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Préambule

[,es présentes recomrnandations de gestion forestière pour la zone centrale
du Parc nalional dcs Céverures sc situcût à I'aval du chapitre des orientxtiuns
régionales forestières (ORF) consacré au Parc national.

Elles précisent lcs évolutions de gestion sylvicole que lc Parc natronal pense

souhaitables pour son temtolre.

Elles n'ont aucun cârâctère réglementaire et sont sirnplement destinées
à servir de suppoft de dialogue avec les gestionnaires forestiers pour la
rédaction des orientations régionales de production (ORP) des fbrêts
privécs, des dircctives locales d'aménagement @ILAM) des fbrêts
domaniales et dcs orientations locales d'aménagement (ORLAM) des fbrêts

dcs collectirdtés ainsi que pour les aménâgemcnts et les plans simples dc
gestion qui en découlent.

Ces recommandations de gestion forestière ont été examinécs en conxté

scientfiquc au cours de I'année 1997. Ellcs ont pour vocation d'être
évolutivcs afin dc s'adapter aux progrès réalisés dans la connaissancc dtt

fonctionnemcnt des écosystèmes forestiers et d'être modulées pour tenir

compte des contraintes rcspectives des propriétaires forestiers pnvés et

publics.

Ellcs sont déclinées en :
- recommandations de sylvicuJhre qui traitent des différents modes dc

conduite des peuplements,
rccommandations pour I'exécution des travaux d'entretien et de

rcnouvellement des peup)ements
- recommandations générales concemant les autres aspects de la gestion

forestière,
ct seront complétées par un ( cahier pratique > qui précisera leurs modalités

d'application au quotidien sw des cas concrets.
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|  -  R e c o m m a n d a t i o n s  d e  s v l v i c u l t u r e

1,1, Place de la forêt dans la politique d'aménagement du
territoire du Parc

La conservation de l' identité du Parc national est très largement conditionnée
par La diversité ct le cohérence territorialc des différents modes d'occr-ipation
des lencs de chaquc régon naturelle de la zone centrale et de la zone
péripherique.

La politique forestière doit s'inscrire de façon harmonieuse dans urc
stratégrc généralc d'âménagcnent du territoirc, qLd vcillc à maintenir un
ccnain éqLulibre entre les actir.ités agricoles, pastorales et forestières qur
gerantissent:

le mahtien des populations iocales donc l'entretien des milieux;
- la qLulité et la diversité des paysages ;
- 1a conservation de Ia biodiversité (diversité des éco-complexes) ,

Ia présen'ation d'un pâtrrmoine naturel et culturei.

Depuis Ia création du Pârc netional en 1970, le târx de boisement est passe
de 40 % à près de 60 Yo en 1995. Cette évolution résulte, principalement
d une dl.namique spontanée de la végétation qui colonise les cspâces en
déprise et, s€condâfement, d'une politigue dc reboisement mise en æuvre
avec I'aide de I'Union curopéenne, de l'Etat et de la Régon Languedoc-
Roussillon.

Lcs tau\ de boisement actuels des grandes régions nahrelles du Parc sont
très élevés :

75 % pour les basses Cévennes :
50 ouo pour lcs hautcs Ccvcnnes :
26 % pour le Causse nu.

Il est important qu'ils soient stabilisés et que l'équlibre feuillus/ résinerx soit
préservé à l 'échelle du territoire du Parc.

Lc Parc national souhaite maîtriser l'évolution forestière sur son territorrc.
Pour cela, il convient :
- de mobiliser au maximum les aides agri-environnementales pour soutenir

I'entretien des milieux ouverts pâr les ectivités agncoles, pastorales et
sylvo-pastorales ;
de ne pas favoriser I'extension des surfaccs forestières par des aides au
boisement affectées à des propriétés qui peuvent avoir des perspectives de
valorisation agncoles et pastorales ;



F(urnrLdrGr  qs  oè  syrv  cû  ru re

- de priulégier I'amélioration des peuplements existants, et lc momenr venu
leur renouvellement, conformément à des modalités de sylviculture qui
concilient au mieux les objectifs économiques, peysagers et écologrques
cie pratiquer I'enrichissemcnt des peuplemcnts pionniers avec des essences
qui seront présentes dans les peuplements définitifs

Cepcndant, ia pnorité donnée généralement au maintien et à la reconquêtc
de milicu,r ouverts ne doit pas faire apparaîtrc toutc opération de
reboisement corxne régressive pour le territoire du parc.

l,a cornaissancc de la richesse écologque et de la vaicur paysagère dcs
milicux est un élément détenninant du choix à effectuer en tàveur du
mainticn des milieur ouverts per I'ag.icrrlture, cie I,évolution spontance
avec toutes Ies phases de transition vers ia forêt ou de boisement arlificiel.

Si la valeur patrimoniale des milieur justifie dc les maintenir clans unc
dynarnque naturelie, ou de contrarier cefte évolution vers la forôt (cas
des pelouses sèches du causse Méjean par cxemple), i l conviendra de
contractualiser cettc décision avec le propriétaire cn évaluant ]es
ilconvénients qu'elle entraine.

Dans Ie cas où la solution du boisernent est retenue, les tcchniques
employées furéparation du terrain, du sol, choix dcs essences, àensité dc
plantation...), respecteront la dl,namique en cours en n,élimiaant pas les
esscnces pionnières déjà présentcs mais en y associant ies essences à
ntroduire.

L'attribution des aides publiques conditiomre Ia politique d,aménagemcnt
du territoirc voulue par le Parc national. Seule une coniertation avcc ies
seruces rnstructeuis des dossiers de demandes de subvention @DAf.
DRt\F, Conscil régional) dès les premières phases d,instruction des
dossiers, pcut éviter des prises de décisions contradictoires entre
I'attribution des subventions et les autorisâtions dc travaux déliwées
réglcmentairement par le PNC.

1.2. Connaissance des intérêts écologiques et paysagers -
Zonage du territoire

La démarche d'élaboration de plans de gestion forestière repose sur l,analyse
du milieu dans toutes ses composantes climatiques, physiques et biotiqucs.

Cette analyse du milieu, croisée avec celles des besoins économiques et
socraur, débouche sur ur zonage de I,espace forestier conç, pou-5g.r,r 1g
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ou les objectifs qui déterminent les actions à mener sur le long terme et
pendant la durée de validité du plan de gestion

La prise en comptc des intérêts écologrques et pâysagers pârticuliers est
un élément fondanental de ce zonage.

Il appadient au Parc national des CéverLnes de réaliser I' inventaire des
intérêts écologiques, faunistiques, floristiques et paysagers de la zone
cenlrale et de les hiérarchiser en fonction de leur stâtut, détermLné pâr
référence au-r textes réslencntaires et aux listes intemationales, nationaLes
et régionâles.

Ces intérôts particuliers doivent être podés par le pNC à la connaissance dcs
acteurs du milieu avec les éléments de leur fbnctionnement qL pemrettront
aux gestionnaires d'adapter lcurs règlcs de culture et d,évaluer les contraintes
et les coûts nécessaires à leur conservation. IIs sont précisés par le parc dans
les plans d'aménagement rédigés par massif et les pr opriétaires doivent
bénéficier d'un droit pemrancnt à I' information écologiquc.

Les zonages existants (ZNIEFF - ZICOIZPS) doivent être rappelés aux
propnétalJes et atx gestionnaires. Les zonages en cours ou à réaliser
(ZNIEFF 2'génération- sites Natura 2000/ZSC, pal,sages remarquables.. . )
sont  à  menrc cn l lacc en é l ro i tc  conccnarron

I-e zonage pemetlra de distinguer les espaces d'intérêts ma.jcurs ou sc
justifie ure gestion conservatoire, et les espaces ordinaires où une geslion
intégrée assurera à la fois la préservation de la diversité biologrquc et la
satisfaction des besoins économiques et sociaux dans Ic cadre d'unc gesrron
durable.

L'analyse des milieux et de Ieurs intérêts particuliers occupe une place
importante dans l'élaboration des âménagements réalisés par I'Office
national des forêts, pour les forêts domaniales et celles des coliectivités.
Par contre, en forêt privée, cette analyse est, en général, insufijsam:ment
développée dans les plans simples de gestio4 en raison du caractère
réglementairement simplifié de ces documents

Il apparaît donc comme primordial que le Parc national des Cévcnnes aide
Ies propriétaires privés dars Ieur cornaissance du milieu naturel, ahn qu'ils
s'approprient les intérêts écologiques présents sur leur propriété et qu,ils en
der iennent les premiers defenseurs.

Le Parc national apportera son concours technique et finsncier âLt-x
propriétaires qui le souhaiteront pour la rédaction des pSG comportant
u,re anall se approfondre des enjcux socraux e{ environn!mentttrx.
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L'identification des intérêts écologrques majeurs dewait intégrer les
potentialités Fn effct. la forêr du Parc estjeune el compone peu cle
peuplcmcnts  a l  anr  ar rc in l  un s tade é lerc  de marur i te
II convienl donc d'évaluer, d'après des éléments de dynamique forestière
établis scientifiquement, les milicux qui sont aqourd'ûuL dans des phases
intermédiaires conduisant à des habitats remarqulbles repedories dans la
, .Jr rec l rvc  curopeeme '  h :b i rars .  faune.  f lore, ,  Je leo2,  p . rur  ne pas en
contrarier I'évolulion.

1,3. Les principes généraux de sylviculture en zone centrale du
Parc national des Cévennes

I-e reconstitution progressive d'un nassif forestier composé d'esscnccs
autoclrtones, géré selon des processus sylricoles confomtcs âux successlons
dvnamiques naturelles de chaque compartimcnt stationnel et favorisant le
rétnblissement puis la conscrvation durable d'écosystèmes complets et
équilibrés, constituc aujourd'hui le poLnt focal vers Iequel le paic national
.ou la i rc  qLrc  tende la  sr lnru luc nt isc  en cuvre par  Ies propr ic taLrc :
lorestiers et I 'Ofice nationâl des Forêts. Cette orientation, qui ne doit pas
être dogn.ratiquc, dewa êtrc conÏ.irmée scientifiquement avant d,être
durablemcnt validée.

Cependant, les intérêts qu'il pcut y avoir à conservcr des sylvo-faciès
anthropisés qui font partie d un patrimoinc ethnologlque et culturel
(châtaigneraies par excmple) comme la prise en compte de la réalité des
tacteus sociaux et économiques, de I'inadéquation des mécanismes de
hnancement, du manque de connaissances scientifiques et de zuides de
sl li iculnre dc rcnaftuation vtlides, conduisenr â proooser des-choix
réaListes de sylviculture qui permettent cie progresser'par etapes vers ce[
objectif.

Les choix sylvicoles effectués par le PNC en 1997 derront évoluer en
permanence avec les progrès réalisés dans la connaissance du
fonctionncment des ccosystemcs forestiers

[,ln programme de recherche sur I'avenir des peuplements forestiers,
associant scientifiques, économistes et gestionnaùes, est indispensable
pour valider ou réorienter les oprions prises dans le present document
Par exemple, la grande variété des stations permet des choix d,essences
qui dépassent très largement la composition des successions véqétales
spontanées, er rl conviendra de detcrminer si l 'util isation de cenaines
essrnces non autochtoncs constifue un enrichissement biologioue ou un
risque pour les écosystèmes.

I
I

l r l



Rso.nmand.lrons de syiucullure

I .3. I . Choix de svlviculture
La sylviculture multifonctiomelle, qui concilie les fonctions protectnces,
economiquer  er  \oc ia le .  est  la  brse dc léco le dc ry l r , . r , ln  JÊnnç" i . .
I - - l le  dcmeruc un choix  pcr t rncnr  pour  la  majeure p* ia  O.  l "  ron.  i .n , , " ta
o un t,arc natronal hablte et productif, sous résen,e d,ute réelJe prise en
compte des lonctions patrimonialcs et culturelles cornmc cles obtectrt.s
pnnclpaux assoctés et ûon comme des objectrfs secondaires assures de tartpef la fbnction de production, seule rémunératrice de l,action du foresirer
La sylviculture monoibnctionnellc de protection, où Les règlcs de culture.
voirc la non,intervention, visenl à la prescrvatron stncte de paysage.,
d habitars, d'espèces anjmales et végétales remarquables "t âJi" .?""rt"
Lrgneuse ér,entuellement effectuée est un moycn d;améliorer la stabilrté
ecologrque et Ia divcrsité biologique des écosystèmcs for"rtie.i,,i"-
s'appliquera qu'à des cspaces identifiés comme remarquabl.. uiJ, *.
cxpertise scientifi que rigoureuse.

Cc.s espaces pourront être classés, après négociations avcc les propnétaires
et les gcstioruaircs. en séries d'intérêts biologique/paysage.l"utt l. '. i uu .n
réserves intégrales ou dirigées.

Les accords seront contractualisés pour assurer la pérennité de la gestion
conservatoire.

1.3.2. Choix des résimes svlvicoles et des modes de traitement
Les choix du Parc national se portent sur les
assurent âu mietLX :

méthodes de sylviculture qui

- la qualité et lâ stabilité des paysages ,
Ia protection physique des sols et l,amélioration de Icur capacité de
production ;

- la diversité des écosystèmes, à l 'échelle du massif et de la
l'adaptation fine des essences et des modes de traitement
stat ionnels ,

- la diversité spécifique à l,échelle de la parcelle par cles règles de culture
qui iàvorisent à la lois la diversité des Lspèces uégetul", i"n, toutes les
strates des peuplements et la diversité des commÀautés ammales par Ie
développement de la capacité d'accueil pour les différentes espèces
forestières ,

- la cons€rvâtion des ressources génétiques des essences autochtones ,.  ta  qual l te  dcs eau\  â  Iava l  des bass ins \ersants  :- la meilleure résistance possible au\ maladies et aux ravageus ainsi qu,aux
perturbations d'origiae nahrelle ou anthropique.

fbrêt par
aux divers types

U
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À ces caractéristiques natuellcs, s'ajoute comme élément important de choix

la capacité des peuplements à produire régulièrement du bois d'oeuwe dc

qualrté afin d'assurer aux propriétaires un rcvenu steble et aussi élevé que
poss ib le .

Tous lcs régimes el modes de traitement peuvent permettre de satisfaire

I'ensemble de ces fonctions si les règles de culture garântissent le maultien

de l'ambiance forestière. En futâie régulière lcs unités de régénération
delraient étre généralement Iimités à 5 ha en régénération artificielle et

a  I0  lu  en reg(ncrr l ior r  n : rure l lc  pr r .oLIpe5 progcs\ i \es

La futaie régulière par petites uités de gestion, dont la surface maxtmale

est fixée à cinq hectercs, est unc option retcnuc par 1e Parc national des

Cévcnnes car elle constitrte :
- un conpromis acceptable entre les objectifs clu Parc el ccux dcs

propriétaires;
- ule étape possible vers le mélange des csscnces et la diversification des

stnlctules,
- ure techniqr.re bien adaptée au renouvellement de peuplcments lransltores

par plentation d'essences-objectii!, en conservant l 'accès aux aides du

I 'FN,
un mode de gestion qui permet une rotation permânente d'espaces olrvcrts'

favorablc au maintien d'cspèces animales et végétales (ex. : rapaces
pouvant satisfaire Ieurs besoins alimentaires en terrain découvefi).

L'intégration dc ces unités de régénération au sein dcs peuplements
maintenus sur pied derra être finement étudiée, pour minirniser les impacts
paysagers négatifs qui pou:raient résulter d'r:,n mitage de l'espace, et pour

conscrver I'ambiance forestière favorable au maintien des potentialités' sans

rajcu]issement excessif de l' écosystème.

La stratification des peuplements pourra être reconsidérée lorsque [es

risques d'incendie sont élevés et qu'il n'est pas possible. pour dcs rrisons

stationnciles. d'obtenir un sous-étâge composé d'essences peu

inflammables.
Dans ce cas, assez peu fréquent en zone centrale, la constitution de
peuplements dépourvus de strates basses sera préférée.

Les modes de reconstitution de la forêt (RTM au début du siècle - FFN à
partir des amées 60, ...) ont créé majoritairement des peuplements régulicrs,

souvent monospecilques sur des surfaces imponantes et compose5
d'essences transitoùes dont la régéncration naturelle n'est pas toujours
souhaltée.

ll convient donc de préconiser la mise en place de sylvicultures de transltlon
visant à la structuration et au mélange progressif des peuplements en évltant

des sacrifi ces d'exploitabilité trop importants (exploitation prémahlree
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d'arbres jeures ou retârdée d'arbres sur le déclin avec perte de la qualité des
bois).

lJne orientation vcrs la futaic irrégulière ct mélangée est souhaitable pour
créer une mosaïque de peuplements favorable au développement de la
diversité biologique et à la préservation des paysages

Il convicnt cependant de noter quc ie développement de techniqucs de
gestion en futaie irrégulière suppose :
-- que des guides de sylviculture soient élaborés à parlir d'un réseau de

parccllcs dc références miscs en place avec le concours de l'ENGREF cl
d'organismes de recherche-dévcloppement (CEMAGREF, IDF,
département des recherches techniques de I'ONF ...) ,
que dcs méthodes de suivi soicnt mises au point et r,.ulsarisées auprès des
gcsnollnalres.

Cette orientation vers ia futaie inégulière ne doit ccpendant pas exclure les
autres modes de gestion qui par leur variété génèrent dc la diversité,
peryétuent des prâtiques culturales intéressentes aux plans ethrologrque et
culturel ou présentent des avantages poLr la satisfaction du rôle social de la
fbrôt.

I-e régime du taill is sinple sera rnaintenu pour satisfaire les besoins des
populations locales notânment en bois de feu. On veillera cependant au
renouvellcmcnt dc I'ensouchcment indispensable à la poursuite durable de ce
trarteI]}ent.

La sylviculture d1'namique des meilleurs taillis de châtaigmcl est égâlement
souhaitéc pour la production de bois d'ébénisterie et de menuiserie favorable
au développement d'une fil ière bois feuillue locale.

Le taillis fireté, non pratiqué en Cévennes, pourrait être cxpérimenté, pour
lc châtaignier notanrment, et évalué atx plans économique e1 écoJogique.

Le taillis sous futaie, actuellement réservé à quelques forêts sectionnaies,
dewait être poursuivi en veillant au recrutement équilibré dcs baliveatx et en
diversifiant les essences de la strate irrégulière dominante par des
plantations de feuillus nobles. Ce régime mixte dewait être encouragé pour
faire évoluer des taill is simples monospécifiques sur stâtions favorables en
peuplements plus divcrsifiés, avec en futaic claire des feuillus précieur ou
des résineur à faible couvert (association pin maritime et châtaigmer pâr
exemple) selon les potentiâlités stationnelles.

La futaie régulière, gérée par grandes unités (10 à l5 hectares) reste adaptée
aux zoncs dc forte fréquentation touristique pour un public amateur dc
futaics cathédrales fâcilement pénétrables.
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Les peuplements monospécifiques peuvent également correspondrc
localement à des objectifs sylucoles ou touristiques particuliers.

1.3.3. Le développement des cycles forestiers

La conservation du milieu nalurel et lc maintien de la diversité biologiqLre,
s'accourmodcnt mal du raccourcissemcnt des cycLes sylvo-génétiques par lcs
tcchniqLres sylvicoles axécs pnncipalement sur la production Iigneuse.

Ces techniques dirninuent les phases pionnières et transitoires au prolit des
phases optimales et troflqucnt, parlbis totaLement, les phases de vieillesse
ct de sénescence en accélérant le rqeunissement dqs peuplements.

PoLr augnrcntcr puis conserver la diversité spécilrque sur I'cnscmble du
terriloire du Parc, ii est néccssairc quc se mettent en place des gestrons
orientées prioritairement vers la restauration d écosystèmes complets sur
dcs espaces spécialisés et lmrtés, aLnsi que des dispositions piLrs légères
mais généralisées à I'enscmble des forôts.
Une conbinaison des mcsures suivantes est préconisée :

la création d'un réseau de résenes intégrales et dirigées afI'ectées
à 1'observation et à l 'étudc dcs cycles complets de dlnamique foresticr e
ct  dc la  dncrs i te  b io logrque r .soc iee :
l . r l longement  des durcer  dc rcnourc l lement  dc '  1 'cuplcnrents  e t  des ise. .
d'exploitabilité des différentes essences au-delà de l'optimrun technico-
eoonorruque,

- la consenation d'îlots de vieux arbres, d'arbrcs isolés, de pieds corniers..
pcnJant deux ou trois durees nornralcs de renouvellement ,

- Ia création de grains de vieillissement ou se développera ure dynamque
naturelle de renouvellement après que des opérations d'amélioration arent
assuré la stabilité des tiges constihrtives du grain ,

- la aonservation des arbres remarquabies par leur âge, leur port et leurs
dimensions,

- la non-exploitation dcs arbres sénescents lorsqu'ils ne posent pas de
problème phl.tosanitâire pour les peuplements voisins ;

- la conservation d'arbres morts à raison de deux tiges par hectale envron
et d'arbres sénescents et sains, désignés pour assurer Ie rcnouvellement
du stock de très vierx arbres.

La creation d un reseau de rescrves rrtégrales. destinces à
l'approfondissement des connaissances sur la dynamique propre des
écosystèmes forestiers afln de mierx comprendre les processus de
développement spontané, les rôles et les interactions entre les espèces
animaies et végétales, est une demande forte des scientifiques et des
associations de proteotion de la nature.

I
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Les parcs nationaur ont pour vocation dc répondre à cette demande et la
création dc résedes intégrales est préwe pâr I'article L 2zl l.I I du Code
rural.

Lc choix des peuplenrents à classer en réserve intégrale doit s'inscrire dans
le cadre d'unc politique globale et être scientifiquement fondé sur des
critères d'ancienneté et de mâturité phlto-sociologique. Il doit être effcctué
prr un conrite d'expefts. arec I'aide du comité scientifique du i)arc national
clcs Cévennes. Les surfaccs à rcchercher pour une réserve se situent entrc
, . i n ' r r r  r r f -  e f  ,  i n n  , . - n t c  L p r f r r p c

Lcs risques, liés â dcs déséquilibres induits par des biocénoses actueLlencnt
incomplètcs (pullulation de râvageus, surdensités d'ongulés. .), seronl
éveLués avant toutc création de résenes intégrales. Dcs stratégres sylvicolcs
de renatlration. concluites dans le cadre de réscn cs dirigécs ou de seles
biologrques, peuvent s'avérer comme des préalabies indispensables au
classement err réserve intégrale.

L,cs lcrlains fbrestiers âppartcnant âu Parc nationâ] seront prioritaùement
cxpcrtisés, pour savoir s'i ls pcuvent répondre au:r objectifs cles résen'es
intégrales forestières.

Potrr lcs eutrcs propriétés forestières, comptc tcnu dc Ja néccssairc garanlre
d'r,ure pércnnité de la gestion, les réserves seront recherchées prioritâLrelnent
sLLr les terrairs bénéficiant du régrme forestier.

L3.4. I-a composition des p_guBlçrnçnlq

Les choix de sylviculture, de régimes et de modes de traitement laits par le
Parc national des Céverures sont favorablcs ârL{ pcuplcmcnts mélar.rgcs, pour
la qualité des pâysagcs et Ia diversité biologique qu'ils induisent, pour )eurs
facultés d'amélioration du fonctionnement de l'écosystème (pédogenèse en
particulier) et leur meilleure résistance générale aux perturbations.

I-orsque les conditions écologiques sont favorables, on recherchera
l'association en mélange principal d'au moins deux essences-objectif dont les
vitesses de croissance, les statwes et le comportement vis-à-vis de la
lumière sont compatibles. Le mélange se fera pied par pied ou par bouquets
de faible étendue (5 à 10 ares) dans des proportions ne dépassant pas 70 %
(en nombre de tiges) pour I'essence majoritaire. On associera, chaque fois
que les conditions de stations le permettront, feuillus et résineux dans 1'étage
dommant.

Dans tous les cas de potentialités stationnelles, on favorisera les mélanges
subordonnés dâns les strates inférieures err réduisant Ie couvert des strates
dominantes pour permettre le développement d'essences spontanées en sous-
étage
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[-es essenccs disséminées, les fruitiers forestiers en particulier, seront
favorisées pour leurs valeurs économique et écologique.
Le choix des esscnces, de leur association en mélange principal (dans
I'étage dominant), et de leur conduite avec des cssences secondair., .n
mélangc subordonné (dans les strates dominées), nécessite, pour êtrc tout â
f r . t  pcnrncnt  dc,  ourr ls  de gesr ion qur  ne \unt  pd\  acruel lemenr  a Ia
disposition dcs gestionnaires de la zone parc

I I  s ' a g i t :
d'une tlpoiogie line des peuplemcnts actuels ,-. d'un catalogue de stations croisant les approches géornorphologrque ct
phyto-sociologiquc et intégrant la dynamique des peupleirentsl 

'

de guides de sylr.,iculture des pcuplcn.rents nrélangés ei strarifiés, precrsant
les itinéraires tcchniques dc transition entre l 'étaiactuel d"s peupien,"nt,
et l 'état souhaité.

La conception de ces documents fondamentaux pour faire évoluer les
pratrques syl\.lcoles, relèvc d'Lne étroite coilaboration entrc gestionnalres
ct orgenisnes dc rechcrche-développsmenr.

Les dispositions actuelles de financement du FF-N constituent un freirr
au nélange des essenccs À titre expénhenta1, des crérlits pormaient êtrc
mobilisés sur lc budget de i,État.

I-'équilibrc gJobal feuillus/résineur sera maintenu sLrr la zone cenhale du
Parc national des Cévemcs La politique à mener en laveur des feuihus
précrerx suppose ur retour rapide à I'équilibre faune/flore.
En zone de forte scnsibilité aux incendies, on poura déroger au principe
général de recherche de peuplements stratifiés si Ie dével[pement d,un
sous-étage facilement inflammable constitue un f.acteur aggravnnt

1.3.5. Choix des modes de résénération
En futaie, lorsque les peuplements en place sont composés cl,essences
spontanees ou rntroduites bien adaptées aLrx stations, Ia régénération
naturelle.sera préféréc à la régénération artificielle, car ellJ permettra dc
faire évoluer progressivement les peuplements dans *. "ontinuité
dynamique de maturatior; en oflrant une fofte capacité de résistance âu\
attaques parasitaires et aux dégâts de cervidés.
Lorsque les essences présentes ne répondent qu'imparfaitement arx ob1ecttlis
écolomrques. ecoJogiques et paysagers, la régénéràtion naturellc pourra être
asslstee de taçon a ennchir. par des compléments âdaptés, la compositron
oes peuplements.

I
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D'une façon générale, on recherchera toujours à améliorer et enrichir les
peuplements en évitant les grands à-coups par une gestion fine s'appuyant
sur  le .  proccssrrs  na lure ls  d 'ero lu l ion

Le recours à la coupe rase sur des unités de gestion limitées â cinq hecteres,
sera réservé à dcs cas d'inadaptation des essences aù\ potentialités
stationnelles et iorsque des contraintes très fortcs d'exploitation ne
permettent pas de rccourir, pour dcs raisons économiques, â d'autres
tcchniques. Les coupes rascs feront alors l 'objet d'un réel effort d'insertron
paysagère cn travaillânt leur forme et leurs lisières pour éviter Ln découpage
franc ct géométrique de l'espace forestier.

Lc recours à la régénération anificiclle après coupe rase, au.lourd'hui
largenent pratiqué en forôt privée, est induit par le régrmc fiscal des
exemptions trentenaues et les modes d'attribution des aides du Fonds
fbrestier national qui favorisent lcs plantations.

La syiviculn-rre qui en résulte se révèlc souvent inadaptée aux objectifs du
Parc national, coûteuse pour la collectivité qui subventionne à 80 %, et
onéreuse pour le propnétare qui doit réinvestir rule part non négligeable dLi
revcnu dc la coupe rasc en autofinancemenl. Le bilan écononrique s'aggrave
avec l'augmentation de la densité des cervidés, qui nécessite la protcctron
des plants introduits.

Lc Parc national ne peut pâs contpenser à lui seul les inconvénients fiscarx,
liés à une régénération naturelle qui sc justfie pourtant au plen technique et
au plan économique si I'on fait une analysc sur lc long terme..ll convicndrait
donc d'étudier rapidement avec les services compétents de I Etat des mesures
fiscales dérogatoires pour Ia zone centrale du Parc national, le Parc servant
ainsi d'espace-test pour des mesurcs qui pourraient s'étendre à termc, au
ruveau national.

1.3.6. Choix des essences
En zone centrale du Parc, les opérations de boisement et dc renouvellement
dc peuplements seront réalisées prioritairement avec des essences adaptées
a[x stations appartenant arLX formations forestières nâturellcs et actuelles
des étages de végétation correspondants de l'Europe tempéréc.

Parmi ces essences, on préférera celles, autochtones, dont la présence sur
le territoire est âttestée au cours du temps (depuis la derruère glaciation
-10 000 ans) par les analyses polliniqucs effectuées sur les tourbières du
mont Lozère et de I'Aigoual ainsi que par les études menées sur la
dynamique de la végétation de chaque région naturelle.

l 1



Les peuplements classés porte-graines de Ia zone centrale du Parc seront
préconisés comme provenences préférentielles pour les opérations de
reboi .emenl  e t , . lc  complements de régénerat ion nature l le .

L'util isation d'essenccs exotiques est limitée à un pctit nombre d'espèces
déjà introduites sur le teritoire du Parc et qui présentent dcs ruveau-r de
productivité supérieurs à ceur des esscDces autochtones dans un
compartimcnt stationncl donné.

Sont exclues les essences allochtoncs qui pcuvent présentcr des risques
phytosenitâires particuliers, des risques d hybridation avec une essence
autochtone et des risqircs d'envahissement au détriment de la diversité
biologique.

La liste des essenccs util isables sur la zone oentrale du Parc national csr
arurcxée aux présentes recommandalions.

Sa nodification et les dérogations seront instmites confonnément arx
dispositions préltes par les ORF.

La grande diversité dcs potentialités statiorulclles dc la zone Parc nécessitc
rur chojx d'essences relativement Iargc pour concilier au rnieux les objectifs
environnementaux et économiques.

L'extension dLr choix. au-delà dcs essences autochtones, aux essences cle
l'Europe tempéréc, pcmet de conserver dcs essences introduites qui
combinent, tel le mélèze, de multiplcs intérôts (production ligneuse, paysage,
faible couvert...).

Pour les esscnces exotiqucs, la position du Parc national s'appuic :

sur le pnncipe de précaution pour limiter lcs espèces â celles déjà util isées
dont on connaît le comportement et les limites d,utilisation ;

- sur I'avis du département < Santé des Forêts > qui précise que, dans l,état

des risques phyosanitaires et de pertc de diversité biologique, à
l'exception du Chêne rouge (risque d'envahissemcnt).

Par contre, le risque de pollution génétique est réel pour les écoq?es rares.

C'est le cas en basse Cévennes pour le Pin de Salznann, dont I'hybridation
cst possible avec les autres Pirs noirs d'Autriche et de Corse. [l en est de
même pour le Sâpin autochtone du mont Lozère avec les Sapiru
méditerranéens et les provenances de Sapin pectiné autres que celles du
Massif central.

Le principe du mélange des essences sera respecté pour les essences
alloclrtones, y compris pour Ie Douglas.

actucl des connaissances, Ies essences allochtoncs adaptées au,r conditions I
staiioonelles du Parc ne posent pas de problèmes particuliers au:i plans

I

F

I

F
l
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Pour cette essencc, souvent réprouvée par les nahralistes cal condurte cn
peuplements monospécifiques trop denses, on adoptera de faibles densités
de plantation (600 tiges,4ta), et des modalités d'association avec d aurres
essences, en particulier feuillues, scront expérinentées.

Les rylhmcs de sylviculture dewont être adaptés à la vitesse de croissance
du DoLrglas et au maintien durable du mélange.

1.3.7. Réoart i t ion des essences. Cobérence stat ionnelle
et paysagère

Les esscnces prinoipales sont pour la plupart assez plastiques pour s,aclapter
à de Vastes lerritoires mêne si les conditions de station nc correspondent pas
à lew optimun.

Cette plasticité, si elle est util isée à I'excès par le syiviculteur peut concluire
à une uniformisation génératrice de perte de diversité bioiogique et de
cohérencc paysagère sans, pour autent, satisfaire au mieux les objectifs de
produchoû.

Sur l{r tcrritoire du Parc, Ia répartition dcs essenccs principales cloit ctonc
répondre â u,re double logrque :
- i 'adaptation stationnelle pour optimiser la croissance des peuplements,

rédL]llre les risqucs sanitaires et permettre rurc association durable avcc tes
cssences spontanées d'accompagncment ;
la cohérence paysagère, baséc sur le renforcement des oomposartcs de
l'identité des différentcs unités territoriales.

Cette répartition est précisée en annexe. Ellc der,ra évoluer avec
l'étâblisscment d'un catalogue des stâtions et les progrès réalisés dans la
connaissance de I'autécologie des essences forestières.

L'identité dcs wités territoriâles du Parc est étroitement corrélée aur
influences climatiques et arl\ étâges de végétation.

Les choix d'essences dcwont renforcer les caractères :
- supra-méditerranéen des basses Cévennes ;

montagnard des hautes Cevennes ;
- continental du causse Méjean.

Les sornmets de I'Aigoual et du mont Lozère seront conservés en pelouse
< subalpine >.

Le déséquilibre des classes d'âge est actuellement l'ure des caractéristiques
importantes de la forêt cévenole en raison de son orieine artificielle- cle sa
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reconstitution en detx grandes périodes de reboisemenl et du vieilltssement

dc 1a châtaignerate.

L'équilibrc des classes d'âge en futaie régulière, dcs classes de diamètre en

futaie irrégulière, est à la fois le garant :
d'un revenu régulier pour le propriétaire ;
du naintien de la diversité biologique par la succession régulière des

différcnts stades d'évolution ,
du bon état de santé des peuplcments.

[] sera rccherché à l 'échelle de chaquc lorêt dès lors que la surface atteint

ou clépasse une ccntaitre d'llectarcs Les contraintes évenùclles poulront

ôtre contractuâlisées

En raison dr-r désécluilibre actuel des pcuplements, la recherche de l'équilibrc

des classes d'âgc ou de diamètrc devr a se faire par étapes cn acceptant, dans

clcs limites raisonnables, des sacrifices d'cxploitabilité par des cxploitations

anticipées ou retardées par rapport à I'optimum économique

Pour atteindre l'objectif d'augrncntation dc la diversité biologique 1iée atx

stades temrinatx d'évolution des peuprlements, il cst nécessairc, en lutaie

régulière plus particulièrement, de fixer pour rur même peuplement plusicLrs

âges d cxploitabilité.

À titre d'cxemplc, pour une sapinièreJrêtrare régulièrc d'âge d'cxploitabilité

optimun de cent vingt ans, il est possiblc, compte tenu cle 1a iongévité des

cssences, d'assurer son rcnouvcllement en fixant les âges d exploitabiJité à :

120 ans pour 70 o% de la surface ,
-  140 ans poul  l0 ' lo  de la  sur làcc:

| 60 rns pour l0 o ô de Ia surlacc :
- 180 ans pour 5 % de la surface,
- 200 ans pour 5 % de la surface.
(voir histogramme théorique en anncxe)

1.3.9. Densité des peuplements

La maîtrise de la densité dcs peuplements est ure composante naturaljste'

sylvicole et économiquc essentielle car elle induit la diversité des strates

infériewes cn dosant la lumière, elle assure la stâbilité des peuplements, elle

répartit le potentiel d'accroissemcnt entre les tiges et permet les récoltes

intermédiaires rémunératrices pour le propriétaire.

Pour éviter les inconvénients liés aur surdensités, les plantations seront
généralement réalisées aux densités minimales admises par le FFN. l
Dans les peuplements élémentaires de structure régulière, avec fermeture

horizontale du couvert, les essences pri-ncipales de Iâ strate dommant€ seront 
I

conduites râpidement en croissance litrre au niveau des houppiers, les



essences des strates inférieures .l ouant leur rôle d'accompagnement en

favorisant notalnnent l 'élagage des esscnces objectif

Dans 1es peuplements élémentaires de structure irrégulière, avec une

ttrmeture vcrticale du couveft, Ia réduction de densité sera effèctuée à tous

les niveaux.

Dcs dépressages précoccs des régénérations naturelles seront effectués pour

âssocier durablelnent les senis d'cssences sccondaires â ceux des esscnccs

principales.

Un fLrtaie régulière. le s1'lviculteur dispose d'indicateurs fiables (facteur

d espacement - coefficitl lt d'élancement - abaques pour Les éclatrcies) porLr

conàLrire scs peuplements. Même s'ils n'ont pas été conçrrs pour des

peuplements mé1angés, comrne les souhaite Le PNC' ils constituent

ccpendant cles guicles de svlviculture dynarnique favorables à la fbis à la

production ligneusc et à la divcrsité biologrque

Irn peuplements irrégr.il iers. la maÎtrise de la densité peut se fairc en util isent

la sirfacc terrière par catégories dc diamètres (petits bois' bois mol'ens, gros

bois). Un efforr de tbrmalion est nécessaire pour rulgariser I'ernploi dc la

"u, . l icc  te t  tc re contnt< ouLt l  dc ge ' t iu l t

Par dérogation- en zone de fbrrc sensibilité aur incendies, 1cs pcuplements

pourr ont être conciuils à des densités suffisamment foftes pour bloquer le

cléveloppement d'utic strate basse très inllamnlable et combustive
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ll - Recommandationsp0urI 'exécutiondes travaux
sylvicoles en zone centrale du Parc national des
Cévennes

En application de I artiolc I8 du décret de création clu parc, le directeur délrr,re
des aulorisations dc travarx.
L€s travau proposés sont évalués sur la base dc critères < d,altération du
câractère du Paro D à partir cl'unc analyse des impacts environnerncntau{ :l coLu1,
moyen el long termes.
Pour lcs tIavauli qui sont autorisés, Ie pNC doit réglementairement e\iger le
ruveaLr dc qualité nécessaire pour palenir aur objectifs qui lui ont éte assrgncs
pâr I'Etat.

Pour parvenir au niveau de qualité demarrdé, le pétitionnaire a généralement 1e
chorx enlre plusicurs techniques de réalisation.

Les recommandations de sylviculfure ont précisé Ies objectifs qu'il est
souhaitable d'alteindre pour lcs principales composantcs des peuplements
forestiers.
Ces objectrls ne pcuvent être satisfaits quc s'i ls sont pris en conptc dès les phascs
cruciales de création et de renouvellement des peuplements, puis tout au loug des
phases de jernesse ou sc construisent leur composition et leur structure

Les recommandations faites par lc PNC pour l'exécution des travatx sylvicoles
préconisent des techniques qui permcttent d,assurer la meilleure croissance
possible des peuplements jusqu'à leur terme d,exploitabilité, en préservanr _ er,
si possible, en améliorant - le potentiel biologrque des dûérenti fypes stationnels.

Elies sont valables pour tous les milieur forestiers qui ne comportent pas
d'élément remarquable, nécessitant une stratégie spéciale de cônservation et
reposent sur la volonté d'adapter finement les pratiques forcstières à tous les
eléments dc I  ecosl  stème.

En application de l'article 18, certaines tcchniques sylvicoles, très peu
nombreuses, qui bouleversent considérablement les milieux en alléranr re
caractère du Parc sont interdites.

À I'inuers", celles qui permettent de concrlier les objectifs enviromementaux
economiqucs et paysagers sont favonsées.
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2, 1. Les travaux de boisement et de reboisement
2. l . L Les travaux de p4bêlallenllq 1çqain
IIs sont exécutés sur dcs terrains en landes, en pré-bois, ou colorusés par des
essences tron conformes aux souhaits du propnétairc. Ils ont pour objectif de
maîtriser, réduire, voire élirniner la végétation en place et les rémanents
d exploitation pour pemrettre l ' installation des essences à introduirc.

Au pLan écologrque, la végétation eistante se place dans Lure dynamique
ibrestière dc rcconquête après I'abandon de pratiques agriÇoles oLr pastoralçs
Les phascs pionnières sont dcs phases de forte diversité spécifique qu'il irnporte
dc préscrver en y âssociant lcs csscnces-objectif sans éliminer 1es especes
colonisatrices.

Pour palenir arx résultats souhaités par lc P.N.C., ceftaires techniques sont
intcrditcs ou soumises à de fbftcs rcstrictions et d autres sont préconisees

) Les traitements phytocides sont intcrdits en zone centrale du Parc nalional des
Cévemes. La commission agnculture-forêt et le comité scientifiquc portnonl
loulcfois être consultés sur des situations padiculièrcs ou le traitement
chinuque constitucrait une altemativc à des techniques traditionncllcs plus
trâumatisantes pour les milieux.
Ces traitements feront alors l 'objet d'une aLrtorisation spéciale du directeur du
Parc.
Dans ccrtaines situations, ui traitement chinique localisé ct ponctueL, réalisé
avec une matière active agréée pour I'utilisation en forêt et de très faible
toxicité, peut constituer une altemative intéressante et sélective â des
techniques lourdes d'élirnination de la végétation. C'est par exemple Ie cas
de la maîtrise des re.jets de châtaignier ou, pour ér.itcr un dessouchage très
trâumatisant pour le sol, la végétation et le pâysage, on peut effectuer une
dévitalisation des souches inaptes à la production de rejets de qualité (station
défavorable, âge trop élevé, variété inadaptée...) tout en conservânt celles dont
Les rcjcts pourront être associés aux essences I]1Itrôduites.
ll convient donc de ne pas s'interdire absolumcnt l'utilisation de produts
phltocides, mais de délimiter très précisément leur domaine d'util isation.
Les documents établis par la D.E.R.F. et le C.E.M.A.G.R.E.l. '. pourront sen Lr
de base de jugemcmt à la commission agnculture-forêt et âu comité scientifique
qui consulteront. si nécessaire, un spécialiste en éco-toxicologie.
Des dispositifs cxpérimentaux sont souhaitables en zone périphérique pour
évaluer les conséquences positives et négatives de tels traitements dans des
situations largement reproductibles

l Les travaur réalisés au bouteur équipé d une lame pleine sont interdits.
L'utilisation du râteau débroussailleur est limitée à l'andainase de rémanents

I
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d'exploitation et au débroussaillement de landes peu denses à condition que les
horizons superficiels du sol soient respectés

> Le dessouchegc cst interdit sauf autorisation spéciale du D irecteur du par c
! L'andainage sera évilé. Lorsqu'il n'y aura pas d,altemative. il sera iimité â des

andins de ur mètre de hauteur sur deux mètres de largcur.
! Lc broyage de la végétation et des rémanenls d'cxptoitation est préconrsé.

chaque fois que la pente du terrain lc penlet, après sélection dcs plages
tl'essences spontanées à préscrver.
I-c broyage par larges bandes n'est pas autorisé en raison clcs incotrvenLenrs
pa),sagers qu'il induit durablement au monient dc 1a plantation.

! Sur pente for1e, lorsquc le broyage n'est plus possible, la préparation clu terrain
.sera réalisée nanuellemcnt par recépage de la végétation sur la ligne de
planrat ion ou mdcrruquemcrr r  : r  l :  pe l le-ara ip l tee sou. \  rc5crve de lù t r rLer
I'urtensité du travail pour présen'er Ie sol, la végétation et le paysage.

È La pelle-araignée est souvent util isée en opération combinée d'an'achage cle la
végétation, de rangement des rémanents d'exploitation, et de travail du sol
La qualité de son travail dépend de son intensité :

un travail excessif, sur des versants très cxposés visuellcment et sensiblcs
à l'érosion, conduit à la mise à nu dcs horizons superficiels dr,r sol par
1'anachage de souches et renvcrsement de tiges indésirables poLu le
reboisew,la constitution de gros andins marquc très nésativcment le
paysage l
un travail modéré, avec travail du sol et < balayage > de rémanents aLx seuls
emplacem€nts des trous de plantation, est susceptible d'optimiscr I'util isation
de la pellc-araignée.

Nqtê ;la préparation manuelle du tet'fain, suivie d'une plantation au potellravaillé sans travail du sol
préalable eslaujourd'hui une lechnique presque abandonnée alors qu,e le a perrnis l,insial ati00
de rnilliers d'heclafes de peuplem€nts sur forte penle.
Elle a I'avanlage, au plan écologique, de minimiser les impacls sur le milieu, mais presente
I'inconvénienl économique de nécessilef des dégagefltents répétés el des regarfis plus
importants (iaux de repdse iniérieurs à ceux constatés sur sollravaillé mécaniquemeni)
Les techniques manuelles demeufent adaptées sur bons sols où les taux de reprise sont
généralement supédeurs aux minin]a exigés et s!r lerfains modérément embroussaillés 0rl
faib ementencombres de rèTanents

2. 1.2. Le travail du sol
Le travail du sol ameublit, aère, augmente la capacité de rétention en caq
ilcorpore la matière organique au sol et limttc la concurrence végétale autôur du
plânt urtroduit. Il peut être localisé (potet), ou généralisé à la lignc de plantation
(rare de soussolage).
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Comple tcnu de ses avantages, le travail du sol doit donc généralement être

Drati;ué. Il convient cependant de prendre lcs précautions necessaires pour quii

l"-f"rt" pua régrcsser la pédogenèse par un boulevcrsement excessif clcs horizons

du so l .

Sur lessolsévolués.ar ,ecdcshor izonsbienst ruct r ' résetunepédogenèseact iYc
(sols brLr,rs), lâ pLantation manuclle au potel travâillé à la pioche' sans tr:rvarl du

soL préalable, sera Pré{érée

Dcpuis Larrôt cles boisenents sur le causse Méjean' le soLts-solage profond au

App.r- oa"pte aux calcaires dLus cles piateaux causscnards' n'a plu's à ê1re utilrsé

Cettc Lechnique poura cepenclant être réemployée pour dcs expérimentâtions dc

substitution â,essences en prér.ision du rcnouvellemcnt des peuplenicnts dc Pin

noir, dans des conclitions techniqLres qu'il conviendra de préciser (profondeur'

fbrmc de la dcnt...).

En hautes et basses Cevcnnes, comne sur les versants calcaires' le travail du sol

scra effectué à la pelle TP ou à la pelle-araignée en veillant :

à ne travailler qdà l'emplacentent du trou dc plantation avec des godets limttés

(s0 à 60 cm) ;
à n. p", ,"-ont"t.n sruface lcs éléments grossicrs du sol el ies fragnents de

roche-merc,
- à ne pas inverser lcs horizons travaillés

Lc soussolage clans le scns cle la plus grancle pente, qui est encore parfois proposé

n*tg.e t". p"ossibilités d'ûltervcntion sur tcrrains pentus à la pelle-arargnét' est

inteiti it en raison des risques d'érosion localisée qu'il comporte'

2.1.3. Travaux de mise en place des plants. en lei en re arnls et

2.1 3.1 . Planlation en Plein
Lcs densités de plantation préconisées sont celles du minimum prévu par le

F.F.N pour chaque essence principale

Ces densités pourront ôtre renforcées par des essences de divcrsificatton

introcluites en mélange sans que la clensité totale de prenier établissenrent

dépasse I 300 Plants Par hectare

L'util isation de plants issus de matériel génétique de reproduction sélectionné ou

contrô)é permei d'abaisser la densité de plantation sans compromettre la qualite

àu p"uplà-.nt "onstitué et en évitant Ies surdensités préjudiciables à la

.ro-irrun"" des boisements comme à la diversité biologlque'

en comDléments de régéné
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En zones de fortes dcnsités de cervidés, il est important que lcs espèces feuillues
spontanées (sorbier, alisier, saule...) soient Iargcment associées âux essences
introduites, car leur plus grandc appétence détountc les animarrr des plantations

La tendance â plantcr serré pow qu'il reste un nombre sufilsant de tiges non
dt taq l |cc .  (e  rérè le  sot r rent  inadlprcc.

2. 1 .3.2 Regarnis des plantations
Si Ic taux de rcprise des plantations en plein dcscend en dessous de g0% cle la
densité initialr: de misc cn placc, des regamis pourront être réaiisés porLr
remonter. au plus, à oe scLril.

Après identification dcs causes d'échec de reprise, si lc choix de regarrur esr rarr,
I 'opération scra réaliséc avec les essenccs du boisement de dépar1 lorsque Ia
mol1alrté s'cst produitc par larges plagcs (> 20 ares). Si la mortalité est plus
disséminée, on renforcera le mélange dcs essences avec dcs cspèces de
diversification.

En statioDs riches, avec unc dynanique forestière active, le remplacen.tcnt naturel
de plants molts disséminés par des essences autochtoncs peut être làvorable à la
compositron et à Ia structuration des peuplements f,lturs.

2.'1 .3.3. Compléments de régénérations naturelles
Ils ssront efièctués systématiquement avec unc essence-objectif adaptéc à la
station mais diflérente de I'essence principale ahn de constituer ur mélange clans
l'étage dominant. Les compléments cffectués avec urc essence-objcctif autre que
I'essence déjà en place et qui se régénère insu-fiisamment pemettra de diversiller
Lcs peuplements et d'éviter les risques d'hybridation.

ll conviendra également de tcnir compte des peuplements voisins pour éviter les
< pollutions génétiques >.

Une politique active de récolte sur les peuplements classés de la zone centralctlu
I'arc est nécessaire pour disposer dcs provenances locâlement adaptées.

2. [.4. Les travaux de plelççtion des Blqûtations
Les Jeunes plants introduits doivent ôtre protégés prurcipalement contre Ies
attaques d'hylobe (.Hylobius abietis) et contre les dégâts de cerwidés.

2. 1.4.1. Protection contre l 'hylobe
Cet insecte ( ravâgeu ) est présent à l,état endémique dans les peuplements
rorestlers et connaît des phases de pullulatiot.t après les coupes pendant oeur a
trois ans, en provoquant des dégâts qui peuvenf conduire à ia dÀstruction
contp le te des p lantat ions en quc lques semaines.
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Le Parc national des Cévcnnes préconisc lcs
- réduction de la surfaôc dcs coupes à blanc

misc en place dcs plants dans un délai d'au

c o u p e ,
- utilisation de plants prctrartes en pçpllullg

par pLrlvérisation.

Compte
I'hylobe
du Parc

moyens dc luttc pré\'enllve sulvants

'
moins deu.r ans aPrès la fin de la

avcc tm insccticide s)'slémlquc ou

Oulre la limitation cle Ia surlace dcs cotrpc' a blant qur meinticrlt l, 'anrbrance

i"r*iJ,", réduit I ' irnporlance des souches ct des renrsnents ou puLltLlent lcs

itti"U"t, f" pLantation, deur à trois ans après la fin de la coupc' Çonstitrre lul des

meillcurs moyens d'éviter les dégâts.

Ce noyen cle lutte se hr:urle pour le propriétaire à un problÙme fiscal majeur II ne

p*f "" "if., bénéficicr de lexcmption trentenaire dimpôts fonciers qu'à panir rle

ijonné" d. replantation ct doit tionc payer les impôts sur la coupc comme sru lc

peuplement qui a été récolté 
ct des

À cet inconvénient fiscal, s'ajoutent des difficultés de programmatton I

risclLres cl'embroussaillement du partene de la coupe'

Ce n'cst qden dernier rccours' et pour sâuver une plantation ayant déjà falt l 'objet

J. r.ru.à, dc prévention, que le lraitement ctLratif direct par pulvérisation

locr l r ,ee Jcs 5cul '  p lan ls  r r i '  er  tenc e ' t  lu lonse

Le traitcmcùt sera réalisé avcc une spécialité commerciale, agréée porrr la forôt. à

base dc deltaméthrine ou de perméthnne

tenu dc la rapidité cf intewention qui est nécessaire, le traitement contre

cst autorisé sous rérerv" qu'il fasse I objet d'une déclaration au dfectcur

n"tion"t, au plus t"rd le jour mêmc de la première inten'ention de I'annce

2.'1.4.2. Protection contre les dégâts de cervidés
l, 'objectif d'équilibrc sylvo-cynégétique est aflLrmé ll doit.arnener la prtlssion des

gron'd, lt.rUiuà.". à un niveau compàtiblc avec lc renouvellement dc la forôt sans

util isation généraiisée de méthodes rrtificielles de protectlorl des pLanLS'

Cependant, en période de déséquilibre ainsi que sur Lcs zones de concenkatiun

ùti-rf" a"t animauq la protection des régénérations aftificielles dcvient

obhgatorre.

Trois méthodes sont couramment utilisées :
- les répulsifs (produits agréés) ,
- Ies protections individuelles ;
- les clôtures.

I
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Pour lutter contre les abroutissements et les écorçages, les préférences du Parc
national vont at:-x traitements répulsifs qui n0 provoquent pas d'artificialisation du
milieu comme les protections indiuduelles.

Les répulsifs préconisés ont fait preuve d'ure bonne efflcacité , sous rese^ e, pour
les abroutissements, d'un renouvellcment chaque année lusqdà ce qLre le
bourgeon terminal soit hors d'attcinte des animaux (deux mètres pour le ccrl),
ct d'une application tous les cinq à six ans poLu lcs écorçagcs.

Sur Douglas, lcs incisions corticales au rabot dc Gestner contre les écorçages
pcLrvcnt rempiâcer e[1]cacement le répulsif.

Parrni les protections individuelles, celles destinécs à la sculc protection des
bourgcons termiliaux présentent l 'avantage d'allier une bonne efficacité à rut coût
pcu élcr é

Les protections indiriduelles de t1'pe tLrbe mini-sene ou gril lage plastique sont
acccptces sous resen'c :

qu'clles soient limitées à un faible nombre de plants par hectare (200 à 400) ,
- qu'ellcs soient enler,écs dès qu'elles ne sont plus utiles ,

quc les tubes soient rccouvefts initialcmcnt de filets qui empêchent 1a
pénétrarion dcs passereaur ;
qu'elles fassent l 'objet d'un cntretien régulier.

La clôturc de deux rnètrcs dc irauteur doit ôtre réseryée à des situations
exceptionnelles cornpte tenu de ses inconvénients paysagers, du repon de
pression des cervidés qu'ellc induit sur les zones non protégées voisines, er des
risques qu'elle conlporte pour la faune forestière.

Elle est interdite dans Jes zones fréquentées par le Grand tétras.

On expérimentera la protection par engrillagement de < collectifs >, de quelques
ares à I hâ envirorl qui permet d'enclore les plages d'introduction de plants
sensibles aux dégâts tout en laissant libres les zones de végétation spontanécs et
dc plantations plus résistantes (épicéa...)

2.2. Les travaux d'entretien et d'amélioration des oeuolements
2.2. l. Travaux de dégagements et de nettoiements dans les

régénérations artifi cielles
Ccs travaux ont pour objectif de régler la concurrence entre les plants et la
végétâtion spontanée. Par leur action sélective, ils constihrent une phase
déterminante pour la composition et la struchrre des peuplements parvenus au
stade edultc.
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2.2.3. Travaux d'ébranchage et d'élagaee
2.2.3. 1 . Eo' anchage de pénétation
Pratiqué dans les jeunes peuplements résineux lors des nettoiements avant
prcmrère éclaircie, l'ébranchage de pénétration facilite la circulation des our.riers
pour la réalisation des opérations syhicoles de sélection.
L'ébranchage à deur mètres de heuteur conceme assez souvent l'ensemblc des
tiges du peuplement , il est plus rarement lnuté à u,te ligne sur dcur
ou trois.

Cette opération a pour inconvénients de supprimer les branches basses qui
sencnt d'abri à la faune forestière et de favoriser la pénétration des cervidés en
âugmentant les risques de fiottis et d'écorçages. Son coût est par ailleurs assez
élevé

Pour pallier ces inconvénients, il est proposé :
- de ne plus pratiqucr d'ébranchage de pénétration systématique, mais de

le limiter aux seuls besoirx réels d'avancement des ouwiers sylviculteurs
chargés de réaliser ies ncttoiements. La répartition des tiees ébranchées sera
alors a lealo i re:

- de ne pas ébrancher les tiges situées sur le périmètre des peuplements
a trarter, en parttculier en bordure des clairières, et le long des routes en zones
non exposées aur risques d'incendie.
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2.2,3,2. Elagage
L'élagage est ture opération destinée à produire une bille de pied nette de næuds
pour rne meilleure valorisation des bois d s:urre

PoLr dcs raisons à Ia fois éconorniqucs ct écologiques, l 'élâgagc nc doit ôtrc
pratiqlré que sru ur nornbre limité de tiges qLri pan iendront à l 'âge adulte avec un
fon diamètre. ll sera donc réservé â deux cenls à trois cents tiges par hectare sur
de très []orurcs stations.

L'élagage n'interr"iendra quc sur dcs tiges d averur ayant âtteint tu) diâmèlrc
moyen à harLlcur d'homme de douze à quinzc centrnlètrcs

En eflèt, unc opération trop précoce réduit de façon prémalurée ia massc fbliaire
donc Ia photosynthèsq ct lâ croissânce dcs arbres séLectionnés, et expose aux
dégâts de ccrvidés les tiges au rhltidonie insulllsanrncnt formé 11 est égalcmcnt
inulrle au plan technologiquc.

À linucrs", un élagage lardif sur des sujets trop gros ( O > 25 cm) ou comportant
des branchcs basses de foftes dinrensions (O > 3 crl) sera proscrit, en raison de la
dépréciation du bois par lcs nocuds ct dcs risques de pénétration d'agcnts
pathogènes 1ar.'orisés par une cicatrisation lcntc des plaies.

l 1
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l l l - Recommandations générales concernant :
3.1 . La prise en compte des risques d'érosion
3.2. La protection phy4osanitaire de la forêt
3.3. l a prévention des risques d incendie
3,4. La desserte forestière
3.5. L'exploitation des peuplements

3.6. L'accueil du public

3,7. La protection et la gestion de la faune sauvage
3.8. Les habitats et les espèces végétales remarquabies
3.9, La préservation des paysages

3.10. La conservation du patrimoine archéologique et culturel
3.11. Complémentarité des activités fofestières, agricoles et

pasl0rates

3.12. La recherche et la formation

3.1. Prise en compte des risques d'érosion
3. 1. 1 . Principes eénéraux
La protection des sols contre l'érosion est à l'origine de la reconstitution des
grands massiis forcstiers de la zone centrale du Parc national des Cévennes

Elle est aujourd'hui assurée à l 'échelle des anciens périmètres RTM par des
taux de boisement importânts (souvent supérieurs à 50 %), et l'objectif dc
restaurâtion des sols est associé secondairement arx autres grandes
fonctions de la forêt.

Les orientations générales de sylviculhue et d'exécution des travaux en zone
cenkalc du Parc intègrent Ia protection des sols, notamment en limitânt la
surface des coupcs rases et en modérant I'tntensité du travail du sol lors des
reboisements.

Si lâ lutte contre l 'érosion es: assurée globalement à l 'échelle de chaque
bassin versant, i l convient cependant, à l 'échelle de chaque massf, de

l 2
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prcndre dcs précautions élémentaircs pour évitcr des repnses localisées
d'érosron.

Une attention toute particulière doit ôtrc poftée aux forêts situées sur
substrat grânitique oir lâ couvefture végélalc demeure fragile sur des sols
peu évolués et nlanquant de cohésion.

Dans cette situatioI! le traitement des peuplclnents cn ftltaic.jardinée ou
inégulière par bouqucts cst plus que pafiout recon, nandé. A défaut, si les
boisen.teDts er place nc se prêtent pas à un traitcmcnt irrégulier, on
pratiqu€ra Ia futaic régulière pâr parquets (surface ( 5 hectares) avcc
re i ( r  c r , r l ion na l r rc l le .  3 \s i \ lcc  \ r  nc\e\5Jrre

Dans tous les cas, les néthodes de gcstion de\Tont âssuer la conscn'âtror
au molns Darticllc. dc la véeétation herbacée et arbustivc instellée au soL

3.1.2. Traitement des berges des ruisseaux
I-a gestion attentive des berges cst une nécessité, mêtnc en zone de faiblc
sensibilité à l 'érosion, en raison de ses répercussions écologrqucs et
éconon ques cn périodes de crues.

Le long du réseau hydrographiquc, 1a syh.iculture s'oricntera vers unc
recolonisation de la végétation des bords de ruisseaur aveo des csscnccs
spontanées de faiblcs dimensions (salicacées, bétrrlacées...) et des ligneux
bas qui jouent un rôle essentiel dc fixation des berges sans risque, comme
avcc Ics gros arbrcs, de déstabilisation et d'cmbâcle.

Après renaturation, les essences du lit majeur des ruisseaux torrenfuetD(
seront traitées régulièrement en taillis fureté, en évitant les rnodifications
brutales de milieu.

Pour favoriser la faune piscicole, des clairières et prés-bois, riches en
cntomofaune proie, seront mâùrtenues.

3. 1.3. Conservation des ouvrages de conection tonentielle
La politiquc dc restauration des terrains en montagne a associé le
reboisement à Iâ correction tonentielle, avec la construction de très
nombreux seuils dans le lit des ravines, des ruissearr et des rivières.

L'importance de ces seuils est aujourd'hui réduite par I'effet régulateur des
peuplements forestiers.
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L entretien des ouwages principaur sur les rivières tonentielles (Jonte,
Brèze, Béthuzon par exemple sur le versant nord de l'Aigoual), demeure
ccpendant une nécessité pour conserver lc profil en long corrigé du réseau
hydrographique principal, qui diminuc la puissance érosive des eâu>i et les
charriages solides en périodcs dc crues, lorsque la saturation des substrâts
foresticrs est atteinte.

Ils sont égalenent des lémoins de < l'épopée forestière > du clébut du XX'
siècle qu'rl faLrt présen'er pour lcur valcur historique et pédagogique

I-eur aménagement pour favoriser les migrations de truites pourra êtrc
envisagé afin dc maintenir des populations denses el dérnographrquement
equi l ibrécs.

3.1.4. Préservat ion de la qual i té de I 'eau

l,es rechcrchcs menées par le CNRS sur les bassins versants du mont Lozèrc
ont contribué à montrer l ' iniporlancc dc 1a composition du couveft \ 'égétâl
sur la qualité des caux (pll - minéralisation...).

Pour présen'er ou restaurer la ressourcc en eau (cn qualité et €n quanlilé),
les bassins dc réception et les rives des ruisseaur en tête des bassins
versents seront traités en pcuplements feuillus ou mélangés fcuillLs résinerur
avec dominanle feuillue.

3.2. Protection phytosanitaire de la forêt
La résistance des peuplements forestiers atx maladies, aux ravâgeurs et aux
accidents climatiqucs est une composante économique et écologique
essentielle de la gestion forestière, même si des arbques ou dcs
dépérissements localisés font partie intégrante des proccssus forestiers
natulels.

Elle cst également garante de la préservation des paysagcs foresticrs contre
les modifications brutales des miliecui.

L'objectif à atteindre est donc de constituer, â l'échelle de chaque massif, des
peuplements offrant une bonne résistance naturelle auli risques
ph1'tosanitaires et possédant une capacité él€vée de retour spontané, en
quelques décennies et par états d'équilibre successifs, à l'état d'éqLulibre
optirnum aux plans économique et écologique.
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I-es orientations de sylvrculture en peuplements mélangés, gérés selon cles
modes de traitcment variés tendent à augmenter la résistance générale des
peuplements aux perturbations d'origines biotiques ou abiotiques

Ces mcsures de sylvicuinre ne sont cepcndant pas une garantie absolue de
stabilité des pcupLements et leLrrs effets positifs ne seront ressentis qu'après
Lnc période dc mise en oeuwe rclativcment longuc. Il convient donc de flxer
des pnncipes généraux d'analyse des risques ct d,interventions éventuelles
poLrr répondre aux situations dc déséquilibrc

L,'anai1,se dcs nsques doit se laire en termes :
- écologiques (fragrlisation - disparition d habitats remarquablcs ou

d habitats d'espèces protégécs, rares ou rnenacées) :
économiques (pcfte d'accr oisscmenl - pertc de récolte par morlalité) ,
paysagers et culturcls (importancc des surfaces menacécs cn site scnsiblc,
pertc d'identité tcnitoriale).

Fiile rntégrera le compodcment primairc ou secondaire de )'agent pathogcrle
en caLtsc, évaiuera les risqucs de conta[]ination et s'appuiera sLLr une
approche globale du fonctionncment de l'écos1,stème forestier.

l,e département < Santé des For0ts ) de la Direction cle l,espacc rural ct cle la
forêt scra systématiquen'rent sollicité pour réaliser cctte analyse.

Il oonvicndra de considércr contme dcs phénomènes nonnauq ne nécessilanr
pas de traitemcnt particulier autre que syhicole, les dépérissemcnts localisés
affectant des individus en état dc faiblesse (âge - mauvaise adaptation à la
stâtron), provoqués par des parasites ou maladies sans risquc de
développement à grande écheile, et qui ne perturbent pas fondamentalement
l'équilibrc écononrique recherché par le propriétaire ou le gestionnaire.

À I'interte, lors de I'apparition de phénomènes nouveauq d,exlension de
maladics ou de pullulation de ravageurs primaires, l,analyse des risques
pourra condutre à des préconisations d'intervention.

On pnvilégiera alors, par ordrc décroissant de préférence :
lcs mesurcs sl,lvicoles favorisant les régulations spontanées ;
les  mclhode '  dc lune b io log ique,
les trartements clumiques localisés (rondins pièges, pièges à
phéromones. . . ) .

Les traitements chimiqucs à grande échelle sont interdits. Les traitements
répulsifs contre les dégâts de cervidés sont autorisés avec des spécialités
agrcees.
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Les décisions d'irtervention seront priscs par Ie directeur du parc national
après aus du dépârtement < Santé des Forêts ))et du comité scientifique

Les effets de la matière aclive sur la f]ore, la far-ure el sur les sols seront
cxplioités

Les agents du Parc national effectueront un contrôle rigoureur des
conditlons réglementaires d'application par des entrepreneurs agréés

llqll! les problème posés par la lutle conlre l,hylobe sontlraités au paragraphe 2.j.4 j.

3.3. Prévention des risques d'incendie
Situées dans les étages supra-méditcrranécn, collinéen et montâgnard, sous
inJluences climatiques atlantiques et méditenanécnnes, les forêts cle la zonc
centralc sont très divcrsement exposées aux risques d,u-icendie

Les zones de tbrte sensibilité sont constituées par les zones d'abandorr agro_
pastoral soumis à une dl.namique de colonisation par la lande et les essences
pionnières, ainsi que par les boisements artificiels à largc domr'nante
reslneuse.

Depuis la création du Conservatoire de lâ forêt méditenanéenne, des effofis
tres rmportants ont été réalisés pour dcsservir les massifs ct créer de
nombreux points d'eau.

Cornpte tenu de 1a situation clu territoire du parc
risques d'incendie et du niveau des équipements
prévention des feux de forêt sont :
- <Ie réaliser prioritâirement l'entretien régulier des équipemcnts existams ;- d'augrnenter la plro-résistance des pcuplements par des mesures sylvicoles

.jouant sur la composition et la struch.ration des peuplements etr zones
sensibles {developpcmenr de sous-etages feuillus ro.ts 1....r.n.", à
couvert léger, oq à l'inverse, peuplements rnono-strates comDosés
d'essences à couvert dcnse) :
d'assurer le cloisonnement des espaces forcstiers en favorisant la synergre
fo rêt/agricul hre/élevage par:
. le sylvopastoralisme,
. les coupures vertes cultivées ou pânrées.
. les feu contrôlés, en périphéne des massifs forestiers, sous reserve cle

limitation des surfaces brûlées (< 15 ha), de conditions d'incjnératron
respectueuses du milieu (tempérlture < 15"C ; humidité de I'air enrre
40 To et 70 oÂ , vent S 30 krn4r) et d,un suivi pastoral.

en 1997 au regard des
existants, les orientations de
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L'artificialisation dcs milieur sera mimrnisée en limitant les équrpements
nouveaux à ceux jugés indispensables dans lc cadre de schémas
départementau\ de prévention conccrtés avec les sen'ices du Parc natronâl

L'agrénent des projets dc nouvelles pistes par le Parc netionaL est
subordomé:
- à la réalité du caractère DFCI de l'équipement projeté ,
- à I'abscnce d'âltcmative sylvicole ou agro-pastorale ,

à Ia maîtrisc des risques de fréqucntation supçrlémcntaire ,
- à I' intégration paysagère ,

au rcspecl des habitats et dcs espèces rentafquablcs

Une atlention parliculière sera portéc par le Parc â la non-prolifération de
pistes DFCI poncluelles nc s'inscrivani pas dans une stratégre globalc dc
prévention et de Iutte à l 'échelle d'ur ntassif, aux bouclages des routes non
indispensables pour assurer la sécurité des sauveteurs, et à la fermeture des
pistes à 1a circulation publiqLte.

Pour les points cl'eau, on portcra ule attention palliculière à leur Lntégratlon
paysagèrc, et on prir.i légrera la complémcntarité avec l'élevagc, en
parliculier sur lc causse Méjean par la oréation de lavogrcs.

Des opérations de réhabilitation paysagère dc ccdaines pistes exrstantes
pourront êtrc envisagées.

3.4. Desserte forestière
La desscrte routière des massifs fbrestiers est un impératif pour assurer leut
protection et leur exploitation en vuc d'un approvisionnement régulier de Ia

filière de première transformation des bois.

Cependant, le développement du réseau de pistes principales et secondârres
génère des risques importants de surfréquentation et pose souvcnt un
problème d'intégration paysagère.

Pour pawenir à l 'équilibre entre un bon niveau de dessefte et la préservation
du milieu naturcl, lc Parc national déliwera les autorisations de travaur
prévues par l 'article 18 du décret de création du Parc sur la base des cntères
suivants:

! Intégration des projets proposés dans un schéma général de desserte des
massifs forestiers. Ces schémas dewont être étudiés dans le cadre
d'associatirns sl.ndicales autorisées, s).ndicats intercommunâu&
communautés de communes... af,tn d'eviter la multiplication des pistes
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raisonnées au niveau de la propriété individuelle.
Pour les grandes forêts domaniales, les aménagements constitueront la
base de référence.

) Lirnitation du kilométrage cumulé des routes principales, secondarres ct
DFCI à qualre kibmètres pour cent hectares, à l,écÀclle d,un nassrl
constrtuânt un bassin d'approvisionnement indivirlualisé

! Rcspect dc caractéristiques techniques :
Iargeur uraximum dc la chaussée limitée à quatre mètres âprès
stabilisation dans Ies aligncmenls drolts, quatrc ntètres cù)quanre a clnq
mètrcs dans lcs virages en fonction du rayon de courbrre .
pente en long maxùnum : 10 % ;- ralus solgncusemcnt dressés à 312 ou 4ll selon ja nature clu tenarn, avcc
engâzonnetnent sur sltes à forle sensibilité paysagère,
cnaussee en terran naturel ou empierrée. Les revêtements bitumi[eux
sont exclus. I_cs chaussées en béton coloré pourront être acceptées sur
dcs scclions localisécs en fbrte pente ou soumjses à des contraimes
mécânlques parliculièrcs (arachemcnt. .).

! Respect de règlos d,esthétique pour I' intégration paysagère des petits
ouwages en maçonnerie :

coloration des bétons au sulfate de manganèse pour les parlres
entcrrées;

- maçonncrie cn pierres de môme nature que le substrât géologique du
lier.r pour les parties en élévahon ;- joinls creuri brossés ,

- absence de laitance de mortier su_r les parements j
- tètes de buses aval mtçonnees en pienes ou réalisees par cnrochement ,- radiers en béton coloré au sulfate de manganèse ou construits "n p,a.ra,

(calades).
Dcs croquis d'ourrages-types et des prescriptiôns détaillées de réairsation
Ilgurent en ânnexe.

! Fermeture par des barrières â clés, interdisant l,accès à dcs usâgers âuûesque le propriétairc et ses ayants droits, les exploitants fbrestiers et les
services de secours en cas d,incendie.
Pour les pistes importantes, l,interdiction de circulation pubhque poura
èt re. confrm éc 

_par Lrn arréte special du direcreur du pur. nu,ion"ti.n
appl rc f , r ion de lanrc lc  28 du décret  du 2 septembre 1Q70.

Les pistes inscrites dans un schéma de dessefte, un plan simple de gestion
ou un aménagement de forêt soumise au régrme forestier ayant reçu"un ar.isfavorable du Parc nat,onal. lont I'ob.Jet d,un accord de prinirpe.
L autonsation prévue par l,article I g du décret de créaiion clu parc sera
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clélir.rée au r,,rl d'ure demande délaillée déposée par le propriétaire ou le

maître d'æurre, ct qui comportera au minimum les pièces suivantes :

tracé précis envisagé repofté sLr une calle au 1/10 000 :
descr iption des caractédstiques tecluriques principales .
mesurcs prises pour l ' intégration paysagère des ouwages d'aft

L'cntrelien courant des pistes n'esl pas soLunis à autorisation préalable Les

reollibrages affeÇtant la largeur de la plate-lbnnc dewont fatre l 'oblet d un

accord préaiable du Parc national.

La qualité et I 'organisation de lentretien des abords des roLltes forestières
conlribucnt de iaçon très significative à l 'auEnentation de la divcrsité

biologque (cntomofàurc, avifaune...), au renforcement de la capactté

d'accLreil pour le grand grbier et de la valeur paysagère dcs équipements de

dessefte (volr anncxe).

3,5. Exploitation des peuplements
L'objectrf du mailtien d'un ruvcau de recrutctrrent en
celrri dc la denrière déoennic est réaffinné.
Ce niveau cst estinié à 50.000 .t par an. Ce chiffre
cxploitation des données des câlalogues de vcnte de
pnvce.

3.5. l .  Débardase des bois

volumc équivalent à

sera précisé pat rrne
l'O N.F. et de la I;orêt

La phase de débardage est souvcnt cruciale pour la qualité d'exécution d'unc

exploitation forestière par les conséquenccs écologiques et paysagères
qu'elle pcut induire.

Le Parc national des Cévcnncs souiaite une diversification des techniqucs

util isées pour mieux répondre à ses objectiis dans r,ur oadre écononxquemeot

satrslâisant.

Une expérimentation est nécessaire, avec I'ensemble des partenaires

forcstiers du Parc, pour cornparcr les avantages et les inconvénients dcs

diverses méthodes envisageables et oricnter ensuitt les aides publiques vers

celles qui préscntent le meilleur compromis coût / conséquences
envllomementales.

Le ilébardage au tracteur forestier restcra cependânt une technique très

utilisée et il convient de définir cles règles concemant I'ouverture des pistes

qui sont des ouwages d'usage temporaire, hmité à la pénode d exploitation
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Elles nc sont canossablcs que par les tracteurs fbrestiers , leur largeur est
; rédlrite aux besoins de l'engrn et elles ne comportent ni ouwage d'art, ni' 

place dc rctoumement. Ellcs sont obligatoirement fermées en frn
d cxploitation par des obstaclcs nalurcls (troncs, r'ochers, bourrclcls dc terre.
fanchées...) pour cnipêcher tout accès de véhiculcs tout terrain

3 5.2. Ouverrure de clorsonnements
l,es cloisonncmcnts d'exploitation sont des équipements indispensablcs â la
réaLisalron des premièrcs éclal.cies dans dc bonnes conditions tcchn]ques et
économiques ils pcmlettent de ninimiser les dégâts de c1ébardage aur tigcs
résenécs.

Inslallés dans ie sens de la plus grande pente, les cloisonnenrents ont pour
prircipal inconr'énient de marquer négativement le paysage jusqu':i ce que
lcr  houpl ' rqr .  reder  iennent  jo in t i fs .

Les intérêts écologiques ct économiques liés à la borure exécution des
éclaircies sont tels qu'il conr.ient, dans les sites de sensibilité paysagère
ordinaire, d'accepter les conséquences temporaires des cloisonncmcnts, sous
resene du lqsf 'ec t  des precaut ion '  suJ\ tn te :  :
- largeur limitée à 3 m-3,50 m ,
- cloisonnement ne débouchant pas sur les Iisières en terrain plat on

faiblement pentu (causse Méjean en particulier).

Sur les sitcs à forte sensibilité paysagère, les modalités techniques de
r.idange dcs bois d'éclaircies seront adaptées â chaque cas particulier pour
préserver la qualité dcs paysages.

[ 3 5 3 Propreté sur les chantiers forestiers
Pendant toutc Ia durée des exploitations, le parten'e des coupes sera
naintenu en parfàit état dc propreté par le ramassage quotidien des bidons,
cartouchcs de graisse et déchets de toute natu.re.

J.5.4. Statiormement des ouvriers en forét

I 
I-e stationnenent des ouwiers en forêt cst réglementé par I'anêté 1974-3 du
orrecteLu' du Parc natlonal

I SeLrls les caravanes et baraquements démontables sont âutorisés en zone
centrale du P:rc, après autorisation de I'O1ïce national des Forêts pour les

, forèts sor.lJTrrsei. et du Parc natior al des Cevcrurcs pour le' furéls privees.
I
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I-'anêté prévoit Ia possibilité d'ourrir une fosse à ordurcs à proximité dc
l'instaLlation. On fui préfèrera le stockage en sacs quotidiennement ramer]es
ur] point de ramassage prrblic.

3.6. Accueil du public en forêt
Lcs percs lâtionaux ont, cntre autres finalités, celle
d isposr l ion
du pLLbLic d'aqjourd'hui et dc demain. Ic patrimoine
les conlporlenlcnts de respect dc la naturc et de ses
d unc gcstion touristiquc durable.

de ûrettrc à lr

< Parc >, en favorisant
équilibres, dans le cadrc

J-a fréquentation loriristique est une préoccupation lrajer-ue de
Iétablisscnlent public chargé du Parc national, car il se doit d'assurer la
compatibilité dcs objectifs de protection de la natLrc. dc hanquill ité ctes
rulieu>; d'accueil du nland public et de pédagogie de lcnvir.onnenenl

l:n 1997, il n existc pâs encore de schéna caclre dc gcstion tounstiquc du
Parc. Pour le préparcr, une étude approfondic a été lancéc pour rnieux
appréher.rder lcs âttentes du public et les ilur torLnsticlues Ia mise en
par.allèle de ces infonnations avcc la vaLew patrinoniale ct la iiagilité des
milieux pernreltra de définir et de hiérarchiser des priorités d'actions qr,u
scront négociées avcc les propriétaires fonciers et lcs actcLr.s tout istiques

Dans I'attente dc cc schéma, lc rôle principai du Parc sera de veiller à la
coordination et à la cohércnce d'inrtiatives uruitiples d'opérater.Lrs tounslique:
publics et prir,és

Il cst rappelé que toute activité conmerciale nouvelle sur la zone centrale du
Parc doit être inscritc au programme d'aménagement ou agréée par le
directeur du PNC, en application de i'article 24 du décret du 2 septembrc
I970, et que les travaux de toutc nature sont sounis â autorisation préalable
(ar1iole 18 du même décret)

Los activités conrmerciales nouvelles fcront 1oblet d'une contractualisalion
avec lc Parc national. Cette procédure assurera:

le respect des droits et des objcctifs dcs propriétaircs privés, des
gcsr ionnai res er  des co l lecr iv i tes .
le respect des contraintes environnementales ,

- la satisfaction des objectifs pédagogrques assignés au Parc ;
la conl-orrnité â la charte de signalisation et de balisage

Elle solidariscra les parties prenantes autour d'âctivités de loisirs intégrées cr
fixera clairement les rôles et les responsabiiités de chacru.r
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Les grandes onentations d'organisation de Ia fréquentation touristique en
forêl sont :
- de limiter l 'artificialisation des milieu ;
- de répondre à la demande existante du grand public en aménageant, dans

des conditions et â\,ec des âménagements légers agréés par le pNC, rcs
sites actuelq dc 1br1e fréclucntation en la fixant sLrr Çes zones spécialentcnt
équpées, en diffLrsant un messâge généraliste sur l,hjstoire, l,économre
Iocale el lcs richesscs nahrelles, et en orientant ceLx qui le souhaitenr vers
une découvene plus fine et plus ciblée du patrimoine cévenol ,
de nc pas favoriser la créalion de nouveaux ooints de fixation avant d'avoir
établi le schéma cadrc d'accucil du public en zone ccntrâle et périphenclue.
d'rntégrer les nouveaux anénagemcnts dans un réseau de rattachemcrrL arx
écomLrsécs existânts (mont Lozère, Cévennc) ou en projet (CaLrsse, Forêt),
et de les inscrirc dans r.ne double logique dc pédagoge de ienrironncnient
et de compréhension des acti,,.ités humaines pâssées, présentes ct à !e[u.

3.7. Protection et gestion de la faune sauvage forestière
l,a faune du Parc nationâl compte plus dc deur rnille quafre cents cspeccs
donl Lne centaine relève de statuls de protection en application de tcxtes
çomn JtdJLl rer .  na iona-x ou r igonaur .

l)anru ces espèces d'intérêt parliculier, une trentaine, protégées au titre de la
directive < OiseaLn > (79.409/CEE) et de la directive ( Llabitats ))
(92 43/CEE),lait l'objet de suivis réguliers dans le cadre du progranme
< Obsenatoire du Parc >

Il est rappclé que ia zone centrale du Parc a été classée en ( zone iniponante
pour ia conservation des oiseaur > (ZICO), et proposée en < zone dc
protection spéciale l (ZPS) dans le cadre de la directive communautaire
79.409tCEE

Au plan de la gestion forcstière, lcs préscntes orientâtions se limiteront :
- auri espèces protégées pour lesquelles Ia sylvicuJhrc constihrc ur facteur

déterminant par son action sur les habitats ,
- aur espèÇes non protégécs dont Ie comportement et les effectifs ont des

conséquences sur les activités humaines et Ia diversité biologique générale
(sanglicr, cervidés).

Pou les autres espèces, Ies orientations générales de sylviculture
preconisées par le Parc national sont â même de leur assurer des habitats
favorablcs au maintien, voire au développement de leurs effectili

t
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3.7.1. Gestion conservatoire des esDèces proteqee!

Dans le cadre de la réglemcntation nationale et pour respecter les
€ngagements pris par la France vis à vis dc lUnion européenoe, la gestion

forestière doit intégrer dans ses règles de culnre dcs nesures conscn'atorrcs
pour les espèccs bénéficiant d'un slahrt dc protection.

Cctte gcslion conscn'aloirc a pour br-rt dc conlbrler les habitâts fâvorâLrLcs
cxistants et, si possible, de Les accroîtrc

La qualité des habitats se concrétrsc pour cllaque espece par:
la préscnce dc sites favorables à la rcproduclion ,
le mainticn d un potentiel alincntaire éler é .
labscnce de dérartgemcnt, plus particrLJièrem cnL aux piriodcs dc
reproduction et d élevage des leuncs ,
la conlurLrité des biolopes clui favorise les échanges entrc les rloyâu)i de

populalion (notron de corriclors lorestiers)

Chaclue espèce protégée nécessite une gestion rionsen/atoire adaptée I srs

exigcnces. I-c tableau ci dessous Listc les espèces t'orestières d'intérêt
particulicr de la zone l)arc, ct donne très soninaircnent les caractéristiqtles
de son habitat. Il convicndra de sç reportcr à des our.rages spécialisés pour

approlondir 1a connaissance de son contpofiement et détajller des règ1es de

culnue finement âdaptées.

lqE : i 'extension de gfands massifs ioresliers est favorable au retour sponlané d'espèces
protégées non encore pfésentes en zone cenlrale du Parc mais auxque les il conv e|]dra
d'èlre atlenlfs (Cigogne noife, lynx..)
Pour les espèces qui p0urrajent poser des pfob èmes de coexistenc€ av€c les acÛvités
hufira nes, il conv endra d é aborer lrès pféÇocemenl, et avec to!s les acteuls d! mllieu,
des mesures partjculièfes de geston.
La présence d'espèces pfotégées en forêteslsouvent méconnLre des propriétaires I i
appartienlaux seruices du P.N.C. de les en informer el de donnef les recommandalions
de gestion qul s'avèrenl nécessaites.
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Especes CâÊctétishques gé nércles des hâbfats fâyo.âbles à corseryer
Chiroptères
- Grand rhinolophe el
-Petlôinolophe

Arbres creux dans les viei les futaies de chône, hêtre sapin el es anciens
vefgers de châlatgnief

coléoptères
I

Ro53 e alpinp fètraies d alûtude comporlant des arbres â!ôs, séfescenls et nrorts
6 r à 1 d  r à p  o r e  . V l e r r c n è r e s s e , e 5 - e r , s o L - r o ( .

- CerT vo ant(Lucaoe) \4eux chènes etchâtatgnlers en peltp emenls our,erls.
-  Osmoderme (Barbotou pique-prune) ]Teneaudesvteuxarbrescreux(Saues chènes, héles, D.ru eaux)
Oiseâux

Argre rotar 
I Grènds arbres tabulajres et fortement charpenlés poûr la f id:f icâtton

-Aigle boté Forêts rnixtes et claires avec v eux sujets èpars
- Crrcaele iea n-le blanc 

i 
Bouquets de vieux pnsexposés âu Sud, prochesde mil ieuxouverts

_ Uondree aptuore Forêts claires avec de grands aùres en I sièfe.
- Epervrer d Europe 

I Forêts claifes avec de grafds aôres en lisière.
Buse vârable Forêts claires avec de !.ands afbfes en lislère.

- Autour des pâlontbes 
I Vastes massifs eflrecoupésde clairières et boqueteaux.

- Vaulour moife qrbres labulaifes en srfuaUon abruple pouf la nidficatjon.
- Grand-duc 

I Veux arbres caverneux en site escarpé.
Chouette hu ohe 

] Forêts claires, boqueteaux haies, avec vieux arbTes à cav lés.
- Chouette de Tengmalm 

] Futaies mixles et irfégulères avec hôfes porieurs de lrous de pic pour la

- I nidifcalion
-P c nor. 

I Hautes futaies claires etdiversifiées avec une bofne proporljon
de gfands hètres pour la repioducton.

- Grand télras 
I Meilles forêts de conifères mêlées de feuilLts entrecoupées de clairières et
avec frutcée abondante en sous-bois

Mammifères
Castor

- Loute
Ripisylves abondantes de salicacées.
Ripisyfu es abondantes de salicacé€s.

3.7.2. Gestion des oneulés forestiers
Les établissements publics chargés dcs parcs nationaux doivent préserver
leur temtoire oontre tout effet dc dégradation nalurelle et vciller à la
sauvegarde des équilibres écologiques en maîtrisant lcs évolutions des
nilieLr,r.

Les densités excessives de sanglier, cerf et cheweuil compromettent ces
équilibres et peuvent causer des préjudices qui mettcnt en péril des
€xploitâtions agncoles, des peuplements forestjers, des espèces protégccs
des é[éments du patrimoine rural (bancels, béals...) qui contribucnt
fondamentalement au carâctère du Parc national.

et
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Pour assurer la gcstion durable des forêts du farc' le retour à i 'équilibre

aero-sylvo-c)'négéttque est tule pnorité de I'Établissement public qui doit

, rnr , lam.n met l re  cn G'u\ rc : I \cc  lcn 'cmble J(  se '  l rJ l le l la l re \  '

i " .  n ,or .n '  de I . rmcncr  le '  e f fect r fs  de '  popr l la t ion '  a  L ie :  ruveau\

.-rp"ii i l lt -.. ies activités humaincs et les objcctifs de conscwlrtion de

la diversité biologique ,
des stratégles de geshon du mrneu naturcl qui.ticnnent compte cle-la

prJt.n". à"t animaux et augmentent sa capaoité d'accuetl pour t.tntmrser

l ,  d e  i t  l u \  ( \ f c c e ç  ! L l l l  \ c e

.:i"rlrîgr"n-t", o" rechel chç sut le conipoderr.rcnt de-s animaux- ct-la

à""".ii lt" cles populations po'' 'r micux atlapter lcs prélèvements (plans dc

tii) aux nécessités de retour à l 'équilibre

3.7.2.1. Gestion des populations de sanglier

La prolitération rlu sanglier cst tur phénomène très impodanl à 1'échelle des

départenents du pourtour medltelraneeI}

si- dans. re domain: :IIl:*,'.ï':f :ï::J:::","":,?ïj:ïii::TiÏ:j"-assez généralement supllortatlles -

^nn"ial", qui peuvent être totalemcnt retournées -' leurs conséquenccs

,.)"uuant "ua'cat"strophiqu"s, par zones' pour les exploitations agncoLes et

i . , : r "  ,  .  . r l r u  r  d  c s p è ! c  p r o t ô e e e  L c l l e  q r c  l i  Ù t a n d  t c t r a s

Compte tenu de 1a bioiogte tlu sanglier, aucune mesure sylvlcoie n'est

adaotée pour pallier les grâves rncinvénicnts cles stLrelTectils Seuls la

.fr"l.. "i f"t tirs cle régulation pcuvcnt ramener les populâtions à des

niul"o* u"""ptub1"s par les agnculteurs et lcs syh''iculteurs' toLrt en

consen'ent un bon potentiel c)'negetlque

Pour pawcnir à cet ob1ectiJ, les nesures priscs en 1995 pourront ôtre

,"conir,it.s jusqu'à I'obtention du résultat souhâité :

prolongation dc la période de chasse '

iirs a.ieg.,t"tion a l approche et en petites bâttues dans les zoncs rnterdrtes

a  l a  c h a ' s e  ,  . .  . .
- ^t*iJ. p""i."fi.rs clu directcur du Parc autorisant l'éliminattoq par lcs

"g.r"r.,f,i*r, dcs animaux qui mettent en péril les exploitations'

Ur.re étroite collaboration avec des organtsmes dc rccherche (CEN4'4GR!F'

fNU-lnCftq, permettra de suiwe scicntrfiqucment les populatrons et

ài""ulyJ"t'iutr"aux de chasse, ahn de conseiller le directeur du Parc et

les co'mmissions cynégétique et agiculture-forêt sur les adaptatrons

néccssaires de la politique à mettre en ceuwe
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3.7.2.2. Gestion des populations de cerf et de chevreuil
Sur la zone centrale du Parc national, comme sur i 'ensemble du tcrritorrc
national, les populations de cher.reuils sont en croissancc exponentieLle.
Celles de cerl!, par contre, subissent des évolutions plus contrastées sclon
lcs secteurs géographiques.

Les conséquences dcs surdcnsités de cerudés sur léquilibre financier des
propnétés fbrestières sont très impoftantcs, en raison du coût élevé dcs
ntcsures de protection, du cunul des dégâts, ct de la Iongueur des cl,cles cle
productlon ct de récoltc

La pressron des cerr.idés conditionnc également les évolutions â long renne
de la composition ct de Ia diversité des forêts cévenolcs. en exerçant Luie
sélcction à rcbours, privilégiamt lcs essenccs peu appétentes, tclle I épiuca.
au détrinent des feuillus el de résincLx autochlones corrùne Ie sapin pectinc.

La capacité du Parc national à mâîtriser, avec le colcours de ses partenaLres,
les ér.olutions de populations sur son tcraitoire, est un enjeu mâ.Jeur qul
conditionnc en grandc pâftie I'adhésion dcs sl,lviculteurs â de nouvelles
onentations de gestion lbrestière.

Le cerf et le chewcuil font cepcndant paftie intégrante des écos) stèmcs
tbrestiers, ct leur présence constitue une richesse c1négétique considérable
qu'il fàut savoir gércr, en âdntettant comrne inévitable un cerlajn nivear: de
dégâts dus à des effectifs en équilibre avcc la capacité d'accueil du rurlieu
Pour trouver l'équilibre nécessaire à une forêt vivante, reltable et ciiversifiee,
les orientations de gcstion doivent s'appuycr sur trois bases :
a  )  Ic  su iv i  s r  . témat ique de:  popuJar ions ,
b) la régulation dcs populations ,
c) l 'augmentation de la capacité de résistance du milieu forcstier.

a) Le suiri systématique dcs populations
Ildispensablc pour mesurer Ies évolutions de populations et la pression
des animaux sur le milieu en lte de la fixation des nivcaux de
prélèvement par cspèce, le suivr systématique des populations doit
comhiner  d i f férents  ind iccs et  obsen er ions :

I' indice kilométriquc d'abondanoe (IKA) ; le retour à des indices par
espèce constatés dans les anaées 1989-1990 par zone géographque,
est générâlement considérd comme un objectif à atteindre pour
retrouver J'équilibre faune/fl ore,

. lmdrce de pressron sur la lJore (lPF; :
- les comptâges sur place de brame, pour le cerf,
- l 'analyse de constats de tir détaillés.
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Ces indicateLus doivent être rclcvés selon des protocoles agréés par lc

CEMAGREF ct interyrétés avec le concours de spécialistes des

dynamiqucs dc popuiations.

Lcs préLèvencnts d'infomations sur le tenain sonl londancntaux' et tl

serail souhaitable c1u'i1s mobiliscnt I'enscrlrble des acteLLrs s1'lvicoLes ct

cynégetlqucs

h 1  l . : r  r ô g u l a t i o n  q l ç .  p o p t r l r t i o t t s
I-es niveau-r de plans de til dans les zones ouvertes !\ lâ chasse cl de tirs

dc régulation dans lcs zones intcrdites, sort dlreclemenl lssus de

linterprétation des indicaleurs de suivi des popuLatlorls

Lcs préièr'ements sont flxés, par cspece el par zone geograptuque' avcc

un nùrinturn ct un maximlûl-

Il est inpér atif que Le rninimunt fixé par zone soil rcspecté, ct quc I'on ne

considùre pas qu'il y a co[]pensâtion entre lcs zoles ou il est dépassé et

d'aulres ou il n est Pas attexlt.

Cette considération est parliculièrenent imllodante pour lc cheweuil don'

le clomainc vital n'cst que de quelques dizaines d'hectares (50 à 60) ct qur

csl susceptib)c de causcr cles dégâLs inlponants su des zones très

limrtées.

L'indice de pression floristique (IPF) pounait devenir, à temc' l ' irldice

principal de référcnce lorsque 1'on disposera de ph"rsieurs années de

iésultats. ll conviendra alors d alliner I Lnteqlrétation des résultats ohtenu:'

pour adapter les plans de tir au capacités de réaction du milieu Unc

attcntion toutc particulière sera poftée aux stations pâuwes et fragles suJ

granitc de l'étage montâgnard.

I-es tau de prélèr,ement par espèce seront adaptés à la capacité dcs

populations à répondre aux variations brusques d'eftèctifs.

I-e systèmc social pcu dér'eloppé du chcweuil s'accommodant plus

facilement que celui du cerf à ces variations, de forts prélèvcments

localisés pourront être effectués sru des zones géograpliiques en fort

déséquilibre, sans pour autant affccter la présence durable dc l 'espece

dans le périmètre considéré.

L'efhcacité de la régulation dépend égaiement de ladaptatron des

modalités de tir.

Les mesurcs d'assouplissement pour le tir du cherT euil en battue, le

nombre de jor-us de chasse et la simplification du système des bracelets

pâr catégorie d animaux, seront maintenus jusqu'au retour à l'équilibre

Lorsque celui-ci sera rétabli, on s'efforcera de lc mainterur par des tirs

sélectifs à I'affût ou à l 'approche.
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c) L'augnrentation de la capacité de résistance du milieu foresticr
Les études réalisées sur le comportement du cerf et du cher.reuil
pemettcnl de mieux conprendre le détemrinisme des dégâts. Ccs
connaissances nouvelles doivent ôtre rapidernent intégrées dans les
pratiqLres s1'lvicoies courantes pour mininliser 1 inpact négatif dcs
arumaLL\.

Lcs populations dc ceri' idés sont instâllées durablement sLr 1e territoire

du Irarc conune sur iensemble du territoire national, et lcs syh"icuiteurs
dcr.raient abandomer des pratiques conçues en I'abscnce de nsquc pour
les remplacer per d'aulres. capabies d ar-rEnenter la oapâcjté de réslstânce

spontanée dcs formations forestières âu)i frottis et aux abroulissenlents,
rJr . '  cùn lpron le l l le  l ( .  ob ject l l .  ecot tomique '

Sur la base dcs travaux réalisés par lc CEMAGRIIF, Jcs grands pnncipcs

rccommandés sont les suivânts :
. accroîlre les disponibilités alimentaircs par la variété des traileinents

syhicolcs, la constinrlion clc peuplenrents stratifiés richcs en esstnces
secondalres en sous-etagc ct llotarnmcnt:

favoriser lcs feuillus producteurs dc fruits ,
- disséminer des gagnages ligneux traités en taill is ,
-  augmenler  le '  t rouce '  e t  Ics  l is iere. .

. prélérer, chaclue fois que c'est possibie, la régénération naturclle à la

régénération artificielie en raison de l'abondance des semis et de leur

moindre appélcnce par rapport aux plants issus de pépinièrc. A défaut,
recoLLrir à 1a régénération neturelle assistée avcc introduction de plants
protégés individuellement.

. réaliser Ics travarx d'cntretien des régénérations de telle façon qu'ils

facilitent le développement d'une végétation d'accompagnement qui
joue un triple rôlc :
- dilution de la consommation par augmentation des disponibilités

alimentâires,
- effet âttractif des esscnces feuillues spontanées, renlorcé, si

néccssaire, par des abattis incomplets multipliant les Jeuncs pousses ;
- protection physique en rendant I'accès aux plants introduits plus

difflcile (effet de founeau).
. Gêner I'accès des animau-x aux essences-obj ectif :

- évitcr les couioirs de circulation contrnus (cloisonnemcnts) ,
pratiquer des opérations ponctuelles (travailler en
chcnrnee),

- supprimer lcs ébranchages inutiles ,
- consen'er les tiges déjà atteintes (ftottis de cheweuil en particulier)



Ces mesures sylvicoles, accompagnées d'Lrne régulation efficace des
populations der.raient pemrettre u1 retow à l,équilibre st,l,,,o_cynégéticluc

Cepcndant, en périodc très critique, il est préfërablc de différer cedairrcs
operattons sylvrcoles dans I'attentc des eilets bénéfiqucs cles tirs cle
réguiation des populations.

Les zoncs interdites à la chasse (ZIC) ont été créées en application de
l'afticle 10 du décret de création du parc national pour constituer des
secteurs de tranquill ité, pour la faune et les usagers du parc.

I-'équilibre agro-sylvo-c1,négétique cst ut objectifreconnu unanimentenL;
tous les acteurs de la zonc centrale du parc.

Le travarl réalisé par lcs sous-commissions pluralistes réulissant cles
chn5seurs, des agnculteurs, des foresticrs, des protecteurs cle la nature er r
usagers clu milicu nalurel, et ccluj réalisé par ics corrunissions spéciahsees
. !neqel iquc ( t  a t " lcL l ture- torôr .  dn i \ (n t  Icnnel , r (  , lc  so l id . r r rser  i r .  t  prn ic
prenantcs autour de cet objcctii

Si 1a gestion c1tégétique doil êtrc conçue au niveau cle massif.s cle plusreLu
rrullier s d'hectarcs, il est nécessaire de traitcr clc façon pragriatique, au sel
de ccs vastss sccteurs, le cas de propriétés parliculièrei cn sinraiion très
cntique Celles-ci poLrront faire lobjet, comme les propriétés agricoles trè
iilenacees par les sangliers, dc mcsures exceptionnclles pemtellant alr
propnétaire de réduirc turc prcssion devenue insupponaùle.

Cette situatlon concemera exciusivement le cheweuil, qui nécessite une
régrlation à l 'éohelle dc son domaine vital (50 _ 60 ha).

Les zoncs d'hivemage du cerf et du che,,neuil dewont égalemcnt faire l,objr
d'aménagements parliculiers visant à protéger le milieu sans déstabiliser les
populations.

3.7.3. Nécessité d'une conccftat ion el d'une solidarité entre tou:
les acteurs

3.7.4. Gestion des zorLesnterdites à la chasse

i
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Elles sont égâlement :
, des zones privilégiées pour conduire des opérations d,cxpérimentation er

d'étudc qui permcttront dc mieur comprendre les relations faLrne-miiieu,
- lc suppoft dcs actions de pédagogic de I'environnement menées par lc

PNC.

Drns les ZIC, commc sur leur pounour,
restc Ln objcctif prioritaire et les tirs de
décret du 2 septcmbre 1970, permettenl
< I'effet résen,c > des zones interdites:i

I équilibre agro-sylvo-cynéeériquc
régulation, pré\.1rs par I artrclc l5 du
de pallicr les inconr'énients de
la ch:rsse

I-cs tirs dc régulation sont condLrits, aux niveaux nécessaircs par espèce pour
rétablir puis mainterur léquilibre faune-florc, dans un espnt rr cl école dc
chasse ir pour développer les tcchniques de tir à I approchc et !i lafl{it, cl
améliorer lcs conditrons de chasse cn llattuc, en particulier aLr plan de 1a
sécùrité.

Les plans de tir dc régulation sont proposés au nrinistre chargé des par cs
nationalu par le directeur du Parc, après avis des sous-conunissions el des
conrmlssrons compélcntes.

Lcs propriétaires des fonds sur lesquels sont installécs ies ZIC, dcwaient
ôlre des partenaires privilégiés du PNC pour la n sc en æur,re de sa
polrtique faunistiquc et cynégétique. lls scront spécialement consultés pour
fixer lcs nivcaur de plans de tir dans les ZIC qui englobent leurs propletes.

À I'Lntérieur des ZIC, le Parc national souhaite I'Lnstauration de seateurs de
tranquill ité absolue pour les populations animales ct pour 1, dér,clopper en
toute quiétude des activités de découvcrte du nril ieu (obscn atoLre des placcs
de brame du cerf...).

Ces zones dc trânquill ité seront négociées ct contractuâlisées avcc les
propnétaires fonciers, après une analyse approfondie dc leurs eflcts
potentiels par des spécialistes de la dynarnique des populations.

Nc rclevanl pas d'u,r statut régJcrnentairc, elles seront nodifiablcs ou
résiliables â la demande de l'une des parties.

La contenance dc ces zoncs de tranquill ité sera établie en tenant cornpte du
domaine vital de chaque espèce présente et de façon à permettre la
réguJation des espèces-gibier.

Un zonage inteme de la ZllC pourra s'organiser autour de [a zonc de
tranquill ité sur Ia base de I'exemple schématique suivant:
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Parlrc de la ZIC o! sont réal lsés
des trs de régulal ion

Zone de nof Lf du ced

Zone de lranqui l tè absol!e

(7.t
Y//

€

3.7.5. LCr_Spérations de réintrffi
plpu4ulrls

Lcs opérations de réintroductions d'espèces. ou de soutien de populatrons cn
sous effectif sur ie lerritoire du Parc, Ièront l 'objet d'étudcs dc faisabilité
assooiant les lbrçstiers.

Ces études fèront ressoftir les consécluences sylvicoles des opérations
proJetées.

Les avis des parlenaires foresticrs du PNC seront transnis au comité
, .  rL  l  f iq rc  c t  ar ,  consc i l  d  admrnis t r l t ion

3.8, Les habitats et les espèces végétales remarquables
Les forôts cévcnolcs renfemrent peu d'espèccs végétales à forte valcur
patrimoniale sauf les ripisylves à Arabis cebenensw (Arabette des
Cévennes), ics hôftaies d'altitude à Gagea lutea (Gagée jarne), Allium
victoti( e (Ail victorial) et les hêtraies subalpincs. Les milieux ouveÉs xero
ct hygrophiles sont les plus riches (lycopodes . .).

I1 faut ajouter les hêtraies sèches caloiooles très riches (orchidées, seslerie,
carex...) mais cllcs sont souvent en zoncs dill icilemcnt accessiblcs.

Les tableaur suivants identifient les espèces et les habitats remarquables
et donnent leurs principales localisations

J I



Re.olrnrandal ons gèisales

Espèces véeétales d' intérêt patrimoniâl

Habitals des nril ieLLX naturels

Espoces

A/arls cebelrrenss (Arabelle des
Cévennes)

Endémique cévenole Ruisseaux et mégaphorbiaies
d al!tude de I'Aigoual

6aq-"a /ulee (Gagee Jaune) L sie fatronale (anne)e l ) Hêlraies mésophies d al l lude

Lsiera cordafa (Listère cordée) Espèce rafe ef Cévennes Sous ép cèas de l 'Aigoual

Sê raga cuneifalia \Saxîage à id
feui e en coin) I
r I " " ,  " . , . * ' 6 =  - " r " .  "  . a
o  a ru -

lvlulgediun plutntei \lallne de I ùolLnrr

Vie les fulares sap nièfes subâlp nes
du versant nord du nronl Lozère

[]étraies suba pines du monl Lozère
et de I 'Aigoua _
Hêtrâies subaiplnes d! nroni Lozè.e
el de I 'Aigola

CoJt

Zones d'intérêt européen
Hêtraies s!balpines à Rurrex anfolus D l - ]41 .15 Fofêt du Co!gfet (moniLozère)

Fofêt de Fons (montAigoual)

Hélrales subalp nes à,A/rum laclor'ale D H  4 1 . 1 5 Fr^ét< dê F^n< AâaLvaÈô.çe àa.

0ubrets (monl Aigoua , Lingas, S!quet...)

hè[aies seches, calcicolcs DH 41 .161 Trévezel; Tamof, cande l'Hospitalet,
Perjuret...

Forêis de favins du tilio-acerion DH 41 .4 Cascade d 0rgon, gorges de Bramabiau, de
Cabri l lac d! Tapoul, d! hautTârn, Aigoual,
Tardonnenche, can de l'Hospjtalet

Touloières boisees acides el
o golrophes

0H 44.4 [4ontals, Lingas, Suquel, mont Lozére,
lourbière des Sagnes

Châl,r ignerare DH41 .S Vergers de châtaignlers, élage
supf amédileranéen des Cévennes
méditerané€nnes

Zones d'intérêt local ou national
Hèlrales neubophiles d'altjtude à
Anemane nemarcsa (c agea lutea)

cBH 41.13 Hêlraies d'alt i tude dLr monl Aigoualeldrl
monlLozere

Hèlraies neuirophiles humides à Cafex
sylva6ca

cBH 41.14 Hêtraies f lvera nes forètde Roquedols.

Hêlra es rnèdioeuropéennes
a.idphiles à Luzuta nivea

cBH 41.17 Hêûaies de moyenne alùtude sur gfanite
(mont Aigoual, monl Lozère, Bougès...)

Eois de boueaux, d'aulnes, de
irembles, de soôlers

CBB 418,C,D,E,Petls bosquets nalufe s diflus (toute zone
cenlrale du PNC)

Hêbâies sap nères et sapinlères
ac dtphiles à Saxifrcga cuneilalia

c8s 42.13 Fofètde Pisseblau, bols des A.mes, forét
de Servlès, tofêl du Sapet
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Code

Forèts de pins sylveslres mèdio-
eùT0peennes el supfa-
méditerranèennes

CBPS
42.56 et 42 59

Aigoual, causse 1"4èjean, .

Habit

Lendes

ILtL*ur t,rn,t".

rts naturels non forestiers

I  \à dai" '  d r  l lLoe oe d"oJe\ o_

I festucâles d altit!de i prâiries de faLrchr
d altitude

Landes à genévrlers na ns à ca unc e
mydr es à qenèt Plrgalif

To!rb ères âcldes ol igolroPhes
nleqaprl0IDiâles

3.9. Préservation des paysages
Depuis le débLrt des années 80, les organsmcs de recherche-dér'eloPllelnent
se sont préoccupés d'établir des règles générales de prise cn comple d-

pal'sage dans Ia gestion forestièrc. Ces règ1es sont aujourd'hui vulgarisecs

auprès des praticiens et il convient de sc référer aux pLrblications exlstantes,

du CEMAGREF et de l'ONI notanrment.

Par aillerLrs, lcs orieotations de gcstion sylvicole et d'exécutlon des trâvalx

en zone ccltrale du PNC précisent les recommandations de base qui
garantisscnt la conservation de l' identité des territoires du Parc.

PoLu accé1érer la concrétisation de ces dispositions dans les clocuments de

gestion ct les pratiques sylvicoles, le Parc national :

1. Complétera les outils de dialogue avec les propriétaircs et mâîtres dæuw(
par dcs étudcs paysagères sectorielles et I 'établissement d'ule cafle
générale de sensibilité paysagère de la zonc centrâle faisant ressortir

lcc  po in ts  de r  rsron pnr  i legrés
- les éléments remarquables du paysage,
- Ies degrés de sensibilité en visions inteme et exteme

2. Soutiendra, par des prestations ou des financements oomplémentâires, ia

mise en æur.re dcs dispositions de la circulaire DER-F / SDF / n' 30 00 I

du 23 .lanvier 1996 concernant la p.ise en compte du paysage dans la

gestion forestière et les opérations de boisement (votr annexe).

Les gestionnaires forestiers privés et publics seronl âssociés à la démarche

des projets environnement paysage (P.E t'.), engagéc par le programme

Ebou ls s ceLrx,

ril-

i l
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d'amenagement du Parc pour la période l9g4-1999, qui focalise, sur des
sites sélectionnés en fonction de leur forte sensibilité paysagère, I,effort de
pnse en compte des paysages soLùaité par le parc.

Dans leur approche paysagère, Ies fbrestiers raisonnent souvent sur le long
terme commc en s1,lviculturc. Ii est cependant indispcnsable que ics intpacrs
inunédiats ct à court temte, soient f\ns ejt coutl)te pou prararr., l.a l:1ualr"
paysagôre des sites Cette nécessité est d'autant pl;s impé,reusc quc le srrc
esl scnsible, et que la capacité de reverdisscûtent natur;l des milieur esr
iaible (sols peu profbnds, expctsitions secnes ..).

3,'l 0. Conservation du patrimoine archéol0gique, architectural
et culturel

La zonc centr ale du Parc comporte d,assez nonrbreurl vestiges préhistorrqucs
(cupules, sépLrlt.res néolithiques, rochers taillés, clolmens. 

"menhirs, 
enclos

mégalithiques...) et de très nombrcuses traÇes de I'actiuté humaire cles
pérrodcs historiqucs que I'exodc rural, commencé au rnilieu du XIX. stècle, a
laissé à I'abandon (mas, clèdes, noulins, terrasses . )

Il est.lrès in'ponant que les projets forcstiers, dc reboiscmenr, cle cressenc et
d'exploitatiorl rcspectcnt cc patrimoinc et < l,esprit > clcs lieux.

La Direction régronalc des aflaires culturelles (DRAC) scra consullée par lcs
maîtres d'æur,re, pour colnaîlre les riohesses inventoriées sur leur zorre
d'action.

Chaque sitc conccrné derra laire I'objet d,une analyse spécifique, mais il est
cependant possible de donner quelques recommanàations générales pour le
l ra l lcmenl  des rbords U medtaLs rJes lnctens nta:  c t  dc: ,anr . ra ,  .- malntten en esplrces ouverts ou trâitement en bois de ferme avec iles

fcuillus précierx à grand espacement ;- conservation des anoiens vergers de châtaigniers ,
valonsation dcs ten-asses en feuillus précieu; châtaignier et mûrier,- adaptation dcs teclniques de débardage à la présena-tion des terrasses ,- rehabiiitation d'anciens bassins (gourgues) en point d eau DFCI, en
respcclanr Ies règles J'esthetiquc en vigucur

Ces opérations pourront être contractualisées avec le parc national, clans des
conditions qu'ii conviendra de défirru au cas par cas.
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3.11. Complémentarité des activités Torestières, agricoles et
past0rales

I-e Parc nalional privilegie, dans sa polil ique d'aménagement, une aPproche

teûitoriale qui nécessite <.le développer la complémentarité des.grandes

activités clui structurcnt les paysages et garantissent la clualité des milieur de

la zont centralc.

[-'établissemcnt public chargé c]u Parc a vocation. en application de I'articlc I

clu décrel clu 2 septembrc l9?0, à rechcrchcr, avec la DDAF et les

propriétaircs, les conditions cl'amélioration des conditions d erploitation

agncole, pastorale el forestière.

Dans cct objeclil le PNC souhaite dévcloppcr:

le sirivo-pâstoralisrne cl I 'agro-foresterie, sLLr le caussc Méjean et le mont

Lozère notenlment ,
- les activités cle cueillelte (plants, ficLus. fruits sauvagcs, champignor.rs)

dans cles conclil ions rcspectueuses du milieu nalurel et favorables aux

populations locales sans pour autent créer de monopole,
- la ieconstitution des hates et bois clc fernc qui protègcnt les explottations'

âpportent cles complénents alimentaires et sonl générateurs d'une grande

drversité bioLogrclue,
la plantation d'essences nieili lères srLr lts sites favorables au

dévcioppement dc 1'aPiculture,
- la plunactivité des agnculter-rs pour I'exécution de pctlts traYaux

syivicoles, et plus parliculièrement dans le domaine du débardagc léger

(traction animale, goulottes, petits cheniilards ) âdapté aux petltes coupes

de bois de faibies dimensions.

llglq: Pour réussir les opératons de feconsiituTon de haies et de bois de ferme' il conviendra

d ut iser du rnatériel géflétique dorigine locale qul possède une excellente capacité

d'adaptallon aux stations et évjte les risques sanitalres, notamment de feu bacteT en pour

les rosacées.
Le Parc naljonal des Cévennes se rapprochera :
- du Service régional de la forèt et du bois (SERFOB) pour obtenir les autorisations de

récolte et de;ulture nécessalres po!r les essefces régleflrentées paI le Code iorestler

(fiêne, érables, en particulier pour Le causse [4éjean)'
- àe Ia sécherie de l'Offlce natonal des Forêts p0!r la conservatjon des semences et les

lraitemenis de Ievée de dorrnance avaft le semls,
d'agrlculleurs locaux pour cont'act!aliser la production de plants,

- des collectjvités et des populations pour la mise en place des pLants ei leur entellen
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3. 12. Recherche et formation
J.  L l .  L  La IeCnercne lorest tere

Lcs Parcs nationaux sont des territoircs parliculièrement adaptés à iâ
recherche ct â l 'expénnrentation de méthodes cl,éco_ciér..e lop jement
Celui des Cévennes, par I,inportance dc sa colrverhrre arbàiée et le porOs
economrquc des activités sy,lvicoles, constitue ut laboratoire biologrque,
cconomr.iue et social très favorable à une rccherchç pluridisciplinaire sur
la fbrét.

I  n  l ' ) o J  L U r c , . o J J . r b o r r t r o n  J  e t c  t n r o r c e { . a r c i  I l . c o i c  n l t o r  J l e  J u  o ( n  ( .
ru al des earix et forôts (ENGREF). Elle dewa se poursui\re et êtrc
rcnlbrcéc en détcloppant un panenâriat avcc les centres de recherclrc
(CNRS - INB-.\), les universités et Ics écoles forcstièrcs ansi qu,avec les
organismes. dc recherchc-développemcnt (lnstitut pour le développcnent
forcstier- département dcs recherches tcohniqucs àe I,Off.ice natiànal ttes
forôts).

I-a collaboration avec le CEMACREIT pour l 'étude globale cies relatrons
faunc-flore dans le cadrc de ia convenlion nationalc -"signée ar.,ec le mrntsterc
de I'Enviromcment, constituc un enjcu fonclamental pàur lc pNC.

Lcs prograrmes prioritaires, rouchant à ra gostion durable des écosystème s
torcstrcrs et :r Iélaboration de modèles réponcianl à ia fois
â la demande sociale, aux objectifs dcs propriétaires et aur besoins de
l'économie Iocalc, sont les suivants :
- gestion conscrvatoire des éoosystèmes forestiers remarquables (habitats

et brotopcs pnoritaires ct d'intérôt commLrnautâire) ;
évaluation écologique et économique de différents régrmes et modes de
trârlements sylr.rcolcs traditionnels et innovants, adaptés aLx espaces
forestiers â vocation multi-fonotiornelle ;- surveillanoe continue des écosystèlnes par la mise en placc ci un réseau
d(] placettcs permencntes ;

- suilr de la dynamique naturclle cres lreux peuplements ,- dynamique forestière et biodiversrte cn systèmes naturels et cultivés ;établissement d un catalogue des stations sur des bases
phy.tosociologrques, géomorphologiques, climatiques et édaphiques,- mlse en place dc placettes de gestion en futâie inégrliere, .n *. dlu,,
survl cconomrque et écologique à iong terrne,

- transfert des résultets de la recherche fondamentale sur la châtaimerare
et conceptron de nouveaur modèles de gestion;

- avenir des peuplcments forestir:rs d'origine artificielle, et pius
particulièrement de ccux de pin noir dAutriche sur ie cauise Méjearr ,
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- bilans écologrques, paysagers et économiques des méthodes d'exploitation
forest ière,
élaboration dc mesures sylvo-environnementales .
dévcloppernent de Ia plunactivité environnement - forêt - agricrrltu-e

- Çaractérisâtion de I'util isation des nilieur forestiers cévenols par la faunc
sauvage et proposltLons pour I'amélioration des habitats ,
étudc des flur économiqLrcs induits par ia présence de Ia fàLrne sur lc
tcrntoire du l)arc.

3.1.2 )  La fomrat ion

La fonnation cst rul carrefour essenticl de comrnurLicatron pour établir le
dralogue et pcnnettre le rapprochemcnt des dffércnts acteurs du milicr-r
naturel en r,ulsarisant et en développant Ies résullats de la rechcrche
apphquée.

La collaboration amorcéc entrc I'Atelicr technique cies espaccs naturets
(ATEN) et le Centrc national dc fornation forestièrc ile l,Office national des
forêts (CNITF) doit s amplifier et s'étenclre aLx organismes clc fomation du
nuxstèrc de IAgricuiture ainsi qu,â ceux cle la Fofêt pri\,ée.

Il est soullaitâble, dans des conditions qui restent à tléfinir, que le Centre
d'expérlmcntation pédagoeique de FIorac clevienne un pôle important tle
fonnation dans toutcs les disciplines qui touchent à la protcction et à la
gcstion dc l'enviro tcment, avec le parc national des Cévennes comme
support techlllque ct temtorial.
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