au feu des cheminées, a cause du pétille- 
ment insupportable que produit ou l’ecorce ou 

la dilatation de la résine comprimée par celle-ci 

en brilant; mais cette méme soustraction ne 

s’étend pas au cas d’emploi au feu des fourneaux , 

parce que leur cloture met a l’abri des inconve- 

niens de ce pétillement. 

Du reste, il est reconnu dans le Maine que la 

qualité combustible de l’écorce équivaut a celle 
du bois preprement dit. 

Conséquences a déduire de ces différens points 
de vue. 

Sil était question d’envisager les choses sous 
le rapport de la décoration, il n’y a nul doute, 
ce me semble, qu'il faudrait donner la prefe- 
rence au pin du lord, qui, a la magnificence de 

son aspect et a la beauté de ses dimensions, joint 
Pavantage, précieux sous ce rapport, d'une plus 

grande longéyité que les autres especes de pins. 
Aprés ce roi des pins d’Amérique viendraient 

les laricios, ensuite le pin de Riga, le pin d’Hague- 

nau et le pin d’Ecosse; car le pin de Geneve me 
parait, ainsi que le pin maritime, dépourvu de 
meérite comme arbre de décor. 
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Mais envisageant les choses sous le rapport des 

avantages que doit chercher, dans son inteérét 

et celui de sa famille, le propriétaire de landes 
et de bois dégradés, je dirai que s'il n’a pas a 
eraindre l’exces de la production, et s'il a sujet 
de croire aux débouches de celle-ci, il doit don- 
ner Ja préférence au pin maritime en tant que son 
sol, le site et exposition le lui permettront, 
puisque sa jouissance sera beaucoup plus rappro- 

chée que dans les autres especes de pins. 
Toutefois, si ce proprictaire avait une grande 

étendue de landes et de clairieres de bois, je 

irouve qu il devrait s’attacher a cultiver toutes les 

especes de pins a grandes dimensions, parce 

qu’en raison de cette étendue, il aurait besoin, 

pour s’assurer des débouchés, de posséder des 
pins de toutes qualités et de toutes dimensions. 

Dans les pins sylvestres, il y aurait probable- 

ment a donner Ja préférence exclusive au pin de 

Riga, comme, dans les pins laricios, il est appa- 
rent qu'il devrait préférer celui de Corse. 
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CHAPITRE IV, 

OU J EXAMINE PLUSIEURS AUTRES CHOSES QUI SONT A 

CONSIDERER, AVANT DE SADONNER A LA CULTURE 

DES PINS. 

Terrains propres aux Pins. 

Les pins sont susceptibles de prospérer dans 
les sols les plus maigres, mais avec cette diffé- 

rence, quileur est commune avec toutes les es- 
sences d’arbres, que plus le terrain est aride, 
moins leur végétation est riche. Mais aussi, ce qui 

est remarquable, et chose sur laquelle les savans 

sont d’accord avec les cultivateurs, c’est que les 

pins sont de tous les bois les moins difficiles sur 

la qualité du terrain, et qu’ils sont, plus que tous 

les autres , susceptibles d’utiliser les mauyais sols. 
Il y a toutefois une distinction importante a 

faire a cet égard entre le pin maritime et les pins 
sylvestres, en ce que ceux-ci croissent également 

bien dans les sols humides sans étre inondés, dans 

les sols calcaires et dans les sols quartzeux; tandis 

que le pin maritime ne prospere que dans cette 
derniere sorte de terrain. Il est méme des pays 

calcaires ou la terre déchausse si fortement, que 

les pins sylvestres ne peuvent pas ou ne peuvent 

que bien difficilement y étre cultivés par la voie 

expéditive du semis a demeure. C’est principale- 
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ment dans la Champagne dite Pouilleuse, ou, & 
ce que feu M. l’administrateur Allaire, qui culti- 

vait les pins sylvestres dans ses propriétés de cette 

contrée, m’a expliqué qu'il est a peu pres impos- 
sible d’employer le moyen expéditif et économi- 
que du semis a demeure, quoiqu’on n’y cultive 

que ces especes ou variétés de pins, et non du 
maritime, qui ne pourrait pas y réussir. On est 
obligé, dans ce pays-la, de recourir a la voie lente 

et dispendieuse des pépinieres et de Ja transplan- 
tation. 

A cela pres de cette difference, qui est impor- 

tante a considérer, lune et lautre de ces deux 

espéeces de pins s’'accommodent fort bien des plus 

mauvais sols, c’est a dire des sols dont on ne 

peut tirer parti que par eux ; et, ce qui est digne 
de remarque, ce parti peut étre si productif qu'il 
surpasse de beaucoup le produit des bons sols 
meubles de bois feuillus, comme je lexpliquerai 
au chapitre XIV, en comparant les produits d'une 

piniere avec ceux d’un bois de chéne ou autre es- 
sence feuillue. 

Les pins laricios ne saccommodent pas au 

méme degré que les pins sylvestres et que le pin 

maritime d’un sol aride ; mais ils ne sont pas dif- 

ficiles sur sa qualité, et ils peuvent prospérer 

avec tous leurs avantages la ou le chéne ne pour- 

rait pas se soutenir ayantageusement jusqu a cent 

aus. 
J’ai eu au surplus occasion de remarquer que 

le laricio de Calabre parait plus rustique que celui 
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de Corse, en ce que, dans le sol aride et silieeux 

ou je cultive, le laricio de Calabre prospere mieux 
que celui de Corse. D’un autre coté, des laricios 

de Calabre semés en 1819 et en 1820 poussent 
vigoureusement dans une localité basse et hu- 

mide qui m’appartient, dans la vallée de Mont- 
morency, et ou la terre déchausse; tandis que 

des pins du lord qui y ont été semés en 1820 dé- 

périssent. 

AVégard du laricio de Caramanie ou d’Asie 

mineure, je n’al, au moment présent, aucune 

connaissance ni théorique ni pratique, sous le 

rapport de sa culture en bois 'et foret. [Il en est 
de méme du laricio d’ Amérique; mais M. Michaux 

nous apprend que, dans son pays, il vient, comme 

les autres pins, dans les terrains arides et sablon- 

neux; et pour le laricio d’Autriche , je ne sais rien 

sur sa culiure. 

Quant au pin du lord, ce sont des terrains 
un peu humides qui lui conviennent davantage, 
quoiqu il puisse prospérer, mais moins bien, dans 

d’autres sols. Aussi M. Michaux, dans son ou- 

vrage précité, explique-t-il que la partie la plus 
déclive des vallons dont la terre est douce, friable 

et trés fertile , les bords des rivieres dont la terre 

est composée d’un sable noir et profond et tou- 

jours frais sont les endroits ou se trouvent les 

sujets quiatteignent le plus grand développement, 

mais qu'on rencontre cette belle espéce de pin 

partout ow le sol n’est pas trop maigre ni conti- 

nuellement submerge. 

5 



( 66 ) 
Lixposition solaire qui convient aux Pins. 

Le pin maritime , comme étant plus approprié 
aux pays méridionaux , s'accommode particulie- 

rement bien de lexposition méridionale. Celle 

du couchant ni celle du levant ne lui sont pas 

défavorables, et il supporte méme assez bien 
celle du nord; mais il souffre dans sa jeunesse 

lorsque, le froid étant excessif, il se trouve ac- 

compagné de brouillards ou @humidité. 
Les pins sylvestres sont des pins septentrio- 

naux, et ils s’accommodent des expositions 

froides, comme le maritime de celles qui sont 

chaudes; mais il peut braver les dernieres et 

prospérer au couchant aussi bien qu’au levant. 

Pour les pins laricios, ou j’ai moins de con- 
naissances pratiques, il m’a été obligeamment 

explique par une personne habitant la Corse que 

c’est dans les vallées élevées dont la direction 

varie entre le nord et le nord-est que les laricios 

croissent avec tous leurs avantages; que la néces-- 

sité de cette exposition aux vents qui soufflent du 

septentrion au levant est tellement certaine, que 

les pins laricios placés sur le sommet de ces val- 

lées, et par conséquent exposés aux emanations 

du sud, sont ralentis dans leur végétation, et 
sont en général faibles et rabougris. On ne voit 

dailleurs, ajoute cette personne, aucun pin lari- 
cio dans les vallées exposées aux vents d’ouest et 

du midi, quelle que soit d’ailleurs leur élévation 

au dessus du niveau de la mer. Il végete avec 
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force et il acquiert un développement extraordi- 
naire dans les vallees qui lui conviennent, lorsque 
le sol sur lequel il est place se trouve a quatre ou 
cing cents toises au dessus du niveau de la mer. 

Enfin, quoiqu’il existe au milieu de rochers gra- 

nitiques sur une faible couche de terre, on re- 

marque cependant que sa vegetation est plus active 

dans les endroits ou la fougere croit naturellement 

et en abondance. 

Le laricio de Calabre étant indigene au mont 

Sila, qui est sur le revers occidental des Apen- 

nins, j’en conclus qu’une exposition au couchant, 

mais élevée, est ce qui lui convient parfaitement. 

Je ne sais rien sur l’exposition ou le laricio 
d Asie prospere le plus avantageusement, j’en dis 
autant pour le laricio d’Amérique et pour celui 

d’Autriche. 

Le pin du lord n’a pas, a ma connaissance, 

d’exposition solaire qui lui soit exclusive ; mais il 

saccommode d’autant mieux de celles qui sont 

chaudes, qu'il s’y trouvera en terrain humide, 

par consequent en terrain propre a donner une 
grande activité a la vegetation lorsqu’il s’y joint 

de la chaleur (1). 

(1) On ne doit considérer les indieations données ici sur 

lexposition solaire qui convient 4 chaque espéce de pin que 

comme approximatives et sujettes a beaucoup d’exceptions : la 

nature du sol, sa situation plus ou moins élevée, Vinfluence 

du climat , des vents dominans, V’éloignement ou la proximite 

de la mer, etc., peuvent modifier beaucoup les effets de l’ex— 

position. On en yoit souvent des exemples, et j’en citerai un 

5. 
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Site ou situation topographique gui convient aux 

Pins. 

Le pin maritime périt dans les lieux bas, hu- 

mides, et particulierement sujets a la gelée. On 

en a fait ’'expérience dans la forét de Fontaine- 

bleau, ou, au bas du rocher d’Avon, les semis 

de cette espece de pin ont péri ou sont restés 

affectés de la gelée; tandis qu’ils ont prospéré a 

mesure qu'ils se sont trouvés placés au dessus de 

la base de ce rocher jusqu’a sa hauteur. M. de 
Buffon rapporte dans ses OF uwvres expérimentales 

avoir éprouvé le méme sort dans les combes de 

ses bois en Bourgogne, c’est a dire dans des bas- 

fonds, ou il géle a peu pres journellement, au lieu 

que les pins sylvestres y ont prospéré. 

Ainsi, on doit tenir pour constant que le pin 

maritime ne peut prospérer que dans les lieux 
secs, dans les plaines exemptes d’humidité, et sur 
les montagnes de moyenne élévation. 

Les pins sylvestres ont le triple avantage de 
prospérer dans les lieux bas, humides et sujets 

aux gelées , pour ainsi dire journalieres, en méme 

temps qu’en plaines et que dansles lieux trés éleves. 

qui se rapporte au laricio : cet arbre n’est trés beau. en Corse 

qua l’exposition du nord ou du nord-est ; cependant il en 

existe aux environs de Paris des plantations jusqu’ici trés 

prospéres, sur des terrains en pente au midi et au couchant. 

M. le général Lemarrois, quien a planté un trés grand nombre 

dans les environs de Valogne , cite aussi l’exposition du midi 

comme une de celles ot ils paraissent réussir le mieux. V. 

> 
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A Vegard du premier de ces avantages, j’en ai 

ete temoin dans le Maine, ou c’est une chose usitée 

depuis longues années de placer le pin d’Ecosse 
dans les terrains dits mouilleux, pour me servir 

de l'expression du pays, comme de placer le pin 
maritime dans les terrains secs. 

D’ailleurs, M. de Buffon atteste, dans ses OF uvres 

précitées , en avoir fait l’expérience positive dans 
ses comhes de Bourgogne, et la prospérité définitive 

de ses pins sylvestres dans ces localités d’une hu- 

midité si pénétrante m’a été attestée itérativement, 

dans ces dernieres années, par des personnes qui 
les ont visitées dans la vue de les examiner. 

Enfin, guidé tout a la fois par ce que j’avais vu 
dans le Maine et ce que j’avais lu dans M. de Buf- 

fon , jai, en 1818 et depuis, transplanté et méme 

semé a demeure, lorsque j’ai pu me défendre de 

Vherbe; j'ai, dis-je, seme et transplanté, avec le 

succes le plus complet et le plus soutenu, des pins 
d’Ecosse dans des endroits de mes bois anciens et 

des bois que j’aicréés, ou non seulement le chéne 

gele tous les ans, mais méme le tilleul, le saule 

des bois et le bouleau. 

A leégard des laricios, je ne doute pas que les 
lieux éleyés soient ceux qui leur conviennent le 

mieux; mais je suis porté a croire que celui de 
Calabre prospere également dans les lieux bas et 
humides, parce que je le vois végéter avec force 
dans ma petite propricte de la vallée de Montmo- 
rency, ou des semis de pins maritimes, faits a di- 

verses reprises, out toujours fondu. 
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Et quant au pin du lord, tout constant qu'il 

soit que les lieux bas lui conviennent plus parli- 

culiérement, on peut le placer, mais probable- 
ment avec moins d’avantage, dans des endroits 

plus aérés, puisque M. Michaux atteste qu’en 

Amérique il l’a trouvé dans les sites les plus op- 

posés, en ajoutant que la qualité de son bois est 

différente selon quw’ilcroit dans un terrain humide, 

ou que c’est dans un sol sec et élevé. 

Les pins sont-ils pivotans ou sont-ils tragans (1)? 

Cela importe beaucoup a savoir, pour éviter 
d’etablir une espece de pin qui serait pivotante 

dans un sol ou, 4 peu de profondeur, les racines 

rencontreraient soit un tuf, soit un banc de pier- 

res qui en arréterait la végétation. Cela importe 
également a savoir, dans le cas ou on serait oblige 
de recourir a la voie de Ja transplantation, parce 
qu'elle est d’autant plus difficile et plus chanceuse, 
que les pins sont plus pivotans. 

Le pin maritime est pivotant a un grand degre. 
Il n’a pour ainsi dire qu'une tres longue et unique 
racine, peu de racines secondaires et eucore moins 
de chevelu. 

On pourrait bien industriellement prévenir 
Yallongement excessif de son pivot, lui procurer 

(1) Aucun pin n’a les racines tracantes, exactement par— 

lant ; mais c’est l’expression dont M. Delamarre s’est servi pour 

distinguer les racines qui s’étendent latéralement de celles qui 

senfoncent perpendiculairement. Vs 
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des racines secondaires et méme du chevelu, en 
le transplantant des la premiere année de son 
semis, et une ou deux fois apres, avant de le 

iransplanter definitivement’ comme ou le prati- 
que avec un succes constant dans les pépinieres ; 
mais cela n’est pas praticable dans la culture en 
bois et’ foréts, ou la culture utile et en graud, 

parce que la il faut tendre a opérer de prime abord 
et avec économie de travaux , de temps et d'argent. 

Les pins sylvestres sont plus tracans que pivo- 
tans. Ils exigent moins que le maritime une terre 

profondément perméable aux racines : aussi sont- 
ils incomparablement plus que lui faciles 4 trans- 

planter, parce qu’on peut toujours les lever en 
mo ttes, ce quiserait impossible pour le pin mari- 

time de trois a quatre ans desemis, sans ébouter 

son pivot, si ou ne lui avait pas préalablement 
fait subir des transplantations, dans le double 

objet d’affaiblir le pivot et de lui procurer des ra- 

cines accessoires. 

Les pins laricios, du moins celui de Corse et 

celui de Calabre, sont pivotans, mais a un moin-~ 

dre degré que le pin maritime, et ils sont pour- 

vus de racines de cété, qui rivalisent de force et 

de grosseur avec la racine principale. ‘Sans étre 

dépourvus d’autres racines accessoires et de che- 
velu, ils en ont cependant peu; aussi leur trans- 

plantation n’est pas aussi facile que celle des pins 

sylvestres; ils réclament d’étre transplantés plus 

jeunes ,“ et'd’étre :placés dans un sol permeéalle 

aux racines a une assez grande profondeur. 
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Et a l’égard du pin du lord, le peu que j’en sais 

est que, nonobstant ses belles dimeusions, il a de 
faibles racines, qui rendent sa transplantation au 
moins aussi facile que dans les éspéces ou variétés 
sylvestres , et quin’exigent pas pour sa prospérité 
un sol aussi profondément perméable que le de- 
mandent le pin maritime et les pins laricios. 

Les Pins sympathisent-ils entre eux et avec les 

- bois feuillus ? 

ENTRE. EUX. b 

Selon M. Varennes de Fenille, pages 228 et 229 

de la seconde partie de ses OEuvres, le pin mari- 

time et le pin sylvestre ne sympathiseraient pas 
entre eux. 

Cependant j’ai vu fréquemment le contraire 
dans le Maine, ou la culture de ces deux espéces 
est séculaire. Quoiqu’en général les deux especes 
se trouvent séparées l’une de l'autre, on rencontre 

assez souvent des pinieres ou elles sont mélan- 
gées, etonn’ya pas l’idée que l'une soit nuisible 
a l’autre. 

D’ailleurs, M. de Burgsdorf dit positivement, 

en parlant du pin sylvestre, page 226 du tome Il, 
qu il sympathise avec tous les arbres résineux. 

Je vois bien journellement, au bois royal de 

Boulogne, des pins laricios mélangés avec des 
pins sylvestres et des pins maritimes, sanis qu’ils 
paraissent se nuire les uns aux autres. J’y vois 
également des pins du lord mélangés avec des la- 
riclos sans non plus d’inconvéniens apparens pour 
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la végétation de l'une ou de l'autre espece; mais 
ils ne sont pas assez avancés en age pour en in- 
duire la preuve absolue de Ja sympathie, qu’au 

surplus je suis porte a croire (1). 

AVEC LES BOIS FEUILLUS. 

A cet égard, il me parait constant que la sym- 
pathie n’est que momentanée, que peu a peu les 
arbres résineux détruisent les bois feuillus. Lors- 

que ceux-la parviennent a toute leur force, ils ne 

souffrent pas de melange avec ceux-ci. A cette 

époque, les pins deviennent, comme I|’exprime 
M. de Malesherbes, des arbres exclusifs et into- 

lérans. M. Varennes de Fenille, M. Bosc, M. de 

Burgsdorf et M. Hartig expriment uniformément 

une Opinion analogue. 

(1) Ce que j’ai vu jusqu’a présent du mélange de plusieurs 

espéces de pins dans le méme semis est tout a fait d’accord 

avec l’opinion de M. Delamarre, que ces arbres sympathisent 

bien entre eux (lorsque ce sont des espéces d’une vigueur a 

peu prés égale). Je pense méme que, quand il s’agit d’élever 

des espéces précieuses ou d’une maturité tardive , telles que 

le laricio , le pin sylvestre , etc., il y aurait avantage et éco- 

nomie a leur assecier le pin maritime , qui donnerait de pre- 

miers produits et laisserait, aprés son entiére exploitation , le 

terrain oceupé par l’essence d’une plus grande valeur a laquelle 

on l’aurait adjoint. V. 
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CHAPITRE V, 

OU JE TRAITE PLUS PARTICULIEREMENT DE LA MANIERE 

DE CULTIVER LES PINS EN GRAND, OU EN BOIS ET 

FORETS. 

Ce ne peut étre que par la voie du semis 4 de- 

meure qu’on crée des bois et foréts, surtout dans 

les especes résineuses, la transplantation de leurs 

sujets étant moins praticable que dans les espéces 

feuillues, parce que leurs racines sont bien plus 

sensibles au hale que ne le sont celles des bois 
feuillus, et aussi parce que l’espace de temps de 

Vannée durant lequel on peut transplanter est 

beaucoup plus circonscrit a l’égard des bois rési- 
neux qu il ne l’est pour les bois feuillus. 

Toutefois, comme il se rencontre des emplace- 
mens rebelles au semis a demeure, il est bon d’a= 

voir des notions sur la transplantation des pins : 

et j’en ferai l objet du chapitre suivant; j’y ajou- 
terai Vindication du moyen de la greffe mis en 
pratique, dans ces derniers temps, assez en grand 

pour qu'il soit utile d’en propager la connaissance : 

au présent chapitre, je ne m’occuperai de la cul- 
ture des pins que par la voie des semis a demeure. 

A cet égard, feu M. de Perthuis fils ayant 

émis (1) une opinion assez contraire a ce que je 

(1) Pages 57 et suivantes du tome VI de la premiére édi- 
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vais dire sur la facilité de créer de grandes éten- 
dues de bois par cette voie des semis a demeure, 

je discuterai cette opinion avec d’autant plus d’em- 

pressement, que les connaissances, V’instruction 

et la réputation de son auteur doivent lui donner 

un grand poids; mais ce ne sera qu’apres avoir 
exprimé ce que j’ai a dire sur la facilité de créer 

des bois de pins par la voie du semis, que je me 

livrerai a cette discussion, parce qu’alors elle de- 
viendra plus facile et quelle devra étre plus de- 

monstrative. 

Quelle préparation dait-on donner au sol pour le 

semer en pins? 

J'ai trouve dans les auteurs qui ont écrit sur ce 

point d’agriculture une dissemblance d’opinion 
assez caractérisée, puisque les uns recommandent 

une préparation soignée; tandis que les autres, au 

contraire, ne veulent qu’une demi-culture, en ex- 

pliquant qu‘ils la trouvent plus avantageuse qu une 
pleine culture. 

Ce que j’ai été étudier en un bon nombre d’en- 

droits et ce que j'aiexpérimenté dans ma culture 

personnelle ne me laissent aucun doute qu'une 

préparation pour ainsi dire ébauchée du terrain 

ou on veut semer est de beaucoup préférable a la 

préparation soignée. Celle-ci est fort préjudiciable 
dans les momens de hale et de sécheresse, une 

tion; 53: et suivantes du méme tome de la seconde édition du 

Nouveau Cours d’agriculture, par des membres de l'Institut. D. 
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terre trop veule et labourée profondément ayant 
alors le double inconvénient que me faisait re- 
marquer sur place M. de Larminat, conservateur 

de la forét de Fontainebleau, de faire réchaud , 

par consequent de dessécher les filamens ou ra- 
cines des jeunes sujets, et de les exposer au dé- 
chirement, qui les fait périr par leffet du tasse- 
ment insensible d’un terrain remué & une trop 
grande profondeur (1). 

(1) On doit éviter, dans des questions importantes , telles 

que celle-ci, de se faire des idées trop absolues , et de s’y at— 

tacher trop rigoureusement dans la pratique , car on pourrait 

par la s’exposer a des fautes graves. Ainsi, bien des exemples 

ont prouyeé qu'une culture grossiére du terrain non seulement 

sufit, mais souvent coavient mieux qu’une préparation soi- 

gnée; et cependant il est des cas ou elle ne laisserait au semis 

presque aucune chance de réussite. Tel est celui ou le sol 

serait complétement occupé par quelques unes des graminées 

tracantes qui s’emparent quelquefois des terrains sablonneux , 

telles que Vagrostis stolonifera, le holmus mollis, et méme 

par certaines espéces non tracantes, mais trés chevelues, 

comme l’agrostis vulgaris et plusieurs espéces de festuca. Jai 

vu, en pareille circonstance , des semis faits sur un labour 

grossier manquer complétement, tandis qu’ils ont réussi sur 

les portions du méme terrain exemptes de ces herbes ou qui en 

portaient peu. Je l’ai moi-méme éprouvé, et je suis convaincu 

que, lorsque ce cas se présente, il couvient de donner 4 la terre 

une préparation compléte, ou du moins qui la débarrasse 

dune grande partie de ces chiendens. 

Tl en est de méme a l’égard des labours profonds : on ne peut 

pas les conseiller en général, parce qu’ils sont rarement in- 

dispensables et seraient trop couteux dans les grandes opéra- 

tions ; mais il est certainement des terres ot ils conyiendraient 
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Lorsque j'ai eu a opérer dans des landes en ter- 

rain plane et dans de grandes clairiéres d’anciens 
bois, j'ai employé le moyen expéditif en méme 

tout a fait , celles notamment qui, par leur nature, sont le plus 

exposées a souffrir de la sécheresse. Ceci se trouve en opposi— 

tion avec ce que vient de dire l’auteur, que les labours pro— 

fonds exposent les jeunes plants a périr par la sécheresse ; 

mais il est bien connu de tous les praticiens que plus une 

terre a été remuée profondément, plus elle conserve de frai- 

cheur, et mieux les plantes s’y maintiennent en éte. Ce qui 

est plus réellement 4 craindre des facons profondes, c’est l’effet 

du tassement; aussi faut-il laisser la terre se plomber plus 

long—temps avant de semer qu’on ne le ferait aprés un labour 

léger. Un autre inconvenient encore plus grave dans beaucoup 

de sols est de ramener A la surface une terre infertile: c’est 

1a surtout ce dont il faut se rendre bon compte avant de déter- 

miner quelle préparation on doit donner a sa terre. Un moyen 

de se procurer les avantages du défoncement, en en évitant 

VYinconvénient principal, est de labourer 4 deux charrues , 

dont la seconde, sans versoir, approfondit le sillon en laissant 

retomber derriére elle la terre qu’elle a remuée. Je ne donne 

pas ces indications comme devant étre appliquées générale— 

ment, mais seulement pour les cas ot l’on jugerait utile d’en 

faire usage : je répéte que l’on doit se garder des préceptes 

exclusifs. La note suivante de M. Delamarre vient a l’appui 

de la mienne. V. 

M. Seguineau de Lognac m’apprend que, dans les landes de 

Bordeaux, il se trouve bien d’une préparation faite avec soin , 

par-un seul labour, avec une charrue anglaise qu’il a amélio- 

rée. I] n’est pas nécessaire , dit-il, que le labourage soit tres 

profond, mais il est trés avantageux qu’il soit net; aussi le 

fait-il aplanir et nettoyer de gazon a bras de femmes, et il 

sen applaudit sous le double rapport de la hativité des pre- 

dluits et de leur quantité. *D. 
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temps qu’economique d’un labourage a la char- 
rue; mais ces sortes de terrains exigent une char- 
rue plus forte que dans la culture arable ; et mon 

sol étant excessivement tassé au point d’étre 

comme cimenté, tellement que j’ai rencontré des 

endroits que la charrue n’a pas pu entamer, jen 

ai fait confectionner une sur le modéle de celles 

de ma contrée, mais avec de plus fortes dimen- 

sions, c’est a dire une charrue normande, dite a 

deserter, et qui exigeait un attelage de quatre 

chevaux avec deux et méme trois hommes, pour 

opeérer un labourage que je me suis attaché a faire 

exécuter d’une facon rustique , pour qu'il offrit 
plus de cavités, par conséquent plus d’abris aux 

graines et aux jeunes plants contre le hale et con- 

tre la gelée, qui sont deux extrémités nuisibles 

aux arbres dans leur début a la vie. 

Ce labourage n’a consisté que dans une seule 

facon, et je me suis bien gardé d’en deg donner 

deux ou davantage. 

Ordinairement mon labourage a été fait en 

plein; mais dans le Maine, il est assez frequent | 

de ne le faire que par planches plus ou moins 

jarges, avec des intervalles non défriches de six 

pieds et davantage de largeur. C’est de cette facon 
que M. Trochu explique l’avoir exécuté dans les 

landes de ses propriétés de Belle-Ile-en-Mer. 

Dans mes derniers travaux a la charrue, j’y ai 

fait procéder aussi de cette facon, et je m’en 

applaudis. 
Quand j'ai eu a opérer sur des terrains escarpeés, 
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sur ceux que ma charrue ne pouvait pas entamer, 

et dans de petites clairieres d’anciens bois, ou 

elle n’aurait pas pu manceuvrer, j'ai fait préparer 
le terrain a bras d’homme, non en plein, mais 

partiellement, et d’un grand nombre de manieres, 
qui toutes m’ont plus ou moins bien réussi. 

1°. J’ai fait faire de petits déefrichemens d’un a 

deux pieds de diametre , écartés les uns des autres 

de quatre pieds non defrichés ; 

2°. D’autres d’une toise carrée, plus ou moins 

écartés les uns des autres, quelquefois avec des 

lignes de haison entre eux d'une largeur de deux 

pieds au plus; 

5°. D’autres aussi d'une toise, mais seulement 

en longueur, sur environ trois pieds de largeur, 

écartés les uns des autres, ou des ceépées d’an- 
ciens bois, de quatre, cing et six pieds ; 

4°. Encore d’autres de quatre pieds carrés , au 

méme espacement entre eux que les précédens. 
5°. Jai fait faire, notamment aux extrémités 

des divisions de mes bois en ventes, coupes ou 

massifs, et particulierement a leur pourtour, pour 

les mieux dessiner et leur préparer une cloture, 

de parceils défrichemens , d'une longueur indéfinie 
sur une largeur de trois pieds. | 

6°. J’ai encore fait faire de simples hoyages en 

lignes, bandes ou rangées dune longueur indéfi- 

nie et d’une largeur de trois a six pieds avec des 

intervalles de six pieds ou davantage sans étre 

travaillés , c’est a dire qu’au lieu d’eulever la su- 

perficie du sol et de ramener la terre au dessous , 
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on se bornait au remuage de cette superficie avec 
le hoyau. Ce travail ne retournait pas la terre , 
mais il en déchirait la partie gazonnée ; il mettait 

celle-ci en mottes, et il offrait des cavités ot, 

comme dans le labourage a la charrue, la graine 
trouvait, quoiqu’a un moindre degré, un abri 

contre le hale et contre la rigueur du froid. 
7°. Il m’est arrive aussi de me borner a faire 

sratter la terre de place a autre, avec une four- 

che a dents renversées, assez semblable a celle des 

cantonniers des grandes routes ferrées. Cette ma- 

niere toute simple et tres expéditive de préparer 
et de faire simultanément le semis des graines de 

pins m’a si bien réussi en 1818, que je viens de 

m’y fixer pour les petits vides qui me restent a 

semer en pins dans mes coupes de bois, &2 mesure 
qu’elles arrivent a leur tour d’exploitation. 

La profondeur des labourages a la charrue que 

jai fait exécuter a été d’environ six pouces. Il y 

aurait de l’inconvénient a excéder cette profon- 
deur. Quant a la largeur des raies ou traits de char- 

rue, je me suis attaché a ce quils fussent de douze 

a dix-huit pouces , ce qui est inverse de ce qu’on 

pratique dans la culture arable, ot, pour mieux 

ameublir le sol, on s’attache a ne donner qu’une 

largeur de six pouces a ces raies. 
Dans les défrichemens a bras d’ homme, autres 

que les simples hoyages du no. 6, et les déchirages 
du n°. 7 ci-dessus, je me suis bien trouvé d’une 

simple profondeur de trois a quatre pouces. 

Ce qui m’a paru le plus prospére dans ces diffé- 

* 
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rentes manieres de préparer le sol a bras d’ homme, 
ce sont les défrichemens ou on a enlevé la pre- 

miere couche de terre, qui, chez moi, est pres- 

que toujours un terrain brilant de bruyere; ou 

on a mis le déblai sur les cotés ou jeté dans les 

intervalles non défrichés ; mis a nu le terrain cail- 

louteux et eraveleux de mon sol excessivement 

siliceux, et qu’ensuite on a pioché ou piqué a la 

_ simple etiisdeue de trois a quatre pouces. 
Au surplus, ces diverses manieres de préparer 

le terrain a étre ensemencé en pins m’ont donné 
occasion de remarquer : 

1’. Que les semis sont plus hatifs et qu’ils pros- 
perent plus vigoureusement dans des landes pro- 

prement dites , que dans des clairieres d’anciens 
bois ; 

2°. Qu’en général les semis sont plus satisfaisans 
sur un labourage a la charrue que sur un défriche- 
ment a bras d homme; 

~ 3°. Que sur un défrichement d’un ou deux pieds 
seulement de diametre, les semis sont moins 

prosperes que dans ceux de plus grandes dimen- 
s1ons; 

4°. Et que dans les simples hoyages et grat- 
» tages dont j’ai parlé aux n®. 6 et 7 précédens , 

ies sujets poussent beaucoup plus lentement que 
dans les endroits labourés a la charrue, et que 

dans les defrichemens qui sont piochés a la pro- 
fondeur de trois a quatre pouces. 

Mais les semis sur simples hoyages, pour étre 
plus tardifs, n’en sont pas moins assures. J’en al 

6 
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experience personnelle par mes semis assez éten- 
dus, faits au printemps 1812, 1813, 1818, etc., 
et au besoin j’en aurais été convaincu en yoyant, 

en 1818, dans la forét de Rouvray, en compagnie 

de feu M. Ricard, qui en avait linspection, le 
semis de pin maritime qu'il avait fait exécuter 
avec un succés lent, mais certain, sur une éten- 

due de cinquante arpens forestiers , avec une pré- 
paration peut-étre encore plus rustique et plus 
simple, puisqu’on s’était borné a déchirer tant 
soit peu le sol avec une forte herse a dents de fer 
qui avaient trace de légeres lignes sur le sol cou- 

vert de bruyere, et dans lesquelles on s’était at- 

taché & placer la graine en la semant sans autre 

travail. J’en aurais au besoin éte encore convaincu 

par le succes d’un semis d’environ dix arpens fo- 

restiers, fait en 1813 et 1814, partie en pin mari- 

time et partie en pin sylvestre d’Allemagne, a 

l’extrémité de la forét des Alluets , sous la direc- 

tion de M. Baudrillart, sur une portion de landes 

appartenant aujourd’hui a M. de Chalandray et 

dépendant de sa terre de Bazemont, pres Meulan, 

la préparation du sol ayant simplement consisté a 

lever par lignes ou bandes le gazon, qu’on ren- 

versait sur les cOtés, et a y faire ensuite répandre 

la graine qui na été enterrée que par le piétine- 

ment d’un troupeau de moutons qu’on y a fait 

passer. 

Enfin, il m’est arrivé de faire des semis de pin 

maritime et de pin sylvestre d’Ecosse a laven- 

ture, je veux dire dans des clairieres plus ou moins 
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earnies d’herbe et de bruyere. J’en ai ainsi semé 
assez en grand, notamment dans les années 1812, 

1813 et 1814. Dans les parties qui n’avaient pas 
été précédemment labourées a la charrue, j’ai 

obtenu trop peu de succes pour ne pas regarder 

les semis faits a laventure dans des landes ou fri- 

ches, sans aucune sorte de préparation du sol, et 

par imitation de ce que fait la nature, comme 

n’étant pas susceptibles d’étre mis au rang des 
pratiques a adopter. Mais dans des parties qui 
avaient été labourées a la charrue six, sept ou 

liuit ans auparavant, pour y semer sans succes 

des graines de bois feuillu, le pin maritime que 

jy ai fait semer en abondance et al’aventure est 

devenu a la longue tres satisfaisant. Je dis 4 la 

longue, parce qu'il a été fort lent dans sa crois- 
sance, et que ce n’est qu’apres huit a dix ans de 

son semis qu'il a pris de la force et de la hau- 
teur (1). 

De tout cela je conclus que la culture prépara- 

toire des semis de pins peut étre tres rustique et 

tres moderée, mais quil est utile, méme indis- 
a eee 

(1) M. de Larminat m/’a dit avoir réalisé avec Je plus grand 

succés son projet de semer économiquement des graines de pin 

dans la bruyére. Il a fait répandre des graines de pin sylvestre 

sur la bruyére, ensuite on a extirpé celle—ci 4 la houe, et ce 

travail d’arrachis , avec le soin de secouer la bruyére , a sufli- 

samment enterré la graine, qui d’ailleurs était abritée par le 

lichen qui garnissait la surface du sol. Méme en n’en retirant 

aucun profit, il se trouyait ne dépenser que dix franes par 

arpent. *D. 

6, 
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pensable de fairé un remuage quelconque du sol 
avant de l’ensemencer. 

Du reste, cette préparation du sol est plus fa- 
cile, ou aucontraire elle est plus difficile lorsqu’on 
ne se borne pas au simple grattage; et en outre 
elle est alors différente selon l'espece du terrain ; 

selon qu'il est en lande, ou qu’au contraire ul est 

en culture; qu il est plane, ou qu’au contraire il 

est escarpé; qu'il est en grandes clairieres, ouqu’au 

contraire il est en petites; qu'il est sans cailloux 

el sans pierres, ou qu’au contraire il y ena qui 
empéchent le travail de la charrue. 

Ainsi, on n’est pas toujours libre d’employer 

lemoyen de Ja charrue pour preparer son ter- 

rain & étre semé en graines de pins. I faut souvent 
recourir au travail a bras d’homme. Le premier 

moyen est tout a la fois plus expéditif, plus éco- 

nomique, lorsqu’on ne se borne pas au simple dé- 

chirage du sol de place a autre, et meme plus 

avaniageux a la prosperite comme a la prompti- 

tude de l’accroissement des jeunes pins. 

Au surplus, il y a toujours sous ce rapport 

une distinction a faire entre les différentes es- 

peces de pins. Le maritime saccommode cons- 

iammient mieux que les autres d'une préparation 

rustique. 

Doit-on mettre un intervalle entre la préparation 
du sol et le semis? 

Selon ce que j’ai eu occasion d’experimenter, et 
ce que jai entendu dire dans le Maine et ailleurs, 
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Pintervalle entre la préparation du sol et le semis 
est toujours une chose utile, souvent nécessaire 

et quelquefois indispensable. 

Cela est d’ailleurs la conséquence a déduire des 
principes généraux d’agriculture, suivant lesquels 
une terre, si bonne et si avantageuse qu’elle soit 
a la production, n’est néanmoins propre ala yve- 

gétation des plantes qu’autant qu’elle est impré- 
gnée des météores atmosphériques. Ainsi, une 
terre nouvellement défrichée et retournée est ou 

impropre a la yégétation des graines qu’on y ré- 

pand, ou elle y est moins propre immédiatement 
apres son defrichement, qu’elle ne l’est aprés que 

sa superficie, mise a l’air, s'est saturée et s'est ap- 

proprié les elémens propres a la végétation des 
plantes. 

Il doit, au surplus, résulter de ces principes 
generaux gue la nécessité de Vintervalle entre ia 

préparation du terrain et son ensemencement va- 

rie dans son étendue selon la qualité ou l’espece 

de ce terrain, c’est a dire selon qu il est com- 
pacte, ou qu’au contraire il est léger; selon aussi 

qu il est aigre ou humide, ou qu’au contraire il 

est sain et sec; selon encore qu il est ferme et 

iassé, Ou qu’au contraire il est mouvant; selon 

qu'il gst en friche, ou qu'il est déja en culture, 

selon encore queles labours préparatoiresaux semis 

sont profonds, ou qu’au contraire ils le sont peu. 

Dans ma culture personnelle , et quoique 

jaie eu des exemples de succes de semis faits im- 
mediatement apres le remuage du sol, j'ai mis en 

général plus ou moins d’interyalle entre ma pré- 
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paration du sol (lorsque je ne me suis pas borné 
aunsimple grattage avec la fourche 4 dents ren- 
versées ) et l’ensemencement, parce que dans ma 
localité il est excessivement tassé, qu'il est dur 

comme du fer lors des sécheresses, pour me ser- 

vir de l’expression du pays : au lieu que mes 
exemples de semis portent sur des sols sablon- 
neux, par conséquent tres perméables aux in- 
fluences atmospheriques dés avant qu il fat remué; 
et mes semis ont été plus particuliérement avan- 
tageux la ot j’ail mis un intervalle de plusieurs 

mois. Il m’est bien arrivé de faire semer des 

graines de pins et des graines de bouleau sur des 
labours et sur des défrichemens a bras tout ré- 
cens; mais ces semis ont été moins prospéres, ils 

ont méme été absolument nuls & l’égard du bou- 

leau, sur uve assez grande étendue, que je fis se- 

mer presque aussitot son défrichement a la char- 

rue. J’attendis un an sans que le semis partt : alors 

je fis réensemencer, avec succes, toujours du bou- 

leau sur la moitié de ce terrain. J’attendis deux 

ans, mais aussi infructueusement, pour l’autre 

moitié; et d’apres cette expérience j'ai cru pou- 
voir conclure que dans ma localité, ou le terrain 

en friche est excessivement tassé, il fallait néces- 

sairement mettre un intervalle de quelques mois 
entre le defrichement et ie semis. 

A quelle époque de Vannee doit-on semer les 
Pins? 

Je reponds sans heésiter que c'est au printemps. 

Cette époque est indiquée par la nature, du moins 
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pour les espéces a grandes dimensions dont je 

m’occupe , a l'exception toutefois du pin du lord. 
Cest 4 cette époque du peintemps que les pommes 

de tous les autres pins s ouvrent par Teffet des 
premiéres chaleurs, et par conséquent c'est alors 

qu’a leur égard la nature seme. Quant au pin du 
lord, le semis naturel ayant lieu, dans le climat 

de Paris, des la fin d’aout ou le commencement 

de septembre, on pourrait procéder a son semis 
dés Yautomne ; mais je crois qu’on peut l’ajour- 
ner au printemps. 

Au surplus, la durée de cette époque du semis 

des graines de pins n’est pas restreinte aux seuls 

trois mois du printemps, elle s’étend a une partie 

de l’été et a presque tout Vhiver; ce qui est d’un 
erand avantage lorsqu’on veut créer une grande 

étendue de bois et foréts. 

J'ai semé avec beaucoup de succes des le mois 

de janvier et celui de février, lorsque la tempéra- 
ture n’était pas assez rude pour geler la terre. 

J’ai également semé avec un grand succes en 

mars, avril, mai, juin, méme juillet et aout. 

M. Poussou, de Hollande, qui opérait pres Berge- 
rac, en Périgord, semait son pin de Riga depuis 
le mois d’avril jusqu’au mois d’aoit. 

Toutefois j'ai observé que mes semis du mois 

d’avril étaient plus exposés aux ravages des oi- 

seaux, qui sont tres friands des graines résineuses 
et qui s’accouplent a cette époque. 

J’ai aussi remarqué que mes semis de juin 

étaient moins satisfaisans, et qu’a moins d’étre 

a» 
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favorisés par la pluie, il était plus avantageux de 
les ajourner a la fin de ce mois-la ou dans tout le 

cours de juillet, lorsqu’on n’a pas été le maitre de 
le faire en mai et précédemment. 

Ainsi , d’apres mon expérience personnelle, on 

pourrait semer les graines de pins avec plus ou 
moins de succes durant le long espace de huit 
mois de l'année ; ce qui ne doit cependant pas , a 

mon avis, empécher de faire exécuter ses semis ‘i 
Pe amber , par les différens motifs d’avancer la 
besogne, d’avoir des semis peut-éctre plus assurés, 

et de se soustraire aux inconvéniens de la séche- 
resse, du hale, etc., qui peuvent survenir en haute 
saison. | 

J’ai quelquefois semé en octobre , mais alors les 
eraines n'ont germé qu’au printemps suivant. 
Cette époque ne peut étre utilisée que dans un 
terrain sec, a l’abri des eaux stagnantes et de 

celles qui par la pente du sol entraineraient grat- 
ues et terre; mais les semis de cette époque sont 
particulierement exposés aux ravages des mulots, 

qui, comme la volatile, paraissent excessivement 
friands de graines de pins. 

La nature, comme je l’ai observe, seme le pin 

du lord des la fin de ’été; mais il ne leve qu’au 

printemps. On peut donc préférer cette derniere 
époque pour les semis industriels , surtout si c’est 

a demeure et non pour se créer des pépinieres et 
des moyens de transplantation , parce que les 
emplacemens ou il doit le mieux prospérer dans 

le semis 2 demeure , devant ¢tre herbus et humi- 
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des, les graines auraient a souffrir de ces deux 

circonstances. 

Quantité de semence employée par hectare. 

Cette quantité, considérée sous le rapport du 
nombre des graines, doit étre a peu pres la méme 

pour chaque espece de pin ; mais considérée par 

leur poids, la quantite en est tres différente, se- 

lon qu ‘il s'agit du pin maritime, ou au contraire 

des pins sylvestres, et encore Jeirednicntt sil 

s'agit des pins laricios , ou du pin du lord, parce 
gue le nombre des graines est plus cousidérable 
dans les espéeces sylvestres, que dans les pins la- 

ricios et du lord, et encore davantage que dans 

le pin maritime. 
En effet, dans le pin maritime il y a, a terme 

moyen, vingt mille graines dans un kilogramme, 

ou deux livres anciennes. 
Dans le pin laricio c’est environ soixante mille. 

Il en est de méme pour le pin du lord. 

Mais dans les pins sylvestres, cest, a terme 

moyen, cent cinquante mille. 

Il faut, d’un autre cote, prendre en considéra- 

tion si la graine est fraiche, ou si au contraire 

elle est vieille , parce que moins les graines sont 

fraiches, moins elles sont fertiles, et plus par con- 

séquent il faut en employer pour semer la méme 
étendue de terrain. Aussi M. Féburier observe- 

t-il, page 150 et suivantes, que non seulement les 

vieilles graines sont plus tardives a germer, mais 

qu’elles donnent des sujets moins vigoureux. 
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I] y a aussi 4 considérer que, certaines années, 

les graines sont plus fertiles qu’en d’autres années. 
Il parait que c’est lorsque les graines sont plus 
abondantes qu’elles sont plus fertiles. 

Si donc on est dans le cas de croire a une infé- 

riorité dans la bonne qualité ou dans la fertilité 

des graines qu’on emploie, .il est bon d’en aug- 
menter la quantiteé. 

Enfin pour déterminer cette quantité telle qu il 

convient de ’employer pour semer un hectare, 
il faut distinguer le cas ou le sol est plane et la- 

boureé en plein, d’avec le cas ou cette étendue de 

terrain est escarpée, et méme du cas ou étant 
plane, on ne l’aurait néanmoins labouré que par 
lignes ou bandes. Dans le premier cas, il y a plus 

de surface a ensemencer, et par conséquent il 

faut une plus grande quantité de semence que 

dans les deux autres cas. 
Maintenant j’observerai qu il y a une base bien 

simple et bien certaine de régler la quantité de h- 

vres ou de kilogrammes necessaire a l’ensemence- 

ment d’un hectare en pins, en considérant que la 

superficie de cette étendue de terrain contient en- 

viron cent mille pieds carrés. 
Or, M. Duhamel-Dumonceau, qui fait autorité, 

et, depuis, M. Juge de Saint-Martin, qui a, comme 

M. Duhamel, semé des chénes a demeure, ont 

expliqué que, pour semer trés épais en glands, il 
fallait vingt-quatre boisseaux , ou au dela de cent 

vingt mille glands par arpent forestier, par consé- 
quent deux glands et demi par pied carré. 
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C’est d’aprés ces autorités , qui commandent la 

confiance, et d’apres mon experience , que je crois 
pouvoir dire qu’a l’égard du pin maritime, et 

supposé que la graine soit fraiche, de bonne qua- 
lité, et quils’agisse de semer en plein un hectare 

de terrain préparé par la voie du labourage a la 
charrue, il suffirait de trente a quarante livres pe- 

sant de graines, parce que cela donne trois a quatre 

graines par pied carré , ou moitié en sus de ce que 

M. Duhamel a enseigné pour les glands; qu'il en 
doit résulter au moins cent mille sujets, ou un 

par pied carré; qu’ace nombre, c’est un semis si 

épais, qu’a peu d’années de la, il faut y faire un 

premier éclaircissement, qui réduise le nombre de 

ces sujets a vingt mille, par conséquent qui en 
fasse supprimer brusquement les quatre cinquie- 

mes, et qu’il faudra répéter ces éclaircissemens 

jusqu’au nombre de mille a quinze cents sujets, 

ou, en d’autres termes, a Ja soixante-sixieme, si 

ce nest pas a la centieme partie des sujets exis- 

tant pendant les premieres années d’apres le 
semis. 

Ces réductions successives et nombreuses peu- 

vent expliquer et justifier l’opinion des personnes 
qui, comme M. de Turbilly, M. de Menjot d’El- 

benne, et autres, indiquent comme suflisantes 

trois et méme deux graines de pin maritime par 
pied carré (1). 

(1) M. Lemarchand Foulongne m’a exprimé Vopinion que 
5 a . - . 

Vexeés de la quantité de semence a le grave inconvenient 
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Pour les pins sylvestres, je pense qu'il convient 

9. # bs A bd 

d’elever le nombre des graines a quatre ou cing 

d’épuiser le sol et de nuire a la force des sujets. Il m’a eité 
Yexemple d’un cultivateur qui, semant moitié moins que ses 

voisins dans la culture arable, a aussi semé moitié moins de 

ce qu’on lui proposait dans une piniére maritime. Il n’a semé 

gu’a raison de moins de trois graines par pied carré, et ses su- 

jets, Agés de vingt-quatre a vingt-cing ans, sont devenus plus 

forts , ils ont grossi plus vite ou davantage que ceux ordinai— 

res , au point que M. Lemarchand Foulongne en fut frappé 4 

la vue. Environ la sixiéme partie des sujets de cette piniére 

avait grossi de six lignes en diamétre par année. Or, en suppo- 

sant que ce soit sur écorce, et que le grossissement ordinaire 

soit méme de quatre lignes (ou moins de trois sous écorce), la 

différence serait encore comme irente-six sont 4 seize. “*D. 

Duhamel, et la plupart des écrivains venus aprés lui ont 

considéré le principe des semis trés épais comme fondamental 

dans la culture des pins; ils l’ont puisé dans la pratique a peu 

prés générale, et ]’on ne peut disconvenir qu il ne soit fendé surde 

bonnes raisons : des arbres destinés a s’élever en futaie doivent 

étre tenus dans un état serré pour prendre de l’accroissement en 

hauteur. Comme il faut, de plus, faire la part de bien desacei- 

dens possibles, tels que les dégats des mulots, des oiseaux et des 

insectes, les hiversrigoureux quantau pin maritime, la sécheresse 

quant aupin sylvestre, etc., ’ona été amené a répandre les grai- 

nes dans une proportion trés surabondante. Cette précaution, ce- 

pendant , fait souvent tomber dans un excés nuisible : s’il faut 

que les pins soient serrés jusqu’a un certain point pour que leur 

tige file et s’élance, il n’est pas moins essentiel, si l’on veut qu ils 

deviennent un jour des arbres vigoureux et de fortes dimen- 

sions, de leur préparer dans leur jeunesse une bonne et forte 

constitution. Or ¢’est ce qui n’arrive pas avec des plants exces- 

sivement pressés et que l’on ne commence a éclaircir qu’a lage 

de cing, s§x ou sept ans. Ils sont alors deja étiolés , leur gros- 
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par pied carré, parce que plus les graines sont 
menues, plus elles ont de chances défavorables 

seur u’est aucunement proportionnée a leur hauteur, les racin-s 

n’ont pu prendre la force nécessaire, et ils doivent probable- 

ment s’en ressentir toute leur vie. Il est difficile de n’étre pas 

frappé de cette vérité lorsque l’on observe un semis de cing 

ans ou plus, éclairci pour la premiére fois , ou qui attend cette 

opération : aussi n’est-il pas étonnaut que quelques praticiens 

aient tenté de s’écarter de la régle commune. Aux exemples 

cités dans la note précédente et dans le texte , j’en puis ajouter 

dautres: M. Bérard ainé, du Mans, séme trés clair et par 

lignes fort espacées, et ses pépiniéres sont de la plus grande 

beauté ; M. Marcellin Vetillard m’a également informe qu’il se- 

mait a peine le quart de la quantité ordinaire de graine, et que 

les bois ainsi établis avaient, au méme Age, une force double 

des autres. M. Doulcet, qui cultive en grand les pins dans les 

environs d’ Aubigny (Cher), se trouve aussi trés bien de répandre 

beaucoup moins de graine que ne l’indique l’usage géneral. Lors 

done que l’on a affaire a des sables doux, favorables ala levee 

des graines, que d’un autre coté l’on est assuré de la bonne 

qualité de celles-ci, enfin lorsqu’on n’a pas a craindre quelque 

cause probable de grande destruction du plant, je pense qu1] est 

avantageux de semer beaucoup moins fort qu’on n’a coutume de 

le faire. Dans les cas coutraires, il doit étre plus prudent de s’en 

tenir a la régle générale ; mais j’ail’intime conviction que, si le 

semis a levé bien épais et s’est conservé tel , c'est apres la troi- 

steme année qu'il faut commencer a éclaircir et a donner aux 

plants assez d’air et d’espace pour qwils puissent prendre du 

corps. Je parle ici du cas le plus ordinaire, ceiui ou l’on destine 

les semis a devenir futaie ; s’ils doivent, au contraire, étre ex- 

ploités en échalas, ou pour quelque autre emploi qui comporte 

une coupe prématurée, ce conseil ne devient plus applicable. 

Ce que je viens de dire me conduit encore a penser que les 

semis par bandes alternatives doivent avoir, pour l’enforcisse- 
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pour germer et lever, outre qu'il arrive plus fré- 
quemment dans les pins sylvestres que dans les 
autre especes de rencontrer des graines infer- 
tiles, creuses ou incompletes. Ainsi, a leur égard, 
la quantité en poids doit étre de trois kilogram- 

mes ou six livres anciennes par hectare (1). 
La graine des laricios, lorsqu’elle n’est pas 

creuse et qu'elle ést pourvue d’amande, a une 
vertu germinative aussi forte que la graine de pin 

maritime. Il doit donc suffire de trois ou quatre 

eraines par pied carré, par conséquent il faut en- 

viron six kilogrammes ou douze livres pesant pour 

ensemencer un hectare. 

Tl en est de méme pour le pin du lord, parce 

que l’amande de sa graine est ordinairement aussi 

nourrie que celle des laricios, et que le nombre 

des graines est a peu pres le méme dans un kilo- 

gramme de l'une et de l’autre espéce. 

Faut-il recouvrir a la herse ou autrement les 

semis de Pins, et a quelle épaisseur ? 

Pour résoudre cette question, je dirai: 
Premiérement. Les principes en cette matiere 

ment du plant dans sa jeunesse, de l’avantage sur les semis 

pleins: c’est un des moyens de diminuer le principal inconvé- 

nient d’une levee trop é€paisse. 

(1) En Allemagne , selon ce que me mande M. de Larminat, 

c’est ’énorme quantité de trente-deux livres, ou de plus de 

cing fois celle que j’indique lorsqu’on séme en plein, et vingt 

livres lorsqu’on séme en rayons. A la vérité, il m’explique que, 

par Je vice du mode d’extraction des graines, elles sont rare- 

ment bonnes. "Di 
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sont que plus les graines sont petites et légéres, 
moins il faut les recouvrir. 

D’un autre cété, les graines des especes qui, 
comme les pins, le hétre, et quelques autres, 
poussent leur coque en dehors lors de la germi- 

nation, exigent en raison de cette circonstance , 

d’étre encore moins recouvertes de terre que les 

autres graines du méme volume et du méme 

poids, comme l’observent, entre autres person- 

nes, M. de Buffon, page 288, M. Juge de Saint- 

Martin , page 6. 3 
Secondement. On sent, d’apres ces regles gé- 

nérales, qu'il faut distinguer dans la pratique le 

pin maritime d’avec les autres especes. Sa graine, 

ayant plus de volume et plus de poids, doit étre 
plus recouverte que les graines de pin laricio et 

que la graine de pin du lord, qui ont moins de 

volume et moms de poids. Les graines des pins 

sylvestres étant plus ou moins menues, elles 
doivent étre recouvertes a une moindre épaisseur 
que les autres. 

La qualité du sol exerce aussi une influence sur 

l’épaisseur du recouvrement des graines; plus le 

sol sera léger et perméable au gaz oxigeéne, et 

plus cette épaisseur pourra étre forte, comme 

Vobserve M. Bosc, aux articles Germination et 

Oxigene, pages 586 du tome Vi et 330 du tome IX. 

Il faut aussi prendre en considération la pré- 
paration donnée au terrain: si c’est un labour 
unique et fait d’ une facon rustique sur unelande ou 

friche , le recouvremeni des graines pourrait avoir 
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le grave inconvénient de les ensevelir sous les 
gazons et les mottes de terre. En un tel cas, je 
suis convaincu qu'il vaut mieux ne pas herser les 
semis ; les graines se trouveront suffisamment en- 

terrées et abritées dans les cavités qu'un labour 

de cette sorte offre dans toute sa superficie. Je me 

suis bien trouve d’en avoir agi de cette facon, et 
je lai fait assez en grand, notamment en 1811, 

1812 et 1815, et avec un succes si marqué, que 

je puis manifester cette opinion avec confiance. 
Mais si le labour était soigné, que la terre fut 

rendue meuble, le hersage doit étre nécessaire ; 

enfin lorsque la préparation du sol a été faite 

a bras homme et par défoncage, alors le ter- 

rain noffrant pas de cavités A sa superficie, ou 

n’en offrant que bien peu, et le sol se trouvant meu- 
ble, les semis doivent étre suivis d’un travail au 

rateau ou instrument équivalent pour recouyrir 

la graine; mais si la préparation 4 bras dhomme 

avail été faite par simple hoyage offrant des cavi- 
tes tres multipliées , le recouvrement des graines 

ne pourrait pas se faire sans inconvénient. Et si 

cette préparation n’avait méme eu lieu que par 

le dechirage du sol, a l’aide de la fourche a dents 

renversees , 11 m’a paru bon dans la pratique de 
repasser cet instrument sur l’emplacement seme, 

pour melanger les graines avec la terre et les le- 
gers débris de plantes ramenées a la superficie du 
sol par le travail du déchirage, quine doit se faire 

qu’au moment ou |’on seme. 

Troisiememeni. Cependant M. de Burgsdorf, 
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qui parle d'un sol sablonneux , et exclusivement 

du pin sylvestre d’Allemagne, dit positivement, 

aux pages 237 et 238 du tome Il, que les 
semis de pins ne doivent nullement étre cou- 

verts, et qu'il faut que la semence reste a nu sur 
le sol. 

Mais M. Hartig, qui, comme M, de Burgsdorf, 

habite Allemagne, recommande, en parlant des 

semis de pins, page 100 de son J/nstruction sur la 
culture des bois, de herser ou de rateler la su- 

perficie du terrain apres le semis, de maniére, 

ajoute-t-il, a méler la semence avec la terre , ou 
a la recouvrir tres légerement (1). 

Dans tout ce que j'ai vu enseigné ailleurs et 

ce que j’ai été étudier, le recouvrement de la 

graine de pin est recommandeé, et il a été pra- 

tiqué toutes les fois que la terre a été labourée et 
défoncée. | 

Pour mieux m/insiruire sur.ce poimt de cul- 

ture, j'ai seme durant six années mes nombreux 

défrichemens faits a bras d’homme par défoncage 

du sol, je les ai, dis-je, semés tant en pin syl- 

vestre qu’en pin maritime, de la mauicre si po- 

sitivement recommandée par M. de Burgsdorf; 
c'est a dire que les graines ont été laissées a nu, 

(1) Selon ce que me mande M. de Larminat, on enterre en 

Allemagne les graines de pin, en faisant passer sur le semis 

un troupeau de moutons trois ou quatre fois de suite. 

On y a d’ailleurs l’ opinion que moins la graine estrecouverte, 
meilleur est le semis. aay. 

7 
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qu’on s’est contenté de les répandre sur le ter- 

rain défoncé sans les recouvrir en aucune ma- 

niere; mais ces nombreux semis ont souvent man- 

qué et ne mont jamais donnée un grand nombre 
de sujets. 

D’apres une expérience aussi prolongée, j'ai, a 

partir du printemps 1818 inclusivement, pris le 
parti de faire recouvrir mes semis exécutés sur 
les emplacemens deéfoncés a bras d’homme , tan- 

tOt avec le rateau, tant6dt avec un balaide houx 

ou d’épines. J’en ai appris que l'emploi du rateau 
est.d’autant plus preferable au balai , qu’a l’avan- 

tage d’expedier plus de besogne et de la mieux 
faire , il joignait celuide pouvoir remuer, préala- 
blement au semis, le sol qui s’est tassé depuis le 

travail du défoneage : mes semis ainsi faits sont 
tres tassés de plants et tres satisfaisans. 

Quatriemement. En résultat, il est évident pour 
moi, que le recouvrement des grainés de pins est 
nécessaire toutes les fois que la terre ou l’on seme 
est rendue meuble ou veule, mais que ce doit 

étre a une tres légere épaisseur, et que celle-ci 
‘doit étre moindre pour les pins sylvestres que 
pour les pins laricios et Weymouth , et surtout 
moindre que pour le pin maritime. 

il m’est également évident que si le semis s’o-— 

pérait sur un seul labour rustiquement fait, soit 

dune lande, soit de grandes clairieres dans les 

bois, par conséquent sur un sol offrant par ses 
cavités sufisamment d’abris aux graines; i] nest, 

dis-je, évident qu’en ce cas il serait inutile, que 
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_méme il pourrait étre dangereux de recouvrir les 
graines (1). 

Faut-il mélanger des graines étrangeres a celles 
de Pins , pour abriter leur semis? 

Cela peut étre utile aux expositions du midi 
et du couchant, mais ne me parait nullement ne- 
cessaire a celles du nord et du leyant. 

Cette précaution n’est surtout pas nécessaire 
pour les semis faits sur un labourage rustique 
et a la charrue, parce que les graines sont sufli- 

samment abritées des ardeurs du soleil par les ca- 

vités qu’ofire toujours un pareil labour, et par les 

bruyeres et autres plautes qui se trouvent en ce 

cas au faite du sol. | 

Au surplus, je n’ai jamais use de cette précau- 
tion, et mes semis, autres que ceux faits a nu 

sur un défoncage a bras d’homme, ont toujours 

bien résisté au soleil brulant, qui les frappait en 

certains endroits avec une force qui me donnait 

des craintes, parce qu’en ces endroits la pente 

du terrain augmentait lintensité de Ja chaleur so- 

laire, et qu’ayant defriché par baades ou par 

(1) Je ne parle pas du semis par le moyen des pommes ou 

cones de pins qu’on répand sur la surface du sol au lieu d’y 

répandre les graines. M. de Burgsdorf en décrit le procédé 

d’une maniére trés développée, page 230 et suivantes da 

tome I]. J’aitenté sans succés satisfaisant l'emploi de ce moyen, 

en mars 1814 et en ayril 1816. Au surplus , ce semis ne com- 

porte pas d’étre recouvert ; d’un autre cété, je ne Vai yu pra- 

_liquer nulle part. D. 

Site mae 
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simples emplacemens a bras d’homme, mes semis 

avaient moins d’abris de plantes et se trouyaient 

priveés des cavités du labourage a la charrue. 
On n’a pas non plus adopté cette précaution 

dans les semis de pins exécutés dans mon voisi- 

nage au bois David, chez M. de Ribard, ni a Per- 

rouselle chez M. de Bergon, non plus que dans 
les forét de Rouvray et de Roumare; dans la 

forét de Fontainebleau; & Béernem en Flan- 

dre, etc. , etc.; enfin, dans le Maine, ou on a et 

ou!’on seme tant de milliers d’arpens en pin ma- 

ritime et en pin sylvestre, on ne donne aucun abri 

2 ces nombreux semis, et partout ils bravent avec 

succes les feux du soleil, le hale et la sécheresse. 

D’ou je conclus que le mélange des graines 

étrangeres pour abriter les semis de pins peut 

étre un procédé utile, mais qu'il n’est pas néces- 

saire, et surtout qu'il n’est pas indispensable , 

chose quia du prix aux yeux des personnes qui, 

exécutant de grands semis, savent appreécier la 
simplicité des travaux, et l’épargne tant de la 

dépense que de la multiplicité des soins. 

A quelle distance des semis les graines de Pins 

germent-elles ? 

fy a sur cela a considérer que plus les graines 

sont fraiches, plus elles germent promptement, 

en sorte que la distance du semis a Ja germination 

est plus rapprochée, ou qu’au contraire elle est 
plus longue, selon que les eraines sont fraiches , 

ou qu’au contraire elles sont vieilles. 
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{l y a dailleurs des années ou les graines sont 

plus fertiles, et d'autres années ou elles le sont 

moins. Cette circonstance, qui est indépendante 
de la volonté de Vhomme, exerce aussi une in- 

fluence sur la promptitude dela germination ou de 
la levée des graines. 

La temperature qui existe au moment du semis 

parait exercer aussi une influence si caractérisée, 

que la levee des graines sera prompte, ou qu’an 

contraire elle sera tardive; que le semis sera trés 

prospere, ou qu’au contraire il le sera moins ou 

meme peu, selon que cette température, aumoment 

du semis, sera favorable, ou qu'elle sera désa- 
vantageuse. J’ai, sur ce point de culture, un grand 

nombre de remarques dont plusieurs m’ont été 
fournies par des laboureurs , et j’y donne d’autant 
plus de confiance, que M. Bosc parle dans leur sens 
alarticle Semailles , page 445 du tome XI. 

Il en est constamment de méme pour la tem- 

perature qui suit l’ensemencement : plus elle est 

humide et chaude, plus les semis sont prospéres 
et se montrent promptement. Si au contraire la 
temperature est froide, seche, desséchante, les 

semis seront lents a germer, et beaucoup de graines 

perdront leur vertu germinative. 
D’un autre cote, si la graine est vieille, elle ne 

germera qu un an, méme deux ans et davantage 

apres son semis. | 

D’apres cela et d’apres ce que j’ai observe dans 
le Maine et ailleurs, ainsi que dans ma culture per- 
sonnelle, on doit tenir pour certain que la vertu 
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germinalive des graines de pins se conserve plu- 
sieurs années, a la différence d’autres graines qui, 

comme les glands et Jes faines, ne la conseryent 

pas au dela d’une saison, a moins d’employer 

des moyens tout particuliers pour la leur con- 
server. 

Mais une des connaissances que ma culture per- 
sonnelle m’a procurées, c'est de savoir que les 

semis de pin sylvestre sont beaucoup plus hatifs 
que ceux de pin maritime. 

Cette distinction m’a été confirmée dans le 
Maine, ou il m’a été dit que les semis de graines 
de pin sylvestre d’Ecosse levaient apres huit, dix 
ou douze jours, méme plus tot s'il survient une 

plnie légere et douce, mais que, dans les mémes 

circonstances, la graine de pin maritime ne levait 

qu’apres vingt a trente jours. 
Par la j’entends parler des semis faits en seve, 

c’est 4 dire & partir de la mi-ayril dans le climat 

de Paris; car ceux qui auraient été faits en jan- 

vier et février, par exemple, ne leveraient pas 

avant la fin d’avril ou le courant du mois de mat. 
Je n’ai pas fait de remarques aussi précises ni 

aussi répétées sur les pins laricios et sur le pin du 
lord; mais en 1819, un semis de laricio, fait 

le 7 juin, a commencé a lever des le treizieme 
jour. En 1820, un pareil semis, fait le 25 avril, 
ne leva que vingt-cing jours apres. Le pin du lord 

a été plus tardif. 
Rn résultat, et pour résoudre la question en la 

rédnisant au cas général, on peut dire que, toutes 
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choses égales, la graine des pins sylvestres est la 
plus hative; que, notamment dans cette espece et 

dans celle maritime, les graines levent dans le 

premier et dans le second mois de leur semis fait 

en seve; qu’elles continuent a lever les mois sui- 

vans, et méme l’année et les années qui suivent 

celles du semis. 

Faut-il donner des fagons, telles que binages et 

sarclages, aux semis de Pins? 

Non, par la raison générale que les semis nen 

demandent pas ; que méme ils leur seraient préju- 

diciables sous le double rapport de |’abri que les 

herbes, la bruyere et les broussailles leur proca- 
rent, notamment contre les ardeurs du soleil, tout 

en leur nuisant a d’autres égards, et a cause du 

dommage que les binages et méme les sarclages_ 

causeraient inévitablement.aux racines des jeunes 

sujets, qui d’ailleurs ne pourraient étre soumis a 

ces soins, fort inutiles dans la culture en grand, 

qu’autant que le semis serait fait par rayons, ban- 
des ou rangées, avec des intervalles vides, comme 

cela se pratique, avec beaucoup d’avantage, dans 

un grand nombre de cas de Ja culture arable. 

Aussi M. Duhamel, page 283, avertit qu'il est 

dangereux de cultiyer les pins dans les premieres 

années; il ajoute que cette observation, qui les 

regarde particulierement, s’applique a tous les ar- 

bres élevés de semence (1). 

(1) Je répéterai ici ce que j’ai dit dans la note de la p. 21, et 
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Cette régle n’est nulle part révoquée en doute, 

et on sy est conformé dans les semis fort nom- 
breux que j'ai été visiter pour mon instruction. 
C’est de cette facon que de toute ancienneté on en 
a agidans le Maine, ot on est expérimenté sur la 
culture des pins par la voie des semis 2 demeure. 

Dans les premieres années de ma culture, il 
mest arvivé d’étre affecté de la force avec laquelle 
la bruyere gourmandait mes semis de pins, etj’ai 
quelquefois cédé & Vidée de les en débarrasser ; 
mais j’al appris, & cette occasion, que |'extirpa- 
tion dela bruyére avait Vinconyénient de priver 
les pins d’un abri qui leur était fort avantageux, 
tout en leur nuisant sous un autre rapport; de les 
déchausser et de leur Oter un appui souvent utile 
daus les temps. de neige. D’ailleurs, ce n’est que 
durant quelques années que la bruyere semble 
nuire aux jeunes pins; car, a mesure qu’ils avan- 

cent en age, ils détruisent cette bruyere comme 

tout ce qui les a protégés dans les premieres an- 

nées de leur existence. 

Aussi, lorsque plus tard j’ai gratifié les habitans 

de ma contrée de la bruyére dans mes piniéres, 

comme j'ai ’habitude de le faire dans mes anciens 

jy! insisterai plus particuliérement pour ce qui concerne les 

arbres qui perdent leurs feuilles. Tous les forestiers. et les pépi- 

ni€ristes savent que bien loin que les binages nuisent a ceux-ci, 

ils contribuent essentiellement a assurer leur réussite et a accé- 

lérer leurs progrés. On peut, comme pour les arbres résineux, 

s’en dispenser par économie, mais alors lajouissance est beaucoup 

plus lente, quelquefois méme le succés en est compromis. VY. 
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bois-taillis, parce que je cultive dans un pays a 
bruyére et dans un pays ou on sait en tirer un 

bon parti pour le chauflage, j'ai eu soin d’exiger 

que la bruyere du pourtour de mes jeunes pins 
fit conservée, et je n’ai commencé a la laisser 

faire que lorsquwils avaient un ou deux pieds de 
hauteur, et souvent davantage. 

I] n’y a donc aucune nécessité de désherber les 
semis de pins; et sion le permet, ce ne doit étre 

qu’apres quelques années de semis, et avec des 
precautions. 

_ Toutefois, je me suis bien trouve, pour la pros- 

périte d’un de mes semis du printemps 1813, in- 
fecte de genéts qui gourmandaient mes pins ma- 

ritimes avec bien plus de force que la bruyere, de 

les faire extirper la quatrieme anuée du semis. 

Celui-ci était alors assez avancée en force pour 

étre alsément ménagé en faisant le travail de l’ex- 

tirpation. 

Et ce travail n’entrainait a aucune dépense, 

parce quil m’était demandé; et que tout en le 

faisant, ainsi que la bruyere, avec tout le soin que 
javais le droit d’exiger, les faiseurs y trouvaient 

le bénéfice ou le gain d’une forte journée de tra- 

vail. 

En résultat, les semis de pins faits a demeure 

ne demandent aucune culture posteérieure ; il faut 
les abandonner a eux-mémes, et se borner aux 

soins d’une bonne conservation , en les garantis- 

sant de Vincursion du bétail, de ia frequentation 

du gibier et des délits de main homme. 
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Mais les semis de pins wexigent-ils pas détre 
repassés, regarnis et restaurés? 

Effectivement, comme le remarque notamment 

M. Duhamel, page 526 et suivantes, il y a tou- 

jours dans les semis des endroits qui sont rebelles, 

qui offrent des vides et qu'il faut regarnir. 

J'ai éprouve cet inconvénient, je ne dirai pas 
dans mes semis de chénes, hétres, charmes, fré- 

nes, chataigniers et autres essences feuillues, ou 

définitivement je n’ai obtenu aucun succes, parce 
que, pour quelques unes de ces essences, le sol 

en est usé; que pour d’autres il est trop maigre ou 
ne leur est pas propre; mais je l’ai particuliére- 
ment éprouvé dans mes semis de bouleau, qui se 
sont étendus a quelques centaines d’arpens pari- 
siens. Dans ces semis de bouleau, j'ai eu ce qu’on 

appelle des fontes, qui m’ont laissé des vides, et 

ceux-cl, je me suis appliqué a les regarnir eu 

pins, lorsque, a compter de 1811, j'ai commence a 

connaitre les immenses avantages de leur culture 

dans un terrain aride comme le mien. 

Mais a l’égard des semis de pins, a en juger par 

tout ce que j’ai vu et par ma culture personnelle, 
faite assez en grand, je puis dire qu ils sont sinon 

exempts, du moins qu’ils ne sont susceptibles qu’a 

un faible degré du besoin de regarnissement. 

Jai bien remarqué, en étudiant mes semis de 
pins depuis quinze ans, quil est rare de réussir 

de prime abord et du premier jet dans toutes les 

parties d’une création de bois méme de cette es- 
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pece. [l y a toujours quelques endroits rebelles 
qu'il faut repasser une et méme quelquefois, a 
plusieurs reprises, en sorte qu’on réussit d’autant 

mieux, qu'il y a moins de ces endroits a repasser. 
Mais, en définitive, il arrive assez souvent que 

des semis de pins sont si généralement prosperes , 
quils n’ont aucun besoin d’étre repassés; et on 

peut dire que dans ceux ou le besoin se fait re- 
marquer, c’est a un si faible degré, qu’on pour- 

rait les en réputer exempts, si on les comparait 
aux semis des essences feuillues , qu'il faut repas- 

ser durant plusieurs années, lorsqu’on peut par- 
venir avec de la perséverance a les faire prospérer. 

Ce quil en cotite par hectare pour créer un bois 
de Pins. 

Pour éclairer ce point important de culture, il 

faut faire plusieurs distinctions : 

1°. Si le terrain a meubler en pins est plane, 

il en coutera moins pour le préparer a étre semé 
ou planteé que s'il était escarpé. 

2°. Si ce terrain est sablonneux comme dans la 

forét de Fontainebleau, comme dans le Maine, ou 

simplement graveleux comme dans les foréts de 
Rouvray et de Roumare, il en cottera également 

moins pour le préparer a étre semé ou a étre 

planté, que si le terrain était siliceux, caillou- 

teux, dur et tassé, comme il se trouve étre a Per- 

rouselle, au bois David, chez moi, et dans toutes 

les landes quiabondent aux environs de Brionne. 

3°. Si le terrain est en bas-fonds, herbu et gelif, 
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comme les endroits appelés combes par M. de Bul- 

fon, dans ses terres de Bourgogne, comme il I’est 
par exception chez moi en quelques endroits, 1a 
ou il gele a peu pres les trois cent soixante-cing 

jours de l’année; ou s'il est craieux , comme 

en Champagne, il faudra recourir a la voie de 

la plantation, et la dépense sera différente selon 

qu’on voudra meubler la totalité de la super- 

ficie du terrain, ou qu’on voudra seulement le 

garnir de porte-graines, pour qu'il en résulte, a 

Yaide du temps, qui agit si lentement, mais si 

surement, un semis naturel qui garnisse suflisam- 

ment toutes les parties du sol. 
4°. Il y a encore a distinguer le cas ou la pre- 

paration du terrain 4 semer ou a planter en pins 

se fait 2 la charrue, d’avec le cas ou cette opéra- 

tion se fait 4 bras homme; comme il y a a dis- 

tinguer le cas ou le terrain est labouré en plein, 

d’avec le cas ow il ne lest que par lignes alter- 

nées, et ducas ou il ne lest que par emplacemens. 
5°. Enfin, il y a a distinguer entre les diverses 

especes de pins , parce que le prix de leurs graines 

est different. 

C'est apres avoir fait ces observations prélimi - 

naires que j’examine quels sont les élémens de la 

dépense. 

ll y en a de trois sortes, 

i°. La préparation du sol; 2°. le prix de la se- 

meuce; 3°. les frais d’ensemencement (1). 

(1) Je ne mets pas les clétures au rang des dépenses a faire 
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Dans un terrain eu landes, mais tout 2 la fois 

plane et sablonneux ou méme graveleux , comme 

pour créer des bois et foréts, parce que, d’une part, cette 

cléture, utile, nécessaire méme dans un petit semis, n’est ni 

Pun ni l’autre dans un grand semis, et parce que, d’autre 

part , elle entrainerait, dans ce second cas, trop de temps et 

trop de dépense pour ne pas faire un obstacle a la création 

des bois et foréts. Il suffit, pour défendre les semis, de les faire 

conserver avec un soin tout particulier par ses propres gardes ; 

et, sion n’en a pas, de les faire aussi garder, moyennant une 

légére retribution, par le garde champétre, pourvu cependant 

qu'il soit secondé par l’autorité municipale des lieux. Dans la 

forét de Fontainebleau , les grands semis qu’on y a faits n’ont 

point été garantis par des clotures, parce qu’alors il n’y avait 

pas de bétes fauves, et ces semis sont devenus superbes. II en 

a été de méme en 1812, et depuis sur les friches de presles ou 
des mares plates appartenant a M. de Chalandray, al’extrémité 

de la forét des Alluets , quoique les semis fussent traversés par 

des chemins ot les bestiaux passent journellement. I] en a été 

aussi de méme dans les foréts de Rouvray et de Roumare, 

excepté a l’endroit bordant l’entrée, Vabreuvoir et la pAture 

de la ferme de Genneté. A Perrouselle et au bois David, il n’y 

a pas eu non plus de cloture. Dans le Maine, il y en a a des 

piniéres modernes ; mais les plus anciennes et les plus récentes 

n’en ont pas, et elles sont singulierement prospéres. Chez moi, 

ou mes bois autrefois en clairiéres, et mes landes transformées 

en bois, sont traversés par de nombreux chemins ow passent 

les bestiaux , et quelquefois bordés par des terrains ou ils pa- 

turent, je n’ai fait de cloture que par exception ; je me suis 

généralement borné 4 exiger de mes deux gardes une surveil- 

lance toute particuliére , et je n’ai pas éprouvé de dégats faute 

de cloture. C’est la conservation des semis qui est indispensa— 

ble; elle n’exige que des soins et non de la dépense si on a des 

gardes, ou elle en exige bien peu lorsqu’on n’en a pas, et alors 
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dans la forét de Foniainebleau , le pays du Maine, 

el comme dans les foréts de Rouvray et de Rou- 

mare, un labourage rustique de I|’étendue d'un 
hectare exigerait moins de deux journées de 

charrue a deux chevaux ; en fixant le prix de la 

journée a douze francs, ce serait une dépense de 

vingt-quatre francs. 

Si on emploie de la graine de pin maritime, 11 
en faudra au plus quarante livres anciennes , qui, 

prises au Mans, y couteront environ quinze francs, 

comme je l’expliquerai au chapitre XII. 

Si on emploie de la graine des pins sylvestres , 

il en faudra six livres, qui couteront trente francs, 

du moiss pour les variétés dites d’Ecosse, de 

Genéve ou commun de France et d’ Haguenau; car, 

pour la graine de Riga, elle n’est pas encore assez 

commune en France pour que jen détermine le 

prix. 

Si on semait, dans dix ans environ d’a présent, 

des graines de laricio de Corse et des graines de 

pin du lord, dont il faudrait douze livres anciennes 

par hectare, il n’en devrait pas cotter quarante 

on  ——————————————————————————————————————— 

on peut la confondre dans celle de moitié en sus des frais de 

eréation dont je parlerai tout 4 Pheure. Je ne veux pourtant 

pas dire qu'il ne soit utile en définitif de clore ses bois et fo- 

réts, si grands qu’ils soient ; mais c’est une amelioration qui 

peut s ajourner, et que je projette, tout le premier, de faire 

lorsque je serai en jouissance pécuniaire , e’est a dire avec les 

produits de mes creations et restaurations de bois, ce qui est 

bien différent du cas ov il serait nécessaire de clore pour arriyer 

dla création. D. 
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francs, parce qu’’ cette époque ces graines, en- 

core rares aujourd hui, seront alors probablement 
assez communes pour qu elles s’établissent au prix 

de six francs le kilogramme. Il faudra, je crois, 

attendre plus tard pour avoir aussi aisément des 

graines du pin laricio de Calabre , du pin laricio 
de Caramanie ou d’Asie, et du pin laricio d’A- 

mérique. Quant a celui d’Autriche ou de Hongrie, 

je ne sache pas qu’il existe en France. 

S’agissant d’un semis sur un terrain en landes, 

préparé par un labour en plein, fait aJa charrue, 
il sera inutile, désavantageux, et peut-éetre dan- 

gereux de le dresser avant le semis et de le her- 
ser apres avoir ensemencé : ainsi, il n’y aura 

que le salaire du semeur, c’est a dire une demi- 

journée d homme, ou moins de vingt sous. 

La réunion de ces trois objets de dépense donne 

un total, par hectare, de quarante francs, s'il s’a- 

git de pin maritime ; de cinquante-cing francs, s‘il 

s'agit de pin sylvestre, autre que celui de Riga, 

et de soixante-cing francs, si on employait des 
graines de pin laricio de Corse , ou des graines de 
pin du lord. 

Et si l’on ajoute a ces trois élémens de dépense 

moitié de leur total pour les variations de prix, 
les frais de transport de graines, les repassages, 
repeuplemens, regarnissemens et restaurations 

qui peuvent se trouver a faire apres les semis, il 

faut dire que pour créer des bois et foréts de pins 

dans des sols semblables a ceux qui, comme dans 
le Maine, dans la forét de Fontainebleau, dans 
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celles de Rouvray, de Roumare, etc., sont plus 

ou moins faciles & préparer a la charrue, il n’en 
doit. colter, au maximum, par hectare, que 

soixante francs en pin maritime, quatre-vingt- 
deux francs cinquante centimes en pin sylvestre 
autre que le pin de Riga, et cent deux francs cin- 
quante centimes en pin laricio de Corse, ainsi 
qu’en pin du lord. 

Par conséquent, ce serait trente francs, qua- 
rante et un francs et cinquante et un francs par 

arpent d’ordonnance , comme vingt francs, vingt- 

huit francs et trente-quatre francs par chaque 

arpent parisien. 

Mais dans un sol-comme celui de Perrouselle , 

du bois David , de chez moi, et de tous ceux en 

landes des environs de Brionne, lorsqu’il se trou- 

vera suflisamment plane et que la charrue pourra 

Yentamer, il pourra en couter jusqu’a quatre- 

vingts francs par hectare pour le seul labourage 
préparatoire au semis, par la raison que cette 
charrue, qui d’ailleurs devrait étre d’une grande 

dimension et destinée a défricher des terrains 

difficiles , ne pourrait opérer qu’avec un attelage 
de quatre chevaux et avec le concours de deux, 

méme de troishommes, par la raison aussi qu’elle 

ne labourerait que cinquante a soixante perches 

par jour, et que cette charrue, notamment son 

soc, aurait besoin de fréquentes réparations. Quant 
aux frais de semence, d’ensemencement et de re- 

garnissement, ils ne seraient pas plus clevés que 

dans le cas dont j’ai parle. 
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Si au lieu d’un labourage a la charrue, c’était 
par défrichement a bras d’ homme qu’on préparat 
le terrain , soit par lignes continues, soit par sim- 
ples emplacemens, a cause de l’escarpement du 
sol, ou par d’autres motifs, mais dans un terrain 

sablonneux ou graveleux, comme a Fontaine- 

bleau, au pays du Maine, en Rouvray et en Rou- 

mare, en ce cas il n’y aurait qu’environ le tiers 

dela superficie du sol qui serait défriché. Le prix 
de ce travail pourrait varier selon les pays depuis 

vingt jusqu’a trente sous la perche, parce qu'il 

ne faut approfondir le remuage de terre que de 

trois a quatre pouces. Un hectare offre, dans 
ce Cas, soixante- six a soixante -sept perches a 

défricher, ce seraient, au plus haut prix (1), 

cent francs par hectare pour la préparation du 
sol. La dépense de la graine pourrait étre de moi- 

tié moindre que dans le semis en plein; mais les 

frais d’ensemencement pourraient étre de quatre 

journces d’hommes, parce qu'il faudrait deux 
hommes et deux journées pour semer et rateler, 

avant et apres le semis, un hectare deéfriché sur 

(1) J'ai toujours été frappé de la différence enorme que j’ai 

remarquée, en toute occasion, entre le bas prix auquel les 

entrepreneurs de ces sortes de travaux parviennent a les faire 

exeécuter, et le prix élevé auquel les particuliers se trouvent les 

payer, différence qui, souvent, est comme de un a cing. Je 

ne m’en suis expliqué la cause que par le principe de aptitude 

a cette science, le principe de la division du travail, et par 

Yexcellente raison gu’en donne Arthur Young a la page 303 du 

tome I**., a Poceasion de sa Visite a Turdilly. D. 

5 
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un tiers de sa superficie. Quant aux frais de re- 

garnissement, ils ne devraient pas excéder le 
dixieme des frais originaires, parce que ceux-ci 
consistant principalement dans la préparation du 

sol, ils ne se reproduiraient qu’a un tres faible 

degré lors du repassage, a l’occasion duquel le 

précédent défrichement profite assez pour qu il 

doive suffire ordinairement d’un simple remuage 

au rateau ou a la fourche renversée, sur quelques 

parties des lignes ou des emplacemens précédem- 

ment défonces. 

Et si c’était un terrain comme a Perrouselle, 

au bois David et les autres environs de Brionne, 

ou il faudrait défricher a bras d’homme et opérer 

sur un sol excessivement difficile, j’estime qu'il 

faudrail ajouter moitié en sus au prix des vingt a 

trente sous dont je viens de parler. La dépense 

des graines, de leur semis et de regarnissement 

resterait la meme. 
Mais si ce n’était ni par un labourage a la char- 

rue, ni par un défoncage a bras d’homme qu'on 

préparat le sol a étre ensemencé , que ce fut par 

un simple grattage ou déchirage du terrain de 

place 4 autre a |’écartement de trois, quatre, cing 

ou six pieds avec la fourche a dents renverseées , 

les frais de cette préparation seraient pour ainsi 

dire nuls et se confondraient presque avec ceux 

d’ensemencement. 

Au pays du Maine il en cotite beaucoup moins, 

parce que d’un cété le sol y est sablonneux et 

plane sans escarpement ; que d'un autre cote les 
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proprietaires qui y créent des bois et foréts de 
pins en font préparer le terrain, a titre de cor- 
vées ou de faisances, par leurs fermiers et mé- 

tayers, en sorte quils n’ont rien ou qu'ils n’ont 
que bien peu de chose a débourser pour la pré- 
paration du sol. [l en est de méme pour semer et 

pour herser. Ils n’ont guere a débourser que le 
prix de la graine, et pour eux elle est moins chére 
que pour un étranger au pays (1). 

Pour ma propre création de bois en pins, il 
m’en a couté infiniment plus , puisqu’il résulte de 
mes états de dépenses jusqu’au 1". janvier 1825, 
que j'ai déboursé deux cent soixante-quinze francs 

par acre du pays, Ou trois cent soixante-cing francs 

par hectare, comme cent quatre-vingt-deux francs 

par arpent d’ordonnance, et cent vingt-deux francs 
par arpent parisien. 

(1) M. Seguineau de Lognac m’apprend que, dans Jes landes 

de Bordeaux, pour faire labourer le terrain , le dresser et le 

netloyer, acheter la graine, la semer et la herser, il lui en 

coute, pour le pin maritime, vingt-huit francs dix centimes 

par journal, ou environ quatre—vingt-cing francs par hectare. 

A la page 22 du rapport fait a la Société d’Agriculture , 

une note de M. Baudrillart dit que la dépense a faire pour la 

création des bois résineux, sans distinguer entre les espéces , 

est ordinairement de quatre-vyingts a cent frances par hectare. 

En Allemagne, 4 ce que m’apprend M. de Larminat, le 

semis d’un hectare en graines de pin coite soixante 4 soixante— 

dix frances. Mais lorsque les semis sont faits dans la bruyére , 

il n’en cotite que la semence. Le prix de la journée d’homme 

varie, selon les lieux, depuis quatre-vyingts centimes jusqu’a 

uu frane vingt centimes. =D. 

8. 
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Mais il y a plusieurs raisons qui expliquent 
cette excessive dépense , qui ne peut pas étre prise 
pour regle , et qui ferait obstacle a la création des 
bois, ainsi qu’a leur restauration, s’il fallait la faire 

aussi forte. 
1°. Je manquais beaucoup plus qu’aujourd’hui 

de connaissances positives sous le double rapport 
de Ja théorie et de la pratique. Je manquais de 
Yexpérience qu’on n’acquiert qu’a l’exécution ; 
celle-ci est une science toute particuliere, et j’a- 

vais, lors de mes principaux travaux de culture, 
bien plus qu’aujourd hui, besoin de l’exercer pour 

m’y instruire. 

2°. Je voulais faire toutes sortes d’essais , m’ins- 
truire a aide des nouveaux procédés que je trou- 

vais indiqués. Je m’étais persuadé qu'on pouvait 
restreindre les frais de création et de restauration 

des bois a assez peu de chose pour, avec des con- 
naissances en cette partie, avec ce qu’on appelle 
le savoir, le vouloir, le pouvoir et laptitude, 
augmenter pour ainsi dire & volonté la quantité 

de bois qui existe en France, et y créer en ce 

genre autant de richesses que les besoins en ré- 

clament. J’étais pénétré de ce qu’avait fait et 
écrit sur cela M. de Buffon, art. 3, 4 et 5 de 

son douzieme Mémoire dexpériences. Pour at- 

teindre ce but, pour arriver a savoir qu'on pou- 
vait peu dépenser, il était nécessaire de dépenser 
dayantage. J’ai donc employé toutes sortes de 

meihodes, et il en est résulté beaucoup plus de 

dépense que si je me fusse fixé a une seule. 
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Si je n’avais employé qu’une seule méthode et 

quelle eit été bonne, j’aurais probablement 

d’une part moins dépensé, et d’autre part jau- 

rais eréé bien au dela des six a hutt millions de 

pieds cubes de bois d’ceuvre qu’on prévoit a pré- 

sent devoir résulter de mes semis et plantations 

de pins. Mais je n’aurais pas acquis les connais- 

sances pratiques et expérimentales que j’al pu 

obtenir méme en ne réussissant pas. J’étais éga- 

lement. pénétré de cette remarque de M. Yvart: 

« qu’on n’est jamais mieux instruit que par les 
accidens et les non-succés, » et de cette autre de 

M. Amans de Rodat : « que rien n’instruit comme 

les fautes qu’on commet soi-méme. » 

3°. Je ne résidais pas sur les heux, cela n’au- 

rait convenu nia mon gout ni a mes occupations, 

qui exigeaient mon séjour habituel a la ville, il 

a di résulter de cette circonstance plus de de- 

pense ou moins d’économie de temps et d’argent 

dans les travaux. 

4°. D’ailleurs a parler rigoureusement, ma dé- 

pense ne s’éléve pas a 365 francs hectare comme 

je viens de le dire, si on la circonscrit dans ce 

qui s applique uniquement 4 mes semis et plan- 

tations de pins; car je comprends dans cette dé- 
pense, quoique susceptible d’en étre distrait, ce 
que j'ai déboursé pour ouverture d’allées et de 
sentiers de plusieurs lieues de longueur dans mes 

bois anciens et dans mes bois nouveaux, sans 

prendre en considération Ja valeur des bois arra- 
chés. De méme pour des chemins que je me suis 
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plu, les uns a améliorer, les autres a former; de 
méme aussi pour des fossés de cloture a mes an- 
ciens bois; de méme encore pour les éclaircisse- 
mens et les élagages que j’ai fait éxécuter dans mes 
semis et plantations de pins, ainsi que pour le 
faconnage en bourrées, fagots et cotrets, du 
bois qui en est provenu, sans déduire leur valeur. 

Si on distrayait ces divers objets de dépenses 
indépendantes des semis et plantations, et qu’on 
prit pour base de leur montant celui des produits, 

ce qui m’en a couté pour semis et transplantation 

de pins ne s'éleverait plus qu’a 260 fr. hectare , 

ou a 130 eae d’ordonnance. 

5°. Enfin , j'ai été dans le cas de dépenser beau- 

coup plus qu'un autre n’aurait fait & ma place, 

en ce que j'ai bien le talent de l’ordre dans la dé- 

pense, tellement que je sais presque avee une 

precision minutieuse ce que jai dépensé pour 
chaque objet de mes travaux forestiers; mais je 

suis totalement dépourvu de la science, du talent 

et de laptitude a l’économie ; je suis persuadé que 
jal payé, pour apprendre moi-méme aux ouvriers 
des bois la maniére de récolter de la graine de 

bouleau, et pour m’en livrer jusqu’a 5,671 bois- 

seaux parisiens, le double de ce que je leur au- 

rais pay, sije n’étais pas entierement dépourvu 
du talent de marchander. 

Jobserverai d’ailleurs que, dans une création 

qui par son étendue exigerait dix, quinze et vingt 

ans, On arriverait a épargner beaucoup. sur la 

depense des graines, parce qu’a huit ou dix ans 



( 119 ) 
des semis de pin maritime, environ quinze ans 

des premiers semis de pins sylvestres, quinze a 
vingt ans de premiers semis de pins laricios et 
de pins du lord, on aurait de ses propres graines, 

qui reviendraient & meilleur marché que celles 
du commerce. On serait aussi assuré de les avoir 

fraiches, exemptes d’avaries ou de mauvaise ma- 

nipulation. [1 en faudrait méme en moindre quan- 
tité que de celles du commerce , et on obtiendrait 

des semis ultérieurs plus assurés, plus hatifs et 

des sujets plus vigoureux. 

J’ai personnellement recueilli ces avantages , 

notamment pour mes semis de pins maritimes. 

Ce que j’avais semé en 1811 et 1812 a commence 
a me donner des graines fertiles en assez grande 

abondance au printemps 1820, et aujourd’hui j’en 

récolte d’autant plus au dela de mes besoins , que 
ceux-ci vont en décroissant, et que j approche 
du moment ou je cesserai totalement d’en avoir 

besoin , jusqu’a Vinstant d’une nouvelle culture, 

comme je le dirai au chapitre X, en parlant de 
ce qui a rapport au meilleur mode d’aménage- 
ment et d’exploitation des bois de pins. 

Hxamen et discussion de opinion de M. de Per- 

thuis sur la création des bois et foréts de pins 

par la voie du semis a demeure (1). 

M. Duhamel, aux pages 273 et 274 , a observe 

(1) M. Noirot, pages 30 et 33 de ses Considerations sur les 

foréts , trouve aussi la création de bois et foréts d’arbres réesi- 
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que la voie des semis était la seule praticable pour 
la plus grande partie des propriétaires, lorsqu’il 
etait question de grands objets. 

M. de Perthuis, pere, a dit aussi, page 301, 
quen général il valait mieux semer que de planter 
les mauyais terrains. | 

M. de Perthuis, fils, a exprimé la méme 
maxime a l’article du Vouveau Cours dagricul- 
ture, ou il traite de la culture des bois et foréts. 

Mais en parlant plus loin spécialement des bois 
résineux, il dit: « il est tres difficile, il serait 
» meme trop dispendieux de faire de grands se- 
» mis d’arbres résineux : 1°. il ne serait pas tou- 
» jours possible de se procurer assez de bonnes 
» graines pour en semer une grande superficie ; 
» 2°. toutes les parties du sol a planter n’au- 
» ralent pas généralement la qualité requise pour 
» le succes du semis; 3°. les soins qu il faut 
» prendre des jeunes plants jusqu’a ce qu ils aient 
» acquis une certaine force, pour les garantir de 
» la gelée, de la trop grande ardeur du soleil, 
» du gaspillage des oiseaux, et de la fréquenta- 
» tion des bestiaux, exigeraient nécessairement 
» beaucoup de dépenses; 4°. lors méme qu'on 
» consentirait a faire ces dépenses, il ne serait pas 
» possible de trouver assez de bras pour faire ces 

neux difficile , dispendieuse , et exigeant en outre , dans l’exé- 
eution, une intelligence toute particuliére. Ce que je vais dire 

sur opinion de M. de Perthuis pourra s’appliquer également 

a celle de M. Noirot. D. 
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» différens travaux en temps opportun; 5°. tou- 
» tes les précautions qu il faudrait négliger, a rai- 
» son deces différentes cireonstances , nuiratent 

» évidemment au succés du semis, ou du moins 

» en retarderaient beaucoup la végétation. » 

Je vais examiner successivement chacune de ces 

cing objections. ‘ 

1°. Les grands semis exécutés dans la foret de 

Fontainebleau, ou, indépendamment de ceux 

que M. de Larminat y fait faire chaque année, 
il y en a en trois massifs cing cents arpens d’cr- 

donnance; ceux également exécutés dans les fo- 

réts de Rouvray et de Roumare, ou j’en ai visité, 

comme a Fontainebleau, cinq cent cinquante- 

cing arpens méme mesure; ceux encore du pays 

du Maine, ou, depuis vingt a trente ans, on eu 

a semé un bon nombre de milliers d’arpens, 
prouvent expéerimentalement qu’on peut s’adon- 
ner a la création de quelques centaines d’arpens 

de pins par la voie du semis et par chaque année. 

Il y a méme a considérer sur cela qu’apres dix 

ans de premiers semis de pin maritime, a quinze 

ans de ceux des pins sylvestres et a quinze a 

vingt ans des premiers semis des pins laricios et 

du pin du lord, on aura chez soi assez de graines 

pour les continuer. Quant aux premiers semis, 

je sais par moi-méme, du moins pour Je pin ma- 

ritime et pour le pin sylvestre d’Ecosse, qu il est 

facile de se procurer au Mans assez de graines 

pour semer, chaque année, cent arpens d’ordon- 
nance et davantage. 
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2°, Les semis de pins sont de tous les semis, et 

j enai fait beaucoup d’un grand nombre d’essences, 
ceux qui sont les moins rebelles, et ceux qui 
sont les moins sujets a fondre. On peut bien ren- 

contrer, dans une grande étendue de terrain, des 

endroits rebelles au semis; j’en ai personnelle- 
ment trouvé, les uns a cause de l’exposition, 

dautres a cause de la trop grande vigueur des 

herbes, et d’autres encore parce qu’ils étaient su- 
jets a la gelée, comme les endroits que M. de 

Buffon appelle combes dans ses terres de Bour- 

gogne; mais ce n’est que par exception qu’on 

rencontre de ces places rebelles. La il faut bien 

recourir, comme on le fait dans le sol craieux de 

la Champagne, a la voie lente et peu expéditive 
de la plantation; mais il n’en est pas moins vrai 

que dans la généralité des mauvais terrains, c'est 

2 dire ceux destinés, par Ja nature des choses et 
par l’état actuel des sociétés humaines, a étre cou- 

verts de bois, la voie du semis a demeure des pins 

est la plus praticable, la plus expéditive et la moins 
dispendieuse de toutes les voies. 

3°. On peut se convaincre aussi, par l’exemple 
de ce qui se pratique dans le Maine, par l’exem- 
ple de ce qui s’est pratique dans la forét de Fon- 

iainebleau , dans celle de Rouvray, celle de Rou- 
mare; sur les friches des presles ou des mares 

plates, et ailleurs , qwil n’y a aucun autre soin a 
prendre des semis , que celui d’une bonne conser- 

vation, ni aucune dépense a faire pour les ga- 
yantir de la gelée, des ardeurs du soleil ainsi que 
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des oiseaux ; et qua Pégard des bestiaux, il suflit 
du seul soin résultant de la bonne conservation 

qu’exigeraient également des semis de glands, 

de faines et d’autres bois feuillus; du soin 

enfin qu’exigent plus particulierement tous les 

bois a la suite immédiate de leur exploitation , 

c’est a dire lorsqu ils sont dans|’état de jeune recru. 

4°. Comme il n’y a aucuns travaux a faire apres 
les semis pour quils prosperent, il n’y a pas a 

s’occuper de la difficulté de trouver assez de bras 

pour les exécuter. 

5°. Et au moyen de ce qu'il n’y a aucune autre 

précaution a prendre apres les semis que de les 
faire bien conserver, chose qui leur est commune 

non seulement avec les semis des especes dites 

feuillues, mais encore avec le recru des bois ex- 

ploités, et méme, quoiqu’a un moindre degré, 

avec les bois réputés a tort ou & raison défen- 
sables, il n’y a pas non plus a s’embarrasser du 
defaut de temps suflisant pour ces soins précau- 
tionnels. 

Cest apres avoir ainsi passé en revue cha- 
cune des objections de M. de Perthuis, que 

je crois pouvoir persister a dire, comme je 
Yai annoncé au commencement de ce long cha- 

pitre, que ce nest que par la voie du semis a 

demeure, qu’on peut et qu’on doit créer des 

bois et foréts de pins, c’est & dire lorsqu’on veut 
opérer en grand. 

J'observerai a ce sujet que je suis, autant que 
personne, pénetré de la vérité de cette remarque 
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faite par M. de Buffon, page 251: « Qwil en est 
» en agriculture comme dans tous les autres arts: 

» le modeéle qui réussit le mieux en petit souvent 
» ne peut s’exécuter en grand. » C’est donc en 

toute connaissance de cette vérité élémentaire, 

que j’émets mon opinion, parce que les grands 
semis exécutés avec un succes si constant dans 

le Maine, dans la forét de Fontainebleau, en 

Rouvray, en Roumare, et j/oserai dire ce que 

personnellement j'ai executé, m/’autorisent a 

n’avoir aucun doute sur ce point important de 

culture. 

I] est bien vrai que dans la Champagne c’est 
par la voie de la plantation des porte-graines , et 

non par la voie des semis a demeure, qu’on est 

parvenu a y former des bois de pins; mais 1°. la 
necessité de procéder de cette facon ne résultait 
pas de la nature des choses; elle résultait uni- 

quement de Vespece ou de la qualité du sol, 

cest a dire dune circonstance locale, d’une 

circonstance particuliere, ou d’un cas qui fait 

exception. 2°. Il en est résulté une grande len- 

teur dans la création des bois de pins de cette 

contrée, et surtout il en est résulté qu’on n’y 

en trouve pas encore de grandes masses, comme 
dans le Maine, ou on a pu en créer et en mul- 

tiplier par la voie économique et expéditive 
du semis a demeure. Aussi feu M. Vadminis- 

trateur Allaire, un des propriétaires en méme 

temps qu’un des créateurs de bois de pins 
dans ce pays de Champagne, me marquait-il 
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dans Vinstruction quil a eu la bonté de me 
donner, au mois de février 1815, sur les pi- 

nieres de cette province, quil n’y a point en- 
core de grandes masses de pins en Champa- 
gne, mais seulement un grand nombre de pieces 

isolées, plantées pour la plupart depuis alors 
vingt ans que les anciennes plantations ont pu 

fournir du plant (1). 

_ (1) Aujourd’hui, ces plantations sont bien plus multipliées , 

comme je vais le dire dans le chapitre suivant. is 
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CHAPITRE VI, 

OU JE TRAITE DE LA TRANSPLANTATION DES PINS ET DFE 

LEUR GREFFE. 

Transplantation. 

Jn le répete, le procedé de la transplantation 
ne doit étre qu’une voie d’exception applicable 
aux petits objets, ainsi qu’aux endroits rebelles 

aux semis, soit a cause de l’exposition du terrain, 

soit a raison de son site, ou pour d'autres causes; 
mais lorsqu’on n’est pas géné par les obstacles par- 
ticuliers, et qu’on veut opérer en grand, il faut 

employer le moyen tout a la fois expeditif et éco- 
nomique du semis a demeure. 

Lorsqu’on veut recourir a la voie de la trans- 

plantation ou lorsqu’on y est contraint, il y a a 

prendre en considération l’espeéce sur laquelle on 
opere; car celle maritime, par exemple, est beau- 

coup plus chanceuse et plus difficile a transplanter 

avec succes que ne l’est l’espece sylvestre. 
L’époque de la transplantation est bien la méme 

pour toutes les especes dont je propose la cul- 
iure; mais elle est bien différente de l’époque ou 

l’on transplante les bois feuillus, en ce que pour 

ceux-ci c’est durant toute la morte-seve, qui 

pour eux s’étend du courant de l’automne aux pre- 
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miers jours du printemps, par conséquent durant 
plus ou moins de mois selon les terrains et selon 
Jes circonstances atmosphériques. Mais pour les 
especes résineuses, c’est au printemps, lors de 
leur entrée en seve; c’est aussi vers la fin d’aott 

ou le commencement de septembre, et méme 

c'est encore a l’automne, d’apres l’opinion de 
M. Bosc, avec cette observation importante que 

la durée du temps propre a la transplantation 
n’est souvent que de quelques jours a chacune de 
ces trois époques. 

A mon égard, je n’ai eu aucun succes dans les 

transplantations que j'ai essayées en petit a l’au- 
tomne. A la verité, j’opérais sur l’espece mari- 
time, qui est assez rebelle, et surtout j’opérais en 
terrain si caillouteux, que je ne pouvais ni dé- 
planter en mottes, ni transplanter sans ébouter Je 

pivot de mes jeunes pins, et sans habiller le peu 

de racines accessoires qu’ils avaient, pour les pla- 
cer plutot dans des cailloux que dans la terre. 

Mais j'ai eu un succes satisfaisant dans des trans- 
plantations assez etendues que j'ai fait exécuter 

en pareil pin, souvent avec toutes ces circonstan- 

ces défavorables, aux printemps 1814 et 1816. 

J’en ai toujours eu, dans les transplantations 

que j'ai fait faire en pin sylvestre d’Ecosse pres- 

qu’a chaque printemps, depuis année 1818. 

Et jen ai eu un total pour la transplantation 

faite les 13 et 14 septembre de l'année si plu- 
vieuse 1816, mais seulement de cent six sujets 
maritimes , arrachés plutdt que déplantés, ébou- 
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tés de leur pivot, habillés de leurs racines acces- 
soires, et replacés dans des cailloux. 

La transplantation des pins a un désavantage qui 
lui est particulier, en ce qu’on ne peut pas les 
ébouter de la tige; il faut les transplanter en tige, 

et celle-ci, qui souvent est chargée de branches 

latérales faisant poids, donne beaucoup de prise 
au vent, qui ebranle les sujets transplantés, et 

nuit par conséquent a leur reprise. On a imaginé 

chez M. Allaire, ou on ne transplantait que des 

pins sylvestres, qui, a leur base, sont bien plus 

garnis de branches que l’espéce maritime, un 

moyen dont ona été satisfait : c’a été d’abaisser le 
premier rang des branches et de les assujettir 

contre terre, en les chargeant de gazon, cela, 

comme on le concoit, prévenait |’ébranlement 
que le grand vent pouvait causer. M. Delavergne, 

qui opere en Bretagne, indique a peu pres leméme 

procéde. 

Je n’ai pas employé ce moyen, qui ne serait 

guere applicable au pin maritime, parce que ses 

branches latérales ne sont pas placées aussi bas 
que dans les pins sylvestres. Il ne serait pas non 

plus souvent applicable au pin laricio de Corse ni 
au pin du lord par la méme raison ; mais d’une 

part j’ai employé le moyen peu satisfaisant d’en- 

tourer a la base mes pins maritimes transpianteés , 

avec des cailloux-silex dont mon sol abonde, au 

risque de contusionner leurs tiges, et avec l’obli- 

gation de faire Oter ces cailloux a quelques années 
dela, pour ne pas géner l’accroissement de mes 
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sujets, et leur rendre au pied lair, la chaleur 
et la lumiere dont ils ont besoin. D’autre part, 

jal essayé avec succes, dans quelques unes de mes 
transplantations de pinssylvestres, d’ébouter leurs 

plus basses branches. A lavantage de diminuer la 
prise du vent se joignent, ce me semble, les 

mémes motifs qui en font agir ainsi pour les bois 
feuillus ; je veux dire gue la transplantation étant 
un moment de crise pour les arbres, et les sujets 

transplantes ne conservant pas assez de forces 
pour nourrir toutes les branches dont ils sont 

pourvus, il doit étre avantageux de les en débar- 

rasser. [l est bien vrai que l’élagage des arbres 
résineux est blamé par quelques opinions ; mais 

jaurai occasion d’expliquer, au chapitre VIII, que 
c'est bien certainement une erreur. Il est égale- 

ment vrai que M. Delavergne, que je citais il y a 

un moment, recommande tout particuliérement 

de ne point élaguer les pins lorsqu’on les trans- 
plante ; et cependant j'ai eu sujet de m’applaudir 

de l’avoir fait. 

Au bois David, chez M. de Ribard, on se trouve 

bien d’ébouter l’extrémité des branches des sujets 

que les grands vents font pencher:; il résulte de cet 

éboutement, exécute du coté ou le sujet penche, 

qu'il se redresse naturellement et de lui-méme. 

De toutes ces precautions, qui sont d’autant 
plus difficiles a prendre qu’on opere plus en grand, 

les unes ne sont point nécessaires, et les autres ne 

le sont qu’a un moindre degré pour les essences 

feuillues, qui n’ont pas besoin d’étre levées en 

2 
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mottes, qui ne conservent pas , comme les arbres 

résineux , des feuilles qui leur donnent an poids 
que les vents rendent si désavantageux pour la re- 

prise, et qui, pour la plupart, peuvent étre éboutés 

de leur tige. Il en résulte bien évidemment que la 

transplantation est beaucoup plus diflicile a em- 
ployer pour les pins, quelle ne lest pour les 

bois feuillus. | 

Je ne parlerai de lage que doivent avoir les 

sujets qu'on transplante , que pour observer que 

cet age doit varier selon les especes , parce que le 

pin maritime croit plus vite que le pin sylvestre 

dans les premieres années de leur semis; qu’a son 

tour, le pin sylvestre est plus hatif, surtout celui 
de Riga, que les pins laricios et que le pin du lord. 
Cet age, au surplus, ne doit pas étre moindre de 

trois ans pour le maritime(1), ni excéder quatre, 

cing ou six ans dans les autres especes. La force 

des sujets et lear hauteur doivent guider. M. Al- 

laire, en parlant du pim sylvestre, m’a cité la 
hauteur de trois pieds comme la plus avantageuse, 
et il m’a fait remarquer une chose dont j'ai sou- 

vent reconnu la justesse dans les jeunes pinieres 

du Maine et ailleurs, c’est que, sous le rapport 

de Ja transplantation des pins, plus la tige est 

(1) Il doit 'y avoir eu ici faute d’impression ou de copie, et 

Vauteur a certainement voulu dire le contraire de ce qu’énonce 

le texte, c’est A dire que l’Age de transplantation du pin ma— 

ritime ne doit pas excéder trois ans. Cette version peut seule 

s'accorder avee ce qui précéde, en méme temps qu'elle est 

eonforme aux données de l’expérience. v". 
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basse, plus elle est nourrie, plus elle forme le 

clocher ou le pain de sucre; en un mot, plus la 
forme conique est prononcée, plus les pins ont 
de vigueur et d’avantages pour la transplantation. 

Celle-ci a un effet qu'tl importe, ce me sembie , 
qu’on sache , c'est linfluence qu'elle exerce sur 
les dimensions des pins. Ceux transplantes sont 
plus eros et plus rameux, au lieu que ceux des 

semis faits ademeure sont plus élancés et prennent 
plus de hauteur. 

’ 

De la transplantation usitée en Champagne. 

Le sol tout particulier de la Champagne dite 

pouilleuse ne permet pas d’y créer des bois et fo- 

réts de pins par la voie si simple, si ¢conomique, 
si expéditive du semis a demeure. I! faut, comme 

je Pai déja observé, pages 124 et 125, recou- 

rir a la voie lente et dispendieuse de la trans- 

plantation. 

Mais l’étendue de ce sol a garnir de pins est 

si considérable, qu’on ne pourrait avancer que 

bien lentement si on plantait de maniére a meu- 

bler suffisamment toute la superficie ou on opere. 

On a donc adopteé dans ce pays-la un mode parti- 

culier, qui consiste a planter seulement des porte- 

eraines, pour arriver, a Vaide du temps, a garnir 

sufisamment le terrain. 

C’est exclusivement le pin sylvestre d’Ecosse 

qu'on y cultive, parce que la terre y boursouflant 
et y déchaussant beaucoup par l’effet des gelees, ia 

culture du pin maritime y est impraticable. Cest par 

Q. 
a 
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exception que M. le vicomte Ruinart de Brimont 

en possede quiont été plantés par Monsieur son 

pere (1). 
Je dois a feu M. Allaire de m’avoir accordé, en 

février 1815, des renseignemens tres circonstanciés 

a cet égard. M. de Loisson de Guinaumont, M. le 

vicomte Ruinart de Brimont et M. Leblanc Du- 

plessis ont eu la bonté d’y en ajouter beaucoup 
d’autres en 1826. 

{l résulte de ce que je tiens plus particuliere- 

ment de leur obligeance que cette culture est tres 
moderne en Champagne, puisqu’elle ne parait y 
avoir commencé que de 1750 21760(2), aulieu que 
dans le Maine la culture des pins y est séculaire. 

Il parait aussi que c’est aux environs de Chalons 
quelle a pris naissance; d’abord a Cernou, chez 

M. de Pinteville-Cernon, et bientot apres a Che- 
niers, puis a Pocancy, chez M. Allaire. Parmi lesau- 
tres créateurs de bois et forets de pins en Champa- 

ene on distingue M. Lemoine de Villarcy, M. de 

Loisson de Guinaumont, M. le vicomte Ruinart de 

Brimont, M. Leblanc Duplessis, M. Moette, etc. 

Le sol de cette partie de la Champagne est gé- 
néralement une craie blanche, qui n’est délitée 

(1) Tl résulte des explications que m’a données M. de Bri- 

mont, que ses pins maritimes ne se trouvent pas sur le so] 

craieux , mais sur un monticule de terrain siliceux. q. 

(2) Suivant ce qui est rapporté page 192 et suivantes du 

tome LII dela premiére série des Annales de V agriculture fran- 

caise, comme attesté par M. de Villarcy, ce serait plus tot que 

celte époque, puisqu’en 1812 il parlait d’enyiron un siécle. *D. 



( 133 ) 

qu’a lépaisseur d’un pied, et souvent a moins. 

Dessous cette premiere couche la craie est encore 

perméable aux racines des pins a |’épaisseur d’en- 
viron deux pieds, apres quoi la crate est assez 

dure pour servir de pierre a batir. 
Il est, ce sol, d’une nudité presque absolue, et 

a peu pres dépourvu de toute espece de végéta- 
tion; d’un autre cdté, la craie des couches infé- 

rieures a une telle force attractive d’humidité, 

qu’apres quelques heures de cessation d’une pluie 

méme continuelle , la couche supérieure devient 

aussi seche et aussi aride que lors du hale et de la 

sécheresse de longue durée. Cette double circons- 

tance de nudité du sol et de sa privation d’humi- 

dité explique principalement pourquoi il est 1m- 

possible de réussir a y faire prospérer de prime 

abord des semis industriels. 

Mais il arrive a la plantation des pins en porte- 
graines de produire un effet tres remarquable, 
cest de faire naitre une végétation particuliere- 

ment protectrice du semis naturel de ces arbres; 
elle parait leur étre particuliere et éire Ja seule 

qu ils produisent et qu ils souffrent dans leurs in- 
termédiaires lorsqu’ils ne sont pas trop pressés ; 

car il est d’expérience qu’ils étouffent en général 
toute vegetation. 

~ Celle que je signale comme un bienfait de la na- 
ture consiste en une mousse qui, couvrant le sol, 

fait cesser sa nudité; et comme, d’un autre cote, 

la propriété de la mousse est tout 4 la fois d’as- 
pirer Phumidité et de la conserver , il en ré- 
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sulte, d'une part, que lhumidité du sol n'est 
plus entierement soutirée par la craie des cou- 
ches inférieures, et que, d’autre part, a l’époque 
ou les pins plantés en porte-graines produisent 
des graines fertiles, celles-ci végétent fort bien 
dans la mousse qui couvre la terre, parce quelle 

garantit les jeunes semis des gelées, des grandes 
chaleurs, du hale, des sécheresses et méme du 

bec des oiseaux , qui font assez souvent du dégat 

daus les semis. 

Ainsi, en Champagne, on ne plante pas les pius 
dé maniere & en couvrir toute la superficie du 
terrain, on ne les plante que pour procurer, a 
aide des années, le garnissement de cette super- 

ficie, en sorte qu’on n’opére pas la création de 

prime-abord; on ne fait que la préparer et on ne 

Yobtient qu’a quinze, vingt et méme vingt-cing 
ans de la; ce quirend bien méritoires les travaux 

de pure préparation auxquels on s’adonne, puis- 
que la jouissance est beaucoup plus eloignée que 
dans la création par la voie du semis industriel et 
a demeure. 

Dans cette culture préparatoire, on espace les 

sujets, tantot a douze pieds en tous sens, C est le 

procédé de M. de Loisson de Guinaumont, tantot 
a quiuze pieds, c’est le procédé de M. Leblanc Du- 
plessis(1),de maniere qu ilsuflit de six cent soixante 

(1) M. le vicomte Ruinart de Brimont n’espace’ ses ‘pins 

qu’a dix pieds en tous sens, ce qui en exige environ un mille 

par hectare. 7a). 
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ou de quatre cent trente sujets par hectare ; mats 
leur vegetation est d’autant plus lente et d’autant 

moins belle, que le sol est plus aride. Il n’en est 

pas de meme des sujets qui resultent du semis 
naturel; ils sont incomparablement plus beaux 
et mieux venans que ceux qui leur ont donné 

naissance; Ce qui s’explique par ces différentes con- 

siderations des avantages du semis sur la planta- 

tion, de l’acclimatation des graines qui se sont 

formées sur le heu méme, de l’amélioration du 

sol produite par les abris des porte-graines , par 

leurs debris, par l’humidité que la mousse con- 
serve au sol, et par le déetritus de cette mousse. 

ll est, au surplus, résulté des bons et honorables 

exemples donnés depuis soixante a quatre-vingis 

ans des effets propres a réjouir tous les amis du 

pays et du bonheur de l’humanité : car mainte- 

nant I élan est tellement donné aux plantations de 

pins en Champagne, qu'il est apparent qu’ayant 
un demi-siecle tout le sol de sa partie aride’ en 

sera couvert; que l’aspect du pays sera totalement 

change, qu'il sera prodigieusement améchioré dans 

la qualité de ce sol, dans son climat et'dans la 

condition de ses habitans. Alors la dénomination 

repoussante, donnée jusqu’a present a cette par- 

tie de la Champagne, cessera nécessairement , et 

on pourra lui en douner une satisfatsante en choi- 

sissant parmi celles de: La Champagne ameliorée;, 

restaurée, fertilisée, boisée, ete., ou de La Cham- 

pagne résineuse , balsamwque , etc. 
Cet heureux gout des plantations de pins sur un 
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sol a peu pres impropre a toute autre culture est 
tel, qu’a présent les petits propriétaires, qui, 
dans les contrées ot opére M. de Loisson de Gui- 
naumont, s’estimaient heureux de vendre cing a 

six francs l’arpent leurs mauvaises terres, en refu- 

sent trente francs et davantage, et qu’ils préferent 

géneralement imiter eux-mémes les bienfaisans 

exemples qui les frappent, en plantant des pins, 
préferablement a aliéner. 

J’ajouterai ici que la saison de transplanter les 

pins en Champagne n’est pas circonscrite aux courts 
intervalles que j’ai indiqués au paragraphe précé- 
dent. Ne pouvant arriver a la création que par le 

moyen d’une plantation préalable , sans pouvoir 
s'aider de prime abord du semis industriel, et 

obligé de planter une grande quantité de sujets 
pour garnir en simples porte-graines un bon nom- 
bre d’arpens chaque année, il a fallu essayer d’a- 

grandir le cercle, et on réussit assez souvent pour 
avoir sujet de s’applaudir de cet agrandissement. 

On opere donc de novembre a avril; mais il est 

de rigueur de lever les sujets en mottes , tandis 

que chez. moi je réussis méme en levant les racines 

anu et en les éboutant, parce que je me circons- 

cris dans le moment de l’entrée en seve du prin- 

temps et de celle de ’automne. D’un autre cote, 

les sujets transplantés en Champagne, avec la pre- 
caution de leur levée en motte au moment de leur 

entrée en seve, ont un avantage immense sur ceux 

transplantés antérieurement. Ceux-ci boudent, et 
leur vegetation est pour ainsi dire nulle durant 
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a . . . , ‘ 

‘cing ou six ans, au lieu que les autres végetent 

des la premiére année a peu pres aussi bien que 
sls étaient restés en place; ce qui confirme, ce 
me semble, que la meilleure saison de planter les 
essences résineuses est l’époque de leur entrée en 

seve. 

Greffe des Pins. 

Cette greffe est tres moderne, je ne la propose 
pas plus que la transplantation comme moyen de 
culture en grand, mais je l’indique comme moyen 

de transformer en sujets d’especes précieuses des 

sujets d’especes inférieures, avec l’avantage re- 

marquable d’une végétation beaucoup plus vigou- 

reuse que dans les sujets non greffés. 

Le grand nombre de sujets que M. de Larminat 
a fait greffer par milliers dans Ja forét de Fon- 

tainebleau, dont il est le conservateur, principa- 

lement en laricios de Corse sur des pins sylvestres 

d’Ecosse, fournit la preuve qu’on peut greffer, 

chaque année, un et méme plusieurs milliers de 

sujets, quoiqu’on ait & peine quinze jours pour 
le faire avec succes. 

Le procédé de la greffe ne consiste pas a créer 
des sujets comme il arrive par l’effet des semis a 

demeure, ni aen établir comme dans la transplan- 

tation des sujets d’un semis; mais ce procédé con- 

siste a substituer, comme je viens de le dire, des 

sujets plus précieux a ceux qui le sont moins, et a 
procurer une vegetation plus avantageuse. 

Ainsi, quand on yeut employer cette voie de la 
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greffe, 1: faut prealablement avoir des sujets en 
place, et les avoir plutdét de semis a demeure que 
de transplantation. 

Cette greffe est due a feu M. le baron de Tscht- 

dy, que la science a perdu a la finde Pannée 1823; 

il lui a donné la déuomination de greffe par im- 

mersion, et aussi celle de greffe en herbe. Il Va 

beaucoup pratiquée dans son domaine de Colom- 

bey, pres Metz. 

C'est en allant dans sa famille au commence- 

ment de 1822, que M. de Larminat a fait con- 

naissance avec cet ingénieux procédé, qu'il s'est 

empressé de mettre en pratique des le printemps 

de la méme année. 

Voici ce que M. de Larminat m’en a appris; ce 

que jal vu en sa compagnie a Fontainebleau; ce 

que j’al vu pratiquer, au mois de mai 1823, par 

les ordres de feu M. d’Andre, intendant des do- 

maives et bois du Roi, au bois de Boulogne, et a 

la méme époque, chez M. de Chalandray, a Baze- 
moni. 

1°. Cette greffe se fait sur les arbres résineux 

d’espéces analogues entre eux : ainsi tous les 

pins a deux feuilles se greffent les uns sur les au- 
tres; mais le laricio de Corse boude sur le pin 

maritime, tandis qu'il est tout particulierement 

vigoureux sur le pin sylvestre d’ Ecosse. 
Le pin-pignou se greffe avec un succes parfait 

sur le pin maritime. 

Les pus a trois feuilles se grefient les uns sur 

les autres. 
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De méme, les pins a cing feuilles. M. de Larmi- 

nat a remarqué que le pin cembro faisait mer- 

veille sur le pin du lord*(1). 

Les sapinettes se greffent surles épiceas,, les gi- 

léads sur le sapin argenié. 

Tous les coniferes, toutes les fleurs, la vigne, 

tous les arbres et arbustes se greffaient de cette 

maniére 4 Colombey avec une facilité ¢tonnante. 

2°. La greffe se fait en fente, et celle-ci doit €tre 

plus approfondie d’environ deux) lignes, que la 

ereffe a y insérer. 

3°. Elle s’opere en seve, sur la fleche poussante 

des pins et autres arbres résineux, lorsque cette 

pousse a atteint une longueur de huit a douze 

pouces. 
On n’a guére que quinze jours pour leffectuer. 

Souvent c’est moins, et cela arrive lorsque la ve- 

eétation a une grande activité, parce que la pousse 

cesse plus tot d’étre herbacée. C’est donc toujours 

“ 

(1) M. de Larminat m’a appris avoir essayé avec succes la 

ereffe du pin de Weymouth sur le pin sylvestre d’ Ecosse. 

Tl m’a aussi fait remarquer un point important, c’est qu’un 

des bons effets de la greffe était la facilité d’établir des porte— 

graines d’espéces supérieures dans des pinicres d’espéces infe- 

rieures, et de préparer ainsi la reproduction des premiéres 

naturellement et a aide du temps. 

Je tire de cette observation la conséquence, qu’on, pourrait 

Vutiliser dans les eréations qu’on ferait en pins sylvestres, ct 

surtout qu’on pourrait, par ce moyen, se procurer, & l’aide 

du temps, des piniéres de laricios dans celles qu’on erée en 

Champagne, en v greffant des laricios sur une partie des pins 

sylvestres dont elles se composent. TD. 
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en mai qu’on peut greffer dans le climat de Paris, 

tantOt au commencement, tantot au milieu, et 
d’autres fois a la fin de ce mois, selon la hativeté 

ou le'retard de la végetation. 
4°. Greffant toujours sur la fleche des arbres ré- 

sineux, on supprime presqu’a ras le vieux bois 
Jatéral a cette fleche lorsqu’il s’en trouve, comme 

cela arrive quelquefois, parce qu'il absorberait 
la seve, qu'il faut s’attacher a diriger exclusive- 

ment sur la fleche. C’est dans le méme objet qu'il 

faut casser a la main, et a environ moitié de leur 

longueur, les jeunes pousses latérales:a la fleche. 

5°. Pour operer la greffe, on casse a la main la 
fleche a greffer, pour la réduire a une longueur de 
quatre, cing ou six pouces, et elle doit casser net 

comme du verre. On asoin d’enlever les écailles 

ou jeunes aiguilles qui entourent cette portion de 
la fleche cassée, moins environ un pouce du faite, 

parce qu'il faut conserver le sommet pour aspirer 

la seve. 

6°. On se procure des greffes de laricios ou des 

autres especes qu’on veut greffer, en prenant 
Vextrémité des rameaux latéraux des sujets qu'on 

veut employer. On se les procure le jour ou la 

veille du jour ot ou opere, et on a soin de les te- 

nir soita l’ombre, soit dans l’eau garnie d’herbes. 

Cette précaution d’eau garnie d’herbes est néces- 

saire pour la conservation des greffes du jour au 

lendemain. 

On réduit les greffes a deux pouces au plus de 

Jongueur. 
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Pour les mieux amincir afin de les introduire 

plus parfaitement dans la fente, on les dépouille 

de leurs écailles ou jeunes aiguilles, moins le som- 

met, qui doit dépasser la fente, parce que ce som- 

met doit en rester garni. L’amincissement du bout 

inférieur ne doit pas étre absolu, mais légere- 
ment obtus. 

7°. On a soin que la greffe soit un peu moins 
large que la fente, pour que celie-ci recouvre et 

enyeloppe la greffe sur les cétés par leffet de la li- 
gature dont je vais parler, afin qu’il n’y reste pas 

de vide. 

8°. On fait done ensuite une ligature avec 

du cordonnet en laine dans toute la longueur 

de la greffe, moins le faite de celle-ci et de la 

fente. 

Puis on l’entoure d’un cornet de papier, qu’on 

assujettit avec un peu du méme cordonnet. 

9°. Dix a quinze jours apres la greffe, on dte le 

cornet; environ quinze jours plus tard, on ote la 

ligature qui assujettissait la greffe; et, six semaines 

ou deux mois apres, on pare cette greffe en sup- 

primant proprement l’extrémite de l’entaille con- 

servée pour tire-seve, ainsi que les bourgeons qui 

surviendraient en dessous ou autour, afin de con- 

server ala greffe toute la seve de la fleche des 

sujets greffes. 

10°. Un bon ouvrier peut greffer deux cents a 
deux cent cinquante sujets par jour; mais, pour 

cela, il faut qu’il soit aidé par un homme en état 

de préparer les greffes , de maniere qu’il n’ait qu’a 
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casser la fleche, faire la fente, Vinsertion, la liga- 

ture, et placer l’enveloppe de papier. 
11°. La pousse de la greffe est pour ainsi dire 

nulle la premiere année, elle se borne presqu’a sa 

reprise; mais 4 la seconde année, elle est considé- 

rable, c’est 4 dire d’un pied au moins, et le plus 
souvent de deux a trois pieds. Les pousses ulté- 
rieures sont véritablement admirables par leur 

longueur, leur grosseur et leur grande force. 

12°. Enfin, c’est sur des sujets de quatre, cing 
ou six ans de semis, qu il m’a paru convenable de 
faire la greffe, selon leur force et leur hauteur. 

Celle-ci doit étre d’environ quatre pieds pour la 
facilité et la commoditeé du travail. 

— ee 0 aa 
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CHAPITRE VIL, 

QUI A POUR OBJET LES ECLAIRCISSEMENS GRADUELS ET 

SUCCESSIFS A FAIRE DANS LES BOIS ET FORETS DE PINs, 

ET OU J EXAMINE L ESPACEMENT DEFINITIF DES ARBRES 

ENTRE EUX (1). 

Le procédé de l’eclaircissement graduei et suc- 

cessif des jeunes bois de pins est mis en pratique 

dans Je Maine, ou, depuis des siecles, on les cul- 
tive, du moins pints les especes maritime et ih 

vestre d Ecosse. 

Il est d’ailleurs si uniformement recommande 

par tous les auteurs non seulement a legard des 

pins, mais aussi pour tous les autres arbres rési- 
neux, ainsi que pour les essences feuillues, qu'il 
n’y a qu'une opinion sur ce point de culture. 

Toutefois, M. Dralet, qui, notamment page 107 

de son Traité de laménagement des bois et foréts , 

conseille l’éclaircissement des bois en général, met 

pour condition a son opinion que le travail sera 

fait avec une surveillance toute particuliere, et 

rappelle , a cette occasion, ces expressions des 

OEuvres expéerimentales de M. de Buffon : « Ce 

qui peut dégouter de cette pratique utile, c est 

(1) Voir, au chapitre VIII, ce que je rapporterai des désa- 

vantages énormes qu’éprouve le proprictaire qui s’abstient 

d’ éelaircir et de faire élaguer ses bois de pins, D. 
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» quwil faudrait, pour ainsi dire, la faire par ses 
» mains. » 

De son coté, M. de Perthuis fils, qui, aux arti- 
cles Aménagement et Bois, a si savamment traité 

la matiére de l’aménagement, de |’exploitation et 
de l’admiuistration des bois, observe qu’il faut 

bien faire attention, et distinguer entre la meil- 

leure chose théorique et la meilleure chose pra- 
tique; que, suivant cette distinction , on ne peut 

pas, dans la pratique, admettre le procédé de l’é- 
claircissement dans les bois de Etat ni dans ceux 

des grands propriétaires, si utile et si nécessaire 
qu il soit, sans s’exposer a la ruine de ces bois, a 
cause du discernement, des soins et de la surveil- 

lance qu’exigent les éclaircies. 

Mais j’ose révoquer en doute cette conclusion; 

jose moins craindre que M. de Perthuis les abus 

des travaux laissés aux soins des administrateurs. 

J’ose également donner plus d’essor a cette vieille 

maxime : « Que tant vaut homme, tant vaut la 
» terre. » Je m’autorise pour cela de ce qu'il rap- 

porte lui-méme en l’ouvrage de M. son pere, 

page 106, en parlant des chablis de la forét de 

Villers-Cotterets, et citant un exemple frappant 

des avantages qu’on retire a employer des hom- 

mes qui joignent la probité aux connaissances, au 

gout, a Vinstruction et a laptitude pour leurs 
occupations. 

Je m’autorise encore de ce que rapporte dans 
le méme sens M. Bosc, a la page 297 du tome I". 
de la seconde édition da Nouveau Cours dagri- 
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culture, en parlant des procédés employés dans 
la méme forét de Villers-Cotterets par M. de Vio- 

laine, dont le mérite a été assez apprécié pour 
avoir été appelé aux fonctions de conservateur de 
tous les bois et foréts de S. A. R. le duc d’Orléans. 

Enfin, } emprunterai les expressions de M. Bo- 
nard, en son savant Mémoire contenant la propo- 
sition de doter la marine et l’artillerie des bois 

qui leur sont nécessaires; je dirai donc avec 

M. Bonard, qui discutait les modes d’aménage- 

ment et d’exploitation, et qui, au sujet de la supé- 

riorite qu'il reconnaissait ala méthode allemande, 

observait « Qwil n’y a rien dans les travaux qu’elle 

» exige, qui excede les forces journaliéres d’une 
» administration intelligente ; rien qui doive abais- 

» ser le Gouvernement a cetie pénible extrémité 
» de connaitre le mieux, de le voir chez ses voi- 

» sins, etde se déclarer, au milieu de ces lumieres, 
» Impuissant pour l’adopter. » 

Aussi je ne suis partisan de léclaircissement 
des jeunes bois de pins, qu’autant qu’on apporte 
dans son iravail du discernement, des soins, de 

lattention et de la surveillance. Leur nécessité 

prouverait, au besoin, que, dans cette branche 

de travaux , application du principe de leur divi- 

sion serait, comme dans un si grand nombre d’au- 
tres cas, une source d’avantages. 

Dans mes premiers semis de pins maritimes du 

printemps 1811, que je destine plus particuliére- 
ment a étre le pivot de mes remarques et de mes 

experiences, jai deja fait quatre éclaircissemens 

10 
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pour espacer graduellement les sujets a un pied 
les uns des autres, puis de deux a trois pieds, en- 

suite a quatre pieds, et lors du quatrieme éclair- 
cissement, c’a été a environ cing pieds d’écarte- 
ment entre eux. 

Le premier de ces éclaircissemens m’a rendu 
sensible et frappante l’assertion de M. Varennes 
de Fenille, de M. Lintz, etc., sur effet pour 

ainsi dire magique que ce travail produit sur le 
grossissement des brins conserves; car ils parais- 
salient a loeil, et ils avaient effectivement, des 
l'année suivante, prodigieusement gagné en force 

et en grosseur. 

J’examine maintenant et successivement , 

ae” / quel dge convient-il de commencer a eéclaircir 

les semis de Pins ? 

Cette époque est nécessairement differente selon 
les especes. Le pin maritime, par exemple, crois- 
sant plus vite dans les premieres années, et ayant 

une durée de vie végétative moins prolongée que 

les autres, il doit étre, plus tot que ceux-ci, suscep- 
tible de Putilité du travail de l’eclaircissement. 

On sent bien que pour l’une ni pour l’autre des 
especes de pins, il n’y a pas d’age absolu, parce 
que la force de la végétation ou au contraire sa 

faiblesse, état serré du semis ou au contraire 

son état écarté, influent nécessairement sur |’é- 

poque ow il convient d’éclaircir pour la premiere 
fois, de maniere qwil doit y avoir sur cela une 

variation de quelques années. 
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Mais pour donner une idée de ce qu’on peut 

faire 4 cet égard, j’observerai que, dans le Maine 
et quant 4 l’espéce maritime, on fait le premier 
éclaircissement au plus t0t a cing ans, et le plus 
souvent a six, sept ou huit ans de semis. 

Dans les landes de Bordeaux, on commence 

a éclaircir les semis de pins a cing, six ou huit 
ans, au témoignage de M. Bosc, articles Bruyere 

et Pin. 

A mon égard, c’est dans la septieme année de 

mon premier semis de pin maritime que j’al fait 
exécuter un premier éclaircissement, pour espacer 

les sujets & environ un pied les uns des autres; 
mais ils ont tellement profité a la suite de ce pre- 
mier travail, gu’il m’a fallu le répéter des l’année 
suivante, pour espacer les sujets de deux a trois 

pieds entre eux (1). 

(1) Je rappellerai ici l’opinion que j’ai émise dans une note 

précédente , que lorsqu’un semis est fort épais, il vaudrait 

mieux l’éclaircir 4 trois ans qu’a cing ou six. On objectera 

peut-étre que c’est une dépense sans compensation, tandis 

qu’en attendant deux ou trois ans de plus on aurait de l’échalas 

ou de la bourrée. J’en conviens; mais si cette dépense est né- 

cessaire pour la prospérité 4 venir des arbres, n’est-il pas plus 

profitable de la faire que de s’en abstenir? On ne doit pas 

perdre de vue qu’une piniére est destinée a devenir futaie ; 

que pour qu’elle ait un jour de la valeur comme telle, il faut 

qu’elle soit composée d’arbres vigoureux, et que des plants 

que l’on a laissés s’étioler et s’affamer entre eux pendant leurs 

cing ou six premiéres années, sont trés mal préparés a remplir 

celte destination. 

10. 
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2. A quelle époque de Vannée doit-on faire le 

travail de Tl éclaircissement ? 

Ainsi que j’aurai occasion de le remarquer au 

chapitre X et dele dire d’une maniere circons- 

tanciée en parlant de l’époque de l’exploitation 
des bois de pins, on pense bien que c’est dans la 

saison de la morte-séve que doit se faire le travail 

de léclaircissement des semis. 

Mais pour les pins, la durée de la morte-seve 

est bien moindre que pour les especes feuillues. 
Pour celles-ci, cette durée est de plusieurs mois ; 

mais pour les pins, qui végetent presque toute 

Vannée, la durée de la morte-seve n’est que des 

deux a trois mois d’hiver caractérisés; et si cette 

saison n’est pas rigoureuse, il n’y a pour ainsi 

dire pas de suspension des effets de la seve dans 

les pins. 
Au surplus, il convient de distinguer entre les 

deux a trois premiers éclaircissemens et ceux qui 

suivent. 
Pour ceux-la on peut y procéder toute l'année, 

sauf cependant que, dans les fortes gelées, on ne 

pourrait pas le faire par le moyen de V’arrachis 

des sujets a supprimer, et qu’on s’exposerait a 

endommager ceux 2 conserver, surtout lors du 

premier et du second éclaircissement , qu’on ne 

peut exécuter sans heurter tous les sujets qui sont 

sur pied. Par la méme raison, on doit s’abstenir 

de travailler dans les piniéres lorsque les arbres 

sont couverts de neige, de givre ou de frimas. 
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Effectivement, dans le Maine on procede aux pre- 
miers éclaircissemens plutot dans leété que dans 

tonte autre saison, et en agissant ainsi moi-méme 

a exemple de mes maitres de ce pays, je me suis 
convaincu quil n’y avait aucun inconvenient pour 

la qualité de la marchandise, et qu'il y avait une 

erande facilité dans l’exécution de ce travail, qui 

est pénible au point de devenir inexécutable pour 

les ouvriers dans la saison humide, et surtout des 

pluies. 

Mais pour le quatrieme et autres éclaircisse- 

mens, il convient de n’y procéder que durant la 

morte-seve, en croissant de lune, et, sil est 

possible, par un vent d’amont, parce qu’alors 
les brins sur lesquels porte I’éclaircissement ont 
assez de force et de grosseur pour faire du co- 

tret, durondin, des échalas, du chevron, et pour 

avoir d’autres emplois qui exigent qu’on s’attache 
4 conserver au bois toutes les qualités nécessaires 

a Vutilité de ces emplois. J’ai expérimenté qu’a- 
lors les sujets sont assez espacés et assez élevés 

pour que les ouvriers puissent trayailler dans les 
pinieres sans plus de difficultés que dans les futaies 

de bois feuillus et que dans les bois taillis qu’on 

coupe a blanc-étoc, a la différence des premiers 
éclaircissemens , ou les pins présentent un fourre 

impéneétrable ou par trop pénible dans les temps 

humides et pluvieux. 
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3°. Comment procéde-t-on a Céclaircissement ? Je 
veux dire: Arrache-t-on ou bien coupe-t-on les 
sujets quon supprime? 

Il faut distinguer le premier éclaircissement 
avec les subséquens. Dans le premier, les sujets 
n’ayant guere que la grosseur du doigt, il est 

aussi, et méme il est peut-étre plus expéditif de 
les arracher a bras d’homme, plutot que de les 
couper au pied avec un instrument tranchant. 

Et dailleurs, en les arrachant on obtient deux 
avantages : 1°. celui d’une plus grande et d’une 
meilleure qualité de matiere résultante des raci- 

nes; 2°. l’avantage d’opérer un remuage de terre 

tres favorable a l’accroissement des sujets restans. 

Peut-étre en résulte-t-il un troisieme avantage , 

en ce que, suivant M. Yvart, M. Feéburier, et au- 

tres écrivains sur la science agricole, les racines 

d’arbres de méme espece qui meurent en terre 
sont nuisibles aux arbres conserves. Aussi M. Bose 

conseille-t-il le travail de l’éclaircie par le moyen 

de l’arrachis. 

Mais lors du second et du troisieme éclaircis- 

sement, les sujets sont devenus trop forts pour 

étre arrachés a bras d’homme, meme par deux et 

trois ouvriers ; du moins le travail en serait trop 
long et trop pénible, et d’un autre coté les sujets 

sont encore trop rapprochés les uns des autres 

pour qu’on puisse faire l’arrachis avec la pioche. 
D’ailleurs , Vexiguité des sujets qu’on supprime 

rendraitle travail plus dispendieux que fructueux ; 
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il faut donc alors couper les sujets au pied avec 
un instrument tranchant. J’ajoute qu'il faut exiger 
des ouvriers de faire cette coupe exactement rez 
terre, moins encore pour éviter la perte de la 
matiere, que pour ne pas laisser en terre des étocs 

nuisibles et méme dangereux pour circuler dans 
les pinieres. 

J'ai trouvé, dans ma culture, que lors des qua- 
trieme et cinquieme éclaircissemens, il conve- 

nait d’adopter préférablement le moyen de la 

coupe entre deux terres. J’ai été étonné agréable- 

ment que, dans mon terrain, excessivement cail- 

louteux , mes ouvriers alent pu, avec mes houes 

4 taillant d’un cOté et & deux ou trois dents de 

Yautre, méme quelquefois avec un simple hoyau, 

dégager promptement le pied des sujets de douze 

et quinze ans d’age, etles couper souvent du pre- 
mier coup de tranchant, a environ six pouces au 
dessous du sol, ce quils n’ont jamais pu faire a 

légard des ormes, érables, peupliers et autres 

especes feuillues qu'il m’est arrivé de leur faire 
arracher de la meme facen, sous mes yeux. 

Aussi, dans le Maine, le travail d’éclaircisse- 

ment change-t-il lorsque le semis prend l’age de 

douze ou quinze ans et davantage, dans l’espece 
maritime. Alors on arrache les sujets assez pro- 

fondément en terre pour n’y laisser aucune de 

leurs racines , en s’attachant toutefois a ne pas 
endommager celles des sujets conserves; et outre 
Vayantage d’avoir en matiere une valeur qui sur- 

passe la dépense, on y trouve celui d’un remuage 
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de terre reconnu étre particuliérement favorable 
a Dactivité de la vegetation des sujets conservés, 
parce que leurs raciness’étendent rapier dans 
la terre remuée. 

Cette partie des nombreuses remarques que 
J al pu faire sur place dans les piniéres du Maine 
me porte a croire que je ferai bien d’employer le 
méme procédé d’extraction entiére de mes pins 
a supprimer lors des sixieme, septiéme et autres 
éclaircissemens que j’aurai a faire executer dans 
mes semis. 

i. A quel intervaile du premier éclaircissement 

le répete-t-on, et combien de fois ? 

En principe, les éclaireissemens ne doivent pas 

étre trop subits: il importe de les petduee avec 
discernement. 

D’un autre cote, il faut observer avec M. Bosc, 

M. Hartig et M. de Burgsdorf que les semis de 

pins épais filent droit et vite; qu'il faut que leurs 

jeunes plants soient serrés pour quils croissent 
en hauteur; que s’ils sont trop espacés, ils ne for- 

ment pas une tige droite, comme ils s’affament | 
s'ils sont trop rapprochés : d’ow l’on doit conclure 
que, dans leur début a la vie, on doit s’attacher 
a tenir les bois des pins tres rapprochés les uns 

des ‘autres sans = Rel donner dans l’exces. 

is Dans ma culture, j’ai observé'qu’il fallait sou- 

v ent repéier V lair cissement des l’année d’apres 

ig) premier, ou, tout au plus tard, la seconde an- 

née, tant Vaccroissement des sujets conserves est 
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considérable a la suite du premier éclaircisse- 

ment. [I] m’a paru qu’ensuite il fallait mettre un’ — 

intervalle de deux, de trois, et meme quelque— 
fois de quatre ans, selon que Vutilité de l’éclair- 

cissement se manifeste; ce qui résulte de ce 

que les sujets deviennent gréles, pour étre trop 

pressés, ou que, sans avoir ce désavantage, leurs, 

branches basses se desséechent et nuisent a l’aere— 

ment, qui leur est utile, en méme temps qu’elles 

communiquent dans cet état un malaise aux ar- 

bres, comme les chairs mortes en donnent aux 

corps animaux. 

5°. Quels sont les degrés despacement a observer 

dans les divers éclaircissemens de Pins ? 

Ainsi que je l’ai dit au numéro précédent, les 
éclaircissemens doivent étre faits avec discrétion 

et discernement. [] faut les faire graduellement, 

Jes répéter plus souvent, et s’abstenir d’en faire 

de subits, qui feraient passer les pins d’un état 

serre immédiatement a un état d’isolement les uns 

des autres. 

Mais il ne faut pas, dans les éclaircissemens , 

s’altacher uniquement et exclusivement a espacer 

les sujets conservés d’une maniére approximati- 

vement uniforme de trois , quatre, cing pieds et 

davantage; il faut aussi et en méme temps s’at- 
tacher a supprimer les sujets faibles, ceux dif- 

formes et défectueux ; s’attacher a conserver ceux | 

qui se montrent vigoureux, et savoir, au besoin, 

séloigner de la regle de Pécartement de quatre 
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pieds plus ou moins qu’on aurait adopteée , pour 
Vavoir moindre lorsque les sujets vigoureux , bons 
& conserver, exigent un moindre espacement. 

Enfin il vaut mieux moins éclaircir que trop; il 

vaut mieux s’écarter en moins que de s’écarter en 

plus de la régle de l’espacement qu’on doit adop- 
ter pour |’éclaircissement auquel on procede. 

‘Du reste, on doit, lors du premier éclaircisse- 

ment, que je suppose fait en temps opportun, 

s’attacher a espacer les sujets conservés a un pied 
les uns des autres. 

Dans le second éclaircissement , qui se fait dés 

Vannée suivante, et probablement au plus tard 

deux ans apres le premier, on doit tendre a 

écarter les sujets de deux a trois pieds les uns des 

autres. 

Lors du troisiéme éclaircissement, on doit s’at- 

tacher a espacer les sujets 4 environ quatre pieds. 

Dans mon quatriéme éclaircissement, je l’ai fait 

exécuter de maniere a ce que les sujets conserves 

se trouvassent écartés les uns des autres d’environ 

cing pieds, et a ce qu’ils, fussent au nombre de 

quinze a vingt par chaque perche locale , qui con- 
tient quatre cent quaraute et un pieds superficiels. 

Je me propose de porter l’espacement a environ 
six pieds lors du cinquieme éclaircissement ; de le 

porter a sept pieds lors du sixieme, et de m/ar- 

réter a I’écartement de huit pieds environ lors de 

mon septieme et dernier éclaircissement, parce 

qu’a compter de cette époque, je conjecture de- 
voir laisser mes pins ainsi espacés jusqu’a leur 
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age de maturité, du moins dans l’espece marti- 
time (1). 

6°. De quels emplois le bois des éclaircissemens 

de Pins est-il susceptible ? 

Les premiers éclaircissemens ne’ donnent que 
de la bourrée; mais les autres donnent en outre 

du rondin, dont on fait du cotret, du bois de 
chauffage ordinaire , des échalas, des perches, du 
chevron pour les batimens de campagne, etc. 

Les bourrées sont tres recherchées par les bou- 
langers et par les chaufourniers. Ceux-ci trouvent 
un ayantage tout particulier a leur emploi, en 
ce que la combustion étant plus prompte et la 
cuisson s’opérant plus vite, ils gagnent quatre a 

cing heures sur ce qu’ils appellent une cuite. Les 

(1) Dans les landes de Bordeaux , M. Seguineau de Lognac, 

qui cultive en vue d’avoir de l’ceuvre a treize ou quatorze ans, 

et qui fait coupe nette au plus tard a trente ans pour faire de la 

carcassonne , m’explique qu’aprés le premier éclaircissement , 

qwil exécute a sept ans du semis, ses sujets sont espacés a 

douze ou quinze pouces; 

Que lors du second éclaircissement, qui, dans son systéme- 

de culture, forme une premiére récolte , il espace ses sujets de 

neuf & douze pieds; qu’A cet écartement entre eux, il s’en 

trouve de quatre cents a quatre cent cinquante par journal ,, 

jusqu’a la coupe definitive, qui a lieu, au plus tard, a trente 

ans ; ce qui donne douze cents au moins, comme quatorze cents 

au plus par hectare. 

M. Seguineau de Lognac m’apprend de plus que, pour les 

pins gemmés, par conséquent pour les pins cultivés en vue de 

la résine , ’espacement est bien plus considérable , puisqu’il est 

de yingt-cing a trente pieds. *D. 
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platriers font d’ailleurs de plus belle marchandise 
avec les bourrées de pins qu’avec celles.des bois 
feuillus. 

Les rondins, dont on fait du cotret, ou qui 

sont encordés, soit a la longueur de |’ordonnance, 

soit 2 toute autre , sont particulierement propres 
et particulierement employés aux feux clos des 
manufactures et des usines, ainsi que des bateaux 

a vapeur. [ls produisent une tres forte chaleur en 

fort peu de temps. 

La promptitude de leur combustibilité les prive 

de Vavantage d’étre employés au feu des chemi- 
nées, du moins avec autant d’économie que les 

bois feuillus. D’ailleurs, a |’égard du pin maritime, 

pour employer son bois au feu dit ouvert, ou feu 

de cheminée, il faudrait le dépouiller de son 

écorce, parce qu’elle pétille excessivement, ce 
qui n’est sans inconvénient que dans les four- 

neaux, ou ceite écorce a toute la qualité com- 
bustible du bois proprement dit. 

J’observerai ici, et j’aural occasion de répéter 

au chapitre suivant, en parlant de l’émondage des 

pins, qu'il est nécessaire d’enlever le bois prove- 

nant des éclaircissemens qu’on exécute dans les 

semis de pins, et qu'il y aurait des inconvéniens 
assez graves a le laisser sur place, sous prétexte 

quwil ferait engrais et qu'il bonifierait le sol. Cest 

M. Hartig qui en fait la remarque , pages 57 et 38 

de son Jnstruction, et M. Lintzl’a dit également 

page 49 & 54, parce que le bois mort dans les pi- 

nieres donne naissance aux escargots et aux insectes 

destructeurs des pins. Aussi recommandent-ils de 
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tenir les pinieres dans une sorte d'état de pro- 

preté, qui a, d’ailleurs, deux autres avantages , 

ceux de donner des produits pour la consomma- 
tion et de donner des moyens de travail. 

/ 

7°. Intervalle a mettre entre Varrachis des bois 

de Pins, et leur faconnage en bourrées , co- 
trets, etc. 

C’est ordinairement en morte-seve qu’on ex- 

ploite les bois feuillus. En raison de cela, il n’y 

a aucune precaution a prendre pour le fagotage 
de leurs branches, parce qu’elles sont a peu pres 
dépourvues de toute seve lorsqu’ou les sépare soit 

des souches des cépées, soit des tiges des arbres. 

Mais lorsqu’on procede a léclaircissement des 

semis de pins, il est rare que ce soit positivement 
en morte-seve, du moins pour eux, parce qu’a 

l'exception d'un hiver bien rigoureux, ils sont en 
seve toute l’année, sauf que c’est a un moindre 

degre de décembre a avril, c’est a dire durant 

deux, trois ou quatre mois. Cette circonstance 

exige quelques précautions pour confectionner en 
bourréees les rameaux resultant des éclaircisse- 

mens. Si on ne les laissait pas ressuer et se faner, 

ils fermenieraient, pourriraient, et ils perdraient 

de leur qualité, de leurs propriétés et de leur valeur. 

D’un autre cdté, il ne faut pas metire non plus 

trop d’intervalle entre l’arrachis ou la coupe des 
brins qu’on supprime et la formation des bour- 

rées, parce qu’en mettant un trop long intervalle, 

les aiguilles, qui, en raison de leur nombre, de 

Jeur longueur et de leur dureté, sont importantes 
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dans la masse du bois, se détacheraient des ra- 
meaux, et qu’alors il y aurait perte de matiére 

combustible , par conséquent perte pour la société 
et perte pour le propriétaire. 

I] faut donc s’empresser d’enlever et de trans- 

porter aux lieux de consommation les bourrées de 
pin, pour prévenir la perte de ces aiguilles , qui 
peuvent se détacher des rameaux sans inconve- 
nient pour le consommateur lorsque cela a lieu 
chez lui, mais qui lui feraient éprouver de la perte 
si c’était ailleurs; car il est reconnu que les ai- 

guilles des pins ont une qualité combustible si 
particulierement forte, qu’elles influent beaucoup 

sur la valeur des bourrées. 

La durée de lintervalle a mettre entre la coupe 

ou l’arrachis des rameaux et leur faconnage en 

bourrées doit varier de huit a quinze jours et 
méme plus, suivant la température et la saison 
de l’année ow l'on fait les éclaircissemens. Ce qu'il 

importe, c’est que, d’une part, les rameaux aient 
ressué et soient fanés, et que, d’autre part, ils 

ne soient pas assez desséchés pour que les ai- 
puilles s’en détachent. 

Pour les brins destinés a faire du cotret, du 

bois de corde-rondin, des échalas, des perches, 

du chevron, etc., il importe de les débiter peu de 
semaines apres la coupe, et d’en faire des piles, 
placées sur un sol sec, ou les brins puissent res- 

suer; car, comme le bois est jeune , qu'il n’était 
pas aéré, mais au contraire étouffé, qu’en un 
mot c’est une sorte de bois encore herbacé, il 

se détériorerait rapidement si on le laissait long- 
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temps sur terre, surtout dans les temps humides, 

outre qu'il y aurait le grave inconvenient de don- 

ner naissance aux insectes. 

8°. Enfin , quel est lespacement definitif a adopter 
dans les bois de Pins ? 

Cet objet est d’une tres haute importance; j’au- 
rai occasion d’en parler au chapitre XIV. Ici, j’ob- 
serverai qu'il y a, sous ce rapport, une difference 
notable entre les bois feuillus et les bois résineux, 

parce que ceux-la exigent beaucoup plus d’étendue 
superficielle de terrain pour végéter avec tous 
les ayantages dont ils sont susceptibles, que n’en 
exigent les espéces résineuses. 

Ce qui peut leur étre commun, c’est lorsqu’ils 
sont dans l’enfance et dans |’état adolescent. Alors 
il est avantageux aux uns et aux autres de se 
trouver d’abord dans un état serré, pour mieux 

filer, puis de les éclaircir graduellement pour les 

aérer, leur procurer ce la lumiere, et leur donner 
l’espacement nécessaire a leur nourriture, qui, 
d’une part, est terrestre, et qui, d’autre part, est 

aérienne. 
Mais les bois feuillus, qui, toutes choses égales, 

sont plus lents a croitre que les arbres résineux, 
sans avoir des dimensions plus fortes en grosseur, 

en ayant méme de moindres en hauteur, exigent 

cependant en deéfinitif un espacement beaucoup 
plus considérable que les bois résineux, tellement 
que la différence est comme un a onze entre les 
pins maritimes et les chénes. Pour ceux - ci, 

M. Varennes de Fenille, page 75 de la premiere 
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partie de ses OF uvres, et M. de Perthuis, pere, 
pages 191 et 201, fixent l’espacement a vingt-six 
pieds, depuis |’age de cent vingt ans jusqu’a deux 

cent vingt-cing, de maniere que, durant plus 

d’un siécle, il ne s’y en trouyerait que soixante- 

dix par arpent d’ordonnance, et chaque sujet exi- 
gerait durant ce long espace de temps une éten- 
due superficielle de presque sept cents pieds; tan- 

dis qu’a Pespacement de huit pieds entre eux, les 
pins n’exigent qu'une étendue superficielle de 

soixante-quatre pieds (1). 
Cette difference, qui est énorme dans I’ écarte- 

ment des arbres, selon qu'ils appartiennent a la 

classe des feuillus ou qwils sont dans la classe des 
résineux, quoiqu’a dimensions égales, s’explique 
par les principes de la végétation. 1°. Il y a des 
arbres qui vivent davantage par leurs tiges et par 
leurs feuilles; les uns végétent plus par la nourri- 

ture terrestre et d’autres tirent plus de végétation 

de la nourriture aérienne; 2°. plus les arbres sont 

jeunes, plus ils sont poreux, et plus ils sont sus- 
ceptibles de vivre par leurs tiges et par leurs feuil- 
les; 3°. lesarbres résineux doivent étre plus par- 

ticulierement dans ce cas-la, puisqu ils conservent 

(1) M. Bérard ainé, du Mans, qui posséde de trés beaux bois 

de pin maritime, dont la culture a été pour lui un sujet cons— 

tant d’observations et d’expériences, accorde a chaque arbre 

une étendue en superficie de cent cinquante a cent soixante 

pieds, et pense qu'il y a du désavantage a leur en donner 

moins. A ce taux , hectare ne porte chez lui que six cents ar- 

bres environ, au lieu de quinze A seize cents que l’on en laisse 

communément ailleurs. Vi 

y 
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toute l'année leurs feuilles; M. Bosc le dit méme 

positivement a l’article Pin, page 81 du tomie X; 

et l’espece maritime est plus encore que les autres 
_ pins susceptible de vivre davantage par sa tige et 
par ses rameaux, en ce que son bois est plus po- 

reux; 4°. lalumiere, encore plus que lair et la 
chaleur, qui cependant l’accompagnent toujours, 

mais qui n’en sont pas également toujours accom- 

pagnés, exerce au premier degré une influence 

tres active sur la vegetation. Or, les aiguilles, qui, 

dans les arbres résineux, tiennent lieu de feuilles, 
ne présentent pas, surtout dans les pins, de sur- 

face. Elles laissent passer la lumiere, et par suite 
Yair et la chaleur dans toutes les parties des arbres 

dont elles dépendent, comme entre ceux-ci lors- 

quils sonten massifs; au lieu que dans les bois 

feuillus, les feuilles, qui accompagnent leur vé- 
gétation, offrent par leur masse une si grande 

_ surface, que les sujets ont besoin d’étre en quel- 
que sorte isolés les uns des autres pour pouvoir 

tre atteints par Ja lumiere sur leurs cétés, et elle 
ne les atteint toujours qu'imparfaitement, parce 
que la voute des feuilles qu'ils offrent intercepte 
le passage de la lumiere par le haut et s’oppose a 
ja plénitude des bons effets de celle-ci. En inter- 
ceptant ainsi le passage de Jalumiére, les feuilles, 

lorsque les arbres sont rapproches, interceptent 

également le passage de lair, et elles repoussent 
ja chalear en |’empéchant de pénétrer sur les ra- 
meaux, sur les tiges des arbres et sur la terre qui 
les nourrit. 

It 
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Je n’ai bien senti.et jene me suis bien explique 

cette'grave et importante distinction que par la 

vue ainsi que par la comparaison des objets: c’est 

dans le voisinage de ma culture , a la jolie terre 

du Bois-David, appartenant a M. de Ribard, an- 
cien maire de Rouen. Il s’y trouve un massif de 

pins maritimes 4gés alors d’environ quarante-cing 
ans, espacés régulierement de dix a douze pieds 

entre eux; leur grosseur, a quatre pieds au dessus 

du sol, était de trois, de quatre, de cing pieds et 
davantage en circonférence ; leur hauteur était de 

cinquante 4 soixante pieds, dont environ les deux 
tiers en tige nette de branches. En les examinant 

sur place, il m’était évident quils étaient large- 

ment espacés et quils auraient pu |’étre moins 
sans cesser de végéter a leur aise; il m’a été éga- 

lement évident que la lumiere, lair et la chaleur 

y pénetraient en abondance, car, en me placant 

dans ce massif, je m’y trouvais comme en plein 

air, et, pour ainsi dire, a ciel découvert : tandis 

que Vobscurité et une humidité pénétrante ré- 
gnaient sous un autre et plus grand massif attenant 

presque au premier, mais composé principalement 

de chénes et de hétres également espacés de dix a 

douze pieds entre eux. Ils étaient aussi agés d’en- 

viron quarante-cing ans; mais ils n’avaient qu'une 

grosseur, en circonférence, d’un a deux pieds : 

aussi étaient-ls fluets et comme étiolés. L’obscurité 

produite par la surface des feuilles de ces arbres 

était telle, que ni la lumiere, nilair, ni la chaleur 

ne pouvaient pénétrer dans le massif. Aussi je trou- 
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vais dangereux d’y se€journer, méme d’y circuler 
dans un état de moiteur, au lieu que je n’éprouyais 
que du bien-étre sous le massif de pins. 

La raison de cette difference, qui est frappante 
lorsqu’on est sur les lieux, parce qu’alors les 

objets parlent tout a la fois aux yeux et a la sen- 

sation, vient, je le répete, dece que les aiguilles, 

qui tiennent lieu de feuilles dans les pins, min- 
terceptent nullement le passage de Ja lumiere, de 

lair, ni de la chaleur ; au lieu que les feuilles des 

chénes et des heétres font interception, par leur 
surface, a ces trois météores, qui agissent si 

puissamment sur la végétation. 

Je viens de parler de l’espacement de huit 
pieds, et c'est ainsi que je me suis exprimé au 
n°. 5 qui precede, pour manifester l’opinion que 

c’était lespacement définitif a adopter pour les 
pins. D’apres tout ce que j’ai vu et observe, j'ai 
pleine confiance dans cette opinion a l’égard des 
pins maritimes; mais je suis enclin a croire qu il 

faut plus d’espace pour les pins sylvestres, dont 
les aiguilles sont plus multipliées, les rameaux 
plus horizontaux, et les dimensions en grosseur 

comme en hauteur plus fortes que dans les pins 

maritimes. 

Dans les pins sylvestres , il y a, au surplus, a 

distinguer entre celui de Riga et les auires. Le 

pin de Riga, qui parait avoir de plus grandes di- 

mensions que les autres sylvestres, est, d’un autre 

coté, plus élancé, plus pyramidal. Je ne doute 
pas que, nonobstant l’avantage de grosseur qu'il 

Il. 
- 
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4 sur eux, il ne puisse étre autant rapproché qu’ils 
peuvent l’étre entre eux. 

Les pins laricios peuvent étre aussi fort rap- 
prochés Jes uns des autres, surtout celui de 

Corse, parce qu'il est pyramidal, pour ainsi dire , 
comme un peuplier d'Italie; que ses rameaux 
n’affament point sa tige, ni par Jeur grosseur, nt 
par leur nombre, puisque, dans son pays natal, 

les sujets de cent vingt pieds de hauteur en ont 
plus de cent en tige nette de branches et moins 
de vingt en houppe. 

On n’est pas assez avancé en France dans la cul- 
ture des laricios de Calabre et de l’Asie mineure , 
pour en parler sous ce rapport en connaissance 
de cause; mais a en juger par les jeunes sujets 
qui sy trouvent , comparativement au laricio de 
Corse, ils sont, surtout celui d’Asie, bien moins 

élancés, beaucoup plus branchus, et leurs rameaux, 

qui sont horizontaux, tallent beaucoup, au lieu 

quwils sont verticaux dans le laricio de Corse. 
Le pin laricio d’Amérique peut étre assimilé a 

celui de Corse, d’apres ce qu’en dit M. Michaux, 
et d’apres ce qu’on peut conjecturer de la vue 
des sujets du jardin de M. Guy, a Saint-Germain (1); 

mais pour celui d’Autriche ou de Hongrie, je nen 

puis rien dire. 
Le pin du lord peut étre aussi fort rapproche, 

(1) On a vu, par la note de la page 31, que les pins de 

M. Guy sont des laricios de Corse et non des pins rouges 

d’Amérique ; et par celle de la page 26, erreur des dénomi- 

nations de laricio d’Amérique, de Calabre , etc. V. 
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parce que ses rameaux ont beaucoup de la forme 
pyramidale, que d’ailleurs ils sont trés courts, 
et parce que lextréme finesse de leurs aiguilles 

laisse plus de passage a l’air et a la lumiere. Aussi 

M. Michaux, qui les a tant observes dans les foréts 

vierges d’Amérique , assure-t-il que leur tige est 
nette de branches jusqu’aux deux tiers et méme 

aux trois quarts de toute leur élévation, en sorte 

qu’a cet égard ils se rapprochent beaucoup du 
laricio de Corse. | 

Ce grand rapprochement des arbres résineux , 
d’ou résulte qu’on peut en avoir au dela du de- 

cuple de ce qu’on aurait en chénes et en hétres , 
nest point une chose conjecturale. C’est un fait 
positif , non seulement parce que je l’ai vu dans 
ce qui, en 1818, restait des belles sapinieres des 

environs de l’Aigle; que je l’ai observé au Bois- 
David , chez M. de Ribard, et au Monceau, chez 

M. Duhamel; mais aussi parce que M. I|’abbé For- 

naini fixe a sept ou huit pieds l’écartement des 

sapins de la célebre abbaye de Vallombreuse, ou 
ils sont cultivés depuis un grand nombre de sie- 

cles; que M. Michaux dit, a l’occasion des foréts 

de sapins noirs d’Amerique, que leur espacement 
n’est souvent que de trois, quatre ou cing pieds, 

sans que cela paraisse nuire a leurs dimensions en 

srosseur, que dans les sapinieres bien tenues du 

Jura, les sujets arrivant a maturité sont espaccs 

de quatorze a quinze pieds, avec une grande quan- 
tité de jeunes sujets dans leurs intermédiaires, au 

téemoignage de M. Noirot etde M. Remond, et que, 
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d’apreés ce qu’en rapporte d’une maniere circons- 
tanciée M. Baudrillart, a l’article Exetorration de 
son Dictionnaire forestier, M. Hartig , qui fait au- 

torité , explique que les sapins de cent a cent vingt 
ans sont, lorsqu’on les exploite, espacés alors, 
dans les foréts bien tenues, de dix a douze pieds 
entre eux, compris leur emplacement : toutes 

choses que j’aurai occasion de rappeler au cha- 
pitre XIV, ou je discuterai ce que M. Dralet ex- 
prime sur ce point dans son Traité des arbres 
résineux. 

9°. Dépenses et profits qui résultent de  éclaircis- 
__ sement des bois de pins. 

Ayant a établir la méme chose pour les élagages 
qui feront l’objet du chapitre suivant, j’y renvoie, 

parce qualors j’expliquerai ce que ces deux tra- 
vaux, qui se font en méme temps, occasionent de 

dépense et de profit. 
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CHAPITRE. VIII, 
CQNCERNANT L ELAGAGE DES PINS. 

Dans le Maine, ot j’ai plus particulieremenit 

étudié la culture et l’exploitation des pins, on est 
généralement partisan de l’élagage ou de l’émon- 
dage des pins, et, 4 quelques exceptions pres, on 
se livre a cette opération industrielle a un degre 

plus ou moins discret chez les uns, comme a un 

degré plus ou moins forcé chez les autres. 
Avant d’examiner 4 quel age des semis on doit 

élaguer les pins, a quelle époque de l’année, et 
la maniére de procéder a ce travail, il faut exami- 

ner sil est vraiment utile. 

Cette utilité est contestée par les uns et sou- 

tenue par d’autres, comme je |’ai rapporté en 
la premiere édition de ce Traité. Ce qui est n- 
contestable, c’est qu’en admettant l’utilité il faut 

apporter au travail de l’élagage une attention, 
un discernement et une discrétion qui ont rare- 

ment lieu dans la pratique. C’est sous cette con- 

dition que je professe l opinion des avantages d’é- 
laguer, et que je vais en parler. 

1°. Delutilitédel élagage, et des désavantages que 

cause le défaut déclaircissement et d émondage. 

SUR L UTILITE. 

Elle est évideute a mes yeux, et c’est aun plus 
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haut degré pour les pins croissant en massif que 

pour ceux isolés. | : ve 
Pour ceux-ci, l’inconvénient du défaut de les 

éJaguer consiste. a les rendre noueux, a les priver 

d'une belle élévation, et par conséquent a les 
rendre ou impropres ou moins propres a faire 

de belles marchandises en menuiserie et en ma- 

ture; mais du moins ils sont sains: tandis que 

pour les sujets croissant en massif, ladhérence 
des. branches mortes, beaucoup plus prolongée 

que dans les bois feuillus, est singulierement nui- 

sible a leur prospérité, comme les chairs mertes 
sont nuisibles a la bonne santé. dans le regne ani- 

mal; et surtout la circonstance de l’incorporation 

des chicots morts de ces branches dans les tiges 
y laisse, lorsqu’on les débite, un vide, qui trop 

souvent réduit a presque rien le diametre des 
plus gros arbres, sous le rapport de leur emploi 

-en charpente, en menuiserie et en constructions 
navales. 

Aussi M. de Menjot d’ Elbenne a-t-il acquis, dans 
sa culture personnelle au pays du Maine, la preuve 

de l'utilite de l’élagage de ses pins, en ce qu’il lui 

est arrivé de s’en abstenir dans un de ses nom- 

breux massifs, et qu'il en est résulté, lors du dé- | 
bitage des tiges, que les chicots des branches 

mortes et tombees a la longue ne faisaient pas 

corps avec les tiges en s’y incorporant ; la hache 

du charpentier, la scie et le rabot du menuisier 
les ebranlaient; ils se détachaient et laissaient un 

vide dans les planches , les solives, ete. 

Be 
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Cette observation pratique m’a été répetée par 

_M. Michaux. En Amérique, ow on est encore bien 

autrement insouciant qu’en Europe sur les soins 
qu’il est utile de donner aux arbres, il est recon- 
nu, me disait M. Michaux, que Jes branches mortes 

qui tombent de vétusté laissent des chicots adhé- 

rens aux tiges des arbres que le bois de ees chi- 

cots s'incorpore bien dans les tiges, mais sans faire 
corps avec elles, en sorte quils s’en détachent 
lorsqu’on met le bois en ceuvre, et il arrive sou- 
vent que les vides qu’ils laissent sont si profonds, 
qu'une srosse tige estréduite 4 un équarrissage ou 

a un diametre de quelques pouces. 

On a fait la méme remarque en Ecosse sur les 

meélezes, qu’on y cultive depuis moins d'un siecle, 
a ce que je vois page 7 d’une brochure sur la cul- 

ture de cette précieuse espece d’arbres résineux , 

traduite par M. Michaux et imprimée a Paris chez — 
d’Hautel. 

M. Dralet témoigne la méme opinion, pages 
165 et 166 de son Traité des foréts d arbres rési- 

neux. 
Je dois beaucoup d’obseryations a FoBligeance 

de M. le baron de Monvyille, pair de France, et 
entre autres celle-ci, qui a rapport a l'objet que 
je discute. 

M. de Monville a remarqué qu’en sabstenant 

de l’élagage des pins, la seve était retenue dans Je 
bas des tiges par les couronnes inférieures qui 
l'absorbaient, de telle maniere que les tiges ne 

s'élevent pas et qu’elles forment ce qu’on appelle 
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vulgairement, en forét, la queue de rat, au lieu 
qu'un élagage conyenablement fait leur procure 
une grosseur bien proportionnée dans toute leur 
Jongueur. | 

M. Hartig exprime vivement la méme opinion, 
et il observe que l’élagage méme du chéne est une 
chose plus particuliérement nécessaire dans les 

terrains maigres (article F.xploitation, du Diction- 
naire forestier de M. Baudrillart), par conséquent 
dans les terrains ou se trouvent presque toujours 
et presque exclusivement les pins. 

Cette absorption de la seve terrestre par les 

branches inférieures des arbres est d’autant plus 

désavantageuse dans les especes résineuses, qu’elles 

sout reconnues vivre plus par leurs feuilles que 
par leurs racines. Or, si les rameaux supérieurs 
ne sont pas suffisamment vigoureux, ils manquent 

de moyens d’aspirer la seve aérienne, et par suite 
toutes les parties de arbre doivent souflrir de 

cette privation de moyens de végétation. 

En pratiquant l’élagage des pins dans ma cul- 

ture suivant les préceptes de mes pairs et mai- 
tres du pays du Maine, et d’apres ce que j’ai vu, 
jal remarqué qu'un des effets de ce travail etait 

d’accroitre plus promptement le grossissement 
des tiges lorsqu’on faisait la coupe en tire-seve , 

comme je l’expliquerai dans un moment, proba- 
blement parce que les tire-seves occasionent un 

prolongement de son séjour dans cette partie des 
arbres sans en rien dépenser a la nourriture des 

branches supprimées : de telle sorte que Vincor- 
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poration des tire-seves dans la tige s’opérait des 
‘age de deux & trois ans apres l’elagage, et qu'il 
ne restait plus de trace extérieure de celui-ci. 

Un autre effet, que je n’ai commence a obser- 

ver qu’a l’automne 1823, c’est que l’incorpora- 
tion des tire-séves s’opére en bois vif, chose tres 

importante et qui me parait digne de remarque , 
au lieu que l’incorporation des longs chicots des 
arbres non élagués se fait en bois mort, et occa- 

sione les trous ou les vides dont je viens de parler, 
parce qu’ils ne peuvent pas faire corps avec le 
bois des tiges , comme il arrive aux tire-seves, qui 

ne cessent pas d’étre en bois vif. 
J'ai encore remarqué, dans ma culture, que 

lors de cette incorporation des tire-seves, la na- 

ture n’admettait pas leur écorce. Elle reste en 
dehors de la tige et offre la vue d’une gaine ronde, 

qui se detache des tiges lorsque leur grossisse- 
ment a produit en elle incorporation du seul 

bois proprement dit des tire-seves; tandis qu’on 

remarque souvent dans les bois débités l’écorce 

des chicots incorporés a bois mort, et qui y est 
d’un plus vilain aspect qu’eux. 

M. de Burgsdorf a traité de minutieuse la peine 
qu’on se donne, dit-il, a tort, de couper aux pins 

leurs branches inférieures, et M. Schultz, dont 

M. Baudrillart rapporte a cette occasion une note, 

blame plus positivement encore ce travail, quil 
trouve méme nuisible, probablement parce que , 
dans exemple désastreux qu'il en rapporte, les 
clagueurs ont agi comme les faiseurs de fagots , 
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qui emondent ordinairement les arbres, non pour 

Jeur prospérité, mais pour avoir plus d’émondes, 
leur objet étant précisement l’inverse de ce qu'il 

faudrait faire et de ce que j’enseigne d’apres mes 
maitres, d’apres mes examens sur le terrain et 

d’apres mon experience. 
Je concois que dans les pays ou le bois sura- 

bonde, ou il est sans valeur, ot les bras de la 

classe ouvriere sont occupés; je concois, dis-je, 
qu’on trouve ridicule de donner des soins et d’em- 

ployer son intelligence, aussi bien que son amour 
pour Vhumanité, a augmenter cette surabondanee. 

Mais pour les localités ou cette surabondance 
n’existe pas; pour les pays ou il y a insuffisance 
ou méme disette de bois et manque d occupa- 

tion, il n’y a certainement ni minutie ni ridicule 

a donner aux arbres des soins tels, qu’ils de- 

viennent plus précieux et plus propres aux be- 
soins de la société par un travail fructueux a leur 

maitre, comme je vais avoir occasion de le dire; 

utile a la consommation, utile aussi a la richesse 

des travaux et 4 la morale, par les moyens d’oc- 

cupation qu il procure a la classe ouvriere. 

Sous un autre point de vue, |’élagage des pins 

est une bonne chose; je veux dire qu’on a unifor- 

mément signalé les arbres résineux malades, ceux 

morts ou dépérissans, les branches mortes, etc., 

comme donnant naissance a une multitude d’in- 

sectes non seulement nuisibles, mais méme des- 

tructeurs des bois d’essences résineuses , lorsque 

ces insectes deviennent trop nombreux, ou qu’ils 
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sont favorisés par les circonstances atmospliéri- 

ques, comme M. Baudrillart en rapporte tant 
d’exemples a l’article Insectes, de son Diction- 

naire forestier : en sorte qu'une des recomman- 

dations faites, notamment par M. Hartig, est de 
tenir les bois résineux continuellement dans un 

état de propreté qui exclut ou qui du moins di- 

minue les causes de la multiplication des insectes. 

Or, pour se conformer a cette sage recommanda- 

tion, il est nécessaire d’Oter aux pins les branches 

mortes qui restent adhérentes aux tiges un grand 

nombre d’années, ayant que leur pourriture les 
en détache. 

SUR LES DESAVANTAGES QUE CAUSE LE DEFAUT D ECLAIRCISSEMENT 

ET D ELAGAGE. 

Dans ce que je viens de dire, je n’ai envisagé 

les choses que sous le rapport des bons effets que 
produit l’élagage sagement execute. 

Mais pour les mieux faire ressortir, il est bon 

de considerer les pertes qu’on €éprouve a s’abstenir 
d’éclaircir et d’élaguer ses bois de pins. 

Or, sous ce second point de vue, j’ai eu, dans 

ces derniers temps, occasion d’apprendre un fait 
d’exemple qni me parait frappant. Le voici : c’est 
M. Lemarchand Foulongne, du Mans, qui a eu 

l’obligeance de me le fournir. 

Il avait été appelé, en dernier lieu, a dépar- 
tager trois ‘estimateurs de la superficie d’un bois 
de pins maritimes d’une étendue de cing cents 
arpens forestiers, agés généralement de cin- 
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quante ans et quelquefois au dessus, mais que leur 
propricetaire decédé n’avait jamais fait éclaircir 
ni élaguer. f 

Pour mieux remplir la mission qu’il acceptait , 

il s'imposa la tache d’examiner piece a piéce cha- 
cun des pins existant sur cette étendue considé- 
rable de terrain. 

Arrivé au point d’en avoir examiné et palpé le 

nombre de vingt-neuf mille, il a cru étre assez 

avancé pour adopter cette grave et importante 
opinion, que, par son inertie, ou le défaut d’é- 

claircissement et d’élagage de ses bois de pins, 
le propriétaire avait fait perdre a ses enfans 
soixante pour cent de ce que la superficie était 

capable de valoir. 

Cet exemple me porte a ajouter que lutilité de 

Péclaircissement et de l’elagage des bois de pins 

peut s’envisager sous plusieurs points de vue : 

1°. Le propriétaire obtient par la des produits 

qui non seulement le font rentrer dans ses avan- 

ces, mais qui méme lui procurent du bénéfice. 

2°. La société en retire tout a la fois des moyens 

de consommation et des valeurs de travaux. 

3°, L’éclaircissement et I’élagage convenable- 

ment exécutés ont le grand avantage de hater la 

végétation des sujets conserves; ils arrivent sen- 

siblement plus tot a maturité, que s'ils n’avaient 

pas recu cette amelioration, utile au maitre comme 
ala société. 

Il en résulte méme un autre ayantage fort re- 

marquable, c’est l’augmentation de la quantité de 
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matiere et de sa qualité, parce que, dans un bois 
éclairci, Jes arbres conserves grossissent davan- 
tage; ils y sont mieux faits, et la qualité de leur 

bois est meilleure que dans ceux abandonnés a 

eux-memes. 

M. Duhamel, M. Varennes de Fenille, M. Bosc, 

MM. de Perthuis, M. Noirot, M. Hartig, M. Lintz, 

etc., sont unanimes sur ces différens et importans 

avantages. 

a. <2 quel dge du semis convient-il de faire le 

premier élagage ? 

I] faut distinguer les especes. Le pin maritime, 
croissant plus vite, doit étre élagué plus tét que 

les pins sylvestres ; ceux-ci plus idt que les pins 

laricios, qui arrivent plus tard a maturité; et pro- 

bablement que ceux-ci, a leur tour, doivent étre 

élagués aussi plus tot que le pin du lord, qui me 
parait etre l’espece arrivant la derniére 4 maturite. 

Il n’y a pas au surplus a cet égard d’age ab- 
solu. De méme que pour les é€claircissemens, cela 

depend de la force avec laquelle végétent les 

jeunes pins. D’apres ce que j'ai étudié dans le 

Maine et dans ma culture, l’age auquel il con- 

vient d’élaguer pour la premiere fois peut varier 
de cing a huit ans du semis dans l’espéce maritime, 

et de sept a dix ans dans les espéces sylvestres. 

Qn tient pour maxime dans le Maine, et j'ai eu 

soin de m’y conformer, de ne pas, lors du pre- 

mier émondage, soumetire a cette opération in- 

distinctement tous les sujets d’un semis, mais seu- 
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lement les plus forts, tels que ceux qui ont en- 
viron quatre pouces de circonférence a un pied 

au dessus du sol; ceux aussi qui ont la forme co- 
nique tres prononcée, et ceux ayant de grosses 

branches gourmandes qui affament les tiges.. 

3°. quelle époque de année doit-on élaguer 
les pins ? 

Sous le rapport de la qualité du bois, ce devrait 

étre en morte-seve, et méme dans le croissant 

de la lune. Aussi M. Allaire m’a-t-il appris qu’en 

Champagne la saison ou on élague les pins est le 

plein hiver. Toutefois M. de Musset de Cogners , 

qui a ses propriétés dans le Maine, m’a observe 
quwil fallait éviter les momens de forte gelée, et 

les circonstances de frimas, de givre et de neige, 

tout en me citant les mois de février et de mars 

comme la saison la plus propre a !’élagage. 

Je crois que c’est une époque particulierement 

favorable, que l’intervalle de la mi-aout a la mi- 

septembre. Durant cet espace de temps, les pins, 

du moins et plus particulicrement le maritime, 

sont moins en seve; ils sont en quelque sorte 

stationnaires, et la saison est singulierement fa- 

vorable pour le travail tant de l’élagage que du 

faconnage des hourrées, en méme temps qu'elle 
hate la fenaison des rameaux supprimes. 

Sous le rapport de la déperdition de la seve, 

qu'il convient d’éviter, il est évident que la saison 

de plein hiver et celle que je viens de signaler 

sont a préferer. 
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Cependant dans le Maine, on élague le plus gé- 

néralement dans le courant de l’été, moi-méme 

jai le plus souvent préféré cette époque, tant 
parce que, dans les autres saisons, mes ouvriers 

avaient d’autres travaux plus pressans a exécu- 

ter, que parce que j’al reconnu que, daus les temps 
pluvieux ou seulement humides, l’élagage est 

excessivement pénible. J’ai d’ailleurs remarqué 

qu’en élaguant avec quelque soin, comme je viens 

de le dire, la déperdition de seve est pour ainsi 
dire nulle. 

Au surplus, il y a presque toujours a éclaircir 
dans une piniere lorsqu’on y fait un élagage; et 

dans le Maine, c’est je crois avec raison qu’on 

procede simultanément a ces deux travaux. 

4°. A quelle distance du tronc doit-on faire la 
coupe des branches ? 

D’apres ce que j’ai dit en parlant de l’utilité 
de l’élagage, on sent que ce ne doit pas étre rez 
tronc. 

Dans le Maine, on est tres prononcé contre 
cette coupe rez tronc; on met de limportance 
a ce qu'elle soit faite 4 deux ou trois pouces d’é- 
loignement, et a ja maniere dite en pied de biche. 

J’ai eu quelquefois occasion de comparer a la 

yue ces deux manieres opposées de procéder a 
’émondage des pins, et toujours Feflet que j'ai 
éprouvé a été de trouver d’un aspect maigre et 
fréle les pins élagués rez tige; au lieu que les 
sujets élagues a quelques pouces de disiance, mais 

12 
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x une hauteur discréte, m’ont tou'ours offert un 
aspect riche , ’apparence d'une végétation vigou- 
reuse, et la forme conique ou de clocher, qui 

(mais seulement dans la premiére jeunesse des 
pins ) mdique une grande force végetative. 

On peut,ce me semble, dire de cette maniere 

d’élaguer que cst la taille en crochet, recom- 
mandée par M. Bosc, pages 30 et 31 du tome XIII; 
ies parties de branches conservées a deux ou trois 

pouces de longueur font tire-seve ; elles accumu- 

lent, elles amusent et elles prolongent le séjour 

de la séve dans la tige, qui grossit en proportion 
de ces circonstances. Aussi les sujets convenable- 

ment élagués dans le Maine y grossissent rapide- 

ment; les chicots s’incorporent a vif dans les 
tiges, car on ne les rabat pas; ils forment corps 
avec le bois, et présentent, lors de son emploi 
en menuiserie , des yeux d’un effet fort agréable , 

quoique détestés des ouvriers, a cause de la du- 

reté du bois a ces endroits des tiges, dureté qui 

est certainement due au plus long séjour de la 

seve , séjour qui a du favoriser le grossissement 

du tronc. 

Il parait que, dans la Champagne, on élague a 

une plus grande distance , car M. Allaire m’a cité 

celle de six pouces ; mais on rabat les chicots lors 

de l’élagage subséquent , au lieu que dans le Maine 

on ne les rabat pas. Pour moi, je me trouve bien 

de faire faire ce rabat lors de cet élagage subse- 

quent , quand il se rencontre sur les tiges de mes 

pins des chicots qui n’y sont pas encore incorpo- 
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rés, et j'ai trouvé, dans la pratique, que ce soin 
n’entraine & aucune dépense; ce nest qu'une at- 

tention des ouvriers a avoir lors de leur travail 

d'elagage. 

Je trouve que la coupe a Ja longueur de deux 
pouces est a preéferer pour que lincerporation 
des chicots dans la tige ait lieu en bois vif, parce 

qu’a une longueur plus forte, cette incorporation 

se ferait attendre trop long-temps pour étre to- 

tale , et qu’alors il pourrait y avoir une portion 

de bois mort, chose qu il est bon d’éviter. Du 
reste, cette longueur de deux pouces m’a paru 

suflisante, dans ma pratique, pour amuser la 

seve, la retenir suflisamment dans la tige , et pour 
produire le bon effet de la taille dite en crochet 

ou en tire-seve. 

Dans le Maine, la coupe en pied de biche ou 

en sifflet se fait généralement en dessous , et cette 

maniere de couper les branches est , jusqu’a une 
certaine hauteur, tres commode pour l’ouvrier, 

qui, en soulevant légerement la branche d’une 

main, facilite beaucoup la coupe prompte, nette 
et sans éclat. Mais a une certaine élévation, i est 

plus commode de faire la coupe en pied de biche 
en dessus. Cette autre maniere exige plus d’at- 

tention pour aoe éclat des branches, et elle 
a l’avantage de s “opposer plus que lautre a la de- 

perdition de la seve. 
Dans le Maine, c’est ordinairement a la serpe 4 

et assez mal, qu’on execute le travail de l’elagage. 

Je préfere de beaucoup, et je me suis toujours 

ee 
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bien trouvé de faire ce travail avec plus de soin, 
avec de bonnes et grosses serpettes, qui, dans 
les mains d’un bon ouvrier, expédient la besogne 

aussi promptement et beaucoup plus proprement 

quavec laserpe. Chez moi, on n’emploie celle-ci, 
dont louvrier est toujours précautionné, que pour 
les trop grosses branches gourmandes , comme les 

doubles tiges. 
A une certaine hauteur, je me suis trés bien 

trouvé de faire exécuter la coupe par le moyen 
d’un ciseau a douille, comme je le dirai au n°. 6 

qui va suivre. 

5°. A quelle hauteur porie-t-on Vélagage ? 

Il importe beaucoup a Putilité de cette opéra- 

tion que cette hauteur soit plutot en moins qu’en 

plus. 

M. de Malesherbes, page 157, rapporte que 
Miller faisait le premier élagage tres légerement 

des branches les plus basses. M. Allaire m/’a re- 
commandé de ne faire élaguer qu'un étage de 
branches chaque année, ou, ce qui serait mieux, 
tous les deux ans. Dans le Maine, ou souvent on 

élague en exces, faute d’y donner suflisamment 
d’attention, ou pour se procurer plus de bourrées, 
et parce que ce travail se faisant a moitiée profit 

pour l’ouvrier, il se trouve avoir intérét a elaguer 

haut; dans le Maine, dis-je, ilarrive ordinairement 

qu’on élague de maniere a ne laisser que trois 

couronnes ou trois étages de branches ; mais cela 

n’est raisonnable que pour le premier et peut- 
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étre aussi le second élagage. Pour les autres, il 

ne m’a point été contesté que c’etait trop peu, et 

il parait qa’il convient d’en laisser alors quatre, 

cing, six et quelquefois plus. Aussi M. Van der 

Bogaerde en laissait-il cinq ou six, et trouvait-il 

qu’a moins les sujets languissaient et grossissaient 

tres peu. 
Dans ma pratique, j’ai remarqué qu'on ne juge 

bien de la hauteur & laquelle il convient le plus 

de porter l’élagage, qu’en opérant et en s’y repre- 
nant souvent a deux fois. L’ouvrier, exercé a ce 

travail, juge, en donnant un coup-d'ceil a Varbre, 

dela quantité de couronnes dont il doit le dépouil- 
ler; et au besoin, aprés en avoir coupé les plus 

basses, il envisage de nouveau pour juger s'il en 

doit rester 14, ou, au contraire, ajouter a son 

premier travail; mais jamais en ne doit laisser 
moins de trois couronnes outre la fleche. Ordinai- 

rement c’est quatre, cinq, six et davantage, st les 

sujets sont forts et hauts. Lorsqu’ils ont de trop 

eros rameaux dans ce nombre, je me suis bier 

trouvé non de les faire supprimer, mais de les 

faire raccourcir. 

6°. Sz on répete les elagages. 

Il est évident qu’on doit les répéter, puisque , 

pour bien opérer, il faut en faire un premier a 
quelques années du semis, et que, pour ¢tre bien 

fait, il doit étre tres modere. 

Dans le Maine, c’est tous les deux, trois ou 

quatre ans. Dans les pinieres maritimes, on repete 
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ce travail jusqu’a vingt et yingt-cing ans, selon la 
vigueur des sujets. 

Mais, je ne puis trop le répéter, il vaut mieux 
élaguer moins qu’élaguer trop, et lors de tous 
les émondages postérieurs aux deux premiers, il 
importe de s’attacher a laisser aux pins une 
houppe de quatre, cinq, six et méme sept étages 
de branches. 

Lorsqu’on est arrivé au quatrieme ou cinquieme 

élagage, les couronnes de branches cessent d’étre 
a portéee de l’ouvrier. Je me suis parfaitement 

trouvé, pour faire leur coupe, d’employer un 

moyen analogue a celui usité par les ouvriers de 
ma contrée, gui nettoient de bois mort et de 

branches. superflues les poiriers et pommiers a 
cidre. Ils se serventd’un ciseau de menuisier ayant 

une douille , dans laquelle ils placent un manche 

plus ou moins long, et avec ce ciseau ils coupent 
les branches qu’ils veulent supprimer, en le pla- 

cant par le taillant sous la branche, et en le fai- 

sant agir par un ou plusieurs coups de maillet sur 
le bout inférieur du manche. J’ai amélioré l’outil 

et la maniere de s’en servir, en faisant confec- 

tionner des ciseaux de largeur differente, et en 

donnant a leur taillant un cintre concave imitant 

le croissant de lune. Cette forme al’effet d’emboi- 

ier et d’embrasser un peu la branche qu’on veut 

couper. D’un autre coté, j’ai acquis la preuve , par 
l’expérience, qu’au lieu d’employer le moyen du 
maillet, il suffisait presque toujours a l’ouvrier 

de donner de ses deux mains un coup du taillant 
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de son ciseau sur la branche, qui ordinairement 
se coupe net et plus promptement encore qu’ avec 

la serpette. 
J’ai recueilli un autre avantage de l’emploi de 

cet outil si simple, c’est de le faire servir a ra- 
battre avec la plus grande promptitude et au ras 
des tiges les parties de chicots des précédens ¢la- 

gages quin’y étaient pas encore incorpores. 

7°. Emploi du bois des édlagages. 

Ce bois n’est propre qu’a faire de la bourrée. 

J’ai dit, au chapitre précédent, qu’on ’employait 

avec beaucoup d’avantage aux fours a cuire le 

pain, ainsi qu’aux fours des platriers, briquetiers 
et autres chaufourniers. C’est effectivement la 

’emploi qu’on en fait dans le Maine, ou trop 
souvent on abuse de ce moyen de jouir plus tot 
de ses piniéres. C’est celui qu’on en fait aussi 

dans la forét de Béernem, créée par M. Van der 

Bogaerde, et c’est également l’emploi qui s’en 

fait dans ma contrée. 

8°. Dépenses et profits qui résultent de era 
des Pins. 

Jai déja observé,:au_ n°. 35 precedent, que. le 
travail de l’éclaircissemeni et celui de l’elagage 

se faisaient simultanement. 

Dans le Maine, on alloue ordinairement a moiti¢ 

ces deux travaux, en sorte que la le produit brut 
se divise en deux portions égales entre le maitre 

et louvrier, que par consequent la dépense est de 
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Ja moitié du produit, et que le profit consiste 
dans l’autre moitié. 

Ainsi, ces deux travaux ne sont point onéreux 
au maitre, ils lui sont au contraire positivement 
profitables. 

Chez moi, j’ai agi différemment. Ayant trouvé 

que le travail ainsi alloué & moitié aux ouvriers 
ne se faisait pas d’une maniere satisfaisante , et 

que l’ouvrier avait miérét 4 faire vite sans s’em- 
barrasser s'il travaillait bien pour l'avenir; quil 

trouvait:souvent du profit 2 supprimer ce qu'il 
importait de.conserver, j’ai voulu que mes éclair- 

cissemens et mes élagages se fissent par mes ou- 
vriers a l’année et avec les outils que je fournis , 

pour quiils fissent de meilleure besogne. Et 
quoique je ne sache pas assez raisonner ma dé- 
pense, que je n/aie que de l’ordre, 11 est arrivé 

qu’en travaillant mieux qu’on ne le fait souvent 

dans le Maine, j’ai cependant obtenu le méme 
résultat, c'est a dire que le produit en argent 

des bourrées, des fagots, des cotrets et des 

cheyrons que j’ai retirés jusqu’a présent de mes 
éclaircissemens etide mes élagages, n’a été guere 

absorbé que pour moitié par la dépense, et que 
jal retiré, en produit net, la moitié du preduit 

brut. 

Je puis d’autant plus assurer ce résultat, quau 

mois de septembre 1825 j’ai fait faire, durant 

mon séjour sur ma création de bois, une expe- 

rience quijle confirme pleinement. 
Voici quelle a été cette expérience : 
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Ayant a faire nettoyer ou éclaircir et élaguer 

pour la troisieme fois un boqueteau de vingt- 

cing a trente arpens parisiens que j’avais créée, 

au printemps 1813, en pins maritimes et un peu 

en bouleaux, j’y fis procéder sur un des douze 

massifs dont j’ai composé ce petit bois. 
Le produit en matiere a été de deux mille cent 

bourrées et cotrets. 

La dépense s'est élevée a cing francs cinquante 

centimes par chaque centaine de bourrées et de 
cotrets, savoir : quarante sous & mes ouvriers A 

Pannée , pour le travail de l’éclaircissement et de 

l’élagage , et trois livres dix sous aux ouvriers bu- 

cherons, pour débitage et faconnage du bois en 
bourrées et en cotrets. 

Or, pour que j’aie autant de profit que de dé- 

pense, il suffira que je vende au prix de onze 
francs du cent, et je n’ai pas encore vendu au- 
dessous; mais, au contraire, j’ai ordinairement 

vendu au dessus. 
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CHAPITRE IX, 
OU JETRAITE PLUS PARTICULIEREMENT CE QUI CONCERNE 

LA VEGETATION DES PINS, LEUR ACCROISSEMENT ET 

LEUR AGE DE MATURITE. 

Dans les arbres feuillus, la durée de la yegéta- 

tion est d’environ six mois chaque année; mais 

les arbres résineux a feuilles persistantes, tels que 

les pins, ont une vyégétation plus prolongée. Ll pa- 
rait quelle ne se ralentit que lors des grands 

froids, et qu’elle ne cesse totalement qu’autant 

que l/hiver est rigoureux. On a cette opinion dans 

le Maine, et elle concorde avec celle manifestée 

par M. Burgsdorf en parlant des pins sylvestres 
d’Allemagne, ow le climat est généralement plus 

froid qu’en France. 

Cette plus longue durée de végétation annuelle 

dans les pins s’explique par cette triple considéra- 
tion, que les arbres vivent tout a la fois par leurs 

feuilles et par leurs racines; qu’il y en a qui vi- 

veut, les uns continuellement, les autres durant 
des wieiotles de leur existence, plus par leurs 

feuilles que par leurs racines; et que ceux qui, 

comme les pins, conservent leurs feuilles toute 

l'année, doivent végéter également toute l’année 

lorsque Vintensité du froid n’y fait pas un obstacle 
absolu. 

Dans leur début a la vie, les pins ont une vé- 
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sétation tres lente; mais a mesure qu'ils avancent 
en 4ge, elle prend une grande activité, tellement 

qu’apres avoir été au dessous des bois feuillus, elle 
leur devient de beaucoup supérieure. 

En cultiyant les pins, j’ai eu fréquemment oc- 
casion de remarquer que, dans les premieres an- 
nées du semis, les pins maritimes s’élevaient da- 

vantage que les autres especes; que dans les syl- 

vestres, le pin de Riga s’élevait plus promptement 

que les autres de cette espece (1), et que le pinde 
Geneve était le plus lent dans sa croissance au 

debut de la vie. 

Le pin laricio est aussi d’abord tres lent.a s’é- 

lever; mais c'est seulement les trois ou quatre 

premieres années, apres quoi il fait des pousses 
graduellement plus fortes. 

Je n’ai pas sur le pin du lord la méme expé- 
rience pratique, ce que j’en ai pu observer lui don- 

nerait sous ce rapport beaucoup de ressemblance 
avec le pin laricio. 

Apres ces premieres obseryations, j examine 
successivement : 

(1) Dans les semis assez multiplies de pins de Riga, que j’ai 

faits jusqu’a présent, j’al toujours trouvé, ainsi que je l’ai dit 

précédemment, la végetation de cette variété plus lente dans 

les premiéres années que celle des autres pins sylvestres, celui 

de Genéve excepté. La difference avec le pin de Haguenau 

est surtout extreémement marquée , ce dernier ayant, au méme 

age, un quart environ de plus en hauteur et en grosseur que 

celui de Riga. Cette observation ne se rapporte qu’aux huit a 

dix premiéres années de existence de l'un et de l’autre, mes 

semis comparatifs ne remontant pas plus haut. Pe: 
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Quel est Taccroissement annuel des pins en 

grosseur ? 

Sous ce rapport, l’accroissement des arbres est 

bien plus avantageux que sous celui de la hauteur. 
L’augmentation d’un pouce dans la grosseur donne 
incomparablement plus de matiere que l’augmen- 

tation d’un pied dans la hauteur, outre que le bois 
des gros arbres est d’une meilleure qualité, et 

qu'il est plus dense que celui des arbres trop 
élancés. 

Dans les especes feuillues, le taux commun du 

grossissement annuel varie selon les essences: 
d’apres les expériences de M. Duhamel et celles 
de M. Varennes de Fenille, il n’est que de deux & 

trois lignes en diametre dans le chéne; tandis 

qu'il est de douze lignes dans le peuplier blanc ou 
l’ypréau, appelé aussi blane de Hollande. 

A legard des pins, le grossissement est diffé- 

rent selon les especes; mais dans toutes celles a 
grandes dimensions, il ést beaucoup plus consi- 
dérable que dans le chéne. 

Dans le Maine, le pin maritime parait grossir 
annuellement, terme moyen, d’un pouce en cir- 

conférence, ou quatre lignes en diamétre; amon 
égard, je ne suis pas assez avancé dans ma cul- 

ture pour avoir une opinion consacrée par l’expe- 
rience des années. Ce n’est qu’en 1824, a la fin 
d’aout et au commencement de septembre que 

jai fait le mesurage de trois et plus souvent de six 

sujets dans chacun de ceux de mes massifs prenant 
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alors douze, treize et quatorze ans de semis, en 

ayant soin d’exclureles arbres extraordinairement 
beaux et ceux destinés a étre supprimés lors des 
éclaircissemens. Or, sur cent quatorze sujets ainsi 

mesures a trois pieds au dessus du sol, jai trouve, 
terme moyen, un grossissement annuel de quinze 

a seize lignes en circonférence, ou grandement 

cing lignes en diametre, en supputant l’age ou, 

apres leur semis, ces sujets avaient pu avoir cette 
hauteur de trois pieds. Ayant répété en 1825 mon 

mesurage a la méme époque, comme je me pro- 

pose de le faire chaque année, et ayant pu le faire 

d’une maniere plus positive, parce que je n’avais 
plus a supputer |’age a la hauteur de trois pieds, 

jai trouvé un grossissement pour l'année de 

presque vingt lignes en pourtour, ou six lignes et 

demie en diametre (1). 

(1) J’ai établi que l’accroissement en grosseur était, dans le 

Maine, en pin maritime, de douze lignes en circonférence ; 

mais M. Lemarchand-Foulongne m’observe qu’en envisageant 

la grosseur des arbres sous écorce, le grossissement annuel at- 

teindrait 4 peine neuf lignes ; sur quoi il est 4 remarquer que 

Pécorce des pins maritimes pouvant entrer pour un quart dans 

l’epaisseur des tiges vers leur base, on trouyerait a peu prés 

les douze pouces dont j’ai parle. 

-D’un autre coété, M. Lemarchand-Foulongne m/’observe 

que dans les arbres épars, dans ceux hors des massifs, et a 

Peégard des arbres des bordures et allées trayersant ces massifs, 

le grossissement sous écorce séléve a douze lignes, ce qui 

en devrait faire seize sur écorce. 

La différence , A cause du carré du diamétre, serait done 

entre le grossissement de neuf lignes et celui de douze lignes 
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Le pin sylvestre d’Ecosse cultivé dans le Maine 

y parait grossir annuellement autant que le pin 
maritime; mais en Allemagne, ou c’est l’espece 
ou variété dite sauvage, il résulte de ce que rap- 

porte M. de Burgsdorf, page 394 du tome I*., que, 
dans les circonstances favorables, ce ne serait que 

neuf lignes en circonférence, ou trois lignes en 

diamétre. Chez moi, je n’ai pu commencer mes 
remarques qu’en 1824, et seulement sur vingt- 

sept sujets , dont trois de l’espece ou variété dite 

de Geneve. Ceux-ci ont moins grossi que les pins 
d’Ecosse ; mais A terme moyen, le grossissement 

de tous a été de presqu’un pouce, ou presque 
quatre lignes en diameétre. Ayant remesure ces 
sujets 2 la méme époque 1825, j'ai trouvé pour 
Vannée un grossissement de plus de dix-huit lignes 

en circonférence , ousix lignes en diametre. 

Pour les pins laricios, on n’est pas encore assez 

avancé dans leur culture en France pour avoir une 

opinion définitive a cet égard; cependant on est 

dans le cas d’en prendre une avantageuse en con- 

sidérant qu’en Corse les sujets de neuf a douze 

pieds de pourtour y sont communs, puisque leur 
ace de maturité paraissant étre de cent vingt ans, 

comme quatre-vingt-un sont 4 cent quarante-quatre, ou moins 

de deux a trois. 

Mais M. Lemarchand-Foulongne ajoute que ces sujets plus 

eros ont moins de hauteur que les autres, qu’en résultat ils 

ont cependant plus de matiére que ceux—ci, et qu’il lui est 

arrivé d’évaluer ces arbres épars de bordures et d’allées a plus 

du double de ceux des massifs. “Di 
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ils grossiraient annuellement de neuf a douze 

lignes, ou de trois a quatre en diamétre , tout en 
abaissant leur pourtour a neuf pieds. 

Je n’ai été en état de faire des remarques que 

sur deux sujets, quisont ceux de I’Ecole botanique 
au Jardin du Roi, plantés en 1774, et celui de 
M. Periaux pere, acquéereur de M. Quesné, au 
bois Guillaume, pres Rouen, planté en 1776, 

ils ont grossi annuellement, savoir : le premier 

au: dela de quinze lignes en circonférence , ou de 

cing lignes en diametre; l’autre a grossi de plus 

de treize lignes, ou au dela de quatre en diametre. 

La culture du laricio de Calabre n’étant encore 

que dans son enfance en France, j’ignore ce qu'il 

faut penser de son grossissement annuel (1). 

Il en est a peu pres de méme du laricio d’Asie, 

seulement j’ai pu observer a son é€gard que le 
grossissement de quatre sujets provenant des 

eraines apportées par M. Olivier était, terme 
moyen, en 1825, d’environ un pouce ae circon- 
ference par année. 

Pour le laricio d’ Amérique, les sujets du jardin 

de M. Guy a Saint-Germain annoncenut un gros- 

sissement annuel fort avantageux (2), puisqu’il 

excéderait quinze lignes en circonférence. 

(1) Je dois repéter ici que ces pins sont des laricios de Corse. 

(Yoir la note page 31.) + # 

(2) Autant que l’on en peut juger sur des arbres encore fort 

jeunes , l’accroissement en grosseur du pin de Calabre parait 

étre plas prompt que celui du laricio. Douze sujets de chaque , 

igés de sept ans, mesurés sur leur pousse de la cinquiéme 
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Mais pour le laricio d’Autriche, je n’en puis 

rien dire. 

Enfin pour le pin Weymouth, je manque de 
renseignemens précis sur son grossissement an- 
nuel; mais d’apres les belles dimensions qu il a 

en Amérique, et celles qu’on lui voit prendre en 
France, on doit croire, en le comparant a son 

age de maturité de cent cinquante ans, que son 

grossissement annuel n’est point inférieur a celui 
du pin laricio; le seul sujet dont je connaisse 

l’'accroissement annuel, parce qu’al’égard de beau- 
coup d’autres j’ignore leur age positif, est celui 

du jardin précité de M. Périaux pere. Il a été de 

année, ont présenté pour terme moyen de leur grossissement 

annuel, savoir: les pins de Calabre onze lignes et demie de 

circonférence , et les laricios dix lignes et demie. Ce résultat 

ne peut pas servir a déterminer l’accroissement absolu de Yun 

ni de l’autre, puisque les sujets n’étant agés que de sept ans, 

les trois premiéres années sont entrées presque pour zero dans 

la somme des dimensions actuelles ; mais il fournit un premier 

terme de comparaison entre les deux espéces, les deux semis 

ayant été faits le méme jour, dans le méme terrain et a circons~ 

tances absolument égales. Si le pin de Calabre a grossi @ raison 

d’une ligne de plus par an, le jaricio l’a emporte a son tour sous 

le rapport de l’accroissement en hauteur, qui s’est trouvé étre, 

terme moyen, de sept pieds pour les individus de son espéce , 

tandis gu’il n’a été que de six pieds deux a trois pouces pour 

ceux de l’autre espéce. 

Je rappellerai ici ce que j’ai dit dans plusieurs notes préce- 

dentes, que jusqu’a present le pin de Calabre parait étre le méme 

que celui de Caramanie , ce qui ne pourra étre définitivement 

jugé que dans quelques années , c’est a dire lorsque l’on pourra 

comparer leur fructification. VY. 



ote 4 

( 195 ) 

quinze lignes en circonférence ou cing en dia- 
metre. 

Jai dit, il ya un moment, que l’accroissement 
des pins était beaucoup plus considérable que 

celui du chéne. En effet, il n’est guere que de 

deux lignes en diametre dans ce roi des especes 

feuillues, et on vient de voir qu'il est souvent 
de plus de quatre dans les pins; ce qui, a cause 
du carré du diametre , établit une difference 

énorme d’un a quatre, de maniere que les pins 

produisent en matiere quatre fois autant que les 
chénes. 

Quel est laccroissement annuel en hauteur? 

Dans les semis des bois, la croissance en hauteur 

est d’abord lente, puis elle devient rapide et en- 
suite elle se ralentit, elle cesse méme lorsque 
laccroissement en grosseur continue ; ce qui 

forme une différence remarquable entre ces deux 

sortes d’accroissement. 

Lorsque | 'accroissement en hauteur se ralentit, 

lors méme qu'il cesse tout a fait, la force végéta- 

tive se porte sur la grosseur et sur la qualité du 

bois , comme le remarque notamment M. de Per- 

thuis pere, pages 41 et 169. 

Ainsi la croissance en hauteur n’a pas lieu du- 

rant toute la vie vegétative des arbres; tandis 

que la croissance en grosseur a lieu dans toute 
cette période, car lorsqu’ils cessent de grossir et 

qu ils restent stationnaires, ils sont arrivés a tout 
leur accroissement, ils ont acquis toute leur ma- 

15 
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turité, et ils ne tardent pas a perdre de leurs 
qualites. 

Toutes, ces choses sont communes aux bois 

feuillus et aux bois résineux. 

Mais pour ne parler ici que des pins, et pour 
resoudre a leur égard la question que je traite, 

je dinai que leur accroissement sous ce point de 
vue a trop dirrégularité pour étre déterminé a 

un taux commun, comme il peut |’étre sous le 

rapport de la grosseur. Dans les premieres années, 

Vaccroissement en hauteur des pins n’est que de 

quelques pouces; plus tard, il devient subitement 

rapide, au point d’étre annuellement d'un, deux, 

trois pieds, et davantage ; puis il se ralentit et 

cesse tout a fait lors méme que Varbre continue 

de croitre : alors la croissance porte exclusive- 

ment ou a peu pres sur la seule grosseur du sujet. 
Mais il est remarquable que l’accroissement des 

pins en hauteur est beaucoup plus considérable 

que dans les chénes. Les plus beaux de ceux-ci 

n’atteignent pas la hauteur des plus beaux pins, 

et surtout ils ne Vatteignent pas dans le méme 

nombre d’années. Un pin laricio, par exemple, 

aura acquis cent vingt pieds de hauteur en cent 

ou cent viugt ans; mais un chéne qui atteindrait 

cent pieds de haut n’y parviendrait qua deux 

cents ans et plus. 

si 

Et quel est Vdge de maturité des pins, ou le 

maximum de leur accroissement ? 

Ainsi que je l’ai déja dit au chapitre III, ’époque 
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de maturité des pins est différente selon les es- 
peces. 

Et cette circonstance est importante a con- 
naitre, notamment pour les personnes qui s’a- 

donneraient spécialement a la culture des pins, 
parce qu’autre chose est pour ces personnes d’ob- 
tenir tous les avantages qu’elles s’en promettent 

vers cinquante ans de leur entreprise , ou de n/ar- 

river a cette jouissance qua cent, cent vingt ou 

cent cinquante ans. . 

Je ne dirai pas qu’il y a un age absolu pour la 

maturité de telle ou telle autre espece de pin, 

parce que, dans toutes, la durée de leur végéta- 

tion varie comme leurs dimensions, selon les 
terrains , selon les climats, les expositions et 

d’autres circonstances. En cela, les pins éprouvent 

les mémes influences que les arbres feuillus; les 

-mémes circonstances produisent les mémes effets 
sur l'un et sur l’autre de ces deux genres de bois, 

si différens qu ils soient. 

Mais toutes choses egales, on peut, ce me sem- 

ble, réputer le pin maritime mur vers l’age de 

cinquante ans, méme plus tot, et quelquefois 

vlus tard 1). 

(1) D’aprés les observations de M. Lemarchand-Foulongne, 

plus les pins maritimes sont vieux (sans étre gatés s’entend) et 

meilleur est leur bois. Il me cite pour exemple le bois provenu 

de sujets de cent a cent vingt ans qui, a Vemploi, a été in- 

comparablement meilleur que le bois de sujets de quarante— 

cing ans. 

Mais ces exemples ne me paraissent pas assez multiplies 

13. 
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Dans les pins sylvestres, il me parait y avoir 

des différences selon les variétés. Celui dit de Ge- 

neve , ou pin commun de France, peut arriver a 

maturité de quatre-vingts a cent ans. Il en est de 
méme du pin sylvestre d’Ecosse ; mais pour celui 

d’Allemagne, appelé pin sauvage, il paraitrait, 
d’apres ce qu’en dit M. de Burgsdorf, page 394 du 

tome I. , que dans les terrains avantageux il ne 

parvient a tout son accroissement qu’a cent qua- 

rante ans, comme il en attribue cent vingt aux 

sapins , deux cents a deux cent cinquante aux deux 

espéces de chénes qu'il décrit. Quant au pin de 
Riga, je suis porte a le croire beaucoup plus hatif 
que les autres sylvestres, parce qu'il donne des 

eraines fertiles bien plus tot qu’eux, et cela est 
digne d’attention, puisque ses dimensions sont 

plus fortes et que la qualité de son bois est supé- 
rieure a celle des autres especes (1). 

Pour les pins laricios, ce n’est que par conjec- 

ture que je crois leur age de maturité arrivé vers 

cent vingt ans. 

Jen dis de méme pour le pin du lord, en par- 

jant de cent cinquante ans, comme étant le terme 

de tout son accroissement. 

pour en déduire des conséquences absolues. Il faudrait , pour 

cela, que toutes choses fussent égales. Or, ces sujets de cent a 

cent vingt ans se trouvaient (a la Buzardiére) dans un terrain 

sain, et peut-étre ceux de quarante-cing ans étaient=ils places 

moins avantageusement. ge 

(1) Voir, sur ce sujet, la note de la page 43. 

———— O—— 



CHAPITRE X, 

CONSACRE A EXAMINER QUEL EST LE MEILLEUR AMENA— 

GEMENT ET LA MEILLEURE MANIERE D EXPLOITER LES 

BOIS ET FORETS DE PINS. 

Observations preliminaires. 

Premiere. Ix est remarquable que toutes !es 

choses plus ou moins précieuses qui ont été écrites 
sur cette branche importante de la science fores- 

tigre n’ont eu en vue que des bois et foréts de 

srande étendue, tels que ceux et celles de tout un 

pays, de tout un état, de tout un royaume; mais 

qu’on n’est pas descendu, dans l’application de 

ces excellentes choses, aux cas tres multiplies des 

bois privés de petite ou de moyenne eétendue : en 
sorte qu’a cet égard les particuliers se sont a peu 
pres toujours trouvés dans le vague des idées trop 

élevées et trop hypothétiques pour en profiter. 

Ce devrait donc étre une bonne chose que de 

puiser, dans ce qui est enseigné pour les grandes 
masses de bois et foréts, des moyens qui instrul- 

sent clairement les particuliers, propri¢taires de 
quelques centaines d’arpens de bois, de ce qu il 

est de leur intérét de faire pour les bien adminis- 

trer. 

Deuxieme. Sur le meilleur aménagement et |'ex- 
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ploitation des bois, il y a une distinction mere a 
faire, selon qu’ils sont en taillis, ou qu’au contraire 

ils sont en futaies pleines. 

Pour les taillis, le meilleur aménagement peut 

étre fort compliqué, parce qu il faut prendre en 
considération beaucoup de choses, et envisager 
celles-ci sous un grand nombre de points de vue. 

Mais pour les bois futaies, les choses sont plus 

simples. A leur égard, il est clair que, dans l’in- 

térét du propriétaire, comme dans celui de la so- 

ciété qui consomme, il y a avantage a exploiter les 

arbres a ]’époque ow ils parviennent a tout leur 
accroissement. ) 

Troisieme. D’un autre cote, ne m’occupant ici 

que de pins exclusivement aux autres essences d’ar- 
bres; ne m’occupant par conséquent que d'un 

genre d’arbres qui, par la nature des choses, doi- 

vent nécessairement étre aménagés en futaies; ne 

m’occupant d’ailleurs que de bois quisonta créer, 

il en doit résulter que j’aurai moins a parler de ce 

qu'il convient de faire dans des bois et foréts de 

plus précédemment exploités d’apres une méthode 
quelconque, ou méme sans méthode, que je n’aurai 

a examiner ce qu il faut faire pour des bois qui 

sont a établir. 

Or, a cet égard, la maniere d’amenager et 
d’exploiter les bois et foréts de pins est d’autant 

plus simple , que ces deux procédés sont spéciale- 
ment prévus et enseignés dans un cas analogue , 

pour ne pas dire absolument semblabie, dans 

les excellentes Instructions de M. Hartig, que 



( 199 ) 
M. Baudrillart nous a fait connaitre, notamment 

a l'article Exploitation , de son Dictionnaire fo- 

restier. 

Quatriéme. Je ue parlerai pas de la maniere 
de couper ca et la les arbres sans choix raisonne, 
comme sans regle ni principe, parce que Cest 
Vabsence de toute méthode, et que cette ma- 

niere ne peut se tolérer que dans les pays ou le 

bois surabonde, ou il est en exces et meme a 

charge. | 

Je n’aurai donc a prendre en consideration que 
ces quatre méthodes : 

1°. La coupe en jardinant; 

2°. La coupe a blanc-étoc, appelée aussi coupe 
par contenance, coupe a tire et aire; 

3°. L’exploitation par bouquets, et celle par 
bandes alternatives; 

4°. Et la coupe par excellence; je veux dire la 
coupe par éclaircies, ou la méthode allemande. 

Cinquieme. Mais aux personnes qui appellent de 
ious leurs voeux les améliorations immenses dont 

la culture et l’administration des bois et foréts 

sont susceptibles, je citerai, comme devant y 

trouver des vues neuves et d’une grande impor- 

tance, la proposition de M. Plinguet fils sur ja 
création d’un corps d’ingénieurs employés a gou- 
verner les foréts; les ouvrages inédits de M. Plin- 

suet pere; la proposition analogue de M. Bigot 
de Morogues, et louvrage de M. Dugied sur les 

moyens de reboiser les montagnes: je cite les 
vues de ces personnes, a cause de jeur analogie 
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avec les moyens que j’indique de créer des bois, 
de les bien aménager, administrer et gouverner , 
et parce que M. Dugied s’est occupé exclusivement 

de la création des bois dans des localités particu- 

lierement difficiles. 

Coupe en jardinant. 

Elle est généralement usitée en France dans les 

bois et foréts d’essences résineuses. 

Elle a des partisans , et quoique fortement com- 

battue par les personnes qui apprécient les avan- 
tages de la méthode allemande, elle ne doit pas étre 

dédaignée quand on considére qu’au témoignage 
de M. Dralet, et d’apres ce que M. Noirot a eu 

Yobligeance de me communiquer de ce qu’il a été 

étudier dans une partie des sapiniéres du Jura, on. 
obtient, par cette méthode, dans les foréts bien — 
tenues, annuellement quatre et méme cing arbres 

par hectare. | 

Ce qu’on peut reprocher a cette maniere d’a- 
meénager et d’exploiter les bois résineux, ce sont 

les dégats quelle occasione. C’est surtout de ne 

produire, du moins dans une notable partie, que 

des arbres plus ou moins dépérissans , par consé- 

quent des arbres plus ou moins défectueux, puis- 
que la base d’une sage exploitation, dans cette mé- 

thode, consiste, comme lenseigne notamment 

M. Dralet, a couper les arbres dépérissans avant 

de toucher aux sujets sains et d’un bon service : 

en sorte que le maitre et la société consomma- 

trice doivent perdre considérablement, la diffe- 

oe 
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rence pour l'un et pour l'autre devant étre souvent 
comme un est & trois entre un arbre défectueux 
et un arbre sain (1). 

Au surplus, la coupe en jardinant ne peut étre 
appliquée qu’aux anciens bois et foréts peuplés 
d’arbres de tous ages. 

Mais elle ne pourrait pas étre mise en pratique 
dans un bois qu’on aurait créé en une seule et 
unique espece , parce que dans un tel bois tous les 
arbres, ou du moins ceux de chacun des massifs 

dont on laurait composé, seraient du méme age. 
Il ne pourrait pas y avoir lieu, a leur égard, a 

choisir les seuls vieux arbres , car tous le seraient. 

Par conséquent, la coupe en jardinant n'est pas 
dans le cas d’étre appliquée aux bois et foréts de 
pins qu’on créerait en une seule espéce. 

Coupe a blanc-eétoc , ou coupe par contenance , ou 
enfin coupe a tire et aire. 

Rigoureusement parlant, la coupe a blanc-étoc 

sentend du cas ou l’on fait coupe tellement nette 

et absolue, qu'il ne reste aucun bois sur pied. 

La dénomination de coupe a tire et aire appar- 

(1) M. Bose, dans son analyse de mon Traité , témoigne étre 

partisan de ce mode; mais c’est en considérant les choses sous 

un tout autre point de yue que la quantité de matiére en bois 

et sa qualité. [l les envisage sous le rapport, 1°. de prévenir 

le déboisement des montagnes, et par conséquent leur nudilé 

et Pentrainement des terres; 2°. de conserver les sources ou 

Valiment des riviéres ; 3°. d’empécher le refroidissement du 

climat. *D. 
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tient au cas ou l’on réserve des baliveaux sur pied, 

de telle maniere que l’exploitation ne laisse pas le 
sol absolument nu. 

Et la dénomination de coupe par contenance 
s'applique a chacune des deux autres, parce que, 

dans toutes deux, l’exploitation a lieu en plein sur 

une surface de plus ou moins d’arpens; ce qui est 

lopposé de la coupe en jardinant, ou l’on n’abat 

les arbres que ca et la. 
Ainsi, @ une nuance pres, la coupe a blanc- 

étoc et la coupe a tire et aire ne constituent 

qu’un seul et méme mode d’aménagement et d’ex- 

ploitation. Mie 
Ce mode de coupe a blanc est a peu pres uni- 

versellement blamé et n’est guere usité; mais 11 

n’est tant blamé que parce qu’on suppose l’ab- 

sence absolue de toute espece de soins lors de 
Yexploitation pour le repeuplement ; chose dont 

on s’occupe beaucoup dans la méthode aliemande. 
Mais je crois qu’on changerait d’opinion, si on 

considérait qu’en coupant a blanc-étoc on ac- 
compagne lexploitation des mémes soins et des 

mémes travaux que ceux qui ont lieu pour le re- 

peuplement du bois, dans la méthode allemande. 

Sans donc me prévaloir de ce que dans les sa- 

pinieres du Jura visitées par M. Noirot, a Vau- 

tomne 1824, le repeuplement se fait abondam- 

ment par le seul effet du semis naturel qui se 

montre a la suite de leur exploitation a blauc-étoc, 

j observerai que, pour bien apprécier une méthode 

comparativement a une autre, il faut admettre 
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égalité de soins entre elles, et qu'il n’y a sujet 

de donner la préférence a lune qu’autant qu’avec 

les mémes soins, les mémes attentions et les 

mémes travaux, on n’obtiendrait pas les mémes 
avantages dans l’autre; car si on admet ces soins 

dans l'un des deux modes, et leur absence dans 
Yautre, la balance est rompue, et il n’y a plus 
moyen de les apprécier comparativement l'un a 
Vautre. : 

S’agissant ici d’un bois qu’on crée, d’un bois 

dont tous les arbres sont du méme age et de la 

méme espece, ou le sont dans chacun des massifs 

dont on le composerait, ils ne peuvent pas étre , 
commie je l’ai déja observe, exploités par la voie 
du jardinage. Il est indispensable de les couper, 
ou a blanc-étoc, ou a la maniere allemande, dont 

je parlerai tout a Vheure. 
Si dans cette méthode allemande on ne fait pas 

la coupe en une seule fois ou a blanc-étoc, c'est 
uniquement dans la vue d’operer le plus possible , 
sans pourtant jamais y parvenir en totalité, un 
reensemencement uaturel. Cest exclusivement 
pour ce motif qu’on fait l’exploitation des pins. 

sylvestres en deux fois, et des autres especes ré- 

sineuses en trois fois, a plusieurs aunées d’inter- 

valle. 

Cette precaution ne dispense que d’une partie 

des soins et des travaux qu'il y a a donner et 

a faire pour le repeuplement dans la coupe a 
blane-étoc; car il y a toujours des endroits da sol 

ou le repeuplement ne s’est pas opéré, et il y a 



( 204 ) 

particulierement la place des arbres conservés , 

qu'il faut, lors de leur suppression, réensemencer 
industriellement. 

On peut juger, d’apres cela, que la méthode 
allemande n’a sur celle a blanc-étoc que lPavantage 

d’amoindrir les soins et les travaux qu’exige le 

repeuplement des bois exploités ; mais on peut, a 
mon sens, soutenir que cet avantage est grande- 

ment balancé par le grave inconvénient de 1°. en- 
tamer six ou huit coupes qu’on exploite partiel- 

lement pour y obtenir en matiére !’équivalent de 

ce qu'on aurait eu d’une seule coupe faite en plein. 

2°. Revenir une et méme deux fois sur un sol 

qu'on s’est attaché a meubler de jeunes plants, et 

par consequent y causer nécessairement plus ou 
moins de dégats. 

I] est bien vrai qu’on attribue a la méthode 

allemande un autre avantage, c’est de procurer, 

par la conservation d’un grand nombre d’arbres 

sur pied, un abri aux jeunes plants contre les in- 

tempéries, et notamment conire la sécheresse, les 

ardeurs du soleil, etc.; mais si cet abri était une 

chose indispensable , il faudrait en déduire cette 
conséquence : qu'il y aurait une impossibilité 

absolue, ou au moins une grande difficulté a créer 

des bois de pins sur un sol nu. Or j’ai vu maintes 

fois cette création opérée sur cette sorte de sol 

avec le plus grand succes, notamment dans le 
Maine, ou cela se fait par milliers d’arpens, dans 
Ja forét de Fontainebleau , dans celles de Rouvray, 

de Roumare. Je Vai d’ailleurs pratiquée person- 
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nellement pour quelques centaines d’arpens dont 

le sol était presque toujours rebelle, et a des ex- 

positions tout a fait désavantageuses et dessé- 
chantes. M. Baudrillart lui-méme I’a fait exécuter 

avec un succes ravissant a l’extrémiteé de la forét 

des Alluets, en 1812, 1813 et 1814, sur douze a 

quinze arpens forestiers, réunis aujourd’hui a la 
terre de Bazemont, appartenant a M. de Cha- 

landray. 3 f 

Je conclus de tout cela que, dans les bois de 
pins qu’on crée, la coupe a blanc-etoc, telle que 
je entends, c’est a dire accompagnée des soins 
et des trayaux recommandeés dans la méthode al- 

jemande, est une des bonnes manieres d’en faire 

exploitation , et qu’elle peut soutenir la compa- 
raison avec cette méthode allemande, si méme 

elle ne lui est pas préférable. 
Si on m/’objectait le surcroit de dépense de 

préparation du sol, des graines et de leur ense- 

mencement , parce qu elle peut étre plus considé- 
rable que dans la coupe a la maniere allemande, 

je répondrais que ce surcroit ne peut pas étre 
_assez considérable pour étre pris en consideration, 
parce qu’on a vu, au chapitre V, que la dépense 

peut étre de fort peu de chose lors méme qu il 

s'agit de créer un bois. Or, ici on n’aurait que 

des emplacemens, et non une surface a préparer 

dans sa totalité. On n’aurait que des grattages ou 
au plus des hoyages a faire, d’autant plus facile- 
ment que le sol aurait été jusque-la couyert et a 
Vabri de la sécheresse depuis cinquante ans et 
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plus. On n’aurait & dépenser pour la graine que 
Jes frais de sa récolie, et probablement que la plus 
grande partie de Ja surface se trouverait réense- 
mencée naturellement par la chute de ’immen- 

sité des graines qui seraient sur les centaines 

d’arbres qu’on aurait a abattre dans chaque arpent. 

Jobserve a ce sujet que, quel que soit le mode 
exploitation qu’on adopte, l’arrachis des arbres 
ou l’extraction de leurs souches et de leurs plus 

erosses racines est une bonne chose; une chose 

nécessaire et utile au remuage ou a la prépara- 

tion du sol; une chose qui est fructueuse au mai- 

tre comme 4 la richesse des travaux; une chose 

enfin qui s’exécute dans les pinieres du Maine, et 

qui est recommandee dans la méthode allemande. 

La coupe a tire et aire n’est guere applicable 
aux bois résineux, et elleest généralement blameée 

a leur égard, parce que les sujets qu’on réserve- 

rait seraient presque toujours renversés par les 
grands vents. Cela est plus particulierement appli- 
cable aux sapins, dont les racines sont a la sur- 
face du sol, et le serait probablement aussi, quoi- 

qu’a un moindre degré, aux pins sylvestres, méme 
au pin maritime, qui est si pivotant, parce que 
leur houppe étant chargée de feuilles toute l’annee, 

elle donnerait une grande prise au vent, a la dif- 
iérence des chénes et hétres, qui en sont dépouil- 
iés dans la saison ou onest le plus exposé aux 

ouragans. 
Le pin laricio, du moins celui de Corse, pour- 

rait probablement ¢tre excepte, tant parce que sa 
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houppe est moindre de vingt pieds de hauteur lors 
méme que sa tige estde cent, que parce que cette 

espece a une souplesse comparable, pour ainsi dire, 

aux roseaux. Aussi remarque-t-on, et cest, ce me 

semble, une chose digne d’attention , que, dans les 
foréts de ces superbes pins en Corse, on ne trouve 

jamais d’arbres rompus par les vents, quoiqu’ils 

soient ordinairement placés non seulement dans 

les vallees des hautes montagnes, mais sur des 

hauteurs ou le roc est presque a nu. 

Je serais enclin a attribuer le méme avantage au 

pin du lord, par ces différentes raisons, qu'il n’a 
que du tiersau quart de toutesa hauteur en houppe; 
que les rameaux qui la constituent sont courts et 

minces, et que les aiguilles ont une finesse qui 

leur Ote de leur poids : en sorte que d’une part sa 
houppe, quin’a pas beaucoup de poids, ne donne 

suere de prise au vent, et que d’autre part la 
erande hauteur de sa tige, nette de branches, em- 

péche que l’ebranlement qu’éprouvent les bran- 

ches s’étende a elle. 

Coupe par massifs ou bouquets, et coupe par 

lignes alternatives. 

Ces deux méthodes participent beaucoup de 
celle a blanc-étoc et de Ja méthode allemande, 

en ce qu’on fait coupe blanche et nette, et en ce 

que, d’autre part, les massifs ou bouquets con- 
servés et les lignes laissées alternativement sur 
pied doivent aider au repeuplement naturel sans 
pourtant dispenser totalement des soins et tra- 
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vaux de homme, comme le remarque M. Har- 
tig, parce qu’a mesure qu'on s’éloigne du bois 
conservé sur pied, le réensemencement naturel 

est moins abondant. 
M. Baudrillart est partisan de la seconde de ces 

deux méthodes, et il rapporte, a l’article Lxploi- 

tation de son Dictionnaire forestier, apres en avoir 
décrit les avantages, qu'elle a été mise en pratique 

avec succes en Russie, au témoignage du grand- 
maitre des foréts de cet empire. 

Il est évident pour moi que l’une et l’autre de 
ces deux méthodes sont bonnes a adopter, parce 
que je suppose qu’elles seront toujours accompa- 
enées des soins et des travaux nécessaires au réen- 

semencement parfait des surfaces exploitées, cela 

étant la condition sme qud non de Vopinion que 
j exprime. 

Mais leur application ne serait peut-étre pas 
une chose exempte d’inconvénient dans une forét 

précédemmeut soumise a un autre mode d’exploi- 

iation, a cause qu'il se trouverait dans toutes les 

parties des arbres qu’il faudrait abattre sans pou- 

voir attendre le temps ou la lisiere serait en tour 

de coupe. 
Et dans un bois qu’on créerait, cette applica- 

tion ne pourrait avoir lieu qu’autant que la créa- 
tion ne se serait faite que lentement, de maniere 

ace qu il s’y trouve des bois d’ages graduellement 
différens, ou qu il s’agirait d’une petite étendue , 

telle que cent arpens, qui pourraient étre exploi- 
tés en totalité dans un petit nombre d’années. 
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Dans ces deux meéthodes, qui, en France, ne 

sont encore, je crois, que théoriques, on ne peut 
trop recommander Varrachis des arbres exploités, 

comme jel’ai observe pour la coupe a blanc-étoc. 

Coupe par éclaircies, ou méthode allemande. 

C'est la coupe par excellence , parce qu'elle est 
toujours accompagnée des soins et des travaux 
nécessaires au réensemencement de la superficie 
du sol en exploitation. 

Elle consiste a faire des éclaircies graduelles et 
successives, et a diviser l’exploitation proprement 
dite en deux coupes éloignées Pune de l’autre de 
quatre ou six ans pour les pins sylvestres et les 
meélezes , et en trois coupes éloignées les unes des 
autres , de trois, quatre, cing ou six ans, pour les 

pins maritimes comme pour les sapins : tandis 
que dans la coupe a blanc, ainsi que dans celle a 

tire et aire, dans celle par lisieres et par bouquets, 
Vexploitation se fait toujours en une seule fois sur 
la méme superficie. 

L’objet de l'exploitation en deux ou trois fois 
est, d’une pari, d’obtenir un réensemencement 

naturel, qu’on aide d’ailleurs toujours plus ou 

moins selon son abondance par un semis indus- 
triel, et, d’autre part, de procurer aux jeunes 
plants un abri contre les intempéries. 

On a soin., dans cette méthode, d’arracher et 

de déraciner les arbres exploités , chose qui, je le 
répete, est toujours avantageuse pour le repeu- 
plement du sol. 

14 
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Comparaison de ces diffcrentes méthodes entre 

elles. 

La coupe en jardinant n’étant pas applicable 
au cas ou on crée des bois et foréts de pins d’une 
seule espece, parce quils ne sont pas, comme 
les anciens bois jardinés, meubles d’arbres de 

tous les ages, je n’en reparieral que pour rappe- 

ler. que, faite avec soin et intelligence, elle ne 

parait pas avoir autant de désavantages qu'on 

pourrait le croire en théorie, mais qu’elle est de 
toutes les méthodes celle qui me parait la moins 

susceptible de procurer les avantages résultant 
des soins et de Vintelligence qu’on apporte dans 

les travaux. 

La coupe a blanc-étoc est parfaitement appli- 

cable au cas de la création d’un bois nouveau, et 

je la crois meme préférable a l’excellente méthode 
allemande , du moment qu’on l’accompagnera des 
mémes soins et des mémes travaux qui ont leu 

dans celle-ci. 

La coupe a tire et aire ne differe que par une 

nuance de la coupe a blanc-éetoc; mais cette légere 
différence la rend moins applicable aux bois rési- 
neux, parce que leurs arbres épars sont plus ex- 
posés que ceux des bois feuillus a étre déracinés 

par les ouragans. D’ailleurs, pour les arbres 
résineux, méme pour le Jaricio et le pin du lord, 
qui paraissent pouvoir résister aux grands vents, 
ce ne devrait pas étre une bonne chose que de leur 

appliquer la coupe a tire et aire, parce qu’on ne 
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pourrait pas, comme on le fait dans les futaies 

de chénes et de hétres , conserver les sujets réser- 

vés jusqu’a la maturité des nouveaux plants, sans 

perte de leur valeur pour le maitre et pour la 
consommation, a cause de leur yvetusté, ou, si 

on youlait les extraire aprés quelques années de la 
coupe, On causerait nécessairement beaucoup de 
dommages aux jeunes plants. D’ou je conclus que 
la coupe a tire et aire convient moins que toute 

autre aux bois et foréts d’essences résineuses. 

La coupe par bouquets est une coupe a blanc- 

etoc sur la superficie ot elle s’exécute. Son appli- 

cation ne pourrait avoir lieu dans les bois résineux 
qu autant qu ils seraient dune assez faible étendue 

pour etre coupes en totalité dans peu d’années, 

ou qu’étant fort étendus, leur création aurait été 

successive. Ii faudrait au surplus que chaque bou- 

quet aboutit a un ou a plusieurs chemins de dé- 
bardage, afin qu’on ne fut pas forcé, lors de leur 
exploitation , de fréequenter les parties voisines 
qui ne seraient pas coupées. 

La coupe par lisieres alternatives est également 

une coupe a blanc-ctoc sur la superficie de ces 

lisieres. Il faudrait également , pour l’exécuter 

dans un bois nouveau, qwil fit d’une assez petite 

etendue pour étre exploité en totalité dans une 
période de quelques années, ou qu’éiant d’une 

grande étendue, il eut été créé assez successive - 
ment pour avoir des parties d’ages différens, et 
dans tous les cas, il faudrait que des chemins de 
débardages traversassent ces lisieres, ou se trou- 

14. 
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vassent a leurs deux. exirémilés, pour que leur 
exploitation put avoir lieu sans fréquentation des 
lisieres voisines. 

Eafin, la coupe par éclaircies ou par la méthode 
allemande est parfaitement applicable au cas de 
la création d’un bois. Elle est, pour me servir de 

Vexpression de M. Bonard, le sommet de lart, 

dans l'état actuel de la science de ’aménagement 

et de l’exploitation des bois. Mais je reste per- 
suade quelle peut étre égalee, surpassée méme 

par la coupe a blanc-étoc accompagnée des 
mémes soins, de la meme intelligence, et des 

mémes travaux qui ont leu dans cette méthode 
allemande. 

Application de Tune de ces méthodes a une créa- 

tion de bois dune étendue denviron mille arpens 
d ordonnance et au dessous. 

Je crois devoir envisager cette application, 
parce qu'un des meilleurs moyens. d’apprécier 

une chose est de la considérer en état d’action. 

Je ne parle, au maximum, que d’une etendue 

d’environ un millier d@arpens d’ordonnance, équi- 

valant a cing cents hectares , parce que la science 

de la divisicn du travail matériel nous a appris, 

dans le siecle dernier, qu’on fait d’autant plus et 

Vautant mieux, qu’on dissémine ses facultés in- 

tellectuelles sur moins d’objets. Or, dapres ce 
que souvent j'ai eutendu dire a des observateurs, 

ce que j’ai lu sur cette matiere, et ce que jal 
observé a cet égard dans la culture arable, ainsi 
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que dans la culture et les autres branches de l’ad- 

ministration des bois, je crois qu'une étendue 
@environ mille arpens d’ordonnance serait tout 

ce qu il conviendrait de confier a la gestion d’un 

homme voué et instruit dans cette administration 

des bois, pour qu’on en obtint tout le profit pos- 
sible sous le double rapport du produit brut et 

du produit net. 

Ce ne serait quun homme d’une capacite 

extraordinaire qui pourrait décupler, par con- 

séquent gérer dix mille arpens de bois avec les 

mémes soins et les memes avantages proportion- 

nés qu'un autre pourrait faire pour mille arpens; 
mais il faut réserver ces hommes rares pour étre 

au sommet de la gestion d’une étendue considé- 

rable de bois, et ’organiser de maniere a ce qu'il 

ait pour ses collaborateurs subordonnés autant 

de personnes qu'il aurait de milliers d’arpens & 

administrer. 

Cest par ces motifs que je me place dans le 

cas de la création d’un ou de plusieurs bois de 

la contenance ensemble d’environ un millier d’ar- 

pens, pour arriver a apprécier ce qu’il convien- 

drait a leur proprietaire d’y faire exécuter. 

Cette création, que je supposerai avoir eu lieu 

en pins de lespece maritime, n’aurait probable- 

ment pas été faite en une seule année. Ll aurait 

conyenu qu'elle s’opérat dans le long espace de 

cinquante ans, 2 raison d’environ yvingt arpeus 

par année, pour avoir cette étendue a exploiter 

chaque année; mais dans Vétat actuel de la 
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science forestiere, ou on est a peu pres dépourvu 
des moyens d’opérer sagement, économiquement 

et graduellement la création d’un bois d'une 
grande étendue, il faut que le propriétaire qui 
en aurait lVidée Ja réalise dans l’espace de dix a 

vingt ans, de maniéere que, dans l’exemple que 

je propose, la coupe de la totalité du millier d’ar- 
pens pourrait avoir lieu dans l’espace d’environ 
quinze années. 

A ce dernier nombre d’années, on pourrait se 

trouver avoir créé environ soixante-six arpens 
par an, et par cette raison avoir, vers huit ans 

du commencement de Ja création, un premier 

éclaircissement et un premier élagage a faire exé- 

cuter dans ces soixante-six arpens, deux sortes 

de travaux qu'il faudrait probablement y répéter 

des l'année suivante; et apres, de trois ans en 

trois aus ou quatre au plus, jusqu’a environ 

vingt-cing ans que les sujets, étant espacés a huit 

pieds les uns des autres, seraient laissés en cet 

état jusqu’a leur maturité, que je suppose arri- 

ver a cinquante ans, sauf qu il faudrait continuer 

ales tenir dans un état de propreté, reconnu né- 

cessaire pour prévenir la naissance des insectes 

destructeurs qui pullulent dans les bois résineux 

trop négligés. 

Vers cinquante ans donc, on aurait une jouis- 
sance définitive, par la coupe a blanc-étoc, de 

ces soixante-six arpens. 

Les mémes travaux d’éclaircissement et d’cla- 

gage se faisant dans les autres parties aux mémes 
< 
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époques, il en résulte qu’a la neuvieme année 
du semis originaire, puis a la dixieme année, et 
successivement, les travaux et les produits iraient 
croissant, et réclameraient passablement de soins 

pour étre exécutés avec tous les avantages dési- 
rables dans Vintérét du maitre et de la socicte 

consommatrice. 

Ainsi, a la cinquante et unieme année, et suc- 

cessivement jusqu’a la soixante-quatrieme inclu- 

sivement on aurait a faire une coupe definitive 

d’une étendue d’environ soixante-six arpens fo- 

restiers. 

Et a partir de la premiere de ces quinze coupes 

que je suppose faites a blanc-étoc, on aura a 

s’occuper de seconder le repeuplement naturel, 

qui s’opérera par le seul effet de labatis des pins, 

en faisant tous les hoyages et tous les semis in- 

dustriels qu’on jugera nécessaires au réensemen- 

cement complet de toute la superficie exploitée. 

D’un autre cété, a partir aussi d’environ Ja hur 

uiéme année d’apres l’exploitation, on aura 4 faire 

exécuter dans chaque coupe les éclaircissemens , 

clagages et nettoyages dont j'ai parlé, comme on 
aura fait dans la premiere période. 

On sent, d’apres cet exposé, que ni les produits 
ni les travaux ne manqueront, et que tout le 

iemps et toutes les facultés intellectuelles d’un 
gérant tout particulierement intelligent et labo- 

rieux seront nécessaires pour utiliser les produits, 

pour faire exé€cuter a temps les travaux, et pour 

que leur dépense ne soit que ce quelle devra étre. 
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On pourra étre frappé de inconvenient qu of- © 
fre cet exemple d’une jouissance d définitive dans un ) 
espace de quinze années, au lien d’étre répartie 

dans cinquante ans; ce qui exclut la possibilité 
dune jouissance ou d’un revenu annuel. ms 

Mais dans le cas dont j je parle, c’est a dire dans 4 

le cas de la création d’un bois d’une étendue d’en- 

viron mille arpens, on ne pourrait éviter un in- 

convenient sans tomber dans un autre, parce 

que, dans l’état actuel de la science forestiere, il 

est évident qu'une telle création ne pourrait avoir 

lieu que par la volonté d’un seul homme, et qu’elle 

serait bien aventurée sil en laissait une portion a 
faire a ses successeurs. Or, comme on ne s occupe 

guere de tels travaux qu’a un certain age, a une 

époque avancée dans la traversée de la vie, il faut 

nécessairement exécuter |’entreprise en peu d’an- 

nées, ou elle ne sera qu incomplete. 

D’ailleurs, il arrivera dans ce cas ce qui arrive 

lorsque, dans ses propriétés actuelles, on a des 

coupes extraordinaires de bois a faire. Ou on les 
capitalise pour s’en faire un revenu, ou elles ser- 

vent a acquitter des dettes, a faire des construc- 

tions, des établissemens, doter des enfans, etc., 

Or, ici OW on aurait bien des millions de pieds 

cubes en bois, par conséquent des millions en ar- 

gent dans wn espace de quinze années, on se trou- 

verait avoir tout a la fois de quoi capitaliser, ac- 

quitter des dettes, faire des constructions, des 

établissemens et doter ses enfans. 

Si, au lieu d'un miller d’arpens, la creation ne 

yi 
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s étendait qu’ a cent arpens, il serait toujours pru- 

_ dent de la hater sans la répartir en cinquante an- 
_ nées , pour se faire, a soi et aux siens, une compe 

Mitirnelic de deux arpens de futaie, parce qu’une 

entreprise qui exigerait cinquante ans pour com- 

pléter son exécution ne se réaliserait probable- 
ment pas dans sa totalité. 

Dans une telle création, un propriétaire aurait 

encore assez de travaux durant et apres la créa- 

tion, pour trouver aremplir plus que ses momens 
de loisir, et il aurait, pour lui et pour ses affec- 

tions, assez de jouissances morales, ainsi qu’assez 

de profits pécuniaires, pour avoir sujet de s’ap- 

plaudir de son entreprise. 

La coupe a blanc-étoc pourrait étre également 

adoptée dans le cas de cette creation, parce que 
je suppose quelle serait accompagneée des soins 

et des travaux nécessaires pour completer le re- 
peuplement de la superficie de chaque coupe, de 

facon aen perpetuer indéfiniment les produits, si 
considérables qu’ils soient. 

Application a une création de plusieurs milliers 
darpens. 

Ii est d’expérience qu'une grande étendue de 

bois ne rapporte pas proportionnellement autant 

qu'une médiocre étendue, ni a son propriétaire, 
ni ala société qui consomme, ni méme a Ja classe 

ouvriere. 

La raison eu est dans ce vieil adage : Qui trop 
embrasse mal étreint. 
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- Aussi M. Dralet, quia été autant que personue 
a portée de juger la chose, nous apprend-il, 
page 151 de son Traité des foréts darbres rési- 
neux , que les bois des particuliers bien soigneux 
leur produisent annuellement quatre et méme 

cing arbres par hectare; tandis que dans les bois 

de l’Etat on coupe a peine un arbre dans une pa- 
reille contenance, de maniere que d’un proprie- 
taire solgneux a un grand propriétaire qui a tropa 
administrer pour le faire aussi bien, la différence 

est comme quatre et méme cing sous a un, diffe- 
rence énorme et 4 laquelle homme d’Etat don- 
nera une bien plus grande étendue, parce qu’au 
lieu de circonscrire la vue des choses dans ie seul 

produit net, il envisagera en outre sous le rap- 
port du produit brut, sous celui des moyens de 

satisfaire aux besoins de la consommation, et sous 

limportant rapport de la richesse des trayaux. 

Si on pouvait supposer gu’un grand proprié- 
taire voulut et trouvat qu'il y aurait, pour lui et 

Jes siens, des avantages a créer une grande éeten- 

due de bois résineux, une étendue, par exemple, 

de dix mille arpens d’ordonnance (1), en une ou 

(1) Je fais cette supposition avec d’autant plus de confiance, 

qu il m’en a été cité plusieurs exemples comme existant en An- 

gleterre , et entre lesquels j’ai particuliérement distingué celui 

de M. le duc d’ Atholl, parce qu’il s’applique presque exclusi— 

vement aux essences résineuses, et qu'il est attesté d’une ma— 

niére circonstanciée dans un ouvrage traduit en 1825 pat 

ordre du Ministre de la marine. Son auteur, M. Knowles, se- 

erétaire des inspecteurs de la marine anglaise, y explique que 
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plusieurs masses, ou yoisines, ou au contraire 

fort éloignées les unes des autres, je penserais 
© 

cette création de bois de M. le due d’Atholl s’étend a presque 

onze mille acres écossaises, correspondant a autant d’arpens d’or- 

donnance , ou a cing & six mille hectares, et qu’elle a été exé- 

cutée principalement depuis 1783, par cons¢quent de nos jours. 

Cette création est particuliérement remarquable sous deux 

rapports: 1°. elle a commencé, et c’est en elle qu’a pris nais— 

sance en Angleterre la culture des mélézes , qui, jusque-la, y 

avaient été étrangers, et ou aujourd’hui ces arbres précieux 

sont deyenus si multipliés , que probablement l’Angleterre ne 

tardera pas 4 y trouver de quoi fournir 4 une partie notable des 

besoins de sa marine royale et de sa marine marchande ; 

2°. depuis 1809, on a commence a faire usage , dans la marine 

royale, du bois des mélézes d’ Atholl. En 1820, on y a lancéa 
la mer un batiment de guerre de vingt-huit canons , construit 

presque complétement en méléze. Depuis, M. le duc d’ Atholl 

en a fait construire en totalité un batiment de commerce de 

cent soixante-dix tonneaux. 

En France, nous ne sommes pas non plus dépourvus 

d’exemples qui puissent figurer A la suite de ceux qu’offre 

P Angleterre. : 

Aprés ceux du Gouvernement, et ce que, par ses ordres, 

M. Brémontier avait commencé , dans les landes de Bordeaux , 

deux plantations , dont l’étendue est de vingt mille arpens. 

Aprés ceux aussi que M. d’André avait commences pour le 

Roi dans le pare royal de Boulogne , et que sa mort inopinée a 

interrom pus. 

Aprés ceux exécutés par les ordres du roi Louis XVI, et 
repris sur une plus grande échelle par M. de Larminat, consev- 

vateur de Ja belle et grande forét de Fontainebleau. 

Aprés aussi les créations que M. de Violaine fait exéeuter en 

essences résineuses , et par la voie du semis, dans les foréts de 

M. le duc d’Orléans. 

Aprés, dis—je , ces diverses créations de bois résineux , on 
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qu apres ¢tre parvenu a une si notable création , 
. il faudrait que pour en retirer a perpétuité tous 

peut encore citer, dans les landes de Bordeaux, celles de M. le 

comte de Dijon, de M. de Sauvage, et beaucoup d’autres. 

Prés de Limoges, la création de M. Juge de Saint-Martin , 

auteur du V7aité de la culture du chéne. 

Dans le Maine, les grandes créations de bois de pins de 

M. Bérard ainé, MM. Ory, M. Thoré, M. le marquis de Broc, 

M. de Musset de Cogners, M. de Menjot d’Elbenne, et de 

beaucoup d’autres personnes. 

Aux environs d’Orléans , celles de M. Mallet de Chilly, de 

M. Bobée, de M. de Masséna, de M. le comte de Tristan, de 

M. Delaage, et d'un grand nombre d’autres personnes. 

En Bretagne, celles de M. de Lorgeril, maire de la ville de 

Rennes ; de M. Trochu, de M. de la Vergne , et de beaucoup 

d’autres personnes. 

En Normandie, Jes grands semis exécutés par les soins de 

P Administration en Rouvray, Roumare et en Verte-Forét. 

Aux environs de Paris, celles de M. de Chalanday, a Baze- 

mont, prés de Mantes et Meulan; de M. Charlet, a Bruyéres— 

le-Chatel, prés d’Arpajon ; celles en bois feuillus, de M. An— 

drieu de Cheptainville , dans la méme contrée, etc., ete. D. 

Aux citations précédentes nous en ajouterons plusieurs au— 

ires, consignées dans les notes de M. Delamarre, ou basées sur 

des faits A notre connaissance , ainsi: 

Dans le département de la Gironde, les grands semis de 

pins de diverses espéces exécutés par M. Seguineau de Lo- 

gnac. 

En Sologne , ceux de MM. le vicomte de Merogues, le ba- 

ron de Morogues et Lockhart. 

Les plantations trés considérables de mélézes et d’autres 

bois résineux et feuillus, faites par M. le comte de Rambu- 

teau, dans le département de Sadne-et—Loire. 

Celles en pins sylvestres, exécutées dans les craies de la 
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les produits dont cette étendue de dix mille ar- 

pens serait susceptible, par consequent tous les 
produits que proportionnellement un proprietaire 
soigneux retirerait d’un millier d’arpens; 11 fau- 

drait, dis-je, que ce grand propriétaire organisat 
administration de ses bois de telle maniere, qu'il 

elit autant de gérans d’une capacité assez rare 
dans Il état actuel de la science forestiere en France, 

qu il aurait de milliers d’arpens, et qu’a leur téte 

il et un homme d’une plus grande capacité pour 
le représenter, sil n’était pas dans le cas ou dans 

la disposition d’étre lui-méme le chef de dix geé- 

rans indépendans les uns des autres. 

Champagne sur de grandes étendues, par MM. le vicomte 

Ruinart de Brimont, Moét, de Villarcy, Leblanc-Duplessis , 

Ch. de Thuisy, ete.; mais surtout immense opération de 

M. Loisson de Guinaumont , qui a déja couvert de cette espéce 

de pin deux mille quatre cents hectares de terrains craieux, et 

qui continue cette admirable plantation. 

Dans les environs de Valognes, les semis et plantations (en 

pins laricios particuliérement ) de M. ie général Lemarrois, et 

de plusieurs de ses voisins. 

Enfin, une plantation de plusieurs hectares de ce méme 

laricio sur les dunes des environs de Boulogne-sur-Mer, par 

M. Leroi-Berger. 

Ces citations sont, sans doute, bien loin d’indiquer toutes 

les plantations importantes en pins ou autres arbres résmeux 

exécutées en France de nos jours. Nous regarderions comme 

une chose du plus grand intérét que la statistique en put 

étre faite , et sigualat ala reconnaissance de leurs concitoyens 

les propriétaires qui se sont distingués par d’aussi utiles 

entreprises. Y. 
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Faute de prendre ce parti ou d’en prendre un 
qui lui soit équivalent, un tel proprictaire ne re- 
tirerait pas, a beaucoup pres, d’une aussi grande 
masse de bois résineux tout ce que proportionnel- 
lement peut retirer le propriétaire intelligent et 
industrieux d’un seul millier d’arpens. 

Mais en adoptant un tel parti, ce propriétaire 
de dix mille arpens de bois obtiendrait nécessai- 

remeut tous les avantages proportionnels du pro- 
priétaire d’un seul millier d’arpens. fl joindrait a 

Vavantage d’un produit net fort élevé la satisfac- 
tion d’étre d’une grande utilité pour les besoins 

de la consommation, a cause d’une plus grande 

quantité de produits bruts, et d’étre le produc- 

teur de toute la richesse des travaux que sa créa- 

tion occasionerait, travaux ou on distinguerait 

dix gérans d'une capacité peu commune aujour- 
@Vhui; probablement vingt gardes; un adminis- 

trateur-chef et un géometre, toutes choses qui, 
avec les frais de restaurations, repeuplemens, 

réensemencemens et autres travaux inherens tani 

a la méthode d’exploiiation a blanc-étoc telle 
que je lentends, qu’a la méthode par éclaircies 

ou méthode allemande, seraient évidemment 

couvertes par le dixieme du produit net; tandis 

quen dépensant moins, parce qu’on seffraierait 

de ’étendue de la dépense sans considérer en 

méme temps l’énormité du produit net, on n’au- 

rait probablement pas trois cent mille francs la 

ou, avec des soins et plus de depense, on éleve- 

rait ce produit annuel et net a plus d’un million. 
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Certainement la méthode, soit allemande, soit 

a blane-étoc telle que je lexplique, exige beau- 
coup de soins et donne lieu a beaucoup de tra- 
vaux; mais les produits y sont proportionnés, 
et surtout il est évident que l'une comme I’autre 

de ces méthodes sont susceptibles d’étre appli- 
quées & une grande création de bois résineux, 

fat-elle de dix mille arpens et méme davantage ; 

que cette application n’est pas aujourd’hui au 
dessus des forces d’un homme, parce qu'il asso- 

cierait 4 son administration le nombre nécessaire 

de collaborateurs doués de lamour du travail, 

du gout et de l’aptitude pour la gestion des bois 

et foréts. 
En créant une grande étendue de bois de pins, 

telle qu’un millier d’arpens et davantage, il est a 

croire qu’on trouvera nécessaire, utile et méme 

indispensable d’avoir toutes les especes de pins a 

grandes dimensions, tant parce qu il y aurait 

dans une telle production a prévoir les besoins 

divers de toutes les classes de consommateurs, 

que parce que dans une grande étendue de ter- 

rain il y a des sols, des expositions et des cli- 
mats assez diversifiés pour convenir a chacune 

des especes de pins. 

Ce n’est que le créateur d'une petite ciendue 

qui peut, qui doit peut-étre méme s’attacher a 

n’avoir qu'une seule espece de pin, et qui doit 
donner la préférence au piv maritime, si son ter- 

rain et les autres circonstances sy pretent, parce 

que ce pin est de toutes les especes celui qui est le 
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plus hatif, celui par conséquent qui donne des 
jouissances plus rapprochées a l’homme qui a le 

légitime désir d’en procurer a ses affections. 

Mais pour une création de grande étendue, il 
convient de joindre a cette espece halive de pin 
celles sylvestres des différentes variétés, les pins 
laricios et le superbe pin du lord. 

Application aux bois et foréts de U Etat en 

essences résineuses. 

Je ne me permets de parler ici des bois et fo- 

réts de I’Eitat que pour faire mieux ressortir les 

avantages attaches aux soins qu’on donnerait a la 
culture ainsi qu’a l’administration des bois , si on 
y consacrait la méme intelligence et les mémes 

attentions que dans la culture arable. 

Or, sion ne révoque pas en doute le témoignage 
que j’ai rapporté de M. Dralet, et il est trop vrai- 

semblable, trop concordant avec la nature des 

choses, pour étre contesté, il est certain que les 

bois et foréts de l’Etat en essences résineuses ne 

produisent en matiere que le quart de ce qu’on 

obtient de pareils bois appartenant a des parti- 
culiers soigneux. 

Cet éiat de choses, extreémement. frappant, 

durera probablement aussi long-temps qu’on n’a- 

doptera pas pour les bois et foréts de I’Etat , soit 

la méthode allemande, soit la méthode d’exploi- 
tation a blanc-étoc, telle que je la définis; aussi 

long-temps par conséquent qu’on ne modifiera 

pas le systeme suranné de gestion et d’adminis- 
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tration de ces bois, en multipliant suffisamment 
les agens, et en n’admettant dans leurs rangs 

que des personnes d’une capacité, d’une instruc- 
tion et d’une aptitude bien prononceées pour la 
gestion et l’administration florissante des bois et 
foréts qui seraient confiés a leurs soins. 

Au surplus, il n’y a pas toujours sujet de s’affli- 
ger, dans l’intérét du pays, de cet état actuel des 

choses; car si l’Administration publique adminis- 
trait ses bois et foréts comme il arrive a un petit 
nombre de proprietaires soigneux, il y aurait 

exces et surabondance de productions. 
Il serait seulement a désirer que cette heureuse 

innovation ett lieu dans les contrées ow la disette 

de bois est dans le cas d’étre prévue, ainsi que 
dans les contrées ot. malheureusement elle existe 
deja. 

Cas de mélange de pins d espeéces différentes. 

En parlant de l’excellente méthode allemande, 

et aussi de la methode d’exploiter a blanc-étoc , 
accompagneée des soins et travaux inhérens a celle 

allemande, j’ai nécessairement supposé que toute 
une superficie quelconque de pins n’était garnie 

que d’une seule et méme espece, parce que la 
coupe a bianc ayant lieu dans une et dans l'autre 

méthode, avec la seule différence que dans l'une 

elle a lieu en une seule fois, et que dans l’autre 

cest en deux ou trois fois, & quelques années de 

distance, il est évident que ni Pune ni l'autre de 

ccs deux méthodes ne pourrait pas étre appliquée a 
15 
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des massifs de pins composés d’arbres qui, semés 
ala méme €poque , ne seraient néanmoins mirs, 
les uns qu’a cinquante ans, et d’autres seulement 

a quatre-yingts, cent, cent yingt et cent cinquante 
ans. 

Dans le cas d’un tel mélange, la nature des 

choses exigerait, ce me semble, l’application de 

Jameéthode d’exploitation par jardinage, qui me 

parait cependant étre la moins avantageuse. 

Aussi jestime que, quand on veut créer des 

bois et forets de pins d’espeéces différentes les unes 

des autres, et on doit le vouloir dans son propre 
inteérét comme dans celui de la société, toutes les 

fois que le terrain, le site , exposition ou le cli- 

mat en font une nécessité; toutes les fois surtout 

qu’on crée une grande étendue de bois, j’estime, 

dis-je, qu’on doit alors s’abstenir de mélanger les 

especes sur la méme superficie, et qu’on doit faire 

au contraire de chaque espece des massifs ou des 
hois distincts et séparés les uns des autres. 

J’ai bien, dans ma culture personnelle, fait 
souvent le melange du pin maritime et du pin 
sylvestre d’Ecosse; mais mon motif déterminant 

a été darriver 4 apprendre ce qui prospérait le 

mieux dans mon terrain aride et siliceux , et d’en 

offrir un exemple dont autrui pourrait faire son 

profit autant que moi-méme, ou plutot que mes 

successeurs. 

Résultat. 

D’apres tout ce que je viens d’exposer, je crois 
pouyoir en conclure : 
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Premicrement, que la coupe en jardinant est la 

moins avantageuse , qu'elle n’est pas d’ailleurs ap- 
plicable aux bois résineux qu'on crée, autrement 
que dans ceux qui seraient mélangés d’especes 
différentes les unes des autres par leur age de ma- 
turite; | 

Secondement, que la coupe par contenance, 
mais a tire et aire, ne serait guere dans le cas. 

d’étre appliquée aux bois et foréts de pins, autres 
que ceux laricios et du lord; 

Troisiemement, que la coupe par contenance, 
mais a blanc-étoc absolu, est une bonne méthode 

qui convient tout particulierement aux bois de 
pins qu on crée en une seule espéce, sison exer- 

cice est accompagne des soins, de lintelligence et 

des travaux inheérens a la méthode allemande; 
Quatriemement, que cette méthode allemande, 

qui est encore a peu pres éetrangere aux bois et 
foréts de France, doit étre excellente, et qu'elle 

est, comme la precedente, tout particuliérement 

applicable aux bois qu’on créerait eu pins d’une 
seule et unique espece ; 

Cinquiemement , que \'exploitation par massifs 
ou bouquets, ainsi que l’exploitation par lignes 
alternatives, participent beaucoup de la coupe A 
blanc-etoc telle que je Pentends, et dela méthode 
allemande ; que par conséquent elles ne peuvent 
étre que de bonnes méthodes si on se trouve dans 
le cas de leur application, et si on les accompague 
des soins recommandeés dans I’ exercice de Ja mé- 
thode allemande; 
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Sixiémement,qu’enfin ces différentes méthodes, 

mais plus particulierement celle allemande et 

celle a blanc-etoc, comme je l’explique, peuvent 

étre appliquées a des semis nouveaux d’une grande 

étendue, aussi bien qu’a de moindres semis, et 
que le seul inconvenient attaché a Vintelligence 

de leur exercice consiste a procurer une trop 

srande abondance de produits. 
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CHAPITRE XI, 
CONCERNANT L EPOQUE DE LA COUPE DES BOIS ET FORETS 

DE PINS, SON INFLUENCE SUR LA QUALITE DU BOIS, 

ET LA NECESSITE DE LE DEBITER PROMPTEMENT. 

Js. appris, il y a sept a huit ans, dans le Maine, 
ou alors on ne le savait communément que de- 

puis an petit nombre d’années, que le bois des 
° ; - 

pins est tout bon, ou qu’au contraire il est tout 

mauyais , selon qu’on I’a abattu hors seve et dans 

Je croissant de la lune, ou qu’au contraire on la 

exploité en seve et en décours. 

Ce point me parait si important, et suscepti- 
ble d'une si grande influence sur les avantages 

> - 

qu'on peut se promettre de la culture des pins, 

que je crois devoir appeler sur cela Pattention 

des personnes disposées a s’occuper de la créa- 

tion des bois et foréts d’essences resineuses, et 

considérer la chose sous ses différens rapports. 

Influence que les circonstances de seve, ou au 

contraire de hors seve exercent sur la qualité 

des bois quon exploite. 

Je citerai en premier lieu lopinion émise sur 

ce point par Bernard Palissy, livre I°. De Pagri- 

culture, pages 518 et 519: « Si les bois, dit-il, 

sont coupés par un vent humide, comme ceux 

du sud et de louest, ils se trouvent enfles et pe- 
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nétrés d’une humidité ou plutét d’une humevur 
susceptible de s’échauffer et d’engendrer des ver- 
mines qui gateront le bois, en sorte que la char- 
pente d’un bois ainsi coupé sera de peu de durée; 
mais s’il était coupé par un temps froid et par un 
vent du nord, les pores du bois étant alors resser- 

rés, il sera plus fort : de maniere qu’il faut couper 
les bois en hiver et lors d’un froid sec. » 

M. Bosc, a larticle Vermoulure du Nouveau 

Dictionnaire de Rozier, publié par Déterville, 

page 429 du tome XIII de la premiere édition, 
dit que l’expérience a prouvé que plus les bois 

sont durs et moins ils sont attaqués par les larves 

des insectes; qu’il est également prouvé que plus 

les arbres ont de seve au moment de leur Coupe, 
et plus ils sont recherchés par les insectes. I 

ajoute qu'une des conséquences a déduire de ces 

‘faits est qu’on ne doit couper les arbres des- 
tinés a un service durable que lorsque leur seve 

est dans la plus grande stagnation possible, c’est 
a dire au milieu de lhiver. 

Et a Varticle Pin du meme Dictionnaire, 

page 87 du tome X, M. Bosc observe que la mé- 

thode adoptée dans les Alpes de couper les pins 
et les sapinsdurant tout l’été, quoique commandée 

par la pesition de ces arbres dans des localités cou- 
vertes en hiver de plusieurs pieds de neige, est 

vicieuse en ce que les arbres sont en seve, et que 
par conséquent ils donnent des bois de qualité 
inférieure. 

M. Noiret, page 105 de son T'raité de lame- 
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nagement, assure que opinion unanime des ar- 
chitectes et des charpentiers est que le bois de 
charpente coupé du mois de mai au mois de sep- 
tembre se vermoule beaucoup plus promptement 

que le bois qui est coupé de septembre a mai. 
M. Baudrillart, a Varticle Exploitation de son 

Dictionnaire forestier, page 86 et suivantes du 

tome II, donne beaucoup de développement a ce 

point de science, et il rapporte un si grand nom- 
bre d’autorités et de siconcluantes, qu’on ne peut 
guere révoquer en doute la nécessité de couper 
hors seve, notamment les bois de pins destinés a 
Ja charpente, a la menuiserie, etc. 

Influence attribuée a la lune sur la qualité du 
bois quon exploite. 

A cet égard, l’opinion est positivement parta-~ 
gée. En géneral, les savans nient cette influerice ; 

mais d’autres, et l’universalité des architectes, 

des entrepreneurs-constructeurs et des ouvriers- 

bicherons crotent positivement a cette influence. 

Pour les personnes qui voudraient se donner la 
satisfaction d’avoir des developpemens sur ce 

point de la science forestiere, elles les trouve- 
raient a Varticle précité du Dictionnaire forestier, 

page 95 et suiyantes du tome II. 
A mon égard, et en observant que je crois au- 

tant a cette influence de la lune sur les bois qu’a 

celle qu’elle exerce sur les marées, je ferai re- 

marquer que sous ce point de vue il y a pour- 

tant une difference du tout au tout entre certains 
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arbres, en ce que, pour la presque totalité de 
ceux feuillus, leur exploitation est réputée de- 
voir étre faite dans le décours de la lune; tandis 

que, pour le fréne, ce doit étre au contraire dans 
le croissant de la lune. Je ne connais aucun au- 
teur qui ait fait cette distinction ; mais elle m’a été 

confirmée unanimement par les charrons, les 

marchands de bois et les bicherons. 

Ce qui se passe dans le Maine pour la coupe et 
Lexploitation des bois de Pins. 

Dans le pays du Maine, j’ai trouvé l’opinion 

unanimement professée par les propriétaires , les 

créateurs de bois, les consommateurs, les mar- 

chands de bois et les bicherons, que le bois de 
leurs deux especes de pins n’y était bon qu’au- 
tant que ces trois circonstances-ci concouraient : 
1°. abattu en hiver; 2°. dans la croissance de la 

lune, et 3°. débité tout aussitét. On m’a ajouté 

qu'il y avait undegré de plus dans la bonne qua- 

lité du bois lorsquw’il était abattu-par un vent d’a- 

mont : cette circonstance est, dit-on, si avanta- 

geuse pour le bois de pin qu'elle neutralise en 
grande partie les graves inconvéniens de la coupe 
en seve et en décours. Ainsti lorsqu’elle concourt 

avec la coupe hors séve et en croissant, le bois 

de pin a toute la bonne qualité dont il est suscep- 
tible : par la méme raison, sila température était 
chaude au moment de la coupe, ce serait une 

circonstance réputée désavantageuse pour la qua- 
lite du bois. 
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Voici comment on procede, dans cette contrée 

de Ja France, a exploitation d’un bois de pins 
lorsqu’on veut faire de la bonne besogne et avoir 
de la bonne marchandise : les hcherons coupent, 
ou plutdt ils déracinent les arbres durant la crois~ 

sance de la lune dans les seuls mois de février et 

de mars selon les uns, et de novembre a avril 

selon d’autres. Pendant le décours de la lune, les 

bicherons s’occupent a déhoupper les arbres, a 

faire des bourrées, scier les tiges dans les lon- 

gueurs qu’on les veut, former leurs chantiers de 

bois de chauffage , et fendre les culées; en méme 

temps, les scieurs de long et les charpentiers 

débitent les pieces ainsi coupées et préparées par 
les bicherons. 

Promptitude dans le débitage des Pins abattus. 

La nécessité de débiter sur-le-champ le bois 

des pins pour lui conserver toute la qualité dont 

il est doué par la nature est universellement re- 

connue dans le Maine, et elle est assez recomman- 

dée par tous les auteurs qui se sont expliqués a 

cet égard, pour croire que c’est une bonne chose. 

Ce point de science, qui est également appli- 
cable aux bois feuillus, quoiqu’a un moindre 
degré qu’aux bois résineux, parait néanmoins 

souffrir une exception; car j’ai entendu dire aux 

carrossiers et aux charrons qu’a l’égard de lorme 

et du fréne, il fallait se bien garder de les faire 

debiter et méme de les faire é€corcer aussitdt leur 

coupe. Cela aurait, selon eux, Vinconvénient de 

*; 
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faire évaporer la séve trop rapidement, et de faire 
fendiller les corps d@’arbres. [ls assurent se bien 
trouver de les conserver en grume depuis lau- 
tomne ou Vhiver de leur exploitation jusqu’au 
printemps, époque ou ils les font écorcer et dé- 
biter simultanément. 

Dans le Maine, on m’a témoigné uniformément 

Yopinion qu'il fallait débiter les bois de pins tout 
aussitOt leur coupe, en m’assurant que s’ils étaient 
laissés gisant sur le sol, ils s’y pourriraient et 

sy décomposeraient avec une grande rapidite ; 
que cet effet serait encore plus prompt si on avait 
coupé en seve et en décours. 

Exemple dune exploitation assez notable, faite 

en bois de pins sans lobservation de ces regles. 

Les cent soixante arpens forestiers de pins 

maritimes, cités d’une maniere si développée par 
M. Duhamel, p. 310 et suivantes, et semés dans 
la forét de Rouvray aux portes de Rouen en 1756, 

1757 et 175g, ont été vendus, et ensuite coupés a 

blane-éetoc par feu M. Lebon, dans les années 1803, 

1804 et 1805. 

Le bois de ces arbres, agés alors de quarante a 

cinquante ans, devint si défectueux et dépérit si 

rapidement que, malvré le prix tres élevé du bois 
a Rouen et aux environs a cette époque, M. Lebon 

nobtenait aucune offre de ses pins, et on lui 

temoignait qu'il ue valait pas méme son charroi 

a la ville. 

J’ai mis beaucoup. de prix a obtenir des ren- 
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seignemens sur ces circonstances, et feu M. Vins- 

pecteur Ricard, sous les yeux duquel les choses 
s’étaient passées, s'est obligeamment plu a m’en 

donner de vive voix et par écrit. 

Or, dans son usance, M. Lebon n’avait observé 

ni les circonstances de la séve, ni les phases de 

la lune, ni la promptitude du débitage de sa 

marchandise ; plus de la moitié des pins ont éte 
abattus dans l’été qui fut si chaud en 1803 et 

en 1804, et ils resterent des mois entiers sur le sol 

sans étre debités. 

Ces renseignemens ont expliqué 2 mes yeux 

les causes du désastre éprouvé par M. Lebon, et 

je suis persuadé qu'il ne lui serait pas arrivé s'il 

avait pris en considération ces trois circonstances 

du hors seve, du croissant de la lune et du prompt 
debitage. 

Mais lors méme qu’on révoquerait en doute 

les causes auxquelles j’attribue ce désastre, il ne 

m’en parait pas moins utile d’en prevenir, pour 

qu’on puisse-éviter des pertes ou des avaries dans 
la qualité du bois des pins, et pour qu’on n/at- 
tribue pas a cette espece de bois une infériorite 

qui, d’apres ce qu’ona expérimente dans le Maine, 

ne serait probablement que I’effet du défaut d’ob- 

servation de regles qui paraissent ¢tre pour les 

pins beaucoup plus positives qu’elles ne le sout 
pour les bois feuillus. 
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CHAPITRE - XII, 

CONSACRE A CE QUI A RAPPORT A L ECORCEMENT DES 

BOIS DE PINS, A L' EXTRACTION DE LA RESINE, A 

LAGE OU ILS DONNENT DES GRAINES FERTILES, ET 

A DIVERS AUTRES OBJETS D'UN ORDRE SECONDAIRE, 

MAIS QU IL EST UTILE DE CONNAITRE. 

Ces divers objets sont assez nombreux, je vais 

les discuter successivement et distinctement les 

uns des autres. 

De lécorcement sur pied et apres la coupe. 

Ce sont les arbres destinés a la mature et aux 

autres emplois maritimes, a la menuiserie et a 

la charpente, qu il serait peut-étre utile d’écorcer 

sur pied. 
Quant aux arbres destinés au chauffage, il faut 

distinguer : 1°. le pin maritime d’avec toutes les 

autres especes a grandes dimensions, et 2°. le feu 
clos d’avec le feu ouvert. 

Il n’y a guere que le pin maritime qu'il soit 

nécessaire d’écorcer pour l'emploi au chauflage , 
et seulement pour le cas du feu ouvert ou de 

cheminée, a cause du pétillement de son écorce; 

mais, d’une part, son écorcement s’opere a peu 

pres naturellement, soit lors de son deébitage, 

soit un ou deux ans apres la coupe des arbres; et 
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d’autre part, il est inutile de le faire pour l’em- 

ploi au feu clos ou au feu des fourneaux d’usines , 

parce qu’en ce cas le pétillement de l’écorce est 

indifferent. 

Quant aux tiges destinées au service maritime, 

a la menuiserie et a la charpente, leur écorce- 

ment, sil est véritablement utile, doit se faire 

sur pied, un, deux et trois ans avant leur coupe, 

pour qu’elles meurent debout. 

Cette utilité, attestée par M. de Réaumur , 
M. de Buffon, M. Duhamel, M. Bosc, M. Ma- 

lus, etc. , est fortement contestée par les auteurs 
allemands, comme lexplique M. Baudrillart, 

notamment dans son Dictionnaire forestier, aux 

articles Ecoreage , etc. , et Pourriture. 

L’effet de cet écorcement et de la mort sur 

pied est de transformer l’aubier en bois de cceur, 

et de lui procurer méme plus de dureté. Selon 

les partisans de ce procédé, cet effet serait indé- 

fini; mais selon les personnes qui le contestent, 

Veffet ne serait que momentane. 

J’ai essayé de ce meme procédé sur du pin ma- 

ritime et sur du chéne, ainsi que sur du hétre; mais 

jai besoin du temps pour en appreécier définitive- 

ment les effets. J’ai pu seulement savoir qu’au 
debitage, le bois, et notamment l’aubier, est 

_sensiblement plus dur que dans les tiges qui n’ont 

pas subi le procédé de l’écorcement et de la mort 

sur pied. 

Au surplus , pour opérer l’écorcement et pro- 

duire la mort sur pied a un, deux ou trois ans 
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du moment ou on le fait, il n’est pas indispen- 
sable d’écorcer la tige des arbres dans toute leur 
longueur, A l’exemple de M. Thoré, du Mans, je 
me suis borné & dépouiller mes tiges de leur 
écorce sur une simple hauteur d’environ dix- 

huit pouces a la portée de louvrier, ou, ce 
qui serait mieux, ce me semble, au pied de 

Yarbre; ce qui ne devrait pas étre plus pénible 
ni plus long. 

Du reste, c'est necessairement a l’entrée de 

la seve du printemps qu'il convient de faire ce 
travail, pour sa facilité. D’un autre cété, il m’a 

été recommandeé, pour les pins, de le faire en 
croissant de lune et préférablement par une tem- 
pérature seche. 

De Vextraction de la résine, de ses effets sur la 
qualité du bois, et de ses effets sur la végéta- 

tion des arbres. 

Dans le Maine, ou on cultive le pin maritime 
et le pin sylvestre d’Ecosse, on n’en tire aucun 

parti pour l’extraction de la résine. On en a ce- 

pendant fait l’essai; mais on a eu peu de succes 

dans lespece maritime et aucun dans le pin d’E- 

cosse. 
A Fontainebleau, M. de Larminata fait extraire, 

ces années dernieres, avec beaucoup de succes, 

une assez grande quantité de résine de plusieurs 
milliers de pins maritimes du rocher d’Avon. 

Cette extraction est fort usitée dans les landes 

de Bordeaux, ou se trouve en si grande quantité 
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‘le pin maritime, et ou les arbres qui subissent 
cette opération recoivent le nom de gemmeés. 

D’apres ce que je tiens des personnes du pays, 
‘la qualité du bois des pins gemmés est supérieure 
a celle des pins dont on n’a pas extrait de la ré- 
sine; et cette opinion est justifiée par les expé- 
riences de M. Malus sur le bois des pins, des sa- 

pins et des mélezes dont on a extrait de la résine, 
comme le rapporte M. Bosc, pages 82 et 83 du 

tome X, et page 158 du tome XI; c’est aussi l’o- 

pinion manifestée par M. le vicomte Lainé, qui 

est du pays, ainsi que le rapporte M. Bosc, en la 
seconde édition da Nouveau Cours d’agriculture , 

page 482 du tome XI; selon les expériences de 
M. Malus, le bois des arbres gemmés serait aussi 
dur, aussi fort et plus léger que le bois des sujets 
qui ne le sont pas. 

Cependant cela est fortement contesté par 

M. Loiseleur-Deslongchamps, qui a rédigé les ar- 
ticles Pins et autres arbres résineux du Nouveau 

Duhamel. i admet bien le plus de légereté; mais 
il pretend qu'il y a diminution de dureté, de force 

et de durée. 

De son cote, l’auteur de la brochure que j’ai 

precédemment citée sur la culture des mélézes en 

Ecosse , comme ayant été traduite par M. Mi- 
chaux, en exprimant Vopinion que le bois du 

pin laricio d’Amérique est peut-étre le meilleur 
de tous ceux dont on fait usage en Europe lors- 
qu il est plein de résine quand on l’abat, ajoute 
qu'il en est le plus mauvais si on en a extrait de la 
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résine sur pied, et qu’il est alors sujet & la pour- 
riture séche. 

M. Bonard, qui, par ses fonctions, a des con- 

naissances pratiques sur ce point de science des 
bois, a eu l’obligeance de m’expliquer que, dans 
son emploi au port de Toulon tant pour les mats 
que pour les différentes parties du corps des vais- 
seaux, le bois des pins de Riga qui avait été soumis 
al’extraction de la résine était toujours soigneuse- 
ment mis au rebut, parce que ce bois était re- 
connu trop sec et trop cassant; que d’ailleurs 
l’existence de la résine dans les piéces de bois avait 
un avantage bien marque et bien apprécié, celui 
de se mieux conserver et de se mieux défendre 
des alternatives de l’humidité et de la sécheresse ; 

celui aussi de mieux conserver les jointures aux 
pieces d’assemblage, et de faire moins de retraite 

dans les sécheresses. 

Toutefois, M. Bonard m’observait que, sous 
d’autres rapports, il manquait d’expérience ; qu'il 

trouvait, par exemple, possible que, dans l'emploi 
en charpente et en menuiserie pour des ouvrages 
intérieurs, mais non exterieurs, le bois des pins 

gemmes fat preférable a celui qui aurait conservé 
sa résine. 

Mais il importe de prendre en grande considé- 
ration l’effet que l’extraction de la résine peut 
produire sur la véegétation ultériewre des arbres, 
tant sous le rapport de leur grossissement, que 

sous celui de leur élévation. Sous ce point de vue, 
je manque de renseignemens; je vols seulement, 



( 241 ) 
dans le Dictionnaire de Vabbé Rozier, de chez 

Buisson , page 581 du tome V, que les jeunes pins 
donnent de la résine comme les vieux, mais que 

cette effusion les avorte, et qu ils vivent moins 
long-temps. 

Age out les Pins donnent des graines fertiles. 

Dans le Maine, on est communément d@’opinion 
que les graines de pins, pour étre parfaitement 
bonnes, doivent provenir d’arbres faits, tels que 

ceux de quaraute ans dans l’espece maritime, et 
de soixante ans dans l’espéce sylvestre. 

Cette opinion est partagée par des auteurs ; 
mais, comme l’observe M. Duhamel, on ne peut 

pas toujours s’y conformer, surtout lorsqu’on pro- 

cede a des semis de grande étendue. J’ajouterai 
que si yéritablement les graines produites par les 
jeunes sujets ont moins de force végétative, ce 
désavantage est balancé par la certitude de leur 
bonté, lorsqu’on les a récoltées chez soi-méme, 

car les graines du commerce étant assez souvent 
ou trop vieilles, ou bien ayant leur germe brile, 
il en peut résulier que les avantages de ces grai- 

nes ne surpassent pas ceux des graines produites 

par de jeunes arbres. 
Dans ma culture, j’ai eu soin de faire semer 

sur des points différens Jes graines récoltees sur 

mes jeunes pins maritimes de huit, neuf, dix ans 

et davantage , mais au dessous de quinze ans, et la 
beauté de cette partie de mes semis est particu- 
jierement remarquable. 

16 
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Apres cette observation de principe , j’ examine 

en fait quel est lage ot les pins commencent a 
donner des graines fertiles. 

Or, comme je l’ai deja observé au chapitre II, 
il faut, a cet égard, distinguer les especes. 

Dans le maritime, c'est constamment a huit 

ans d’age du semis. 
Dans les espeéces sylvestres, ce nest bien cer- 

tainemeut que de douze a quinze ans du semis; 

mais il est assez apparent que la variéte dite de 
Riga en donnerait dés lage de huit ans. Ce qu’il 
y a de certain, c'est qu'il existe au bois de Bou- 
logne deux petits massifs de pins sylvestres le long 
de la route de Madame, pres celle de Mortemart, 

qu’on conjecture étre de l’espece de Riga, et qui 
ont été, un semé au printemps 1817, et l'autre 
transplanté a la méme époque en sujeis d'un ou 
de deux ans; que ces deux massifs montraient des 
cones arrivant a maturité des l’année 1822; qu ils 

en ont eu assez abondamment en 1825 (1), qua 

(1) Quoique ce fait semble confirmer celui relatif aux pins 

de M. Poussou de Hollande, rapporté page 43, je ne pense pas 

que l’on puisse tirer de l'un ni de l'autre de conséquence un 

peu certaine: la maigreur et laridité du terrain du bois de 

Boulogne doivent contribuer a la fructification précoce des 

pins qui y sont plantes ; d’un autre coté , Vorigine et la varieté 

de ceux dont il s’agit n’éetant pas certaines, ainsi qu’on vient 

de le voir, l’observation qui repose sur eux devient trop dou- 

teuse pour étre admise ; enfin, on ne pourrait établir en prin- 

cipe général la précocité de fructification du pin de Riga que 

sur un-grand nombre de faits releyés dans des situations et des 
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invitation de feu M. d’André, quiavait été frappé 

de cette circonstance, j’en récoltai, ’hiver 1823 

a 1824, un certain nombre dont j’extrayai des 
graines que je semai tres rustiquement dans les 

clairieres de mes bois normands, le 8 avril 1824; 

semis qui a tres bien prospéré et qui a bravé les 
trois sécheresses prolongeées de l’été 1825, quoi— 

qu’a l’exposition particulierement désavantageuse 

pour cette espece de pin, du sud et de l’ouest. 
Pour le pin laricio, du moins la variété dite 

de Corse, il parait, d’apres l’expérience faite a 

Brayeres chez M. Charlet, que c’est vers dix-huit 

ans du semis originaire que cette belle espéce 
donne des graines fertiles. 

Et quant au superbe pin du lord, je crois pou- 

yoir conclure de la récolte faite au bois de Bou- 

logne, d’apres les intentions de M. d’André, qu’il 

donne des graines fertiles 4 vingt ans et méme 

auparavant. 

Quantité de graines par pomme. 

J’ai appris dans ma pratique qu’il pouvait étre 

utile de savoir cette quantité. Par exemple, lors- 

qu'on me rend compte de la quantité de boisseaux 

normands, équivalant a quatre boisseaux pari- 

siens, de pommes de pin maritime qui ont été 

récoltees sur mes sujets, je puis approximer la 

terrains différens , et ceux cités ici se réduisent A deux , dont 

un est récusable. Cette question est done du nombre de celles 

qui restent a résoudre. V. 

16, 
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quantité de livres de graines que.j’en obtiendrai , 
parce que j’ai vérifié qu’a terme moyen le bois- 

seau normand contenait trois cents de ces pom- 

mes; et que, d’un autre cote, j'ai expérimenté 
maintes fois que chaque pomme de cette espece 
de pin donnait, a terme moyen, cent trente-cing 
a cent quarante graines. 

Ainsi, pour le pin maritime, on peut dire que 
chaque pomme procure environ cent trente-cing 

graines. 

Dans les pins sylvestres, mes observations sont 
moins positives, el cependant je lesai assez mul- 

tipliées; mais jal eprouvé chaque fois de telles 

variations, que ce n’a été quelquefois que dix 
eraines par pomme; d'autres fois c’a été quinze , 
vingt, vingt-cing et davantage. Ce qui est certain, 

cest qu’en sylvestre chaque pomme produit 

beaucoup moins de graines qu’en pin maritime, 

et qu elles ne sont pas toujours aussi bonnes; 

mais ce qui rétablit la balance, c’est que les ar- 

bres des espéces sylvestres ont toujours une bien 

plus erande quantité de pommes que n’en ont les 

pins maritimes. 

Pour les pins laricios, je tiens de M. . Thain 

le professeur, qu’a terme moyen, c’est soixante 

graines qu’on obtient de chaque pomme, avec 

cette double observation que c’était dans les su- 

jets de quarante ou cinquante ans, et qu'il y avait 

des variations en moins, selon les années. Je tiens 

aussi de M. Guy, possesseur de laricios d’Ameéri- 

que, qu’il trouve dans les pommes de ses sujets, 
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moyennement, trente a quarante sraines. Or, ces 

sujets ne paraissent pas avoir plus de trente ans de 
semis (1). 

A l’égard du pin du lord, j’ai trouve quarante- 

cing a cinquante graines par pomme, méme dans 
celles récoltées sur les jeunes sujets du bois de 
Boulogne. 

Epoque de la récolte des pommes de Pins. 

J observe que, dans toutes les especes de pins 
a grandes dimensions , dont je m’occupe, les 

pommes se forment a la fin du printemps ou au 

commencement de l’été d’une année, et qu’elles 

arrivent a maturité a la fin de l'année suivante. 

Dans le Maine, on ne fait la cueillette des pom- 
mes du pin maritime qu’en février ou mars de 

année, d’aprés la maturité acquise. Si on atten- 

dait les premieres chaleurs du printemps, les 

pommes s ouvriraient et les graines s’en détache- 

raient. Il faut donc prévenir ce moment, pour 

éviter de les perdre. 

En ne faisant cette cueillette qu’acette epoque 

de l’année, c’est trop tard pour utiliser les graines 

des la méme saison. Aussi, dans le Maine, on ne 

se livre au travail de leur extraction que dans 

été, en sorte que les plus fraiches que le com- 

merce de cette contrée fournisse , comme ies plus 

nouvelles, ont un an de récolte, puisqu’il ne les 

livre que Vhiver d’apres. 

(1) Je répéte que ces arbres sont des laricios de Corse (voir 

la note page 31). 
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J’ai vu généralement croire qu'il y avait de 

lutilité a laisser les pommes de pins passer I’hiver 
sur les arbres, pour achever la parfaite maturité 
des graines. Cependant M. de Burgsdorf, qui parle 
du pin sylvestre , indique la fin d’octobre pour le 
moment de la récolte, et il blame l’opinion de 
ceux qui veulent que les pommes restent I’hiver 
sur les arbres, ou qu’on attende au moins la mi- 

décembre pour les cueillir. De son cété, M. Hartig, 
parlant aussi du méme pin, dit que c’est vers la 
fin d'octobre et dans le mois de novembre que la 

maturité a lieu: il indique l’intervalle de novem- 
bre au printemps pour la récolte. 

Dans le Maine, c’est de janvier 4 février qu’ou 

fait la cueillette des pommes de pin sylvestre, 
par consequent un mois plus tét que celle des 
pommes de pin maritime. 

Quant au pin laricio, il m’a paru dans celui de 
Corse que la maturité arrivait encore plus tét 

que dans les pins sylvestres, en sorte que dans le 
climat de Paris il faut en récolter les pommes au 
plus tard en février, ou, mieux, en janvier, si ce 

n’est meme auparavant. 

Et a l’égard du pin du lord, il est remarquable 

que la cueillette de ses pommes doit se faire, dans 

le climat de Paris, dés Ja fin du mois d’aout ou 

dans la premiere quinzaine de septembre, suivant 

les années , car ses pommes s’ouvrent tres promp- 

tement peu apres cette époque, et laissent échap- 

per alors leurs graines, comme les autres especes 

ne le font seulement qu’au printemps. 



( 247 ) 
J'ai su, dans la pratique, que la cueillette de 

toutes les pommes de pins était beaucoup plus 

facile & faire par un temps froid et sec, que par 
une température brumeuse ou humide. Dans ce 

dernier cas, les pommes se détachent difficile- 
ment des rameaux; tandis que, dans le premier 
cas, elles cédent au moindre effort qu’on faii 

pour les en detacher. | 
Du reste , un des meilleurs moyens de conser- 

ver des graines et de prolonger leur vertu germi~ 

native, c’est de les laisser dans leurs pommes. 

Maniere de récolter les pommes de Pins. 

Au pays du Maine, on en emploie plusieurs. [1 
y ades personnes qui hochent ces pommes avec 
une gaule comme on le fait pour les pommes et 
poires & cidre et pour les noix. D’autres fois on 
se sert d’un crochet adapté a la gaule, et on monte 

dans les arbres; d’autres personnes plus soi- 
gneuses font faire cette cueillette & la main; mais 

si ce sont de jeunes sujets, on m’a observe qu'il 

fallait apporter dans la cueillette beaucoup de soin 
et d’attention pour ne point affaiblir, trouver, ou 

autrement endommager les branches , surtout 

celles qui font fléche; il ne faut, a l’égard de ces 
jeunes sujets, employer que le moyen des mains , 
et il est souvent sage de laisser les pommes adhé- 
rentes a la fleche. 

Je me suis bien trouvé, dans ma culture, de 
faire usage, pour cueillir les pommes de mes su- 

jets maritimes de dix a quinze ans, d’un instru- 
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ment fort simple. I] a la forme d’un VY, ayant.une 
douille 4 la base, dans laquelle on place a volonté 
un manche plus ou moins long, plus ou moins 
léger. On présente cet instrument vers la base des 

pommes, et a l’aide d’un léger mouvement de la 
main tendant 4 tordre, on détache ces pommes 
facilement , promptement et proprement des 

rameaux et des tiges sans les endommager, pour 

peu qu’on y apporte de l’attention. 
Je répéte ici que la cueillette est d’autant plus 

facile, que le temps est froid et qu'il fait une 

belle gelée. 
A 

Maniere dextraire les graines. 

M. Hartig, qui ne parle que du pin sylvestre , 
indique plusieurs procédés, pages 74, 76 a 79 de 
son Jnstruction. L’un deux consiste a former un 

échafaudage semblable aux montans et traverses 
d’une bibliotheque, pour y placer des claies, sur 

lesquelles on pose les pommes de pins, et il ter- 
_ mine par observer qu’on doit se bien garder de 

~ mettre les pommes d’aucune espece d’arbres re- 
sineux dans un four chaud, ou de les exposer a 

une trop grande chaleur, parce qu’on risquerait 
la perte de la totalité ou au moins d'une partie 

des graines. 
- Jai vu, au commencement de 1825, l’applica- 
tion du procédé des claies posées sur des montans 
et traverses analogues a ceux et a celles des Ii- 

bliothéques, et il m’a paru si bon, si simple et si 
expéditif, que ce serait celui que j’emploierais st 
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j‘avais encore besoin d’une certaine quantite de 

graines. C’est feu M. d’André qui l’avait fait exé- 

cuter a Saint-Hugues du bois de Boulogne; la 

chaleur était produite a l’aide d’un poéle, et elle 

était, par ses ordres, d’autant plus modérée, que 

la piece qui est au rez-de-chaussée ayant moins 
d’elévation jusqu’a son plancher, cette chaleur 

faisait ouvrir rapidement les pommes a sur 

les étages supérieurs, Jag quelle s’y portait 

davantage. 

On blame avec raison, et M. Hartie le fait, 

Yextraction par le moyen de la chaleur du four ; 

car il parait que ce moyen est employé avec tant 
d’indifférence par ceux qui approvisionnent de 

graines les commercans de celles-ci, qu'il en ré- 

sulte qu’elles sont plus ou moins ayariées ; mais 

je puis assurer d’apres mon expérience qu’on peut 
lemployer avec avantage pour soi, du moment 

qu’on y apportera un peu de soin. J'ai fait usage 

de ce moyen page celles de mes pommes de pin 

maritime qui n’ayaient pas été ouvertes au soleil , 

soit parce que l’été n’avait pas été suffisamment 
et assez long-temps chaud, soit parce que cer- 

taines pommes y résistaient en tout ou en partie, 

car il y en a qui s ouvrent tres difficilement. Sai 

donc employe la chaleur modérée du four, c'est 
a dire que je faisais placer une certaine quantité 

de pommes seulement le soir du jour ou, le ma- 

tin, on avait cuit du pain, et le lendemain, au 

jour, on trouvait les pommes completement ou- 

vertes et leurs graines sorties; ou s'il restait des 
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pommes encore tant soit peu fermées, elles s’ou- 
vraient au moindre mouvement. | 

Pour mieux apprécier l'emploi de ce moyen si 

dangereux dans son exces , j'ai fait, durant plu- 

sieurs années, senier séparément les graines obte- 
nues a Vaide de ce procédé, et les sujets qui en 
sont résultés sont tout aussi satisfaisans que ceux 

provenus des graines que je m’étais procurées par 
le moyen de la chaleur du soleil. 

Ordinairement, et autant que je lai pu, j/ai 

fait exécuter l’extraction des graines de mes 

pommes de pm maritime par la chaleur du so- 
leil, en faisant étendre ces pommes sur de gran- 

des toiles, 2 des endroits bien exposés a cette 

chaleur. 

Dans le Maine , c’est un des moyens qu'on em- 

ploie. Un autre consiste a former une aire en plain 

champ, c’est a dire qu’on approprie bien le sol , 
et qu'on le bat pour l’affermir et lunir; apres 
quoi, on y place les pommes de pins, d’ow la 

chaleur du soleil fait sortir les graines, parce 
qu’on a soin de former l’aire a une exposition 

avantageuse pour obtenir cette chaleur a un haut 

degré. On acheve l’extraction des graines , soit 

en battant les pommes l'une contre l’autre a la 
main, soit en les secouant dans des paniers a 

claire-voie. 
Les graines extraites des pommes conservent 

ordinairement leurs ailes, qui y restent adhéren- 

tes. Il n’y aurait aucun inconvenient a les semer 

en cet état, mais alors elles sont plus facilement 
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Je jouet du vent ; et dans le Maine, on est dans 

usage de ne les livrer au commerce que dé- 

pouillées entierement de ces ailes. Le moyen 

qu’on y emploie consiste a placer les graines 
dans une cuve, et ales y remuer avec une pelle, 

en souleyant ces graines avec cet instrument, 

dont on se sert alors comme d'un levier. Un autre 

moyen qu’on préfere et que jai employe con- 

siste a placer les graines en tas-sur une aire a 
battre le blé, et Ja, de battre la graine avec un 
fléau léger ou un baton flexible, en ayant soin de 

la tenir amoncelée. 

Enfin, pour la nettoyer, on la vanne, et au 

besoin on la crible comme on fait pour le ble. 
Les rats et les souris sont extrémement friands 

des graines de pins. Pour les mettre a labri de 

leurs dégats, un des meilleurs moyens est de 

conserver ces graines dans des tonneaux fermés 

d’un couvercle qui s’emboite bien. 

Tous ces procedés sont applicables aux pins 
Jaricios et au pin du lord; mais a l’égard de celui- 
ci, j observerai que ses pommes suintent pres- 

que toujours si fortement la résine lors de leur 

recolte, qu'il serait difficile d’en extraire les grai- 

nes si on ne les débarrassait pas de cette résine. 

On y parvient facilement en les faisant sécher 

préalablement et dans cet objet; apres quoi, elles 

deviennent aussi maniables, et il est aussi facile 

d’en avoir les graines, que dans les autres especes 

de pins. 
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Commerce des graines de Pins, et leurs prix. 

I] était plus facile, il y a dix & quinze ans, d’a- 

voir au Mans de grandes quantités de graines de 
pin maritime et de pin d’Ecosse, qu'il ne lest 
depuis quelques années. Cette facilité était d’ail- 

leurs plus étendue pour le maritime que pour le 

pin d’Ecosse. 

Je rappelle, a ce sujet, qu’au Mans comme dans 
tout le Maine, on nomme universellement , quoi- 

que improprement, sapin le pin maritime ou de 
Bordeaux, et qu’on y réserve exclusivement la 
dénomination de pin a l’espece sylvestre dite d’E- 
cosse : en sorte que, pour se faire entendre, il 

faut, lorsqu’on veut avoir de la graine de pin ma- 

ritime dans ce pays, y demander de la graine de 
sapin. Je crois qu’on s’entendrait également bien , 
si on demandait du pin a grosse graine, parce 

que , sous ce rapport, la diflérence est tres tran- 

chée avec la graine du pin d’Ecosse, qu'on nomme 

assez vulgairement pin a petite graine. 

Le moment le plus opportun pour s’en appro- 

visionner au Mans est le mois de novembre, 

époque a laquelle les habitans des campagnes qui 
se livrent 2 cette industrie viennent l’offrir a la 

ville. Plus tard, il pourrait étre difficile de s’en 

procurer, et d’ailleurs on paierait probablement 
plus cher. 

Quant aux prix, ils sont tres différens selon les 

especes, sans étre cependant réglés sur la pro- 
portion de la quantité de graines que chaque es- 
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pece offre dans le poids dune livre ancienne de 
seize onces ou demi-kilogramme. 

Pour le pin maritime, il m’est arrivé de ne le 

payer au Maine que quatre sous la livre; mais d’au- 

tres fois c’a été cing sous; Cing a Six sous; six sous; 
six 4 sept, méme huit a onze sous en 1824 ; neuf 

sous et méme douze sous en 18235. 

Le prix de la graine de pin d’Ecosse varie éga- 
lement au Mans. Il m’est arrivé de ne la payer 

que trois livres cing sous la livre pesant ; d'autres 

fois c’a été trois livres dix sous; quatre francs ; 

quatre 4 cing francs; cing francs; cing a six 
francs; sept francs, et méme neuf francs en 18235. 

Dans Ja maison de commerce de M. Vilmorin, 

a Paris, le prix de la graine du pin sylvestre 
commun de France était, au commencement de 

1825, de quatre livres dix sous la livre ancienne, 

et de six francs pour le pin sylvestre d’Haguenau. 

A légard des pins laricios, il n’y a encore que 

celui de Corse dont la graine ait eu un prix. A 

la méme Epoque, il était de vingt a vingt-quatre 

francs la livre dans la méme maison. Il ne tar- 

dera probablement pas a baisser, quoiqu’il soit 

tres difficile d’obtenir des graines de l’ile de Corse, 

parce que la grande quantité qui en existe main- 

tenant en France continentale devra rendre bien- 

tot sa graine abondante (1). 

(1) Le prix de la graine de laricio a, en effet, considéra— 

blement diminué, et n’a été, dans ma maison de commerce , 

en 1829 et 1830, que de huit franes la livre ( demi-kilo- 

gramme ). ¥: 



( 254 ) 
Quant au pin du lord, il n’est pas a ma con- 

naissance que le prix de sa graine soit encore éta- 
bli pour de grandes quantités; mais il me parait 
probable qu’elle ne tardera pas non plus a deve- 
nir commune, parce que cette admirable espece 
de pin se multiple aussi beaucoup. 

Durée de la vertu germinative des graines de 
Pins. 

Je crois devoir rappeler ici qu’a la difference 
du sapin argenté, dont les graines perdent promp- 

tement leur vertu germinative , celle des graines 

de pins se prolonge plusieurs années , par exem- 

ple cing ans et davantage. 

Mais la force végétative de ces graines est d’au- 
tant plus élevée, qu’elles sont plus fraiches, comme 

elle est d’autant plus faible, qu’on s’éloigne da- 
vantage de l’année de leur reécolte. 

Ainsi, la vertu germinative des graines de pins 

saffaiblit graduellement. 

La durée de cette vertu germinative doit d’ail- 

leurs recevoir l’influence des années de la matu- 

rité des graines, par la raison générale que cer- 

taines années sont plus favorables, et que d’autres 

lesont moins ala bonte des graines des fruits, etc. 

Elle doit aussi dépendre et recevoir l’influence 

des soins qu’on a pris, ou au contraire de la ne- 

eligence qu’on aurait apportée a la bonne conser- 

vation des graines. 

Un des bons moyens de conservation et de pro- 

longer la vertu germinative des graines parait étre 
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de les laisser dans leurs pommes, plutdt que de 
les en extraire , comme je l’ai observé en parlant 
de leur recolte. 

I] peut y avoir, sur l’étendue de cette vertu 

germinative des graines de pins, des distinctions 
et des differences selon les especes; mais je 
ne les ai point étudiées. Ce que je sais seule- 
ment, c'est que, de toutes les graines d’arbres, 

celles des pins paraissent se conserver le plus 
long-temps. 

Maladies particulieres aux Pins. 

Dans le Maine, les pins maritimes sent sujets 
a une maladie dite du champignon, du nom des 
protuberances qui croissent sur leur tige a toutes 

sortes de hauteurs, et qui ressemblent a des cham- 

pignons. L’effet de cette maladie est descendant, 

c est a dire que le bois qui se trouve au dessous 

de ces protubérances est le seul qui soit gaté; car 
celui au dessus reste sain. 

Il est tres rare, dans ce pays du Maine, que 

cette maladie attaque les pins sylvestres d’Ecosse, 
qu'on y cultive également. 

Voici, au surplus, des remarques que l’expé- 
rience de la culture des pins a donné occasion d’y 
faire : 

Daus un terrain neuf, et par 1a on entend un 

terrain qui n’a pas encore été semé en pin ma- 
ritime, la maladie du champignon ne se montre 
jamais avant cinquante ou soixante ans. 

Mais sur un terrain semé pour la seconde fois 
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en pin de la méme espéce , il arrive que la maladie 
se montre des l’age de trente ans. 

Et sur le terrain réensemencée une troisieme 

fois, c'est vers l’age de vingt ans. 

En aucun cas, la maladie du champignon ne se 

manifeste avant l’age de dix-huit ans. 

Dans l’opinion du pays, la cause de cette ma- 
jJadie proviendrait de l’aridité du sol, ou bien de 
son épuisement. Sous ce dernier rapport, j’ob- 

serverai que probablement on obvierait a cette 
dégénérescence graduelle, remarquée dans la 

production du pin maritime, si, au lieu de re- 

péter immediatement la culture de la meme es- 

pece, on alternait avec une autre, et si on avait 

un soin fort important, mais que j’ai vu généra- 

jement négligé en parcourant les bois de pins du 

Maine, notamment en compagnie de M. Lemar- 

chand-Foulongne, celui d’empécher de ramasser 

les aiguilles de pins; car accumulation de ces 

aiguilles durant cinquante ou soixante ans boni- 

fierait singulierement le sol, en méme temps 

qu'elle fournirait des moyens de nourriture ter- 

restre aux arbres quis’y trouvent; mais l’enle- 

vement de cet engrais naturel appauvrit d’autant 

plus le sol, qu'il s’épuise a nourrir seul ces arbres. 
Une autre dégénérescence remarquée aux pins 

maritimes du Maine, et qu’on attribue également 
soit a laridité du sol, soit & son épuisement, 

c'est la mousse qui s’attache a leurs tiges et a 

leurs rameaux; c’est aussi le noircissement de leur 

ecorce. 
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On a encore remarqué dans le Maine que les 

pins maritimes ont, lorsqu’on deébite leurs tiges, 
le défaut de la roulure, qui se trouve quelquefois 
dans le chéne. On y croit communément que la 

cause résulte d'une végétation trop active, qui 

empéche la parfaite incorporation des couches 
annuelles les unes dans les autres, et aussi les tour- 

mentes du vent. 

Vers la Fleche, qui est au dela du Mans, on 

se plaint en outre que le pin maritime, tant sur 

pied qu’abattu, est attaqué par deux sortes de 
vers. Les uns circulent en différens sens dans le 

corps de la tige; mais d’autres, qui sont armés 

de deux cornes ou deux nageoires, circulent du 
haut en bas. 

Quant aux pins sylvestres, on se plaint bien 
moins, dans le Maine, des maladies ou des in- 

sectes qui les attaquent; mais il parait qu’a leur 
egard il y a une grande multitude de chenilles 

et d’autres insectes qui, certaines années, cau- 
sent beaucoup de deégats dans les bois et foréts 

quils composent en Allemagne. M. Baudrillart 
est entre, a ce sujet, dans des détails trés cir- 
constanciés a larticle Insecte, de son Diction- 

naire forestier. Pour les personnes qui auraient 
a se plaindre de ces dégats dans leurs bois de 

pins, il serait utile de consulter les développe- 

mens que M. Baudrillart a donnés a cette partie 
de son Dictionnaire. 

{1 imporie done beaucoup de se hati 
comme je l’ai deja observe, qu’a cet article Jn- 

iY 
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secte, et acelui Exploitation du meme Diction- 

naire, M. Baudrillart a insisté, comme ayaient 
fait précédemment M. Duhamel, M. Fornaini, 
M. Hartig, M. Lintz, etc., pour que les bois et 

foréts d’arbres résineux soient tenus dans un état 

de propreté tout particulier, parce que les sujets 
dépérissans, ceux morts ou simplement mou- 
rans, engendrent des insectes destructeurs de 

leurs bois, insectes quise forment entre |’ écorce et 

le bois. Ces nettoyages n’exigent que des soins , 
mais point de dépense, parce que celle-ci est 
toujours couverte et au dela par les produits, a 

moins d’étre dans des localites qui regorgent de 
bois de chauffage. 

On n’a pas été encore a portée, en France, de 
connaitre les maladies qui peuvent attaquer les 
pins laricios et le pin du lord; mais je les y crois 

moins sujets que les autres especes. 

Choses diverses également particulieres aux 

Pins. 

On m’a observe, dans le Maine, que lors du 

débitage des bois de pins en planches et de leur 

arrangement en pavillons, il etait plus positive- 
ment nécessaire d’isoler les lits de planches par 

des tasseaux, parce que, faute de séparation de 

ces lits entre eux, les planches seraient sujettes 

a moisir. | 
On m’a aussi observé de ne pas les laisser ex- 

posées au soleil, parce qu’elles se dejetteraient 

beaucoup. 
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On m’a encore observé qu’elles devaient étre 

employées au plus tard dix a douze ans apres 
leur débitage. 

On m’a dit, a légard du pin sylvestre d’E- 

cosse, dont le bois est réputé, dans le Maine, 
particulierement propre a faire des corps de 
pompes et des tuyaux, qu il fallait labatire, 
lceuvrer, le percer, et méme le placer simul- 

tanément, parce qu’autrement il n’aurait pas de 
durée. 

Le bois des pins, m’a-t-on encore dit dans le 

Maine, prend une couleur bleue lorsqu’il a été 

Jong-temps a etre débite. Cette couleur résulte 

aussi de la circonstance de la chaleur, lorsqu’elle 

est precéedée d’un brouillard ; tandis que leffet de 

celui-ci est insensible dans Vhiver. 

Lorsque le bois de pin devient rouge, c'est, 

m’a-t-on observe, le signe qu'il commence a se 

gater. 

Le bois du pin sylvestre d’Ecosse est d’une cou- 

leur tirant sur le blanc; mais celui du pin sylves- 

tre de Riga est rose. 

Le bois du pin maritime est, quant au cceur, 

coloré vers le rouge, et plus pale quant a l’aubier. 
La couleur du bois du pin laricio, du moins 

quant acelui de Corse, est rosée, surtout celui 
du coeur. 

Ft la couleur du bois du pin du lord est d’un 
blanc tres caractérisé. Aussi, a cause de cette cir- 

constance, un de ses noms, en Amérique, est-il 

celui de Pin blanc. 

I). 
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Au surplus, le sol, le climat et beaucoup d’au-« 
tres circonstances influent sur les couleurs et pro- 

duisent beaucoup de nuances , de veines et autres 

choses (1). 

(1) La couleur du bois du pin d’Ecosse est quelquefois 

rouge ou rose, comme il a été dit dans les notes de la 

‘page 55. We 
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CHAPITRE XIIL, 

OU J EXAMINE QUELS SONT LES DIFFERENS EMPLOIS DONT 

LE BOIS DES PINS EST SUSCEPTIBLE. 

Ces emplois sont tout a la fois nombreux et im- 

portans ; ils offrent, par conséquent, la preuve de 
Putilité de la culture de cette essence d’arbres, qui 
devient précieuse lorsqu’on considere la grande 
activité de sa végetation, la quantité extraordi- 
naire de matiere qu'elle produit, et sa prospérité 

dans des terrains impropres a toute autre pro- 
duction. 

Aussi M. de Larminat, qui s’applique avec tant 
de persévérance a en enrichir toutes les parties 

usées, incultes et arides de la belle et grande forét 

de Fontainebleau, m’a fait constamment remar- 

quer que le principal avantage des pins était de 

pouvoir remplacer le chéne dans la charpente 
comme dans beaucoup d’autres emplois d’ceuvre, 

et de croitre vigoureusement la ot le chéne ne fait 

que languir. De son cété, M. le comte de Tristan, 
l'un des principaux créateurs des bois et foréts de 

pins des environs d'Orléans, a judicieusement ob-- 

servé qu’en sattachant trop exclusivement a faire 
servir le bois des pins aux besoins combustibles, on 

ne tarderait pas, dans sa contrée, a diminuer les 
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avantages de leur culture. Cette remarque fort 

sage justifie le sentiment de M. de Larminat. 

Effectivement, dans le Maine, ceux qui ne veu- 
lent pas manger leur blé en vert, pour me servir 

de l’expression vulgaire, tendent a avoir des ar- 

bres propres a faire de lceuvre, préférable- 

ment a en faire du bois de chauffage a moitié de 

son age de maturite. Il y est d’expérience qua 
l’emploi en bois d’ceuvre, il y a une difference de 

quatre contre un sur !emploi au chauffage. Et en 

considérant que, dans ce dernier emploi, on peut 

doubler sa récolte a l'aide de soins et aussi de quel- 

ques avances; qu’on peut d’ailleurs capitaliser le 
produit de sa premiere récolte : néanmoins I’a- 

vantage, meme pécuniaire, est toujours en faveur 

de l’emploi a l’ceuvre, outre que celui-ci est plus 

sage, moins chanceux, plus assure, et plus appro- 

prié aux besoins futurs de la société. 

Je vais donc parler successivement de ces divers 

emplois, dont il n’y a pour ainsi dire aucun qui 

soit a exclure. 

Charpente de haut service. 

En Allemagne, le pin sylvestre est, au témoi- 
gnage de M. de Burgsdorf, pages 402 et 403, em- 

ployé a faire des mats, des pieces pour la cons- 

truction des vaisseaux, des madriers, des poutres, 

des solives, des planches et des lattes. 
M. de Perthuis pere et M. de Perthuis fils citent 

le pin comme fournissant des bois ouvrés pour les 

constructions navales, en meme temps que pour 
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la navigation intérieure , ainsi que des charpentes 
pour les grandes constructions civiles, aussi bien 

que pourles constructions ordinaires et communes. 

Les bois résineux ont un avantage qui leur est 
particulier et qui est d’un grand prix dans leur 
emploi aux constructions maritimes, c’est de faire 
moins de retrait au grand air que u’en fait le chéne: 

en sorte qu ils lui sont préférables pour border les 

ponts et les hauts de vaisseaux. Ils conservent 

mieux que lui leur joints serreés; ils se fendillent 

moins et s’opposent mieux que le chéne a l’infil- 

tration des eaux pluviales. C’est de M. Bonard que 
je tiens ce renseignement instructif; et comme 

dirigeant les constructions maritimes, on peut 

prendre confiance dans cette assertion, fort grave 
par sou objet. 

Dans le Maine, le bois des deux especes de pins 

qui s’y cultivent est non seulement employe a la 

charpente, mais méme a faire des mats de vais- 

seaux du port de deux a trois cents tonneaux. Sous 
ce dernier rapport, on y distingue le pin sylvestre 

d’avec le pin maritime. Celui-la donne des mats 

plus pesans et plus cassans, l'autre en donne de 

plus legers et de plus souples. 

Le pin de Riga est le pin par excellence pour la 
mature des vaisseaux de guerre, et il est employe 
avec beaucoup d’avantage dans un grand nombre 
de leurs parties. Mais en par!aut du pin laricio de 

Corse, M. Bonard m/’a appris gu’a Toulon il est 

d'une ressource précieuse pour les ouvrages du 

premier ordre. On en confectionne des bas-mats 
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d’assemblage pour Jes vaisseaux comme pour les 
frégates, des vergues, des mats de hunes de re- 
change, des pieces de quilles, des bans de ponts, 

des bordages pour le corps des batimens. Il l’em- 
porte sur le chéne pour l’enveloppe des hauts; il 
dure autant que lui en poutres pour les batteries; il 
est toujours trouvé bon dans les carenes, soit en 

bordages, soit en pieces de quilles lorsqu’on ra- 

doube le fond des vaisseaux. Il semble d’ailleurs, 
par ses grandes dimensions, sa régularité et ses 

belles proportions, la flexibilité et l’élasticité de 

son bois, avoir été eréé pour la mature. 
En Turquie, le bois de pin laricio d’ Asie (1) en- 

tre dans la construction des vaisseaux de guerre 
concurremment avec le pin pignon et avec le 
chéne, au témoignage de M. Olivier, pages 6 et 8 
du tome II de son Voyage dans [empire ottoman. 

En Amérique, le pin laricio de cette contrée est 
également employé dans la construction des vais- 
seaux (2), et il lest particulierement pour leurs 
ponts, parce qu’il fournit des planches de quarante 
pieds de longueur, sans nceud, comme le rapporte 

M. Michaux. 
Le pin du lord est également propre a la char- 

pente du premier ordre. Au témoignage de M. Mi- 

chaux, il est employé notamment a faire des mats, 

(1) Pin de Caramanie (voir la note page 26). 

(2) C’est le pin rouge d’Amérique (pinus rubra, Michaux), 

espéce distincte, comme nous l’ayons dit, et qui nest pas ub 

laricio (voir la note susdite). ¥: 
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qui sont plus légers, mais mois durables que 

ceux en pin de Riga. Il est préferé dans la cons- 

truction des grands ponts, parce qu il résiste 

mieux aux alternatives de la chaleur et de l’hu- 

midite. 

Charpente secondaire. 

Ii est évident, d’aprés ce que je viens de dire, 
que le bois des pins est propre a ces emplois 
importans , et qu’en raison de cela il est d’une 
grande utilité pour les besoins de la sociéte. 

Toutes les espéces 4 grandes dimensions dont 

je propose la culture y sont plus ou moins pro- 
pres. ll n’y a entre elles que des nuances de diffé- 
rence, les unes y étant a un plus haut degré que 

les autres (1). 

Menuiserie. 

Le bois des deux especes de pins cultivees dans 

le Maine y est frequemment employé pour tous 

les ouvrages de la menuiserie ; on en fait des boi- 
series, des parquets, des armoires, des tables, etc.; 

pour cela on le débite en planches, conire-lattes , 
madriers, etc. 

(1) Dans Penumeration des usages auxquels le bois des di- 

_ verses espéces de pins peut étre utilement employe pour 

remplacer le chéne , M. Delamarre a omis d’insister sur l’im— 

portance qu'il y avait de débarrasser entiérement ce bois de son 

aubier, toutes les fois qu'il devait servir 4 la charpente ou 

pour toute autre grande construction ; car dans les arbres ré- 

sineux l’aubier est leger, tendre, n’a pas de force , et s’altére 

beaucoup plus vite que celui des bois feuillus. M. 
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Les planches de ces deux especes y ont une 
grande valeur lorsqu’elles ont de grandes dimen- 

sions, notamment en longueir. Au témoignage 
de M. Lemarchand-Foulongne, le commerce de 

cette contrée de la France en fournit de plus de 

itrente pieds de long. 

M. Varennes de F: nille et M. Bose ont pourtant 

observé que le bois de pin ne s’employait guere 

en menuiserie, a cause de l’odeur forte et péné- 
trante qu'il conserve long-temps; mais il est d'ex- 

périence dans le Maine que cette odeur s’évapore 

promptement, qu’elle disparait méme totalement 
lorsqu’on a exploité et débité les pins en temps 

opportun et avec promptitude. 
Quant aux autres variétés de pins sylvestres, 

elles ont évidemment le méme avantage, surtout 

celle dite de Riga, parce que la couleur de son 

bois est plus agréable. Il en faut dire autant du 

bois des laricios, qui est rosé comme le pin de 
Riga, et du pin du lord, qui est comme satiné. 

Cuviers et objets de vaissellerie. 

MM. de Perthuis pere et fils, qui se sont par- 
ticuliérement expliqués sur les différens emplois 

des bois selon leurs essences, citent le bois du pin 

comme servant a faire des douves, des fonds de 

cuviers a lessive et des baquets, des seaux et au— 

tres objets de vaissellerie. 
Dans le Maine, on emploie le bois de pin a 

ious ces objets et & faire des baignoires; mais sous 
ce rapport on préfere le maritime (parce qu’on 
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a remarqueé que le bois de pin d’Ecosse, quoique 
plus dur et d’un grain plus fin, laissait néanmoins 

filtrer les liquides ). 

Pompes et conduits. 

M. Bosc, page 375 du tome II, dit que le bois 
de pin et l’aune sont de bons bois pour faire des 
corps de pompes, parce quils ne pourrissent que 
fort lentement dans la terre. | 

M. de Perthuis pere et M. de Perthuis fils ci- 

tent également et méme exclusivement le pin et 
’aune comme les bois propres a faire des corps 
de pompes et des conduites d’eau. 

Dans le Maine, on emploie aussi a cet usage 

le bois de piri; mais c’est préférablement celui de 
Vespece sylvestre. 

Merrains a tonneaux , lattes , échalas, 

bardeaux,, etc. 

L’emploi du bois de pin sous ces différens rap- 
ports est attesté par M. Bosc, page 374 du t. Ii. 
M. de Perthuis fils cite le pin comme propre a 
faire des échalas tant de brin que de fente; M. Juge. 
de Saint-Martin l’atteste également, et de plus 

pour des instrumens de musique. 

Dans le Maine, on en faisait particulierement 

usage en bardeaux, avant qu’on eit a peu pres 

renoncé a cette sorte de couverture des batimens. 

En Amérique, M. Michaux atteste que le bois 
du pin du lord est particulierement employé en 
bardeaux, et qu’ils y durent douze a quinze ans. 
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Chauffage. 

M. Hartig , qui a fait des experiences si nom- 
breuses et si soignées sur la combustibilité des 
bois, place le pin sylvestre au premier rang sous 

ce rapport, puisque dans son Tableau, composé 

de vingt et une essences de bois arrivées a toute 

leur maturité, il classe le pin au numéro 2, et que 

dans le Tableau de vingt essences de bois de 
moyen age, il le place sous Je numero 3. 

Dans le Maine, on n’emploie guere au chauf- 

fage que le bois des pins avariés, parce qu’on 
trouve un avantage de trois contre un a l’emploi 

en charpente, menuiserie et mats. En raison de 

cette circonstance, le gros bois livré au feu y 

produit nécessairement moins de chaleur ques ‘il 

était sain. Aussi y est-il apprécié a moitié au plus 
du bois de chéne. 

D’ailleurs , on y distingue |’emploi au feu des 
fourneaux ou feu clos, d’avec l’emploi au feu ou- 
vert ou feu de cheminée. 

Dans l'emploi au feu clos, le bois des pins, tout 

avarié qu il soit, approche de la qualité combus- 
tible du bois de chéne. 

Mais au feu de cheminée, if lui est d’autant 

plus inférieur qu'il faut que celui de l’espece ma- 

ritime soit dépouillé de son écorce; qu'il engorge 

Jes tuyaux, graisse les vétemens et la peau, et 
qu'il exhale parfois une odeur reésineuse trop forte. 

A ces emplois, le pin maritime est méme infe- 

rieur au pin d’Ecosse. 
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Au feu clos, le bois de pin doit étre employé 

plutot aprés sa coupe qu il ne doit l’étre au feu 
ouvert, parce que l’évaporation de sa résine lui 
ferait perdre de sa force combustible. 
Du reste, on se trouve bien de mélanger dans 

Pun et l'autre feu un quart de bois vert a trois 
quarts de bois plus sec. 

Le bois de pin maritime, étant plus résineux, 

brale plus vite. Cela lui donne de l'avantage au 
feu-clos , ou d’ailleurs sa résine donne plus de force 
a sa chaleur. Mais au feu ouvert, le pin sylvestre 
est préféré non seulement parce qu'il tient plus 
long-temps , mais aussi parce qu’il est plus agréa- 
ble que l’autre. 

En résultat, c'est moins pour le chauffage des 
appartemens que le bois de pin est propre, que 
pour les usines de toutes les sortes. A leur égard, il 
convient parfaitement et il offre par conséquent de 
grandes ressources a la consommation en raison 
de la quantité de matiere pour ainsi dire indéfinie 
qu’on peut retirer des pinieres bien administrées. 

On reproche bien au bois de pin de fournir 
peu de cendres, surtout lorsqu’il a été écorcé , et 
de procurer peu de braise ou de charbon; mais 
ces légers désavantages ne sont pas susceptibles 

d’affaiblir les grands avantages qu’on en peut re- 
tirer dans les pays a usines. 

Du reste, le pew de cendres qui resultent de 

Yemploi du bois de pin au chauffage est recher- 
ché dans le Maine pour amender les prairies ma- 
recageuses. 
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La suie qui est produite par le méme emploi 

y est preférée a celle provenant du bois de chéne, 
pour amender les terres, parce qu'elle est plus 
grasse, et d’ailleurs mélangée de cendres. 

Sous Je rapport du chauffage, je n’ai encore pu, 

dans ma culture, livrer a la consommation que 

du bois pour ainsi dire herbacé, parce qu'il était 

tout a la fois jeune et etouffe. 

Ce qui a été dans le cas d’étre débité en co- 
trets et employé au feu clos a été trouvé néan- 
moins d’une qualité combustible presque égale a 
celle du bois pelard, qui, a cet emploi, est le 

bois par excellence. Cependaut j’ai éprouvé, a cet 

egard, des variations d’ opinions qui offrent des dou- 

ies, et pour les éclaircir je projette et je me flatte 
_ den faire faire en 1826 des essais scientifiques. 

Quant aux bourrées employées aux fours des 

boulangers, des briquetiers et autres petits manu- 

facturiers, leur qualité combustible est réputée 

expérimentalement, dans ma contrée, supérieure 

aux bourrées de bois feuillus, et avoir l’avantage 

foul particulier d’épargner plus d’un sixieme du 

temps nécessaire a la cuisson. 

Dans tout ceci je ne parle que des pins maritime 
et sylvestre; je ne doute cependant pas que les 

pins laricios et le pin du lord ne partagent les 
meémes avantages ; mais je manque de renseigne- 

mens et d’expériences a leur égard. 

Charbon. 

Il est hors de doute que le bois des pins est 
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propre a faire du charbon, et quoique l’opinion 
unanime des auteurs ne porte que sur les especes 
maritime et sylvestre, je ne doute pas que le bois 
des pins laricios et celui du pin du lord n’y soient 

également propres. 

Toutefois, ce n’est qu’a un certain age que le 

hois de tous les pins est susceptible d’avoir cette 

destination. Dans le Maine, on a reconnu qu’au 

dessous de quinze ou vingt ans, le bois des deux 

especes de pins qui s’y cultivent depuis des siecles 

ne donnait pas de charbon. 

Les parties d’arbres qu’on emploie a faire du 
charbon sont ordinairement les culées et les brins 

trop gros pour entrer dans la composition des 

fagots et des bourreées. 

Le charbon de bois de pin exige d’étre plus me- 

nagé que celui de bois de chéne, dans le trans- 

port, parce qu'il n’a pas autant de consistance 

que celui-ci; il fond, d’ailleurs, davantage que 

lui; il se garde moins long-temps, et par consé- 
guent il faut employer plus promptement. 

Il y a des emplois , tels que ceux qui exigent un 

feu doux, ou le charbon de pin est préférable au 

charbon de chéne. 

Mais la ou il faut produire une forte chaleur, 

on m’a dit, dans le Maine, qu’il fallait trois par- 

ties de charbon de pin contre deux parties de 
charbon de chéne (1). 

(1) J’ajoute ict que M. de Mengeot d’Elbenne m’a informé 

gue chez lui, 4 Couleon, du bois de pin maritime de neuf 
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En résultat, la valeur dasioramaning ou commer- 

ciale du elke de pin n’est que de la moitié aux 
deux tiers du charbon de chéne. 

Tan. 

L’écorce du méléze et celle de |’épicéa parais- 
sent susceptibles d’étre employées dans les tan- 
neries; mais, selon méme M. de Burgsdorf, 
M. Loiseleur-Deslongchamps, et l’auteur de la 
brochure traduite par M. Michaux sur les mélezes 
cultivés en Ecosse, leur prix, et par conséquent 

leur qualité, sont de beaucoup inférieurs a |’écorce 
du bois de chéne. 
A Végard de l’écorce du bois des pins, M. Bose 

exprime, dans le Nouveau Cours d’agriculture , 
page 472 du tome XI de la seconde édition, que 

celle du pin d’Ecosse s’emploie dans les tanneries. 
EtM. Guiot, dansson Manuel forestier, page 186, 

énonce que |’écorce pilée du pin (saus s’expliquer 
sur l’espeéce ) fournit un tres bon tan. 

Badigeonnage. 

L’auteur de lEsquisse sur les landes cite 

M. Brard comme ayant, dans son Traité de mi- 

néralogie, indiqué la dissolution de la chaux dans 

dix ans, dont il fait des gaulettes pour la vigne, et de celui 

plus 4gé, dont il fait du chevron, lorsqu’il n’en trouve pas 

Yemploi, il en fait du charbon, qui est d’un bon usage pour 

les cuisines, pour les serruriers, et méme pour les maré— 

chaux. ¢ i 
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de Yeau qu’on a fait bouillir avec des pomimes de 

pin comme tres propre a faire un bon badigeon- 
nage. 

Emploi des feuilles et rameaux des pins a la 

nourriture des moutons, et préservatif qui en 

résulie contre la maladie de la pourriture. 

Je tiens de l’obligeance de M. Juge de Saint- 

Martin qu’une disette de fourrage éprouvée en 
1820 par un de ses métayers pres de Limoges lui 
a donné l'occasion d’apprendre, d’une part, que 
les moutons étaient si avides des feuilles du pin 

maritime, qu ils les préféraient a l’herbe; et d’au- 

tre part, que les moutons de ce métayer avaient 

été préserves de la maladie de la pourriture, dont 

les troupeaux de son voisinage furent attaqués. 

Cette seconde remarque est en harmonie avec 

ce qu’explique sur cette matiere M. Huzard pere, 

dans son Rapport sur lemploi et le bon effet de 
Uhuile essentielle de térébenthine dans la maladie 

de la pourriture, inséré page 98 et suivantes du 
tome XIV des Annales d agriculture, seconde 
serie. 

De son coté, M. Bosc, page 471 du tome XI de 
la seconde édition du Nouveau Cours dagricul- 
ture, dit, en parlant du pin d’Ecosse, que ses 
feuilles sont recherchées par les moutons, prin- 

cipalement pendant l’hiver, et qu’elles les préeser- 
vent de la pourriture. 

M. Datty, page 101, parle méme de donner les 
rameaux en nourriture aux moutons, tout 2 la 

18 
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fois pour les sustenter et pour les préserver des 
maladies. 

Toutefois, M. le docteur Loiseleur-Deslong- 
champs semble contester leffet préeservatif, en 

disant, page 325, que des médecins ont recom- 

mandé lusage de la térébenthine dans la phthisie 
pulmonaire, mais qu’aujourd’hui on reconnait l’in- 

suflisance de ce moyen dans cette cruelle maladie, 

et qu’on croit plus généralement que |’emploi des 

substances résineuses accélere Ja marche du mal. 
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CHAPITRE XIV, 
OU JE FAIS L'EXAMEN DE LA PRODUCTION DES PINS, PAR 

CONSEQUENT DES PROFITS QUI RESULTENT DE LEUR 

CULTURE}; L’EPOQUE DE CES PROFITS; CELLE OU ON 

RENTRE DANS LES DEPENSES DE LEUR CREATION, ET OU 

JE COMPARE, SOUS CES DIFFERENS POINTS DE VUE, LA 

CULTURE DES PINS AVEC CELLE DES BOIS FEUILLUS. 

Lxs avantages de la culture des arbres résineux 

et notamment des pins sont généralement attes- 

iés par les personnes qui se sont occupées de ce 

quiles concerne. Tels sont M.de Buffon, M. Duha- 

mel-Dumonceau, M. Varennes de Fenille, M. Bosc, 

M. Guiot, M. de Poiderlé, M. Dralet, etc. 

M. Bosc a méme dit, dans la seconde édition 

du Nouveau Cours dagriculture, article Pin, 
page 471 du tome XI, qu'une foreét de pins donne, 

d’apres des observations multipliées, au moins dix 

fois plus de matiere combustible qu’une forét de 

bois feuillus de méme étendue, et qu'elle est ex- 

ploitable au moins moitié plus tot; ce qui attribue 
a la culture des pins un avantage de plus de vingt 

contre un sur la culture en bois feuillus (1).- 

(1) On trouvera dans les notes suivantes l’examen de cette 

question, mais nous devons deja dire ici que la proportion de 

vingt contre un a l’avantage des pins est de beaucoup au dessus 

de la realité , et ne peut absolument étre admise. \V. 

18, 
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Je ne connais que MM. de Perthuis pere et 

fils, qui, en donnant beaucoup d’éloges aux bois 

résineux et aux pins en particulier, ont cepen- 

dant observé qu’ils ne pouvaient entrer en con- 

currence, notamment avec le chéne, dans toutes 

les localités ou celui-ci pouvait bien prospérer. 

Et en faisant l’énumération des divers emplois 

dont les différentes essences de bois sont suscepti- 

bles, et quils ont portés a vingt-neuf, MM. de 

Perthuis n’y font figurer les pins que pour treize, 

par conséquent pour moins de la moitié de ces 

emplois. 

Mais, d’une part, MM. de Perthuis se sont 

empressés de prévenir qu’ils n’avaient que des 

connaissances théoriques sur les pins, et qu ils 

manquaient a leur égard des connaissances pra- 

tiques qwils possédaient a un si haut degré pour 

les bois feuillus. On a pu juger de l’effet de ce dé- 

faut de connaissances pratiques par ce que jai été 

dans le cas d’observer, a la fin du chapitre V, 

sur opinion émise par M. de Perthuis fils rela- 

tivement 4 la création de bois en pins. 
Et d’autre part, il est échappé a MM. de Per- 

thuis de prendre en considération les deux cir- 
constances capitales, qui, au besoin , décideraient 
la question : je veux dire la plus grande quantité 

de matiére qu’on obtient dans la culture des pins, 

et les deux récoltes qu’on peut faire en pins contre 

une seule en chéne. ! 

Au surplus, on se tromperait beaucoup si on 

concluait de ce que les pins ne sont susceptibles 
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que de treize des vingt-neuf emplois énumereés 

par MM. de Perthuis, qu’ils ne sont propres qu’a 
fournir moins de la moitié des besoins de la con- 

sommation; car ces besoins ne doivent pas etre 

appréciés ici par leur nombre, mais bien par l’é- 
tendue de chacun d’eux. Par exemple, le besoin 
résultant de la combustibilité, quoique ne formant 

qu’un vingt-neuvieme de ces emplois, entre, au 

rapport de M. Bosc, page 362 du tome II, pour 
les sept dixiemes de toute la consommation du 

bois en France. M. Baudrillart ?éleve méme aux 

vingt-neuf trentiemes, page 53 du Discours pré- 

liminaire de son Dictionnaire forestier. 

On peut donc dire qu’en considérant que le 

bois des pins est particulierement propre a faire 

des mats et d’autres parties considérables de 

constructions navales, qu'il est aussi principale- 
ment propre ala charpente secondaire, ainsi qua 

toutes les parties de la menuiserie; qu'il est en- 

core particulierement propre a pourvoir aux be- 

soins d’alimenter les usines de combustible et de 

charbon ; on peut, dis-je, conclure que, loin de 

ne pourvoir qu’a moins de la moitie des besoins, 
il est au contraire dans le cas de satisfaire aux 

huit si ce n’est pas aux neuf dixiemes des besoins 

de toutes les sortes en bois. 

Et par conséquent on doit tenir pour certain 

que dans toutes les localités de la France ot le 
bois n’est pas en proportion avec les besoins, les 
propriétaires auraient un profit énorme et la so- 

cieté un grand intérét a ce que la restauration 
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des bois dégradés et la création qu’on voudrait 

faire de bois nouveaux se fissent en essences ré- 

sineuses, indépendamment des avantages de l’em- 

ploi de ces essences pour salubrifier l’air, et pour 
reboiser plus promptement comme plus facile- 
ment les montagnes déboisées. 

Evaluation du produit en matiére dun hectare 

de bois de Pins. 

La valeur du bois en argent varie selon les 
localités; mais le cube du bois est invariable. C’est 

donc sous le rapport de la matiere qu il faut le 
considérer pour juger de |’étendue de sa pro- 
duction, qui, en argent, pourrait étre double, 

triple et davantage dans certaines parties de la 
France, de ce qu'elle serait dans d’autres, saus 

pour cela qu’il y ait de différence dans la quantité 
du bois. 

J’examine donc ce qu’un hectare superficiel de 

terrain est dans Je cas de produire en matiere 

lorsqu’il est en bois de pins, et parmi les diverses 
especes je choisirai celle maritime, sauf a parler 
dans un moment des différences que cette di- 

versité des especes peut produire. 
Or, d’apres ce que je crois de la quautité de 

sujets qu’on peut se flatter d’avoir en pins ma- 
ritimes dans cette étendue d’un hectare, j’en porte 
le nombre a quinze cents, parce que }’évalue leur 

espacement commun a huit pieds; ce qui en 
donne soixante-quatre superficiels pour chacun (1). 

(1) M. Dralet, qui, page 145 4148 de son Trraité des fo- 
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D’un autre cdte, d’apres le cubage qu’avec la per- 
mission de M. de Ribard j’ai fait faire d’un certain 
nombre de ses pins maritimes de toutes les gros- 
seurs, moins toutefois les pilus forts, je puis me 

réts d’arbres résineux, ne parle que de cent cinquante sujets 

dans celles aménagées & cent vingt ans, en admet nécessaire- 

ment en outre un grand nombre d’autres plus ou moins rap— 

prochés de leur Age de maturité , puisque , citant comme exem- 

ples de foréts bien tenues celles qui, en essences résineuses , 

fournissent , dans le mode d’exploitation par jardinage, quatre 

et méme cing arbres par chaque année, il en résulte qu’apreés 

trente ou quarante ans on aurait épuisé tonte la superficie s’il 

ne sy trouvait pas d’autres sujets, qui, lorsqu’on coupait 

ceux de cent vingt ans, en avaient déja quatre—vingts , 

soixante—quinze , soixante—dix , etc. 

Et si on n’admettait pas ces nombreux sujets de quatre- 

vingts ans et au dessous en augmentation a ceux ages de 

quatre-vingts a cent vingt ams, on supposerait nécessairement 

que M. Dralet n’aurait pas pris en considération cette circons— 

tance importante, qui distingue les futaies d’arbres résineux 

des futaies d’arbres feuillus : je veux dire que les aiguilles de 

ceux-la ne présentant pas-‘ou ne présentant que peu de sur- 

face , elles laissent passer l’air et la lumiére, qui, au contraire, 

ne peuvent traverser la houppe des arbres fenillus , @ cause de 

la surface de leurs feuilles, qui ferment voite. Or, M. Dralet 

a trop de connaissances pratiques, trop de lumieres et d’ins- 

truction, pour n’avoir pas été frappé mille fois du contraste ct 

sen étre rendu compte. 

Au surplus, M. Baudrillart nous a derniérement ex plique a 

Particle Exploitation, de son Dictionnaire, que, dans la m¢é— 

thode allemande, et lors des éclaircies périodiques qui la 

constituent, on laisse dans bes sapiniéres jusqu’a deux mille 

sujets de soixante 4 quatre-vingts ans; qu’on en laisse jusqua 

mille de cet Age a celui de cent ans, etc. D. 
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promettre trente 4 quarante pieds cubes de cha- 
cun de mes sujets a l’époque de leur maturité , 
cest a dire a Page de quarante @ cinquante ans de 
leur semis 4 demeure : par conséqueut, en n’éle- 

vant Jeurs dimensions qu’a trente pieds, et en ne 

faisant arriver leur maturité qu’a cinquante ans, 

je puis croire que dans un hectare j’aurai, 4 cette 

époque, quarante-cing mille pieds cubes de ma— 
tiere. 

Indépendamment de ce produit définitif, il y a 
les produits résultant des éclaircissemens, élagages. 
et autres nettoyages des bois, a partir d’environ 

huit ans de leur création. En ne les évaluant qu’au 
quinzieme de celui définitif, ce serait en outre 

trois mille pieds cubes de matiere (1) (2). 

(1) M. Lemarchand Foulongne m’apprend que, dans le Maine, 

cette proportion n’est que du quinziéme au vingtiéme. “D. 

(2) H est présumable que l’estimation 4 quarante-cing mille 

pieds cubes du produit d’un hectare de pin maritime , adoptée 

par M. Delamarre, a été le résultat de quelque erreur dans le 

caleul du eubage des arbres , car les documens ultérieurs re— 

cueillis par lui-méme ou publiés a l’occasion de son ouvrage 

la réduisent de plus de moitié. Parm: les notes quwil avait 

réunies pour une nouvelle édition, se trouve l’extrait d’une 

lettre de M. Lemarchand-Foulongne, établissant que , dans le 

Maine , le cubage moyen des pins maritimes de cinquante ans 

n’est que de quinze pieds, dont douze a treize en bois d’ceuvre : 

a raison de quatorze a seize cents sujets par hectare , 

nombre qu’admet M. Lemarchand, ce serait en moyenne un 

produit de vingt-deux mille cing cents pieds cubes. D’un autre 

cété, dans un rapport fait en 1826 a la Société royale et cen- 

trale d’Agriculture par M. Héricart de Thury, M. Baudrillart 

a estimé approximativement l’hectare du méme pin a vingt x 
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Ces énormes produits d’un bois géré et admi- 
nistré avec tous les soins dont j’ai parlé , notam- 

vingt-deux mille pieds cubes. M. Delamarre , dans son Histo- 

rigue , semble adopter ces nouvelles bases, du moins celle de 

M. Lemarchand, mais cela ne l’a pas empéché de :’égarer en- 

core dans ses calculs. Pour achever d’éclairer cette discussion , 

nous donnerons ici des extraits du rapport que nous venons de 

citer; il avait pour objet de répondre a une série de questions 

adressées & la Société par M. Achille de Jouffroy, et présente 

des renseignemens importans sur plusieurs points relatifs a la 

valeur des bois de pins. Y: 

EXTRAIT DU RAPPORT DE M. LE VICOMTE HERICART DE THURY A LA 

SOCIETE ROYALE ET CENTRALE D AGRICULTURE. 

Devxikme Qurstion.— Entre quarante et cinquante ans d’age, 

quelle est la quantité d’arbres contenue dans un hectare bien 

fourni et bien entretenu. 

Rien n’est plus variable que la quantite d’arbres quise trouve 

sur un hectare a un Age donné; cependant les observations 

faites dans les foréts de pin sauvage bien fournies , bien entre- 

tenues, situées en bon fonds et exploitées suivant la méthode des 

éclaircies établissent qu’on y trouve par hectare les quan— 

tités suivantes : 

Aprés la premiére éclaircie , faite. de trente a quarante ans, 

oncomptede...........- 4,0004 5,000 tiges. 

Apres celle qui se fait 4 soixante ans. 1,500 a 2,000 

Aprés celle de quatre-vingts ans. . . 800 a 1,000 

Aprés celle decent ans........ 600a 800 

Enfin la coupe définitive se fait a cent vingt ans. 

Cinquizme Question. — A combien peut—on évaluer le produit 

successif des éclaircies d’un hectare de bois résineux , Jusqu’a 

V’époque ow les arbres, se trouvant espacés convenablement 

pour monter en futaie, cessent d’étre soumis a cet éclaircisse- 

ment ? 

Il faut, pour mettre quelque. précision dans la solution de 
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ment au chapitre X, ne paraitront pas exagérés 

lorsqu’on considérera que, selon M. Dralet lui- 

* 

la question , se placer dans des circonstances déterminées. On 

a constaté , par des expériences faites avec soin, que, dans une 

forét de pin sauvage, telle que celle dont nous avons parlé en 

répondant a la deuxiéme question, on trouve les quantités de 

bois suivantes , a chaque coupe par éclaircie et a la coupe dé- 
finitive. 

1°. Eclaircie de trente a quarante ans. 375 pieds cubes. 

2°. Eclaircie desoixante ans... .. 2,812 

3°. Eclaircie de quatre-vingts a qua- 

tre-vingt-dix ans... .... 6,750 

4°. Coupe définitive 4 cent vingt ans. 27,000 

Ainsi le total du produit en cent vingt 

RES NAT LAI Re 

Ce qui donne, pour terme moyen par année, trois cent hui 
pieds cubes par hectare. 

On tire, indépendamment de ces produits, environ deux 

cent trente-trois voitures de fagots, pendant la période de cent 

vingt ans. 

C’est le cas de faire remarquer que les foréts d’arbres rési- 

neux produisent généralement une fois plus de hois que celles 

qui se composent d’arbres a feuilles, dont le produit n’est, pen- 

dant cent vingt ans, que d’environ dix-sept mille cing cent 

quatre-vingts pieds cubes. 

Les produits en argent sont aussi plus considérables pour les 

foréts de pin sauvage que pour les foréts de hétre ; ils sont 

dans le rapport de huit a cinq. 

SixizmMe question. — Entre quarante et cinquante ans apres 

les semis, quelle est approximativement la quantité de pieds 

cubes de bois de charpente que doit fournir un hectare de forét 

d’ arbres verts? 

S’il s’'agit de pin sauvage, de sapin, d’épicéa, de méléze, on 
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méme, selon M. Rémond et selon M. Noirot, le 

produit en matiére des sapinieres bien tenues 

n’en tirera que peu de bois de charpente de quarante a cin- 

quante ans, parce que ce n’est qu’a cent ou cent vingt ans que 

ces arbres ont acquis leurs belles dimensions. 

Quant au pin maritime, qui croit beaucoup plus vite, il 

fournira bien, il est vrai, des piéces de charpente ; mais nous 

n’avons point de données positives sur la quantité de pieds 
cubes qu’il peut en donner a cet Age, et ne pouvant admettre 

les caleuls de M. Delamarre , araison de la trop grande diffe- 

rence qu’ils présentent avec toutes les évaluations adoptées jus- 

qu’a ce jour par les planteurs et les forestiers (a) , nous sommes 

réduits 4 raisonner par analogie. Or, nous avons yu que le pin 

sauvage pouyait fournir en cent vingt ans de trente-six a trente- 

sept mille pieds cubes de bois. Si la croissance des deux espéces 

était semblable , le produit du pin maritime pourrait étre éva- 

lué, a l’'age de cinquante ans, 4 quinze ou seize mille pieds 

cubes; mais comme la croissance du pin maritime est plus ra— 

pide , on peut estimer que le produit d’un hectare de bois de 

cette espéce , et placé dans les circonstances les plus favora— 

bles , sera de vingt 4 vingt-deux mille pieds cubes. Observons. 

(a) M. Delamarre estime qu’un hectare de pins maritimes contient, 

4 quarante ou cinquante ans, quinze cents sujets, dont chacun est de 

trente a quarante pieds cubes, d’ot il évalue le produit de Phectare 
a quarante-cing mille pieds cubes. Selon les auteurs francais cités par 

M. Delamarre lui-méme, une sapiniére bien entretenue peut pro- 

duire de vingt-cing a trente mille pieds cubes 4 cent vingt ans. Sut- 
vant un auteur allemand, M. Hartig, qui s’est fait en Europe une 

grande réputation par l’exactitude de ses observations, le produit 

d’un hectare de pin sauvage aménagé a cent vingt ans est de trente- 

six mille pieds cubes. Cet excédant de six mille pieds cubes sur l’éva- 
luation des auteurs francais doit étre attribuée a la supériorité de la 
méthode allemande des é€claircies sur l’exploitation en jardinant , que 
on pratique encore en France. Ainsi des experiences faites a deax 
cents lieues de distance s’accordent a fixer le produit d’un hectare de 

pins sauvages a trente-six mille pieds cubes. ¥ 
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et cependant exploitées 4 la maniére désavanta~ 

geuse du jardinage s’éléve de vingt-cing & trente 
mille pieds cubes a leur 4ge de maturité de cent 

vingt ans ; car ces trois personnes sont unanimes 
sur le produit annuel de quatre & cing arbres 

par hectare dans ces sapiniéres bien tenues; mais. 

M. Noirot y ajoute une circonstance précieuse , 

négligée par M. Dralet, comme par M. Rémond : 
c’est le cubage moyen de chaque arbre. Or, il l’a 

reconnu étre de cinquante pieds, tout en trou- 

vant des arbres qui cubaient bien davantage , 
meme cent soixante-trois pieds, étant équarris. 

Quant aux produits qu’on peut se promettre 
des pins sylvestres, ils ne doivent pas étre moins 
considérables, quoiqu’ils puissent exiger plus 
d’espacement que n’en veulent les pins mariti- 

mes, parce que leurs dimensions sont plus fortes 

en grosseur comme en hauteur, ce qui rétablit 

Ja balance, d’autant plus que la matiere ayant 
plus de qualité dans les pins sylvestres que dans 

les pins maritimes, elle a nécessairement plus de 

valeur pécuniaire. Ce qui peut rompre la balance, 

c’est l’attente beaucoup plus longue de la récolte, 
puisqu elle est a peu pres double, pour les pins sy1- 

encore que le pin maritime, revétu d’une écorce trés épaisse , 

perd au moins un cinquiéme de son volume par |’écorcement, 

et ajoutons que les vingt-deux mille pieds cubes que nous re— 

gardons comme produit présumable d’un hectare planté en pins 

maritimes ne seraient pas tous propres a la charpente, et qu'il 

n’y en aurait pas un tiers que l’on pourrait employer a cet 

usage. 



( 285 ) 

vestres, du nombre des années qu’on peut assiginer 
a la maturité des pins de l’espéce maritime (r). 

Mais les pins sylvestres de la variété dite de 
Riga pourraient faire exception et offrir de l’a- 

vantage sous ce rapport, méme sur les pins ma- 
rilimes ; car ils paraissent arriver aussitOt qu’eux 
a tout leur accroissement, étre susceptibles du 
méme espacement, avoir de plus fortes dimen- 
sions en grosseur aussi bien qu’en hauteur, et en 
outre leur bois est d’une qualité supérieure A celle 
des autres pins; de facon quil y aurait toutes 
sortes de raisons pour donner la préférence, dans 
la culture, a cette espece ou varitété, précieuse 
sous tant de rapports (2). 

(1) M. de Larminat m’informe qu’en Allemagne on calcule 

que, dans l’espace d’un siécle , le sol rapporte en pins trois fois 

autant de bois qu’en chéne et en hétre ; mais M. de Larminat 

ajoute qu'il croit que c’est davantage; il m’apprend de plus 

que la valeur du bois d’ceuvre, en pin, n’est estimée que moi- 

tié de celle du chéne. “"D. 

Cette note, quoique présentant une évaluation plus élevée 

que cellede M. Baudrillart , est un complément utile aux ren- 

seignemens qui précédent, et contribuera beaucoup 4 fixer les 

idées sur la valeur réelle des pins. v: 

(2) Je renvoie de nouveau, sur ce sujet, a la note de la 

page 43, ou j’ai combattu les raisonnemens de M. Delamarre 

sur la precocité probable du pin de Riga. Je répéte que, dans 

mes semis, cette varieté s'est montrée jusqu’A présent une des 

plus lentes dans son développement. Un seul des pins sylves— 

tres y rivalise d’assez prés avec le maritime : quant a la promp- 

titude de son accroissement, c’est celui de Haguenau, qui, par 

1a et par quelques autres caractéres , différe sensiblement du 
pin de Riga. V. 
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Les pins laricios peuvent étre aussi trés rap- 
prochés les uns des autres, surtout le pin laricio 
de Corse, a cause de sa forme pyramidale. Ses 
dimensions sont bien autrement avantageuses que 
celles du pin maritime, puisque sa hauteur est 

double de la sienne, et que la grosseur bien plus 

considérable de sa tige ne décroit que tres lente- 
tement. D’ailleurs, les qualités de son bois sont 
évidemment superieures a celles du pin maritime ; 

mais il parait qu'il se fait attendre environ cent 

vingt ans pour la jouissance définitive. 
Quant au pin du lord, il ne doit non plus exi- 

ger que peu d’espacement, et sa plus grande €lé- 
vation doit racheter ce que sa forme conique, qu’on 
lui reproche, doit lui faire perdre en quantité de 
matiere. D’ailleurs, il est tout particulierement 

propre a utiliser a un haut degré les terrains bas, 

ou le pin laricio, et davantage le pin maritime, ne 

pourraient pas végéter; mais il parait qu’il faut 

Yattendre cent cinquante ans. 

Epoque ou lon recueille les profits de la création 

des bois de Pins. 

Il y a & distinguer dans ces profits ceux défini- 

tifs d’avec ceux accessoires, qu’on pourrait appe- 

ler des produits préparaioires. 
Dans l’espéce maritime, les profits accessoires 

peuvent commencer vers lage de huit ans de se- 

mis : ils résultent des éclaircissemens et des éla- 

gages a faire jusqu’a environ l’age de vingt-cing 

ans, et depuis cette époque jusqu’au moment du 
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profit définitif, ils se composent des nettoyages a 
faire dans les bois de pins pour les tenir continuel- 
lement dans ]’état de propreté qui leur est parti- 
culierement avantageux, et pour en extraire tout 

ce qui cesserait de vegéter avantageusement. 
Quant au profit définitif, son époque peut va- 

rier de quarante 4 soixante ans: ainsi, terme 

moyen, ce peut étre cinquante ans. 

Pour les pins sylvestres, les produits accessoires 

peuvent commencer vers leur 4ge de dix ans, et 

ceux définitifs arriver vers quatre-vingts ou cent 
ans. Mais la varieté dite de Riga parait faire ex- 
ception, arriver aussi promptement que dans I’es- 
pece maritime, et étre probablement plus consi- 
dérable en matiére comme en valeur pécuniaire (1). 

Dans les pins laricios, les jouissances accessoi- 

res pourraient probablement commencer aussi 
vers dix ans de leur’semis; mais leur produit dé- 

finitif n’arriverait qu’a cent vingt ans. 

Enfin, a l'égard du pin du lord, les profits 
accessoires peuvent commencer a4 dix ou douze 
ans d’age, et ceux définitifs seulement 2 cent cia- 
quante ans. 

Epoque ou le créateur de bois et foréts de Pins 

rentre dans ses avances. 

Sur ce point, j'ai ’avantage de parler expéri- 
mentalement, du moins quant 4 la création des 
bois de pins maritimes. 

a 

(1) Voir les notes des pages 43, 187, 285. 
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J’ai expliqué, au chapitre V, que ma dépense 
s’élevait, terme moyen, a deux cent soixante 

francs hectare, mais que pour les personnes qui 
ne seraient pas exposées, comme je ]’ai été, a des 

tatonnemens, et qui pourraient opérer de prime 
abord, cette dépense ne devait s’élever, pour les 

pins maritimes, qu’a soixante francs l’ hectare dans 
les terrains faciles a travailler, comme a Fontai- 

nebleau, Rouvray, Roumare, et dans tout le Maine. 

Or, dans mon premier semis de pin maritime 
du printemps 1811, qui est plus particulierement 
le pivot de mes expériences, et dont |’étendue, 
réduite ala mesure métrique, est de trois hec- 

fares et un tiers, j'ai deja fait exécuter, comme 
je Vai dit, quatre éclaircissemens accompagnés 
d’elagages. 

Leur produit brut a éte, en argent, de deux 

mille francs, sauf une fraction que je néglige. En 

divisant ce produit en deux parties égales, dont 

une pour les ouvriers et l’autre pour le maitre, 

ainsi que je l’'ai précédemment expliqué, il en ré- 
sulte que le produit net a été de mille francs a 

quatorze ans du semis, ou, a parler plus exacte- 

ment, que ce profit est arrivé successivement jus- 
qu’au terme de quinze ans, du moment de la deé- 

pense occasionée par le labourage, l’achat de la 

graine, etc. 

Ce qu il m’en cotterait aujourd’hui que j’opé- 

rerais en toute connaissance de cause ne s éleve- 

rait qu’a deux cents francs pour les trois hectares 

et un tiers. En y ajoutant cent vingt francs pour 
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les intéréts simples de douze années, on aura une 
avance totale de trois cent vingt francs. Or, cette 
avance aurait été, dans mon systeme, remboursée 

par les produits des cette époque de douze ans, 
parce qu’a mon troisieme nettoyage , exécuté a 
onze ans du semis, le produit net s’est trouvé élevé 

a six cents francs, et que par conséquent il aurait 
des lors sensiblement dépassé la dépense tant en 
deboursés qu’en intéréts simples (1). 

Ainsi, on peut évidemment dire qu’en pins ma- 

ritimes le créateur de bois est plus que rentré 

dans ses avances, qu'il est méme entré en béné- 

fice des douze ans apres ses premieres avances , je 
pourrais meme dire que c’est dés huit a neuf ans; 
car, dans mon exemple, le produit net des deux 

premiers nettoyages exécuteés l’un a sept, et l’au- 

ire a huit ans du semis, a été de trois cents francs. 

Or, a ce moment-la, l’avance et ses intéréts n’ar- 

rivaient pas tout a fait a cette somme. 

(1) Quoique l’on ne puisse élever le moindre doute sur 

Vexactitude du fait cité ici par auteur, on doit cependant ob- 

server que partout ou l’on n’aurait pas, comme chez lui, un 

debit assuré du produit des éclaircies et des élagages, les pre- 

miers profits réels des pins peuvent étre reculés jusqu’a vingt 

ans environ, méme avec l’espéce maritime. On concoit qué 

toutes les questions d’époque, aussi bien que de quotité des 

produits , sont nécessairement sujeties a de trés grandes yaria- 

tions résultant de la différence des localités : aussi ne peut-on , 

en pareille matiére moins qu’en aucune autre, conclure du 

particulier au général. C’est Poubli de cette maxime qui a in- 

duit M. Delamarre dans la plupart des erreurs que nous avons 

eues a combattre dans ces notes. Vv. 

a9 
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A Végard des pins sylvestres, des pins laricios 

et du pin du lord, il ne peut y avoir que de légéres 
différences, et je crois pouvoir dire que pour eux 
on est dans le cas d’étre rentré dans ses avances 
au plus tard a quinze ans de la création de leurs 

hots. 

Evaluation du produit en matiere dun hectare de 
bois taillis; époque de sa jouissance; époque 

ow le créateur rentre dans ses avances. 

Apres avoir examiné ces trois points sous trois 

paragraphes pour les pins, je puis faire en un 
seul le méme examen pour les bois taillis. 

Pour ceux-ci, la dépense est hors de propor- 
tion avec celle que j’ai assignée pour les pins, 
meéme avec celle excessive que j’ai été dans le cas 
de faire pour arriver a connaitre ce a quoi elle 

peut étre restreinte; car on ne pratique guére la 
création des bois feuillus autrement que par la 

voie de la plantation, et le prix qu’il est d’usage 

de donner dans Jes foréts du Domaine est de huit 

cents francs Vhectare; il était méme, déja, de 
quatre cent vingt francs il y a soixante-quinze 

ans, puisque le marché passé en 1751 pour le re- 
peuplement de deux mille cing cents arpens dans 

la forét de Saint-Germain-en-Laye a été fait a ce 

taux, comme le rapporte M. Duhamel, page 317 

et suivantes. 

D’apres ce que M. de Buffon enseigne, notam- 
ment page 262; d’aprés ce que j’ai étudie dans le 
Maine, chez M. de Mengeot d’Elbenne, et selon ce 
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que j’al pu en expérimenter sur mes semis de bou- 
leau faits de 1806 a 1810, il est certain que ce 

n’est que de vingt a trente ans qu’on peut obtenir 
une demi-production, et environ vingt ans plus 
tard une production pleine. 

Ainsi, i] faut quarante a cinquante ans pour ob- 

tenir une récolte et demie en bois taillis, a partir 
de l’époque de sa création. 

En se réglant sur le produit commun, que 

M. Baudrillart, pages 32 et 33 du Discours préli- 
minaire de son Dictionnaire forestier, atiribue aux 
hois taillis de l’age de vingt ans, et par conséquent 
pour des sols supérieurs en qualité a ceux ou pros- 
perent les pins, on trouve qu’a ce terme de qua- 
rante a cinguante ans, le produit en matiére d’un 
hectare de bois taillis ainsi créé serait de dix- 
huit cents pieds cubes, & raison de soixante pieds 
de solidité par chaque corde de bois. 

En attribuant la valeur élevée de trente sous a 
chaque pied cube de bois encore sur pied, il fau- 
drait dire qu’au terme de vingt-cing ans on obtien- 
drait une valeur de neuf cents francs, mais qu’on 

aurait alors dépensé dix-huit cents francs, savoir : 
huit cents francs de premieres avances, et mille 
francs d’intéréts simples. 

A quarante-cimg ans, on aurait une valeur en 

argent de deux mille sept cents francs. On ren- 
trerait dans ses ayances, qui, a cette époque, s’é- 
léveraient a deux mille six cents francs, compris 

dix-huit cents d’intéréts, et on entrerait en béné- 
fice pour cent francs. 

IQ. 
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Méme examen pour un hectare de bois futaie. 

La dépense de création serait la méme que celle 
dont je viens de parler pour le bois taillis. 

Mais il faudrait que le sol fut encore de meil- 
leure qualité que pour celui-ci, et par conséquent 
de beaucoup supérieure a celle nécessaire aux 
pins. 

Quant aux produits, je les réglerai, comme 
dans le:cas précédent, sur ce que M. Baudrillart 
en témoigne. 

Il en parle dans deux cas. D’abord, a l’endroit 

précité de son Dictionnaire, il observe qu’en 

France lage moyen de l’amenagement des fu- 

taies et demi-futaies est de soixante-dix ans, et 
qu’a cette époque le produit en matiere est d’un 
peu moins d’une corde et demie par an , ou envi- 
ron cent cordes 4 cet age de soixante-dix ans. 

Plus loin, page 218 de son Dictionnaire, il ex- 

plique que, dans le cas d’un aménagement retardé 

jusqu’a cent vingt-ans, parce que la bonteé du sol 

et les essences de bois concourraient a le favori- 
ser, le produit, a cette époque plus prolongée, 

serait de deux cordes par an, ou deux cent qua~ 
rante pour toute la période. 

On peut admettre dans ces deux cas, surtout 
dans le second, que les éclaircissemens et les net- 

toyages a exercer jusqu’a la coupe définitive rem- 
bourseront tant la dépense de la création que les 

intéréts simples de son montant. 

Ainsi, le profit consistera, savoir: dans le cas 
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d'un aménagement en demi-futaie, en six mille 

pieds cubes de matiere pour la solidité de cent cor- 
des de bois, a raison de soixante pieds par corde. 

Et dans le cas d’un aménagement en futaie pro- 
prement dite, le profit sera de pres de quinze mille 
pieds cubes pour la matiére solide de deux cent 
quarante cordes de bois; mais le profit se fera at- 

tendre cent vingt ans a partir de l’époque de la 

création. 

Comparaison de la création d’un bois de pin avec 

la création d'un bois d’ essences feuillues. 

‘Sous le rapport de la dépense, elle peut n’étre 
que de soixante francs hectare s'il s’agit du pin 

de lespéce maritime, et guere au dela de cent 

francs si on fait la création en pins Jaricios ou en 

pins du lord. Elle sera intermédiaire pour les 
pins sylvestres. 

En bois feuillus, la dépense serait de huit cents 

frances (1). 
Pour la rentrée des avances elle peut avoir lieu, 

(1) Dans le rapport fait 4 la Société d’agriculture sur le 

projet de boisement des landes de Bretagne, une note de 

M. Baudrillart établit : 1°. que jamais, si ce n’est peut—étre 

dans les bois des environs de Paris qui font partie de la dota— 

tion de la Couronne , on n’a accordé huit cents franes pour la 

plantation d’un hectare de bois a feuilles, mais que le prix 

moyen est de trois 4 quatre cents francs; 2°. que, pour les 

bois résineux , la dépense est ordinairement.de quatre—vingts 

a cent franes. 

En Allemagne, il en coiite soixante a soixante-dix francs 
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tant en intéréts qu’en principal, des dix ans a par- 
tir de Pépoque de la création s'il s’agit de pin ma- 
ritime, et de douze a quinze ans s'il s’agit des autres 
especes de pins. 

En bois feuillus, on n’est dans le cas de rentrer 

dans ses avances que vers quarante ans. 
Les profits accessoires sont ou nuls ou insignifians 

avant soixante-cing ans, s'il s’agit d’un bois tail- 
lis, parce qu’arrivé a quarante-cing ans on peut 

avoir cent francs par hectare au dela du rembour- 
sement de ses avances; mais il faut attendre une 

période de vingt ans pour avoir une récolte qui 
constituera un bénéfice constant. Dans le cas d’une 

demie-futaie , le profit n’arriverait qu’a soixante- 
dix ans, et dans le cas d’une futaie proprement 
dite, ce ne serait qu’a cent vingt ans de la créa- 
tion (1). 

Dans la culture des pins, on entre en profits des 

douze, quinze ou dix-huit ans apres la création 

selon les espeéces, et a cinquante, cent, cent vingt 

ou cent cinguante ans on recueille des produits 
définitifs. 

L’étendue de ces produits est incomparable- 
ment plus considérable dans les pins que dans les 
bois feuillus. Par exemple, en pins maritimes on 

par hectare pour toutes choses; 14, le prix de la journée 

d’homme est de quatre-vingts 4 quatre-vingt-dix centimes. "D. 

(1) IL ne parait pas possible d’admettre qu’une demi-futaie 

4 VAge de soixante-dix ans, ou une futaie a celui de cent vingt, 

n’aient pas donné jusque-la de profits réels par leurs éclair- 

cles. Vy. 
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ferait deux récoltes et plus contre une seule en 
bois futaie aménagé a cent vingt ans. On aurait 
par conséquent quatre-vingt dix mille pieds cubes 
de matiere, outre les profits accessoires; tandis 

qu’en bois futaie on n’aurait que quinze mille pieds 

cubes, ou la sixieme partie. Et en admettant que 

la valeur commerciale du bois feuillu surpasse de 

moitiée celle des bois résineux (1), l’avantage se- 
rait encore de quatre contre un. | 

Si a ce premier avantage on joint celui d'un 

premier capital vers soixante-dix ans avant de re- 

cueillir celui du bois feuillu, il sera plus que triple 

par les seuls intéréts simples durant ce long es- 

(1) Gest une concession assez gratuite que d’admettre cetie 

différence de moitié en sus dans la valeur en argent du chéne 

sur les bois résineux , cette différence n’existe qu’a qualité 

égale; mais il est rare que les arbres d’une futaie de chénes 

aient des dimensions aussi généralement belles et fortes que 

celles des arbres résineux : or, c’est une circonstance qui influe 

beaucoup sur la valeur commerciale du pied cube de bois. Hi 

est également rare que la généralité des arbres d’une futaie de 

chéne soient sains dans toute leur longueur, et qu’ils justi- 

fient toujours leur belle apparence ; au lieu que c’est par ex 

ception qu'il arrive que les arbres résineux ne soient pas aussi 

sains au deébitage quils le paraissent étant sur pied; autre cir- 

constance, qui, jointe a l’autre, rétablit la balance et fait dis- 

paraitre la difference de valeur en argent entre le chéne et le 

bois résineux. Je dis seulement chéne, parce que la valeur du 

hétre, qui pourtant figure pour beaucoup dans les futaies d’ar- 

bres feuillus, n’équivaut qu’a la moitié de celle du sapin, ax 

témoignage de M. Dralet , qui le prise assez pour en ayoir fait 

Vobjet @un traité ad hoc (page 116 de ce Traité). D 
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pace de temps. Cette circonstance, jointe a la plus 
grande quantité de moyens de pourvoir aux be- 

soins de la consommation, et jointe ainsi a la plus 

grande masse de richesses de travaux qui résul- 

tent d’une plus grande quantité de matiere, donne 

la preuve que la culture des pins est si avanta- 
geuse dans les localités ow il n’y aurait pas a crain- 
dre la surabondance de Ja production, que la dif- 

ference entre elle et la culture des bois feuillus 
peut étre non pas seulement comme dix sont a un, 

mais qu'elle peut s’élever a vingt, trente et qua- 
rante contre un (1). 

(1) Les notes précédentes ont fait voir que les premiéres 

bases posées par M. Delamarre étaient inexactes ; ici, il ne s’ar- 

réte méme pas a leurs conséquences, et, se laissant aller a son en- 

thousiasme, il arrive , par des calculs a peine indiqués , 4 élever 

jusqu’a quarante contre un la difference entre les pins et les bois 

feuillus. Un peu plus loin ( page 306), faisant le décompte de 

leurs praduits en argent, il promet au propriétaire qui semera 

cent arpens parisiens ou trente-quatre hectares de pins quinze 

cent mille francs de bénéfice au bout de quarante a cinquante 

ans, outre des profits assez notables dans V’intervalle , et outre 

encore pareille somme, qu’il alloue 4 la main-d’ceuvre et aux 

benefices des exploitans ; ce qui ferait plus de trois millions de 

produit brut pour ces trente-quatre hectares, ou prés de cent 

mille fraucs par hectare. Tl suffit d’énoncer des propositions 

aussi extraordinaires pour faire juger de I’excés de leur erreur; 

je ne les discuterai done pas , et je me bornerai a leur opposer 

des documens simples et basés sur des faits positifs. Le Maine 

et la Sologne possédent en grande quantité des bois de 

pin maritime ; on en exploite tous les ans qui sont arrivés a Jeur 

age de maturité: combien un hectare, bon et bien garni, se 

vend-il dans des cireonstances ordinaires, c’est a dire qui 
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Résultat. 

Tout est tellement en faveur des pins sous Jes 
différens rapports : 

™ 

n’aient rien de trés particuliérement avantageux ou défavo— _ 

rable? Voila ce que je me suis demande , ce que j'ai demandé 

a plusieurs propriétaires , et ce qui m’a paru plus propre que 

tous les raisonnemens possibles 4 donner une idée un peu 

exacte de la valeur des bois de pins. C’est donc le précis de ces 

réponses que je présenterai, quant au pin maritime ; et quant 

au pin sylvestre, un résumé succinct des documens contenus 

dans les notes précédentes. 

On a vu que M. Baudrillart , dont les données sont puisées 

dans les écrits des meilleurs forestiers allemands, estime le 

produit en matiére des bois résineux au double de celui des 

bois feuillus; et leurs produits en argent, comparativement a 

eeux des foréts de hétre, dans la proportion de huit a cing ; 

Que, selon M. de Larminat, les pins donneraient en maticre 

trois fois autant que les essences ordinaires , avec cette obser— 

vation que la valeur de leur bois d’ceuvre est de moitié moindre 

que celle du chéne. 

Ainsi, la différence al’avantage des pins (ou, plus précisément, 

du pin sylvestre, auquel doivent se rapporter les notions prises 

en Allemagne) serait, quant au produit en matiére, dans le 

rapport de deux a un, ou de trois a un; quant au produit en 

argent, dans le rapport de huit 4 cinq, ou de sept et demia 

cing. 

© Le pin maritime doit offrir plus d’avantages a raison de sa 

précocité, qui permet de réaliser, aprés quarante, cinquante ou 

soixante ans, une premiere récolte, dont les intéréts capita- 

lisés établissent une grande différence en sa faveur ; mais 

cette supériorité est en partie balancée par la moindre certi- 

tude des résultats, les hivers trés rigoureux, tels que ceux 

de 1789, 1795 et 1830, pouvant oceasioner des pertes consi- 

dérables dans les plantations de cette espéce. Quoi qu'il en soit, 
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De la qualité du sol qui leur suflit pour pros- 

perer ; 

voici, quant 4 lui, les renseignemens dont j’ai parle : les prix 

de vente qui m’ont été cités comme rentrant dans des limites 

moyennes vont depuis douze cents jusqu’a trois mille franes 

Vhectare, selon le plus ou moins de proximité des villes , et de 

facilité des moyens d’extraction. Le prix intermédiaire serait 

done de deux mille cent francs, auquel taux trente-quatre hee- 

tares produiraient ; 4 leur coupe definitive, soixante et onze 

mille quatre cents francs, au lieu des quinze cent mille francs 

annoncés par M. Delamarre. 

Il n’est pas que Vhectare ne dépasse quelquefois trois 

mille franes, ne puisse aller 4 quatre mille, et méme, m’a- 

t-on dit, 4 quatre mille huit cents francs; mais ce sont des 

exemples rares et A peu prés exceptionnels , tandis qu'il ne lest 

pas du tout que des pins mal tenus ou mal venus, ou méme 

bons, s’ils sont situés 4 une grande distance des villes ou des 

riviéres navigables, ne soient vendus que quatre a cing cents 

francs ’hectare et méme au dessous de ce prix. 

Je conviens, d’un autre coté, que M. Delamarre fait entrer 

dans ses calculs la supposition d’une culture et d’une tenue 

parfaites des piniéres, et que dans les prix que je viens de pre- 

senter cette condition, probablement, n’existe pas. Sans doute 

elle augmenterait sensiblement la valeur de la majeure partie 

des bois de pins de la Sologne et du Maine ; mais celui qui veut 

se rendre a l’avance un comple un peu exact ne doit Bae sup- 

poser que tout sera fait au mieux , car il est certain qu’ a pews? 

prés en toute chose la perfection est l’exception, tandis qu'une 

exécution ordinaire et passable est la régle générale. Au reste, 

on ajouterait, a raison de cette circonstance , autant que Yon 

voudrait & l’évaluation qui précéde , qu'elle n’en resterait pas 

moins a une distance immense de celle de M. Delamarre. 

Je dois dire, au surplus, qu’en m’arrétant a un chiffre deter- 

miné, je n’ai pas cu la pensée qu’on dit le regarder comme le 
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De la facilité avec laquelle on peut eréer les 

bois d@\cette essence; 

terme exact et précis de la valeur moyenne. II aurait fallu , 
non pas pour y arriver, mais pour en approcher de prés (car, 

dans une éyaluation dont les élémens sont aussi étendus et 

aussi variables, une moyenne exacte est a peu prés illusoire); il 

aurait fallu , dis-je, une réunion de matériaux et de renseigne- 

mens tout autre que celle sur laquelle j’ai pu me baser; et de 

plus, un travail semblable, s’il eit été faisable , n’aurait pas 

été nécessaire ici: il suffisait, je crois, d’une approximation 

méme peu rigoureuse, pour mettre sur la voie de la vérité, et 

démontrer que les calculs de M. Delamarre ne pouvaient abso- 

lument pas étre admis. C’est la seulement ce que j’ai ew en 

vue ; jai méme négligé,, pour simplifier la discussion, les pro- 

duits antérieurs 4 la coupe définitive , ce qui donnerait lieu d’a- 

jouter un supplément quelconque a mon estimation. 

Pour completer, au reste , autant qu’il me soit possible, les 

éclaircissemens relatifs a la valeur des bois de pins , j’annexerai 

ici une uote detaillée qu’un savant agronome et quia une ex 

perience consommeéee dans ces matiéres , M. le baron de Moro- 

gues , a bien voulu m’adresser en réponse a mes questions. 

J indiquerai, de plus , aux propriétaires qui auraient intérét 

d’approfondir ce sujet (outre le rapport de M. le vicomte de 

Thury deja cité), une petite brochure de M. de la Giraudiére, 

président de la Société d’agriculture de Loir-et-Cher, intitulée : 

Mémoire sur les semis et plantations d’arbres verts ( Orléans , 

imprimerie de Danicourt-Huet, 1830). Ils y trouveront des 

réflexions fort, judicieuses sur les résultats que l’on peut se pro- 

mettre de cette culture. Je dois dire, cependant, que je ne par- 

tage pas toutes les opinions de l’auteur sur certaines questions 

de detail, notamment sur le peu de succés que l’on doit atten— 

dre , selon lui, de la culture, dans les pays de plaine, des divers 

pins sylvestres, du laricio et de quelques autres espéces rési- 

neuses ; mais ces questions ne sont qu’accessoires et n’empé— 
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De la modicité de la dépense qu’exige leur eréa- 
tion; ‘% 

chent pas que les idées fondamentales de son mémoire ne soient 
fort,.bonnes et utiles. 

Quand on aura pesé tous ces renseignemens et reconnu qu’il 

faut renoncer aux produits millionnaires annoncés par M. De- 

lamarre , on trouvera néanmoins encore qu’il reste aux pins des 

avantages si réels et si considérables, que l’on sera disposé a 

concevoir comment un homme d’une imagination vive a pu, 

en plaidant en leur faveur, se laisser aller au dela du vrai et 

méme du vraisemblable. Cette erreur mise dé coté, on ne lui 

doit plus que reconnaissance pour un ouvrage dont Vutilité, a 

tous autres égards, est incontestable, ouvrage qui, pour la 

premiére fois, a réuni dans un cadre méthodique toutes les 

notions jusque-la éparses sur la culture des pins, et quien a 

formé un manuel, sinon parfait, du moins a peu prés complet 

et essentiellement propre a guider les operations pratiques. V. 

Renseignemens communiqués par M. le baron de Morogues a 

M. Filmorin. 

Convaincu plus que personne de la nécessité des notes que 

vous ajoutez 4 l’ouvrage de M. Delamarre pour désabuser le 

public des principales erreurs qu’il renferme , je m’empresse de 

vous transmettre le résultat de mes observations. Possesseur 

par moi-méme, ma famille et mes amis de plusieurs mille hec- 

tares de pins dans la Sologne, et m’étant beaucoup occupé de 

leur culture et de leur exploitation , je crois que les renseigne— 

mens ei-aprés sont aussi exacts que possible. 

Nos pins maritimes, espéce la plus répandue et Ja plus pro— 

ductive dans nos cantons, ou il y en a peu d’autres en trés 

erandes tenues , sont presque toujours semés sur des terres ara- 

bles, usées par un mauvais assolement et une mauvaise culture; 

e’est sur ces terres qu’ils réussissent le mieux quand le sol 

d’alluvion sur lequel nous les semons n’est pas trop mouille , 
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Du terme de la rentrée de cette dépense ; 

De la hativeté des produits ou des profits tant 
définitifs qu’accessoires ; 

Et de la quantité de ces produits, par consé- 
quent des avantages qu’en retirent non seule- 

ment le propriétaire, mais aussi la société con- 

sommatrice et la portion de la société qui travaille : 
Tout, dis-je, est tellement en faveur des pins, 

que, sauf la crainte d’une production en excés et 

surabondante, il faut conclure de toute cette dis- 

cussion que tous les intéréts s’accordent a faire 

désirer que la création des bois de pins et autres 

especes résineuses ait lieu dans une proportion 

ou quand il peut étre égoutté ; les semis sur défrichis et sur 

bruyére réussissent moins bien. Les terrains quartzeux sont les 

meilleurs pour le pin maritime, les terrains calcaires et mar- 

neux ne lui conviennent pas. 

Jusqu’a ce moment, nos bois de pins ne se ressément pas 

dW’eux—mémes d’une maniére profitable, nous les semons a la 

charrue sur labour : plus la terre est meuble et nettoyée d’her- 

bes, mieux ils réussissent. Trente-cing livres de graine de 

pin maritime sont trés suffisantes pour un hectare , douze ki- 

logrammes méme suffisent quand la terre est bien labourée. 

La valeur de nos bois de pins dépend uniquement de la faci- 

lité des débouchés. 

A Orléans, la corde de chéne vaut cinquante-deux francs , 

elle en vaut quarante a une ou deux lieues d’éloignement. La 

eorde de pin se vend de trente a trente-deux francs a Or-— 

leans, et de vingt a vingt-deux francs a une ou deux lieues, 

a cause de la voiture et des entrées. Notre corde est celle de 

forét équivalant 4 deux voies de Paris ou trois stéres huit cent 

trente-neuf milliémes. 

Prés de la ville, a une ou deux lieues d’Orléans, au dessus 
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décuple des bois feuillus, ou qu’en conservant les 
espéces feuillues sur tous les sols ow elles existent, 

du coteau du Loiret, Vhectare de nos bois de pins maritimes 
produit en grandes tenues : 

cordes cotrets bourrées 

A la 1°, éclaircie, a Page de8 ag ans.......... » 50 500 
A la 2°. éclaircie, aVagede12 a13ams.......... » 500 500 
A la 3°. éclaircie, a Page de 16.4 18 ans...... »see FO 1,000. 1,000 

A la 4°. éclaircie, a Page de 25a 30ams.......... 15 1,000 1,000 
or 

Total des quatre éclaircies....... icc ey a Oca). Sec mae 

25 cordes a2o0fr. 5o0o0fr.Fraisd’expl., 75fr. » c. 
Rapport. ¢ 3,c00 cotrets a 20 600 ee go » 

3,000 bourreesa 5 150 —— 60 » 

Produit en argent... 1,250fr. —— o25fr. » c. 

Le bois de quarante-cing a cin- 
quante ans-vaut,la coupe rase. 2,500 

ae SE 

Produit brut en cinquante ans,.. 3,750 fr. 

Frais de garde en cinquante ans........++ a wibidp ok dofr.)! nove. 

Semence et Jabours............005 A eer paar aan ) pee » 

Pisses "Eb GIOEMEE Lies a si! cae Rae Ga cre tise Ge sinine Ree eyoye |. » 

Valeur locative du sola 8fr.paran........ceseeeee22+ 400 » 
po Lote Li 

Prats a AECOOIFG. s66 d's-vin'ss\90 55 NGG): Geet Pe ee 

Produit de hectare en cinquante 
SMS E Sek cies cele s cue ees 2,975 fr. 

Produit net de Vhectare 4 deux lieues d’Orléans, par 
ADT cece vseeseer eeceoecesveeeve ee seseves dg fr. 50 c. 

A quatre ou cinq lieues d’Orléans, la valeur du bois est réduite d’un 
quart par les frais de voiture; le produit, en cinquante ams, est 

"sd ile eh fe OAM epee nN SEPP PRES TAA PA . 2,812 fr. 50 c. 

Les frais de location du sol et de garde diminuent d’un 
quart, et sont , avec ceux d’exploitation , de....... 662 = 50 

Reste net en cinquante ansS........... a's 1s esas ae 2,150 » Gs 

Ce qui donne par an...... see eee eeeeess 43 fr. » c. 

De six a huit lieues d’Orléans, les frais de voiture diminuent le pro- 

duit de moitié, et il en est de méme de la valeur locative du sol et 
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on n’en crée de nouveaux que pour les besoins as- 
sez circonscrits ou ils ne peuvent étre remplacés 
par les bois résineux. 

des frais de garde: dés lors, le produit brut de Vhectare est 
CE x Fi he aE TEs 9 vials ir as © 9h 95 pO 1,875fr. » ¢. 

Drain a CGNs aide sv = on sss vac -'s 2 ae ee 550 » 

Produit net, en cinquante anS........... eee ee eee sew tonnir. » ¢. 

Ce qui donne par af... . 1.2.2 eden eee 26 fr. 50 c. 

De dix a quinze lieues d’Orléans et des grands débouchés , 

les frais de voiture absorbent la totalité de la valeur du bois 

de pin conduit en nature; la corde de chéne ne se vend que 

dix a douze frances, et la bourrée de chéne de deux A trois 

franes le cent. Le bois de pin ne pourrait se vendre que réduit 

en charbon, en résine et goudron, ou exploité en bois de 

charpente et en planches. En conséquence , j’ai vu des bois de 

pins trés beaux , agés de seize a dix-huit ans, situés a Chou, a 

douze lieues d’Orléans, offerts pour rien & des tuiliers, 4 con— 

dition qu’ils exploiteraient le bois et arracheraient les souches 

pour rendre le terrain propre ala culture: cette offre a été re- 

fusée! A cette distance, les produits des éclaircies sont done 
annulés par les frais, et on ne peut compter que sur la va— 

leur du produit dela coupe 4 quarante—cing ou cinquante ans, 

valeur quine peut s’élever, au maximum , a plus de cing cents 

franes hectare ; ce qui donne dix franes par an, pour les bois 

de pin en grande tenue et en coupes réglées, a dix ou quinze 
lieues des débouchés. 

Je dois encore vous faire observer que je n’ai pas fait entrer 

dans mes caleuls la chance des gelées et celle des mortalités par 

suite des piqures de vers , chances qui, par les pertes qu’elles 

m’ont fait €prouver, me semblent devoir étre appréciées au 

dixiéme du produit. 
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CHAPITRE XV er veErnier, 

OU 

CONCLUSION. 

La culture des pins, soit par la voie de la créa- 
tion de bois et foréts nouvelles, soit par le repeu- 
plement ou la restauration des bois et foréts ac- 
tuelles presente de nombreux avantages. 

i°. Cette culture est plus facile que celle de 
toutes les autres especes de bois, tant résineuses 
que feuillues. 

2°. Elle est incomparablement moins dispen- 

dieuse que la culture des bois feuillus, d’autant 

plus qu’a dix ou quinze ans non seulement on est 

rentré dans ses avances, mais méme on est entré 

en bénéfice. 

3°. Elle utilise des terrains impropres a toute 
autre production. 

4°. Elle donne, dans l’espece maritime, des 

produits assez hatifs pour que leur créateur puisse 

les recueillir personnellement dans. toute leur 

étendue; et on a pu voir qu ils sont énormes. 
5°, Considérée sous un autre point de vue, la 

culture des pins a, aun degré éminent, l’avantage 

de procurer des richesses de travaux en beaucoup 
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plus grande quantité que les autres especes dé 
bois. 

G°. Elle peut, cette culture, plus que celle des 
autres especes, procurer l’abondance en bois, et 
prévenir soit V'insuffisance, soit méme la dca 
dont un grand nombre d’opinions menacent de~ 
puis long-temps les générations a venir, chose 
qui est constante dés a présent sur quelques points 
et ReUE quelques localités. 

7°. Lespins possedenta un haut degré les moyens 
de salubrifier lair et de regarnir promptement les 
montagnes déboisées, de paablie la régularité des 
saisons, ou au moins d’en diminuer les irrégularités 
et l’effet des changemens qu’un bon nombre de per- 
sonnes croient remarquer dans les climats de divers 
points de la France; de prévenir la continuation 
du prompt pi fetid des montagnes, les ravages 
des eaux, etc. 

5°. Ils peuvent, davantage et plus promptement 
que les bois feuillus , salubrifier l’air et assainir les 
localités qui é€prouvent des besoins sous ce rap- 

port, parce que les arbres-futaies sont éminem- 
ment salubrifians, et parce que les émanations 
balsamiques des espeéces résineuses sont singulie- 
rement favorables a la santé de ’Vhomme. Ils ont 

d’ailleurs, comme toutes les autres essences } 
feuilles persistantes, un avantage particulier sur. 
les bois feuillus sous le rapport de la salubri ‘1té, en 
ce quils sont en végétation plus ou moins active 
a peu pres toute l’année; au lieu que les especes 
feuillues ne le sont guere que la moitié de l’an- 

20 
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née : de maniere que sous ce point de vue l’avan- 
tage est en faveur des pins presque comme deux 

sont a un. 
_——— 6990 aa 

La culture des pins est un des moyens de de- 
venir riche, puisque le propriétaire de terrains 
incultes, de cent arpens parisiens par exemple, 

correspondant a trente-quatre hectares plus ou 

moins impropres a toute autre production, peut, 
par une modique avance de deux ou trois mille 
francs, accompagnée de quelques soins, qui de- 
viendraient une source de plaisir, se flatter non 

pas seulement d’étre remboursé de cette avance 

et des intéréts vers dix, douze ou quinze ans, 

mais de retirer en outre , d’abord des profits assez 

notables, et ensuite, vers quarante ou cinquante 

ans de son entreprise, une richesse millionnaire 
pour lui, et peut-eétre autant pour ceux que, par 

la nature méme des choses, il se trouverait avoir 

associés 4 son énorme et honorable bénéfice ; car 
dans les localités ou le prix du pied cube de bois 

ne serait pour le maitre que de vingt sous, son 
bénéfice personnel devrait excéder quinze cent 
mille francs (1). 

Mais en s’enrichissant autant et si honorable- 

ment, ce serait avec cette différence (dont il 

appartient plus particulierement aux belles ames 

PU a Re MAA SE SIRS SUES TE Ef 

(1) Cette proposition ayant été discutée et combattue que!— 

ques pages plus haut, je n’en redirai rien ici et me contenterai 

de renvoyer A la note précédente. ¥: 
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et a Phomme d’état d’apprécier toute l’impor- 
tance), sur les moyens ordinaires de s’enrichir, 

que dans ceux-ci c’est le déplacement des richesses 
qui nous en procure les avantages, en sorte qu or- 

dinairement ou ne devient riche qu’en tant aux 
autres; tandis que le producteur, tel que le créa- 
teur de bois et foréts, devient riche en faisant 

naitre des richesses qui n’existaient pas. 
Ainsi, il devient riche, non en Otant aux au- 

tres; il devient riche non pas seul, mais par la 

nature méme des choses il enrichit l’Etat et ses 

concitoyens en méme temps que lui. 

C’est en faisant cette distinction mere, que 
M. de la Rochefoucauld-Liancourt, page 151 a 

153 du tome VI, a dit: « que homme qui em- 
ploie son temps et ses fonds a mettre en valeur 

des terres incultes fait le bien des autres en 

faisant le sien. Le bonheur d’autrui est un éle- 

ment de ses succes et de sa fortune ; quand son 

établissement a fait des progres, la masse des 

produits que donnent ces terres jadis incultes 

devient une vraie richesse pour |’Etat, une nou- 
velle masse de ressources pour la société consom- 
matrice et commercante; c’est pour lui une joie 
douce, un moyen de bonheur. S’il était bon avant 

de commencer son entreprise, il est devenu meil- 

leur par les moyens quil a employés pour la 

faire ré€ussir; son coeur est devenu meilleur, seu- 

lement par la pensée du bien qu'il a fait; i est 
plus heureux. » 

il m’est, je ne dirai pas connu, mais éyident 

20. 
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que ces bons effets accompagrent la culture des 

bois, parce que c’est une création de richesses 

utiles A soi, 4 sa famille, a ses affections et a 

‘est un moyen d’occupation et un 

moyen de bonheur par les sensations qu’on 

éprouve a la seule idée du bien qu’on produit. 

C’est une école de bonnes habitudes, de bonnes 

mceurs, de bons sentimens et d’élévation dans les 

idées; c’est l’exercice de toutes les bonnes qua- 

lités que nous pwisons dans le commerce de la 

plus belle moitié du genre humain, lorsque les 

femmes nous accordent assez viet et de bien- 

veillance pour daigner developper en nous le 

germe des bonnes choses que la nature y a pla- 

cées, et lorsque nous sommes pénétrés de leurs 

avantages si bien décrits par M. de la Rochefou- 

cauld-Liancourt, pages 290 et 291 du tome I”. 

et ailleurs, comme ils l’avaient déja eté par tant 

d’autres écrivains distingués par leurs belles qua- 

lités, leurs talens et leur amour pour le bien-étre 

autrul; que c 

de leurs semblables, et qui tous ont proclamé 

cette veérité élémentaire : qu il n’appartenait 

qu’aux femmes de donner de lessor et du déve- 

loppemeat aux qualités de Vame des hommes. 

———— 8 5 8 ae -- 

Enfin, il y a un point de vue sous lequel on 

peut envisager la culture des pins, mais qui est si 

important en économie politique et en adminis- 

tration, que ce n’est qu’avec circonspection que 

je me hasarde d’en parler. 
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Je veux dire qu’on a été jusqu’a présent géné— 

ralement dans Vopinion que l’existence des foréts 
en France tient a ce qu elles restent dans le do- 

maine de l’Etat, et que leur destruction serait 

infailliblement la suite de leur aliénation ou de 

leur possession par des personnes privées. 
Cette opinion repose sur lexpérience du passé 

et sur cette importante considération, que VEtat 
administre les bois pour leurs produits pécu- 

niaires. 

Mais ces motits sont aujourd’hui bien aflfaiblis 

et les choses sont différentes de ce qu’elles étaient — 
dans les siecles passes. 

1°. Il résulte du principe des assolemens qu’ on 
ne peut pas se flatter de perpétuer l’aménagement 
des bois feuillus en état de futaies aussi long- 

temps qu’on le voudrait : aussi |’Administration 

elle-méme transforme-t-elle en gaulis plusieurs 

de ses foréts aménagées jusqu’alors en hautes 

futaies. 

2°. La bonne conservation, le meilleur aména- 

gement et la plus grande quantité des produiis 
des foréts résultent bien, sur quelques points, de 

leur possession par l’Etat ; mais cela, au lieu d’étre 

universel, d’étre méme général, ne parait étre, 

au contraire que d’exception, puisqu’en résultat 

les produits des bois privés bien administrés sont 

quadruples et méme quintuples de ceux de I’ Etat 

3°. L’Administration s’est d’ailleurs souvent 

écartée, dans l’execution de la maxime de ne con- 

sidérer les bois et foréts que sous le rapport de 
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leur production eu matiére. Il lui est arrivé bien 

des fois de les adminisirer et d’en user sous le 

rapport de leur produit en argent; c’est méme ce 

dernier systeme qui est en vigueur, puisque d'une 
part on s’est déterminé a en aliéner de grandes 
parties, et que d’autre part on a place et quon 
maintient la haute administration des bois et fo- 

réts du domaine de |’Etat dans les attributions du 

ministére, qui est essentiellement financier. 

4°. Jusqu’a présent on n’a pas paru croire qu'il 
fut possible de créer des bois et foréts, ou d’en 
restaurer d’une maniére assez promptement fruc- 

iueuse pour que les particuliers aient été dans le 
cas de se livrer a ce genre d’entreprise , comme 

on l’a vu et comme on Je voit pour des desséche- 
mens et pour des canaux, parce que, pour la cul- 

ture des bois, les connaissances, la pratique et 

Vindustrie sont de beaucoup en arriere des lu- 

mieres du siecle, comme !’ont observe M. de Buf- 

fon, pages 271 et 272, et M. Duhamel, pages 9, 

15 et 14 de sa Préface. 

Mais s'il est vrai qu’on peut, en créant des bois 

et foréts de pins, ou en restaurant les auciens a 

Yaide de cette essence tout a la fois hative et pro- 

ductive , rentrer promptement dans ses avances , 

et se procurer des bénéfices considérables a une 
époque qui ne serait plus séculaire, comme on 
?a pensé jusqu’a présent, faute d’y avoir donne 
suffisamment d’attention: il est alors hors de doute 

que l'industrie humaine se porterait aussi commu- 

némeni sur la culture des bois, qu'elle se porte 
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depuis deja assez long-temps sur les desseéchemens 
et sur les canaux. Les particuliers trouvant de 
grands profits et de grandes jouissances a avoir 

des bois propres a tous les besoins de la société , 

il n’y aurait plus sujet de craindre la négligence 
de leur culture, ni les coupes anticipées, ni la 
disette, ni méme Vinsuffisance pour toutes les 

sortes de besoins de Etat, comme pour ceux 
privés. / ) 

5°. Et si la sagesse du tréne devait déterminer 

lautorité souveraine a ne pas livrer les besoins 
de la marine et de l’artillerie a Vindustrie et a /’in- 

térét des particuliers, il serait tout simple que le 

Gouvernement conservat immuablement dans ses 

mains de quoi pourvoir largement a ces besoins ° 

de premier ordre. 
On a vu, sur cette grave matiere, émettre, dans 

ces derniers temps, des idées fort sages et fort 

rassurantes. 

Elles ont pour objet d’investir, par une mesure 

législative , irrévocablement la marine et l’artille- 

rie, et de leur faire une dotation de bois et foréts 

choisis dans ceux actuels de l’Etat, en assez grande 

quantité pour assurer a toujours Jeur service avec 
bien plus d’avantage et de sécurité qu aujourd'hui, 

puisque la France se suffirait a elle-méme et qu'on 
arriverait naturellement a affranciir les citoyens 

du droit de preemption des gros bois dont on se 

plaint si souvent en France , et dans son existence 
et dans les abus de son exercice. | 

Qu les doit a M. le baron de Moaville , pair de 
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France, et a M. Bonard (1), directeur des cons- 
tructions maritimes au port de Toulon. Elles sont 
insérées dans les Annales maritimes et coloniales, 
rédigées par M. Bajot, chef de bureau au minis- 

_ tere de la marine, pages 31 a 76, 190 a 202, 261 
et suivantes , 448 a 45g del’ Année 1822, seconde 
partie, page 333 a 368 del’ Année 1824, aussi se- 
conde partie. A cette derniere époque, M. Noi- 

rot prit part a la proposition. 
Elles sont d’ailleurs rapportées, et elles ont été 

discutées par M. Baudrillart, a l’article Marine de 
son Dictionnaire forestier, page 336 et suivantes 
du tome II. 

Mais quelle que soit opinion qu’on veuille 

prendre sur ce troisiéme point de vue de ma con- 
clusion , j’ai la confiance qu’en tous les cas la cul- 

ture des pins a grandes dimensions paraitra propre 
aaugmenter les moyens de pourvoir a toutes les 

sortes de besoins de la société, et 4 procurer des 

occasions de devenir honorablement riche. 

(1) Des foréts de la France , considérées dans leurs rapports 

avec la marine militaire, 1 vol. in-8°.; Paris, 1826, chez 

Madame Huzard, libraire. 
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APPENDICE , 

AYANT POUR OBJET QUELQUES PARTIES DE LA CULTURE 

DES CEDRES DU LIBAN, DES MELEZES. ET DES SAPINS. 

Je n’ai pu faire que des essais sur ces impor- 
tans arbres résineux, mais ils ont été assez re- 

pétés; et d’un autre cote j'ai fait a leur égard, 

depuis quinze a yingt ans, des recherches assez 

multiplies pour avoiw acquis des connaissances 

qui pourraient étre de quelque utilité aux per- 

sonnes disposées a les cultiver sur une grande 

échelle. 

Je vais en parler distinctement !’un de l’autre, 

parce quils different trop dans les soins néces- 

saires a leur culture, dans leur longévité, les qua- 

lités de leur bois, etc., pour les réunir sous un 

seul article. 

CEDRE DU LIBAN (Pinus cedrus, L., larix cedrus, Lam. ). 

Observations générales. 

Cette magnifique espeéce d’arbre n’est point in- 

digene a Europe, commie je vais avoir occasion 

de le dire; mais elle y a été introduite, et d’abord 

en Angleterre en 1683, suivant opinion com- 

mune; cest méme beaucoup plus tot, d’aprés 

un renseignement que je citerai dans un instant. 
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Quant a la France, il parait constant que le plus 
ancien sujet est celui du Jardin des Plantes 4 Paris , 
ou il a été planté en 1734. 

Jusqu’a ces derniers temps, on ne I’a cultiveé 
en France que comme arbre de décoration et 
d’agrément. 

Mais depuis quelques années on I’a introduit 

dans les bois et foréts. On I’a aussi introduit par 

centaines dans quelques grands parcs (1). 

Les recherches et les visites que j’ai souvent 

rendues a ces arbres de vénérable mémoire m’ont 

donne occasion de connaitre ceux de France qui 

out les plus belles dimensiuns, et d’apprécier leur 
grossissement annuel, chose toujours importante 

a considérer dans la culture utile et en grand. 

Cela m’adonné aussi occasion de savoir que , sous 

ce point de vue, le sujet du Jardin des Plantes, 

quoique le doyen de ceux de France, n’était qu’au 

troisieme rang, sa circonférence a quatre pieds 
et demi du sol n’étant que de neuf pieds trois 
pouces, au lieu que celui de M. Duhamel de Fou- 

(1) Dans la forét de Fontainebleau , Gorge des Houx , par 

les soins de M. de Larminat; dans le bois de Boulogne, au 

n°. 54 et ailleurs, par les soins de M. d’André , et précédem— 

ment le long de la route de Madame, par les soins de M. Ma- 

bille , inspecteur général des domaines du Roi; dans le pare de 

M. Charlet, a Bruyéres—le-Chatel, prés Arpajon; dans celui 

de la Malmaison, prés Paris; dans celui de M. de Chalandray, 

a Bazemont, prés Meulan; chez M. Guy, a Saint-Germain ; 

dans les propriétés de M. de Lorgeril, maire de la ville de 

Rennes en Bretagne, etc., etc. D. 
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geroux, arriere-neveu de M. Duhamel-Dumon- 

ceau, qui l’a planté neuf ans plus tard a Vrigny , 
pres Pithiviers, a onze pieds deux pouces, et 
que le sujet de Montigny-Lancoup, pres Provins, 
planté aussi par les soins de M. Duhamel, chez 
son ami M. de Trudaine, a un pourtour de treize 

pieds deux pouces. 

En quelle contrée le cédre du Liban est-il indigene, 
et en quel pays a-t-il été introduit? 

D’apres ce que les auteurs rapportent de cet 
arbre célebre , il n’est indigene qu’a |’Asie. Selon 

ce que M. Loiseleur-Deslonchamps énonce dans le 

Nouveau Duhamel, et ce qu’en dit M. Baudrillart, 

pages 534 et 537, ce ne serait pas seulement sur 

le mont Liban, en Syrie, ce serait aussi sur le 

mont Taurus, sur le mont Aman, dans la Sibe— 

rie, et sur les monts Altaicks. Je i’ai ainsi énonceé 

dans la seconde édition de ce Traité. 

Mais il parait qu'il y a erreur a l’égard de Ja 

Siberie etdes monts Altaicks , ou, d’apres la tra— 
duction francaise des Voyages de Pallas, ise trou-. 

verait de vastes foréts de cedres, de grosseur ect 

de hauteur prodigieuses. M. Ferry, littérateur , 

qui a sé;ourné trois ans en Sibérie, atteste, dais. 

des Observations qu’ila fait insérer au cahier d’avril 

1818, de la Bibliotheque physico-économique, dans 

la vue de faire cesser cette erreur , que ce n’est pas 
le cedre du Liban qui existe en Sibérie, mais bieu 

le pin cembro, auquel les habitans donneut im- 

proprement le nom de cedre. Aussi Pallas, dats 
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sa Flora rossica, publiée plus tard, n’a-t-il point 
parlé du cedre, tandis qwil y a décrit d’une ma- 
niére circonstanciée le pin cembro; et tout ce 
quil en dit se rapporte a ce que la traduction 
francaise de ses Voyages attribue au cédre du 
Liban (1). 

Quant a son introduction en Europe, elle ne 
parait avoir eu lieu jusqu’a présent qu’en Angle- 

terre, en France eten Autriche. 
En Angleterre, cette introduction ve remonte- 

rait, d’aprés Miller, traduit par M. de Tschiidy, 
qu’a l'année 1683; mais d’aprés une note fournie 

au consulat général de France, a Londres, et que 

je dois a lobligeance de feu M. d’André, ce serait 

environ un siécle auparavant, sous le réene de 

la reine Elisabeth , qui de ses royales mains 

aurait planté le premier sujet a Hurdan, pres 
Londres. 

En France, il parait constant que le cédre du 

Liban n’y a été introduit qu’en 1734 par le sujet 

qu’on voit au Jardin des Plantes, a Paris. 

(1) M. Ferry a expliqué , depuis, la cause de cette errenr , 

dans une Notice qu'il a obligeamment fournie 4 M. Loiseleur— 

Deslongchamps, ainsi que dans un entretien qu'il a bien voulu 

avoir avec moi sur ce point de science, en disant que Pallas 

ayant ’habitude de désigner les objets par leurs noms vul— 

gaires, il aura probablement conservé au pin cembro la déno- 

mination de cédre , que les Russes d’ Asie et d’Europe lui don— 

nent par ce mot, kecdre ; et que si le traducteur allemand l’a 

fait aussi passer sous ce nom dans sa langue, l’erreur du tra- 

ducteur francais sera devenue inévitable. 7D 
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Et pour l’Autriche, j ignore lépoque ou il y a 

été introduit. Je tiens seulement de M. Noisette 

qu'il n’y ena va qu’un seul sujet dans les jardins 

de ’empereur, et qu'il est assez age, puisqu’il a 
approximé sa circonference a douze ou quinze 

pieds ala hauteur de quatre pieds au dessus du sol. 

Terrain, exposition solaire, site et climat qui 

conviennent au cédre du Liban. 

D’apres la qualite et la maigreur du sol ou pros- 

pere ledoyen des cedres de France, au Jardin des 

Plantes; également la maigreur du sol du bois de 
Boulogne, de la forét de Fontainebleau, du jar- 

dia de M. Guy, a Saint-Germain; du sol craieux 

ou a la Malmaison les cedres du Liban out par 

centaines une vegetation des plus vigoureuses ; 
d’apres aussi la maigreur du sol de M. Charlet, a 

Bruyeres; le tuf craieux, qui, a dix-huit pouces 

de profondeur, compose le sol du jardin de Tivoli 

a Paris, ou douze cedres végetent fort bien; d’a- 

pres, dis-je, ces faits, et en considérant qu’a la 
riviere Thibouvilie, chez M. le comte de Revi- 

liasse, dont je suis le voisin, les cédres du Liban 

prosperent dans un terrain fortement siliceux, i! 

mest démoutré que cette magnifique espéce 

d’arbre n’est pas difficile sur la qualité du terrain 

et quelle s’accommode d’un sol maigre sans 

meéme exiger qu'il soit perméable a ses racines a 
une grande profondeur. 

L’exposition du nord me parait éire celle qui 
convient plus particulierement au cédre du Liban, 
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et j’attribue beaucoup a4 cette exposition septen- 
trionale la végétation ravissante des nombreux 

sujets d’environ vingt ans d’A4ge qui sont a la Mal- 
maison. 

Les sites élevés me paraissent aussi étre ceux 
qui lui sont plus appropriés , par conséquent les 
plaines doivent moins lui convenir, et les lieux 

bas peuvent lui étre défavorables. Aussi est-il le 

dernier degré de la belle végétation sur le mont 

Liban, comme l’observe M. Loiseleur-Deslong- 

champs (1). 

Enfin le climat froid parait étre la patrie du 

cedre du Liban, puisque c’est sur de hautes mon- 

tagnes couvertes de neige une notable partie de 

Pannée, qu’il est indigene. 

Est-il susceptible détre cultivé en grand, et quels 
sont les avantages que présenterait sa culture? 

Sur le premier point, je ne crois pas qu’on 
soit assez avancé pour pouvoir répondre soit aflir- 
mativement, soit négativement ; car pour cultiver 

(1) Malgré Vindication que fournit le site naturel du cédre 

du Liban, il est certain qu'il réussit parfaitement dans les 

plaines , du moins dans celles du nord et du centre de la France, 

et qu’il a sous ce rapport de l’avantage sur le méléze et le sa- 

pin. La plupart des sujets que vient de citer M. Delamarre , 

parmi lesquels plusieurs sont magnifiques, en offrent la 

preuve, et l’on en voit surtout une frappante dans ceux de 

Vrigny et de Denainvilliers, aussi remarquables par leur vi- 

sueur que par leurs fortes dimensions , et qui sont situés dans 

une plaine par excellence , celle du Galinais , qui ne fait qu’un 

avec le vaste et uniforme plateau de la Beauce. V. 
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en grand une espece d’arbre, il est nécessaire 

qu'elle soit susceptible de semis rustique et a de- 

meure, du moins dans les essences résineuses , 

_puisque leur transplantation ne peut s’exécuter 
que durant un trés court espace de temps, tel 

qu'une ou deux semaines dans l’année, a la diffé- 

rence des essences feuillues, qui peuvent étre 

transplantées pendant plusieurs mois; par consé- 

quent, dans celles résineuses, la culture par la 

voie de la transplantation ne pourrait se faire que 

sur une petite échelle. 

Mais, d’un cété, le cedre du Liban est encore 

si moderne dans nos contrées européennes, qu'il 

ne peut pas y étre aussi acclimaté qu'il pourra 

l’étre plus tard, et d’un autre cote il est assez re- 

connu que les arbres exotiques ne s’acclimateut 
que graduellement : de telle sorte qu’apres plus 

ou moins de temps ils peuvent prospérer la ou 

d’abord ils avaient peine a végeter. Quant a pré- 
sent, la chose me parait étre encore incertaine; 

et les essais répétés que jai faits, en semant rus- 

tiquement des graines de cedre, ne m’ont pas 

reussi. Je n’en ai obtenu des sujets qu’en semant 

Jes graines en pots ou terrines; mais je suis trés 

porté a croire que, dans le courant du siécle ac- 

tuel, il sera assez acclimaté pour étre multiplié, 

comme les mélezes, les sapins et les pins, par la 

voie du semis a demeure, sinon au méme degré de 

facilité, du moins a un degré qui en approche (1). 

» 

(1) Le eédre du Liban se reproduit en France par le semis 
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Sur le second point, on peut dire que, comme 

arbre d’agrément et de décoration, les avantages 

du cédre du Liban sont aussi éminens qu ils sont 
incontestables, et je ne doute pas que sous ce 
point de vue sa culture ne continue d’étre encou- 
rageante. 

Mais sous le rapport économique de la spécula- 
tion, on peut douter encore aujourd’hui qu'il y 

ait de lavantage a le cultiver en grand, comme il 

y enaconstamment a l’égard des mélezes, des 
pins du lord, des pins laricio, sylyestre et ma- 

naturel : j’al vu une quantité de jeunes plants s’élever d’eux- 

mémes sous les beaux sujets du pare de Bellevue, prés Meu- 

don; un cédre planté par mon pére dans un jardin qu'il pos- 

sédait A Paris, au faubourg Saint-Antoine, a souvent produit 

aussi de jeunes plants qui s’étaient semés naturellement dans 

je massif dont il faisait partie ; j’en ai déplanté et élevé plu- 

sieurs. Ces deux exemples, sans aucun doute, ne sont pas les 

seuls : on peut donc regarder le cédre du Liban, quoiqu’il soit 

un peu délicat dans son enfance, comme aussi acclimate qu’il 

puisse l’étre , ou plutot comme n’ayant rien eu a éprouver de 

Vacclimatation, car nous n’aurons jamais de plus beaux arbres 

de cette espéce que ceux de premiére introduction existant en 

certain nombre en Angleterre et en France, et l’on voit qu’ils 

se sont tout d’abord ressemés d’eux-mémes. Beaucoup d’autres 

arbres exotiques sont dans le méme cas, et je crois que Si lon 

y regardait avec détail et de prés, les effets de l’acclimatation 

se trouveraient beaucoup plus circonscrits qu’on ne le pense gé- 

néralement. Je n’entends pas, cependant, condamner par 1a 

les tentatives et les expériences dirigées vers ce but, elles 

peuvent n’étre pas inutiles, et dans tous les cas leurs résul- 

tats, quels qu’ils soient , seront toujours d’un veritable intérét 

pour la science, vi 
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ritime, ainsi qu’a l'égard des sapins : 1°. parce 
qu’on ne peut pas encore le cultiver aussi rusti- 
quement que ces diverses autres espéces; 2°. parce 
que son age de maturité parait étre a trop long 
terme, pour qu'il puisse offrir ala spéculation les 
mémes avantages que ces especes, nonobstant 
qu il ait sur elles la supériorité des dimensions, du 
moins en grosseur; 35°. et que son bois ne parait 

pas, sous le double rapport des qualités et de la 
beauté, avoir sur les autres espéces résineuses suf- 
fisamment d’avantages pour racheter la nécessité 
de l’attendre probablement plusieurs siécles pour 
donner tout le profit dont il est susceptible a Ja 
posterite de celui qui en créerait des bois et foréts. 
Toutefois, comparé aux bois feuillus, méme au 
chéne, j incline a croire qu'il arrivera une époque 
ou sa culture sera préférable a ce roide nos foréts 
actuelles , comme je l’observerai en parlant de son 
age de maturite. 

Le cédre du Liban est-il tracant, ou au contraire 
est-il pivotant ? 

fl m’a paru étre l’un et l'autre lorsqu’il est élevé 
par la voie, si peu usitée et si difficile 4 son égard, 

du semis 4 demeure; mais les sujets qu’on pos- 

sede en Europe ayant subi une ou plusieurs trans- 
plantations, les racines pivotantes y doivent étre 
affaiblies. 

Au surplus, le cedre du Liban a, comme les 
pins laricios, ordinairement deux grosses racines 
de cOté qui rivalisent de force avec les racines pi- 

21 
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votantes, et qui comme elles plongent en terre, 

mais a quelque distance de la tige. Outre ce que 
jen ai vu dans de tres jeunes sujets, et ce que j’en 
ai appris d’autrui, j'ai pule voir, au mois d’octobre 
1825, sur un des douze sujets , agés d’environ cin- 

quante ans, du jardin Boutin ou de Tivoli, & Pa- 

ris. Ce sujet, qu’on a judicieusement préféré dé- 

raciner plutdt que de le couper a taille blanche, 

se trouvait encaissé dans un trou de six pieds , ou 
il avait été originairement placé; mais la couche 
inférieure de terre étant infertile et imperméable, 

sa racine pivotante, apres étre parvenue au fond 
de ce trou, remontait et devenait tracante. Elle 
était faible, probablement a cause de cette cir- 
constance, au leu que celles de coté, surtout 

deux, se trouvaient d’une tres grande grosseur ; 
mais n’ayant pu plonger en terre, elles s’éten- 

daient fort loin sur le coté a laspect du nord, 
presque a fleur de terre, parce que la couche ve- 
gétale étant moindre de dix-huit pouces, elles 
remplissaient pour ainsi dire cette épaisseur par 

leur diametre. 

Il doit résulter de cette double circonstance de 
racine pivotante et de grosses racines de cété, 

que si elles n’étaient point affaiblies par des trans- 
plantations répétées en pépiniére, le cedre du 

Liban se trouverait étre d’une transplantation 
assez difficile dans la culture en grand; et si on 

pouvait conclure d’ une maniere générale de!’ exem- 

ple isolé que je viens de citer, il arriverait que ce 
bel arbre pourrait prospérer dans un sol qui n’au- 
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rait qu’un a deux pieds d’épaisseur ; car la végé- 
tation du sujet de cet exemple était satisfaisante , 
et celle des onze autres l’est également. 

Cas de semis a demeure. Quantité de graines 

_a employer par hectare. 

J’ai pu verifier, par le don qu’a eu la bonté de 

me faire, en juillet 1824, M. Duhamel de Fou- 

geroux , arriere-neveu de M. Duhamel, et posses- 

seur a Vrigny des beaux cedres de son grand- 

oncle, comme a Denainvilliers , M. son frere lest 

des autres, d’une grande quantité de graines de 

cedre du Liban, que, dépouillées de leurs ailes , 

il s’en trouvait environ dix mille ala livre ancienne 

de seize onces , comme au pin maritime et au ble. 

Ainsi, lorsqu’on sera arrivé a pouvoir en faire 
des semis a demeure, il faudra trente a quarante 

livres pesant de graines pour ensemencer un hec- 

tare en plein; ce qui ferait trois a quatre graines 

par pied superficiel. 

Cas de transplantation. Quantité de sujets 

nécessaire pour planter un hectare. 
| . . 

Les grandes dimensions du cedre du Liban exi- 
73 ir x ’ 

gent qu'il soit largement espace. 

D’un autre cote, pour qu'il file et qu'il soit éleve 

proportionnellement a sa grosseur, il a, comme 

tous les arbres et plus particulierement les rési- 
neux, qui, n’ayant que des aiguilles et non des 

feuilles, offrent moins de surface; il a, dis-je, 

besoin de se trouver dans un état serré, da moins 

a. 
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durant sa jeunesse, qui se prolonge d’autant plus, 
que sa maturité est plus long-temps a arriver. 

J’estime qu’un espacement de dix pieds en tous 
sens serait convenable non seulement au moment 

de la plantation, mais jusqu’a cinquante ans et 
plus. Alors seulement on agrandirait l’espacement 

en proportion du besoin, par un éclaircissement 
comme pour les meélezes, les pins et les sapins. 

Mais, au début, cet espacement serait évidem- 

ment trop grand. Il faudrait donc accompaguer 
les cedres d'un plus grand nombre d’arbres, tels 
que des bouleaux, comme M. de Larminat, con- 
servateur de la forét de Fontainebleau, I’a si ju- 

dicieusement fait pour les deux cent cinquante 

sujets qu’en 1820 il a fait transplanter dans la 

Gorge des Houx; ou bien ce seraient des pins qui, 
comme les bouleaux , serviraient d’abord de pro- 

tecteurs aux cedres, et qui leur seraient ensuite 

successivement sacrifies (1). 
Si c’étaient des bouleaux qu’on transpiantat, il 

faudrait les espacer & trois pieds, de telle facon 
quesur la ligne des cedres, il y aurait deux bou- 

leaux entre, et que dans |’ intermédiaire des lignes 

il y en aurait parallelement deux en bouleaux; 

ce qui en exigerait dix mille par hectare. 
Mais si c’élaient des pins, il faudrait aussi em- 

ployer la voie de la transplantation, parce que, 

(1) En janvier 1826, M. de Larminat m’a appris que ses 

deux cent cinquante sujets de la Gorge des Houx n’avaient 

définitivement pas de succés, qu’ils périssaient , et qu’a peine 

il pourrait en sauver quelques uns. *D. 
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s agissant tout a la fois de procurer de l’abri aux 
trés jeunes cédres , et de tenir ceux-ci dans un état 

serré, il serait nécessaire de leur donner des 
compagnons capables d’attirer humidité et de 
garantir du hale, choses qui se feraient attendre 

plusieurs années si on se bornait au semis des pins. 

En ce cas, il faudrait adopter pour les pins, ou 

l’espacement semblable aux bouleaux, ou I’espa- 

cement de cing pieds. Pour celui-ci, il n’y aurait 
qu’un sujet intermédiaire entre les cedres, tant 

sur leur ligne que sur leur coté, par conséquent 

il n’en faudrait, dans le second cas, que moins de 
quatre mille. 

En admettant pour les cedres l’espacement a 
dix pieds en tous sens, il en faudrait un millier 

par hectare. 

A quel dge le cédre du Liban donne-t-il des 

graines fertiles? Epoque dela recolte de ses cones, 

et quantité de graines qu on obtient de chacun. 

It parait que c'est de trente a quarante ans seu- 

lement que le cedre du Liban donne des graines 

fertiles ; car, quoique Miller, pages 83 et 85, ap- 

prenne quece n’est qu’a cinquante et un ans que 

deux des quatre cedres plantés en 1683 au jardin 

de Chelsea, pres Londres, ont donné des graines 

fertiles, je vois M. Loiseleur-Deslongchamps par- 
ler de vingt-cing a trente ans a la page 304; et 
surtout M. Duhamel nous apprend, aux pages 56 

et 347, en avoir obtenu de ses propres sujets a 
Vage de trente-cing aus. 
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Le cedre du Liban a cela de particulier qu'il 
fleurit a la fin de été ou au commencement de 

l’automne. Cependant M. Duhamel de Fougeroux 

m’a observé avoir remarqué des variances a |’é- 
gard des fleurs femelles. On croit souvent que la 

maturité des graines arrive des la fin de l'année 

suivante, et ordinairement on les récolte alors, 

c’est a dire quinze mois au plus apres la floraison, 
pour que le commerce en puisse fournir aux ama- 
teurs des le mois de janvier. M. Loiseleur—Des- 

longchamps, précité, parait persuadé de cette 
maturité précoce sans toutefois discuter la chose; 

M. Baudrillart le dit aussi dans son Dictionnaire, 
sans plus de discussion ; mais je crois que c’est 

une erreur, et que sa maturité n’arrive qu'un 

an plus tard, c’est a dire deux ans et demi 

apres la floraison. Non seulement cela m’a été 

observé par de vieux jardiniers; mais en ayant 

référé a M. Bosc, il m’a confirmé dans cette opi- 

nion, et M. Duhamel de Fougeroux, qui, dans 

sa terre de Vriguy, provenant de M. Duhamel, 

a depuis long-temps des moyens d’observer ce 

fait de science, m’a appris avoir remarqué que 
ce nest que lors des chaleurs du printemps de 
la troisieme année, que les cones restés sur ses 

cedres répandaient naturellement leurs graines 

comme les pins maritimes, sylvestres et laricios 
le font au second printemps d’aprés celui de leur 

floraison. 

Aussi les graines récoltées ainsi prématureé- 
ment ne sont-elles pas entierement formees ; 
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leur enveloppe n’est alors que ridée sans étre 

totalement pleine. Ce qu’elle renferme est sou- 

vent liquide; au lieu que la graine récoltée la 
troisieme année est formée; son enveloppe est 

totalement pleine, et l’amande se montre en de- 

hers a son extréemité, | 

Pour les personnes qui auraient des doutes, il 

sufhrait de comparer les deux graines pour cesser 

d’en avoir. | 

Cela explique pourquoi il y a tant de fonte au 
semis, et pourquoi probablement il y a dans cette 

magnifique espece des sujets qui semblent dé- 
génerer. 

I] peut étre utile de savoir ce que chaque cone 

de cedre donne ordinairement de graines, parce 

qu’en sachant le nombre des pommes qu’on pos- 

sede , on a le moyen d’approximer la quantite de 

graines qu’on en retire. Or, d’apres ce que ma- 
dame de Denainvilliers, arriére-petite-niece de 
M. Duhamel-Dumonceau, a eu la bonté de me 

gratifier de pommes cueillies sur ses sujets, ainsi 

que M. Duhamel de Fougeroux, je suis en était 

de dire qu’en petits cones c’est, a terme moyen, 

cinquante graines, et qu’en gros cones c'est 

soixante-dix : en sorte qu'il faut deux cents pom- 

mes des premieres pour obtenir une livre pesani 

de graines, comme il suffit de cent cinquante des 
secondes, ou, en d’autres termes, qu il en faut 

cent soixante-dix si ce sont des pommes de gros- 
seurs melangeées. 
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A quel dge parvient-il a maturité ou a tout son 

accroissement ? 

On n’est probablement pas assez avancé dans 
Ja culture du cédre du Liban pour avoir & cet 

egard des idées fixes et positives. 
D’apres ce que rapporte d’une manieére fort 

circonstanciée M. Loiseleur - Deslongchamps , 

pages 501 et 302, il paraitrait que ce n’est qu’a 
quelques centaines d’années, mais sans en déter- 

miner le nombre. 

Un sujet dont je possede deux échantillons 
composés d’un troncon de sept pieds et demi de 
circonférence, et d’un fragment de planche de 

deux pieds de longueur , provenant de l’envoi que 

M. le duc de Devonshire fit , par les soins obli- 

geans de M. Séguier, a feu M. d’André, qui eut 

la bonté de m’en faire remettre la plus forte por- 

tion, sous le bienveillant prétexte qu’il les avait 

sollicités pour moi; ce sujet, dis-je, annonce 

quatre-vingt-dix a cent ans d’age, mais parait 

étre encore bien éloigné de celui de sa maturite , 

car il n’a que moitié au plus de son bois qui soit 

convertie en coeur. 

I] est vrai qu’on pourrait objecter la possibilité 
que le cedre du Liban ait le désavantage d’avoir 

beaucoup d’aubier, et par conséquent rejeter la 

conséquence que je viens de déduire; mais il pa- 
rait invraisemblable qu’a toute sa maturité il art 

beaucoup d’aubier, parce que je tiens de l’obli- 
geance de M. Gillet de Laumont une bille d’un 
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sujet de quarante ans, dont le bois est tout au- 

bier ; ce qui me semble offrir la preuve que ce 
n’est qu’apres ce dernier age quil se forme du 
bois parfait, ce qui donnerait lieu de penser quwil 
n’arrive a maturité qu’agé de quelques siecles, 
puisqu’il est avéré que, dans le méleze, dont le 

bois est tres coloré a mesure qu'il approche de sa 
maturité, ilest néanmoins entierement blanc dans 

Sa jeunesse. 

D’ailleurs , |’4ge d’environ trente-eing ans, au- 
quel le cédre du Liban donne des graines fertiles , 

pourrait étre considéré comme indicatif de sa 
grande longévité, et servir a donner une idée du 

laps de temps nécessaire a sa maturité, comme 
jai eu occasion de le dire pour les pins laricios et 
pour le pin Weimouth. Par analogie avec lage ou 
le pin maritime et les pins sylvestres donnent des 

graines fertiles, et celui ot ils sont murs, on 
pourrait croire que l’age de maturité du cedre est 
de deux a trois cents ans, comme le chéne situe 

sur un sol riche. 

Si cela était, et que la qualité du bois de cedre 

put rivaliser avec celle du bois de chéne, il y 
aurait un avantage bien positif 4 lui donner la 

preference lorsqu’il sera devenu cultivable en 

bois et foréts, non seulement parce quwil n’exige 

pas un bon sol comme il en faut aux chénes sé- 
culaires, mais aussi et principalement parce 

qu il contient une bien plus grande quantité de 
matiere. 

Cet avantage du cedre sur le chéne existerait 
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méme dans le cas ou l’on voudrait les considérer 
dans un age moins avancé, a cent cinquante ans 

par exemple, terme ou, en général, on peut 

avoir de beaux et de bons chénes dans les ter- 

rains suffisamment bons, car l’accroissement du 

cedre, et par conséquent la quantité de la matiere 
qu'il fournit étant trois ou quatre fois plus con- 
sidérable que dans le chéne, comme je vais Avoir 
occasion de le dire, on aurait en cédre le triple 

et le quadruple de ce qu’on obtiendrait du chéne. 
Cette remargque fort grave a été faite par M. le 
baron de Monville, dans la discussion du projet 

de dotation en faveur de la marine et de I’artille- 

rie, dont j’ai parlé au chapitre XV, qui precede, 
et je m’autorise de cette circonstance pour donuer 
plus de poids a ma réflexion. 

Quelles sont les dimensiens du cédre du Liban en 

grosseur et en hauteur. 

En hauteur, il paraitrait, d’apres ce que rap- 
porte M. Loiseleur-Deslongchamps, page 303, 

que les dimensions du cédre sont considérables , 

mais je ne connais rien de précis sous ce point de 

vue, et la culture de ce bel arbre n’est point en- 

core assez avancée en Europe pour avoir une opi- 

nion fixe sur la hauteur ou moyennement il par- 

vient lors de tout son accroissement. D ailleurs , 

les sujets un peu Agés de France et d’ Angleterre, 

wayant guere été placés qu'isolément et non en 

massifs , on n’a pas été en état de juger de ce que, 
comparativement aux mélezes , aux sapins et aux 
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pins, dont il y a de grandes masses , le cedre pou- 

vait avoir généralement de hauteur en croissant, 

comme eux, dans un état serré. 

Si on jugeait de cette hauteur par ces sujets 
isolés, il faudrait dire qu'elle n’est pas propor- 
tionnée 4 leur grosseur. Le sujet planté en An- 

gleterre par Ja reine Elisabeth, et un autre, cité 
dans la note qui accompagnait le don de M. le duc 
de Devonshire, ne s’étaient élevés, Pun qu’a 
soixante-dix pieds, et l’autre seulement a qua- 
rante-cing pieds. D’un autre cote, ceux que je 

connais en France n’excedent pas en hauteur ou 

excedent peu quatre-vingts pieds. A la verité, ils 

peuyent étre 2 moins de moitié de leur age de 

maturité, et ils doivent augmenter d’élévation. 

d'ici a cette époque. 

I] parait, au surplus, que la croissance annuelle. 

eu hauteur est satisfaisante , du moins durant l’age. 

adulte; car M. le vicomte Héricart de Thury ayant 

eu l’obligeance de faire verifier sous ses yeux, au. 

mois d’aout 1825, la hauteur de trois des sujets 

qu’il possede a Thury, et provenant de semis faits 
par M. son pere en 1780, il en est résulte que l’é- 
léyation annuelle et moyenne de ces trois sujets 

a été de seize pouces. 

En grosseur, l’avantage des cedres du Liban me 

parait certain et considérable , comme on en peut 
juger par un certain nombre de ceux de France. 

Je ne me prévaudrai pas pour cela de ce que 
M. Loiseleur-Deslongchamps et les autres auteurs 

rapportent a cet égard des cedres du mont Liban 
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et de la Siberie, ni de ce que M. Poiderlé rapporte 

de certains sujets d’Angleterre, en disant, p. 38 
et 153, avoir fait mesurer des sujets de quatre 
vingts ans et leur avoir trouvé quinze et seize pieds 

de France en circonférence. Je me bornerai aux 
auciens sujets qui, a ma connaissance actuelle , 

existent en France depuis l'année 1734, parce que 

leur grosseur moyenne est propre, ce me semble, 

a donner une opinion de la dimension qu’on peut 
assigner aux cedres sous ce rapport. 

Or, les seize sujets que je connais et qui sont 

agés de quarante a quatre-vingt-cing ans donnent 

un age commun de soixante-quatre ans. Leur cir- 
conférence , a trois et 4 quatre pieds au dessus du 

sol, est, a terme moyen, de sept pieds sept pou- 

ces; ce qui donne un grossissement annuel de 
dix-sept lignes ou de cing lignes deux tiers en 

diametre : tandis qu'il est constant depuis long- 

temps que dans le chéne ce n’est que deux a trois 
lignes; ce qui, a cause du carré des diametres, 

établit en faveur du cedre un avantage énorme, 

puisqu il est comme trois ou quatre est a un. 
Les trois sujets de M. le vicomte Heéricart de 

Thury, dont il a si obligeamment pris les dimen- 

sions, justifient ce résuliat, puisque leur gros- 
sissement annuel a été de vingt lignes en circon- 

férence, ou six lignes deux tiers en diametre. 

Je crois bien que l'état d’isolement ou ont été 

ces sujets a pu leur procurer plus de grosseur ; 
mais, tout en ayant égard a cette circonstance , 

Je grossissement serait encore bien considerable. 
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Ce qu il en faudrait retrancher serait 4 ajouter, du 
moins en partie, a la hauteur; par conséquent, 
en trouvant a diminuer de la quantité de matiére 
sous un rapport, il y aurait a en ajouter sous un 
autre. 

Enfin quelles sont les qualités de son bois, les 
emplois dont il est susceptible, la proportion de 

son aubier, de sa résine, le poids du bois, son 
odeur ? 

1°. M. Duhamel était disposé a croire son bois 

fort bon , méme a admettre son incorruptibilité : 

c’est page 56 qu'il exprime cette double opinion. 
Mais M. Varennes de Fenille, pages 227 et 228 

de la seconde partie de ses OF uyres, en trouvait 

le grain un peu lache. Il voyait peu d’apparence 
qu il fut aussi fort et aussi incorruptible qu’il en 
avait la réputation. 

De son cote, M. Loiseleur -Deslongchamps, 

page 503, en disant aussi que le grain du bois de 

cedre est lache, ajoute qu il est sujet a se fendre 

par la dessiccation; ce qui fait qu'il tient mal les 

clous, ainsi que Plinel’avait deja dit. Il ajoute que 

sir Lambert regarde le bois du cedre du Liban 

comme inférieur a celui du sapin, et qu'il en parle 
ainsi apres avoir vu une table faite avec un des 

plus gros cedres d’ Angleterre. 

Miller, traduit par M. de Tschiidy , rapporte, 

page 89g, comme ayant été dit, que le bois du 

céedre du Liban est tres sec de sa nature, qu'il se 

fend aisément, qu’aussi ne peut-on guere y en- 
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foncer de clous; ce qui fait qu’on l’estime par- 
ticulierement pour les ouvrages ow il n’en faut 
pas. 

2°. D’apres les fortes dimensions de ce bel 
arbre , son bois pourrait étre employé aux cons- 
tructions maritimes et dans la grande charpente ; 
mais On n’a pas d’expérience qui puisse faire juger 
du rang qui lui appartient dans ces emplois de 
haut service, par comparaison avec le chéne, le 
meleze, les pins et les sapins. 

Dans la deuxieme édition, j’avais rapporté ce 
que M. Loiseleur-Deslongchamps et M. Baudril- 

lart ont dit, d’apres Pallas ou d’autres autorités , 

de la qualité du bois des cedres de la Sibérie; mais 
attendu que, d’apres les explications données ci- 

dessus, page 315, il parait avéré que ces arbres sont 

des pins cembro et non des cedres, j'ai supprimé 
ces citations comme ne pouvant qu induire en 
erreur. 

Du reste, je ne doute pas qu’il puisse étre em- 
ployé en menuiserie et en ébénisterie. J’en pos- 

sede de petits objets de bureau formés avec des 

branches provenant des sujets de M. de Chalan- 

dray, qui m’en a gratifié , et qui donnent de son 

bois aubier une idée avantageuse ; mais en menui- 

serie , il reste a déterminer ses avantages compara- 

tivement a d’autres bois, et il est peut-étre en- 

core trop moderne en France pour qu’on en ait 

pu prendre une opinion sous ce rapport. 
5°. Quant a la proportion de son aubier, il fau- 

drait étre plus avancée qu’on ne lest dans sa cul- 
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ture pour en pouvoir juger ; il faudrait avoir a sa 
disposition un certain nombre de sujets parvenus 

a toute leur maturité pour apprécier cette propor- 
tion, et les sujets de France sont encore trop 

jeunes pour éclaircir ce point de science. J’ai bien 
dit que les deux échantillons de M. le duc de De- 

vonshire, de quatre-vingt-dix a cent ans, of- 
fraient en aubier au moins moitié de leur matiere; 

mais j'ai observé que le sujet dont ils étaient ti- 

rés paraissait loin d’étre parvenu a toute sa crois- 
sance. 

Au surplus, ce que je possede de cet arbre vé- 
nérable me porte a croire que son aubier a des 

avantages qui lui sont particuliers, tels que d’a- 

voir de la souplesse, d’étre doux au toucher 

comme les bots satinés, d’avoir des veines d’une 

erande beauté, toutes choses qui doivent donner 
du prix a l’aubier, a cause des emplois avanta - 

gseux qu’on en ferait, notamment en menui- 
serie (1). 

(1) Des échantillons tirés d’un cédre du Liban Agé de 

prés de cent ans, mesurant sept pieds et demi de diamétre, et 

dont la proportion du cceur ou vrai bois a l’aubier n’était en— 

core que de moitié de ce diamétre, n’ont offert qu’un 

bois léger, tendre, cassant et peu résineux : d’ot il suit que 

ce bois doit manquer de force et d’élasticité ; par cela méme , 

malgré la haute élévation 4 laquelle il parvient, il doit étre 

peu-propre a faire des mats et des vergues. 

Le cédre du Liban ne parait done pas devoir étre regardé 

comme un de ces arbres exotiques qui doivent étre introduits 

dans les foréts, comme devant ajouter a nos richesses terri- 

toriales. La multiplication du cédve du Liban , arbre superbe, 
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4°. Relativement a la résine, voici ce qu’en dit 
M. Loiseleur-Deslongchamps , pages 503 et 504: 
« Les produits résineux du cédre sont peu connus 

et nullement employes en France. Il découle des 

fentes de son écorce une sorte de térébenthine 

peu différente en apparence de celle du méleze. 
Les anciens croyaient que cette résine n’était 
propre qu’a faire de Ja poix, c’est au moins le sen- 
timent de Pline. » 

5°. A Pégard du poids, il parait certain qu’il_ 
est tres faible. 

En effet, M. Varennes de Fenille a vénine sur 

un échantillon qui n’était pas encore entierement 
sec, qu il n’etait que de vingt-neuf livres quatre 
onces cing gros le pied cube. 

M. Madiot, directeur des pépinieres royales de 
Lyon, en exprimant une opinion avantageuse du 

bois du cedre, dit lui avoir trouvé le poids d’en- 

viron trente-six livres anciennes en état de des- 
siccation (Annales dagriculture, pages 57 et 58 
du tome XXXI, Hae série). 

De mon coté, j’ai verifié, par le pesage de six 
parallélipipédes levés sur]’un des deux échantillons 

de M. le duc de Devonshire, résultés d’un sujet 

abattu en janvier 1825, qu’en mai suivant, le poids 

— du coeur était de trente-six livres anciennes; qu’en 

bois mélangé d’aubier, c’était trente-neuf livres. 

ne devra étre désormais considérée que comme pouvant seule- 
. . 4 . . 9 

ment concourir 2 l’embellissement des pares et jardins d’une 

M. grande étendue. 
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Le nouveau pesage que j’en al fait en novembre 
méme année m’a donné trente-quatre livres qua- 

-torze onces pour le bois du cceur, et trente-six 
livres pour l’autre (1). "4 

Mais j’observe que cette grande légéreté du 
bois de cedre n’exclut pas l’excellence de sa qua- 

lité ; car M. Michaux nous apprend que celui du 
cypres a feuilles de thuya est tendre et léger 

(M. Madiot, précité, dit, page 39, avoir vérifié 
que son poids est de trente-trois livres), et. que 
néanmoins il est l’un des meilleurs bois de ’ Amé- 

rique septentrionale; que, dépouillé de son au- 
bier, il résiste plus long-temps qu’aucun autre aux - 
alternatives de la sécheresse et de l’humidité. 

6°. Enfin, ?odeur du bois de cedre du Liban, 
a en juger par celle qui s’exhale des deux échan- 

iillons que je possede, est tres fine, tres douce et 

tres agréable; elle n’est ni forte ni pénétrante 

comme celle des pins et des sapins dans les pre- 

miers temps du deébitage de leur bois, et par con- 

séquent bien moins que celle du genevrier de Yir- 
ginie, oucedre rouge. 

MELEZE (Pinus lariz, Lin.; Larix europea, H. P.). 

Observations générales. 

Les avantages de la culture des mélezes sont si 

(1) Ayant repesé, le 4 juin 1826, mes échantillons, je leur 

ai trouvé exactement le méme poids que chacun d’eux ayait le 

23 novembre 1825, d’ou je conclus qu’ils étaient arrives a 
toute leur dessiccation. *D; 

"22 
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constans, si nombreux et si considérables , quil 

n’y a pas & hésiter de s’y adonner, méme de leur 

donner la préférence sur les pins et les sapins, dans 

toutes les localités ot. cette précieuse espéce rési- 
neuse pourrait prosperer. 

On se persuadera facilement tous ces svantanes: 

en considérant Vexcellence du bois des mélezes ; 

c’est un bois de fer. 
Il est propre a tous les emplois , et notamment 

a ceux du haut service. 

La végétation des mélezes est singulierement 

accélérée, et nonobstant la dureté de leur bois ils 

arrivent a maturité plus tot que les sapins, plus 

tot méme que les pins sylvestres, autres peut-étre 
que celui de Riga (1). 

Ils ont d’ailleurs des dimensions tres avanta- 

geuses en hauteur et en grosseur. 

Enfin, leur culture est aussi facile que celle des 
pins sylvestres, par conséquent on en peut aisé- 
ment créer des bois et des foréts. 

Mais il parait que, pour prospérer définitive- 
ment, les mélezes ont besoin d’étre placés dans 

des lieux tres élevés au dessus du niveau de la 

mer, et que leur végetation dans les endroits peu 

élevés cesse a un certain age aprés avoir été jus- 

que-la tres satisfaisante. 

Aussi je regrette que le sol ou je cultive, en 

(1) Je renvoie de nouveau a la note de la page 43, dans la- 

quelle j’ai fait voir que la maturité précoce du pin de Riga 

n’était ni prouvée ni probable. be 
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Normandie, soit trop peu au dessus du niveau de 
la mer pour que j’aie pu me flatter d’un succés 
definitif dans la culture en grand des mélézes, 
d’autant plus que dans mon voisinage , chez 

MM. de Ribard et de Revilliase, je vois en assez 

grande quantité des meleézes d’environ quarante 

ans, dont la végétation n’est pas satisfaisante, et 
qui ne se reproduisent pas par le semis naturel , 

comme cela arrive chez eux aux pins et aux 
sapins. | 

Mais pour nv instruire sur leur culture, j’en ai 

fait, aux printemps 1811 et 1815, des semis a 
demeure et aussi rustiques que ceux de pins ma- 

ritimes et de pins sylvestres. Ils ont si bien 
réussi que je ne doute pas de la facilité de leur 

culture en bois et foréts, et j'ai souvent besoin 

de me rappeler ceux plus agés de mon voisinage, 

pour m/atitendre a la cessation de la belle végé- 

tation de mes semis, et pour ne pas éprouver de 
regret de m’étre defendu de leur culture en grand. 

La France a l’avantage de les avoir indigenes 

dans quelques unes de ses parties. Ils le sont aussi 

a la Suisse et aux autres parties alpines, a quel- 

ques parties de l’Italie, a beaucoup de parties de 
Y Allemagne, et encore plus de la Russie; mais 

V Angleterre , quien était privée , s’en trouve déja 

riche, et il parait qu'elle touche au moment de 
létre assez pour suflire aune notable portion des 

besoins en bois de son immense marine reyale et 

marchande. Ce n’est pourtant qu’en 1734 ou 1758 

que cette précieuse espece d’arbres y a été intro- 
22. 
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duite, et déjaon en construit des batimens de 

guerre et des batimens de commerce. Crest, a 
ce qu’il parait aussi, chez M. le duc d’Atholl, en 

Ecosse, que cette introduction a eu lieu, et c’a été 

en sujets tirés des Alpes; car, d’apres M. Knowles, 
que jaicité dans le T’raité qui précede, les mé- 
lezes de Russie et d’Amérique n’ont pas prospéré 

en Angleterre. 
C’est en appréciant les mélezes a toute leur im- 

portance pour les besoins de la marine francaise , 
que M. le baron de Monville, qui, en sejournant 
dans le Valais, avait eu occasion d’admirer leurs 

belles dimensions, comme d’étudier et d’appré- 

cier la qualité et les propriétés de leurs bois; c’est, 
dis-je, en appréciant cette importance, que M. de 

Monville eut, en 1798, le rare dé¢vouement d’aller 
de sa personne en chercher douze belles tiges dans 
ce pays du Valais, de les accompagner sur le 
Rhone et de les faire parvenir au port de Tou- 
lon, ou ils furent l'objet de plusieurs examens 
et de plusieurs proces-verbaux des ofliciers mari- 
times. Nonobstant le résultat favorable de ces 
examens et du contenu de ces proces-verbaux, 
le personnel de la marine changea assez brusque- 
ment et assez souvent pour qu'on n’y ait donné 

aucune suite, et pour que le louable élan de M. de 

Monville n’ait point eu les bons effets qu’il pouvait 

s’en promettre, mais qui ne tarderont probable- 

ment pas a se réaliser, parce que les avantages 

immenses que l\Angleterre retirera de ses meleézes 

vers unsiecle de leur introduction en Ecosse, par 
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conséquent tres prochainement, ouvriront né- 
cessairement les yeux sur le parti que la France 
peut également en tirer. 

Outre les mélezes d'Europe, il y a celui de 
PAmerique ; jusqu’a présentil n’a point été mul- 

tiplie dans ancien Continent. D’apres opinion 

avantageuse qu’en donne M. Michaux, on doit 

d’autant plus regretter d’en étre privé, qu’il pros- 
pere dans les lieux bas comme dans ceux élevés. 

D’aprés ces observations et au moyen de ce que 
jy ai indiqué, les contrées ou les mélezes sont 

indigenes, et le pays d'Europe ou, a la suite de 
leur introduction dans le siécle dernier, ils y sont 

en grand honneur, je me bornerai a examiner 

brievement et successivement, 

Sil y a en Europe plusieurs especes ou varietes 

de mélézes. 

On croit généralement quil n’y ena qu'une 

seule, et que la couleur de son bois est rouge 
lors de la maturité de larbre; que l’aubier seul, 

d’ailleurs de peu d’épaisseur , est de couleur blan- 

che, et que cette derniere couleur ne se trouve 
étre totale que dans les jeunes sujets, parce que 

jusqu’a un certain age leur bois est tout aubier. 

Mais Miller et M. de Tschiidy , et d’aprés eux 

M. de Perthuis pere, croient qu’en Europe il y a 
deux especes ou variétés de melezes, dont lune 

est a bois rouge et l’autre a bois blanc. M. de 

Poederlé, qui admet les deux couleurs et qui 

croit celle blanche avoir le bois un peu iuferieuy 
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au rouge, incline & attribuer cette différence de 
couleur a l’effet dusol. 

Cependant M. Knowles, a qui on doit, dans son 

ouvrage traduit en francais par ordre du ministre 
de la marine, des connaissances de fait sur les 

belles et importantes créations de bois de mélézes 

de M. le duc d’ Atholl, en Ecosse, dit formellement 

qu'il s’en moutre des deux couleurs. 

D’un autre coté , ayant été, le 5 mai 1823, vi- 

siter les arbres du parc de Noailles, a Saint- 
Germain-en-Laye, ou on venait de couper bon 

nombre des sujets que M. le maréchal de Noailles 

et M. Lemonnier, premier médecin du roi, s’é- 
taient plu a y introduire, j’examinai particulie- 

rement les mélezes de six a dix pouces de dia- 
metre, qui étaient coupés, et sur environ cin- 

quante dont les tiges étaient gisantes a terre, 

jen trouvai deux dont le bois était blanc dans 

sa totalité; tandis que dans toutes les autres, qui 

paraissaient du méme 4ge, le bois était fortement 

rosé, a la seule exception de celui sous l’€corce , 
qui se trouvait blanc. 

Terrain, exposition solaire , site et climat propres 

aux Meélezes. 

Il n’est pas révoqué en doute que les meélezes 

d’Europe prosperent dans les terrains trés maigres, 

quoique probablement pas au méme degré que les 
pins. Au surplus, chez moi, ou le sol est excessi- 

vement maigre et siliceux, la végétation des sujets 

résultés de mes semis rastiques et a demeure 
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autoriserait a croire quils peuvent supporter 

les mauvais sols aussi avantageusement que les 

pins. 

L’exposition nord est indiquée comme celle qui 

convient aux melezes, et cela doit étre, puisque 

c'est un arbre des pays froids et des hautes mon- 

tagnes. I] parait méme que cette exposition solaire 

est indispensable a leur prospérité ; car M. le ba- 

ron de Monville, lorsqu’il était dans le Valais, a 

été souvent etd du coniraste que les melezes 

offraient dans leur vegetation : ceux du revers me- 

ridional de la vailée présentant son aspect au nord 

étaient d’une végétation ravissante, tandis que 

ceux en face, mais sur le revers a l’exposition du 

midi, se trouvaient presque rabougris. 

Cependant mes jeunes sujets prosperent a une 

exposition sud-ouest tres prononcée ; mais cette 
prosperité s’arrétera probablemeni lorsque, de- 

venus plus agés, ils pourront avoir besoin d’une 

nourriture aérienne plus froide et plus rude. 

Aussi me parait-il bien constant, a légard des 

mélézes d’Europe, qu'un site tres élevé et un cli- 

mat tres apre leur sont nécessaires. Dans les mon- 

tagnes de la Provence et du Dauphiné, dans les 

Alpes et partout ailleurs, les mélezes se trouvent 
toujours placés dans Ja région supérieure , et au 

dessus d’eux il n’y a plus de végétation, du moins 

en arbres. En Ecosse, chez M. le duc d’Athoil , 

c’est a deux cents toises ou douze cents pieds an 

dessus du niveau de la mer que les mélezes crois- 

sent extrémement bien; tandis que pour les vigou- 
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reux sapins écossais le climat est si rude, quils 
ne peuvent pas y élever leur téte. 
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Si les Mélézes sont susceptibles détre cultivés en 

grand, et quels sont les avantages de leur cul- 
ture? 

D'apres ce que j’ai dit, il y a un moment, il 

est avéré pour moi, d’une part , que les mélézes 
sont aussi faciles a cultiver en grand ou en bois et 

foréts , que le sont les pins maritimes et sylves- 

tres, et d’autre part que les avantages de leur 
culture sont immenses pour le maitre, pour la 
societé et pour |’Etat. 

Si les Mélézes sont tragans ou au contraire 
pivotans ? 

Il y a de Putilité a étre fixe sur ce point de fait, 

pour le cas de semis 4 demeure comme pour celui 
de la transplantation, puisque si cette précieuse 
espece était pivotante au degré du pin maritime , 
on ne pourrait la faire prospérer que dans des 
sols profonds, et que sa transplantation, lorsqu’on 

n’emploierait point la yoie du semis 4 demeure, 

serait plus difficile. 

D’apres M. Burgsdorf, les mélézes ont des racines 
tout a la fois tracantes et pivotantes, mais a un 
moindre degré que le pin sylvestre d’ Allemagne. Ce 
que jen ai étudié sur les sujets que j’ai fait extraire 
de mes semis a dix ans d’age est assez conforme a 
cette opinion, et j’en conclus, d’une part, qu'une 

profondeur de deux a trois pieds perméable aux 
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racines est suflisante dans la culture des meélézes , 

et, d’autre part, que la tr ansplantation des } jeunes 

plants n’est pas plus dfficile aoe celle des jeunes 

pins sylvestres. 

En cas de semis a demeure, quelle quantité de 
graines faut-il par hectare ? 

Ce doit étre trois kilogrammes ou six livres 

anciennes, comme pour les pins sylvestres, parce 
que je me suis assuré depuis long-temps que le 

nombre des graines était a peu pres le méme dans 

une livre pesant de l'un et de l'autre. Mais j’ob- 

serve que les mélezes, qui n’existent guere que 

comme arbres d’agrément dans le climat de Paris, 

n’y donnant que rarement des graines fertiles , 

comme l’atteste M. Bosc, page 241 dutome VIII, 

il importerait beaucoup de s’assurer de la bonte 

de celles qu’on emploierait si on n’était pas cer- 

tain qu’elles proviennent des conirées ou les mé- 

lezes sont assez acclimatés pour se reproduire 

d’eux-mémes sans l'industrie de Vhomme (1). 

En cas de transplantation, quelle quantité de sujets 

conviendrait-il ad emplo yer par hectare ? 

En Angleterre, il parait qu’on est dans l’usage 

(1) Les graines de méléze , méme recueillies dans les foréts 

naturelles, ou cet arbre a le plus de vigneur, sont souvent dé- 

fectueuses : il n’est pas rare que la moitié seulement se trouve 

féconde , et dans certaines années la proportion est encore plus 

défavorable. Pour avoir, donc , l’équivalent de trois kilogram— 

mes de pin sylvestre , il Gadeatt en général , compter sur au 

moins six de meléze. vi: 
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de créer les bois et foréts de mclezes par la voie 
de la transplantation et non par celle du semis a 
demeure; mais c’est en jeunes sujets de deux ou 

trois ans de semis en pépiniere. Cette grande jeu- 
nesse oblige a en employer un plus grand nombre 
que s’ils avaient cing a six ans. Aussi M. Knowles 

nous apprend-il que, chez M. le duc d’Atholl, ce 
sont deux milliers de jeunes mélezes de deux ans 

qu’on emploie par acre écossaise ; par conséquent 

ce doit étre environ quatre mille par hectare. Il 

parait, d’apres ce qu'il ajoute, qu’on réduit gra- 
duellement cette quantité a sept ou huit ceuts su- 

jets, de maniére qu’en définitive on ne conserve 
guere qu'un sujet sur cinq. 

Cet exemple peut servir de modele aux pet- 
sonnes qui opéreraient des plantations de mé- 

lézes en sujets de deux ou trois ans; mais si on 

préférait qu’ils fussent agés de cing ou six ans, 

je croirais convenable d’adopter l’espacement de 
six pieds en tout sens: alors il faudrait pres de 

trois mille plants par hectare. On les réduirait 

successivement au nombre de six a sept cents, 

parce qu’on en extrairait graduellement trois sur 

quatre. 

Si on préférait adopter lespacement de cing 

pieds en plantant, pour se fixer a celui définitif de 

dix pieds d’écartement entre chaque sujet, il en 
faudrait quatre mille a Vhectare, pour en conser- 

ver en derniére analyse un mille. 
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Age ou les Mélézes donnent des graines fertiles ; 
époque de la récolte de leurs pommes ; quantité 
moyenne des graines qu elles contiennent. 

L’infertilité des graines qu’on récolte sur les 

sujets des environs de Paris, causée probablement 
par le defaut d’acclimatation, ne permet pas d’¢tre 

aussi bien instruit qu’on pourrait le désirer sur 

Yage ou les mélezes commencent a donner des 

graines fertiles, car on ue s’occupe guere de ce 

point de science dans les pays ou ils sont indi- 

genes; mais M. de Poederleé dit, p. 72 du tome II, 

qu’en Flandre ils fructifient avant dix ans, et que 

les graines qu’on en retire levent tres bien. Je. 

prends d’autant plus de confiance dans cette as— 

sertion, que d'une part elle concorde avec l’age 

ou les melezes parviennent a tout leur accroisse- 

ment, et que d’autre part mes sujets ont donne 

des graines des la neuvieme année de Jeur semis a 

demeure, graines qui toutefois étaient creuses; 

mais je répete que, dans mon voisinage, les mé- 

lezes de quarante ans ne se reproduisent pas, 
tandis que les pins maritime, sylvestre et du 

lord, ainsi que le sapin argenté y donnent du 

semis nature]; ce qui me semble étre la preuve 

que les uns sont acclimatés, et que les mélezes ne 

le sont pas encore. 

L’époque de la cueillette des pommes de meé- 

lezes peut se faire du mois de novembre a ce- 

lui de mars; mais M. Baudruillart observe que 

celles réecoltées de bonne heure sont dune ex- 
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traction de graines beaucoup plus difficile que les 
autres. 

D’apres ce que j’ai étudié, les pommes de mé- 

lezes donnent moyennement vingt-cing a trente 
graines;*mais comme leur extraction se fait plus 

difficilement que daus les pins et les sapins, ce 
n’est souvent qu’en deux années qu’on parvient 
a obtenir cette quantité. La premiere année, on 

n’en a qu’environ Jes deux tiers, et ce n’est qu’en 

repassant les pommes la seconde année qu’on ob- 
tient l'autre tiers; aussi M. Baudrillart recom- 

mande-t-il de faire ce repassage et de se garder 

de la consommation des pommes aprés la pre- 
micre extraction de leurs graines, si on ne veut 

pas se priver de toutes celles qu’on en peut ob- 
tenir. 

Age de maturité du Méleze. 

Il est constamment tres hatif, et c'est un des 

avantages remarquables de ceite espece distinguée 

d’arbres résineux. 

M. de Perthuis pere, qui a dit qu’a cent ans le 

meéleze ne s’élevait plus , mais gu’il grossissait en- 
core, acependant dit aussi que sou age conve- 
nable d’aménagement était celui de quatre-vingts 

ans. 

Au surplus, M. de Burgsdorf, a qui la science 

forestiere est redevable d’un Tableau indicatif de 
l'age de maturité et de beaucoup d’autres choses 
scientifiques sur cent especes d’arbres et arbris- 

seaux, Classe les mélézes & soixante-dix ans pour 
4 
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étre lage de tout leur accroissement ou de leur 
entiere maturité, comme il classe 4 cent dix, cent 

vingt et cent quarante ans l’épicéa, le sapin blanc 
et le pin sylvestre; a cent vingt, deux cents et 

meéme deux cent cinquante le hétre et le chéne. 

Dimensions des Mélézes en grosseur et en hauteur. 

Elles sont superbes, puisque, en hauteur, a 

moins de circonstances défavorables, elles ne sont 

pas au dessous de quatre-vingts pieds, et que fré- 
quemment elles sont de cent vingt; qu’en gros- 
seur c’est souvent neuf a douze pieds en circon- 
ference a hauteur d’ homme. 

Il est vrai que M. de Malesherbes, M. Varennes 
de Fenille et M. Loiseleur Deslongchamps ont ob- 
servé que cette grosseur n’etait pas sufisamment 
soutenue, et M. Bonard m’a temoigne, de son 

cote, que les tiges de mélezes avaient le défaut 

d’étre trop effilées, par conséquent d’avoir ce 
qu’on appelle vulgairement en forét la forme de 
queue de rat; mais M. le baron de Monville, qui 

s est si particulierement occupé des mélezes , m’a 
toujours observé que ce reproche n/etait fonde 
gu’a l’égard des meélezes isolés, parce que leurs 

branches inférieures s’emparant de la plus forte 

partie de la seve ascendante, elles nuisaient au 

grossissement de la tige ; que cette objection ne 

s'appliquait pas aux meélezes croissant en massifs ; 
qu’a leur egard, la grosseur était si bien soutenue, 
que ces arbres ressemblent a des colonnes dans 
ioute leur hauteur de soixante a quatre-vingts 
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pieds de tige nette. Toutefois, je sais, par l’obli- 
geance intermédiaire de M. de Violaine, que des 
mélezes, au nombre de quelques milliers, qui 
existaient a Attichy, pres Compiegne, et qui, agés 
seulement d’environ quarante ans, ont été ex- 

ploites en 1825, avaient généralement la forme 
de pains de sucre, quoique étant en massifs, et a 
l’espacement de dix pieds entre eux. 

Enfin quelles sont les qualités du bois de Meéleéze , 
ses emplois et celui de son écorce, la propor- 

tion de son aubier, sa résine et le poids de son 
bois ? 

Pour les qualités, on est unanime sur leur ex- 

cellence; c’est un bois de fer, un bois d’éternité. 
Pour les emplois, ils sont universels, et sur- 

tout ils sont de Ja plus haute importance. On con- 
jecturail autrefois que le bois de méleze pourrait 

étre employé dans les constructions navales; au- 

jourd’huic’est une chose certaineen Russie, comme 

le rapporte M. Baudrillart , page 387 du tome Ii 

de son Dictionnaire des foréts ; on en fait des vais- 

seaux de toutes grandeurs, méme de cent vingt 

canons. On devait déja la connaissance de ce fait a 

M. Ferry, qui, dans ses Observations, insérées 

dans la Bibliotheque physico-économique, cahier 

d’avril 1818, nous a appris que depuis long-temps, 
et peut-ctre depuis le commencement de la navi- 
gation sur la mer Blanche, le bois de méléze y était 
employé aux constructions navales, et qui, dans 

sa note manuscrite du mois de décembre 1825, re=__ 
_ 
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mise a M. Loiseleur-Deslongchamps , assure que 
toute la marine d’ Archangel est de ce bois. En An- 

sleterre, ou les mélézes n’existaient pas il y a moins 
d’un siecle, on commence a faire avec leur bois des 

batimens de guerre et des batimens marchands de 
pied en cap. Bientdt cette Puissance trouvera chez 

elle-méme de quoi fournir a une notable portion de 
ses besoins , et probablement elle reverra bientot 

le temps ow ses vaisseaux de guerre avaient une 
durée de trente ans, lorsqa’aujourd’hui ils n’en 

ont qu’une de huit. En raison de cela, il est vrai- 

semblable qu’on ne tardera guere non plus a s'a- 

percevoir de la justesse , de la profondeur et de 
Y'importance des vues de M. de Monville, lorsqu’il 

y a vingt-cing a trente ansil paya tant de sa per- 
sonne pour provoquer la haute Administration a 

se pénétrer des avantages mcalculables que la 

France pouvait retirer des melezes. M. d Andre 

en avait aussi la meilleure opinion, il avait été a 
poriée de les apprécier, tant parce qu'il en a pos- 
sédé sept montagnes ou foréts, que parce qu é- 

tant conseiller au parlement d’ Aix, iis était trouve 

un des deux membres de cette cour souveraine 

qui étaient chargés par elle de l’exercice des fonc- 

tions de grand-maitre, qui, dans cet ancien pays 

d’Etats , étaient attribuées au parlement; ce qui 

avait rendu familiere a M. d’ André la conuaissance 

des excellentes qualités pourtant peu apprécicées 
des bois des moatagnes de la Provence. Aussi , 
lorsque devenu intendant des domaines et bois du 

Roi, il s’était appliqué a introduire au bois de 
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_ Boulogne un. grand nombre d’especes utiles pro- 
pres 4 en régénérer le sol usé, s’affligeait-il du suc- 

ces équivoque des meélezes qu'il y multipliait avec 
un plaisir tout particulier, se flattant au surplus 

quavec de la persévérance et du temps, on par- 

viendrait a les y acclimater. La belle vegetation de 

ceux qu au nombre d’environ douze cents, agés — 
de quinze a vingt ans, posséde M. Charlet a Bruye- 
res, autorise d’ i ah a se flatter de leur proger 
_ rité aux environs de Paris (1). 

Il parait que leur écorce a les mémes proprié- 
iés que celle des chénes pour le tannage des cuirs. 
M. de Burgsdorf et M. de Perthuis pere le disent; 
mais M. de Malesherbes, et depuis M. Loiseleur- 
Deslongchamps, ainsi que M. Baudrillart, , ont 

observé que cela ne s ‘appliquait qu’a l’écorce des 

jeunes méleézes; ce qui n’affaiblit guere I’ assertion 

plus étendue de M. de Burgsdorf et de M. de Per- 

thuis, puisque, pour les chénes, on ne prise que 
l’écorce de leurs jeunes tiges. 

Il n’est pas ama connaissance qu'on ait fait, at 

r epapsene de l’aubier des melezes, les recherches 

qu’ons’est beaucoup attaché 4 faire pour le chéne; 

mais je tiens de M. le baron de Monville que, 

cee rele 

(1) M. le comte de ia Luzerne m’a dit avoir vu, en Suisse , 

en Italie et en Allemagne , le bois de meléze fréquemment em- 

ploye dans les usines et dans l’eau; qu'il y était d’une trés 

longue durée , et pour ainsi dire impérissable. Il ajoutait que , 

pour travailler ce bois, les ouvriers étaient, a cause de sa 

dureté, obligés de se servir d’outils particuliers. *D. 

e « 
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dans les arbres faits, cette épaisseur n’est pour — 
les mélézes que du trentieme de leur grosseur. | 

Au surplus, l’aubier des mélezes, sans avoir 

autant de qualité que le bois du cceur, en a néan- 

moins beaucoup , comparativement a l’aubier des 
autres especes d’arbres. . 

Quant a larésine, il n’est pas révoqué en doute 
que les mélézes en fdaibeapert abondamment, et 

i ‘elle est de qualité supérieure. cd 
Sur le poids de leur bois, il y a divertitd d’opi- 

nions. D’apres M. Varennes de Fenille, il serait 

de cinquante-deux livres huit onces le pied cube 
en état de dessiccation, tandis que, selon M. Has- 
senfratz, ce neserait que trente-cinq; selon M. Har- 

tig trente-six livres cing onces, et d’aprés 
M. Knowles, qui observe que le desséchement du 

bois de méléze s’opére promptement, et qu’on 

trouve dans la légereté de ce bois un avantage 

pour la construction des navires marchands, ce 

ne serait que trente-quatre livres anglaises, qui 
n’équivalent qu’a trente-deux de France. 

SAPINS. 

Choses générales. 

lly ena plusieurs espéces, mais leur nombre 

-est moins grand que celui des espéces en pins. 
[ll n’y en a que deux qui soient indigénes a la 

France; mais l'une et l’autre sont dans le cas d’y 
étre cultivées en grand. 

Quatre autres especes, qui, d’apres M. Michaux, 

23 

vet 

+ 

* 

“ 
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sont les seules indigenes 4 P Amérique septentrio- 
nale, n’existent encore en France que comme 
arbres d’agrément. Celle connue sous le nom de 
baumier de Giléad (Pinus balsamea, L.; Abies bal- 

samea, H. P.) m’avait paru susceptible d’étre cul- 
tivée en grand, parce que durant plusieurs années 
je Pai vue prospérer de la maniere la plus satisfai- 
sante dans une ancienne lande de la terre de Baze- 

mont, maintenant presque totalement couverte 

de plantations de bois feuillus et de bois résineux 
par les soins de M. de Chalandray. Les pins syl- 

vestre, laricio et du lord y végetent fort bien; et 

le sapin-baumier, qui y a été introduit aussi rus- 

tiquement qu’eux au printemps 1819 et depuis, ne 
leur cédait pas en prospérité; mais les sécheresses 
prolongées et répetées de été de 1825, ou linten- 

sité de la chaleur, ont fait périr tous les sapins- 
baumiers, tandis que les pins ont fort bien bravé 

cette rude épreuve. Cependant les baumiers du 

bois de Boulogne ont surmonte ces grandes seé- 

cheresses. Il y en a pres d’une centaine tant au 
Rond des Dames qu’au n°. 207, au bord de |’ Allee 
des Casernes, pres la route d’Auteuil a Boulogne, 

et fort peu ont péri ou souffert. 

Les deux especes indigenes en France sont : 
1°. Le sapin blanc (pinus picea, L.; abies taxi- 

folia, H.P.), appelé aussi sapin commun, sapin 

argenté, sapin de Normandie, sapin en peigne, 

sapin a feuilles d’if (M. Loiseleur-Deslongchamps 
donne cette derniere dénomination a un sapin 

exolique );, 
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2°. Le sapin-pesse (pinus abies, L. ; abies picea, 
il. P.), appelé de plusieurs autres noms, tels que 
faux sapin , épicéa , épicia et sapin de Norwége. 

Ces deux differens sapins existent en foréts en 
France, et ils y forment de grandes masses, mais 

dans une proportion inégale. Il parait que le sapin 
blanc est beaucoup plus commun que le sapin- 
pesse, et c’est au point que, selon M. Dralet, 
page 33 de son Traité des arbres résineux, \es 
neuf dixiemes de ceux-ci sont en sapins Blatt: : 

et seulement un dixiéme en sapins-pesses , en pins 
et en melezes. 

L’étendue de ces masses ou foréts est considé- 
rable en France, puisque M. Dralet, page 41, la 
porte a presqu. un million d’hectares, comme a 
presque le cinquieme du sol forestier. 

Ces deux especes ont, lune et autre, de su- 

perbes dimensions en hauteur comme en grosseur. 
Elles offrent des différences dans leurs avantages ; 

mais. elles peuvent rivaliser entre elles, parce que 

chacune a de ces avantages réciproquement l’une 
sur l’autre. 

Aussi me semble-t-il que la raison de prefe- 
rer une espece a Il’autre dans la culture cg on 
voudrait en faire doit résulter du terrain qu’on 
a a sa disposition. Pour le sapin blanc il en faut 
un qui soit un peu humide. et substantiel , qui 
ait d’ailleursde la profondeur, au lieu que le sapin- 
pesse s'accommode d'un sol a peu pres sec et sans 
profondeur, pourvu qu'il soit perméable a ses ra- 
cines tracantes. 

Pk 
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Leur bois , comparé aux pins, est moins dur; 
il est d’un usage moins prolongé ou dure moins 
long-temps, mais les dimensions des sapins sont 

superieures , surtout en hauteur , a celles des pins 

maritime et sylvestre. Ils ne sont égalés sous ce 
rapport que par l’espece ou variété sylvestre dite 
de Riga, le laricio et le pin du lord. 

Choses particuliéres au sapin blanc. 

1°. On vient de voir quil a besoin pour pros- 
pérer d’un terrain un peu humide, a la difference 

des pins qui prosperent dans des sols secs. Dans 
ma contrée, il n’existe de sapins du pays qu’au- 

tour des habitations, et les essais que j’en ai 

faits dans mes landes et clairieres d’anciens bois 

m’ont donné a peine quelques sujets, qui restent 

chétifs. Cependant il en existe de grandes masses 

aux environs de l’Aigle, qui est dans la Norman- 
die méridionale, & quinze lieues de chez moi. Je 
fus les visiter en 1818, et je pus m’explquer 

pourquoi ils prosperent si bien la, en voyant que 
la décomposition des cailloux-silex semblables 

a ceux de ma contrée donnait de Pargile, tandis 

que, chez moi, cette décomposition donne du 
gravier. 

Du reste, le sapin blanc exige, comme je l’ai 

annoncé, un sol de quelques pieds de profon- 

deur, parce que ses. racines sont pivotantes eu 

méme temps qu’elles tracent. 
L’exposition au nord est celle qui lui est le plus 

convenable, mais ce n’est pas d’une facon exclu- 
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sive; il prospere sur les montagnes immédiate- 
ment au dessous des pins sylvestres, qui, a leur 

tour, sont précéedés vers les hauteurs par les mé- 

lézes : mais ce site et ce climat de montagnes ne — 
sont pas essentiels au sapin blanc; i existe en. 
grande quantité dans les plaines de la France, 

comme l’explique M. Dralet, page 54 de son 

Traité des arbres résineux (1). . ia! | 
2°. La quantité de graines nécessaire au semis 

en plein d’un hectare est, selon moi, d’environ 

trente livres anciennes, parce que chaque livre 

contenant environ douze mille graines, on s’en 

trouverait semer trois cent soixante mille, ou 

trois a quatre par pied carré; ce qui doit donner 
a la levée et durant les premieres années un 

sujet par pied, par conséquent un semis fort 

épais. : 

Mais j’observe que M. Baudrillart conseille de 

semer de maniére a obtenir trois sujets par pied 
carré, ou le triple de ce qui me parait deja tres” 
épais. Il propose méme quatre sujets dans les ter- 
rains moins favorables a la prospérité des semis ; 

en consequence il éleve de beaucoup la quantité 

de graines que je viens de proposer , puisqu’il la 
porte a quatre-vingt-seize livres ou a presque 

(1) Dans une lettre écrite a la suite de son voyage d’outre- 

Rhin, M. de Larminat me dit que le sapin blane veut des sites. 

élevés, et que l’épicéa les veut encore plus élevés; qu'il se 

dispute le pied des neiges avec le hétre. ep 
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douze cent mille graines, comme a douze graines 
par chaque pied carré. 

35°. En cas de transplantation, je trouve qu’il y 
aurait sujet d’en agir comme je l’ai proposé pour 
les mélezes. 

4°. L’époque de la maturité des graines arrive 

beaucoup plus tot que dans les autres espeéces ré- 
sineuses , le pin du lord excepté. C’est des le mois 
de septembre qu’il faut en récolter les pommes, 
sans quoi les graines s’en détacheraient dés ce 
moment-la, comme il arrive seulement , aux pre- 
mieres Chaleurs du printemps suivant, aux pins 
sylvestre, maritime, etc. 

La quantité de graines qu’on obtient de chaque 
pomme est tres considérable, puisqu’elle n’est pas 
moindre de deux cent cinquante; en sorte qu'il 
sufit de cinquante pommes pour obtenir une 
livre de graines. 

5°. L’age de maturité du sapin blanc est, terme 
moyen, de cent vingt ans. C’est le terme que leur 
assisne M. de Buresdorff dans le Tableau de cent 
especes , joint au premier volume de son Manuel 
forestier. 

6°. Enfin, les emplois du bois de eette belle 
espece de sapin, sans étre aussi universels que 
celui des mélezes, ni d’une aussi longue durée 
que le bois des pins, sont néanmoins considéra- 
bles et importans, puisqu’ils s’appliquent a des 
parties des constructions navales, notamment a 
la mature, a la charpente des batimens, a la me- 
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nuiserie , au chauflage, au charbon, a la boissel- 

lerie, etc. (1) (2). 

L’écorce du sapin blanc , comme celle du sapin- 

pesse, est susceptible d’étre employee au tannage 

des cuirs, mais 2 un moindre degré que |’écorce 

de chéne. 

La térébenthine commune est aussi un des pro- 

duits du sapin blanc. 

Choses particulieres au sapin-pesse. 

1°. Cette espece exige moins Bbw 
que l’autre un sol humide. 

D’un autre cOté, ses racines étant €minemment 

tracantes, elle peut prosperer sur des terrains de- 
pourvus de profondeur. 

Jen ai fait quelques semis rustiques en 1811, 
1812 et 1815: ils sont loin d’étre prosperes 

comme mes pins; mais enfin je les vois mainte- 

nant surmonter |’extréme aridité de mon terrain, 

(1) M. le baron de Monville m’a appris qu’en Suisse , ot il 

a séjourné assez long-temps, on n’emploie jamais le bois des 

sapins , en état de rondins, au feu des cheminées. On a soin 

de le fendre et d’en former de petites biches qu’on dresse 

contre l’atre, au lieu de les placer a plat et de travers comme 

nous faisons; que dans cet état le bois de sapin brile mer- 

veilleusement bien, et donne un feu charmant. a ts 

(2) Ce que dit M. Delamarre de l'emploi du sapin blane 
comme propre & la mature est une erreur : le bois de cet arbre 

est trés cassant, et par cette raison les arbres qui furent ap- 

portés des Pyrénées pour cet emploi ont été reconnus n’y étre 

pas propres. M. 
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et ils deviennent superbes lorsque je les compare 
a mes chetifs sapins blancs semés aux mémes 
époques. Je n’ose pas me flatter du méme demi- 

succes pour d’autres graines semées au prin- 
temps 1821 et au 1". juillet 1822, et que je tenais 

de l’obligeance de M. du Chatenet, receveur gé- 

néral du Bas-Rhin Lorsqu’il létait de la Dor- 

dogne, il m’a rendu le service de me procurer 
de M. etde M™*. Poussou de Hollande des graines 

de pin de Riga, qui réussissent 4 souhait dans 

mon terrain aride, ou elles ont été semées en 

1819, 1820 et 1821. Depuis que M. du Chatenet a 
passé a la recette générale du Bas-Rhin, il s’est 

également plu a me gratifier de graines de pin 

d’Haguenau, de méleze, de sapin blane et de 
sapiu-pesse de la Forét-Noire; mais les seules 

graines de pesse ont levé ou ont échappé a une 
fonte totale. 

A quelques nuances pres, on peut lui appli- 
quer ce que j’ai dit il y a un moment sur I!’expo- 

sition solaire, le site et le climat propres a l’autre 

espece. 

2°. La quantité de graines nécessaire a l’ense- 

mencement d’un hectare eu plein me parait étre 

de sept a huit livres anciennes, parce que chaque 
livre contenant environ soixante mille’ graines, il 

en résulte quatre a cing au semis par chaque pied 

superficiel. 

_ Mais jobserve également que, par les mémes 
motifs que pour le sapin blanc, M. Baudrillart 
éleve de beaucoup cette quantité; car il la porte a 
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vingt-huit livres dans les terrains favorables, par 

conséquent a environ dix-sept cent mille graines, 

ou dix-sept par chaque pied superficiel. 
3°. Pour le cas de la transplantation , je me reé- 

fere aussi a ce que jai exprimé sur ce point en 

parlant des mélezes. 
4°. L’époque de la récolte des graines du sapin- 

pesse est différente de celle de l’autre espece. A 
son égard, la cueillette des pommes-ou cones doit 

se faire, comme pour les mélezes et les pins syl- 

vestres, depuis le mois de novembre jusqu’au 

mois de mars exclusivement, dans le climat de 

Paris. 

5°. L’age de maturité du sapin-pesse differe peu 

reusement parlant, un peu plus hatif, puisque 
M. de Burgsdorf le fixe a cent dix ans, dans le 

méme ouvrage ou il fixe a cent vingt ans l’age de 

tout l’accroissement du sapin blanc. 

6°. Finalement, les emplois du bots de sapin- 
pesse sont 4 peu pres les mémes que dans le sapin 

blane (1). 

Son éecorce, bien inferieure a celle du chéne, 

est aussi employée au tannage des cuirs, et on 
en retire de la résine dont on fait la porx dite de 

Bourgogne. 

(1) M. Delamarre se trompe lorsqu’il assimile les qualités 

du bois de sapin blanc a celui du sapin-pesse; celui de ce der- 

nier réunit la force a l’élasticité , propriétés trés importantes , 

surtout en ce qu’elles Je rendent propre a faire des vergues. 

C’est le norway fir des Anglais. M, 

ha” 

de celui du sapin blanc; cependantil est, rigou- — 
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CONCLUSION. 

L’incertitude ou l’on est encore aujourd’hui sur 
la possibilité de cultiver le cedre du Liban par 
le moyen du semis a demeure, et le doute ou on 

peut étre sur l'emploi de son bois dans le haut 
service, ne permettent pas, ce me semble, de 

prononcer encore a présent sur les avantages de sa 
culture , comparativement aux autres essences , 

dont ee il semble étre le roi. 
Mais pour les mélezes et pour les sapins, il i 

a, comme a l’égard des pins, qu’a choisir entre 
les avantages constans qu/offre leur culture, 
parce que ces avantages présentent quelques dif- 
férences. 

Il _n’est pas douteux que, dans une création de. 

bois d’une grande étendue, il faudrait s’attacher a 

avoir de toutes les especes. On y serait d’ailleurs 
déterminé par la différence des sols. des exposi- 
tions, des sites et des climats.. 

Mais je crois qu’on trouverait des avantages 
tout particuliers et a un plus haut degré dans la 
culture des mélezes, lorsqu’on aura a sa dis- 

‘position le sol et les autres élémens de leur belle 
végeétation. 

FIN. 



_ OUVRAGES 
Qui se trouvent chez Madame Hvzarv, Libraire , 

rue de [ Eperon, n°. 7. 

Historique de la création d’une Richesse millionnaire, par la 
culture des Pins, ou application du Traité pratique de cette 
culture , publié en 1826, etc. ; par L.-G. Delamarre. Pa- 
ris, 1827, in-8, fig. color. 6 f. et 7 f. frane de port. 

Apereu général des Foréts; par C. d’Ourches (contenant l’a— 
ménagement et l’exploitation des bois et foréts, avec une 
technologie forestiére). Paris, 1805, 2 vol. in-8, ornés de 
39 planch. 12 f. et 15 f. 

Foréts (des) de la France , considérées dans leurs rapports avec © 
la marine militaire, 4 l’occasion du projet de Code fores— 
tier; par M. Bonard, ingénieur de la marine, etc. Paris, 
1826, in-8, avec la réponse a la lettre d’un inconnu. 

5 f. et 6 Ff. 
Foréts vierges de la Guiane francaise, considérées sous le 

rapport des produits qu’on peut en retirer pour les chan— 
tiers maritimes de la France , les constructions civiles et les 
arts; par M. Noyer. Paris, 1827, in-8. 2f.5o0c. et 3 f. 

Mémoires sur l’Administration forestiére, sur les qualités in— 
dividuelles des Bois indigénes, ou qui sont acclimatés en 
France, auxquels on a joint la description des bois exoti— 
ques que nous fournit le commerce; par M. Varennes- 
Fenille. 2°. édition. Paris, 1807, 2 vol. in-S, fig. 

6 f. et 7 f. 50 ¢. 
Plantations (des), de leur nécessité en France , de leur utiliteé 

dans les départemens du midi, pour l’assainissement de 
Yair, etc.; par Datty. Arles, 1805, 1 vol. in-8. 

3 f.et3f. 95 ¢. 
Traité de la culture du Chéne, contenant les meilleures 

maniéres de semer les Bois, de les planter, de les entre— 
tenir, de rétablir ceux dégradés, et de les exploiter, etc. ; 
par M. Juge de Saint-Martin. Paris, 1788, in-8, fig. 

4 £.. et & Es 
Traité des arbres forestiers, et Description des arbres in— 

digénes ou naturalisés, dont la tige a de 30 a 120 pieds 
délévation; par M. Jaume Saint-Hilaire. Paris, 1824, 
in-4, avec go pl. col. 8o f. 
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Plans raisonnés de toutes les gspéces de Jardins; par 

G. Thoin, cultivateur et architecte de jardins. 3°. édi- 
tion, augmentée de trois nouveaux plans. Paris, 1828, 
in-fol. avec 5g planches: Jes eaux et les chemins color. 60 f. 
— Entiérement coloriés. 100 f. 

Cours de culture et de naturalisation des végétaux; par 
A. Thoiiin, professeur de culture au Muséum d’histoire 
naturelle, avec un atlas in-4 de 65 planches gravées, re— 
présentant tous les outils, instrumens, ustensiles , machines 
et fabriques diverses , de grande et de petite culture, etc., 
publié par Oscar Leclerc, son neveu et son aide au Jardin 
des plantes. Paris, 1827, 3 vol. in-Set atlas. 35 f. et 41 f. 

Guide de la culture des bois, ou Herbier forestier, par M. Du- 
chesne. Paris, 1826, in-8, et atlas in-fol. de 64 planches 
lithogr. 8o fr. 

L’Agriculture pratique de la Flandre; par M. J.-M. van Ael- 
broeck, x vol. in-8, avec 16 pl., ouvrage courorné par la 
Société royale et centrale d’Agriculture. 7 f. 50 ¢. eto f. 

‘Théatre d’agriculture et Mesnage des champs, d’ Olivier de 
Serres. Nouv. édit. conforme au texte, augmentée de notes 
et d'un vocabulaire, publi¢e par la Société d’ Agriculture 
du département de la Seine. Paris, 1804 et 1806, 2 vol. 
in—4, broches. 36 f. et 46 f. 

Manuel pratique du laboureur ; par Chabouillé-Dupetitmont , 
cultivateur. 2°. édition. Paris, 1826, 2 vol. in-12, fig. 

Sf. et 10 f. 
Guide des propriétaires de biens ruraux affermés; par M. de 

Gasparin. Ouvrage couronné par la Société royale et 
centrale d’Agriculture, en 1828. Paris, 1829, in-8. 

i 6f. et 7 f. Soc. 
Agriculture (1’) pratique et raisonnée ; par sir John Sinclair, 

fondateur du Bureau d’agriculture de Londres, etc. ; traduit 
de anglais par C.-J.-4. Mathieu de Dombasle. Paris, 
1825, 2 vol. in-8, fig. SF. et tof, 

Lettre sur le Robinier, connu scus le nom impropre de faux 
acacia ; par Hrancois de Neufchdteau. 1803, in—12, fig. 

o'f'56 c. eto Ire ae: 
Observations sur les Semis et les Plantations de quelques ar— 

bres utiles, sur les bois propres a lartillerie et aux cons— 
tructions navales, etc.; par M. Lyonnet. Paris, 1815, in-8, 

if. ét'rf. 39. 
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- QUVRAGES 
Qui se trouvent ches Madame Huzarv, Libraire. 
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N. B. Ontrouve a cette Librairie un grand nombre d’ouvrages — 
des meilleurs auteurs sur les Bojs et Foréts, la Chasse, la Péche, | 
Agriculture théorique et pratique, les Prairies naturelles et arti- [% 
ficielles, les Vers a soie, les Abeilles, le Jardinage, les Vignes, le 
Vin, le Cidre, Equitation, les Haras, Art vétérinaire, Industrie 
etle Commerce. ~ | 

Dzs Arsres a FRUITS, et nouvelle méthode d’affruiter 
le pommier et le poirier, fondée sur 28 ans d’expé- 
riences consécutives ; par C.—4. Fanon. Paris, 1807, 
in-19,, fig. 22. 2 EE Oo Ol ett tae 

Cours COMPLET SUR LA CULTURE DU PECHER ET AUTRES |i) 
ARBRES A FRUITS, la maniére de les conduire en espa— 
liers, etc. Nouv. édit. par L. Lemoine. Paris, 1804, 
per. os Ay 1 eee ESS eb see 

De ta Corrure pes trurres, ou Maniére d’obtenir, par | 4 
_ des plants artificiels, des truffes noires ou blanches, | 
dans les bois, les bosquets et les jardins; par 4. de 
Bornholz ; trad. de Vallemand par Michel Oégger. 
Paris; 3626 yin-G.. 2. 5.1 Fade. eten te Sove: 

Le Guipe DES PROPRIETAIRES ET DES JARDINIERS, pour le 
_ choix, la plantation et la culture des arbres , ou Précis 
de toutes les connaissances nécessaires pour planter et 
tailler les arbres fruitiers et autres, etc. ; par S. Beau- 
nier. Paris, 1821, in-8.... 3f. 50c. et 4 f. ade. 

‘TAILLE RAISONNEE DES ARBRES FRUITIERS ET AUTRES OPERA-— 
TIONS RELATIVES A LEUR CULTURE, démontrées clairement 
par des raisons physiques tirées de leur différente nature 
et de leur maniére de végéter et de fructifier; par 
C, Butret, 16°. édition. Paris, 1821, in-8, fig. 

2f. 36-¢, et 24.90 
Du Pomumier, DU POIRIER ET DU CORMIER, considérés 

dans Jeur histoire, leur physiologie, et les divers usages 
deleurs fruits, de leurs cidres, de leurs eaux—de-vie, de 
leurs vinaigres, ete.; par L. Dubois. Paris, 1804, 2 vol. 
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IMPRIMERIE DE M™. B‘ZARD (nez VALLAT LA CHAPELLE), 
RUE DE L’£PERON-SAINT-ANDRE-DES-ARTS, N°. 1-6 = 
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