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Ce Guide des  stations forestières d’Ar-
denne s’inscrit dans la continuité des outils 
d’analyse des stations forestières que sont le 
fichier écologique des essences et le Guide 
d’interprétation de la flore indicatrice en fo-
rêt. Il va toutefois plus loin en apportant les 
informations nécessaires pour une compré-
hension plus experte des stations et de leur 
évolution dans le cadre des changements cli-
matiques, et en proposant des recommanda-
tions de gestion adaptées à ces évolutions et 
à leurs incertitudes.

Depuis deux décennies, les forêts wallonnes 
subissent les effets d’importants change-
ments climatiques, de crises sanitaires, 
d’évolutions socio-économiques ou encore 
de problèmes cynégétiques, qui s’entre-
mêlent, s’accumulent et créent un contexte 
forestier d’une complexité et d’une instabi-
lité sans précédent. La rapidité de ces évolu-
tions prend de court la plupart des acteurs 
du secteur et interroge sur la forêt de de-
main, dont le niveau de résilience dépendra 
de nos capacités à nous adapter aux évolu-
tions des dynamiques forestières et à antici-
per les changements futurs.

En effet, plutôt que d’essayer de combattre 
ces évolutions inéluctables, le gestionnaire 
forestier a tout intérêt à s’y adapter et à y 
adapter sa forêt, en modifiant sa vision et ses 
comportements, sans pour autant prendre 
de décisions radicales sous l’emprise de la 
panique.

Dans ce contexte où prudence et réflexion 
doivent être de mise, nous espérons que ce 
Guide des stations forestières d’Ardenne 
permette d’améliorer la compréhension du 
territoire et d’apporter des réponses aux 
gestionnaires forestiers pour les aider dans 

leurs prises de décisions, notamment en pro-
posant des recommandations de gestion (en 
matière de choix d’essences par exemple) 
adaptées aux différents types de station. 
Pour cela, les changements climatiques 
futurs et les sensibilités spécifiques des es-
sences et des types de station ont été particu-
lièrement pris en compte dans une optique 
de gestion orientée vers la durabilité et la 
résilience des écosystèmes forestiers.

Évoqué pour la première fois au début des 
années 2000, ce guide est le résultat d’un 
long travail de développement au cours 
duquel sont intervenus de nombreux cher-
cheurs de Gembloux Agro-Bio Tech (Uni-
versité de Liège), financés par le Dépar-
tement des Forêts du Service publique de 
Wallonie dans le cadre du Plan quinquennal 
de recherches forestières. Il est voué à l’Ar-
denne, qui, en plus d’être la région la plus 
boisée, est aussi l’une des plus touchées 
par les crises sanitaires et climatiques, qui 
menacent notamment les deux essences 
principales de la région que sont le hêtre et 
l’épicéa. Il est le premier d’une série qui se 
prolongera dans les prochaines années avec 
l’édition de nouveaux guides, déjà en cours 
de développement, consacrés aux forêts des 
autres régions bioclimatiques de Wallonie, 
notamment la Fagne-Famenne-Calestienne, 
le Condroz et la Lorraine belge.

Enfin, ce guide s’adresse aux gestionnaires 
professionnels, qui ont participé à sa mise au 
point finale, mais aussi à toute personne dé-
sireuse de mieux comprendre l’impact des 
changements climatiques sur la forêt et com-
ment y adapter finement la gestion forestière 
en fonction des conditions du milieu.

Préambule
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Dans ce guide, le pari très risqué a été 
fait de proposer des conseils en matière 
de choix d’essences. Ceux-ci reposent sur 
deux éléments complémentaires :

• l’adéquation des essences avec la sta-
tion dans les conditions climatiques 
actuelles, définie plus ou moins en 
phase avec le fichier écologique des 
essences, dont les informations sont 
parfois déjà dépassées ;

• une estimation prospective de l’évo-
lution à plus long terme (celui d’une 
révolution sylvicole) de cette adéqua-
tion, en confrontant l’écologie des 
essences à la tendance évolutive des 
conditions écologiques de la station 
sous l’effet des changements clima-
tiques présentés en introduction.

Malgré les incertitudes liées au deuxième 
point, les deux informations sont dispo-
nibles pour chaque type de station dans le 
tableau des essences conseillées, à charge 
de l’utilisateur d’en tirer ses conclusions 
avec intelligence et selon les risques qu’il 
souhaite prendre. Une rubrique spéci-
fique met toutefois l’accent sur les mé-
langes qui semblent les plus opportuns 
et sur les tentations qui sont désormais à 
éviter. A ce stade, de nouvelles essences 
exotiques, peu connues et encore à tester, 
n’ont pas encore été envisagées.
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La station forestière est « une étendue de 
terrain de superficie variable, homogène 
dans ses conditions physiques et biolo-
giques  : climat, topographie, sol, composi-
tion floristique et structure de la végétation 
spontanée  ». Elle est un assemblage com-
plexe de paramètres écologiques en interac-
tion les uns avec les autres. Une station n’a 
pas de superficie déterminée, elle est fonc-
tion du contexte local et de l’hétérogénéité 
du milieu.

Sur un territoire donné, les stations qui pré-
sentent des caractéristiques abiotiques ana-
logues en termes de position topographique 
et de nature du sol peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un même type de 
station. Un type de station (ou unité station-
nelle) est donc un milieu théorique moyen, 
une image fictive, générique, représentative 
d’un ensemble de stations similaires, mais 
non identiques. Dès lors, il existe toujours 
une variabilité interne à chaque type de sta-
tion. 

Cette démarche de regroupement des sta-
tions en types de station est en opposition 
avec la variation souvent progressive et 
continue du milieu, et, comme toute typo-
logie, elle conduit à une simplification de la 
réalité. La difficulté principale réside dans 
la fixation des limites biophysiques, identi-
fiables sur le terrain, qui définissent le pas-
sage d’un type de station à l’autre. Tant pour 
la construction de la typologie que pour 
son utilisateur de terrain, cette notion de 
frontière est délicate et demande un effort 
de conceptualisation. Cependant, cette ap-
proche est nécessaire pour fournir un cadre 

de travail fonctionnel et permet d’appréhen-
der plus facilement la complexité du paysage 
forestier, formé d’une infinité de stations 
différentes.

On pourrait faire le parallèle avec la bota-
nique : un individu de chêne peut être rat-
taché à l’espèce « sessile » parce que la ma-
jorité de ses caractéristiques (long pétiole, 
pas d’oreillettes ni de nervures intercalaires, 
branches peu sinueuses...) le rapproche de 
la description botanique moyenne de cette 
espèce, telle que définie dans une flore illus-
trée, mais pourtant, il existe d’autres chênes 
que l’on qualifie aussi de « sessile » malgré 
certaines caractéristiques différentes (pé-
tiole plutôt court, semblant d’oreillettes, hy-
brides) qui le rapprochent du « pédonculé ». 
Certains ressemblent si fortement au chêne 
pédonculé que l’on hésite à les attribuer à 
l’une ou l’autre espèce. Néanmoins, ce n’est 
quand-même pas un épicéa et le forestier 
pourra prendre des décisions sylvicoles ap-
propriées malgré cette hésitation. Le pro-
blème est le même lorsqu’il s’agit d’attribuer 
une station donnée à un type de station.

Le concept d’habitat forestier est proche de 
celui de station, mais il décrit de manière 
plus globale l’écosystème, avec sa végétation 
et sa capacité d’accueil pour la biodiversité, 
en considérant notamment la faune associée 
comme facteur constitutif de l’habitat. À ce 
titre, il est nommé en référence à la com-
munauté végétale qui le compose. Puisque 
le concept d’habitat fait référence à la bio-
diversité, les typologies d’habitats forestiers, 
comme WalEunis ou Natura 2000 (voir « Vé-
gétations et habitats forestiers  », page 61), 

Guide d’utilisation
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sont principalement utilisées dans le con-
texte de la conservation de la biodiversité, 
tandis que les guides de stations s’inscrivent 
plutôt dans une démarche sylvicole multi-

fonctionnelle, en proposant des méthodes 
de gestion adaptées aux contextes abiotiques 
des stations forestières, sans pour autant en 
ignorer les aspects de biodiversité.

2. Guide des stations

Un guide des stations se présente sous la 
forme d’un éventail de types de station re-
présentatifs de l’ensemble des contextes 
forestiers existant au sein d’une région 
bioclimatique donnée. Il s’appuie sur une 
typologie des stations établie de manière 
scientifique, basée sur des critères géomor-
phologiques et pédologiques relativement 
pointus, aussi appelée catalogue des sta-
tions. Cependant, le guide des stations en 
est une version vulgarisée à destination de 
tout acteur forestier intéressé et disposant 
d’un minimum de connaissances et d’ex-
périences en forêt. Et par ailleurs, il ras-
semble une foule d’informations pratiques 
utiles dans une optique de gestion durable 
et respectueuse des écosystèmes forestiers. 
L’intérêt de cette approche est de proposer 
au forestier un nombre limité de types de 
station qui correspondent à sa perception, 
qui sont suffisamment contrastés entre eux 
pour justifier des modes de gestion distincts, 
et qui, ensemble, permettent de décrire le 
territoire forestier concerné.

Le guide des stations repose sur deux élé-
ments  : une clé de détermination, qui per-
met à l’utilisateur d’identifier sur le terrain 
le type de station sur lequel il se trouve, et 
des fiches descriptives des types de station, 
que l’utilisateur peut consulter pour valider 
la détermination, mais surtout pour décou-
vrir les atouts et faiblesses du type de station 
en question.

Les fiches descriptives comportent une des-
cription approfondie des caractéristiques to-
pographiques, pédologiques et floristiques 
des types de station. Elles fournissent ensuite 
une évaluation de leurs sensibilités et poten-
tialités sylvicoles  : productivité, contraintes 
d’exploitation, choix des essences, habitats 
et biodiversité potentiels, risques liés aux 
changements climatiques... Cette centrali-
sation des nombreuses informations permet 
alors de proposer des orientations de sylvi-
culture adaptées au contexte écologique de 
chaque type de station. Cette dernière partie 
des fiches constitue à nos yeux la principale 
plus-value du guide par rapport aux autres 
outils forestiers comme le fichier écologique 
des essences ou les typologies d’habitat.
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Parmi les nombreuses informations et re-
commandations de gestion que propose le 
guide des stations, se trouvent les listes d’es-
sences conseillées pour les différents types 
de station. C’est sur ce point que le guide 
rejoint le fichier écologique des essences 
(FEE). Cependant, le guide apporte une 
précision plus fine. Il envisage la station dans 
son ensemble au sein du paysage, considé-
rant non seulement la zone bioclimatique et 
les niveaux trophique et hydrique comme le 
fait le FEE, mais intègre aussi d’autres carac-
téristiques de la station comme par exemple 
l’importance de la charge caillouteuse, le 
risque de gelées tardives ou l’excès de radia-
tions solaires, qui sont en relation avec les 
sensibilités des essences. De surcroît, le dia-
gnostic tient compte du risque encouru par 

le couple [essence-station] face aux chan-
gements climatiques, en intégrant les der-
nières connaissances à ce sujet. C’est donc le 
résultat d’une analyse très complète, comme 
un utilisateur pourrait la faire à l’aide du fi-
chier écologique en exploitant minutieuse-
ment toutes les informations que contiennent 
les fiches-essences et en récoltant les données 
de terrain supplémentaires qui sont néces-
saires (risques de gelées tardives, importance 
de la charge caillouteuse …).

Enfin, le guide a pour vocation d’apporter 
des conseils de gestion au forestier, alors 
que le FEE, axé sur les essences, est une ré-
férence légale en termes de choix d’essences 
forestières.

3. Lien avec le fichier écologique des essences (FEE)

4. Zone de validité du guide

Ce guide des stations est spécifiquement dé-
dié à la région naturelle de l’Ardenne, c’est-
à-dire aux zones bioclimatiques de Basse et 
moyenne Ardenne, d’Ardenne centro-orien-
tale et de Haute Ardenne au sens de Van der 
Perre et Al. (2015). L’Ardenne est un terri-
toire de 5 630 km2 (563 000 ha), bordé au 
Nord par la Calestienne et au Sud par la Lor-
raine (figure 1). Elle présente un éventail de 
stations forestières qui lui sont propres en 
raison de ses spécificités en termes de climat, 
de relief, de lithologie, de sols ou encore de 
végétation. L’utilisation de ce guide des sta-
tions d’Ardenne est donc inappropriée en 
dehors de cette délimitation. De surcroit, les 
17 types de station décrits dans le guide sont 

définis pour les milieux forestiers, qui oc-
cupent 58% du territoire. Ils ne concernent 
donc pas les zones agricoles et encore moins 
urbaines et industrielles, même si dans cer-
tains cas, les fiches descriptives présentent 
les parallèles possibles, notamment dans 
l’optique de boisement de terres agricoles.

La frontière entre l’Ardenne et les régions 
voisines n’est pas toujours abrupte, en parti-
culier sur la bordure Sud, où les marnes de 
Lorraine recouvrent localement le socle ar-
dennais. Dans ces zones transitoires, le type 
de sol renseigné par la carte numérique des 
sols de Wallonie est souvent le meilleur cri-
tère de délimitation.



10

Guide d’utilisation

Z
o
n
e
s 

b
io

cl
im

a
ti
q
u
e
s 

d
e
 W

a
llo

n
ie

P
la

in
e
s 

e
t 

V
a
llé

e
s 

S
ca

ld
is

ie
n
n
e
s

H
e
sb

in
o
-B

ra
b
a
n
ço

n

C
o
n
d
ro

z 
- 

S
a
m

b
re

 e
t 

M
e
u
se

T
h
ié

ra
ch

e

F
a
g
n
e
 -

 F
a
m

e
n
n
e
 -

 C
a
le

st
ie

n
n
e

B
a
ss

e
 e

t 
m

o
ye

n
n
e
 A

rd
e
n
n
e

A
rd

e
n
n
e
 c

e
n
tr

o
-o

ri
e
n
ta

le

H
a
u
te

 A
rd

e
n
n
e

H
a
u
te

 L
o
rr

a
in

e

B
a
ss

e
 L

o
rr

a
in

e

V
ill

e
s 

p
ri
n
ci

p
a
le

s

C
o
u
rs

 d
'e

a
u
 p

ri
n
ci

p
a
u
x

Fi
gu

re
 1

 : 
D

él
im

ita
tio

n 
et

 lo
ca

lis
at

io
n 

de
 l’

A
rd

en
ne

 e
n 

W
al

lo
ni

e,
 q

ui
 s

e 
co

m
po

se
 d

es
 tr

oi
s 

ré
gi

on
s 

su
iv

an
te

s 
(e

n 
ve

rt
 s

ur
 la

 c
ar

te
) 

: B
as

se
 e

t m
oy

en
ne

 A
rd

en
ne

 (B
M

A
),

 
A

rd
en

ne
 c

en
tr

o-
or

ie
nt

al
e 

(A
C

O
) 

et
 H

au
te

 A
rd

en
ne

 (H
A

).



10

Guide d’utilisation

Une carte numérique des stations forestières 
d’Ardenne (figure 2) a été élaborée sur base 
des ressources cartographiques disponibles. 
Pour l’obtenir, la clé d’identification des 
types de station a été retranscrite sous forme 
de code informatique dans un système d’in-
formation géographique (SIG). Les données 
utilisées regroupent :

 ◆ la carte numérique des sols de Wallo-
nie ;

 ◆ la carte des situations topogra-
phiques (plateau, versant frais ou chaud, 
fond de vallée) ;

 ◆ la carte des apports d’eau (permanent, 
temporaire, sans apport autres que les 
précipitations) ;

 ◆ la carte des sites Natura 2000 réperto-
riés en Ardenne (pour détecter les fo-
rêts de ravin, dont la cartographie est 
difficilement modélisable).

Bien que facilement utilisable et intéres-
sante, localement, cette carte numérique ne 
reflète pas toujours exactement la réalité du 
terrain, en raison d’imprécisions provenant 
principalement de la nature cartographique 
des données sources. C’est pourquoi la carte 
numérique ne remplace jamais l’expertise 
terrain, qui doit toujours être privilégiée à 
l’utilisation d’une couche cartographique. 
Cependant, à une échelle plus vaste (l’Ar-
denne, un massif forestier, un plan d’amé-

nagement...), cette carte permet de dégager 
de manière relativement fiable les tendances 
générales quant à l’occupation de chaque 
type de station, et à partir de là, de produire 
des cartes thématiques diverses et variées, 
telles que, par exemple :

 ◆ carte des risques de tassement de sol ;

 ◆ cartes des aptitudes stationnelles par es-
sence ;

 ◆ carte des surfaces les plus à risques face 
aux sécheresses ;

 ◆ carte des surfaces à hautes valeurs biolo-
giques potentielles ;

 ◆ …

En effet, la Wallonie bénéficie de ressources 
cartographiques particulièrement dévelop-
pées, notamment en pédologie, qui per-
mettent d’obtenir un niveau de détail très 
appréciable, sans doute unique au monde.

Le tableau 1 (page 13) classe les surfaces et 
les pourcentages d’occupation de chaque 
type de station par ordre décroissant. Il est 
par exemple intéressant de constater que les 
A14 et A15, considérées comme les stations 
productives des plateaux, occupent à elles 
seules presque 50% du territoire forestier 
ardennais. 

5. Cartographie numérique des types de station forestière
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Tableau 1 : Valeurs indicatives des surfaces et pourcentages d’occupation du territoire par type de station, clas-
sées par ordre décroissant.

Identifiant 
du type de 

station
  Nom complet

Surfaces 
(ha)

Occupation 
du terri-

toire (%)

Surfaces  
forestières 

(ha)

Occupation 
du territoire 
forestier (%)

A14 Sol profond des plateaux 139 223 24,7 78 564 24,7

A15
Sol peu profond des 
plateaux

151 707 27,0 76 337 24

A12 Versant frais pauvre 40 104 7,1 32 080 10,1

A4
Sol blanchi à  régime  
hydrique alternatif

39 609 7,0 27 925 8,8

A11 Versant chaud 24 012 4,3 19 049 6

A10
Versant chaud au sol  
superficiel

18 524 3,3 16 337 5,1

A13 Versant frais riche 15 036 2,7 12 475 3,9

A6 Terrasse alluviale humide 21 859 3,9 11 672 3,7

A5
Sol brun à  régime  
hydrique alternatif

17 964 3,2 10 690 3,4

A8 Vallon frais 22 803 4,1 9 308 2,9

A16 Sol superficiel des plateaux 20 185 3,6 9 008 2,8

A3 Argile blanche humide 6 612 1,2 4 327 1

A7 Terrasse alluviale fraiche 9 423 1,7 3 387 1,1

A2  Marais et source 6 588 1,2 2 991 0,9

A1  Tourbière acide 6 600 1,2 2 747 0,9

A17 Affleurement rocheux 465 0,1 439 0,1

A9 Ravin hygrosciaphile 391 0,1 390 0,1

0 Non cartographié 21 790 3,9 NA NA

Occupation du territoire forestier par grands contextes (%)

Tableau 1 : Surfaces occupées par type de station, classées par ordre décroissant.
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