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1.1 Le propri�taire
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Le propri�taire de la for�t est une personne morale, le Groupement Forestier de CONCHES.
Le g�rant d�clar� est Jean-Michel ARCHIMBAUD et son adresse est :
204, rue Michel Tieule 
34080 MONTPELLIER cedex
T�l�phone : 04.67.91.82.27

1.2 L’usufruitier
Sans objet.

1.3 Le gestionnaire
La Direction d�partementale de l’agriculture et de la for�t de la Loz�re
Cit� administrative 48008 MENDE C�dex 08

1.4 Le r�dacteur du plan de gestion
Eric PIGEAULT, Direction D�partementale de l’Agriculture et de la For�t de Loz�re

1.5 La for�t
For�t : � For�t de CONCHES �
D�partement : Loz�re
Commune : Saint Fr�zal de Ventalon et Saint And�ol de Clerguemort 
R�gion foresti�re naturelle d'apr�s les SGRS Basses-C�vennes (num�ro 48.6)
La surface totale de la propri�t� est de 170 ha 74 a 90 ca.

1.6 R�gimes et p�rim�tres particuliers auxquels est soumise la propri�t�

Le r�glement de gestion pass� est un plan simple de gestion (PSG) r�alis� par la � coop�rative de 
la for�t priv�e �, et enregistr� sous le num�ro 48 – 1004 valid� et expir� le 17 octobre 2007.

La totalit� de la for�t est plac�e sous P.E.F.C n� 10-21-15/193 valable jusqu’au 13 avril 2010.

 La for�t a �t� cr��e gr�ce � un pr�t sous forme de travaux du Fonds Forestier National. Ce pr�t 
a fait l'objet d'un contrat entre le GROUPEMENT FORESTIER DE CONCHES et le F.F.N, qui 
porte le num�ro 4200 - 2 - 48 - 160. Il porte un int�r�t simple au taux de 0, 25 % l'an.
La surface en contrat FFN initialement de 172 ha 51 a 34 ca, a fait l’objet d’un avenant :

- supprimant les parcelles C90, C91, C92, C197, C198, C199, C202, C216, et C217 pour une 
surface de 1 ha 70 a 11 ca (non bois�e),

- rempla�ant la parcelle C 279 (2 ha 88 a 40 ca) par la C 442 (2 ha 85 a 90 ca) pour cession � 
la T.D.F .,

- distrayant celles �chou�es lors du boisement (36 ha 26 a 17ca),
r�duisant donc la surface en cr�ance � 134 ha 52 a 56 ca. Cet avenant a entra�n� une r�duction de la 
cr�ance (cf. annexe « avenant »)

.

 Pas de certificat Monichon ni d’ISF en cours.

 For�t engag�e dans une convention portant connaissance de travaux pour la mise en valeur des 
qualit�s paysag�res de la � route des cr�tes � entre Monsieur le g�rant du groupement forestier de 
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Conches et Monsieur le pr�sident du SIVOM des Sources du Tarn et du Mont Loz�re. Celle-ci a �t� 
sign�e le 9 d�cembre 2002 (cf. annexe � convention route des Cr�tes �).

 Les parties au nord de la RD20 jusqu’au plan de la Fougasse, ainsi qu’au nord de la voie 
communale partant du Plan de la Fougasse et menant au Penens sont situ�es dans la zone cœur 
du Parc National des C�vennes (P.N.C.).
 Les objectifs du Parc National des C�vennes inscrits dans les S.R.G.S. sont de prot�ger les 
esp�ces et les milieux naturels, en assurant un �quilibre entre les activit�s agricoles, pastorales, 
foresti�res et touristiques, contribuer � la remise en �tat de la Ch�taigneraie c�venole,  obtenir un 
d�veloppement �quilibr� du cheptel cyn�g�tique, et mettre en œuvre une politique architecturale en 
faveur de la conservation du patrimoine b�ti et des sites.
 Tous les r�gimes sylvicoles (futaie, taillis, taillis sous futaie), tous les modes de traitement 
(r�gulier, irr�gulier) ainsi que tous types de r�g�n�rations peuvent �tre dans le cœur du PNC, dans la 
mesure o� ils sont compatibles avec les objectifs du PNC. 
Tous les travaux d’infrastructure sont soumis � l’autorisation du PNC.
Les travaux sylvicoles non pr�vus au P.S.G. sont �galement soumis � autorisation du directeur du 
PNC au del� d’un certain seuil.

 La m�me zone se situe dans un site Natura 2000 cr�� au titre de la Directive Oiseaux : la zone de 
Protection Sp�ciale (ZPS) � les C�vennes � (FR 9110033). La ZPS correspond � l’ensemble de la 
zone cœur du PNC. Elle prot�ge un grand nombre d’esp�ces d’oiseaux d’int�r�t communautaire 
(rapaces, passereaux, pic noir etc.). D�sign� par arr�t� du 26 octobre 2004 au titre de la directive 
oiseaux, les pr�conisations de gestion seront d�taill�es dans un document d’objectifs r�dig� par 
l’op�rateur : le PNC.

 Trois p�rim�tres d’inventaire du patrimoine naturel concernent la for�t :
 la zone d’int�r�t pour la conservation des oiseaux (ZICO) num�ro LR25, dont les enjeux sont 
repris dans le p�rim�tre natura 2000 � les C�vennes �,
 la ZNIEFF n�8020 � Montagne du BOUGES �, r�pertori�e dans l’Atlas du patrimoine naturel 
Languedoc-Roussillon Zone de type II concerne la partie de for�t situ�e au nord de la RD20 
 la ZNIEFF n�8033 � C�vennes des hauts Gardons �, r�pertori�e dans l’Atlas du patrimoine 
naturel Languedoc-Roussillon comme Zone de type II concerne la partie de for�t situ�e au sud de la 
RD20.

2 : LE MILIEU NATUREL

2.1 Le relief
Situ�e sur le versant sud du Ventalon, la propri�t� est bord�e au nord par sa cr�te. Son exposition 
g�n�rale est : Sud, Sud-ouest et Sud-est. Elle est profond�ment entaill�e par des valats de plusieurs 
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affluents du Gardon (d’Al�s). La pente est assez r�guli�re, de l’ordre de 45 % � 55% en moyenne. 
Pas de replat marqu� hormis les hauts de versant formant des croupes, pr�sence de quelques 
escarpements rocheux. L’altitude varie de 550 � 1110 m�tres, avec une moyenne de 800 m�tres. 

2.2 Le climat
L’influence m�diterran�enne est att�nu�e par l’altitude. Le maximum des pr�cipitations tombe en 
automne et au printemps. Les pr�cipitations estivales sont faibles et g�n�ralement sous forme 
orageuse.

La for�t se situe entre le Collet de D�ze et le Pont-de-Montvert. Ces villages sont localis�s � 10 
km au sud-est � une altitude de 348 m, et � 9 km au nord-ouest � une altitude de 875 m. Les 
pr�cipitations estivales sont faibles et g�n�ralement sous forme orageuse. Les Basses-C�vennes 
constituent le premier obstacle sur lequel se d�versent les masses d’air humides venues des 
d�pressions m�diterran�ennes. Pluviom�trie mensuelle (mm) :

1977-
2000 janv f�v mars avril mai juin juil aout sept oct nov Dec total

Pont de 
Monvert 163 104 89 144 135 85 53 75 141 211 176 189 1565

Colet de 
D�ze 179 74 77 128 148 83 47 59 208 229 195 175 1602

Leurs temp�ratures moyennes annuelles respectives sont 11,5� C et 7,8� C. L’�cart rend patent une 
forte variabilit� sur une surface restreinte. Les minimum sont -10 �C et -23�C, et les maximum 
36�C et  35 �C.
La pluviom�trie annuelle s’�l�ve � 1400 mm mal r�partie, engendrant des crues d�vastatrices en 
aval. Toutefois le d�ficit hydrique estival est fortement marqu�, avec des pr�cipitations d’�t� 
repr�sentant 10 � 15 % du total annuel.
La neige en hiver et les brouillards au printemps et � l’automne touchent la frange la plus �lev�e des 
basses-C�vennes o� se situe la for�t de Conches.
La rose des vents met en exergue l’influence du mistral, vent violent froid et sec de secteur nord, le 
vent marin de secteur sud/sud-est et plus rarement le vent d’ouest. 

2.3 Le sol
Assis sur du schiste, les sols sont parfois riches en limons et en sable, plus ou moins charg�s en 
pierrosit� sous forme de cailloux et quelques blocs, voir des affleurements rocheux . En raison de la 
pente, les sols sont peu �volu�s avec une fertilit� fortement li�e � la topographie et l’orientation. Pas 
de pr�sence de replats cons�quents.  

2.4 Les stations foresti�res (cf. annexe « carte des stations forestières »)
Au regard du catalogue des � stations foresti�res et para-foresti�res des hautes C�vennes 
siliceuses � :
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Tableau r�capitulatif :
Parcelle 

forestière Exposition Altitude (m) Climat Etage

1 Sud 900 / 1100 Chaud Montagnard inf�rieur
2 Est 590 / 880 Froid Collin�en / montagnard inf.
3 Sud 850 / 970 Chaud Collin�en (supram�diterran�en)
4 Sud 700 / 900 Chaud Collin�en (supram�diterran�en)
5 Ouest 570 / 800 Chaud Collin�en (supram�diterran�en)
6 Ouest 570 / 840 Chaud Collin�en (supram�diterran�en)

- La partie sommitale de la propri�t� en forme de croupe se situe en haut de versant. 
D’altitude comprise entre 800 et 1300 m, elle pr�sente des affleurements rocheux ainsi qu’une 
pierrosit� de surface schisteuse importante. Cette station est r�f�renc�e A.3.1 � station sur 
versant acide, du montagnard, � bilan hydrique tr�s d�favorable �. Au sein du catalogue 
simplifi� des types de stations foresti�res des hautes C�vennes, ce type correspond au groupe 3, 
variante 3a � sol superficiel moins de 1300 m �. Tr�s faibles potentialit�s foresti�res confirm�es 
par l’�chec de reboisement sur cette zone, qui est largement colonis�e par le genet purgatif. Cette 
espace de type � lande � constitue un habitat d’int�r�t communautaire o� il est proscrit de 
reboiser et conseill� donc de maintenir ce milieu ouvert. Les recommandations de gestion sont :

 pratiquer une gestion extensive en maintenant la diversit� sp�cifique.

- Des stations � callune et Ch�ne vert sur affleurements rocheux se rencontrent 
fr�quemment sur les versants collin�en/supram�diterran�en.  Cette station est r�f�renc�e A.5.1 
� station sur versant acide, du m�som�diterran�en, � bilan hydrique tr�s d�favorable �. Au 
sein du catalogue simplifi� des types de stations foresti�res des hautes C�vennes, ce type 
correspond aussi au groupe 3, variante 3a � sol superficiel moins de 1300 m �. Idem ci-dessus.

- Tr�s faibles potentialit�s foresti�res confirm�es par l’�chec de reboisement sur cette zone, 
qui est largement recolonis�e par le Ch�ne vert. Cette espace constitue un habitat d’int�r�t 
communautaire o� il est proscrit de reboiser. Les recommandations de gestion sont :

 pratiquer une gestion extensive en maintenant la diversit� sp�cifique.

- La plupart des parcelles foresti�res �tant orient�e Sud et �tant sous les 1000 m d’altitude, 
la station rencontr�e est le type A.4.22 � station sur versant acide, du collin�en / montagnard 
inf�rieur , � bilan hydrique d�favorable �. En raison des param�tres p�dologiques li�s � la 
pente, la pierrosit�, la topographie favorise les pertes en eau par drainage lat�ral et l’�limination 
des particules fines par ruissellement. Toutefois ces �l�ments sont � temp�r�s en raison de 
pr�sence � de nombreux endroits de bancelles r�alis�es lors des plantations, augmentant la 
r�serve utile en eau et la prospection racinaire. Au sein du catalogue simplifi� des types de 
stations foresti�res des hautes C�vennes, ce type correspond au groupe 5 � station de basse 
montagne, peu fertile �. Les recommandations de gestion sont :

 �viter les peuplement mono-sp�cifiques, en favorisant les essences d’accompagnement
 privil�gier les structures irr�guli�res
 maintenir des bouquets d’arbres de fort diam�tre, des arbres morts ou d�p�rissants
 �claircir les peuplements de h�tre
- La parcelle foresti�re 2, orient�e Est est repr�sent�e par la station type A.4.31 � station sur 

versant acide froid, du montagnard inf�rieur , � bilan hydrique favorable �, caract�ris�e par 
une position topographique de versant sur ubac, une altitude comprise entre 700 et 1000 m�tres 
(montagnard inf�rieur), un substrat acide (schiste), et pr�sentant un bilan hydrique favorisant une 
accumulation d’�l�ments de toutes tailles (blocs, pierre, terre fine) ainsi que la collecte d’eau et 
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d’�l�ments min�raux, avec toutefois une g�ne possible localement pour la prospection racinaire 
en cas de forte pierrosit�. Au sein du catalogue simplifi� des types de stations foresti�res des 
hautes C�vennes, ce type correspond au groupe 6 � station de basse montagne, fertile �. Les 
recommandations de gestion sont :

 �viter les peuplement mono-sp�cifiques, en favorisant les essences d’accompagnement
 privil�gier les structures irr�guli�res

- Enfin les valats (couloirs ou talweg d’�coulement r�partis sur le bassin versant) ont �t� 
identifi�s s�par�ment (se rapprochant du type H.3.4 et du groupe 2 � station sur sol frais et 
drain�, fertile �). Les recommandations de gestion sont :

 �viter l’emploi de phytocides,
 maintenir un couvert forestier suffisant pour favoriser au maximum la diversit� floristique,
 �viter les plantations r�sineuses mono-sp�cifiques, notamment l’Epic�a
 am�nager ponctuellement des trou�es

2.5 La faune, la flore, la richesse écologique

D’apr�s l’Atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon, la ZNIEFF n�8020 � Montagne du 
BOUGES � pr�sente les richesses patrimoniales suivantes :
Des milieux rupestres, si�ges d’end�misme important avec notamment la pr�sence de 
Chrysanthemum monspeliens, Saxifraga clusii, Thymus nitens et coralliorrhiza (orchid�e parasite 
des racines du H�tre).
Une faune riche en mammif�res, , avec le Chevreuil (Capr�olus capreolus), le Cerf (Cervus 
elaphus), des petits must�lid�s avec la Martre (Martes martes), la genette (Genetta genetta), la 
Fouine (Martes foina), ainsi qu’une avifaune peu repr�sent�e sur le territoire national comportant le 
Pic noir (Dryocopus martius),le  Hibou moyen-duc (Asio otus), l’Epervier (Accipiter nisus), la 
Bondr�e (Pernis apivorus), l’Autour (Accipiter gentilis) et le grand t�tras (Tetrao urogallus).
 Les landes et pelouses d’altitude sont le domaine d’une faune caract�ristique : le Busard cendr� 
(Circus pygargus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Circa�te (Circaetus gallicus), le 
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) …
 Dans les milieux rupestres, nichent le Hibou grand-duc (Bubo bubo), le Merle de roche 
(Monticola saxatilis) et le Faucon p�lerin (Falco peregrinus).

 D’apr�s l’Atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon, la ZNIEFF n�8033 � C�vennes des 
hauts Gardons � pr�sente les richesses patrimoniales suivantes :
Des escarpements rocheux abritent une flore rupestre, si�ges d’end�misme avec notamment la 
pr�sence de Chrysanthemum monspeliens, Saxifraga clusii, Thymus nitens et Cistus populifolius.
Une faune riche en mammif�res, , avec le Chevreuil (Capréolus capreolus), le Cerf (Cervus 
elaphus), des petits must�lid�s avec la Martre (Martes martes), la genette (Genetta genetta), la 
Fouine (Martes foina).
En terme de gestion des milieux, les recommandations de l’Atlas pour les deux ZNIEFF portent sur 
la limitation des pistes et des reboisements monosp�cifiques, et le maintien de la richesse 
�cologique.

2.6 Les dégâts de gibier
Peu de d�g�ts de gibier � signaler. Les surfaces pr�visibles sensibles aux d�g�ts de gibiers 
n’appara�tront que lors du renouvellement des peuplements existants, lequel va d�marrer 
progressivement par parquets durant la p�riode du Plan Simple de Gestion. Au niveau de 
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l’alimentation en ligneux et semis-ligneux, la forte pr�sence de ces ongul�s (chevreuil et cerf 
�laphe) pourrait d�s�quilibrer la balance sylvo-cyn�g�tique. 

2.7 Le contexte phytosanitaire local
La forte pr�sence du pin laricio de Corse le rend particuli�rement sensible aux attaques p�riodiques 
de la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa Sciff.). Une attention particuli�re sera 
port�e sur les Douglas en raison des �volutions climatiques.

2.8 Les enjeux environnementaux
Un certain nombre d’habitats naturels � conserver sont pr�sents et situ�s dans le site Natura2000 FR 
9100033 � les C�vennes �.

Nom de 
l’habitat

Code 
Corine 
Biotope

Code 
Natura 
2000

stations 
foresti�res

Pr�conisations de gestion

Landes s�ches � 
callune et 
bruy�re cendr�e

31.2 4030 A.3.1 
A.4.2.2
A. 5.1

Occupent les sols superficiels de la for�t, en 
mosa�que avec des landes � gen�t purgatif
- zones � ne pas reboiser pour maintenir le 
milieu ouvert

Falaises et 
rochers siliceux

62.23 8220 A.3.1
A.5.1

v�g�tation des dalles et falaises schisteuses
- aucune intervention

Ch�naie verte 45.32 9340 A.5.1 - gestion extensive ou maintien en l’�tat

Certains bouquets d’arbre de gros diam�tres devront faire l’objet d’un vieillissement prolongé. De 
plus certains arbres sénescents ou dépérissants seront conservés en vue d’abriter une faune plus 
vari�e. Ces mesures pourraient faire l’objet dans l’avenir d’un contrat Natura 2000.
La for�t n’abrite pour le moment aucune esp�ce d’int�r�t patrimonial majeur mais les enjeux pour le 
PNC au sein de la zone cœur sont :

- le retour des essences feuillues en m�lange � la faveur d’un renouvellement progressif, 
apportant une irr�gularit� dans la structure des peuplements,

- la conservation d’arbres d’int�r�t �cologique (arbres s�nescents ou � cavit�s) et le 
vieillissement de quelques arbres de gros diam�tres,

- le maintien des peuplements feuillus existants, notamment en fond de vallon (station H 3.4).

2.9 Les incendies
Les incendies dans le secteur ont �t� nombreux. Le groupement forestier a �t� incendi� � deux 
reprises, en 1978 quand 5 ha ont �t� d�truits, puis en 1980 o� 4 ha ont �t� parcourus par les 
flammes.
Risques actuels li�s au caract�re chaud et subm�diterran�en du massif fortement parcouru 
notamment en p�riode de ramassage de champignon.

2.10 Les autres causes de risques naturels
Sans objet.

3 : LE MILIEU HUMAIN
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3.1 Les enjeux �conomiques
Obligation d’une certaine rentabilit� �conomique pour rembourser la cr�ance et s’acquitter 
de l’imp�t forestier annuel.

3.2 La main d’œuvre
Sans objet.

3.3 La chasse
La partie du massif situ�e dans le cœur du parc national des C�vennes est administr�e par 
l’association cyn�g�tique du Parc National des C�vennes. Quand � la chasse elle est exerc�e de 
fa�on amiable sur l’ensemble de la for�t par la soci�t� de chasse locale � Saint Maurice de 
Ventalon �, ainsi que la � Saint Hubert – St And�ol �. Elle est soumise � un plan de gestion. Bilan 
des 5 derni�re ann�es :

2002 2003 2004 2005 2006 2007N� Demandeur Cat.
attribu� R�alis� attribu� R�alis� attribu� R�alis� attribu� R�alis� attribu� R�alis� attribu�

Chevreuil 3 3 6 6 7 7 8 8 8 8 8
Cerf 
Femelle 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

St� St 
And�ol de 
Cleurguemort

Cerf 
M�le 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Chevreuil 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 2
Cerf 
Femelle 2 2 3 3 1 1 2 0 0 0 1

19 

St� St 
Maurice de 
Ventalon

Cerf 
M�le 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0

3.4 Le p�turage
Pas de p�turage en for�t.

3.5 La fr�quentation de la for�t
La fr�quentation de la for�t est bas�e sur la cueillette des champignons et la chasse.

3.6 Les enjeux sociaux li�s � la for�t
Situ�e loin de toute agglom�ration cons�quente, l’enjeu social pr�pond�rant est la cueillette des 
champignons � l’automne.

D’apr�s l’Atlas arch�ologique du parc national des C�vennes (PNC, 2007), cet espace poss�de un 
patrimoine arch�ologique et culturel compos� de :

- voie des Rouvi�res : vestiges de voie de circulation antique (PF 3, sous la D35),
- cimeti�re du Plan des Tombes, en limite de la for�t (PF 5),
- plusieurs � tumulus � (tombe ancestrale) sur la cr�te proche du plan de la Fougasse (PF 2 � 

4).
Ces vestiges sont � prot�ger en �vitant le passage des engins.

4 : LES EQUIPEMENTS DE LA FORET
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4.1 La voirie
La RD 35 traverse la partie nord de la for�t sur une distance de 1,4 km.
La RD 29 et la route communale desservent sur 6.5 km le groupement forestier. Toutefois la RD 29 
interdit toute sortie de bois vers le bas en raison d’un pont limit� � 12 tonnes.

TYPE LONGUEUR (KM) OBSERVATIONS :

PISTE 8,1 KM Pistes en mauvais �tat, dont un tron�on est 
en partie effondr� emp�chant l’exploitation 
du bois

TIRE 10,4 KM En partie referm�e

TOTAL 15,9 KM

Au regard de la densit� des pistes pr�sentes sur le Groupement Forestier, l’infrastructure semble 
suffisante. Toutefois le mauvais état allié à une topographie découpée demande un état des 
lieux des pistes à conserver et à mettre au gabarit grumier dès que possible (cf. annexe « projet 
mise au gabarit grumier pistes forestières »). Ce projet a �t� valid� par les services du P.N.C. ainsi 
que par le Service Police de l’Eau de la Direction D�partementale de l’Agriculture et de la For�t de 
Loz�re. Il doit �tre mis en route d�s accord de subvention pour les travaux. 

4.2 Les places de dépôt
Peu de places de d�p�t ont �t� am�nag�es (cf. annexe « projet mise au gabarit grumier pistes 
forestières »). Il est n�cessaire d’envisager la cr�ation de quelques places lors des travaux de piste. 

4.3 Les équipements de protection contre les incendies
Bassin DFCI de Conches (100 m3) situ� dans le GF, bassin DFCI du Poussiels (30 m3) situ� � 
proximit� de la propri�t� et pare-feu carrossable en cr�te de la propri�t�.
Centre de secours au Collet de D�ze et tour de guet au signal de Ventalon.

4.4 Les équipements cynégétiques
Sans objet actuellement.

4.5 Les équipements sylvopastoraux
Sans objet actuellement.

4.6 Les équipements touristiques
Sans objet actuellement.

4.7 Les autres équipements
Sans objet actuellement.

5 : LES PEUPLEMENTS FORESTIERS
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5.1 Histoire de la for�t et de sa gestion
Il y a 30 ans, les ch�taigneraies plus ou moins bien venantes et les landes se partageaient ce 
territoire. Les pins sylvestres et maritimes �taient d�j� pr�sents. Hormis un t�nement de Pin laricio 
ant�rieur � 1966, les travaux de reboisement se sont d�roul�s jusqu’en 1967. Les techniques 
utilis�es furent l’ouverture de bande terrass�es dans les landes et pour le reste le sous-solage par 
bandes ou l’ouverture � la main dans les taillis.

Les plants furent introduits � raison de 1500 � 2200 plants/ha.  
La plantation initiale comprend :

- 71 500 Pins laricio, 15 750 Sapins de nordmann et 64 000 Douglas plant�s au potet travaill� 
sur terrain travaill�,

- 78 660 Pins laricio, 37 800 Sapins de Vancouver et 15 085 Douglas plant�s au potet travaill� 
sur terrain non pr�par�.

Les d�gagements ont d�but� en 1968 et ont �t� fort importants, surtout dans la lutte contre la 
concurrence des rejets de ch�taignier.
En 1980 le t�nement incendi� est rebois�. En 1983 la seconde zone incendi�e est sous-sol�e sur 4 ha 
et 8300 Pins laricio sont introduits.

5.2 Analyse de l’application du plan simple de gestion pr�c�dent
Pr�visions P.S.G. pr�c�dent R�alisations

Pas de P.S.G. 1991 et 1992 : 1�re �claircie vendue � SO.FO.EST 
(1100 m3 � 3€/m3, puis 1050 m3 � 1,5 €/m3)

Coupes 1997 : 1�re �claircie sur parcelles 
foresti�res 3, 4p, 5p, 8, 9p, 10, 11 
(Douglas) sur 36,5
1997 : 1�re �claircie sur parcelles 
foresti�res 8 � 11 (pin laricio) sur 
15,4 ha
1997 : 1�re �claircie sur parcelles 
foresti�res 1 et 5 (Sapin 
Vancouver) sur 3,6 ha
2000 : 2nde �claircie sur 
parcelles foresti�res 4p, 5p, 6 et 7 
(Douglas) sur18 ha

2004 : 2nde �claircie sur 
parcelles foresti�res 1, 2, 3, 4, 6, 7 
(Pin laricio) sur13,8 ha

1999 : 1�re �claircie sur parcelles foresti�res 4p, � 
11p (Douglas) sur 26 ha ; lot 98/10 pr�sentant 688 
m3 vendu 2,28 €/m3 aux Ets Fages et finie en 2001
1997 : 1�re �claircie d�ficitaire pass�e en travaux 
aux Ets Fages sur parcelles foresti�res 8 � 11 
(laricio) sur 14,3 ha (cout � l’hectare : 457 €)

2005 : 2nde �claircie martel�e et mise en vente sur 
parcelles foresti�res 6p � 10p sur 30 ha et 3,3 ha ; lot 
2005/05 pr�sentant 1569 m3 de Douglas et 279 m3 
de Pins et 2005/04 avec 312 m3 de Douglas invendu 
en raison de l’effondrement de la piste � l’automne 
2005
2005 : 1�re �claircie en unit� de produit et mise en
vente sur parcelles foresti�res 1p, 2p, 5p et 11p sur 7 
ha pour 350 m3 de Pins et Sapin : invendu
2007 : vente par partie du lot 2005/05 :

- 576 m3 (9,60 ha) vendu � la scierie 
LOUCHE � 17,36 €/m3 

- 820 m3 (7,96 ha) Engelvin Bois � 10,71 
€m3. 

Exploitation termin�e d�but 2008.

Travaux RAS RAS

5.3 Parcellaire forestier



12

La for�t �tait � l’origine constitu�e de 11 parcelles foresti�res, sans calage avec le parcellaire 
cadastral.
Au vue de la complexit� de gestion et de sa position pour partie dans le parc national des C�vennes, 
le nouveau d�coupage regroupe la propri�t� en 6 parcelles foresti�res limit�es par des routes et des 
cours d’eau, et cal�es avec le parcellaire cadastral. 

Les parcelles 1 � 3 sont enti�rement dans le p�rim�tre du cœur du parc national des C�vennes. 
La parcelle 4 poss�de les parcelles cadastrales 24, 25, 232 et 233 au sein du parc national des 
C�vennes.

Parcelles 
foresti�res

Surface Zone cœur du PNC Anciennes 
parcelles 

foresti�res

Surface

1 14 ha1 30 ha 50 a 77 ca 30 ha 50 a 77 ca 2 14 ha 60 a
4 17 ha 50 a2 27 ha 13 a 33 ca 27 ha 13 a 33 ca 5 15 ha

3 16 ha 36 a 90 ca 16 ha 36 a 90 ca 3 12 ha 30 a

6 14 ha 10 a4 23 ha 50 a 96 ca 5 ha 16 a 78 ca 
(parcelles 24, 25, 232, 233) 7 11 ha 40 a

8 22 ha 90 a5 42 ha 28 a 13 ca 9 19 ha 10 a
10 17 ha 80 a6 30 ha 94 a 81 ca 11 12 ha 10 a

Total 170 ha 74 a 90 ca 79 ha 17 a 78 ca 170 ha 81 a 23 ca

5.4 Les essences foresti�res

Le calcul des surfaces par essences prend en compte une estimation sur la proportion des essences 
au sein des futaies m�lang�es r�sineuse et mixte, ainsi que la pr�sence des pins dans les landes 
bois�es.

Essence Pin 
laricio Douglas Ch�ne 

vert
Sapin 
grandis Bouleau Ch�taignier Sapin 

nordmann Vides

Surface 
(ha) 75,6 53,1 15,9 6,6 4,4 2,5 2 10,6

5.5 Les types de peuplement
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La m�thodologie utilis�e se d�compose en deux phases :
 1�re Phase : r�aliser une approche typologique en croisant des informations visuelles recueillies 
sur le terrain et les photos a�riennes, dans l’objectif de pr�d�terminer les diff�rents types de 
peuplements existants.
 2nde phase : relev� dendrom�trique quantitatif et qualitatif de chaque type de peuplements 
productifs, en relevant sur plusieurs placettes de 8m de rayon minimum (soit 200 m�), les donn�es 
suivantes :

diam�tre � 1.30m, moyen (Dg) et dominant (Do)
 hauteur dominante (Ho), et moyenne (Hg)
surface terri�re mesur�e Gm (suunto) 
 noter branchaison, fourche, d�g�ts (cyn�g�tiques, parasites, climatiques) … 
 � partir de ces donn�es calculer la densit� (N), le coefficient d’�lancement (Ho/Do), …

1ERE phase : approche typologique
La connaissance du terrain alli�e aux photos a�riennes permet de mettre en �vidence les types :
Résineux Futaie de Douglas

Futaie de Pin laricio
Futaie de Sapin de Grandis

Mélange Futaie mélangée résineuse
Futaie mélangée mixte

Feuillus Taillis de Bouleau
Taillis de Châtaignier
Taillis Chêne vert
Lande boisée
Lande

2NDE phase : relevé terrain

Type 1 : Futaie de Douglas (53,06 ha)
Peuplement issu de plantation, bien venant, quasiment pur et �clairci r�guli�rement.
La plus grande surface en Douglas a d�j� fait l’objet d’�claircies. Seules les t�ches de Douglas sur 
les pointes sud de la parcelle foresti�re 6 ne l’ont pas �t�. Hormis ces zones les valeurs 
dendrom�triques moyennes sont :
Age Densité G Dg : Diamètre 

moyen
Do : Diamètre 
dominant

Hg : hauteur 
moyenne

Ho : Hauteur 
dominante

Volume Coefficient 
élancement

Facteur 
espacement

Accroissement 
en hauteur

40 
ans

300 � 
800 t/ha

40 
m�/ha

35 cm 45 cm 22 m�tres 26 m�tres 400 
m3/ha

0,58 15 � 22 
%

65 cm 

Type 2 : Futaie de Pin laricio (57,38 ha)
Globalement la croissance en hauteur est lente en raison de stations peu fertiles. Pour rappel la 
croissance en diam�tre est li�e � la densit�.

Sous-type : Futaie de Pin laricio éclaircie (14,16 ha)
Les futaies de Pin laricio se situant proches du plan de la Fougasse sur les parcelles foresti�res 3p et 
4p ont �t� �claircies (5,22 ha), de m�me que dans la parcelle foresti�re 1p (surface 9,58 ha). 
Age Densité G Dg : Diamètre 

moyen
Do : Diamètre 
dominant

Hg : hauteur 
moyenne

Ho : Hauteur 
dominante

Volume Coefficient 
élancement

Facteur 
espacement

Accroissement 
en hauteur

40 
ans

950 t/ha 38 
m�/ha

25 cm 30 cm 16 m�tres 19 m�tres 270 
m3/ha

0,63 19 % 40 cm 

Sous-type : Futaie de Pin laricio pas éclaircie (43,22 ha)
Le reste repr�sentant la grande majorit� est localis� sur de fortes pentes o� la 1�re �claircie n’a pu 
encore �tre engag�e. Cette derni�re permettra cependant d’exploiter des billes �lagu�es 
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naturellement et cylindriques. Pr�sence souvent de m�lange pied � pied ou par bouquets avec le Pin 
sylvestre, notamment sur le haut des parcelles foresti�res 2 et 4. A noter la zone  de Pin laricio 
situ�e au Nord-ouest de la parcelle foresti�re 1, qui est issue du reboisement apr�s incendie de 1983.
Age Densité G Dg : Diamètre 

moyen
Do : Diamètre 
dominant

Hg : hauteur 
moyenne

Ho : Hauteur 
dominante

Volume Coefficient 
élancement

Facteur 
espacement

Accroissement 
en hauteur

40 
ans

1100 
t/ha

35 
m�/ha

22 cm 25 � 30 cm 16 m�tres 19 m�tres 250 
m3/ha

0,70 17 % 40 cm 

Type 3 : Futaie adulte de Sapin de Grandis (3,53 ha)
Peu repr�sent�, le Sapin de grandis pr�sente une bonne croissance en hauteur, mais reste un bois 
aux qualit�s technologiques m�diocres.
Age Densité G Dg : Diamètre 

moyen
Do : Diamètre 
dominant

Hg : hauteur 
moyenne

Ho : Hauteur 
dominante

Volume Coefficient 
élancement

Facteur 
espacement

Accroissement 
en hauteur

40 
ans

900 t/ha 37 
m�/ha

27 cm 40 cm 21m�tres 23 m�tres 350 
m3/ha

0.58 18 % 50 cm 

Type 4 : Futaie mélangée résineuse (6,19 ha)
Peuplement comprenant du Sapin de grandis, Pin laricio, Pin sylvestre et parfois du Sapin de 
nordmann.
Age Densité G Dg : Diamètre 

moyen
Do : Diamètre 
dominant

Hg : hauteur 
moyenne

Ho : Hauteur 
dominante

Volume Coefficient 
élancement

Facteur 
espacement

Accroissement 
en hauteur

40 
ans

1000 
t/ha

28 
m�/ha

22 cm 30 cm 17 m�tres 20 m�tres 250 
m3/ha

0,67 20 % 42 cm 

Type 5 : Futaie mélangée mixte (6,53 ha)
Peuplement issu de plantations de Pin laricio ayant eu du mal � la reprise et compl�t� naturellement 
par du Ch�ne vert. Le pin est � faible densit� (200 tiges / ha) mais domine par son houppier le 
Ch�ne vert. De hauteur moyenne 12 m�tres, les diam�tres sont faibles et le volume peu int�ressant. 

Type 6 : Taillis de Bouleau (4,44 ha)
Diss�min� sur la propri�t�, ces espaces en taillis datent de la plantation et sont install�s sur des 
espaces ou la plantation a �chou� pour des raisons stationnelles. De faible diam�tre les tiges 
avoisinent les 8 m�tres en hauteur moyenne, entrainant un faible volume.

Type 7 : Taillis de Châtaignier (2,54 ha)
Quelques bouquets en taillis notamment dans les valats, de valeur �conomique moyenne et 
pr�sentant un faible volume (hauteur moyenne 10 � 15 m�tres).

Type 8 : Taillis de Chêne vert (12,85 ha)
Le Ch�ne vert est bien pr�sent dans le groupement forestier aux endroits ou le boisement a �chou� 
en raison des stations trop superficielles. De faible hauteur (6 � 8 m�tres) il est int�ressant pour la 
stabilit� des sols et la diversit�.

Type 9 : Lande boisée (13,58 ha)
Autre r�sultat de la mauvaise reprise du boisement, ces zones sont peu bois�es en Pin laricio qui 
v�g�tent sur des sols superficiels rocheux.

Type 10 : Lande (10,64 ha)
A la diff�rence des landes bois�es, celles-ci sont vierges d’esp�ces arbor�es et repr�sentent une 
ouverture dans le paysage. 
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5.6 Tableau de répartition des types de peuplement par parcelle forestière

PARCELLE FORESTIEREtype peuplement

1 2 3 4 5 6
Total (ha)

1 : Futaie Douglas 0,4995 13,2721 10,7693 17,2642 11,2541 53,0592
Eclaircie 7,7222 3,5201 2,9256 14,16792 : Futaie Pin 

laricio Pas éclaircie 3,7255 3,8487 2,6639 3,5629 13,3003 16,1195 43,2208
3 : Futaie Sapin grandis 3,5341 3,5341
4 : Futaie mélangée 
résineuse 6,1884 6,1884
5 : Futaie mélangée mixte 1,3826 3,6061 1,5411 6,5298
6 : Taillis Bouleau 4,2869 0,1548 4,4417
7 : Taillis Châtaignier 1,5544 0,3375 0,4600 0,1869 2,5388
8 : Taillis Chêne vert 4,7692 1,5266 5,5071 1,0470 12,8499
9 : Lande boisée 8,6347 2,8025 2,1436 13,5808
10 : Lande 8,0852 1,5503 0,2026 0,7995 10,6376

Total (ha) 30,5077 27,1333 16,3690 23,5096 42,2813 30,9481 170,7490
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6 : OBJECTIFS DU PROPRIETAIRE

6.1 Objectifs

L'objectif recherch� est la production de bois d'œuvre tout en valorisant l’aspect patrimonial. 

Les coupes de bois doivent permettre le remboursement prochain de la cr�ance du fond forestier 
national, alors que le maintien d’essences r�sineuses et feuillues permettra d’obtenir des 
peuplements diversifi�s aux couverts forestiers vari�s. Cette vari�t�, par parquets, par bouquets ou 
pied � pied sera la meilleure protection contre d’�ventuelles attaques parasitaires li�es ou non aux 
changements climatiques.

En r�sineux, le Douglas et le Pin laricio seront  privil�gi�s au Sapin de grandis dont les 
caract�ristiques techniques sont insuffisantes pour son utilisation en bois de charpente. Le Pin 
sylvestre pr�sent sporadiquement au sein de presque tous les types, et dont la r�g�n�ration sur ce 
secteur peut �tre prolifique sera maintenu en tant qu’essence d’accompagnement. Le Sapin de 
nordmann, faiblement repr�sent�, devra �tre conserv� si son int�r�t �conomique s’av�re int�ressant.

En futaie m�lang�e mixte, le Pin laricio et le Ch�ne vert seront maintenus ensemble.

En feuillus, les diff�rents espaces en taillis seront conserv�s notamment par rec�page des 
ch�taigniers dont la croissance et la qualit� de bois ne sont plus � d�montr�es. Les autres feuillus
seront conserv�s et pourront faire l’objet d’une coupe de bois de chauffage. Pour rappel, les feuillus 
dans cette zone de montagne � dominante de r�sineux :

 favorisent la diversit�,
 pr�viennent les risques de feu par leur caract�re peu inflammable,
 ne pr�sentent pas une valeur marchande significative (hormis le ch�taignier),
 maintiennent un couvert sur le sol et pr�viennent ainsi l'embroussaillement.

La cueillette des champignons demeurera tol�r�e tant qu'elle demeurera sans risque pour la for�t.

6.2 Strat�gie de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse

La pratique de la chasse sera maintenue selon son mode actuel qui ne g�n�re aucun conflit.
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7 : REGLES DE GESTION

7.1 Dur�e d’application du plan simple de gestion
La dur�e d’application du PSG est de 15 ans pour la p�riode de 2008 � 2022.

7.2 R�gles de culture
La r�gle de culture choisie est la continuit� sylvicole pour les peuplements issus de plantations, en 
appliquant des rotations adapt�es aux croissances relatives des essences principales. 

Le traitement en futaie r�guli�re d�bouchera progressivement sur une mise en r�g�n�ration 
naturelle, qui selon la dur�e d’installation des semis, et notamment dans ce type de milieu 
montagnard, engendrera une irr�gularisation progressive des peuplements par bouquets ou par 
parquets. Toutefois au vu des conditions de croissance et des densit�s existantes, seule la 
Douglaseraie localis�e en aval de Carmentran devrait �tre engag�e dans cette voie durant la 
p�riode de ce PSG. Pour cette mise en r�g�n�ration les �claircies doivent permettre de voir 
s’installer progressivement des semis tant r�sineux (Douglas, Pin laricio, Pin sylvestre et Sapin 
grandis) que feuillus (Ch�taignier, Bouleau voir Ch�ne vert). Dans ce cadre, le pr�l�vement sera 
param�tr� dans l’objectif de s’adapter � l’apparition des t�ches de r�g�n�ration. Cette action 
entrainant une mise en lumi�re progressive, elle permettra la venue et la croissance des semis, ainsi 
qu’une irr�gularisation � l’�chelle de la parcelle.
Les arbres s�nescents seront conserv�s notamment ceux de gros diam�tre, en vue de permettre 
l’installation d’esp�ces cavicoles (esp�ces primaires comme les pics, secondaires comme les 
chouettes, les chiropt�res arboricoles).
Enfin m�me apr�s r�g�n�ration, un vingtaine de tiges � l’hectare pourront �tre conserv�es sur pied � 
long terme, au titre de l’aspect paysager et �cologique mais aussi en tant qu’arbre t�moin.

Type R�gles de culture
1 : Futaie Douglas (53,06 
ha)

Hormis les 7,96 ha en parcelle foresti�re 4 et les 9,60 ha en parcelle 
foresti�re 5 qui viennent d’�tre �claircis, continuer d’�claircir les 
Douglaseraie d�senclav�es d�s les travaux de piste r�alis�s. Pr�voir 
une rotation de 6 � 8 ans avec un pr�l�vement s�lectif de 30 %.

2 : Futaie Pin laricio 
(57,38 ha)

Pr�voir une �claircie cloisonn�e et s�lective pour les espaces en 1er

passage (1 ligne / 5 + 15 % de s�lectif) et s�lective pure (30 %) pour 
le reste dans la dur�e du PSG. P�riode de rotation proche des 12 
ann�es en fonction de la croissance et du march�.

3 : Futaie Sapin de 
grandis (3,53 ha)

D�laiss�e lors des derni�res �claircies, ce type doit faire l’objet 
d’une �claircie (cloisonn�e 1 ligne / 5 + 15% s�lective), puis 
d’�claircie s�lective (30 %) tous les 6 � 8 ans.

4 : Futaie m�lang�e 
r�sineuse (6,19 ha)

Pr�voir une �claircie dans la dur�e du PSG avec comme rotation 10 
� 12 ann�es (1 ligne / 5 + 15 % de s�lectif).

5 : Futaie m�lang�e mixte 
(6,53 ha)

Pas d’�claircie dans la dur�e du PSG, laisser les Pins cro�tre en 
hauteur et en diam�tre tout en �tant gain�s par le Ch�ne vert.

6 : Taillis Bouleau (4,44 
ha)

Possibilit� d’�claircir ces peuplements feuillus dans le cadre de 
coupe de bois de chauffage, ou d’ouverture de trou�es.

7 : Taillis Ch�taignier 
(2,54 ha))

Possibilit� d’�claircir ces peuplements feuillus dans le cadre de 
coupe de bois de chauffage.

8 : Taillis Ch�ne vert 
(12,85 ha))

Maintien en l’�tat.

9 : Lande bois�e 
(13,58ha)

Possibilit� de rouvrir ces milieux dans le cadre de Natura 2000 sur 
les zones de cr�tes.

10 : Lande (10,64ha) Maintien en l’�tat.
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7.3 Tableau des coupes

AN N° parcelle 
forestière

TYPE DE 
PEUPLEMENT SURFACE NATURE DE LA COUPE 

(% nb tiges) OBSERVATIONS

2009 4p 1 : Futaie Douglas
2,81 ha 
(solde de la 
PF 4)

Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 225 m3

2010 1p, 2p 1 : Futaie Douglas 13,77 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 1085 m3

2010 2p 3 : Futaie sapin 
grandis 3,53 ha

Systématique 1 ligne/5 
et 15 % sélective dans 
les bandes

80 m3/ha  => 282 m3

2010 1p 4 : Futaie 
mélangée résineuse 6,19 ha

Systématique 1 ligne/5 
et 15 % sélective dans 
les bandes

50 m3/ha  => 310 m3

2011 5p, 6p 1 : Futaie Douglas
18,92 ha 
(solde des 
PF 5 et 6)

Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 1513 m3

2014
1p, 2p, 
3p, 4p, 
5p, 6p

2 : Futaie Pin 
laricio (sous-type 
pas éclairci)

43,22 ha
Systématique 1 ligne/5 
et 20 % sélective dans 
les bandes

45 m3/ha  => 1944 m3

2014 1p, 3p, 4p
2 : Futaie Pin 
laricio (sous-type 
éclairci)

14,16 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 50 m3/ha  => 708 m3

2016 4p 1 : Futaie Douglas 10,77 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 862 m3

2017 2p 1 : Futaie Douglas 6,80 ha Coupe régénération 
(40 à 45 % des tiges) 160 m3/ha  => 1088 m3

2018 1p, 2p 1 : Futaie Douglas 6,97 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 542 m3

2018 2p 3 : Futaie sapin 
grandis 3,53 ha Eclaircie sélective 30 

% des tiges 80 m3/ha  => 282 m3

2019 5p, 6p 1 : Futaie Douglas 28,52 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 2281 m3

2022 4p 1 : Futaie Douglas 10,77 ha Eclaircie sélective 30 
% des tiges 80 m3/ha  => 862 m3

2022 2p 1 : Futaie Douglas 6,80 ha Coupe secondaire (30 
% des tiges) 80m3/ha  => 544 m3

2022 1p 4 : Futaie 
mélangée résineuse 6,19 ha Eclaircie sélective 30 

% des tiges 50 m3/ha  => 310 m3
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7.4 Tableau des travaux

AN N° 
PARCELLE

TYPE DE 
PEUPLEMENT

SURFA
CE / 

LONG.
TRAVAUX

Travaux
obligatoires
li�s aux coupes
(reconstitution de 
peuplement apr�s coupe 
� blanc) 

Sans objet

Travaux d’am�lioration 
sylvicole
(apr�s b�n�fice d’aide 
publique)

Sans objet

Travaux de piste 
(carte : projet travaux de 
piste en annexe)

2008 / 
2010 2p, 4p, 5p, 6p Tous 4,4 km

Mise au gabarit, 
Assainissement, 
ouverture place 
de retournement 

et d�p�t

SIGNATURES

Date de signature 
M. le g�rant Jean-Michel ARCHIMBAUD

A ………………….., le …………………. 

Date de signature Date de signature
Le Directeur, Le r�dacteur

A ………………….., le …………………. A ………………….., le 
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ANNEXES

- Plan de situation propriété G.F. CONCHES

- Zonages environnementaux

- Carte des peuplements

- Plan cadastral

- Parcellaire forestier

- Carte des stations forestières

- Carte des peuplements sur photo aérienne

- Carte du « Projet mise à gabarit grumier pistes forestières »

- Carte de localisation du patrimoine archéologique

- Carte de localisation des « tumulus »

- Matrice cadastrale

- Etat des parcelles constituant le fond

- Relevés dendrométriques

- Copies fiches du guide simplifié de stations forestières

- Copie avenant au contrat F.F.N.

- Convention paysage « Route des crêtes »

- Copie autorisation de travaux  pour les pistes du GF de Conches


