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Résumé

L'¡le d'Orléans est située dans la section estuarienne du f1euve Saint
Laurent a une dizaine de milles en aval de Québec. Ses greves, soumises
aux marées d'eau douce, uffrent a la végétation un habitat tres partí
cuJier. Un des traits caracléristiques de ce miJieu esl Ja disposition en
zones paralleles au f1euve de la pluparl des gruupements végétaux. Cetle
zonation semble régie, avant tout, par le gradient-inondation.

Abstraet

The ¡le d'Orléans is located in the esluary of che SI. Lawrence
River abuut ten miles beluw Québec City. lIs shores, subject to fresh
water tides, provide a very dislinctive habitat for vegetation. One of the
characteristics of this envirunment is the dislribuliun of planl commu
nities in zones parallel to the river. This zonation seems tu be largely
contrulled by the inundation gradienl.

Introduction

443

L'intéret que présente I'habitat estuarien réside dans les conditions de vie
spéciales créées par le rythme incessant d'immersion et d'émersion qui, quatre
fois par jour, perturbe profondément les conditions de respiration, de lranspi
ralion, d'absorption des éléments et de photosynlhese.

Un tel milieu a tres tot attiré I'attention des botanístes. Entre autres, Fer
nald (1923), Fassett (1928), Marie-Victorin (1929, 1935), Prat (193'3), Rous
seau (1932, 1933, 1953), Rousseau et Rousseau (1937), Dansereau et Ray
mond (1948), Raymond (1950), ont étudié et décrit soit des individus parti
culiers de la flore esluarienne, soit certaines condilions écologiques propres a ce
milieu.

Les études phytosociologiques et écologiques, elles, sont peu nombreuses
et, en ce qui concerne la végétation intertidale de l'lle d'OrJéans, elles sont,
a loule fin pratiljue, inexistanles. Cest pourquoi il nous a paru utile d'étudier
certains aspects de la végétalion riparienne de cet endroit. Le bul principal de
nolre recherche était la définilion des unilés écologiques en meme lemps que la
vérificalion d'une hypothese envisagée des le départ et suggérée par cette affir-
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mation de Dansereau (1956, p. 49): "Le gradient-inondation (ou profondeur
et durée de reCOllvremenr du sol par I'eau) esr le principal déterminanf de la
cofonisalioll, par fes plantcs, des bords du loe Saint-Pie.rre el de la zona/ion
assez nelle qui en résulrc ". Si Dansereau a pu établir douze zones de végétalion
en relation avee un grndient-inondation saisonnier. nc pourrait-on pas retrouver
une relatíon semblnble en rappon avee un gradient bijournalier? Marie-Victonn
(1929) n'a-t-il pas éerit que le rythme estuarien rcproduit lOutes les phases
et tous les ehocs du rythmc saisonnier, qu'i1 en est une sorte de haute fréquence ?

Dans le présent article, nous nous limiterons a I'étude du secteur compris
entre Ste-Famillc et la Pointe Argentenaye. Naus donnerons, d'abord, une
breve deseription de la végétation, des soIs et du gradient-inondation pour nous
attacher, ensuite, a dégagcr les relations qui existent entre la distribution des
plantes et ces facteurs du milieu. La description détaillée des associations que
nous avons pu définír au cours du meme travail fera I'objet d'une publication
ultérieure.

Méthodes

L'ÉTUDE DE LA VÉGÉTATION

Pour la prospection du terrain, nous avons utilisé la méthode du transect.
Clements (1928), Pageau (1959) et Vandcn Bcrghen (1966) on! souligné
les avanlages de cette mélhode pour I'étude des zoncs de végétation occupant
des surfaces grossícrement paralle1cs. Elle est particulíerement utile, selon Vaoden
Berghen (1966), pour préciser les rapports qui existent enlre la composition
du couven végétal el la variation d'un factcur du milieu, en I'occurrence la
durée d'immersíon. Nous avons établi l4 !ransects. a un mille d'intervalle
enviran les uos des autres, de Sainte-Famílle a la Poín!e Argentcnaye (figure 1).

Daos la deseription de la végétation, la nomenclature suivie pour les plantes
vascu laires est celle de la 8e édition (1950) du Gra)".\' ,,,",(l/litaI 01 80tallY

de Fernald.

L'ÉTUDE DES SOLS

Compte tenu des objcctifs de notrc recherche, nous nous ~ommcs limités a
l'étude d'un profil-typc pour chacun des groupements végélaux définis. En plus
des observations morphologiques raites sur le terrain, nous avons déterminé les
principaux caracteres physiques el chimiqucs de chacun des 60 échantiHons de
sol prélcvés a J. 6, 12, 18 ct 24 pouces de profondcur.

Le pH a été mesuré sur le lcrrain par la méthotlc Helligc-Truog et, en
laboratoire, au mayeo de I',lppareil Beckmao ¡¡ élcctrode tle vcrrc. Les ana
Iyses granulométriques pour déterminer les uoités texturalcs furent cffceluées
selon la méthodc de Boyoucos (1936). Les éléments assimilnblcs rurent ex
lraits d'écnantillons séchés a I'air par la méthodc de Schollcnhcrger el Sjmon
( 1945) et dosés au spcetrophotomctrc a ahsorption atomiquc Pcrkin-Elmcr
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FIGURE l. Posilion des transCCls phylosociologiques el lopographíques dans le secleur
éludié de nle d'Orléans.

modele 303. Le dosage de I'azote total a été fait par la méthode de Kjeldahl
(in Bremmer, 1960) el celui du carbone, par la mélhode de Waikley el Black
( 1934).

Quant au c1assement des soIs, jI es! basé sur le systeme canadien (NSSC,

1963).

L'ÉTUDE DU GRAD1ENT-I!'/ONDATlON

Ce facteur est particulicrement important, mais difficile a cerner. La fré
quence et la durée d'immersion d'un point donné de la zonc intertidale son!
dépendantes de la topographie et de la hauteur des marées. Cinq transects
topographiques onl été fails, a 2 milles de distance environ les uns des autres,
de Sainte-Famille a la Pointe Argentenaye (figure 1). Par aillcurs, nous avons
établi la fréquence moyenne et la durée des marées de différentes hauleurs
pendant une saison de végétation.

Description de la végétation et du milieu

LA VÉGf..'TATlON

Un transeet synthétiquc ¡Ilustré par la figure 2 naus permel de mieux
discerner les formalíuns végétalcs du secteur étudié. Ce sont, du sud au nord, la
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FlGl!RE 2. Transecl synlhél ique de formal ion végétale dc la zone inlCrlidale a l'¡le
d·Orléans.

dans la partie optimale de leur distribUlion. Tclle~ sont Triglochin marilima,
Aster simp(ex, Deschampsia caespilosa, Juncl/s halficus.

Dix el Smeins ( 1967) el assent le SpartilJa pectil1ata parmi les especes qui
marquent la séparalion entre les hautes el les basses prairies. Dans le sec~eur

que nous avons élUJié, la zone occupée par le Spartina pectinata s~rt d'arllcu
lation entre la prflirie a Scirp/ls alllerícanus e t les groupemen lS hgneux des
saulaies arbustives. Cene zone réuoil a la fois des especes a caractere terrestre
comme Eupalorium maculalllm, Asler simp/e'x, Che/one glabra, Sofidago.8:a
minifo/ia. et des plantes amphibíes vraies, lelles: Equíselllm polllslre. E. f/uVIGII/e.
Eleocharis pO/lIs/ris. Sagiftaria cuneara. Le syslcmc radiculaire de la plupart de
ces plantes a tendancc a s'étendrc horizontalemenl, a quelques po~~es seule~ent

de In surface contribuant ainsi a fixcr le soL En retenant les malleTes alluvlales
apportées pa; l'eau. ces plantes prolegent le sol COntre \'érosioo (Marie-Victorin:
1935; Dansereau, 1945) favorisanl ainsi " .. . I'établissemenl d'une flore a
caractere de pILIS en piLIS Ierres/f('" (Da nsereau, 1945, p. 377).

Oans la section estuarienne de l'i1e d'Orléans, le Sparlina pectinato o'est
cependant pas aussi envahissant qu'autour du lac Saint-Pierte (Marie- Viclorin.
1934; Dansereau, 1959). La zone 4U'il oecupe id esl généralement étroile.

Entre la prairie ripariennc el la s:wlaie arborescente se trouve une zone
de saulcs arbustifs, en p~rtieulier le Sa!ix discolor et Safix rígida. Cclte zone pos
sede un cerlain nombre d'espcces propres, telles Scirpus rUhrOlillC!us, Carex
rOSlrala, .)/el/aria gr(lllIilll'(l, Cara aqllalilis el PO((!Iltil/a anserillo.

Le dernier groupcrnent de la serc physjographíquc des rivages est la ,s~ulaie

arborescenle a Salix JragiliY. Ces! une foret feuillue dont la strale supeneure,
dominée par Sa/á fragilis. forme un couvert presquc en lierement fcrmé, :armi
les autres cssences qui accompagncnt le saule frngile, notOnS dcnx frenes:
Fraxi/lus l1igra et F. pC'nllsyll'anica. Oans la str<lle herbacée, Impalil!1lS c~pensis,

Onoclea sellsih¡lis el Circen qlladrisulc(/Ia forment, 3 elles seules, un lapls pres~

que complcl. La ou le milieu n'n pas élé perturbé par I'homme, on t;ouve. géné
ralement la saulaie a Salix Jragifis a la limite supérieurc de la zone InterlldaJe.

Reste a sionakr cinq groupemenls qui nc forment pas de zoncs continues
el n'occupenl ;as une posílion fixe dnns la caténa. lis colonisenl des microhn
bitats répondant a leurs exigences écologiques propres .

Les sommcts légereOlcnt déprimés des terras~es el, en génér¡]l, les cndroit~

mal égoutlés de la zone intertidale son! souvent env<lhis par le Sp(~rga'~ium

eurycarplll11 et ses csp~ce" compagnes. ComOle l'a fait rcrnarquer Manc-Vlc~o

rin (1935), le SpargmriulII l'urycarpUIIl forme rarement de grandes colollles
pures bien que sa nluhiplicaflon végélalive, assurée pnr des stolons soulerr~i~s:

soit imense. Dans la zone intertid~le de rile d'ür/éans, on le trouvc 85SOCle a
de tres nombreuses especes pouvant supporler. romme lui, une immcrsion par
lieiJe prolongée. Citons, LYll1rwH salicaria, Sagillaria cunea/a, Leersia oryzoides,
Bidens hyperborea, Eleocharis palustris.
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saulaie arborescente, les saulaies arbustives puis la prn irie rjparíenoe, eette
derniere Occupanl la plus grande partie de la tone iotertidale.

La premiere zone, dOn( la limite inférjeure est cooligue a ceHe des vases
dénudées, est occupée par le Scirpus olllericanus accompagné de quelques indi
djvidus de Zizonia aquotica varo brevís. Au fur el a meSUre que ron s'éloigne
de la limite des vases dénudées, de nouvclles especes viennent s'ajouter. Les
premíeres 11 apparaitre sant des sagiltaire.<;: Sagittaria rigida el S. cuneara. Ce
pendant, le couvert végétal est encare incomplet ; des· 1Iots de vases dénudées
persislant 9a et la.

Des que ron atteint une allilude de 9 pieds environ au-dcssus de la marée
In plus basse, le couvert végélal se fait plus dense et plus riche en especes. Le
5cirpus americanllS esl loujours dominant, mais aux plan les déja citées, vienl
s'ajouter le SiL/m suave qui imprime une physionomie particuliere a cette zone
par son feuíll~ge reluisanl et ses ombelles au moment de sa floraison. La slrate
hcrbacée inférieurc s'est cnrichie d'un tapis d'Efeocharis halophi/a et d'une
dizaine d'autres especes. Parrni cclles-ci, il nOU5 faut nommcr Lysimachia ter
res/ris, Mimulus ringens, Deschampsia caespilosa et Triglochin marítima.

Vieot ensuite une zone caractérisée par EupalOrium perlo/iall/m. Le Scir
pu~· olllcricallus s'y maintienl en abondance, mais nous sommes iei a la limite
supérieure de sa dj$tribution. Par aiJleurs, Zizania aquarica varo hrevis, qui se
trouvail presque lOujours présent pres de la limite inférieure de la prairie ripa
rienne, dispara!t définitivement. Quelques autres especes s'y trouvcnt, par contre,
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FIGURE 3. Propriélés physiques el chimiqucs des subslrats correspondanl aux différenles
ZDnes de végélalion. 1- praírie riparienne 11 Scirpus all/ericanlls el SagiUaria rigida;
2- prairie ripariennc a ScirplIS americanus el S{/¡:il/aria cuneara: J- prairie riparienne
a Scirpus americalJl/s el 5il/II/ SIlGl'l'; 4- prairie riparienne a Scirpl/s americalllls el
EI/p%rium prrlolia/llm. 5- prairic riparicnne a Spar¡illQ prcrillo/a: 6- saulaie arbUSlive
a Salix rigida ou 11 Sa/ix discolo,.; 7- saulaie arborescenle a Salix fragi/is.
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LES SOLS

Dansercau (1959) a déja signalé que le SpargalliulII ('urycarpulII semble
préférer les dépressions marécageuses Ol! séjournc une eau stagnante enrichie
de débrís végétaux partiellcment décomposés. Or. e'est souvcnt le cas en bordurc
de la saulaie Ol! sont accumutés les débris abandonnés par la marée. Aussi, n'est
il pas rare de lrouver des coloníes de Spargal1illlll C'urycarpl/II/ a cet endroit.

Sur les battures de la rive nord. on peut également trouver des colonies
tres denses, maís peu nombreuses. de Typha /alijolia. Elles forment des enclaves
a I'intérieur des autres groupements végélaux. Comme le Typ/w lalifo/ia peut
alteindre 8 pi. de hautcur, ces enclaves trnnchent sur la végétation environnante.

<;ii et la dans la prairie riparienne, émergcnt ¡lussi des eolonies de SClrpus

va/idus. Les rhizomes de ce scirpe occupent presque tout I'espace disponible et
Iaissent peu de place pour les autres especes qui voudraíent s'y installer.

La prairie riparicnne aSagif/aria latifolia ne forme pas non plus une zone
continue. Elle épouse les contours des microhabitats qui répondent a ses exigcn
ces. Cest ¡¡insi qu'elle prend 141 forme rectangulaire quand elle s'établit dans les
ancíennes mares creusées pour la chassc aux canards, ou une forme sinucuse
quancl elle suit les méandrcs d'un ruisseau dont elle coJonise les versants. Les
grande feuilles reluisantes du Sagil/aria latifolia el la leinte plus pale du Zizania
aqua/ica val'. [¡revis qui I'accompagne. tranchent sur 141 végétation environnanle
généraJemenl dominé par Scir/JII.I' QI//('ricanus.

Enfin. dans les dépressions naturellcs el dans les mares récenles Ol! l'eau
séjourne memc a maréc basse, on trouvc des groupements dominés pnr des
espcces strictcment aquatiques. comme Najas flexilis, M yriophyllu/1/ exalbes
cells, Elodl'a callCu/C'lIsis et quelques autres.

Le sol de la partie inférieure des battures, occupé par la prairie riparienne,
est un sol jeunc. non différencié, gleyifié jus<{u'cn surface. II est formé de sédi
ments récents de tcxture limoneuse et de structure semi-liquide en surface, maís
compacte en profomJeur. De la malicre organiquc, non décomposée. est enfouie
;1 différents niveaux, maís le profil oe comporte pas d'horizons orgoniques pro
prement dits. Si on se réferc au systellle canadien de la c1assification des soIs
(NSSC'. 1963), le Sol de la pr:lirie riparienne est a ratt<1chcr au grand groupe
des régosol<; qui appartienl a I'ordre des soIs régosoliques. Plus préciséll1ent, il
peut etre cJassé dans le sous-groupe des régosols gleyífiés.

Dans la parlíe supérieurc de la zone intertidalc. le sol qui supportc la
saulaie arborescente a un profil du type Ah/C, un peu différent. L'humus est
de type mull. La texturc est sablo-limoneuse, les sédimcnts étant plus grossicrs
ici qu'ó la limile inféricurc des battures. Contrairement au sol de la prairie rípa
rienne qui étnit neutrc a alcalin, le sol de la saulaie est légcrement acicle : le pH
est de 5.8 dans les prcmiers 6 pouces. D'apres la morphologie et les propriétés
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physigues el chimiques le profil-type de la saulaie arborescente appartiendrait
au sous-groupe des régosols organiques du grand groupe des régosols.

Dans la ZQne de transition entre la praíríe et la forét riparíennes, le so)
présente des caracteres íntermédiaires. 11 possede un horizon organominéral
tres pcu humifié reposant sur un horizon C gleyifié jusque dans sa partie supé
rieure. L'humus est de type mor. 11 s'agit encore d'un régosol gleyifié.

Les propriétés physiques el chimiques de ces sois ent été exprimées sous
forme graphique dans la figure 3. Les valeurs in<.!i4uécS sont les valeurs moyen
nes calculées a partir des résuhats obtenus 10rs de I'analyse des 4 ou 5 éChantil
tons prélevés dans chaquc profiJ. On remarque une quasi uniformité dans le
substratum des différents groupements de la prairie riparienne. Ainsi le pH varie
seuJcment de 0.3 d'une extrémité ¡\ I'nutre de eetle dcrniere. Dans les saulaies,
par contre, la présence de maticre organique particllement décomposée contribue
a acidifier le miljeu : le pH est de 5.1 dans la saulaie arbustive et de 5.6 dans la
saulaie arborescente.

Les changements notables dans la tcxture n'apparaissent pas non plus dans
le substralum de la pruirie riparienne, mai~ hien plutot dans celui de la saulaie
a Salix fragilis. Alors que le taux d'argile est de 8% en moyenne dans les
échantíllons provenant de la praíric aScir¡ws al1l('rical1l1s il n'est que de 1% dans
ceux de la saulaie arborescente. On trouve la relatíon ínverse en ce qui concerne
le sable: le pourcentage de cet élément qui ne dépasse pas 33 dans la prairie
alteint 83 daos la saulaie. La grosseur des parlicules déposées étant inversement
propertionnelle au temps de sédímentation, iI est normal que les particules les
plus grosses se trouvent la Ol! la période d'jmmersion est moins longue.

Pour ce quí est des pourcentages d'azotc, de carbone, de la capacité
d'échange et de la somme des cations dosés, les memes remarques s'imposent :
grande homogénéíté dans les substrats des différcnls groupements de la prairie
riparicnne et enrichissement sensible au niveau de la sauJaie arbustive et surtout
de la sauluie arborescente. A titre d'exemple, 4U'il nouS suffise de mentionner
le cas de la somme des cations dosés : les valeurs obtenues sont dans l'ordre de
15 m.é. / 100 g pour les échantillons prélevés dans le substrat correspondant
aux dirrérents groupements végétaux de la prairie alors que, daos la saulaie, la
somme s'éleve a 35 m.é. / 100 g.

Saur dans le cas de la sauJaie arborescente, les caracteres édaphiques seuls
oe sauraicnt donc expliquer la répartition des groupements végétaux en zones
paral1cJes au (Jeuve.
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LE GRADIENT-INONDATION

Le gradient-inomlatiC'n est fonction de la topographíe d'une part, el de la
hauteur des marécs u'aulre part. Cinq transects topographiques el phYlosocio
logiqucs ont done été faits a peu pres aégale distance dans le secteur étudié. Ces

FIGURE 4. Trallsecls topl)graphiques el phytosociologiques.
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cinq transects sont représentés a la fígure 4. Le début de la végétation est ordi
nairement el 4.5 pi. d'altitude. La limite inférieure de distribution du Sagiltaria
Clll1eala se situe le plus souvent a 8 pi. d'altitude ; eelle du Sium suave. entre
9.3 et 12 pi. ; celle de I'Eupalorium perfolicttum, entre 12 et 13.6 pi. au-dessus
du niveau de la marée la plus basse. La prairie aSpartina pectinata est toujours
au-dessus de 13.6 pi. d'altitude. La relation entre la limite inférieure de distri
bution et I'altitude est particulierement sensible dans le CélS des salllaies. Elle
Se situe entre 14.5 et 15.8 pi. pour la saulaie arbustive el entre 17.3 et 18.1 pi.
pour la saulaie arborescente.

Par ailleurs, nous avons calculé [a fréquence des m(]n~es de difEérentes hau
teurs pendant une saison de végétation, a partir des prédictions fournies par le
Services hydrographique du Canada et que I'on trouve dans les Tables des
marées et courants du Canada. Les résultats sont consignés dans le tableau 1.

Connaissant le nombre moyen des marées de différentes hauleurs penclant
une saison de végétation et l'altítude des limites de diSlribution des groupements
végétaux, il nous a été possible d'étabJir leur fréquence u'immcrsion (tableau JI).

Pour ce qui est de la durée d'immersion en un point donné, elle est difficile
a calculer, la marée n'étant pas un phénomene slatiquc mais bien plUlót un mou
vement perpétuel. Pour y arriver, nous avons du poser un cerlaín nombre d'a
priori. Nous avons supposé : a) qu'un cycle de la marée s'accomplissait en 12

TABLEAU 1

Fréquence des marées selon leur hautcur duranl les s3isons de végélation
1967 el 1968

HaUleur de la marée Total Total Moyenne
(pieds) (1967) (1968 ) (1967-68)

10311 4 6 5

11 a 12 10 I1 10

12 1'1 13 16 14 15

13 a 14 41 40 41

14 a 15 51 40 45

15 a 16 40 53 47

16 1'1 17 31 39 35

17 a 18 27 20 24

18 a 19 15 9 12

19 a 20 t 3 2

heures exactement ; b) que la vitesse de déplacement de I'eau était uniforme
pendant tout le cycle d'une marée d'une haut.eur donnée. Ainsi pour une marée
de 20 pi., nous 3VOns calculé une vitesse de déplacemenl de 3.3 pi. / hre ; pour
une marée de 10 pi., une vitesse de 1.7 pi. / hre, etc .... ; c) que l'altitude
moyenne de la limite inférieure de distribution d'un groupemcnt végétal et I'alti
tude moyenne de sa limite supérieure de distribution pouvaient etre considérées
comme points de référence pour calculer les durées d'immersion maximale et
minimale; d) qu'une épaisseur d'au moins 4 píeds d'eau au-dessus du niveau
du sol était nécessaire pour que la végétation puisse etre considérée comme im
mergée.

Bien que les données du tableau nI n'aient qu'une valeur relative, une
tendance y apparaít nettement : la durée d'immersion totalc en heures diminue
depuís la limite des vases dénudécs jusqu'a la prairie a Spartina pectinata en
passant de 1220 heures a 1 heure seulement en moyenne au cours d'une saison
de végétation. Quant aux saulnics arbllstives el a la saulaic arborescente l'eau
n'atteint jamais une épaissellr de 4 pied", bien que le sol et une partie de la
végétntion y soient submergés occasionnellement commc en atteste le tableau JI.

Oiscussion

Les données mClllionnécs préc~denlmcnt pellvent se résumer ainsi. Les
plantes présentent une distribution non aléatoire: un bon nombre d'especes
sont cantonnées dans les saulnies, alors que d'autres ne se trouvent pas en
dehors de la prairie riparienne. De plus, on observe dans cette derniere, un
cnrichisscment progressif en nouvelles especes depuis la limite des vases dénu
dées jusqu'en bordure des saulaies. En ce qui concerne les sois, au contraíre, on
remarque Une grande homogénéité dans le substrnt de la prairie riparienne
avec un enrichissement marqué dans eelui de la saulaíe. Les caracteres du sol
a eux seu Is. du moins en ce qui con cerne la prairie riparienne. ne peuvent pas
expliquer les changements dans la composition et la distribution de la végétalion.

Le mOment est donc venu de vérifier J'hypothese que nous avions enví
sagée des le départ, a sl1voir que le gradient-inondation est le principal détermi
nant de la colonisation de ces rivages par les végétaux, comme Dansereau
I'affirmail déja, en 1956, pour les bords du lac Snint-Pierre. Si tel est le cas, jI

devrait y avoir une relation assez étroite entre la limite de distribution d'un
groupement et I'altitude au-dcssus du niveau de la marée la plus basse. Naus
avons pu constater, sur les transccts topographiques et phytosociologiques, gu'une
telle relation existait en effcl entre l'apparilion d'un groupement donné et l'alti
tude. De plus, I'absence de certains groupemcnts, la Ol! un escarpement abrupt a
télescopé la zone correspondant ,'¡ leur position habituclle, montre bien que leur
présence est Iiée au f;¡cleur altí lude et, conséquemment, a la fréquence et a [a
durée d'immersion. Te! est le cas dans le premier transcct (figure 4), Ol! la zone
généralement occupée par le Spanina pecrinata est absente par suite d'une brus
que dénivellation entre 12 et 15 pi. d'altitude, et daos le deuxicme transect ou



TABLEAU 11

Fréquence d'immersion au eours d'une saison de végétation, des groupements oeeupant une
position déterminée dans la zone intertidale.

Altítude moyenne Altitude moyenne
de la limite Nombre de fois par de la limite Nombre de fois par

Groupements inférieure saison Ol! la marée supérieure saison Ol! la marée
(píeds) atteint cette limite (pieds) atteint eette limite

Pro rip. a Scirpus americanus 4 236 9 236
et Sagil1aria ligida

Pro rip. a Scirpus americanus 9 236 11 231
et Sagil1aria cuneata

Pro rip. a Scirpus americanus 11 231 13 206
et Sium suave

Pro rip. a Scirpus americanus 13 206 14 165
et Eupa/orium perlolia/um

Pro rip. a Spar/ina pectinata 14 165 15 120

Saulaie arbustive a Salix rigida 15 120 16 73
011 Salix discolor

Saulaie arborescente a Salix Iragilis 18 13 19 2

TABLEAU 111

-\O
....:¡

Durée d'immersion tolale au cours d'une saison de végétation, a la limite supérieur~ .et a la
limite inférieure de distribution des groupements végétaux oeeupant une postllOn

déterminée dans la zone intertidale.

Groupements

Pro rip. a Scirpl/s all1l'riCalllls
et Sagillaria rigida

Pr. rip. a Scirpl/s americanus
el Sat:i//llria cl/l/elllo

Pro rip. a Scirpus americalll/S
el Sil/m sl/aI'e

Pro rip. a Scirpus americanus
et Eupatoriul/l perlo/ia/um

Pro rip. a Spar/ina pec/inata

Saulaie arbuslive a Salix rigida
ou a Salix discolor

Saulaie arborescente a Salix fragilis

A1tilude moyenne
de la limite

inférieure
( pieds)

4

9

11

13

14

15

18

Durée d'immersion
lolale

(heures)

1220

295

85

10

O

o

Altitude moyenne
de la limite
supérieure

(pieds)

•
9

11

13

14

15

16

19

Durée d'immersion
totale

(heures)

295

85

10

O

O

O
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les groupements dont la limite de distribution est inférieure a ]o pi. au-dessus
du niveau de la marée la plus basse sont totalement absents.

La fréquence d'immersion d'un point donné étant inversement proportion
nelle a son altitude, on assiste a une réduction de celle-ci au fur et a mesure que
]'on s'éloigne de la limite des vases dénudées (tableau II). O'une extrémité a
!'autre de la prairie riparienne, elle passe de 236 a 120 pour une saison de végé
tation. Ne s'agit-il pas la d'un facteur qui peut expliquer que, sur des substrats
aux propriétés physiques et chimiques tres rapprochées, on trouve des groupe
ments végétaux aussi différents que la prairie riparienne a Scirpus americanus et
Sagilfaria rigida et la prairie riparienne a Sparrina pectinata ?

Les memes remarques s'imposent en ce qui concerne la durée d'immersion
(tableau III). Pour une durée d'immersion total e de 1220 heures dans le cas
de la prairie riparienne a Scirpl/s americanus et Sagittaria rigida, on a calculé
a peine une heure d'immersion totale pour la prairie riparienne a Spartina pecti
nata. De plus, les saulaies ne subissent jamais une immersion totale bien que
leurs soIs soient submergés occasionneIlement. Les propriétés de ces derniers
sont d'ailleurs suffisamment différentes pour expliquer la présence de ces grou
pements a la limite supérieure de la zone intertidale.

Nous avons bien peu parlé jusqu'a présent des groupements qui n'occupent
pas une position définie. Bien qu'il soit difficile, dans leur cas, d'établir des
relations avec la fréquence et la durée d'immersion, une certaine analyse est tout
de meme possible.

Le substrat des colonies de Typha lati/olia est nettement plus acide que
celui des autres groupements. Est-ce suffisant pour conclure que cette plante est
une espece acidophile et que la seule réaction du sol est responsable de son
apparition? Probablement non, puisque McNaughton (1966) a trouvé des
valeurs allant de 6.8 a 8.3 pour des communautés de Typ!7a, dispersées du nord
au sud des États-Unis. Grandtner (1966), pour sa part, a trouvé des colonies
de Typha lati/afia sur une tourbe tres légerement acide (pH: 6.0). JI appert
de ces résultats que cette espece est tres tolérante a l'égard de la réaction du sol.

Exception faite des colonies de Typha lati/olia. les autres groupements
présentent une grande homogénéité édaphique (tableau IV). Comment alors
expliquer leur distribution ? Aucune difficulté pour le groupement aquatique a
Najas flexilis qui, de toute évidence profite des microhabitats répondant a ses
exigences de communauté de plantes submergées en permanence.

La distribution des autres groupements semble aussi limitée par le facteur
humidité auquel vient s'ajouter. dans le cas des colonies de Sagirtaria
lati/olia, le facteur sédimentation. Comme nous l'avons déja fait remarquer,
eette derniere espece envahit massivcment les boues semi-liquides dans lesquelles
ses stolons, plUlót fragiles, rencontrent peu de résistance. Par aiUeurs, sa ten
dance a étaler ses stolons horizontalement dans toutes les directions et sur une

TABLEAU IV

Principaux caracteres chimiques des substrats des groupements n'occupant
pas une position fixe dans la zone interdinale.

E
:: .!'l ,<'1.¡: .., ...

'"<:1 g, :: ~ ::l
~ ... ~ "Ce a-
"" <:1

.~
.~ Coo]¡.... "" <:1 <'1._¡.... "':> E: "':> "':> ::>~a-"<

"" .tU :: ,tU ,<'1
tU~

"" • <:1 -• <:1 . ...
0.'" 0...,.!::':.:: 0.<::: o. .-

.¡: ~ .- -.... e .¡: .... .... e 5 .~
.~ ..: C'

~(5 ...:? .... <:3.... - ¡¡¡ c..":: O~c..~ c.. c.. '"

pH 4.8 5.8 6.8 6.8 6.7

Carbone (% ) 11.4 5.3 2.8 2.9 2.4

Azote (%) 0.44 0.26 0.t6 0.18 0.t3

Cations dosés m. é.llOO g 14.1 15.1 16.7 15.3 15.0

grande surface, lui assure une bonne fixation malgré le peu de protection que
luí offre le substrat lui-meme.

Les sois mal égouttés, avec un pouce ou deux d'eau stagnante en surface,
supportent ordinairement la prairie riparienne a Sparganiul1l eurycarpll/n, alors
que les colonies de Scirpus validus semblent, au contraire, rechercher les subs
trats bien égouttés.

Conclusion

11 appert, de ce qui préccde que ce sont la fréquence et la durée d'immer
sion, plus que les caracteres édaphiques, qui sont responsables de la distribution
des groupements végétaux dans la zone intertidale de rile d'Orléans. Meme la
Ol! les caracteres édaphiques sont asscz différents pour expliquer la présence
d'un groupement végétal particulier, c'est encore le facteur eau qui, en défini
tive, permet I'installation de ses especes. 11 en est ainsi, par exemple, daos la
partie supérieure de la zone intertidale Ol! la diminution de la fréquence et de
la durée d'immersion permet l'accumulation des débris organiques, mais ou le
peu d'aération du sol par suite de rhumidité excessive ralentit le métabolisme
de décomposition et augmente l'acidification du milieu, favorisant, par la I'ins
taBation d'une flore acidophile.
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