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L e Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS), ins-
titué par la loi du 9 juillet 2001 en continuité avec 

les Orientations Régionales de Production issues de la loi 
du 6 août 1963, comprend en premier lieu une analyse de 
la forêt privée régionale, comportant :
- les aptitudes forestières de la région,
- la description des types de forêt,
- l’analyse des principaux éléments à prendre en compte 
pour leur gestion, notamment celle de leur production 
actuelle de biens et services et de leurs débouchés.
Le SRGS a été établi en tenant compte des Orientations 
régionales forestières de Bourgogne arrêtées par le Ministre 
de l’Agriculture et de la Pêche le 19 mai 1999.
Le SRGS est compatible avec les politiques nationales 
(notamment celles de l’eau, Natura 2000, la politique 
agricole, etc.) et avec les engagements interprofes-
sionnels régionaux (Contrat de Progrès de la fi lière-bois 
par exemple).

Cette première partie du SRGS présente donc l’analyse 
des forêts privées de la Bourgogne dans son ensemble, et 
des principaux éléments à prendre en compte pour leur 
gestion ; elle est complétée dans la troisième partie par 
la présentation des éléments spécifi ques à chacune des 
régions forestières bourguignonnes.

La spécifi cité de la forêt privée est d’être constituée de 
patrimoines privés gérés dans le contexte d’un système 
de production économique soumis aux lois du marché, 
aux charges et à la fi scalité d’une entreprise privée, y 
compris sur la transmission du patrimoine. Le SRGS com-
mence donc par présenter les sylviculteurs, propriétaires 

et gestionnaires de ce patrimoine depuis des générations, 
devant en permanence assurer la rentabilité d’une pro-
duction économique qui seule peut garantir la pérennité 
d’autres biens et services sur le long terme. 

La raison d’être majeure de la loi d’orientation forestière du 
9 juillet 2001 était la nécessité d’une transcription en droit 
des engagements de la France pour la gestion durable des 
forêts, engagements pris aux diverses Conférences mondiales 
(Rio, 1992) ou européennes (Helsinki, 1993 ; Lisbonne, 1998). 
Ce changement justifi e le passage d’Orientations de Pro-
duction pour la forêt privée à un Schéma de gestion sylvicole 
appuyé sur le concept de gestion durable. 

Cette description forestière s’attachera donc à l’analyse 
des composantes principales de la forêt privée bourgui-
gnonne au regard des critères de la gestion durable retenus 
par la France, notamment à Helsinki. On y retrouvera les 
principaux indicateurs de gestion durable donnés pour 
l’ensemble des forêts françaises par le Ministère chargé des 
forêts, ainsi que par chaque pays membre de la Conférence 
ministérielle pour la protection des forêts en Europe.

1993 > Les 6 critères 
d’Helsinki pour la gestion 
forestière durable.
1- les ressources forestières ; 
contribution aux cycles carbone ;
2- la santé et la vitalité 
des écosystèmes forestiers ;
3- les fonctions de production 
(bois et autres produits) ;
4- la diversité biologique 
des écosystèmes forestiers ;
5- les fonctions de protection 
(sols et eaux) ;
6- les autres bénéfi ces 
socio-économiques (emplois, 
accueil, paysage, culture...) 
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