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'histoire de cet arbre clébute en

Chine dès la parution de Ia première
encyclopôdic d'histoire naturelle et

des objets culturels, Erl,,-1,a (V" siècle avant

J -C.). I1 s',v trourve en deuxième position
dans la liste des arbres, selon I'excellcnte
svnthèse bibliographique qui lui est

consacréc par Sl-riu-Ying I Iu dans la rer,uc

états- ur-rienn e Anroldi cL en 797 9 .

Transmis oralement durant lar préhistoire,
son nom apparaît dans la littérature, sous la

fcirme de 4 idéogrammes de prononciations
légèrement différentes, dès 100 avant J.-C.
Désormais, nos contemporains chinois lc
nomment « arbre du printen'rps " (cl,L'tut-

shu) à la campagne, car son débourremer-rt

tardif annonce avec certitude I'arrivée des

beaux jours. h'Iais les citadins lui donnent
le nom moins flatteur " d'arbre puant
du printcmps " (ch'ou ch'tm). Ce nom
rappelle cl'ailleurs l'un cle nos noms r-rsuels

" frênc puant », qui fait allusion à l'odeur
désagréable qu'il dégage lorsquc ses feuiiles
sont froissécs et à la forme de celles-ci,
prochc dc cclle de nos frênes.
En Chine, l'image de cct arbre est employée
de façon métaphorique pour ér,oquer soit
le père de famille par allusion au caractère
imposant de l'arbre ma[ure, soit 1e frls
dévergondé en faisant allusion à 1a croissancc
déraisonnable des rejets de souches !

Ailanthus altissima. Planclrc ettraite de A Cuiclc to
thc Trccs t l9O0) d AIice I-onnsberr et Ellis Bottrut.

L'ailante glanduleux
Histoire à rebondissements d'un arbre chinois

Texte : \'ann Durlrs
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lntroduction en France :
1743, au lardin du Roi

Dans son travail de synthèse, M-" Hu
évoque l'introduction des premières graines
de cet arbre en France dans les années
7740. D'après elle, Ie jésuire pierre Nicolas
Le Chéron d'Incarville, alors en mission en
Chine, envoie en 1743 ses premiers lots de
graines et d'échantillons de plantes à son
professeur de botanique, Bernard de Jussieu,
resté au Jardin du Roi à paris, et l'ailante fait
partie de ces lots. Or, dans pratiquement
toute la littérature scientifique qui paraît
au sujet de cet arbre, il est ér,oqué qu,il est
introduit en Angleterre en 1751, puis dans le
reste de l'Europe à partir de 1771, soit près
de 30 ans plus tard ! Cherchons l,erreur...
Notons tout d'abord qu'il serait étrange qu,un
missionnaire français enyoie des graines
à des collègues anglais sans en envoyer
également à ses propres compatriotes
pour lesquels il est parti en mission. pour
éclaircir ce mystère, il fallait donc tenter de
revenir aux sources de l'information. C,est
ce que nous avons fait avec M. Guéguan, de
l'Université de Nantes, dans le cadrè de son
travail de recherche sur les techniques de
transport de cette époque. Il nous semblait
impératif de parcourir les carnets de semis
réalisés au Jardin du Roi et conservés à la
bibliothèque cenrrale du Muséum à paris
pour détecter l'arrivée de cette plante en
ce lieu. Or, ce ne fut même pas nécessaire,
car cette enquête avait déjà été réalisée par
M-" Dumoulin-Genest, en 1994, dans le
cadre de son travail sur l'introduction des
plantes chinoises au XVIII" siècle. Dans

les elrvois de, 1743', l'ailante est mentionné
sous Ie terme de o Frêne lg », Que Franchet
identifia plus tard comme étant l't\ilanthtts
glandulosa Desf. D'autres envois suir.ront en
1750, 1751 et 1753. Des semis sonr norés
le 30 mars 1745 dans ies carners du Jardin
du Roi, sous la référence N,IS 1879 n" 245.
La colonisation de l'Europe est donc
théoriquement possible dès cette année-là,
même si nous n'avons pas les preuves de
i'obtention de plants à partir de ces semis.
Les premiers inventaires de semis d'ailantes
disponibles en pépinière pour plantation
ne datent que de 1782. Les graines sont
toutefois répurées viables de 3 à 5 ans
lorsqu'elles sont conservées dans de bonnes
conditions. Mais, même en cas d,échec de
ces premiers semis, i'introduction en France
daterait des envois suivants, soit 1 750 et
non 1771 comme généralement indiqué.
Ce numéro de La Garance ,oyogirr"
offre l'occasion de ressortir des tiroiri ces
excellents trâvaux historiques et de rétablir
ia vérité au sujet de I'introduction de l,ailante
en Europe.

Quel est l'intérêt de connaître
une telle date d'introduction?

La date d'introduction de l'ailante en
France est donc plus ancienne que celle
généralement mentionnée dans la littérature
scientifique, mais quelle importance ? En
fait, pour les besoins de la recherche, il y
aurait au moins deux intérêts à préciser
cette date, du moins en théorie, même si,
en pratique, d'autres facteurs peuvent avoir
davantage d'importance.

§
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fulanthus altissima. Dessin extrait de Illustrated Flora ol the Northern United States and
Canada (.19I3 ), de Nathaniel L. Britton et Ad.dison Brntm.

Premièrement, la dynamique d'expansion
d'une espèce invasive peut se modéliser
mathématiquement sous forme d'un S

aplati (modèle mathématique dit sigmolde).

[S] Elle est tout d'abord très lente : le
temps s'écoule sans que sa répartition
évolue de manière signifrcative. On parle
de période de latence. Puis, du fait d'une
introduction plus massive, de changements
dans l'environnement ou d'une adaptation
par sélection naturelle, la dynamique
s'accélère pour devenir très rapide. Enfin,
elle tend à s'atténuer pour aboutir à une
aire de colonisation qui se stabilise lorsque
la niche écologique est saturée ou que des

ennemis naturels commencent à opposer
une résistance. Pour construire un modèle
mathématique flable, il faut donc pouvoir
frxer l'origine de Ia dlnamique avec précision.
Deuxièmement, la biodiversité associée à

un arbre introduit est naturellement faible.
Tout d'abord parce que ses . ennemis ,
dans son pays d'origine, les champignons,
bactéries, virus et phytophages qui
pénalisent son développement, sont rares

à l'accompagner dans son voyage. Cela
explique en partie la dynamique d'un d'arbre
invasif puisqu'il n'a pour ennemies, dans le
nouveau territoire d'introduction, que les

espèces généralistes qui s'accommodent
facilement de ce nouvel hôte. Les espèces

qui ne voient dans I'arbre qu'un habitat
(un mammifère pour son gîte par exemple)
peuvent aussi s'adapter assez facilement à

cet inconnu. Mais les espèces qui requièrent
une adaptation étroite au nouvel arbre pour
leur nourriture (longueur de l'appareil
buccal d'un insecte par exemple) ou leur
reproduction ne lui seront associées qu'au
terme d'une évolution pouvant être longue.
Et, pour bien comprendre la dynamique de

la biodiversité en reconstruction, il faut,
là encore, connaître précisément la date

d'introduction. Nous n'avons pas de chiffres
concernant la diversité des insectes associés

à I'ailante qui, nous l'avons vu, est introduit
depuis 266 ans en Grande-Bretagne. Mais
celle des insectes associés au marronnier
d'lnde ou au robinier faux acacia, introduits
outre-Manche depuis 400 ans, est estimée
à moins de 10 espèces. Alors que pour les

chênes, qui ont entrepris la reconquête de
ce pays après la dernière glaciation, depuis
environ 9 500 ans, on compte quelque
400 espèces d'insectes associés. Vive Ia

coévolution, même s'il faut avouer que
l'importante surface occupée par les chênes

et la plus grande variété de milieux colonisés
qui en découle favorisent la diversité !

Et, depuis son introduction,
son identité est remise en cause
plusieurs fois !

Miller, au Jardin de Chelsea, et Carteret
Webb, à Busbridge près de Londres,
reçoivent des échantillons en 175l et
entérinent la dénomination proposée
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par cl'lncarville qui le confond pourtant
avec I'arbre à laque ou rrernis du Japon
(aujourcl'h ui'l' ori coclench'on t e nti cifl uu nt).

Dans une querelle d'erperts qui va suivrc,
N,liller finit par lui arttribuer 1e nom de f-aur

i..ernis du Japon (T oxicotlen dnnn ahissitntrr,t)

en 1768. N,lais Ellis rernet en doute cettc
désignation en étudiant les jeur-rcs arrbrcs

poussant en Anglctcrre et leur clonne le

non-r de Rl,nts sirrcnse en 1771. Dcsfontaines
ne clécourrre qu'en 1778, en observant les

lructifications dcs sujcts devenus adultes à

Nlontreuii-sous-Bois et à Paris, qu'il s'agit

cn fàit d'ur-r gcr-rrc inconnu des Occiclentarur.

11 crée alors, en 1786, le noll\reall r-rom de

genre, Ailcnttlnts, issu d'qiLcuùo clui signifie
. arbre dr-r paradis, ou. arrbre clu ciel , dans

les îles 1\,Ioh-rqr-res où pousse r:n arbre déjà

décrit ct très rcsscmblant qu'il consiclère du
même genre. Ce nom clonnera, en anglais,
l'appellation 'free of hearen encore usitée
aujourd'hr-ri. Et, pour nom scienlifique
comple t, Dcsfontaincs propose AilLmthus
gltruduloscr dcr.enu, depuis 1976, Ailanthtrs
crltissiuttt, pour prendre en compte l'épithète
cle I'espèce proposée par N,liller. Si c'cst Ellis
qr-ri clétccta 1a non-appartenance all genre
Toxi.codendt"o,?, c est donc Nililler qui publia
le premier nom... d'un arbre qui aur:ait pu
s'appelcr Aihuùhtts sinensis t

Au sujet de sa dynamique

Desfbntaines écrlt, dans son tcxtc de 1786,
que cet arbr:c est déjà depuis longtemps
dans nos jardins et, en 1809, c1u'il est
commun dans les parcs et jardins. N,lais

c'est sllrtout à partir cies :rnnées 1850 qure

des plantations sont réalisées à grancle

échelle, non plus sculement pour obtenir
dcs errbres d'ornement mais pour produire
de la soie ! Le bomblx de l'arlante (Sarnia

q'nthiu), papillon associé à cet arbre dans
sa région cl'origine, est en cffct importé à

cette époquc pour produire de l'ailantine,
une soie de qualité inférieure à cellc issue
du bombyx ciu mûrier. Comrne c1uoi,

l'cspionnage " industriel ", dont on se piainl
parfois actuellcmcnt, a peut-être été inspiré
par nos ancêtres en d'autres temps ! Le but
était de développer une nouvelle filièr:c pour
concurrcncer 1a soie asiatique et dc trourrer
une alternative à la chr-rte cle production

SaLnia cr nthia. Le lrunln'r de ['uiltutLe claté pottr la soic

C)ruarre etlruiLe tle lt ret,ue I-a Naturc ( .1.S 73 L

liée aur maladies du vcr à soie curopéer-r et

aux attaqlles de cochenille sur lcur arbrc
nourricier, le mûrier. D'après Denis Cachor-r,

auteur d'urr ouvraige consacré lntégralement
à I'ailante glanduleur, 5,+0 000 arbres sont
ainsi plerntés en 1861. N,lais cette avcnture
fut de courte durée en raison de problèmes
techniques liés au dévidage des cocons,
à la prédation slrr cc magnifique papillon
et, sllrtout, à ]a baisse clu cours de la soic
importée après I'ouverture clu canal de Suez.

L'ailante est aussi planté abondamment dès

cette époqure pour fixer les talus dc voies

ferrées en raison c1e sa frr,rgalité ct c1c sa

caparcité à se reproduire végétativement par

drageon s.

Après l'engouement,
la désillusion?

Sa capacité d'adaptation pourrait ôtre
un argument pour opérer de nouvelles
plantations clans Lln colttexte de changemcn[s
globaurr. Alors que des cssences forestières
oLl ornem en tales s ouff re n t clu réchauffen-r ent
c lirr-r atique (sécheresscs cstir.ales, c;rniculcs )

ou cle la pollution notamment en milieu
urbain, l'ailante est-il l'arbrc miracle que I'or-r

doit planter partout ?

Pas tout à fait... Son caractère envahissant
laisse entrcvoir des in-rpacts négatifs sr-rr la

biodiversité.
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Les mots pour le dire

Rivulaire: adj. (du Latin

ivulus, << petit ruisseau »),
qui se rapporte au biotope

d'un cours d'eau ou

de ses rives.

Les études scientifrques menées au

sujet de Ia flore associée à cette essence

enregistrent une baisse d'enüron 20 à 30 Vo

du nombre d'espèces, que ce soient sur les

îles méditerranéennes ou dans les forêts
métropolitaines. En effet, cet arbre produit
un herbicide naturel, l'ailantone, qui semble
provoquer une sélection de plantes non
seulement résistantes à cette molécule.
mais également toxiques (allélopathiques)

pour leurs voisines. Et, puisque la flore est

le premier maillon de la chaîne trophique,
cette baisse de diversité pourrait avoir une
incidence en cascade sur les autres maillons.

à commencer par les insectes butineurs ou
phytophages. Des résultats récents sur le
fonctionnement d'écosystèmes rivulaires
méditerranéens vont d'ailleurs dans le sens

d'une altération en présence d'ailante.
Dans des milieux moins naturels, les

responsables de l'entretien des voies de

la SNCF attribuent une note de risque
potentiel aux plantes les plus fréquentes
à proximité des voies. L'ailante obtient
f indice le plus fort en raison du risque qu'il
fait peser sur les ouvrages (érosion, dégâts

occasionnés par les racines). C'est aussi la
vision qu'en ont, par exemple, les architectes
des bâtiments historiques au Portugal ou les

archéologues en Italie, Cet arbre est capable
de s'adapter à des conditions extrêmement
difficiles et de se développer dans une
simple fissure de la pierre, occasionnant
ensuite des dégâts aux bâtiments et ce

d'autant plus que ses graines se disséminent
très bien et quril drageonne abondamment.

L'ailante est un bel arbre de parc, majestueux
et admirable par bien des aspects de sa

biologie, ce qui en fait un champion de

l'adaptation et de la croissance mais l'idée
de le propager à grande échelle fut et reste

encore certainement une très mauvaise
idée ! r

Ailante glandulezx (Ailanthus aliissima). Extrait deWayside and Woodland Blossoms ; a Pocket Guide to British Wild Flowers for
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