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I n t r o d u c t i o n  
 
 
Les partenaires régionaux de la forêt privée, le Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes, les 
Coopératives Forestières se mobilisent pour soutenir les propriétaires dans tous leurs projets de développement 
forestier.  
Avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes, ces structures concentrent, sur une période de trois 
ans, leurs moyens humains sur des massifs de 600 à 3000 ha de forêt privée et apportent prioritairement, sans 
pour autant délaisser les autres territoires, leurs compétences techniques aux propriétaires et acteurs locaux des 
massifs concernés.  
 
Cette nouvelle démarche de développement concerté, appelée Plan de Développement de Massif (PDM) compte 
actuellement dix massifs opérationnels. Cinq d’entre eux ont été lancés en 2006 (PDM de La Clotte par exemple), 
les autres, dont celui de Le Fouilloux, sont en cours de réalisation. 
 
Pour ce massif, les partenaires que sont le CRPF Poitou-Charentes et la Coopérative Forestière CAFSA 
définissent leurs actions autour de trois phases :  
 
Lô®laboration dôune carte dôidentit® du massif, qui permet aux techniciens forestiers de mieux appréhender le 
contexte et la dynamique locale, afin de promouvoir des actions bien adaptées aux réalités du territoire. En 
associant les élus à la démarche, les techniciens pourront ainsi répondre au mieux aux spécificités locales et aux 
attentes de chacun. 
 
Une phase dôanimation et de propositions dôactions, au cours de laquelle les professionnels sont à la 
disposition des propriétaires pour :  
Á répondre à leurs interrogations lors des réunions d’information et des journées de formation de terrain 
qu’ils animeront pour eux ;  

Á donner des conseils techniques individualisés et gratuits concernant leurs forêts ou leurs projets forestiers ;  
Á proposer des axes de développement adaptés à leur projet et les accompagner dans sa réalisation ; 
Á favoriser le regroupement des projets pour en permettre la réalisation au meilleur coût.  

 
 
Une phase de mise en îuvre des projets dont les propri®taires auront eu lôinitiative :  
 
Amélioration des peuplements, récolte de bois, aménagement paysager, boisement…Pour toutes ces opérations, 
les propriétaires sont  seuls décideurs. Ils pourront alors choisir les travaux qu’ils réaliseront eux-mêmes ou qu’ils 
confieront à des professionnels forestiers.  
 
Ce document présente les informations récoltées et les analyses qui en découlent. Contrairement aux versions 
précédentes, de volume plus conséquent, ce document offre une description synthétique, fonctionnelle et 
opérationnelle du massif. 
Il a pour but d’apporter une information la plus complète possible sur l’état et le potentiel des forêts du massif de Le 
Fouilloux et permettre ainsi de proposer des actions appropriées en toute connaissance de cause. 
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C h a p i t r e  1 -  P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  d u  c o n t e x t e  

1  

1.1 Rappel du contexte 
 
 

Les partenaires de la forêt privée ont depuis des années, et en particulier après la tempête de 1999, identifié de 
nombreux freins à la gestion forestière durable et à la production de produits de qualité :  

 

 morcellement de la propriété, manque de culture forestière de la grande majorité des sylviculteurs ; 

 difficulté à faire prendre conscience des atouts de la forêt dans les démarches de territoires ; 

 faible niveau de récolte des bois vis-à-vis de l’accroissement naturel et organisation économique 
insuffisamment développée ; 

 niveau moyen de qualité des produits bois issus des forêts. 
 
 

Face à ce constat, le Conseil Régional de Poitou-Charentes a décidé de lutter contre ces difficultés par l’action 
Plan de Développement de Massif (PDM), initiée par la FRCA et le CRPF Poitou-Charentes.  
Réelle politique forestière régionale, cette action implique des enjeux forts : développer la qualité, élément de 
ressource forestière afin d’assurer un approvisionnement adapté de la filière de transformation industrielle et le 
développement à terme d’unités bio-industrielles (matériaux, carburants, énergies, …), dans le cadre d’une 
gestion durable de la petite propriété forestière. 
 
 
La stratégie PDM synthétise deux approches :  

 une logique territoriale par massif proposant une gestion plus rationnelle en favorisant le regroupement 
économique des sylviculteurs et en adoptant une gestion plus durable de la ressource ; 

 une logique de filière valorisant la production des forêts pour l’approvisionnement des utilisateurs de bois : 
scieurs, industriels, filières bois-énergie, bois-matériau, selon leurs cahiers des charges respectifs. 
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1.2 Choix des massifs à traiter 
 

La Fédération Régionale Sylvicole, avec l'aide du CRPF Poitou-Charentes, a rendu début 2005 au Conseil 
Régional un document intitulé :  

 
Etude d'opportunité préalable à la réalisation des plans de massifs dans la région Poitou-

Charentes. 

 
Ce travail a permis de définir 339 secteurs forestiers homogènes en tenant compte des caractéristiques forestières 
estimées et des zonages administratifs existants. Ces massifs ont fait l'objet d'une analyse multicritères, sur la 
base des enjeux sylvicoles, environnementaux et sociaux, de la structure foncière et de la dynamique locale. Ainsi, 
ont été localisés les secteurs les mieux à même de bénéficier d'un Plan de Massif (voir ci-dessous). 

 
 
Carte d'opportunité de réalisation de plans de massifs 

 
 
 
Parmi le "top 50" des massifs à traiter (voir carte intercalée ci-
après), 5 Plans de Massifs ont été retenus pour l’année 2007 :  
 
Secteur de BARDENAC - YVIERS (Charente) 
Références du massif : 16_1610 et 16_2415 
 
Secteur de LE FOUILLOUX (Charente Maritime) 
Références du massif : 17_24118 

 

Secteur de USSEAU (Vienne) 
Références du massif : 86_8626  
 
Secteur de LES ALLEUDS (Deux-Sèvres) 
Références du massif : 79_79616 
 
Secteur de St GERVAIS LES TROIS 
CLOCHERS (Vienne) 
Références du massif : 86_8628 
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1.3 Une action en trois phases 
 

1.3.1 Phase 1 : carte dôidentit® du massif   
 
 

Analyse du contexte socio-économique du massif, des 
données relatives à la forêt et à son environnement et analyse 
des données relatives aux propriétaires forestiers du massif. 
En tout état de cause, un travail de sensibilisation et d’enquête 
sera engagé permettant de faire remonter les desiderata des 
propriétaires.  

Le résultat de cette phase fait l’objet d’un rapport 
accompagné de cartes. Il comprend des grandes propositions 
d’action adaptées aux massifs et aux attentes de leurs acteurs 
sur le plan économique, social ou environnemental. 
L’ensemble est présenté aux élus, aux acteurs  locaux et aux 
propriétaires. 

 

1.3.2 Phase 2 : Propositions dôactions et dôanimation   
 
Les propriétaires forestiers sont informés du projet par courrier, lors de réunions locales ou individuellement. 

Une phase d’animation permet d’élaborer des avant-projets et, si les 
propriétaires le souhaitent, de mettre en place des structures de regroupement 
du foncier. Un diagnostic individuel ou collectif des propriétés peut être proposé 
par un professionnel, en relation avec le technicien du CRPF.  

L’objectif est d’élaborer un programme de travaux sylvicoles et/ou 
d’exploitation en cohérence avec l’ensemble des interventions à prévoir sur le 
massif et en tenant compte des demandes locales. Ce programme s’attache à 
coordonner les interventions dans le temps sur un même secteur géographique, 
afin de conserver autant que possible la dynamique de concertation et de 
regroupement de la gestion. En fonction de la taille de sa forêt, de la composition 
de ses peuplements et de la valeur des produits récoltables, le sylviculteur peut 
choisir une gestion autonome ou une gestion groupée. 

Parallèlement, le syndicat des sylviculteurs poursuit ses actions de 
sensibilisation pour mettre en place au niveau du massif une organisation 
professionnelle adaptée (groupes de travail, représentation de la propriété 
forestière dans les différentes instances locales, formation des responsables 
sylvicoles). 
 

 

1.3.3 Phase 3 : Réalisation et accompagnement   
 

Afin d’inscrire les actions dans le temps et de s’assurer 
qu’elles feront l’objet du suivi nécessaire, les projets envisagés 
pourront être formalisés par des documents de gestion individuels 
(plan simple de gestion) ou par l’adhésion des sylviculteurs 
concernés à un document de gestion durable (code des bonnes 
pratiques sylvicoles, règlements types de gestion). 

Sur la base d’engagements individuels des sylviculteurs, les 
professionnels réalisent les travaux envisagés sur le massif ou font 
appel aux entreprises de travaux forestiers locales. Ils organisent les 
récoltes des bois et leur écoulement notamment dans le cadre de 
contrats d’approvisionnement avec les exploitants scieurs ou 
industriels locaux. 

D’autres actions relatives à l'équilibre faune-flore, la 
fréquentation du public en forêt, la protection de l'eau, de l'air, de la biodiversité… peuvent être menées.  
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C h a p i t r e  2 -  C a r t e  d ô i d e n t i t ®  d u  M a s s i f 

2  

2.1 Limites administratives  

 Syndicat de pays :  
è Haute-Saintonge  

 

 Communauté de communes :  
è Haute-Saintonge  

 

 Canton :  
è Montguyon 
 

 Commune concernée :  
è LE FOUILLOUX : 

 Superficie : 2 972 ha  

 Surface boisée : 1 406 ha 

 Taux de boisement : 47 % 
 
 
 
 
 

On remarque une augmentation de la population depuis une dizaine d’années, qui  traduit  une « rurbanisation » 
de cette commune rurale proche de l’agglomération bordelaise. 
 

1975 1982 1990 1999 2006 

767 667 615 628 671 
Evolution de la population (source INSEE) 

 

2.2 Aménagement du territoire  

 

2.2.1 Occupation du sol dôapr¯s les donn®es CORINE Land Cover 2006   

Autrefois les vignes étaient très présentes. Depuis la crise du cognac, seules quelques parcelles viticoles 
subsistent encore sur le secteur.  

De même, la superficie des terres agricoles a diminué. Elles sont le témoignage d’une époque tournée vers 
l’agriculture. Aujourd’hui cette déprise agricole s’est faite au profit de la forêt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Type dôoccupation  
du sol 

Taux de 
répartition % 

Terres agricoles  52% 

Forêts de conifères 24% 

Forêts mélangées 23 % 

Extraction de matériaux 1 % 

  

Taux de boisement :  47 % 
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2.2.2 Réglementation : plan local d'urbanisme 

La commune n’est pas dotée d'un document d'urbanisme. Elle est soumise au Règlement National d'Urbanisme 
(RNU).  

2.2.3 Paysages dôapr¯s lôinventaire des paysages de Poitou-Charentes réalisé par le CREN  

Le territoire se découpe en deux entités paysagères :  

è Les terres boisées du petit Angoumois : la présence répétée de l’arbre dans le paysage en massifs, bois 
ou bosquets en déterminent l’identité. Le paysage du petit angoumois offre ici des successions de grands 
espaces boisés alternant avec de vastes clairières de culture également ponctuées de vigne.  

è Les vallées : la végétation des rives est organisée en bandes de ripisylve plus ou moins épaisse et dense. 
Elles jouent un rôle de transition entre les paysages. 

Les paysages du secteur présentent une mosaïque de boisements, de prairies, de champs ponctués de vignes 
coupés par les vallées des cours d’eau. 

2.3 Les potentialités naturelles  

2.3.1 Sols  

 Géologie : Apports sableux du tertiaire 
recouvrant les calcaires du Crétacé. 

 Pédologie : On rencontre deux grands 
types de sols d’après la base de données 
des pédo-paysages  

è Vallées des affluents de la Dordogne : sols 
argilo-limoneux, calcaires ; nappe plus ou 
moins profonde. Vallées et terrasses alluviales. 

è Sols sableux sains (type doucins) : sols 
sablo-limoneux, moyennement profonds sur 
argile sableuse.  

 

Se sont des sols lessivés, parfois podzoliques 
caractérisés par une texture dominante sableuse. Ils 
sont pauvres et acides (pH <5) avec un humus de 
type moder à mor. La présence d'une couche 
argileuse en profondeur (sols lessivés) fait souvent 
apparaître des phénomènes d'hydromorphie qui 
sont plus ou moins importants suivant la position 
topographique. 

La base de données des pédo-paysages est 
organisée selon une norme nationale établie dans le 
cadre du programme IGCS (Inventaire Gestion et 
Conservation des Sols). Le cahier des charges et le 
système d'information ont été élaborés par l'INRA. 
La base de données géographique représente des 
pédopaysages appelés unités cartographiques de 
sol (UCS). 

 

è Station : Le catalogue des types de station 
des forêts, landes et prairies de la Saintonge Boisée présente 60 types différents. Ce catalogue, réalisé par 
le cabinet Oréade, date de 1999.  

è Relief : Vaste plateau incliné vers l’ouest, dont l'altitude varie de 33 m (au niveau du Palais) à 108 m. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
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2.3.2 Régions forestières de référence   

 

 La Double : 
 

 Productivité : 8,6 m
3
/ha/an 

 Surface boisée : 44 234 ha 

 Taux de boisement : 47,3 % 
 

Peuplements Taillis Futaie régulière Futaie irrégulière Mélanges futaie et 
taillis 

Essences Surface m
3
/ha/an Surface m

3
/ha/an Surface m

3
/ha/an Surface m

3
/ha/an 

Chêne sessile   168 ha ns   434 ha ns 

Chêne pédonculé 1617 ha 2,54 3746 ha 3,49 127 ha ns 3720 ha 2,31 

Châtaignier 2079 ha 3,95 50 ha ns   123 ha ns 

Pin maritime   21451 ha 8,50 802 ha ns 5091 ha 4,86 

 
 

Essences Surface 

Chêne sessile 602 ha 

Chêne 
pédonculé 

9373 ha 

Autres chênes 840 ha 

Châtaignier 2252 ha 

Frêne 167 ha 

Merisier 50 ha 

Autres feuillus 1568 ha 

Total feuillus 14852 ha 

Pin maritime 29089 ha 

Pin sylvestre 243 ha 

Autres résineux 50 ha 

Total résineux 29382 ha 

 
 
 
 
 

 
Cette région a pour vocation essentielle la production de Pin maritime. Celui-ci valorise parfaitement les sols 

pauvres et hydromorphes locaux. On le rencontre en futaie (8,5 m3/ha/an) mais également dans des mélanges 
taillis futaie où sa plus faible productivité s'explique par le fait que les autres essences ne sont pas prises en 
compte. En effet, toutes essences confondues, la productivité totale des mélanges taillis (à base de chêne 
pédonculé essentiellement) et futaie de Pin maritime s'élève dans cette région naturelle à 8,6 m3 par ha et par an. 

Les peuplements feuillus rencontrés sont souvent de mauvaise qualité. Ils ont été maintenus pour des usages 
locaux (bois de chauffage, piquets, …) et pour des raisons cynégétiques. 
 

2.3.3 Réseau hydrographique et gestion de l'eau  

 
è Cours d'eau principaux : le Palais affluent du Lary, qui s'écoule Nord-Sud en limite ouest de la commune sur 

une longueur de 11300 mètres. 

- Nature : Cours d'eau de 2
ème

 catégorie 

- Statut juridique : rivière non domaniale (propriétaire jusqu'au bord du lit) 

è Cours d’eau secondaires : 

- La Cluzenne qui s’écoule du Nord-est au Sud-ouest sur 4400 mètres de long 

- Le Lavillon situé au nord du bourg et de la RD 730 qui s’écoule du Sud-est au Nord-Ouest sur 
5300 mètres de long 
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- Le Loirat en limite sud de la commune qui s’écoule du Sud-est vers le Nord-ouest sur 3500 mètres 
de long 

- La Mozenne qui prend sa source dans la commune et qui s’écoule du Nord vers le Sud en limite 
Sud-est de la commune sur 1200 mètres de long. 

è Périmètre de captage : Néant 

 

2.3.4 Données météorologiques  

 
Pluviométrie : Moyenne annuelle comprise entre 805 et 1050 mm avec un déficit hydrique souvent constaté en 
juin, juillet et août (moins de 55 mm d'eau / mois). 
 
Température : Moyenne annuelle voisine de 12° avec comme extrêmes constatés –17° et +39°6. 
Nombre moyen annuel de jours de gel voisin de 45, s'étalant de la mi-octobre à la mi-mai. 
 
Ensoleillement : Environ 2000 h/ an. 
 
Vents : supérieurs à 80 km/h: 2 à 3 jours en moyenne par an principalement de secteur ouest. 

Références climatiques : 

Station météo T° maxi (date) T° mini (date) 
Pluviométrie et 

fouchette annuelle 

Gel 

Nb 
jours 

Amplitude 

Montlieu la 
garde 

+38°5 (08/91) -17 (01/85) 955mm (858-1087) 
45 

12/10 10/05 

Mirambeau +39°6 (07/90) -15°4  (01/85) 975mm (806-1080) 34 13/10 24/04 

 
 
Le massif présente un fort taux de boisement (47%), lié en grande partie à une forte déprise agricole. On 
observe une mosaïque de boisements, de prairies, de champs ponctués de vigne.  
 
Cette zone forestière, située en bordure de la Gironde, a une vocation essentiellement résineuse. Elle se 
caractérise par des sols pauvres, acides et souvent hydromorphes. Néanmoins, les conditions météorologiques 
propices permettent de compenser ces facteurs limitants.  
Il importera de tenir compte des disparités stationnelles, qui devront être appréciées par le gestionnaire. 
L'utilisation du catalogue des stations existant ainsi que des sondages pédologiques sont fortement recommandés. 
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2.4 Les espaces boisés  

 

La description de l’état boisé s’est réalisée dans un premier temps à partir de la base de données des 
peuplements forestiers de l’Inventaire Forestier National (IFN) afin de définir un zonage des grands types de 
peuplements rencontrés. Puis dans un deuxième temps, afin de compléter les données IFN, par cheminement 
le long de la desserte. Le CRPF a identifié les essences rencontrées, les types de peuplements, leurs états et 
apprécié leurs possibilités d’amélioration. Ces éléments permettront d’orienter les propositions d’actions en 
connaissance de cause. 

 

2.4.1 Données générales sur espaces boisés 

 

La surface boisée du massif est de 1444 ha (surface cadastrale) cela représente un taux de boisement de 
48 %. La forêt est totalement privée. Les types de peuplements, d'après les données de l'IFN sont les suivants. 

 

2.4.2 Description des peuplements forestiers rencontrés  

 Types de peuplements dôapr¯s les donn®es de lôIFN :  
 

Futaie adulte de chênes : 

peuplement de structure futaie à 
taux de couvert libre relatif (tclr) 
des chênes (rouvre, pédonculé, 
rouge ou pubescent) dans la 
futaie >= 75 % et volume non 
négligeable. 

Futaie adulte de pin maritime : 
peuplement de structure futaie à 
taux de couvert libre relatif du 
pin maritime dans la futaie >= 75 
% et volume non négligeable. 

Jeune futaie de pin maritime : 
peuplement de structure futaie à 
taux de couvert libre relatif du 
pin maritime dans la futaie >= 75 % et volume 
négligeable. 

Forêt ouverte de conifères : peuplement dont 
le taux de couvert absolu est inferieur à 40 %, 
et dont le taux de couvert libre relatif des 
conifères est >= 50 %. 

Mélange pauvre de futaie de feuillus et taillis : 
peuplement à deux étages avec taux de 
couvert relatif (tcr) du taillis >= 25 % et tcr de 
la futaie (a couvert majoritairement de feuillus) 
>= 25 et < 50%. 

Taillis de châtaignier : peuplement de structure 
taillis (couvert de la futaie < 25 %) à taux de 
couvert relatif du châtaignier >= 75 % du 
couvert du taillis. 

Taillis de feuillus indifférenciés : peuplement 
de structure taillis (couvert de la futaie < 25 %) 
à taux de couvert relatif du châtaignier < 75 % 
du couvert du taillis, ou peuplement de futaie 
basse (hauteur adulte < 12 mètres). 
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Forêt ouverte de feuillus : peuplement dont le taux de couvert absolu est inferieur à 40 %, et dont le taux de 
couvert libre relatif des feuillus est >= 50 %. 

Peupleraie : peupleraie cultivée cartographiée (formant un ensemble de plus de 2.25 ha). 

Mélange de futaie de pin maritime et taillis : peuplement à deux étages avec taux de couvert relatif du taillis >= 25 
% et taux de couvert relatif de la futaie (à couvert majoritairement de pin maritime) >= 25 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Analyse CRPF des 
différents types de 
peuplements : 

 
Ĕ Les futaies de pin maritime (55% 

des surfaces) ont subi de plein 
fouet l’ouragan de décembre 
1999. La grande majorité des 
peuplements  est sinistrée à plus 
de 50%. Des opérations 
d’exploitation ont souvent été 
réalisées, les opérations de 
nettoyage et de reconstitution ont 
débuté sur les propriétés les 
mieux structurées. Les reliques 
des futaies pures de Pin maritime 
méritent souvent d’être exploitées 
par coupe rase (peuplements 
arrivés à maturité ou de faible 
densité), puis replantées. 

 

Ĕ Les mélanges de taillis et de pin 
maritime (29,7% des surfaces) 
ont eux aussi beaucoup souffert 
de la tempête. La médiocre 
qualité des taillis (Chêne 
pédonculé, Chêne tauzin, plus 
rarement Châtaignier) ne permet 
pas d’envisager la création d’un 
peuplement forestier productif 
sans travaux de nettoyage et de 
reboisement. Nous nous 
retrouvons dans le cas précédent, 
avec une difficulté 
supplémentaire : la présence du 
taillis qui complique les 
opérations d’exploitation des bois. 

Peuplement (IFN) Surface (en ha) 

FORET OUVERTE DE CONIFERES 9,097 

FORET OUVERTE DE FEUILLUS 6,896 

FUTAIE ADULTE DE CHENES 2,896 

FUTAIE ADULTE DE PIN MARITIME 762,715 

GRANDE LANDE 31,231 

INCULTE OU FRICHE 3,547 

JEUNE FUTAIE DE PIN MARITIME 32,245 

MELANGE DE FUTAIE DE PIN MARITIME ET TAILLIS 433,701 

MELANGE MOYEN A RICHE DE FUTAIE DE FEUILLUS ET TAILLIS 5,464 

MELANGE PAUVRE DE FUTAIE DE FEUILLUS ET TAILLIS 114,816 

PEUPLERAIE 19,493 

TAILLIS DE CHATAIGNIER 11,161 

TAILLIS DE FEUILLUS INDIFFERENCIES 27,462 
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Ĕ Mélange Taillis/Futaie Feuillue (11,6% des surfaces) ne présentent pas de possibilités d’amélioration. Souvent 
composées de Chêne pédonculé, espèce peu adaptée aux conditions édaphiques locales, souvent âgées, 
elles ne bénéficient d’aucune forme de sylviculture. On observe parfois des dépérissements du Chêne 
pédonculé et du Châtaignier (dérèglements physiologiques causés par les sècheresses de ces dernières 
années).  Une régénération de ces secteurs pourrait être envisagée, avec plantation de feuillus adaptés aux 
stations : Chêne sessile, Chêne rouge d’Amérique. La présence d’une importante population de Chevreuil rend 
obligatoire la protection des plantations feuillues. 
Le Chêne pédonculé semble être plus à sa place dans le secteur de vallées, mais là aussi les peuplements ne 
bénéficient d’aucune sylviculture. Les stations favorables restent de toute façon limitées sur de faibles surfaces 
en bandes étroites. 
 

Ĕ Les peupleraies (1,3% des surfaces) se sont développées depuis une vingtaine d’année. Les clones les plus 
plantés sont le I 45-51 et le Dorskamp. L’entretien global est satisfaisant, même si les conditions édaphiques 
ne sont pas les meilleures pour obtenir rapidement des bois de qualité. Des améliorations seraient 
éventuellement envisageables (opération d’élagage). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les futaies de Pin maritime, pures ou en mélange avec du taillis, représentent près de 85% des peuplements 
forestiers. Avec plus de 8 m

3
 par hectare et par an, ses formations offrent une productivité intéressante.  

 
Malheureusement, la tempête de 1999 a causé de lourds dégâts et a bouleversé la hiérarchie des priorités. Il 
s'agit d®sormais d'effectuer un gros travail dôentretien des reconstitutions post temp°te.  
 
Néanmoins, des op®rations ponctuelles dôam®lioration peuvent °tre envisag®es dans les peuplements de Pin 
maritime ©g®s de moins de 10 ans en d®cembre 1999 qui nôont donc pas souffert de la temp°te et dans lesquels 
des op®rations dô®claircies sont n®cessaires. Leur surface est toutefois réduite (2,2% des surfaces).  
 
La priorit® sera les travaux dôapr¯s temp°te encore n®cessaires ; l'amélioration des peuplements existants 
n'interviendra que dans un second temps.  
 
 
 

Peuplements (CRPF) Importance 

Futaie de Pin maritime 55 % 

Mélanges de taillis et de pin maritime 29,7 % 

Mélange Taillis/Futaie Feuillue 11,6 % 

Landes 2,4 % 

Peupleraie 1,3 % 
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2.5 Enjeux environnementaux  
 
 
 

 Mesures non réglementaires : ZNIEFF, 
Natura 2000, ZICO é.. 

è ZNIEFF type 2 n°872: "VALLEE DU 
LARY ET DU PALAIS" 

è Zone spéciale de conservation du réseau 
Natura 2000 n° FR 5402010 : "VALLEE 
DU LARY ET DU PALAIS" 

 

 

 Mesures réglementaires : Sites classés, 
inscrits, APB, RNO, RNV : Néant 

 

 
 
Les sujétions environnementales, cantonnées à la vallée 
ne représentent pas un enjeu notable pour le PDM de Le 
Fouilloux. Néanmoins, toutes interventions sur le site 
Natura 2000 précité devront se conformer au DOCOB 
(Document dôobjectif). 

 

 

2.6 Les accidents naturels et 
anthropiques  

2.6.1 Incendies dôapr¯s le PPFCI 17 

Le plan de prévention contre les incendies rapporte les informations suivantes :  

La base départementale constituée porte sur 1015 feux ayant parcouru 4742 ha, soit une moyenne de 34 feux 
par an, 158 ha brûlés par an, 4,7 ha brûlés par feu.  

Il convient de souligner la surface moyenne par feu relativement élevée sur l’ensemble de la période d’étude. 

Le plan de prévention contre les incendies a défini comme massif à risque tout le sud de la Charente Maritime.  

Cela implique des mesures de protection adaptée. En voici les objectifs et moyens mis en œuvre :  

 

Type dôactions et objectif poursuivi List e des act ions appar t enant  à ce t ype  

Act ion s d e p réven t ion  visan t  à d im inuer  le 
nom b re d e d ép ar t s d e f eu  

1. In f o rm at ion  et  sen sib ilisat ion  d es p ub lics  

2. Révision de l’arrêté préfectoral sur l’emploi du 
f eu  

Act ion s d e p réven t ion  visan t  la d im inut ion  
d es sur f aces b rû lées et  les con séq uences 
d es f eux 

3. Mise en  p lace d e p lan s d e m assif  (accès, eau) 

4. Déb roussaillem en t  aut o ur  d es con st ruct ion s 

5. Prise en compte du risque d’incendie dans les 
documents d’urbanisme 

Act ion s d e coo rd inat ion  et  
d’accompagnement  

6. In f o rm at ion  et  f o rm at ion  d es m aires  

7. Program m at ion  d es act ions et  su ivi d u p lan  
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2.6.2 Tempête de 1999  

 

 

 

Source (IFN) 

 

Au n iveau régional, les Charen t es on t  ét é les p lus 
touchées par l’ouragan de fin 1999. Malgré un 
énorm e t ravail d e net t oyage et  d e reconst i t u t ion  
son passage laisse encore aujourd’hui de 
nom b reuses t races.  

On  com p t e d éb ut  2007, p rès d e 290 ha n et t o yés et  
recon st i t ués. (ch if f r es DDAF, sur f aces ayan t  ét é 
sub ven t ionnées).  

 
 
La prise en compte du risque incendie et lôentretien des peuplements reconstitu®s apr¯s la temp°te de 1999 
constituent des enjeux importants de ce secteur. Il sera donc impératif de suivre les prescriptions du PPFCI 17 et 
de poursuivre les efforts de renouvellement des peuplements déjà entrepris.  
 
 

2.7 Aspects foncier 
 

Les données ci-dessous, sont issues du cadastre 2004 

 

 

 

 

 

Les propriétés sont assez grandes : 4 ha en 
moyenne par propriétaire. Ceci s’explique par la 
taille assez élevée des parcelles (0,5 ha) et le 
nombre important de parcelles par propriétaire. 
C’est un atout important pour la mise en valeur 
des forêts. Toutefois, le nombre élevé de 
parcelles par propriétaire devient un handicap 
lorsque les parcelles ne sont pas attenantes, 
comme c’est souvent le cas. 

 

Si 75 % des propriétaires possèdent moins de 
1ha, ils ne représentent que 20 % de la surface. 
En revanche, 10 % des propriétaires possèdent 
plus 50 % de la surface. 

Intensité des dégâts 
tempête (%) 

Surface (ha) Importance (%) 

0 - 10 550 46% 

10 - 50 210 17% 
50 - 90 330 27% 

90 - 100 120 10% 

Nombre de 
propriétaires 

Nombre 
de 

parcelles 

Surface 
boisée 

Surface 
moyenne par 
propriétaire 

Surface 
moyenne de la 

parcelle 

Nombre moyen de 
parcelle par 
propriétaire 

361 2887 1444 ha 4 ha 0,5 ha 8 
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Par ailleurs, on constate que 65 % des propriétaires résident sur (ou à proximité immédiate) du massif. Cela traduit 
une certaine proximité des propriétaires forestiers. 

Enfin, 67 % des propriétaires forestiers ont plus de 60 ans. 

les propriétaires forestiers à acheter ou échanger des parcelles boisées. Le pays de Haute de Saintonge a 
souhaité encourager, sur son territoire, ces transactions sous la forme d’une aide financière qui prend en charge 
80 % de ces frais. Voir lô annexe 1 : Subvention pour lôachat ou lô®change de parcelles bois®es 
 
Même si la taille des propriétés boisées est plus élevée que la moyenne régionale, le morcellement reste 
important. A cela s'ajoute lô®clatement de la propriété forestière, qui reste un frein à une gestion forestière 
rationnelle.  
Néanmoins, des propriétaires forestiers plus disponibles du fait de leur proximité géographique constituent un atout 
qui permet dôenvisager la r®alisation de projets concertés. 

2.8 Volet économique et social 

2.8.1 Filière forêt-bois   

Les acteurs économiques locaux sont nombreux, néanmoins l’inventaire ci-dessous, issu des pages jaunes, de la 
base de données du CRPF suite à enquête et de la connaissance de la filière par les techniciens, n’est pas 
exhaustif.  

On distingue 3 catégories d’entreprises :  

 Les entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants forestiers :  

Ils réalisent tous travaux forestiers de la plantation à l’exploitation du bois (plantation, dégagement, 
taille, éclaircie, abattage, débardage…). Dans un rayon de 35 km, 25 exploitants forestiers et 
entrepreneurs de travaux forestiers sont présentes.  

 Les usines de transformation : bois rendu en usine pour valorisation (sciages, déroulage, tranchage, 
merrain, tonnellerie, pate à papier …) 

Dans un rayon de 35 km, 30 usines de transformation sont présentes   

 Les coo p érat ives f o rest ières :  

Les Coopératives Forestières sont administrées par des sylviculteurs, élus, chargés de définir la stratégie et 
de veiller à ce que les orientations prises aillent dans le sens de l'intérêt économique des producteurs. 
Elles doivent répondre à l'ensemble des attentes de ses adhérents au travers d'une approche globale de leur 
propriété : sylviculture - mise en marché des bois - aide à la gestion. 

Elles assurent trois types de missions : 
- l’approvisionnement des sylviculteurs (plants, protections, produits agro pharmaceutiques… ); 
- la collecte vente, c’est à dire la commercialisation des bois pour le comptes de ses adhérents ; 
- les services tels que les travaux (reboisements, élagages, pistes…) et les services en gestions forestières 
(plan simple de gestion, cartographie,  dossiers d’aide à l’investissement forestier, cubage, marquage 
d’éclaircie, conseil en gestion et fiscalité forestière …) 

Les coopératives disposent de personnels qualifiés pour établir les dossiers d’aide et les documents de 
gestion durable, les « hommes de l’art » agréés par le ministère de l’agriculture.  

Les coopératives ont un rôle de regroupement économique des propriétaires. Pour cela elles ont le statut 
d’OGEC qui leur permet de regrouper des petits propriétaires afin de leur permettre d’accéder aux critères 
d’éligibilité des aides de l’état. Elles disposent également d’outils de planifications facilitant le regroupement 
des chantiers. 

Les coopératives peuvent faire agréer un règlement type de gestion (RTG) auxquels les propriétaires ne 
relevant pas d’un plan simple de gestion peuvent adhérer. Cette adhésion, valable 5 ans, permet au signataire 
de bénéficier d’une garantie de gestion durable (cela permet entre autre d’accéder aux aides de l’état et 
mesures fiscales « défi travaux »). 

Sur  le secteur d eux coo p érat ives f o rest ières son t  p résen t es : La CAFSA et  La COFOGAR 

 
La filière forêt-bois développée à proximit® du secteur permet dôassurer un suivi du massif par une main dôîuvre 
locale et une valorisation des bois par une industrie de transformation proche de la ressource. Les activités créées 
par lôaction PDM permettront de d®velopper lôactivit® ®conomique locale.   
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2.8.2 Typologie des propriétaires forestiers :  

Afin de mieux connaitre les propriétaires forestiers, leurs besoins, leurs attentes, l’origine de leur propriété, une 
enquête par courrier a été effectuée. Le taux de réponse atteint 11% du nombre des propriétaires.  

 

Analyse de lôenqu°te et  com m ent air es :  
 

45% des propriétaires souhaitent vendre des parcelles 

36% des propriétaires souhaitent échanger des parcelles pour améliorer la structure du foncier  

33% des propriétaires souhaitent acheter des parcelles 

 82% des propriétaires sont préoccupés par le foncier 

36% des propriétaires souhaitent être contactés par un technicien pour des conseils 

30% des propriétaires souhaitent participer à des réunions techniques d’information 

49 % des propriétaires souhaitent avoir des conseils / informations 

21% des propriétaires souhaitent effectuer un reboisement ou une plantation 

12% des propriétaires souhaitent nettoyer leurs parcelles 

3% des propriétaires souhaitent réaliser une éclaircie 

0% des propriétaires souhaitent réaliser une coupe 

27 % des propriétaires souhaitent réaliser des travaux forestiers 

9% des propriétaires souhaitent améliorer la desserte 
 
 
L’amélioration du foncier est une attente très importante (p lus d e 80% d es rép on ses). Si cer t ains 
son t  p rêt s à ven d re un e ou p lusieurs d e leurs p arcelles p our  am élio rer  la st ruct ure d u f oncier , la 
gran d e m ajo r it é souhait e « se d éb ar rasser  » de parcelles de bois qu’ils ne connaissent souvent pas 
et  d on t  i ls ne f on t  r ien . Com m e en  rép o nse à cet t e f o r t e d em and e, d es p ro p r iét air es so uh ait en t  
acheter de nouvelles parcelles ou réaliser des échanges dans le but d’obtenir des îlots plus 
conséq uen t s et  p lus valo r isab les. Le m orcellem en t  d e  la p rop r iét é ét an t  une d es p r incip ales 
motivations pour la mise en œuvre de ce p lan  d e m assif , une at t en t ion  p ar t icu lière sera ap p or t ée 
pour assister ces transactions afin qu’elles soient réalisées de manière cohérente et structurante. 
Afin d’encourager et de faciliter ces transactions, le Conseil Général de la Charente-Mar it im e à m is 
en  p lace un e aid e f inan cière p o ur  co uvr ir  une p ar t ie d es f rais d e no t aire. Voir lô annexe 1 : Subvention 
pour lôachat ou lô®change de parcelles bois®es 
 
Près d e la m o it ié d es p ro p r iét aires so uhait en t  avo ir  un e "visi t e conseil" ou p ar t icip er  à d es 
réunions techniques d’information pour la gestion de leurs bois. Se sont soit des propriétaires qui 
gèren t  d éjà leurs p arcelles et  q ui souhait en t  f aire le p o in t  sur  la gest ion  act uelle ou ob t en ir  d es 
conseils t echn iq ues sur  d es p o in t s b ien  p récis, so it  d es p r o p r iét air es à q ui on t  vien t  d e rap p eler  
qu’ils possèdent une forêt et qui ne savent pas vraiment quoi en faire. 
 
Plus d’un quart des propriétaires ont besoin d’aide pour la réalisation de plantations, d’éclaircies… Il s’agit souvent 
de petites surfaces pour lesquelles les exploitants / entrepreneurs de travaux ne veulent pas se déplacer. C’est 
une des raisons qui est à l’origine de la mise en place des Plans de Développement de Massifs. Le travail 
d’animation en partenariat avec la coopérative forestière CAFSA devrait permettre d’apporter une réponse à cette 
demande.  
 
Les trois attentes principales des propriétaires sont : 
Ĕ Aide à l’achat, vente ou échange de parcelles ; 
Ĕ Conseil et information ; 
Ĕ Regroupement pour la gestion des petites parcelles. 

 
D’autres dem and es on t  ét é f o rm ulées m ais co ncern en t  m o ins d e p rop r iét aires. Elles seron t  b ien  
évidement étudiées, et tout sera mis en œuvre pour y répondre au mieux.  
 
 
 

Les r®sultats de lôenqu°te sont repr®sentatifs dôune minorit® de propri®taires (11% de r®ponse). On 
rencontre schématiquement trois types de propriétaires : 
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- « Les motivés è  qui souhaitent b®n®ficier de conseils, participer ¨ des r®unions techniquesé 
pour gérer au mieux leur forêt ; 

- « Les autonomes » qui réalisent quelques coupes de bois de chauffage pour leur consommation 
personnelle. Ils se sentent peu concernés par cette opération ; 

- Ceux qui ne peuvent plus sôoccuper de leurs parcelles parce quôils sont trop ©g®s, trop loin ou 
tout simplement pas intéressés. Ceux-ci souhaitent souvent vendre leurs parcelles. 

 
Lôenjeu du PDM sera dans un premier temps dôaider les propri®taires motiv®s dans la gestion de leur 
patrimoine et dôaider ceux qui le sont moins ¨ vendre leurs biens. Dans un second temps, un travail 
dôanimation et de communication devrait permettre de sensibiliser de nouveaux propriétaires quant à 
lôimportance de la gestion foresti¯re. 
 
 

2.8.3 Gestion forestière  

2.8.3.1 Gestion concertée : ASA, ASL, GF 

Aucune association ou groupement forestier déclaré dans le périmètre d’étude. Néanmoins le sud des Charentes 
est très dynamique puisque 23 structures de gestion concertée sont comptabilisées soit 45 % de l’effectif régional.  

Plus proche du plan de massif, dans un rayon de 15 km, 4 associations sont répertoriées. Trois d’entre elles ont 
été crées après les incendies et la plus récente pour la reconstitution d’après tempête. 

 

Nom et commune 
Année de 
création 

Surface 
Nombre de 

propriétaires 

ASARCOGEBOSA  
LA GENETOUZE (17) 

1979 526 79 

ASA du Maine du Bois 
MONTLIEU LA GARDE 
(17) 

1980 117 23 

ASL des Propriétaires 
forestiers Cléracais 
CLERAC (17) 

2002 410 80 

ASA de reboisement 
des Belettes 
RIOUX-MARTIN (16) 

1990 131 43 

 

A noter, Le Fouilloux est situé sur le périmètre d’extension de l’ASA de La Génétouze. 

 
On compte peu d'associations directement sur le massif, mais le fait que le sud des Charentes concentre près de 
la moitié des associations régionales de propriétaires laisse penser qu'il existe des possibilités de regroupement 
associatif sur le secteur. 

 

2.8.3.2 Documents de gestion durable : PSG, CBPS, RTG : 

 
En raison d’un fort morcellement de la propriété forestière, il n’y a que 1 PSG sur le massif. Il couvre 
54 ha. Cela représente moins de  4 % de la couverture boisée. 
 
Dix-sept CBPS ont été signés pour 72 hectares (4,26 ha de surface moyenne). 
 
 
 
. 

Si la présence de 17 CBPS est encourageant, le faible nombre de documents de gestion est révélateur d'un 
manque d'organisation de cette gestion.  
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2.8.4 Usagers  

La chasse est une activité à part entière, La commune accueille une association communale de chasse agréée 
(ACCA).  

2.8.5 Pratiques sylvicoles et utilisation du bois  

 

Traditionnellement, le bois est utilisé pour la fabrication de piquets de vigne, piquets de clôture et pour un 
usage domestique comme bois de chauffage.  

Aujourd’hui, les pratiques évoluent avec l’activité locale. L’implantation d’une filière bois bien développée 
permet de mieux valoriser le bois (palette, lambris, menuiserie, charpentes …). Néanmoins, les habitudes 
demeurent, d’autant plus dans le contexte actuel de la hausse des produits pétroliers, beaucoup de 
propriétaires forestiers exploitent leur taillis pour se chauffer.  

Les arbres de futaie, essentiellement composés de pin maritime sont, quant à eux, sous exploités en raison de 
contraintes rendant leur exploitation très délicate (morcellement important, commercialisation de bois placés 
hors du circuit économique…) 

Lorsque les bois ne sont pas autoconsommés, ils sont vendus soit en bloc et sur pied, soit à l’unité de produit 
(les bois exploités étant dans ce cas mesurés bord de route) Les bois sont vendus à un exploitant forestier, 
une coopérative ou un exploitant scieur. 

 

Un des enjeux du massif sera de remettre dans le circuit économique les petites propriétés forestières. Pour cela 
un travail dôinformation auprès des propriétaires forestiers est à entreprendre afin de leur faire prendre 
conscience du potentiel de production de leur forêt. 

 

2.8.6 Equipements  

 

 Desserte : piste, route forestière :  

Néant. 

 

 Chemin d'agrément : chemin de grande randonnée, sentiers 

Un circuit et une boucle de liaison sont identifiés :  

 

N° Circuit Longueur 

31 ARBORETUM 12250 m 

1 BOUCLE LIAISON   3350 m 

 

 Aires d'accueil : néant 

 Place de dépôt : néant 

 DFCI : route DFCI, coupe feu, réservoir : néant 

 

La desserte et les ®quipements intra massif sôav¯rent insuffisants. Aussi, afin dôoptimiser la gestion foresti¯re, 
un effort dans ce sens doit-il être effectué.  
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3 .  C o n c l u s i o n  d e  l a  c a r t e  d ô i d e n t i t ®  
( a t o u t s / c o n t r a i n t e s )  

 
 

Le massif présente un fort taux de boisement (48%), lié en grande partie à une forte déprise agricole. On observe 
une mosaïque de boisements, de prairies, de champs ponctués de vigne.  

Cette zone forestière a une vocation essentiellement résineuse. Elle se caractérise par des sols pauvres, acides 
et souvent hydromorphes. Néanmoins, les conditions météorologiques propices permettent de compenser ces 
facteurs limitants.  
Il importera de tenir compte des disparités stationnelles, qui devront être appréciées par le gestionnaire. 
L'utilisation du catalogue des stations existant ainsi que des sondages pédologiques sont fortement recommandés. 

Les futaies de Pin maritime, pures ou en mélange avec du taillis, représentent plus de 85% des peuplements 
forestiers. Avec plus de 8 m

3
 par hectare et par an, ses formations offrent une productivité intéressante.  

Malheureusement, la tempête de 1999 a causé de lourds dégâts et a bouleversé la hiérarchie des priorités. Il s'agit 
désormais d'effectuer un gros travail dôentretien des reconstitutions post temp°te.  

N®anmoins, des op®rations ponctuelles dôam®lioration peuvent °tre envisag®es dans les peuplements de Pin 
maritime ©g®s de moins de 10 ans en d®cembre 1999 qui nôont donc pas souffert de la temp°te et dans lesquels 
des op®rations dô®claircies sont n®cessaires. Leur surface est toutefois r®duite (2% des surfaces).  

La priorité sera les travaux dôapr¯s temp°te encore n®cessaire ; l'amélioration des peuplements existants 
n'interviendra que dans un second temps.  

Les sujétions environnementales, cantonnées à la vallée ne représentent pas un enjeu notable pour le PDM. 
Néanmoins, toutes interventions sur le site Natura 2000 précité devront se conformer au DOCOB (Document 
dôobjectif) en vigueur. 

La prise en compte du risque incendie et lôentretien des peuplements reconstitu®s apr¯s la temp°te de 
1999 constituent des enjeux importants de ce secteur. Il sera donc impératif de suivre les prescriptions du 
PPFCI 17 et de poursuivre les efforts de renouvellement des peuplements déjà entrepris.  

Même si la taille des propriétés boisées est plus élevée que la moyenne régionale, le morcellement reste 
important. A cela s'ajoute lô®clatement de la propri®t® foresti¯re, qui reste un frein ¨ une gestion foresti¯re 
rationnelle.  
Néanmoins, des propriétaires forestiers plus disponibles du fait de leur proximité géographique constituent un atout 
qui permet dôenvisager la r®alisation de projets concert®s. 

Par ailleurs, lôenqu°te met en ®vidence une diff®rence dôapproche des propri®taires selon leur proximit® au massif. 
Les personnes éloignées sôimpliquent moins et attendent moins de leur bois que les sylviculteurs se trouvant dans 
le secteur. Ces propri®taires ®loign®s sont en revanche plus demandeur dôune aide ¨ la gestion, au travers une 
coop®rative par exemple. Côest le cas ®galement des propri®t®s importantes. Finalement, parmi les locaux, on 
ressent une certaine dynamique au sein du massif. Les propri®taires sont attach®s ¨ leur bois, sôy investissent et 
souhaitent valoriser leur patrimoine forestier.  

La filière forêt-bois d®velopp®e ¨ proximit® du secteur permet dôassurer un suivi du massif par une main dôîuvre 
locale et une valorisation des bois par une industrie de transformation proche de la ressource. Les activités créées 
par lôaction PDM permettront de d®velopper lôactivit® ®conomique locale.   

On compte peu d'associations directement sur le massif, mais le fait que le sud des Charentes concentre près de 
la moitié des associations régionales de propriétaires laisse penser qu'il existe des possibilités de regroupement 
associatif sur le secteur. 

Si la présence de dix-sept CBPS est encourageant, le faible nombre de documents de gestion est révélateur d'un 
manque d'organisation de cette gestion.  

Un des enjeux du massif sera de remettre dans le circuit économique les petites propriétés forestières. Pour cela 
un travail dôinformation aupr¯s des propri®taires forestiers est à entreprendre afin de leur faire prendre conscience 
du potentiel de production de leur forêt. 

La desserte et les ®quipements intra massif sôav¯rent insuffisants. Aussi, afin dôoptimiser la gestion foresti¯re, 
un effort dans ce sens doit-il être effectué.  



Avec le concours financier du Conseil Régional de Poitou-
Charentes et la participation de la Fédération Régionale des 

Coopératives Agricoles et  du Centre Régional de la Propriété 
Forestière. 

 - 22 - 
 

Tables des Annexes : 
 
 
 
 
Annexe 1 : Subvention pour lôachat ou lô®change de parcelles bois®es 
 
 
 
Annexe 2 : Les structures de gestion concertée 
 
 
 
Annexe 3 : Les documents de gestion durable 
 
 
 
Annexe 4 : Glossaire 
 
 
 



Avec le concours financier du Conseil Régional de Poitou-
Charentes et la participation de la Fédération Régionale des 

Coopératives Agricoles et  du Centre Régional de la Propriété 
Forestière. 

 - 23 - 
 

Annexe 1 : Subvention pour lôachat ou lô®change de parcelles bois®es 
 



Avec le concours financier du Conseil Régional de Poitou-
Charentes et la participation de la Fédération Régionale des 

Coopératives Agricoles et  du Centre Régional de la Propriété 
Forestière. 

 - 24 - 
 

Annexe 2 : les structures de gestion concertée 
 
 

La gestion concertée 
 
Les Associations Syndicales Libre (A.S.L.) ou les Associations Syndicales Autorisées (A.S.A.) : 
 
Ces formules de gestion concertée prévues par la loi de 1865 permettent aux propriétaires forestiers qui le 
souhaitent de se regrouper, entre autres, afin d’engager des travaux de mise en valeur ou de gestion de leurs 
terrains au sein d’un périmètre prédéfini. 
Ces opérations sont réalisées à frais communs et financées par les membres. L’association n’a pas pour objet de 
réaliser des produits et de les partager. L’effet « action concertée » permet par contre de rendre éligible aux aides 
de l’Etat des projets qui n’auraient pas été acceptables pour les propriétaires à titre individuel. De même la taille 
des chantiers proposés permet d’intéresser un plus grand nombre d’entreprises et d’obtenir des prix. 
 
Contrairement aux groupements forestiers, il n’y a pas de transfert du droit de propriété des parcelles du 
propriétaire vers l’association syndicale. 
 
Les deux grandes formes d’associations syndicales sont :  
- Les associations syndicales libres, groupement de droit privé, constituées de façon totalement volontaire. 
- Les associations syndicales autorisées qui sont des établissements publics soumis à des règles de droit public et 
à la tutelle de l’administration. La procédure de leur constitution permet d’obliger une minorité de propriétaires à y 
adhérer malgré leur refus, dès lors qu’une certaine majorité adhère au projet. 
 
Les groupements forestiers :  
 
Le groupement forestier (GF) est une société civile spécifique à la propriété forestière. Il peut avoir comme objet :  
- La constitution 
- L’amélioration 
- L’équipement 
- La conservation 
Ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers. 
 
Un GF peut également être constitué pour acquérir des forêts ou des terrains à boiser. La formation d’un 
groupement forestier est en général volontaire (sauf dans le cas de bien indivis). Les membres d’un groupement 
forestier ne sont plus propriétaires d’une ou de plusieurs parcelles, ils reçoivent en contrepartie de la valeur de 
leurs apports, un certain nombre de parts. 
Les petits propriétaires, en règle générale, attachés à la notion matérielle de la propriété, sont souvent réticents à 
s’impliquer dans ce système. 
C’est d’ailleurs l’une des principales raisons du faible développement des groupements forestiers de petits 
propriétaires en France. La majorité des groupements existants ont été constitués lors de donations pour éviter le 
démembrement de propriétés forestières familiales. 
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Annexe 3 : les différents documents de gestion durable 
 
 

Les documents de gestion durable : 
 
Cette démarche doit s’inscrire dans une logique de gestion durable.   
A cet effet, une série d’outils à la gestion durable adaptée au profil de la propriété forestière existe et auxquels les 
propriétaires forestiers peuvent adhérer :  
 
Les plans simples de gestion 
 
Le plan simple de gestion (PSG) est un document de gestion durable d’une propriété privée boisée. Instaurée par 
la loi du 6 août 1963, cette réglementation concerne actuellement tous les propriétaires de plus de 25 ha d'un seul 
tenant. Le CRPF est chargé "d'appeler" les propriétaires soumis à cette réglementation et d'agréer les projets qui 
lui sont soumis. 
Les propriétés qui ne sont pas dotées d’un tel document dans les délais impartis, sont placées sous le régime 
spécial d'autorisation administrative de coupe (RSAAC). Ce régime s'avère souvent contraignant pour la gestion 
(autorisation pour toute coupe de bois, aides non prioritaires, …). 
Les propriétés comprises entre 10 et 25 ha ont la possibilité de présenter un PSG à titre volontaire. 
 
 
Le code des bonnes pratiques sylvicoles et les règlements types de gestion 
 
Ces dispositifs concernent les parcelles boisées non soumises aux plans simples de gestion. L’adhésion au code 
de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) et au règlement type de gestion (RTG) est volontaire, elle octroie 
respectivement une présomption ou une garantie de gestion durable. 
 
Le code des bonnes pratiques sylvicoles comporte par région forestière des recommandations essentielles 
conformes à une gestion durable.  
 
Le règlement type de gestion a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands 
types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Peuvent y adhérer les propriétaires membre d’un 
organisme de gestion en commun (coopérative forestière) ou client d’un expert forestier, et ce pour une durée de 
10 ans minimum. 
 
En outre, dans un souci de gestion durable, les signataires s’engagent à respecter les recommandations et 
règlements de gestion, et peuvent ainsi bénéficier des aides de l’état. 
 

Le Règlement Type de Gestion 

Le Règlement Type de Gestion (RTG) est un document élaboré par un gestionnaire professionnel agréé : expert 
forestier ou Organisme de Gestion en Commun (coopérative), – pour un ensemble de peuplements similaires. Ce 
document décrit les modalités d’exploitation, de reconstitution et de gestion par grand type de peuplement. Il donne 
également des indications sur la prise en compte des principaux enjeux environnementaux, et des 
recommandations sur la gestion des populations de grand gibier. Le contenu de chaque RTG doit être en accord 
avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour pouvoir être agréé par le CRPF. 

Les parcelles, pour lesquelles un propriétaire contracte un RTG, bénéficient de la garantie de gestion durable. 
Cette disposition permet d’honorer l’engagement souscrit par un propriétaire qui a sollicité un avantage fiscal 
(régime Monichon, réduction d’Impôt Sur la Fortune, …) pour une propriété boisée inférieure à 25 ha d’un seul 
tenant. L’adhésion au RTG permet de demander les aides publiques. 

Le RTG s’adresse uniquement aux propriétaires de petites forêts sans obligation de PSG. L’engagement est 
souscrit pour 10 ans minima, soit au travers d’une adhésion à un OGEC, soit par un contrat avec un expert pour 
une liste de parcelles clairement identifiées et enregistrées au CRPF. 

http://www.foret-bois.com/
http://www.foret-bois.com/
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Vos-interlocuteurs.html#gerer
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Schema-Regional-de-Gestion.html
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Plan-simple-de-gestion.html
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Vos-interlocuteurs.html#gerer
http://www.foret-bois.com/
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Annexe 4 : Glossaire 
 

 

ACCA Association Communale de Chasse Agréée 

APPB Arrêté préfectoral de protection de biotope  

ASA Association Syndicale Autorisée 

ASL Association Syndicale Libre 

CAFSA Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique 

CBPS Code de bonnes pratiques sylvicoles 

CREN Conservatoire Régional des Espaces Naturels 

CRPF Centre régional de la propriété forestière 

COFOGAR 
Coopérative des Propriétaires Forestiers du Bassin de la 
Garonne 

DDAF Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 

DRAF Direction régionale de l'agriculture et de la forêt 

Espace boisé  Ensemble des bois et forêts sur un secteur donné 

Fractionnement des espaces boisés Organisation dans l'espace des îlots boisés 

Futaie Ensemble d'arbres, issus de semis  

FRCA Fédération Régionale des Coopératives Agricoles 

Futaie irrégulière 
Ensemble d'arbres, issus de semis, de tout âge et de toute 
dimension   

Futaie régulière Ensemble d'arbres, issus de semis, de même âge  

GF Groupement forestier 

IAAT Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires 

IGCS Inven t aire Gest ion  et  Conservat ion  d es So ls 

IGN Institut Géographique National 

IFN Inventaire forestier national 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

Ilot boisé Forêt ou bois d’un seul tenant.  

Massif forestier 
Unité d'étude, regroupant l'ensemble des îlots boisés du secteur 
défini 

Morcellement Division de la propriété  

OGEC Organisme de gestion et d’exploitation en commun 

ONF Office national des forêts 

ORF Orientations Régionales Forestières 

Parcellisation Fractionnement des parcelles 

Pays 

Regroupement de communes formant une entité homogène au 
niveau de l'économie locale (industrielle et agricole), du 
comportement de la population et de sa mentalité et ayant un 
projet commun 

PDM Plan de Développement de Massif 

PPFCI Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies 

PPMH Périmètre de Protection des Monuments Historiques 

Productivité m3/ha/an 
Quantité de bois estimée en m3 que peuvent fournir une 
essence ou un type de peuplement par hectare et par an  

PSG Plan simple de gestion 

http://www.avignon.inra.fr/
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Régions forestières 
Définies par l'IFN se sont des secteurs homogènes tant au 
niveau géologique, climatique, que forestier 

RNO Réserve Naturelle obligatoire 

RNV Réserve Naturelle Volontaire 

RSAAC Régime spécial administratif de coupe 

RTG Règlement type de gestion  

Structure de peuplement Organisation dans l'espace des arbres vivant sur un même lieu 

Taillis simple Ensemble de tiges de même âge issues de rejets de souches 

Taux mono parcellaire (%) Pourcentage des propriétaires qui ne possèdent qu'une parcelle 

Ventilation des propriétés par tranche 
de surface 

Part des superficies cumulées par tranche de surface 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager 

ZPS Zone de protection spéciale 

ZSC Zone spéciale de conservation 

 

 

 

 
 


