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1 Le PAT : un outil dôaide ¨ la d®cision pour les ®lus de la 
communaut® dôagglom®ration du Grand Besanon et de la 
Communaut® de communes des rives de lôOgnon 

1.1 Une dynamique territoriale forte sur la question du bois énergie 

La forêt couvre plus du tiers de la superficie 
des territoires du Grand Besançon et de la 
Communauté de communes des Rives de 
lôOgnon. Au-delà des rôles paysagers ou 
écologiques, elle constitue une ressource 
économique importante pour leurs 
territoires. Le bois-bûche constitue un mode 
de chauffage ancien encore très répandu 
grâce notamment à la pratique de 
lôaffouage. Les autres types de bois ®nergie 
(granulé, plaquettes, etc.) se développent 
en parallèle depuis quelques années dans 
les projets publics comme privés. Enfin, un 
gros projet de cogénération biomasse est à 
lô®tude pour la pap¯terie de Novillars. Cette 
augmentation des besoins a incité Grand 
Besançon et Communauté de communes 
des Rives de lôOgnon ¨ se rapprocher pour 
réaliser cette étude de Plan 
dôapprovisionnement territorial en bois 
énergie. Ce travail apporte la vision claire 
des besoins de chauffage et capacités de 
production sur les territoires nécessaire 
pour initier une dynamique de mobilisation 
et dôutilisation durable de cette ressource 
naturelle. Côest une contribution aux 
objectifs nationaux et locaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
comme dôautonomie ®nerg®tique. 

 

 

Figure 1 : Carte du territoire 

  

1.2 Le PAT : un outil dôaide ¨ la d®cision 

1.2.1 Principe 

Le PAT est un outil dôaide ¨ la d®cision des Communes forestières à destination des élus dôun 
territoire. Il permet dôam®liorer la connaissance  sur la ressource foresti¯re.  

Construit sur une approche participative avec lôensemble de la fili¯re, il permet dôavoir une vision 
dôensemble sur le potentiel de d®veloppement du bois ®nergie ¨ lô®chelle territoriale. 
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Mené à l'échelle d'un territoire organisé (pays, parcs naturels régionaux, communautés 
dôagglom®ration), il pose les bases à la réflexion sur lôusage local de la ressource bois. 

 

 

 

Figure 2 : la démarche PAT 

 

Les partenaires techniques de la démarche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan dôApprovisionnement Territorial est un outil ®volutif et actualisable. La mise à jour des 
r®sultats selon la volont® du territoire constitue un moyen de suivre lôefficacit® des actions mises en 
îuvre. Le PAT s'appuie sur une modélisation cartographique de la chaîne d'approvisionnement en 
bois, de la forêt jusqu'à la chaufferie, qui prend en compte la localisation de la ressource, le type de 
bûcheronnage, de débardage, les différents modes de transports, de broyages, de séchage et de 
livraison de la plaquette forestière. 

Répondre aux 
interrogations sur les 

capacités locales 
d'approvisionnement  

Préciser les conditions 
de mobilisation de la 

ressource 

Optimiser les scénarii 
dôutilisation pour 

développer les circuits 
courts  

Cibler les 
investissements pour 

permettre le 
développement de la 

filière bois énergie   

La démarche du PAT 
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1.2.2 Méthodologie générale 

La r®alisation dôun PAT suit une méthodologie globale commune à tous les territoires, consistant à 
®valuer dôune part la demande et dôautre part la ressource en bois. Le Réseau des Communes 
forestières a développé un modèle de simulation baptisé SylloGIS® qui permet de traiter et dô®valuer 
de manière automatique la ressource forestière selon un certain nombre de paramètres et scénarii 
définis en comité technique et comité de pilotage. Les Communes forestières apportent leur expertise 
afin de répondre aux interrogations soulevées par les résultats issus de la modélisation. 

La m®thodologie peut ®voluer afin de sôadapter aux contextes propres au territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma de la méthodologie PAT 

 
La méthodologie complète, les paramètres et les données sources utilisées sont présentées dans 
lôannexe technique du rapport. 

 

1.3 Mise en îuvre du PAT ¨ lô®chelle du territoire 

1.3.1 Calendrier de mise en îuvre 

La Communaut® dôagglom®ration du Grand Besanon est le ma´tre dôouvrage du Plan 
dôApprovisionnement Territorial. Les Communes foresti¯res interviennent en tant quôassistance ¨ 
maitrise dôouvrage afin de coordonner les diff®rentes ®tapes du PAT et de r®aliser la mod®lisation 
informatique. La réalisation du PAT respecte un calendrier fixe et établi au préalable avec le territoire. 

Evaluation de la demande en bois  Evaluation de la ressource en bois  

Č consommation Č exploitation 

Á Particulier 
(bûche) 

Á Chauffage 
collectif 
(plaquettes 
forestières) 

Á Industriel 
(cogénération) 

Á Trituration (bois 
industrie) 

Á Bois énergie 

Flux de bois intra territorial 

Ressources Forestières 

Č Données des documents de gestion 
(aménagements publiques et  Plan Simple de 
Gestion) 

Č Inventaire statistique par type de peuplement 

Č Données IFN 

 

Ressources industrielles  

(Connexes des industries du bois) 

 
Ressources « hors forêts » : 

 Élagage, déchets agricoles, bois en fin de vie 

 

Modélisation de la 
disponibilité technico 
ï économique  

 

Besoin des utilisateurs locaux et capacité 

dôexportation du territoire 

Synthèse de lôoffre et de la 
demande en bois ¨ lô®chelle 

territorial 
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Sur le territoire il a été étalé sur une durée de 12 mois (calculé à partir de la date de signature de la 
convention le 13/05/2013).  

Le PAT se déroule en trois temps forts :  

- La r®colte, lôassemblage et le traitement des données : cette phase comprend lôacquisition de 
lôensemble des donn®es des partenaires de la d®marche, leur concertation, la mod®lisation et 
le traitement SIG des données ; 

- La présentation des résultats intermédiaires : cette étape est une expertise technique du PAT, 
côest-à-dire une validation par les partenaires des hypoth¯ses de calcul et de lôadaptation de 
la d®marche au territoire concern®. Par ailleurs, elle vise lôint®gration des volont®s politiques 
locales dans lôoutil. Sôen suit une phase dôajustement de la modélisation ; 

- La présentation des résultats finaux du PAT : lors de cette phase les différents supports de 
communication (synth¯se, pr®sentation publique, é) sont ®labor®s et pr®sent®s au territoire. 
Lôobjectif majeur de cette ®tape est de pr®parer les suites à donner au PAT sur le territoire. 

 

1.3.2 Comités de suivi 

Deux comités sont mis en place pour assurer le suivi du PAT : 

Le comité de pilotage 

Ce comité donne les orientations, décide des scénarii, demande le cas échéant des précisions ou 
modifications sur la base des éléments présentés par le comité d'expertise, valide les résultats à la fin 
des simulations. Sont notamment conviés aux comités de pilotage autour du territoire, maître 
d'ouvrage du PAT : les collectivités membres du territoire et participant à la démarche, le réseau des 
Communes Forestières, les financeurs (ADEME, Région, Département du Doubs), les élus, et toutes 
autres personnes que le Territoire a jugé pertinent de convier. Il sôest r®uni lors du lancement de la 
démarche, lors du rendu intermédiaire et pour le rendu final. 

. 

Le comit® dôexpertise.  

Ce comité propose des solutions techniques, adapte la méthodologie en cas de besoin, fixe les 
hypothèses de calcul pour les simulations et valide les résultats. Ce comité regroupe les 
professionnels intervenant dans la réalisation du PAT. Les partenaires de ce groupe ont été sollicités 
et consultés tout au long du PAT, collectivement ou individuellement. Le comit® dôexpertise sôest r®uni 
à mi-parcours pour présenter et discuter des résultats intermédiaires en vue de finaliser le PAT. 
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2 Etat des lieux de la ressource forestière et de ses conditions de 
mobilisation 

2.1 Ressource forestière du territoire 

2.1.1 Descriptif du territoire 

Le territoire est constitué de : 

- 19 600 ha de forêts, soit environ 40 % de taux de boisement. 

- 5 500 ha (28%) de forêts privées 

- 14 100 ha (72%) de forêts publiques : forêts communales et quelques autres publiques 
(forêts du Département du Doubs et du CHRU de Besançon) 

 

Figure 4 : Répartition de la ressource par type de propriété sur le territoire 

Les peuplements résineux sont minoritaires et ne représentent que 8 % de la surface boisée. Le sapin 
est la principale essence résineuse. Elle est présente sur les versants nord des pentes du territoire, 
sur plus de 600 ha en peuplements purs.  

Les peuplements feuillus sont tr¯s largement majoritaires (~82 % de la surface bois®e). Il sôagit 
essentiellement de mélanges de feuillus, les peuplements purs de chêne ne représentant que 2 % et 
de hêtre 9 % de la surface boisée. Le taillis est présent dans 51 % des peuplements forestier du 
territoire.  

Dans le périmètre du PAT, la forêt est gérée en futaie régulière et en taillis. Son objectif premier est la 
production de bois, mais elle doit également répondre à une fréquentation marquée du public, 
expliqu®e par la proximit® dôun p¹le urbain. 
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Figure 5 : répartition des types de peuplement sur le territoire 

2.1.2 Capital sur pied 

Le volume de bois sur pied (bois fort) du territoire sô®l¯ve ¨ environ 2,65 millions de mètres cube. Il 
est compos® dôenviron 90% de feuillus, soit 2 400 000 m

3
.  

Les résineux avec 270 000 m
3
 représentent 10 % du volume sur pied. 

 

 

Figure 6 : Carte du capital sur pied 
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Le niveau de capitalisation en bois du territoire est relativement hétérogène, La majorité des 
peuplements ont un capital sur pied tournant autour de 200 m

3
/ha. Les forêts privées sont légèrement 

moins denses avec un capital sur pied moyen de 150 m
3
/ha. 

Toutefois, certains peuvent compter plus de 400 m
3
/ha. Les peuplements les plus denses se trouvent 

essentiellement sur la région forestière des vallées de la plaine de la Saône et de ses affluents, au 
nord-est du territoire, et concernent des futaies de feuillus m®lang®s. Il peut sôagir de futaies 
vieillissantes avec des arbres de très gros diamètre ou de peuplements comprenant un taillis plus 
dense. 

Les pentes marquées au sud du territoire et leurs sols peu profonds expliquent le moindre volume des 
for°ts qui sôy trouvent.  

 

Les forêts publiques concentrent 76% du capital sur pied soit 2 654 000 m
3
 contre 24% pour la 

forêt privée (824 000 m
3
). Cela sôexplique par la part de la for°t communale dans la surface bois®e du 

territoire (72%). 
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Figure 7 : Répartition du capital sur pied 

Volume sur pied à l'hectare (m3/ha) 

Type 
Forêt 

communales 
Autres forêts 

publiques 
Forêt privée 

Feuillus 180 186 148 

Résineux 173 185 227 

Mixtes 150 172 153 

Total 196 189 151 

Figure 8 : Variation du volume sur pied à l'hectare 

2.1.3 Disponibilité maximale 

La ressource disponible annuellement est calculée sur la base de scenarii de sylviculture durable. Les 
volumes indiqués ci-après sont donnés sur une base maximale. Il est nécessaire de prendre en 
compte lôaccessibilit® de la ressource pour approcher la disponibilité réelle.  
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Volumes forestiers bois fort maximal disponibles annuellement  (m3/an) 

Type de produit : 

Forêts 
communales 

Autres forêts 
publiques 

Forêt privée Total 

Bois d'industrie / énergie feuillus  43 713 1 502 8 291 53 506 

Bois d'industrie / énergie résineux 3 564 47 665 4 276 

.ƻƛǎ ŘϥǆǳǾǊŜ feuillus 23 831    832  3 007 27 669 

.ƻƛǎ ŘΩǆǳǾǊŜ ǊŞǎƛƴŜǳȄ 4 120 55 922 5 097 

Total 75 227    2 436 12 885 90 548 

Figure 9 : Volumes forestiers bois fort mobilisables annuellement par type de propriété et de produits 

Le volume de bois maximal (¨ la d®coupe 7 cm) mobilisable annuellement sur le territoire sô®l¯ve ¨ 
90 548 m

3
. Il est composé pour 90% de bois feuillus. La proportion globale de bois dôîuvre est non 

négligeable avec un peu plus dô1/3 du volume de bois mobilisable sous forme de grumes aptes à 
être sciées. 

Lôessentielle de la disponibilit® est concentr®e en for°t publique (86%). Cela représente une 
disponibilité moyenne de 4,6 m

3
/ha/an.  
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Figure 10 : R®partition de la disponibilit® en bois par type dôessence et de propri®t® 

 

2.1.4 Disponibilité en houppiers et rémanents 

Une fraction des volumes dit « aériens » des arbres, correspondant aux branches,  peut être mobilisé 
¨ destination principalement des usages ®nerg®tiques. Il sôagit essentiellement de bois issus de 
coupes m®canisables ou situ®es dans de bonnes conditions dôexploitation. 
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Volumes des houppiers disponibles annuellement  (tonnes à 30% H/an) 

Type de produit : 
Forêt publique Forêt privée Total 

Feuillus 9 540 2 380 11 920 

Résineux 380 90 470 

Total 9 920                  2 470    12 390 
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Figure 11 : disponibilité en houppiers et rémanents en fonction du type de propriété 

Ces volumes représentent 12 000 tonnes de bois supplémentaires (96% feuillus, 4% résineux). Il 
sôagit donc de volumes non n®gligeables.  

Cependant, il convient de rester prudent quand à la mobilisation effective de ces bois et cela pour 
plusieurs raisons : 

-  Emanant largement des forêts communales ces volumes de bois sont souvent valorisé via 
lôaffouage (futaie affouagère) ; 

-  A lô®chelle dôune coupe, les volumes sont trop faibles pour justifier un syst¯me dôexploitation 
spécifique qui intègre la récolte des houppiers ; 

-  Le manque de matériel adéquat et le faible niveau de formation limite les possibilités de 
récolte principalement dans le feuillu; 

- Lôimpact ®cologique de la r®colte des houppiers reste mal maitris®. La pr®servation de la 
fertilité des sols doit être recherchée (limiter la récolte des houppiers à un seul passage dans 
le cycle de production du peuplement). 
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2.2 Accessibilité de la ressource forestière 

2.2.1 Condition physique du milieu 

Le territoire présente de fortes pentes le long de la vallée du Doubs et un relief légèrement marqué au 
nord-est.  

 

Figure 12 : Carte des pentes 

Classe de pente (en %) < 10 10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50 > 50 

Communale 7224 3535 1582 597 410 332 

Autres forêts publiques 325 101 1 0 0 0 

Forêt privée 2130 1570 754 425 325 280 

Total 9679 5206 2336 1021 735 612 

Total en % 49% 27% 12% 5% 4% 3% 

Figure 13 : Surface forestière selon la pente et la propriété 

2.2.2 M®canisation de lôexploitation 

De manière générale le recours à une abatteuse se justifie économiquement dans des peuplements 
r®sineux de type petits bois ou bois moyen. Lôhomog®n®it® des tiges, la r®gularit® et la finesse de la 
branchaison permette une bonne productivit® de lôabattage m®canis®. Dans les peuplements feuillus, 
seul certains taillis sont exploit®s de cette mani¯re ¨ lôaide dôabatteuse adapt®e. 

La pente constitue un facteur limitant. Selon les mat®riels, il est possible de m®caniser lôexploitation 
dans des pentes voisines de 45% de pente au maximum. Cela nécessite cependant une desserte 












































