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Résumé 

Ce rapport valorise les études (inventaires, suivis, monitoring...) menées par GEREPI et ses 

partenaires sur la réserve naturelle du Pinail ou à l’extérieur. Les thématiques abordées sont très 

larges : flore vasculaire, algues (Characées), champignons, myxomycètes, odonates, orthoptères, 

lépidoptères, écrevisse à pieds blancs et autres invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, 

mammifères. Mais il n’y a pas que les espèces qui sont étudiées puisque le rapport d’étude inclut 

également les habitats naturels, la physico-chimie, les impacts de la gestion ou des actions de 

restauration écologique et l’évolution de la matrice paysagère. Enfin, sont incorporées au document 

les démarches, partenariats, stratégies développées en faveur de la connaissance de la biodiversité 

et de ses interactions biotiques et abiotiques.  

 

 

Mots clés 

Biodiversité, réserve naturelle, flore, fonge, faune, impacts de gestion, état de conservation, 

relations interspécifiques, facteurs abiotiques, Pinail. 
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base de données de manière fiable, et de mettre en place des études précises et pertinentes. 

Plus important encore, ils nous permettent, par leurs connaissances, de regarder notre 

réserve par de nouvelles fenêtres au fur et à mesure de la compréhension des contraintes 

biotiques et abiotiques qui influent sur chaque taxon.  

 

Nous espérons que ces relations perdureront longtemps et qu’elles se multiplieront dans 

l’objectif affiché de mieux comprendre notre biodiversité pour mieux la protéger et la 
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Préambule 
 

 

Ce rapport étant une partie intégrante du rapport d’activités, il détaille le cœur de métier 

de la réserve : la connaissance des espèces présentes, la compréhension progressive des 

facteurs d’influence des espèces, des impacts des modes de gestion, des états de 

conservations, les processus biotiques et abiotiques passés, en cours ou futurs. 

 

À la lumière des progressions souhaitées par l’édition de ce nouveau plan de gestion 

(Lelarge et al. 2018, Lelarge, Sellier, and Dupont 2018), il y aura désormais en parallèle du 

rapport d’études annuel, l’établissement progressif du répertoire des protocoles 

d’inventaires, de suivis et d’études réalisés sur la réserve sur l’ensemble des milieux. 

Une partie du document sera consacrée à la présentation des indicateurs d’évaluation 

du plan de gestion (Sellier, Préau, and Lelarge 2018, Lelarge, Sellier, and Dupont 2017). 

Ce document sera mis à jour annuellement et téléchargeable en ligne sur le site de la réserve 

et sur le compte ResearchGate du chargé de missions scientifiques Yann Sellier. 
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1. Création d’un observatoire eau/biodiversité/climat 

Toutes les actions de la rubrique CS et MS 17 Évaluation du plan de 

gestion ; MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la 

réserve (A. pallipes, S. estivalis, polluants, microbiontes…) ; MS 13 Suivi 

intégration territoriale ; MS 30 Suivi sensibilisation des publics 

Le travail de mise en place de cet observatoire se poursuit et les premières études se 

réalisent en concertation avec le conseil scientifique. Les aires terrestres sont des zones 

assez larges permettant d’envelopper les suivis (indicateurs d’état) et les études. Elles 

correspondent donc à des zones représentatives des habitats naturels de la réserve dans 

différents contextes de gestion, elles englobent également une grande partie des mares 

sentinelles. Les plaques à reptiles vont être relocalisées au sein des aires terrestres. À 

l’intérieur de ces zones, des quadrats d’une surface plus restreinte permettent des suivis de 

végétation et des points ponctuels de suivis spécifiques (champignons, Maculinea, 

Fourmis, Spiranthes) (Figure 1, Figure 2 et chapitre suivant). 

 

Concernant les mares sentinelles, trois mares complémentaires ont été ajoutées aux 200 

sélectionnées en 2018 (Sellier et al. 2018) afin d’inclure les végétations à Phragmites australis 

à l’observatoire. 

 

Pour rappel cet observatoire répond à différents objectifs : 

- Accroitre nos connaissances sur les écosystèmes ; 

- Disposer et bancariser des données météorologiques et abiotiques au niveau du 

site ; 

- Qualifier, évaluer les impacts des modes de gestion réalisés sur le site ; 

- Permettre la contextualisation et l’interprétation d’études réalisées sur un taxon ; 

- Réaliser des méta-analyses permettant de mieux comprendre les liens entre les 

facteurs abiotiques et les différents groupes taxonomiques, mais aussi les éléments 

fonctionnels (flux), et les relations intra ou interspécifiques ; 

- Établir des profils types de mare et les types de biodiversité associée ; 

- Rechercher des groupes taxonomiques bioindiacteurs pertinents pour refléter des 

fonctionnalités, des processus et des flux passés, présents ou futurs ; 

- Bénéficier d’un dispositif fiable pour proposer des partenariats scientifiques, ou sur 

lequel apposer les partenariats qui se présenteraient ; 

- Disposer d’études fiables et de suffisamment de reliquats pour avérer les 

hypothèses de travail, et diffuser des informations et des connaissances à 

différentes échelles (articles scientifiques, articles naturalistes, documents de 

sensibilisation...), 

- Permettre l’évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats, 

- Evaluer les impacts des changements climatiques sur la réserve. 
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L’ensemble des protocoles d’études réalisées seront bancarisés dans le répertoire des 

protocoles. 

 

  

Figure 1 : Carte des mares sentinelles de la réserve 
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Figure 2 : Carte des aires terrestres d'étude 
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Évaluation de la vulnérabilité des espèces et des habitats de la RNN du Pinail : 

CS 18 Suivi climat 

En relation avec les différentes thématiques de travail développées sur la réserve (écrevisses 

à pieds blancs, thèse de Clémentine Préau, observatoire...) et les dynamiques régionales 

(ECOBIOSE, ACCLIMATERA, Sentinelles du climat) et nationales (RNF), des réflexions 

ont été menées pour tenter d’évaluer les impacts des changements climatiques sur la 

biodiversité de la réserve. Nous avons tenté de calculer un indice de vulnérabilité des 

espèces et des habitats en lien avec différents facteurs présentés par RNF lors du congrès 

2019. 

 

Cette évaluation porte sur plusieurs critères : 

- L’exposition  

o La nature de l’exposition (physiologique, phénologiques...) 

o Le degré d’exposition (faible, important...) 

o La fréquence d’exposition (temporaire, permanent...) 

- La sensibilité  

o La temporalité (temporaire, définitif) 

o Le type d’impact (direct, indirect...) 

o L’effet (positif, négatif...) 

- La capacité intrinsèque de l’espèce (aucune à très importante) 

- Les effets de pressions anthropiques complémentaires 

 

L’ensemble de ces éléments sont difficiles à appréhender pour chaque taxon ou syntaxon. 

Nous nous sommes vite retrouvés face au manque de connaissance général sur les éléments 

à remplir dans ce tableau. Nous avons donc tenté de voir quel sera le paysage climatique 

dans lequel évolueront ces espèces dans le futur. Ces évaluations seraient donc à mener en 

fonction des échéances d’évaluation (2050 ou 2010) et des différents scénarios climatiques 

(RCP 2.6, RCP 4.5 RCP 6 RCP 8.5)(Figure 3, Figure 4, Figure 5). Pour ce faire, nous avons 

utilisé les données de Romain Bertrand, chercheur spécialiste de cette question et coauteur 

de différentes publications avec Clémentine Préau sur ces éléments, pour nous fournir des 

données climatiques sur la réserve naturelle. Vu que nous ne sommes pas en capacité de 

mener un travail aussi poussé que les éléments réalisés par Clémentine Préau, nous avons 

émis l’hypothèse que les éléments d’un climat son déjà retranscris par le diagramme 

ombrothermique que la zone géographique considérée. En comparant, les diagrammes 

futurs (2050-2100) avec les villes qui ont un diagramme ombrothermique similaire cela 

nous permettrait de voir si les espèces sont présentes dans ces conditions climatiques (à 

l’endroit où le diagramme actuel correspond au diagramme futur du Pinail). Nous avons 

donc simplement réalisé des diagrammes ombrothermiques des différentes périodes et des 

différents scénarios climatiques pour le Pinail. La seconde étape consistera à rechercher 

des partenaires scientifiques pour savoir si ces diagrammes peuvent être comparés et quels 

sont les facteurs discriminants des diagrammes ombrothermiques permettant de les 

comparer. Ces éléments ne sont que des pistes permettant d’avoir une interprétation 

grossière en lien avec la chorologie des espèces. 
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Ces graphiques ont été établis avec les données fournies par Romain Bertrant1. 

  

                                                 
1 CNRS, Centre for Biodiversity Theory and Modelling, Theoretical and Experimental Ecology 
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Figure 3 : Diagramme ombrothermique Pinail (2010-2016) 

Figure 4 : Diagramme ombrothermique Pinail RCP8.5 (2041-2050) 

Figure 5 : Diagramme ombrothermique Pinail RCP8.5 (2091-2100) 
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2. Réalisation des indicateurs d’état du plan de gestion 

Toutes les actions de la rubrique CS et MS 17 Évaluation du plan de 

gestion ; MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la 

réserve (A. pallipes, S. estivalis, polluants, microbiontes…) ;  

Confirmation de la liste des indicateurs : 

L’équipe de GEREPI, en partenariat avec le conseil scientifique, a progressé et finalisé une 

première version des indicateurs d’état des écocomplexes des mares et des landes. Les 

premiers indicateurs d’état décrits dans le plan de gestion ont été repris et criblés pour en 

évaluer les manques éventuels ou préciser certains éléments laissés ouverts dans le plan de 

gestion. Au cours de cette première étape, il a été choisi d’ajouter un indicateur d’état sur 

les fourmis, Formicoxenus nitudulus étant une des quatre seules espèces à enjeu majeur. De 

même, concernant les invertébrés des mares, il a été proposer de prendre Dolomedes 

plantarius comme indicateur (autre enjeu à responsabilité majeure) en plus d’un indicateur 

sur les coléoptères aquatiques. En dehors de ces ajouts ou précisions de thèmes, les objets 

d’études (taxons, facteurs abiotiques) sont restés identiques.  

 

Orientation stratégique des indicateurs : 

À la suite de la confirmation de cette liste d’indicateurs d’état, plusieurs réunions ont eu 

lieu en interne pour voir comment ces indicateurs pouvaient répondre à différents objectifs 

: 

- Être indicateur de « l’état de santé » des écocomplexes de lande ou de mare ; 

- Rendre compte de l’état de conservation des espèces, des habitats et de l’évolution 

des facteurs abiotiques ; 

- Permettre la prise en compte de variables mettant en évidence le changement 

climatique ; 

- Être réalisable régulièrement (ceci implique que le coût en matériel et en temps doit 

être compatible et intégrable dans les actions de plans de gestion usuelles) ; 

- Utiliser des protocoles européens, nationaux, ou régionaux pour permettre une 

valorisation de données brutes ou des résultats à différentes échelles ; 

- Regrouper la majorité des espèces pour lesquelles la réserve a une responsabilité 

importante pour leur préservation. 

 

Les réflexions permettant ces choix ont parfois été complexes, d’autant que pour certains 

taxons, tout était à inventer. Il a été difficile de satisfaire l’ensemble de ces objectifs pour 

chaque indicateur. Lors de la conception, nous avons donc tenté d’ajouter, à chaque fois 

que cela était possible, des éléments complémentaires pour tenter de prendre en compte 

ou mesurer les effets du changement climatique. Ce dernier ayant trois principaux impacts 

sur la biodiversité (physiologie, phénologie et aire de répartition), plus les impacts sur les 

facteurs abiotiques. 

 

Choix du type de modèle de notation : 

Pour savoir où situer les jalons de notre notation, nous avons réalisé des modèles de 

courbes simplifiés. Il était important de savoir ce que signifie le 0 dans la notation finale 
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en radar. Est-ce que le 0 signifie la disparition complète (modèle A) des objets de 

biodiversité suivis, ou seulement d’une partie (modèle B) ? Et ensuite quelle courbe doit 

suivre cette notation doit-elle être en forme « d’asymptote » (indice modèle 1) ou linéaire 

(indice modèle 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notation de chaque indicateur d’état alimentera une vision globale en radar pour définir 

« l’état de santé » de chaque écocomplexe (exemple factice ci-dessous écocomplexe des 

landes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 : Modèle A1 simulation d'indicateur note 0 = disparition 
complète de l'objet courbe ”asymptote” 

Figure 6 : Modèle A2 simulation d'indicateur note 0 = disparition 

complète de l'objet droite 

Figure 8 : Modèle B1 simulation d'indicateur note 0 = disparition 
partielle de l'objet courbe ”asymptote” 

Figure 9 : Modèle B2 simulation d'indicateur note 0 = disparition 
partielle de l'objet droite 

Figure 10 : Exemple factice de rendu final des indicateurs pour la mosaïque des 
landes 
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Dans la majorité des cas, nous sommes partis sur le modèle B1, le 0 représente tout de 

même une conservation de l’objet suivi et la courbe fait une « asymptote ». Nous 

supposons que la réserve, où toute la gestion est maîtrisée, doit avant tout avoir pour 

objectif une préservation complète des objets à responsabilité (facteurs abiotiques, 

fonctionnalité des écosystèmes, espèces ou habitats). De plus, si nous prenons en 0 la 

disparition de l’entièreté de l’objet suivi, la situation deviendrait vraiment critique avant 

d’arriver à ce 0 (ex. si disparition de la totalité des habitats à responsabilité). Ce territoire 

se doit aussi d’alerter lors de variations défavorables qui commencent à être significatives 

sans attendre la chute complète de l’objet (rôle fondamental de notre observatoire eau-

biodiversité-climat). 

 

Lors de deux réunions spécifiques, nous avons notamment demandé aux membres de 

notre conseil scientifique d’analyser, en fonction de leur domaine de compétence, pour 

chacun des indicateurs si : 

- Les objets ciblés sont cohérents avec les responsabilités et la capacité de les suivre ; 

- Les protocoles sont cohérents avec les variables à recueillir pour l’interprétation ; 

- La définition du 0 est cohérente (pourcentage d’objet conservé) ; 

- Les types de jalons présentés sont cohérents. 

 

Les notions de fréquence de ces suivis seront à réétalonner en fonction du plan de charge 

global, du temps de travail et des besoins de réalisation de certains suivis pour mener les 

évaluations du plan de gestion. 

 

Mise en place terrain : 

Tout le dispositif repose sur l’observatoire eau-biodiversité climat et donc sur les 203 mares 

sentinelles et les aires terrestres d’étude. Pour les mares, les entités sont bien délimitées. 

Pour les milieux terrestres, nous avons ciblé des quadrats de 1 ha sur lesquels nous allons 

mettre en œuvre différents suivis. Car les aires terrestres, comme les mares, n’ont pas 

seulement vocation à réaliser les suivis des indicateurs d’état, mais aussi toutes les autres 

études. De fait, ces aires terrestres regroupent un maximum d’enjeux et d’habitats naturels 

dans les différents modes de gestion. Mais ces zones sont trop larges pour appliquer 

certains suivis et, de même que pour les mares, la logique consiste à compiler les données 

pour mieux les analyser. Ainsi, sur les quadras de 1 ha présentés sur les cartes, plusieurs 

suivis seront cumulés : comparaison des modes de gestion par les champignons, étude des 

micromilieux terrestres (cartographie des associations végétales), suivi des landes humides, 

suivi des orthoptères, suivi des gentianes et de l’Azuré des Mouillères. 

 

Il apparait dès à présent logique que l’état initial de certains indicateurs ne démarre pas à 5 

(nombre de points maximum), car pour certains groupes taxonomiques, nous avons un 

historique montrant déjà une dégradation de l’état de conservation de l’espèce ou de 

l’habitat ou du facteur abiotique.  

 

Des éléments complémentaires (diaporama, contenu global, objectifs de la démarche...) 

sont présentés dans partie concernant le conseil scientifique partie 4.1.3 et 4.1.4.  
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3. Suivis écologiques 

3.1. Flore 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore - Espèces indicatrices et à responsabilité de 

conservation (et/ou groupe d’espèces) 

Étude génétique de la fausse bruyère (Calluna vulgaris) : 

En 2018, 10 échantillons de fausses bruyères ont été envoyés au Dr. Walter Durka. Ce 

dernier a renvoyé un premier rapport technique non diffusable, permettant de voir les 

différentes sous-populations génétiques de la Callune. Les résultats seront bientôt 

disponibles dans un article scientifique. Nous ne pouvons pour le moment pas présenter 

plus d’informations sur cette étude incomplète. 

 

Sortie naturaliste botanique : 

Une sortie était organisée le samedi 29 juin 2019 avec la Société Botanique du Centre Ouest 

(SBCO) et devait se faire en partenariat avec l’Amicale Legendre des Botanistes du 

Limousin (ALBL). Malheureusement, la canicule a rendu la sortie infaisable, en effet, la 

température était trop élevée (42°C). 

 

Participation à l’élaboration d’un protocole d’évaluation de l’état de conservation 

des landes humides et des cladiaies : 

Nous avons passé 3 jours de terrain avec le MNHN représenté par Margaux Mistarz et 

Lisa Grivel pour faire des relevés dans le cadre de l’élaboration du protocole d’évaluation 

de l’état de conservation des landes humides et des cladiaies. Notre site, et notre dire 

d’expert sont venus incrémenter la vision globale et la comparaison des sites en France. 

 

Cartographie des plantes patrimoniales 

1471 stations de plantes notées dont 11 sont des actualisations de stations déjà connues. 

Parmi les 1471 il y a : 

- 107 stations de Aristavena setacea 

- 47 stations de Galium debile 

- 140 stations de Hypericum elodes 

- 1 station de Menyanthes trifoliata 

- 47 stations de Myriophyllum alterniflorum 

- 180 stations de Pilularia globulifera 

- 1 station de Ranunculus aquatilis 

- 2 stations de Ranunculus ololeucos 

- 420 stations de Ranunculus tripartitus 

- 6 stations de Salix repens 

- 7 stations de Sparganium natans 

- 103 stations de Trocdaris verticillatum 

- 174 stations de Utricularia australis 

- 236 stations de Utricularia minor / bremii 
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Les stations actualisées sont les suivantes : 

- 1 station de Myriophyllum alterniflorum 

- 5 stations de Utricularia australis 

- 5 stations de Utricularia minor / bremii 

 

En dehors des mares une station d’Eriophorum angustifolium a été ajoutée sur le fossé de la 

Hutte et une autre au sud du secteur brûlé en 2018. 
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Figure 11 : Stations de plantes patrimoniales ajoutées en 2019 
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Figure 12 : Carte actualisée des stations de plantes patrimoniales sur l’ensemble de la réserve 
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CS 06 Suivi Spiranthe d’été 

Suivi de la spiranthe d’été : 

Dans la perspective de mise en place de l’indicateur d’état sur les spiranthes, nous avons 

testé une nouvelle méthode de suivi. En effet, auparavant seul le nombre de pieds était 

noté. Désormais, dans le but d’avoir une vision sur l’état physiologogique de la population, 

ainsi que la phénologie en lien avec les changements climatiques, nous allons géolocaliser 

chaque pied précisément, les individualiser le temps du suivi (piquet numéroté) et compter 

le nombre de fleurs épanouies et le nombre complet de fleurs. En fin de saison, un 

comptage du nombre de fruits ayant atteint leur maturité sera également réalisé. 

 

Cette année, la schématisation des pieds nous a montré que cela ne permettrait pas de faire 

ce suivi. En effet, lors du deuxième passage, certains pieds n’ont pas été retrouvés tandis 

que d’autres ont été découverts. Une inquiétude revient sur le prélèvement supposé de 

pieds de Spiranthes. En effet, s’il est parfois difficile de se souvenir de l’emplacement exact, 

un des pieds comptés au premier passage était très facile à repérer en raison de sa 

localisation à côté d’une pierre, d’un œil de suintement... Et il semble avoir disparu, avec à 

la place du pied une petite cuvette laissant penser que ce pied à été prélevé. 

 

Intérêts concernant les éléments mesurés : 

- Nombre d’individus : permets le suivi global de la population, 

- Nombre de fleurs épanouies : suivi de la phénologie de l’espèce, comparaison 

possible avec d’autres sites, évaluation d’impacts de facteurs abiotiques. 

- Nombre de fleurs global : permet de tenter d’évaluer l’état physiologique des 

pieds (même s’il y a des variations génétiques interindividuelles), d’évaluer si la 

situation topographique (microrelief, facteurs abiotiques) a un impact sur le 

développement des individus. 

- Nombre de fruits : évaluation de la réussite de la reproduction sexuée, capacité 

de recolonisation de l’espèce, mais aussi accès des pollinisateurs à la station. 

 

Sur trois passages, ce suivi plus complet réalisé un an sur deux avec un simple comptage 

des pieds devrait nous permettre d’appréhender au mieux la population de la réserve et en 

déduire de nouveaux éléments quant à l’état de conservation de la population sur le site. 

 

En cas de validation de ce protocole par le conseil scientifique, SERENA sera amendé 

pour permettre l’import de ces données qualitatives. 

 

En ce qui concerne les résultats de cette année : 

- Absence de la spiranthe au niveau de l’ancienne station du sud du pâturage,  

- Suintement S, 2 pieds au niveau des sphaignes (nord) et 1 pied dans la zone humide 

(sud) le 04/07/2019 : 

 1 Fleur ouverte/13 (nord), 

 5 Fleurs ouvertes/21 (nord), 

 3 Fleurs ouvertes/8 (sud). 
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NB : un pied de Carex pulicaris découvert dans la zone humide. 

- Suintement du Rivau ce sont 42 pieds qui ont été trouvés le 04/07/2019 : 

 4/11 ; 13/19 ; 4/7 ; 1/4 ; 6/7 ; 5/7 ; 4/8 ; 7/10 ; 3/5 ; 2/6 ; 4/6 ; 3/8 

(toutes mangées) ; 0/0 ; 7/7 ; 5/5 ; 7/8 (toutes mangées) ; 3/3 ; 6/8 ; 12/20 

; 4/6 ; 9/12 ; 9/14 ; 7/10 ; 5/8 ; 5/9 ; 8/11 ; 7/13 ; 11/11 ; 9/13 ; 8/9 ; 

6/12 ; 16/20 ; 12/15 ; 8/12 ; 2/2 ; 4/6 ; 11/14 ; 6/9 ; 7/8 ; 4/5 ; 4/5. 

- Le deuxième suivi du Rivau a été mené le 12/07/2019 : nous avons eu beaucoup 

de mal à retrouver les plantes comptabilisées lors du premier passage. D’où l’idée 

de réaliser un piquetage individualisé en plus du repérage sur une OrthoHD ou vue 

en drone de la zone de suivie. Il y a eu 14 pieds dont nous étions certains qu’il 

s’agissait des mêmes pieds identifiés lors du premier passage. Ces pieds ont parfois 

une ou deux fleurs de plus. Il n’y avait pas lors de ce passage d’ovaires portant des 

graines, un troisième passage (voire un quatrième) sera donc nécessaire lors de la 

mise en place de ce protocole. 

 

Sur l’ensemble, les sipranthes comportent en moyenne 9 à 10 fleurs. 

 

CS 22 Actualisation et complément d’inventaires naturalistes 

Complément d’inventaire : 

Une plante a été revue et renotée dans la base où elle était présente, mais dont il manquait 

une observation de référence (date et observateur) : 

- Persicaria maculosa Gray, 1821 

 

Nouvelle espèce pour la réserve : 

- Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 

 

3.2. Algues 

CS 07 Suivi flore et cryptoflore – espèces et/ou groupe d’espèces à 

responsabilité de conservation et indicatrices 

303 stations de characées notées dont 2 sont des actualisations de stations déjà connues. 

Parmi les 303, il y a : 

- 24 stations de Chara delicatula 

- 125 stations de Chara fragifera 

- 91 stations de Nitella tenuissima 

- 63 stations de Nitella translucens 

 

Les stations actualisées sont les suivantes : 

- 2 stations de Chara fragifera 
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Figure 13 : Stations de Characées ajoutées en 2019 
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Figure 14 : Prélèvement d'eau dans une des mares sentinelles 

3.3. Fonge 

MS 10 Développement de partenariats de recherche appliqués à la réserve 

(A. pallipes, S. estivalis, polluants, microbiontes…) 

Étude génétique des champignons aquatiques : 

Une étude réalisée avec Frédéric Grandjean et en partenariat avec un laboratoire estonien 

vise à connaitre l’ensemble des champignons présents dans l’eau et les sédiments. Des 

analyses de la fonge seront effectuées en pyroséquençage. 

 

Responsable : 

Kristel Panksep 

Estonian University of Life Sciences 

Chair of Hydrobiology and Fishery 

Kreutzwaldi 5 - room D135 

Tartu, 51006 

ESTONIA  

Phone number: +37253497898 

 

Le 5 juillet, des prélèvements de sédiments et de l’eau en milieu de colonne d’eau (à environ 

1 mètre) ont été réalisés dans 4 mares (E122, E121, E126 et E143) (Figure 14). 
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CS 07 Suivi flore et cryptoflore – espèces et/ou groupe d’espèces à 

responsabilité de conservation et indicatrices 

Comparaison des modes de gestion par la fonge : 

Le 7 novembre 2018, une sortie a été réalisée avec la société mycologique du Poitou 

(Christian Deconchat, Vincent Montagne) dans le but de comparer les impacts des modes 

de gestion et d’effectuer un complément d’inventaire. Début de prospection 14h15 – fin 

17h. Les premiers éléments dégagés par ce suivi ne peuvent permettre d’interpréter les 

impacts des modes de gestion. 

 

Liste des nouvelles espèces pour la réserve (et leur statut LRR et connaissance sur 

la Base de données fongique de Poitou-Charentes) : 

- Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer (Na) 

- Beauveria bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuill. (inconnu, nouveau régional) 

- Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill (DD) 

- Galerina cephalotricha Kühner, 1973 (inconnu, nouveau régional) 

- Galerina graminea (Velen.) Kühner (LC) 

- Hebeloma lutense Romagn., 1965 (inconnu, nouveau régional) 

- Hebeloma vaccinum Romagn., 1965 (inconnu, nouveau régional) 

- Lachnum apalum (Berk. & Broome) Nannf. (inconnu, nouveau régional) 

- Mycena algeriensis Maire (inconnu, nouveau régional) 

- Pholiota highlandensis (Peck) A.H.Sm. & Hesler ex Quadraccia (EN) 

- Pholiota salicicola (Fr.) Bon ex Arnolds (EN) 

- Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jülich (NAa) 

- Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner (inconnu, nouveau régional) 

- Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) P.Karst. (LC) 

- Tapinella panuoides (Fr. : Fr.) E.-J. Gilbert (LC) 

- Trametes ochracea (Pers.) Gilbertson & Ryvarden (LC) 

 

Statuts des champignons de la réserve : 

La liste rouge des champignons menacés de Poitou-Charentes a été finalisée et publiée en 

septembre 2019 (voir la partie 7.5). La réserve naturelle comporte actuellement 704 espèces 

de champignons répertoriées (lichen compris). Par les milieux particuliers et le contexte 

oligotrophe, elle recèle d’espèces spécifiques et souvent rares. Plusieurs espèces de la 

réserve présentent un statut de risque d’extinction mis en évidence sur la liste rouge. Cette 

liste comme la liste rouge mondiale des champignons en cours de construction souligne 

une fois de plus le caractère important de la réserve pour la fonge régionale. 
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Figure 15 : Statuts des champignons de la RNN du Pinail sur la liste rouge régionale du Poitou-Charentes 

Il est à noter que 51 espèces ne sont pas actuellement présentes dans la liste rouge 

régionale. La présence de 40 espèces allochtones s’explique principalement par la présence 

des pins sur le nord de la réserve entrainant la présence d’espèces mycorhiziennes et 

saprotrophes lignicoles et foliicoles strictes de ces résineux. 

 

Les 72 espèces/taxons menacés présents montrent bien le grand intérêt de notre site 

pour la fonge des sols stables oligotrophes, des milieux tourbeux ou des zones brûlées. 

 

Voici la liste des espèces et taxons de la réserve menacés au niveau du Poitou-Charentes 

(Tableau 1) : 

 

Nom scientifique du taxon Statut 
Anthracobia macrocystis (Cooke) Boudier EN 

Arrhenia oniscus (Fr. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys CR 

Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys CR 

Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys CR 

Boletus pseudoregius (Hubert) ex Estades NT 

Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds NT 

Clavulinopsis corniculata (J.C. Sch. : Fr.) Corner VU 

Clavulinopsis fusiformis (Sow. : Fr.) Corner EN 

Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner VU 

Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner EN 

30
33

9 5

351

119

51

40

Status des champignons de la RNN du Pinail sur la 
liste rouge régionale du Poitou-Charentes

En danger critique En danger

Vulnérable Quasi-menacé

Préoccupation mineure Manque de connaissances

Non présent dans l'actuelle LRR Espèce allochtone
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Clavulinopsis subtilis (Pers. : Fr.) Corner VU 

Coltricia perennis (L. : Fr.) S.F. Gray NT 

Coprinus angulatus Peck EN 

Cotylidia undulata (Swartz : Fr.) P. Karsten CR 

Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon CR 

Daldinia caldariorum Henn. CR 

Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex Bon EN 

Entoloma ameides (Berk. & Br.) Saccardo CR 

Entoloma bloxamii (Berk. & Br.) Saccardo EN 

Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordeloos EN 

Entoloma carneogriseum (Berk. & Br.) Noordeloos EN 

Entoloma chalybaeum var. chalybaeum (Fr.) Noordel. 1982 EN 

Entoloma chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordeloos EN 

Entoloma clypeatum var. defibulatum Noordeloos ex Noordeloos NT 

Entoloma cuspidiferum (Kühner & Romagnesi ex P.D. Orton) Noordeloos CR 

Entoloma exile (Fries ex Fries) Hesler var. exile EN 

Entoloma exile var. pyrospilum (Romagnesi ex P.D. Orton) Noordeloos EN 

Entoloma formosum (Fr. : Fr.) Noordeloos EN 

Entoloma lividocyanulum (Kühner) ex Noordeloos CR 

Entoloma longistriatum (Peck) Noordeloos var. longistriatum CR 

Entoloma longistriatum var. sarcitulum (Kühner & Romagnesi ex P.D. Orton) 

Noordeloos 
CR 

Entoloma queletii (Boudier) Noordeloos CR 

Entoloma serrulatum (Fr. : Fr.) Hesler EN 

Entoloma solsticiale (Fr.) Noordeloos CR 

Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordeloos CR 

Galerina mairei Bouteville & P.-A. Moreau CR 

Galerina sphagnorum (Pers. : Fr.) Kühner CR 

Geoglossum umbratile Sacc. 1878 CR 

Gymnopilus decipiens (W.G. Smith Saccardo) P.D. Orton CR 

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. CR 

Hygrocybe cantharellus (Schw. : Fr.) Murrill EN 

Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche VU 

Hygrocybe coccinea (J.C. Sch. : Fr.) Kummer VU 

Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser CR 

Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon CR 

Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser EN 

Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) Moser ex M. Bon EN 

Hygrocybe laeta var. laeta (Pers.) P. Kumm. 1871 EN 

Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) Kummer CR 

Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche CR 

Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange VU 

Hygrocybe psittacina (J.C. Sch. : Fr.) Kummer VU 
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Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kummer EN 

Hygrocybe reidii Kühner EN 

Hygrocybe riparia var. conicopalustris (R. Haller ex M. Bon) M. Bon CR 

Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Moser CR 

Hypholoma elongatum (Pers. : Fr.) Ricken CR 

Hypholoma udum (Pers. : Fr.) Bigeard & Guillemin CR 

Leucopaxillus compactus (Fr. Quélet) Neuhoff NT 

Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni CR 

Mitrula paludosa Fries ex Fries EN 

Phaeomarasmius erinaceus (Fr. : Fr.) Scherffel VU 

Phaeonematoloma myosotis (Fr. : Fr.) M. Bon EN 

Pholiota highlandensis (Peck) A.H.Sm. & Hesler ex Quadraccia EN 

Pholiota limonella (Peck) Sacc. EN 

Pholiota salicicola (Fr.) Bon ex Arnolds EN 

Pluteus leoninus (J.C. Sch. : Fr.) Kummer VU 

Psathyrella pennata (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis EN 

Psilocybe montana (Pers. : Fr.) Kummer EN 

Russula seperina Dupain EN 

Russula subrubens (J.E. Lange) M. Bon CR 

Tephrocybe ambusta (Fr. : Fr.) Donk EN 

Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk EN 

Tephrocybe tesquorum (Fr.) Moser CR 

Trichoglossum hirsutum (Persoon ex Fries) Boudier EN 

Tricholoma cingulatum (Almf. : Fr.) Jacobasch EN 

Xerocomus ripariellus Redeuilh EN 
Tableau 1 : liste des espèces de champignons à statut LRR de la réserve naturelle nationale du Pinail 

Espèces de champignons de la réserve naturelle du Pinail en liste rouge mondiale 

des espèces menacées : 

La mise à jour progressive de la liste rouge mondiale des champignons corrobore l’intérêt 

de la réserve naturelle pour la fonge. Voici la liste des champignons de la réserve disposant 

d’un statut de menace mondial : 

- Entoloma bloxamii (Berk. & Br.) Saccardo (VU) 

- Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Moser (VU) (Figure 16) 

- Tricholoma acerbum (Bull.) Vent. (VU) 

 

Les espèces suivent un processus de validation en plusieurs étapes avant publication finale 

de leur statut mondial. Plusieurs espèces de la réserve présentent un statut qui devrait 

normalement être validé à la prochaine mise à jour. Voici la liste des espèces en cours de 

validation de statut mondial : 

- Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon (VU) 

- Hygrocybe cantharellus (Schw. : Fr.) Murrill (VU) 

- Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser (NT) 

- Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon (NT) 
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- Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche (VU) 

- Hygrocybe psittacina (J.C. Sch. : Fr.) Kummer (VU) 

 

  

Figure 16 : Hygrocybe splendidissima (VU LRM) 
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3.4. Protozoaire 

Deux nouvelles espèces de myxomycètes ont été découvertes sur la réserve : 

- Fuligo septica à été découvert le 20 août 2019 sur un tronc coupé (Figure 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J.Schröt., 1889 a été trouvé 18 juin 2019 dans 

le secteur de Beauregard (Figure 18). Avec la découverte de cette espèce, la réserve 

dispose désormais des deux espèces européennes de Protostéliomycètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17 : Fuligo septica 

Figure 18 : Ceratiomyxa porioides (Alb. & Schwein.) J.Schröt., 1889 
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3.5. Odonates 

CS 11 Suivi Odonates dont les leucorrhines 

3.5.1. Suivis annuels des fossés et cours d’eau 

Rivau 

Le premier relevé a eu lieu le 17 juin 

Tableau 2 : Suivi N°1 2019 des odonates du Rivau 

Site/espèce 
Ceriagrion 

tenellum 

Coenagrion 

puella 

Enallagma 

cyathigerum 

Ischnura 

elegans 

Libellula 

quadrimaculata 

Orthetrum 

coerulescens 

Pyrrhosoma 

nymphula 

Total 

général 

Rivau zone des travaux 2010 6 5 1 1 1 0 3 17 

Rivau zone des travaux 2017 3 0 0 1 0 2 3 9 

Rivau zone en aval des travaux 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total général 9 5 1 2 1 2 6 26 

 

Le second relevé a eu lieu le 12 juillet 

Tableau 3 : Suivi N°2 2019 des odonates du Rivau 

Site/espèce 
Anax 

imperator 

Ceriagrion 

tenellum 
Lestes sp. 

Total 

général 

Rivau zone des travaux 2010 1 2 0 3 

Rivau zone des travaux 2017 0 0 1 1 

Rivau zone en aval des travaux 2010 0 0 0 0 

Total général 1 2 1 4 

 

L’agrion de mercure et la cordulie annelée n’ont pas été observés cette année sur le Rivau. 

Il est à noter que le relevé de juillet, le plus prolifique habituellement est ici très pauvre en 

diversité spécifique et en nombre d’individus. Ceci est à mettre en lien avec un cours d’eau 

à sec ne permettant pas la reproduction des odonates potentiellement présents, ou la survie 

de l’ensemble des larves. 
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Figure 19 : Nombre d’espèces d’odonates observé sur le Rivau en fonction des années 
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Fossé de la Hutte 

Le premier relevé a eu lieu le 17 juin 

Tableau 4 : Suivi N°1 2019 des odonates du fossé de la Hutte 

Site/espèce 
Anax 

imperator 

Ceriagrion 

tenellum 

Coenagrion 

puella 

Lestes 

dryas 

Lestes 

sponsa 

Lestes 

viridis 

Orthetrum 

coerulescens 

Somatochlora 

metallica 

Somatochlora 

sp. 

Sympetrum 

sp. 

Total 

général 

Hutte A7 pare-feux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hutte BC6 chemin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Hutte C1 joncus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hutte C2 carex 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Hutte C3 cladium 1 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 8 

Hutte C4 souille 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Hutte C5 cladium 2 0 9 8 0 0 0 2 0 0 0 19 

Hutte D carex 1 18 3 0 1 0 0 0 1 0 24 

Hutte E Cladium 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7 

Hutte F phragmite 1 12 15 0 0 0 1 0 1 1 31 

Hutte G phragmite et cladium 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Total général 2 51 34 1 1 1 5 1 2 2 100 

 

Le second relevé a eu lieu le 12 juillet 

Tableau 5 : Suivi N°2 2019 des odonates du fossé de la Hutte 

Site / 

espèce 

Anax 

imperator 

Ceriagrion 

tenellum 

Crocothemis 

erythraea 

Gomphus 

graslinii 

Ischnura 

elegans 

Lestes 

dryas 

Lestes 

sponsa 

Orthetrum 

coerulescens 

Somatochlora 

flavomaculata 

Sympetrum 

meridionale 

Sympetrum 

sp. 

Total 

général 

Hutte A7 

pare-feux 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hutte BC6 

chemin 
0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 

Hutte C1 

joncus 
0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Hutte C2 

carex 
1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 

Hutte C3 

cladium 1 
0 6 0 0 0 1 1 4 0 0 0 12 

Hutte C5 

cladium 2 
0 5 0 0 1 1 4 6 0 1 2 20 

Hutte D 

carex 
0 7 1 0 0 1 0 2 0 0 0 11 

Hutte E 

Cladium 
1 22 0 0 3 0 4 1 1 0 1 33 

Hutte F 

phragmite 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hutte G 

phragmite 

et cladium 

1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 

Total 

général 
3 52 1 1 4 5 10 16 2 1 4 99 

 

L’absence de l’agrion de mercure sur le fossé de la Hutte est également à noter (comme 

sur le Rivau). Cette espèce ne bénéficie d’aucune observation sur les cours d’eau cette 

année. Certains individus n’ont sans doute pas été détectés, ou sont partis rapidement du 

cours d’eau qui avait un débit très faible. Comme pour le Rivau on observe une baisse du 

nombre d’observations en juillet alors que c’est normalement le pic d’observation. L’année 

précédente, il y avait eu en juillet 268 observations contre 99 cette année. Les fortes 
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chaleurs ont entrainé une baisse très importante (quasi assèchement du fossé de la Hutte) 

entrainant sans doute la désaffection des odonates pour ce fossé. Une observation en 

revanche très intéressante est celle du Gomphe de Graslin, espèce rare plutôt typique des 

grands cours d’eau, mais que l’on a déjà observée à l’exutoire du fossé de la Hutte (hors 

protocole). La diversité des espèces reste à un niveau stable depuis 2016. 

 

 

Fossé de la Reu 

Le premier relevé a eu lieu le 18 juin 

Tableau 6 : Suivi N°1 2019 des odonates du fossé de la Reu 

Site/espèce 
Aeshna 

isoceles 

Anax 

imperator 

Ceriagrion 

tenellum 

Coenagrion 

puella 

Enallagma 

cyathigerum 

Ischnura 

elegans 

Oxygastra 

curtisii 

Platycnemis 

pennipes 

Total 

général 

Reu zone 01 0 3 15 0 0 1 0 0 19 

Reu zone 02 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reu zone 03 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Reu zone 05 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Reu zone 07 0 0 2 4 0 2 0 0 8 

Reu zone 08 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

Reu zone 09 0 1 1 8 0 0 0 0 10 

Reu zone 10 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Reu zone 11 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Reu zone 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Reu zone 13 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Reu zone 14 1 0 2 0 0 0 1 1 5 

Total général 2 4 26 24 1 4 1 1 63 
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Figure 20 : Nombre d’espèces d’odonates observé sur le fossé de la Hutte en fonction des années 
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Le second relevé a eu lieu le 10 juillet avec les amis de la réserve 

Tableau 7 : Suivi N°2 2019 des odonates du fossé de la Reu 

Site/espèce 
Anax 

imperator 

Ceriagrion 

tenellum 

Crocothemis 

erythraea 

Ischnura 

elegans 

Lestes 

sponsa 
Lestes viridis 

Somatochlora 

sp. 

Sympetrum 

meridionale 

Sympetrum 

sanguineum 

Total 

général 

Reu zone 01 0 9 1 0 1 0 0 2 0 13 

Reu zone 02 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 

Reu zone 03 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Reu zone 04 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21 

Reu zone 05 0 8 0 1 0 0 0 0 0 9 

Reu zone 07 0 34 0 0 3 0 0 0 0 37 

Reu zone 08 1 8 0 0 0 0 1 0 0 10 

Reu zone 09 0 12 0 0 2 0 0 0 1 15 

Reu zone 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Reu zone 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Reu zone 12 0 7 0 0 0 2 0 0 0 9 

Reu zone 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total général 3 118 2 1 6 2 1 2 1 136 

 

Contrairement aux deux autres fossés, celui de la Reu présente un profil normal 

d’augmentation des espèces et des observations entre juin et juillet. Malgré tout, si nous 

regardons les espèces présentes, nous pouvons constater que les espèces sont ici plus 

typiques des mares et que leur présence est liée à la succession de mares qui jalonne le fossé 

de la Reu. Le fossé (eau courante) a été en assec très tôt dans la saison entre juin et juillet. 

À noter l’observation de la cordulie à corps fin espèce typique des grands cours d’eau. 

Cette espèce est malgré tout régulièrement observée sur la Reu. 
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Figure 21 : Nombre d’espèces d’odonates observé sur le fossé de la Reu en fonction des années 
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3.5.2. Élaboration du protocole d’inventaire des odonates sur les mares sentinelles 

Les Odonates sont un ordre d’insectes avec une taxonomie stable et une biologie bien 

connue dont l’identification des espèces reste facilement accessible. Ils sont couramment 

utilisés comme bio-indicateurs pour évaluer la qualité de milieux aquatiques (Pont, 2011), 

la restauration de zones humides (D’Amico et al., 2004) ou encore les changements 

biologiques dans le paysage à différentes échelles (Briggs et al., 2019; Gourmand, 2012). 

Les odonates peuvent ainsi refléter l’état de santé global des écosystèmes aquatiques. 

 

La réserve naturelle du Pinail accueille 50 espèces d’odonates (Lelarge et al. 2018) parmi les 

106 référencées en France (Grand et al., 2014), soit près de la moitié du cortège 

odonatologique national. Parmi ces espèces, la réserve possède une responsabilité 

importante pour 5 d’entre elles : Lestes sponsa et Aeshna isoceles (responsabilité moyenne), 

Somatochlora flavomaculata (Responsabilité assez forte) et Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia 

caudalis (responsabilité forte). Ces espèces constituent un cortège typique inféodé aux zones 

tourbeuses exceptée Aeshna isoceles retrouvée dans les cortèges de mares et d’étangs.  

 

Depuis 1992, des suivis portant sur les adultes et les exuvies ont été réalisés au niveau de 

60 mares (Prévost et Durepaire, 1996). Ces suivis ont été renouvelés tous les 5 ans jusqu’en 

2010 (Auburtin, 2010). Dans le cadre de la mise en place d’un Observatoire «eau-

biodiversité-climat », il était nécessaire d’élaborer un nouveau protocole afin 

d’homogénéiser et de compléter les données issues des différents suivis d’odonates et 

garder une longue série temporelle de données.  

 

3.5.2.1. Objectifs et hypothèses d’études 

L’objectif principal de cette étude est de suivre et d’évaluer l’état de conservation des 

populations d’odonates, avec une vigilance particulière aux espèces à enjeu sur le site : 

Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis, Somatochlora flavomaculata, Aeshna isoceles et Lestes 

sponsa. Un second objectif est ensuite de déterminer les facteurs biotiques et abiotiques qui 

structurent ces populations et expliquent la présence ou l’absence des espèces. 

 

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs hypothèses d’études sont posées : 

→ Les communautés d’odonates sont différentes suivant le type de mares 

(typologie, mode gestion, paramètres physico-chimiques et biotiques) ; 

→ La profondeur de la mare et le type de végétation (Carex elata) sont des facteurs 

influençant la présence des Leucorrhines ; 

→ L’abondance des exuvies permet d’évaluer un succès reproducteur par mare 

des espèces d’odonates (cycle complet). 

 

3.5.2.2. Élaboration du nouveau protocole d’étude des populations 

d’Odonates 

Les méthodes de suivi des odonates sont accessibles avec peu de contraintes matérielles. 

Selon la méthode utilisée (i.e. larves, exuvies, adultes), celle-ci peut mener à des conclusions 
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erronées sur l’état des populations, de la composition des communautés ou encore de la 

qualité d’un environnement. Dans la majorité des études, une seule méthode est réalisée 

avec les biais que cela peut représenter. La bibliographie liste plusieurs paramètres à 

prendre en compte : 

 Les suivis basés uniquement sur les adultes semblent surestimer le nombre 

d’espèces se reproduisant avec succès (Raebal et al., 2010 ; Bried et al., 2012) 

 Un suivi à partir des exuvies sous-estime les populations et leur détectabilité est 

plus faible que pour les adultes (Raebal et al., 2010 ; Bried et al., 2012) 

 La probabilité de détection des exuvies augmente avec le nombre de passage. Le 

meilleur compromis est estimé à 3 passages/sites (Dubois et al., 2015) 

 Il est préférable de mener des prospections courtes et régulières (Hardersen et al., 

2017) 

 Un minimum de 5 jours de prospection sur la période d’émergence des larves, 

une prospection de 60 minutes et la collecte de 300 exuvies sont recommandés 

pour déterminer correctement un assemblage d’espèces (Hardersen et al., 2017) 

 La diversité alpha est maximale avec un suivi basé sur les adultes et minimum 

avec les exuvies. L’inverse est observé pour la diversité bêta (Giugliano et al., 

2012) 

 Le cortège d’espèces diffère selon la couverture végétale. Il est donc recommandé 

de se concentrer sur une conservation à l’échelle du paysage plutôt que sur les 

mares elles-mêmes (Briggs et al., 2019) 

 Une forte densité d’espèces de plantes vasculaires aquatiques et un pH plus 

basique ont une influence positive sur la richesse spécifique des odonates. L’effet 

de l’hétérogénéité de l’habitat sur la richesse spécifique est important à petite 

échelle (Honkanen et al., 2011) 

 

3.5.2.3. Protocole d’étude des populations d’odonates 

Choix des mares et des variables d’études 

Les mares suivies dans cette étude sont en partie parmi les 200 mares sentinelles de 

l’Observatoire eau-biodiversité-climat ainsi que dans les 60 autres mares sur lesquelles ont 

été effectués les suivis odonates depuis 1992. Au vu de la grande hétérogénéité de la 

typologie et du périmètre des mares, un temps de prospection d’une minute par mètre 

linéaire de berge a été défini afin de standardiser l’effort d’échantillonnage sur toutes les 

mares. Le rayon de prospection est limité à 1 m le long de la berge. 

 

Pour cette étude, la récolte d’exuvies a été sélectionnée comme méthode d’inventaire afin 

d’attester le succès reproducteur des espèces. Au vu des biais soulevés précédemment sur 

le choix d’une seule méthode de suivi, il est inclus la notation des observations 

opportunistes d’adultes lors des prospections. Les adultes sont identifiés à l’espèce et le 

comportement est décrit selon quatre modalités : vol, émergence, reproduction et ponte. 
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Récoltes sur le terrain 

Les récoltes d’exuvies se déroulent sur une fréquence de trois passages par mare sur les 

périodes principales d’émergence des espèces : mai, juin et juillet. Ces trois périodes 

seront ajustées chaque année en fonction de l’émergence des premiers cortèges d’odonates 

indicateurs de l’émergence des espèces d’intérêt (i.e. l’émergence de la Cordulie bronzée se 

fait 10 jours avant celle des Leucorrhines). Les suivis sont réalisés dans des conditions 

météorologiques considérées comme favorables avec une absence de forte précipitation 

dans les 5 jours antérieurs à la prospection, un vent faible et une température 

supérieure à 17 °C. La récolte des exuvies peut se dérouler le long d’une journée si toutes 

ces conditions sont réunies. 

 

La recherche des exuvies se réalise dans l’eau, face à la berge. Les prospecteurs sont 

équipés de waders. Toutes les exuvies sont prélevées : Zygoptères et Anisoptères. 

Elles sont placées dans un contenant hermétique (pilulier) afin de les conserver et d’éviter 

de les endommager. Pour chaque pilulier, une étiquette renseigne le numéro de la mare et 

la date. Une fiche de relevé par mare est remplie en indiquant le temps de prospection 

effectué et les observations d’adultes. 

 

Identification des exuvies 

Après récolte des exuvies dans les piluliers, celles-ci sont conservées dans une pochette 

individuelle par mare et par session. Chaque exuvie est ensuite identifiée au niveau 

taxonomique le plus précis selon son état de conservation. L’objectif étant de déterminer 

au maximum à l’espèce. Les identifications se font sous loupe binoculaire et à l’aide de clés 

de détermination spécialisées (Heidemann & Seidenbusch, 2002 ; Grand et al., 2014). Les 

plus beaux spécimens seront gardés pour une mise en collection de référence. 

 

3.5.2.4. Résultats (provisoires) 

Pour l’année 2019, 27 mares ont été prospectées sur les trois sessions. Plusieurs milliers 

d’exuvies ont été prélevées et restent en attente d’identification. 

 

  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
30 

3.6. Écrevisses à pieds blancs 

CS 12 Suivi écrevisse à pieds blancs  ; IP 12 Programme de conservation 

expérimental de l’écrevisse à pieds blancs 

Des suivis ont été réalisés les 16 et 17 septembre afin de détecter la présence/absence des 

espèces dans les mares habituellement étudiées. Le protocole de détection a consisté à 

mettre 5 nasses appâtées avec 3 bouillettes au parfum carné (Monster crab). Les résultats 

sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom de la Mare Effectif capturé 

E12 3 

E29 0 

E104 12 

E121 71 

E122 61 

E123 0 – 1* 

E124 49 

E136 0 – 3* 

T195 2 
Tableau 8 : Résultat des détection d'écrevisses à pieds blancs sur les différentes mares connues (* = détection au saucisson à l’ail) 

 

Des nasses ont été posées dans E136 et E123 à deux reprises sans succès, tandis que E29 

et E124 n’ont été prospectées qu’une seule fois. Pour T195, le protocole amphicapt mené 

à la fin du printemps a permis de détecter 3 individus dans les pièges, la pose de nasses n’a 

donc pas été réalisée. Le 10 octobre 2019, un suivi complémentaire a été réalisé dans les 

mares E29, E123 et E136 pour tenter de confirmer la présence ou l’absence des écrevisses. 

La détection s’est faite avec une technique proposée par des membres du conseil 

scientifique et utilisée sur la réserve dans les années 80-90. Il s’agit d’appâter les écrevisses 

sur la berge des mares à l’aide d’une rondelle de saucisson à l’ail (Bio). L’équipe était un 

peu sceptique au vu de la non-détection avec les nasses appâtées mais cette technique s’est 

montrée tout à fait épatante et d’une efficacité redoutable (Figure 22). Les premiers tests 

réalisés dans la mare E122 ont révélé la présence d’écrevisses en quelques secondes voire 

quelques minutes à chaque fois ! Fort de ce constat et test probant, les 3 autres mares ont 

été testées. Ceci a permis de révéler la présence de 3 individus dans E123, 1 indivu dans 

E136, mais aucun dans E29. Il serait opportun de refaire une campagne dans E29 dont la 

superficie importante diminue la probabilité de détection des individus éloignés de l’appât 

(non-détection ou temps de déplacement trop important).  
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Une réunion a eu lieu le 7 février afin de solliciter différents acteurs du territoire (syndicat 

de rivière SMVA, l’OFB, la faculté des sciences de Poitiers, l’ONF, l’animateur du site 

Natura 2000, GEREPI). L’objectif était de présenter les préoccupations de GEREPI 

concernant la restauration potentielle du Rivau d’Aillé, et les risques potentiels concernant 

la remise en connexion de celui-ci avec la Vienne. En effet, en cas de remise en 

fonctionnalité de ce cours d’eau GEREPI redoute l’invasion de la réserve par les écrevisses 

américaines. Les différents éléments sont présentés ci-après.  

Figure 22 : Dispositif de détection d'écrevisses à pieds blanc (saucisson à l'ail bio au bout d'un fil de 

pêche) (Y. Sellier) 
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3.7. Autres invertébrés 

CS 21 Actualisation et compléments d’inventaires naturalistes (araignées, 

fourmis, pelouses, syrphes, Bryophytes, Arthropodes, recherche de bio-

indicateurs…) 

Mollusques : 

Des contacts et une proposition de réalisation d’inventaire des mollusques ont été faits par 

Éric Brugel notamment spécialiste en malacologie. Par manque de temps l’équipe n’a pas 

réalisé d’échantillonnage des mollusques dans les mares et dans les différentes parties du 

site. Cette action sera potentiellement réalisée l’année prochaine, cette première approche 

permettrait de comprendre les tenants et aboutissants pour la réalisation d’un inventaire 

systématique dans les mares sentinelles de l’observatoire. De même, il est supposé que les 

différents modes de gestion ont un impact sur les communautés terrestres. 

 

Fourmis : 

Dans cadre d’un suivi organisé avec les amis de la réserve le 13 juin 2019, la zone de 

fouragement des fourmis des prés (Formica pratensis) a été recherchée. Lors de cette matinée, 

les cheminements des fourmis ont été observés et mesurés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu établir que les fourmis fourrageaient jusqu’à une distance de 22 mètres 

autour de leur nid. Àcette période, les individus ont notamment été trouvés dans des saules 

(3 saules) en train de manager des pucerons en les positionnant sur des galles en cours de 

développement sur les feuilles de saules (Figure 25). La taille de la fourmilière a été 

mesurée, celle-ci fait 75 cm de haut sur 75 cm de large. 

 

 

 

Figure 24 : Prise de mesure des zones de fourragement (T. Berry) Figure 23 : Fourmis avec leurs pucerons sur les galles de saules (T. Berry) 
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Figure 25 : Carte montrant les distances de fourragement des fourmis (F. pratensis) les points de couleurs sont des saules (avec : vert ou non : rouge des individus s'occupant de pucerons) 
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Une nouvelle espèce a aussi été découverte à l’est de la réserve le long du secteur du Rivau 

dans une souche de Pin. Il s’agit de Camponotus vagus (Scopoli, 1763). Cette espèce de grosse 

taille est bien répartie sur le territoire national et ne présente pas d’enjeu pour la réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lépidoptères hétérocères : 

Deux sorties lépidoptères nocturnes ont eu lieu le 1 juin et 30 juillet 2019 en présence de 

Samuel Ducept. Ceci a permis de contacter de nombreuses espèces dont certaines étaient 

nouvelles pour l’inventaire de la réserve. 

 

 
Figure 27 : Installation de piège lumineux sur la zone de prairie humide de Fonbredé (S. Ducept) 

Nouvelles espèces :  

- Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) 

- Leucania obsoleta (Hübner, 1803) 

- Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) 

- Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) 

- Perconia strigillaria (Hübner, 1787) 

- Plusia festucae (Linnaeus, 1758) 

- Scopula emutaria (Hübner, 1809) 

- Stegania trimaculata (Villers, 1789) 

- Cryphia algae (Fabricius, 1775) 

- Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)  

Figure 26 : Camponotus vagus (Y. Sellier) 
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Autres insectes : 

Plusieurs autres espèces ont été découvertes sur la réserve lors de prospections aléatoires 

ou ciblées.  

 

Le 14 mai 2019 découverte de Anatis ocellata (Linnæus, 1758) sur un secteur brûlé, secteur 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juillet 2019, Propylea quatuordecimpunctata (Linnæus, 1758) a été trouvée proche de la 

mare T21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 28 : Anatis ocellata (T. Berry) 

Figure 29 : Propylea quatuordecimpunctata (T. Berry) 
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Le 18 juillet 2019 découverte de Chrysomela populi Linnæus, 1758 sur le chemin de la bergerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 juin 2019, Rhynocoris annulatus (Linnæus, 1758) a été découvert sur le secteur D3 

proche de la nouvelle hutte en brande des moutons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Rhynocoris annulatus (T. Berry) 

Figure 30 : Chrysomela populi (T. Berry) 
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Pompilidae : 

 

Durant l’année 2018, un échantillonnage des pompiles a été réalisé sur la réserve naturelle 

par l’équipe en partenariat avec F. Herbrecht du GRETIA. Il nous a fait parvenir ses 

résultats. Le piège utilisé était un piège cornet (Figure 32). Deux de ces pièges ont été 

utilisés au Nord (zone de coupe) et au sud (suintement marneux S1). Toutes les espèces 

trouvées sont nouvelles pour l’nventaire de la réserve. 

 

 
Figure 32 : Pièges à pompiles utilisés sur la réserve (F. herbrecht, 2018) 

 

Éléments issus du rapport de Franck Herbrecht du GRETIA (Herbrecht, F., 2018).  

Seulement 71 pompiles ont été capturés sur ce site en 2018. La richesse spécifique mise en 
évidence n’y est pas très conséquente, avec seulement 11 taxons recensés.  
 

Tab. 4 : résultats des piégeages sur le site de la 
RNN du Pinail (86 - Vouneuil-sur-Vienne) Taxon 

Station  
PCP1  PCP2  

Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763)  1 ♀, 6 ♂  2 ♀, 9 ♂  

Aporus unicolor Spinola, 1808  1 ♂  3 ♀, 16 ♂  

Arachnospila anceps (Wesmael, 1851)    1 ♂  

Arachnospila spissa (Schioedte, 1837)  1 ♀  5 ♀, 2 ♂  

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)  2 ♀, 3 ♂  3 ♀, 1 ♂  

Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)    1 ♀  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
44 

Cryptocheilus notatus (Rossius, 1792)    2 ♀  

Episyron arrogans (Smith, 1873)    6 ♂  

Evagetes siculus (Lepeletier, 1845)    1 ♀, 1 ♂  

Priocnemis agilis (Shuckard, 1837)    1 ♂  

Priocnemis fennica Haupt, 1927    2 ♂  

Total général  5 ♀, 13 ♂  16 ♀, 37 ♂  

 

Un léger avantage semble être attribuable à la station PCP2, mais on ne peut considérer à 
ce stade de la conaissance qu’elle est significativement plus riche vu le peu de pompiles qui 
ont été capturés globalement.  
La faune y est par contre légèrement plus typée, avec une tendance thermophile, avec des 
espèces comme :  

 Aporus unicolor, parasite exclusif d’Atypidae, commun et généralement abondant dans 
les piégeages, mais pouvant être considéré comme relativement thermophile néanmoins,  

 et Episyron arrogans, que l’on trouve en abondance dans les zones ouvertes de la 
moitié sud de la France, mais seulement dans les zones chaudes plus au nord (il trouve 
d’ailleurs sa limite septentrionale dans le Massif armoricain).  
 
A contrario, nous n’avons pu mettre en évidence sur ce site aucune espèce foncièrement liée 
aux milieux hygrophiles, même si certains taxons eurytopes pénètrent très souvent dans de 
tels milieux (Anoplius nigerrimus et Priocnemis fennica notamment).  
À la lueur de ces premiers résultats, il s’avère que la Réserve naturelle du Pinail ne s’illustre 
pas par des cortèges ou des taxons bien particuliers et apparait même assez pauvre en 
matière de pompiles. L’absence de milieux secs ou de milieux boisés peut être évidemment 
mise en avant pour expliquer, au moins en partie, ce constat. 
 

3.8. Poissons 

CS 16 Études de l’impact du peuplement piscicole (L. gibbosus…) 

Il n’y a pas eu cette année de démarche particulière au niveau de la détection ou du suivi 

des poissons. Cela étant, de nouvelles données ont tout de même été collectées dans le 

cadre des suivis amphibiens réalisés avec les amphicapts sur les mares du secteur des 

tourbières (voir partie ci-après). 

 

3.9.  Anoures 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lessonna 

Cette année, des prospections de terrain ont été réalisées afin de rechercher la grenouille 

de Lessona (Pelophylax lessonae) au sein des mares sentinelles (mares du suivi amphicapt). 
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L’objectif de cette étude était d’obtenir une information de présence/absence pour cette 

espèce sur chaque mare. Des points d’écoute ont été réalisés au mois d’avril 2019 pendant 

une durée de 5 minutes en milieu d’après-midi (15 h) sur la bordure des mares 

échantillonnées. Une fois le temps écoulé, une prospection visuelle des berges a été réalisée. 

Tous les amphibiens détectés ont été identifiés et notés (pontes, juvéniles, adultes). Ce 

protocole n’a cependant pas permis de répondre aux objectifs. En effet, les points d’écoute 

ont mis en évidence la possible présence de l’espèce, mais la configuration du site (maillage 

dense de mares) n’a pas permis la localisation précise et/ou la capture de l’individu pour 

confirmation sur d’autres critères (couleur des sacs vocaux, couleur de l’iris, couleur de 

l’arrière des cuisses, forme du tubercule métatarsien…). De plus, le chant des grenouilles 

était dans de nombreux cas partiels (amorces), et ne permettait pas de différencier l’espèce 

des individus. De futures investigations seront mises en œuvre pour pallier à ces difficultés 

(capture de nuit).  

 

3.10. Urodèles 

CS 13 Suivi Amphibiens dont la grenouille de Lessonna 

3.10.1. Étude sur les grands tritons de la réserve 

3.10.1.1. Contexte général  

Le triton crêté (Triturus cristatus) est une espèce en régression globale au niveau européen 

(Miro et al., 2016). Il est classé dans la catégorie quasi-menacée (NT) au niveau français 

(UICN France, MNHN, SFH, 2015) tout comme au niveau de l’ex-région Poitou-

Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2016). Sur la réserve, les tritons font l’objet d’un suivi 

annuel depuis plus de 20 ans dans la zone du pâturage. Ces suivis, réalisés sur 31 mares, 

ont permis d’attester la présence de tritons crêtés dans ce secteur de manière irrégulière au 

fil des années (Figure 33).  

 

 
Figure 33 : Fréquences spécifiques maximales de tritons capturés sur 31 mares échantillons du secteur Q2 de 1997 à 2017 (Sellier, 

2017,). 

Malgré des effectifs très faibles à chaque suivi (1 à 3 individus), le triton crêté semblait 

fréquenter régulièrement certaines mares jusqu’à 2012 (Sellier, 2017 ; Figure 33), année à 
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partir de laquelle aucun triton crêté n’a plus été observé. En 2018, une étude plus 

importante a été mise en place afin de rechercher ce triton dans ce même secteur à l’aide 

de pièges passifs et de prélèvements d’ADN environnemental (Sellier et al., 2018). Ces deux 

méthodes se sont malheureusement avérées infructueuses.  

 

Cette année, une étude complémentaire basée sur le même protocole de piégeage a été 

réalisée en partenariat avec le CNRS de Chizé, l’Université de Poitiers et Deux-Sèvres 

Nature Environnement (RNR du Bocage des Antonins). Cette étude avait pour ambition 

d’explorer les variables influençant la sélection d’habitats (lieu de ponte) chez les trois 

grands tritons présents sur la réserve : T. cristatus, T. marmoratus et leur hybride Tristurus 

cristatus x T. marmoratus. Dans le même temps, une étude portant sur l’hybridation entre ces 

deux espèces a été menée. 

 

Cette étude sur l’habitat des tritons s’inscrit directement dans les problématiques du 

changement climatique global et de modification annoncée des conditions climatiques et 

des conditions physico-chimiques des mares (température, pH, oxygène, disponibilité de 

certains ions…). 

 

3.10.1.2. Sélection de l’habitat 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre et d’identifier les paramètres physico-

chimiques et biotiques influençant la sélection d’habitats chez les grands tritons afin 

notamment de déterminer les mares les plus favorables pour la conservation du triton crêté 

(espèce en régression).  

 

Sur le site, les deux espèces de grands tritons qui cohabitent possèdent des affinités et 

exigences écologiques différentes. Le triton crêté est associé à des climats froids (nord de 

l’Europe) et des milieux ouverts tandis que le triton marbré est associé aux climats plus 

chauds (sud de la France et région ibérique) et à une diversité d’habitats plus importante. 

Les principales variables biotiques et abiotiques influençant la présence des tritons, 

notamment le triton crêté, sont :  

- Le pH (Griffithsand & Wijer, 1994; Skei et al., 2006), 

- La présence de poissons prédateurs ou non prédateurs (Skei et al., 2006; Hartel et 

al., 2007; Préau et al., 2017), 

- La température (Griffithsand & Wijer, 1994; Dvořák & Gvoždík, 2009; Kurdíková 

et al., 2011), 

- La concentration d’ions (Skei et al., 2006). 
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3.10.1.3. Étude génétique  

Le Pinail représente une zone de chevauchements marquant la limite d’aire de répartition 

du triton crêté au sud et la limite d’aire de répartition du triton marbré au nord (Figure 34). 

Ainsi, les croisements interspécifiques se produisent couramment dans cette zone entre 

ces deux espèces et donnent naissance à leur hybride : le triton de Blasius. Les objectifs de 

ce travail sont de (i) quantifier le niveau d’introgression, (ii) décrire l’assignation parentale 

des hybrides et (iii) mettre en relation les génotypes et les morphotypes des individus.  

 
Figure 34 : Distribution du genre Triturus d’après Wielstra and Arntzen, 2011. La zone rayée de vert et de rouge représente la zone 

d’hybridation entre le triton crêté et le triton marbré. Le point blanc correspond au site du Pinail. 
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3.10.2. Matériel et méthodes 

3.10.2.1. Sites de l’étude 

Pour répondre aux objectifs, le protocole mis en place en 2018 pour rechercher le triton 

crêté sur les mares du pâturage a été repris. Cette année, ce sont les mares du secteur des 

tourbières ainsi que quelques mares du pâturage qui ont été échantillonnées (Figure 35, 

Figure 36, Figure 37).  

 

 
Figure 35 : Mares échantillonnées lors du suivi tritons en 2018 et 2019 
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Figure 36 : Mares du secteur pâturage échantillonnées en 2018 et 2019  
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Figure 37 : Mares du secteur des tourbières échantillonnées en 2019 
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3.10.2.2. Méthode d’échantillonnage des tritons 

Cette année, 53 mares ont pu être suivies, s’additionnant aux 13 mares déjà échantillonnées 

en 2018, soit un total de 66 mares (dont 2 mares n’ayant fait l’objet que d’une session de 

capture). Ces relevés ont été effectués aux mêmes périodes de l’année, c’est à dire au mois 

de mai pour la première session (ciblée sur les adultes) et au mois de juillet pour la seconde 

session (ciblée sur les larves). En 2018, la première session de piégeage s’est déroulée du 

22 au 25 mai tandis que la seconde a été réalisée du 9 au 12 juillet. En 2019, les relevés ont 

été effectués entre le 30 avril et le 23 mai pour la première session et entre le 2 juillet et le 

20 juillet pour la seconde, soit un total de 24 nuits de piégeage.  

 

La méthode d’échantillonnage utilisée se base sur l’utilisation de pièges Ortmann, aussi 

appelés amphicapts, particulièrement adaptés aux suivis d’amphibiens (Drechsler et al., 

2010). Le protocole utilisé est identique à celui de 2018 et se base sur la méthode 

développée par RNF et la SHF (Maillet et al., 2013). Sur chaque mare, trois amphicapts 

espacés de 5 mètres ont été mis en place en fin de journée (16 h), puis relevés le lendemain 

à 9 h. Afin d’augmenter l’attractivité des pièges, des pierres lumineuses phosphorescentes 

ainsi que des appâts de type « bouillette » goût « Monster Crab » ont été utilisés (Comm. 

pers. Grégory Maillet). Lors des relevés, chaque espèce de triton, leur nombre et leur sexe 

ont été notés. En plus des espèces cibles (grands tritons), le nombre de libellules, dytiques, 

sangsues, poissons et autres animalcules a également été noté pour chaque amphicapt. Ces 

organismes peuvent être liés aux tritons (prédation, compétition, …). Les adultes et les 

larves ont été identifiés à l’espèce d’après les critères de plusieurs ouvrages (Muratet, 2008 ; 

Joris, 2012). 

 

3.10.2.3. Prélèvement génétique et morphologie 

Chaque grand triton capturé a été placé dans une boite remplie 

d’eau avant de réaliser des mesures morphométriques et un 

prélèvement génétique. La salive des individus capturés a été 

prélevée à l’aide d’un écouvillon appliqué dans la bouche du 

triton en effectuant de légères rotations. Le prélèvement a 

ensuite été placé dans un tube Eppendorf contenant de l’alcool 

à 95° pour conserver l’ADN. Chaque échantillon a été 

individualisé avec une étiquette portant l’identifiant unique de 

chaque individu (espèce et numéro de capture).  

 

 

Des données morphométriques ont ensuite été 

relevées avec la mesure de longueur corporelle 

« bout museau – cloaque externe » (en centimètres), 

de longueur de queue « cloaque externe – bout de 

la queue » (en centimètres) et la masse (en 

grammes). La longueur de la tête et sa largeur 

maximale ont également été relevées (en 

Figure 38 : Prélèvement d’ADN à l’aide d’un 

écouvillon sur un triton marbré (Y. Sellier) 

Figure 39 : Mesures morphométriques réalisées sur un 
triton (Y. Sellier) 
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centimètres). Pour les femelles, le statut reproducteur (gravide/non gravide) a été renseigné 

en observant par transparence la présence d’œufs dans le ventre des femelles en 

vitellogenèse ou proche de la ponte.  

 

Enfin, une photographie du pattern ventral de chaque 

individu a été prise (Figure 40) pour identifier chaque triton 

individuellement et éviter des redondances d’analyses. Ce 

pattern permettra également de faire le lien entre génétique 

et phénotype.  

 

 

  

 

3.10.3. Résultats et discussion : 

La première partie des résultats a été analysée par Adrien Maitrepierre dans le cadre de son 

stage de Licence 3 sur les premiers passages de la première session, soit un total de 39 

mares échantillonnées. Son rapport de stage est disponible dans le présent rapport d’études 

(cf. partie 5.1). 

Les premiers résultats descriptifs et exploratoires portant sur l’ensemble des relevés (2018 

et 2019) sont présentés ci-dessous. Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel R 3.6.1 

(R core team, 2019) et du logiciel AmphIdent (Matthé & Berger, 2008). L’Analyse 

Factorielle de Données Mixtes (AFDM) a été réalisée à l’aide du package FactoMineR (Le 

et al., 2008) et les comparaisons de moyennes ont été effectuées à l’aide de modèles linéaires 

(R core team, 2019) et avec les packages « RVAideMemoire » (Hervé, 2019), « car » (Fox 

& Weisberg, 2019) ainsi qu’« emmeans » (Lenth R., 2019) et « multcomp » (Hothorn et al., 

2008) pour les comparaisons des modalités et la correction de la valeur p. Les résultats ont 

été représentés à l’aide du package ggplot2 (Wickham, 2016) et ggthemes (Arnold, 2019). 

Toutes les variables explicatives utilisées proviennent du relevé amphicapt ou des relevés 

physico-chimiques réalisés en 2019 (cf. partie 3.13). 

3.10.3.1. Sélection d’habitats 

Résultats globaux 

La mise en œuvre du protocole en 2019 a permis de capturer 238 grands tritons adultes 

(120 femelles et 118 mâles) et 39 larves (uniquement de tritons marbrés). Soit 172 tritons 

marbrés adultes (83 femelles et 89 mâles), 46 tritons crêtés (19 femelles et 27 mâles) et 20 

tritons de Blasius (18 femelles et 2 mâles). L’étude s’est focalisée sur les grands tritons, 

mais a également permis de capturer 337 poissons (principalement perches-soleil et 

rotengles), 27 tritons palmés (2 femelles, 7 mâles et 19 larves), 100 larves d’odonates, 288 

dytiques (larves et adultes), 8 sangsues et de nombreux animalcules (corises, notonectes, 

larves de diptères, larves de sialis…). D’autres animaux comme des couleuvres vipérines 

ou des écrevisses ont également été trouvés ponctuellement dans les amphicapts 

(Figure 41).  

Figure 40 : Dispositif standardisé de prise de vue du 

pattern ventral chez un triton (Y. Sellier) 
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En 2018, 84 adultes (48 femelles et 36 mâles) et 159 larves de tritons marbrés avaient été 

capturés (présence dans les 13 mares du suivi). À noter que ce suivi a mis en évidence la 

présence de 4 tritons de Blasius au sein de deux mares et l’absence de triton crêté. 

 

 

Présence des tritons et variables environnementales 

Le triton marbré est présent dans 45 mares, tandis que le triton crêté et le triton de Blasius 

n’ont été détectés que dans 15 et 16 mares respectivement, parmi les 66 mares 

échantillonnées (Figure 42). Une même mare peut accueillir une espèce, deux espèces voire 

les trois espèces de tritons (Figure 42, Figure 43). Aucun triton n’a été retrouvé dans 17 

des 66 mares du suivi (Figure 43). 

  

Figure 41 : Tritons capturés dans un amphicapt à gauche (Y. Sellier) et couleuvre vipérine dans un amphicapt à 
droite (T. Berry) 
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Figure 42 : Présence des différentes espèces de tritons dans les mares de suivi. 
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Figure 43 : Présence des différentes espèces de tritons dans les mares de suivi (suite et fin) 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
56 

Afin de visualiser le lien entre les variables environnementales et la présence de tritons, une analyse factorielle de données mixtes (AFDM) a été réalisée.  

L’AFDM explique 65 % de la variance totale des données. Les variables pH, température et présence de poissons sont les variables qui contribuent le 

plus à l’axe 1. L’axe 2 est quant à lui principalement construit à partir des variables conductivité et présence de Cladium mariscus. La qualité de 

représentation des individus (mares) et des variables est bonne (cos² élevé pour la plupart des mares excepté au centre. 

 

(cf. legénde page suivante) 
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Figure 44 : Représentation des variables qualitatives participant à la construction des axes avec à gauche la présence de Cladium mariscus et à droite la présence de 

poissons dans la mare 
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Figure 45 : Représentation des mares avec présence de tritons crêtés (A), marbrés (B) et Blasius (C) dans le plan factoriel. 

 

C 
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Les tritons crêtés sont présents dans des conditions particulières caractérisées principalement par 

une absence de poissons, des valeurs de pH peu étendues et de températures intermédiaires, une 

conductivité plutôt faible exceptée pour trois mares : T53, T67 et T68 (Figure 45A). Ces mares 

présentent cependant une qualité de représentation faible (cos2 faible ; Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.). Elles ont la particularité d’abriter du Cladium mariscus. Il est cependant difficile de 

tirer des conclusions sur l’importance de cette plante et de son potentiel de bioindication puisque 

5 des 10 mares à Cladium mariscus accueillent des poissons.  

 

Les tritons de Blasius semblent avoir des conditions de présence un peu moins restreinte, mais 

proche de celle du triton crêté (Figure 45C). Les tritons marbrés se retrouvent quant à eux dans un 

nombre très important de mares aux conditions très variables de température, pH et conductivité 

(Figure 45B). Seuls les poissons semblent être un facteur limitant pour les tritons marbrés excepté 

pour 5 mares (T51, T76, T83A, T193 et T195). 

 

D’après notre échantillon, les tritons crêtés se retrouvent dans des conditions environnementales 

plus restreintes que les tritons marbrés et tritons de Blasius (Tableau 9, Figure 45). Ces tendances 

seront explorées plus précisément via une approche inférentielle. 

 

Espèce Triton crêté Triton marbré Triton de Blasius 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

e
s 

m
ar

es
  

Température maximum (°C) 16,91 17,26 16,50 

Température minimum (°C) 14,73 12,57 14,08 

Amplitude thermique (°C) 2,18 4,69 2,42 

Température moyenne (°C) 15,75 ± 0,34 15,27 ± 0,31 15,28 ± 0,32 

Conductivité maximum (µS.cm-1) 124,67 186,33 147,67 

Conductivité minimum (µS.cm-1) 92,89 92,33 93,33 

Amplitude de conductivité (µS.cm-1) 31,78 94,00 54,33 

Conductivité moyenne µS.cm-1) 107,77 ± 6,07 122,83 ± 6,27 119,09 ± 9,09 

pH maximum 6,66 7,21 7,07 

pH minimum 6,21 5,05 5,56 

Amplitude de pH 0,45 2,16 1,51 

pH moyen 6,42 ± 0,08 6,29 ± 0,14 6,37 ± 0,17 

Nombre de mares avec Poissons 0 5 0 

Nombre de mares avec C. mariscus 3 1 3 
Tableau 9 : Caractéristiques physico-chimiques des mares avec présence de grands tritons. Les moyennes sont indiquées avec l’intervalle de confiance à 

95 % 
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3.10.3.2. Étude génétique  

Résultats généraux 

Les prélèvements d’ADN et les mesures morphométriques ont été réalisés sur 122 tritons (66 

femelles et 56 mâles) dont 62 tritons marbrés (30 mâles et 32 femelles), 40 tritons crêtés (18 femelles 

et 22 mâles) et 20 tritons de Blasius (16 femelles et 4 mâles). Les tritons ont été prélevés dans 33 

mares différentes (15 pour les tritons crêtés, 16 pour les tritons de Blasius, et 23 pour les tritons 

marbrés).  

Un biais de sex-ratio en faveur des femelles est observé chez le triton de Blasius (X²=7,2 ; ddl=1 ; 

p<0,008). En effet, il y a 4 fois plus (80 %) de femelles que de mâles dans notre échantillon. Ce 

résultat est cohérent avec l’étude menée par Arntzen et al. (2009) mettant en évidence un excès de 

femelles de 72 % chez le triton de Blasius. 

Patterns ventraux 

L’analyse menée à l’aide du logiciel AmphIdent a permis de discriminer les individus identiques 

ayant été capturés à plusieurs reprises lors des différentes sessions. Ainsi, 9 individus de tritons 

marbrés, 7 de tritons crêtés et 2 de tritons de Blasius ont été capturés à deux reprises. Il est même 

arrivé qu’un même individu soit recapturé à trois reprises, c’est le cas d’un triton marbré et d’un 

triton crêté (Figure 46).  

 
Figure 46 : Exemple d’un triton crêté capturé à 3 reprises dans une même mare sur une période de 62 jours et reconnu par le logiciel AmphIdent.  
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Cette analyse a également permis de bancariser tous les patterns ventraux 

(Figure 48 à Figure 51) dans une base de données. Ils pourront ainsi 

être mobilisés beaucoup plus simplement que dans des études 

antérieures (Figure 47) lors de futurs protocoles de capture afin de 

suivre l’évolution des individus recapturés (longévité, fidélité de mare, 

évolution des patterns…). Cette méthode permet également 

d’envisager des suivis non invasifs de type 

capture/marquage/recapture. Cette approche présente une certaine 

limite pour la reconnaissance des tritons marbrés et des tritons de 

Blasius chez qui les marquages sont bien moins contrastés que le triton 

crêté.  

 

Une grande variabilité de patterns ventraux est observée chez les 3 espèces. Chez le triton crêté, c’est 

principalement la proportion de taches noires et les nuances de jaune-orange qui varient 

(Figure 48). Chez le triton marbré, une large gamme de variations est également observée allant 

d’un ventre clair aux petits points blancs peu maqués (TM57 par exemple ; Figure 49) à des ventres 

beaucoup plus contrastés de points blancs et de gros points noirs (TM51 ou TM54 par exemple ; 

Figure 49). Enfin, le Triton de Blasius présente la plus grande variabilité avec un mélange des 

patterns cités précédemment (Figure 51). 

Figure 47 : Ancienne méthode 
d’identification individuelle des tritons 
crêtés mise en place sur la réserve 
(GEREPI). 
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Figure 48 : Variabilité des patterns ventraux des individus de tritons crêtés échantillonnés lors du suivi amphicapt. Extrait à l’aide du logiciel AmphIdent. 
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Figure 49 : Variabilité des patterns ventraux des individus de tritons marbrés échantillonnés lors du suivi amphicapt. Extrait à l’aide du logiciel 

AmphIdent. 
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Figure 50 : Variabilité des patterns ventraux des individus de tritons marbrés échantillonnés lors du suivi amphicapt. Extrait à l’aide du logiciel 

AmphIdent (suite et fin). 
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Figure 51 : Variabilité des patterns ventraux des individus de tritons de Blasius échantillonnés lors du suivi amphicapt. Extrait à l’aide du logiciel 

AmphIdent. 

Morphométrie  

Les analyses montrent que les tritons de Blasius possèdent une plus grande taille (F=21,92 ; ddl=2 ; 

p<0,001), une plus grande longueur de tête (F=13,40 ; ddl=2 ; p<0,001) et une plus grande largeur 

de tête (F=12.77 ; ddl=2 ; p<0,001) que les tritons crêtés et marbrés (Figure 52). De plus, dans 

notre échantillon, les tritons crêtés présentent une taille supérieure aux tritons marbrés, mais 

possèdent une tête moins large (Figure 52).  

Concernant la masse, les résultats sont plus complexes à interpréter puisqu’il existe une interaction 

entre espèces et sexe (F=3,81 ; ddl = 2 ; p=0,025 ; Figure 52). La masse est en effet un paramètre 

très variable (alimentation, présence d’œufs…). À titre d’exemple, un individu capturé 2 fois à un 

jour d’intervalle a vu sa masse varier de 1,3 gramme et la variation de masse entre les individus 

capturés à plusieurs reprises est en moyenne de 0,7 gramme (sans lien avec le temps entre 2 

captures). 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
69 

  

 
Figure 52 : Différence de taille et de masse entre les 3 espèces de tritons (N=122) : TB = T. cristatus x T. marmoratus (N=20), TC = T. cristatus 

(N=40) et TM = T. marmoratus (N=62). Les barres d’erreurs correspondent aux intervalles de confiance à 95 %. Les lettres différentes indiquent une 

différence significative (p<0,001). 

 

Les premiers résultats suggèrent un cas d’hétérosis ou « vigueur hybride » chez le triton de Blasius 

qui serait plus grand et plus robuste que ses deux espèces parentales. Ce résultat est en accord avec 

les données d’une étude déjà publiée montrant une taille plus importante ainsi qu’une longévité 

plus importante de l’hybride entre le triton crêté et le triton marbré (Francillon-Vieillot et al., 1990 

in Arntzen et al., 2018). 

 

Prélèvements génétiques 

Des résultats complémentaires seront fournis par les analyses réalisées par le CNRS de Chizé et 

l’Université de Poitiers sur les prélèvements d’ADN. Des séquences microsatellites déjà publiées 

vont être utilisées afin d’étudier les relations génétiques entre les espèces. Ces données permettront 

de faire le lien avec les données morphologiques. 
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3.11. Reptiles 

CS 09 Suivi Reptiles 

3.11.1. Contexte et objectif 

L’étude et le suivi des reptiles sont principalement réalisés par des méthodes de prospection le long 

de transects ou par l’utilisation d’abris artificiels aussi appelés « plaques refuges » (Graitson & 

Naulleau, 2005). Cette dernière méthode, utilisée depuis les années 80 en France, est 

particulièrement adaptée aux reptiles, même pour des espèces cryptiques et peu thermophiles 

(Caron et al., 2014). En effet, la mise en place de plaques refuges s’appuie sur les exigences 

écologiques des reptiles qui vont chercher à se protéger des prédateurs tout en optimisant leur 

thermorégulation (Lelièvre et al., 2010). Bien que plusieurs protocoles standardisés basés sur cette 

méthode aient déjà été proposés pour suivre les reptiles (Reading, 1997 ; Olivier & Maillet, 2013 ; 

Caron et al., 2014), il subsiste des inconnues dans l’efficacité des différentes configurations des 

plaques. 

 

Depuis plusieurs années, GEREPI utilise la méthode des plaques refuges pour suivre l’évolution 

des populations de reptiles sur la réserve et évaluer l’effet des modes de gestion (pâturage et brûlis) 

sur ces organismes. Aujourd’hui, la mise en place de l’observatoire eau-biodiversité-climat sur la 

réserve vise à intégrer un suivi des reptiles dans l’environnement proche des mares sentinelles. 

Dans cet optique, une étude a été mise en place afin de comprendre quels étaient les facteurs 

influençant le plus la détection des individus (nombre d’observations) afin de mettre en place un 

suivi permanent des reptiles à proximité des mares sentinelles. En d’autres termes, l’étude vise à 

définir les caractéristiques optimales d’installation d’une plaque pour maximiser le nombre 

d’observations.  

 

3.11.2. Matériel et méthodes 

3.11.2.1. Protocole 

Au total, 96 plaques de fibrociment, marquées d’un code unique (secteur + numéro de plaque), ont 

été placées dans différents secteurs de la réserve (Figure 52) entre août 2014 et juin 2019. Le suivi 

a été réalisé pendant les périodes favorables pour les reptiles, c’est à dire entre avril et septembre. 

Lors du suivi, l’opérateur soulève la plaque, identifie les espèces présentes et note leur effectif. En 

complément, les informations relatives aux caractéristiques de la plaque ont été notées. Ainsi, 

l’exposition de la plaque (nord, sud, ouest, est ou toujours exposée), la pente de la plaque (faible ou 

forte), l’ombre portée sur la plaque (faible, moyenne ou forte), le type de sol sous la plaque (humus 

ou minéral) et l’humidité sous la plaque (sec, humide ou très humide) ont été relevés. D’autres 

variables comme la distance à la mare ont également été relevées, mais le plan d’échantillonnage ne 

permettait pas d’avoir suffisamment de variabilité. Un protocole plus détaillé est disponible (Sellier 

et Perez, 2015). 
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Figure 53 : Emplacements des plaques à reptiles sur la réserve 
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3.11.2.2. Analyse des données 

Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel R version 3.6.1 (R Core Team, 2019). Les 

données ont été analysées en séparant les relevés du matin et du soir. Un modèle linéaire généralisé 

avec une loi binomiale négative (pour corriger la surdispersion des résidus) et une fonction de lien logit a 

été utilisé pour tester les variables influençant le nombre d’observations total par plaque. Cette 

analyse a été réalisée à l’aide des packages « RVAideMemoire » (Hervé, 2019), « MASS » (Venables, 

& Ripley, 2002) ainsi qu’« emmeans » (Lenth R., 2019) et « multcomp » (Hothorn et al., 2008) pour 

les comparaisons des modalités et la correction de la valeur p. Un test a été réalisé pour tester les 

différences significatives à l’aide du package « car » (Fox & Weisberg, 2019). Les résultats ont été 

représentés à l’aide du package ggplot2 (Wickham, 2016) et ggthemes (Arnold, 2019).  

3.11.3. Résultats et discussion  

3.11.3.1. Résultats globaux :  

Au total, 442 observations (197 observations le matin et 245 le soir) de reptiles ont été réalisées 

entre le 22 août 2014 et le 23 juin 2019. Les observations (Figure 54) sont composées des 6 espèces 

les plus communes de la réserve : Podarcis muralis (212 individus), Natrix maura (73 individus), Lacerta 

bilineata (66 individus), Hierophis viridiflavus (40 individus), Natrix helvetica (36 individus) et Vipera 

aspis (15 individus). Ainsi, les lézards représentent 63 % des observations dans nos relevés.  

 

 
Figure 54 Nombre d'observations pour chaque espèce au cours de l’ensemble des relevés (matin et soir)  

3.11.3.2. Effets de la configuration des plaques sur le nombre d’observations  

Au total, 5 variables pouvant influencer le nombre d’observations ont été testées. L’ombre portée 

sur la plaque est la seule variable qui influence significativement le nombre d’observations (Figure 

55, Figure 56) que ce soit pour les relevés du matin (X²=7,08 ; ddl=2 ; p=0,029) ou les relevés du 

soir (X²=16,00 ; ddl=2 ; p<0,001). Aucune autre variable n’a d’effet significatif sur le nombre 

d’observations (Figure 57, Figure 58).  
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Figure 55 Effet de l'ombre portée sur le nombre d'observations par plaque pour les relevés du matin 

 
Figure 56 Effet de l'ombre portée sur le nombre d'observations par plaque pour les relevés du soir 
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Figure 57 Nombre d'observations de reptiles en fonction des caractéristiques de la plaque pour les relevés du matin 
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Figure 58 Nombre d'observations de reptiles en fonction des caractéristiques de la plaque pour les relevés du soir 
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Les données mettent en évidence un effet important de l’ombre portée sur le nombre 

d’observations par plaque. En moyenne, le nombre d’observations est au moins deux fois 

plus important pour une ombre faible que pour une ombre forte. Une mesure concrète 

viserait donc à entretenir la végétation autour des plaques pour éviter la présence d’une 

ombre portée. Ce résultat est en accord avec les recommandations de Graitson & Naulleau 

(2005) qui préconisent un entretien de la végétation au-dessus et dans l’environnement 

immédiat des plaques. À noter que la présence d’une petite zone d’ombre permet un 

gradient thermique intéressant pour les reptiles (Graitson & Naulleau 2005). 

 

Nos analyses restent cependant limitées en termes de données et il convient de suivre les 

recommandations empiriques pour la mise en place du protocole reptiles autour des mares 

sentinelles. Ainsi, d’après nos données et les recommandations de Graitson & Naulleau 

(2005) et Caron et al., (2014) :  

 

Les plaques devraient être placées dans les microhabitats les plus favorables (en tenant 

compte de l’effet lisière) à proximité des mares sentinelles. Une légère pente devrait être 

présente pour ne pas coller la plaque au sol (facilité par l’aspect ondulé des plaques) et pour 

l’orienter vers le sud ou le sud-est. L’environnement de la plaque devrait être dans une 

zone avec un couvert végétal continu et la végétation autour des plaques devrait être 

entretenue régulièrement. Suivant le périmètre des mares, il pourra être envisagé de poser 

une ou deux plaques (une plaque tous les 30 à 50 mètres). Enfin, il est préférable de placer 

les plaques quelques mois avant le début des suivis (Naulleau, 2002 in Graitson & Naulleau, 

2005).  

 

3.11.3.3. Perspective d’études 

Une première perspective sera d’explorer l’influence de la nature de la plaque afin de 

déterminer la plus adaptée au suivi. En effet, d’après Graitson & Naulleau (2005), les 

espèces de reptiles possèdent des préférences différentes et il convient de diversifier la 

nature des abris pour une approche qualitative. L’influence de la taille des plaques est 

également une variable peu connue.  

De plus, la pose de sondes thermiques ou de thermomètres sous chacune des 96 plaques 

permettrait en complément des données de la station météorologique de comprendre les 

bénéfices thermiques fournis par la plaque en fonction de différents paramètres 

(température extérieure, ensoleillement, vent...), et d’optimiser la probabilité de détection 

des espèces (passage aux ”moments” les plus opportuns). 
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3.12. Oiseaux 

CS 10 Suivi avifaune nicheuse dont la fauvette pitchou 

Les campagnes de suivis STOC ont été réalisées le 9 avril et le 4 juin tandis que les suivis 

Pitchou ont été menés le 9 avril, le 23 avril et le 6 mai (Figure 59). 

 

 

  

Figure 59 : Fauvette Pitchou (Y. Sellier) 
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3.13. Paramètres physico-chimiques 

CS 03 Suivi hydrologique 

3.13.1.  Paramètres physico-chimiques (d’après Dupont & Sellier, 2017) 

Les paramètres physico-chimiques d’une mare représentent son état abiotique et 

permettent de connaître la qualité de l’eau du milieu. De nombreuses valeurs peuvent être 

mesurées et chacune d’entre elles renseigne sur le fonctionnement hydro-biologique du 

milieu. Six paramètres sont mesurés dans ce protocole : le pH, la température, la 

concentration en oxygène dissous, la conductivité, la turbidité et le marnage. 

 

Le pH, ou potentiel hydrogène, correspond à l’activité chimique des ions hydrogène dans 

une solution et permet de mesurer son acidité ou sa basicité. Il conditionne bon nombre 

d’équilibres physico-chimiques et sa valeur est comprise entre 0 et 14. Un pH est considéré 

comme neutre lorsqu’il est égal à 7, acide lorsqu’il est compris entre 0 et 7 et basique 

lorsqu’il est compris entre 7 et 14. La vie se développe en général dans des pH compris 

entre 5 et 9, mais peut tout de même exister dans des pH plus extrêmes. Les eaux basiques 

présentent généralement une faune plus riche et plus diversifiée que celle des eaux acides 

qui sont faiblement minéralisées et ne permettent qu’un développement limité de la flore 

aquatique. Dans un habitat aquatique, le pH varie dans le temps en fonction de l’activité 

photosynthétique et donc au cours de la journée (GEREPI, 2000 ; Coutouis & Forestier, 

2014).  

 

La température, mesurée en degrés Celsius, est un facteur important agissant sur les êtres 

vivants, car elle conditionne leur présence selon leur thermorésistance. Sa valeur est d’une 

grande variabilité spatio-temporelle, que ce soit au cours de la journée, des saisons ou de 

la profondeur, et conditionne le système en ralentissant ou en accélérant son activité ainsi 

que les réactions chimiques vitales. La température joue un rôle important dans la solubilité 

des minéraux et des gaz, notamment sur la quantité d’oxygène dissous, et sur la 

différenciation entre zone épilimnétique et hypolimnétique (GEREPI, 2000 ; Coutouis & 

Forestier, 2014 ; Beguier, Sellier, and Beaune, 2016).  

 

La concentration en oxygène dissous (DO), mesurée en mg/L et en pourcentage, dépend 

de nombreux facteurs biotiques et abiotiques tels que l’activité photosynthétique et les 

échanges respiratoires des organismes aquatiques, la pression partielle de l’oxygène dans 

l’atmosphère, la température de l’eau, l’oxydation et la décomposition de la matière 

organique. Cette mesure renseigne sur la capacité d’autoépuration de la mare, elle-même 

liée à la quantité d’organismes minéralisateurs (GEREPI, 2000 ; Coutouis & Forestier, 

2014). 

 

La conductivité électrique d’une eau, exprimée en μS/cm, est dépendante de la 

concentration en sels minéraux issus du lessivage des sols (Carbonates, Bicarbonates, 

Sulfates, Chlorures, Nitrates, Calcium, Magnésium, Silice…). À l’inverse les composés 

organiques sont de mauvais conducteurs. La connaissance de ce facteur est importante 
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puisque chaque organisme aquatique a des exigences propres et est sensible aux variations 

de ce paramètre (GEREPI, 2000; Coutouis & Forestier, 2014). 

 

La turbidité correspond à la distance (cm) où le disque de Secchi n’est plus visible depuis 

la surface de l’eau. Elle est due à la présence de matières en suspension (argiles, limons, 

matière organique). Leur abondance réduit la luminosité et abaisse la productivité d’un 

milieu stagnant et donc une chute en oxygène (GEREPI, 2000). Certains poissons, comme 

la Carpe (Cyprinus carpio) ou la Tanche (Tinca tinca), augmentent la turbidité de l’eau lorsqu’ils 

fouillent le sol à la recherche de nourriture. 

 

Le marnage correspond à l’amplitude du niveau de l’eau des mares (cm). Plus le marnage 

est important, plus la température est susceptible d’augmenter en fin de saison et moins la 

mare est susceptible d’être en connexion avec la nappe. Les mesures sont à réaliser sur le 

terrain au début du printemps (niveau haut de référence) et à la fin de l’été (niveau le plus 

bas). 

3.13.2. Objectifs et hypothèses d’études 

L’étude de paramètres physico-chimiques de l’eau des mares vise à répondre à différents 

objectifs : 

(i) Définir les caractéristiques abiotiques d’un échantillon de 200 mares 

sentinelles (+6 mares au potentiel d’accueil à A. pallipes) 

(ii) Évaluer la variabilité des paramètres physico-chimiques au cours de la 

saisonnalité et de la localisation du point d’échantillonnage 

(iii) Appréhender et comprendre les relations entre les composantes abiotiques 

et biotiques dans les mares 

Ces objectifs sont soutenus par différentes hypothèses d’étude : 

(i) Les mares ont des profils physico-chimiques différents en fonction de leur 

répartition géographique 

(ii) Les variations des différentes variables physico-chimiques sont restreintes 

sur une année 

(iii) Les différences de valeurs physico-chimiques de pH, conductivité sont 

restreinte en fonction du lieu de prélèvement dans la mare 

  

3.13.3. Étude préliminaire 

3.13.3.1. Objectifs d’études 

Une étude préliminaire a été réalisée avant la mise en place du protocole d’étude afin de 

définir le nombre, la localisation et la périodicité des points d’échantillonnages. Elle a deux 

objectifs :  

(i) Déterminer la période d’échantillonnage sur une journée (i.e. variabilité des 

paramètres) 

(ii) Déterminer la localisation (deux modalités : bordure/milieu) et la profondeur de 

prélèvement (deux modalités : surface/fond) pour chaque type de mare 
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3.13.3.2. Choix des mares 

Pour tester la variabilité des paramètres le long d’une journée, une seule mare a été suivie. 

La mare F2 a été choisie, car sa typologie BC représente la majorité des mares de la réserve, 

elle est facile d’accès et plusieurs suivis y sont déjà réalisés. Elle est notamment équipée 

d’une sonde piézométrique. 

Pour définir le choix des points d’échantillonnage, une mare représentative de chaque type 

a été sélectionnée dans une aire géographique restreinte afin de limiter les biais dus à un 

changement de paysage ou de mode de gestion. Un lot de cinq mares a été défini dans le 

secteur L, qui présente tous les types de mares en restant facile d’accès (Figure 60). 

3.13.3.3. Protocole de l’étude préliminaire 

Quatre paramètres chimiques ont été mesurés à l’aide de la sonde multiparamètres Hanna 

HI9828 : la température (°C), la conductivité (µs/cm), l’oxygène dissous (% et mg/L) et le 

pH. 

Pour la mare F2, les paramètres ont été relevés en continu pendant 8h au fond et au centre 

de la mare. Pour les mares du secteur L, un relevé des quatre paramètres chimiques a été 

effectué sur quatre points d’échantillonnages après stabilisation des valeurs : 

- Relevé bordure/surface (BS) 

- Relevé bordure/fond (BF) 

- Relevé milieu/surface (MS) 

- Relevé milieu/fond (MF) 

Pour les mares du secteur L de type D3 et E, seulement deux points d’échantillonnage ont 

été possibles (ie. MS et MF), faute d’un niveau d’eau suffisant. 

  

Figure 60 : Localisation des mares suivies selon leur type dans le secteur L : L24(A); L43(B); L69_69a(C); L36(D3); L44c(E) 
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3.13.3.4. Résultats 

- Variabilité journalière 

 
Tableau 10 : Mesures brutes des paramètres chimiques de la mare F2 relevés toutes les heures pendant 8h 

Date Heure 
Température 

(°C) 

Conductivité 

(µs/cm) 

DO 

(%) 

DO 

(mg/L) 
pH 

19/02/2019 9h20 7,60 76 0,0 0,00 5,75 

19/02/2019 10h20 7,39 75 4,0 0,48 5,76 

19/02/2019 11h20 7,40 75 4,6 0,55 5,76 

19/02/2019 12h20 7,44 75 6,8 0,81 5,79 

19/02/2019 13h20 7,53 75 8,4 1,10 5,82 

19/02/2019 14h20 7,76 76 14,0 1,65 5,89 

19/02/2019 15h20 7,87 74 19,8 2,34 5,97 

19/02/2019 16h20 7,96 74 18,6 2,18 6,00 

19/02/2019 17h20 8,01 74 20,8 2,44 6,02 

 

Les paramètres n’évoluent pas significativement au fil de la journée (Tableau 10). La 

période des relevés choisie est donc le matin, en accord avec les mesures physico-

chimiques prises lors du protocole «  Écrevisses » (Léauté et al., 2019). 
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- Point d’échantillonnage 

 

Date Heure 
Code 

mare 

Type 

de 

mare 

Point 

d’échantillonnage 

Température 

(°C) 

Conductivité 

(µs/cm) 

DO 

(%) 

DO 

(mg/L) 
pH 

25/02/2019 12h07 L36 D3 MS 18,30 99 83,0 7,83 6,42 

25/02/2019 12h11 L36 D3 MF 6,28 108 75,3 9,34 6,4 

25/02/2019 12h20 L24 A BS 10,08 202 81,0 8,60 6,67 

25/02/2019 12h26 L24 A BF 8,25 197 68,5 7,82 7,01 

25/02/2019 12h32 L24 A MS 10,04 197 70,0 7,68 7,07 

25/02/2019 12h35 L24 A MF 7,84 199 76,0 8,18 7,18 

25/02/2019 12h47 L43 B BS 10,62 571 70,2 7,69 6,86 

25/02/2019 12h55 L43 B BF 9,04 138 59,3 6,72 6,93 

25/02/2019 12h58 L43 B MS 10,03 139 56,0 6,31 6,85 

25/02/2019 13h L43 B MF 8,02 186 47,7 5,54 6,68 

25/02/2019 13h17 L44c E MS 9,66 275 54,1 6,10 6,84 

25/02/2019 13h20 L44c E MF 7,88 227 37,1 4,40 6,32 

25/02/2019 13h25 L69_69a C BS 10,56 232 80,4 8,89 7,48 

25/02/2019 13h28 L69_69a C BF 10,00 138 81,5 8,88 7,24 

25/02/2019 13h30 L69_69a C MS 9,79 130 79,5 8,89 7,11 

25/02/2019 13h32 L69_69a C MF 9,38 131 81,0 9,20 7,16 

Tableau 11 : Mesures brutes des paramètres chimiques par type de mare selon différents points d’échantillonnage 

Afin de déterminer si les paramètres chimiques sont significativement différents selon le 

point d’échantillonnage et le type de mare, un GLM en loi normale est réalisé (Tableau 11). 

 

  
Température 

(°C) 

Conductivité 

(µs/cm) 
DO (%) 

DO 

(mg/L) 
pH 

Point 

d’échantillonnage 
0,01 0,08 0,64 0,77 0,56 

Type de mare 0,67 0,47 5,56^-10 2,80^-10 8,27^-07 

Tableau 12 : Présentation des p-values du modèle GLM. Les p-values significatives sont présentées en gras. 

Concernant l’influence du point d’échantillonnage, seule la température est 

significativement différente (X²=6.92; ddl=3; p=0.01). Cependant, suite à la correction de 

Bonferroni des p-values, les modalités des points d’échantillonnage ne forment pas de 

groupes significativement différents entre eux. Ceci est sans doute dû au faible nombre de 

données. Seule une tendance de variation de température selon la localisation et la 

profondeur du prélèvement peut être mise en avant.  

 

Concernant l’influence du type de mare, l’oxygène dissous en % (X²=49.10; ddl=4; 

p=5.56^-10) et en mg/L (X²=50.52; ddl=4; p=2.80^-10), ainsi que le pH (X²=33.77; 

ddl=4; p=8.27^-07), montrent un effet significatif. Pour l’oxygène dissous, les mares de 

type B et E sont significativement différentes des autres types de mares, avec une 

concentration plus faible (Tableau 12). 
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 Il est important de souligner le peu de données utilisées dans cette étude 

préliminaire qui peuvent générer des biais statistiques. Par conséquent, les 

interprétations doivent rester parcimonieuses même si elles permettent de 

mettre en avant des tendances à prendre en compte pour l’élaboration du 

protocole des relevés physico-chimiques. 

 

3.13.4.  Sites d’étude 

Les mares suivies correspondent aux 200 mares sentinelles de l’observatoire eau-

biodiversité-climat et d’un lot complémentaire de 8 mares présentant un potentiel d’accueil 

pour Austropotamobius pallipes (E115, E116, E135, E150, M125, M127, M133 et V126) 

(Léauté et al., 2019). A noter que les mares E115 et E116 font partie des mares sentinelles. 

 

3.13.5. Protocole d’échantillonnage des mares sentinelles 

Quatre sessions sont programmées tout au long de l’année à chaque fin de saison. Pour 

chaque session, les paramètres physico-chimiques sont mesurés simultanément à l’aide de 

la sonde multiparamètres Hanna HI9828. La sonde est étalonnée à minima toutes les 

semaines. Les relevés sont effectués en matinée de 9h à 13h pour les sessions 

automne/hiver et de 8h à 12h pour les sessions printemps/été. Pour chaque mare, trois 

mesures de chaque paramètre sont effectuées en trois points d’échantillonnage différents : 

bordure/intermédiaire/centre (Figure 61 : Localisation des points d’échantillonnage sur 

une mare). 

 

L’eau est prélevée avec un seau de 0,5 L à l’aide d’une canne à pêche. Les mesures avec la 

sonde se font dans le seau avant que l’eau ne soit remise dans sa mare d’origine. 

 

En parallèle, la turbidité est mesurée à l’aide du disque de Secchi relié à une canne à pêche. 

Le disque est immergé de préférence dans les zones « intermédiaires » et « centre » de la 

mare, jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible ou à défaut, jusqu’au fond de la mare. La canne à 

pêche est positionnée à la surface de l’eau de telle sorte que le fil de pêche soit tendu et le 

plus verticalement possible par rapport à la surface de l’eau (Figure 62). La turbidité est 

ainsi définie à partir de la longueur du fil entre la surface de l’eau et le disque.  

Figure 61 : Localisation des points d’échantillonnage sur une mare 
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Afin de compléter ce paramètre qui peut être difficilement standardisable selon l’accès aux 

mares, la couleur de l’eau a également été notée (Figure 63). Lorsque le disque de Secchi 

n’est plus visible, mais que l’eau de la mare est « claire », l’eau n’est pas considérée comme 

turbide, car il est plutôt supposé ici que le facteur limitant est la profondeur de la mare qui 

limite l’accès des rayons lumineux. Lorsque le disque n’est plus visible et que l’eau est « 

jaune » ou « orange », on considère que l’eau est turbide. Ainsi plus la distance relevée est 

courte, plus l’eau est considérée comme turbide. 

 

 

  

Figure 62 : Mesure de la turbidité avec le disque de Secchi 

Figure 63 : Palette de couleur de l’eau des mares selon 3 types, de gauche à droite:  A : « claire » ; B : « jaune » ; C : « orange ». ©Sandra Cerclet 
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3.13.6. Analyses statistiques 

Pour l’ensemble des analyses statistiques, les mares D111, D110a et Q100g ont été exclues 

du jeu de données, car celles-ci présentaient des valeurs de conductivité aberrantes, sans 

doute suite à une mauvaise stabilisation des capteurs de la sonde lors des prélèvements 

d’eau. 

- Évolution des paramètres physico-chimiques sur une année 

Pour répondre à cet objectif, un GLM en loi normale a été effectué pour rechercher si les 

paramètres physico-chimiques des mares évoluaient significativement à chaque saison (i.e. 

sessions de mesure): printemps/été/automne. Pour cette analyse la turbidité et le marnage 

ne sont pas pris en compte.  

 

3.13.7. Résultats  

 

  

Figure 64 : Barplot des paramètres physico-chimiques: Température moyenne (°C), Conductivité moyenne (µS/cm), Oxygène dissous moyen (mg/L), pH moyen, en fonction 
des secteurs. Les traits représentent l’erreur standard pour chaque secteur. Les lettres différentes signifient une différence significative entre les modalités. 
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- Évolution des paramètres physico-chimiques sur une année 

La période de l’année (i.e. saisons) montre un effet significatif sur tous les paramètres 

physico-chimiques des mares (Figure X). Pour la température, elle est significativement 

différente à chaque saison (X²=2535.7; ddl=2; p=2.2e-16). Il existe une différence 

significative entre l’été et les deux autres saisons de printemps et hiver pour la conductivité 

(X²=129.86; ddl=2; p=2.2e-16), l’oxygène dissous (mg/L) (X²=25.184; ddl=2; p=3.399e-

06), le pH (X²=14.361; ddl=2; p=0.0007612) et le delta_temp (X²=96.166; ddl=2; p=2.2e-

16). 

 

  

Figure 65 : Barplot des paramètres physico-chimiques: Température moyenne (°C), Conductivité moyenne (µS/cm), Oxygène dissous moyenne (mg/L), pH moyen, en 
fonction des trois saisons de l’année 2019. Les traits représentent l’erreur standard pour chaque saison. Les lettres différentes signifient une différence significative entre les 

modalités. 
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3.13.8. Discussion  

3.13.8.1. La saisonnalité influence les paramètres physico-chimiques 

Dans l’étude préliminaire, aucun effet significatif entre les valeurs captées en surface et en 

profondeur des mares n’a pu être mis en avant, faute d’un nombre trop restreint de 

réplicats. Cette analyse pourra être testée de nouveau en utilisant les données des mares 

sentinelles. Un effet significatif peut être attendu entre les points d’échantillonnages sur la 

variabilité des paramètres chimiques. Angélibert et ses collaborateurs (2004) ont 

notamment mis en avant cet effet sur la température et l’oxygène dissous de l’eau des 

mares. La température présente une différence significative en surface et en profondeur de 

la mare tout au long de l’année (Angélibert et al., 2004). Cette différence peut générer ainsi 

deux couches thermiques dans lesquelles les conditions de vie seraient différentes. Dans la 

couche supérieure (i.e. surface), les températures sont plus chaudes et présentent de 

grandes fluctuations. Dans la couche inférieure (i.e. profondeur), les températures sont 

plus froides, avec moins de fluctuations. Pour l’oxygène dissous, cet effet est mis en avant 

essentiellement l’été (Angélibert et al., 2004). Ceci confirme un effet de la saisonnalité sur 

la température et l’oxygène dissous de l’eau comme nous avons pu le constater sur les 

mares du Pinail. 

 

3.13.8.2. Le niveau d’eau des mares : témoin des changements 

climatiques 

Le niveau d’eau des mares a fortement évolué au fil de l’année du suivi avec les périodes 

de sécheresses et de faible pluviométrie. Malgré cela, le niveau de marnage moyen (78 cm) 

reste plutôt homogène sur les 206 mares étudiées. Toutes semblent subir avec la même 

pression les changements climatiques sur le niveau de l’eau. Dans le cas des mares avec 

une profondeur d’environ 80 cm, celles-ci se sont retrouvées très vite à sec. Leur nombre 

a fortement augmenté entre la session de printemps et d’été. La fluctuation du niveau d’eau 

peut influencer sur les paramètres chimiques, comme une désoxygénation de l’eau dans les 

zones plus profondes en raison de la dégradation de la matière organique lorsque la 

fluctuation est forte (Angélibert et al., 2004). Il peut également être supposé que de fortes 

variations du niveau d’eau impactent l’inertie thermique de la mare. Les mares du secteur 

Q semblent posséder une bonne inertie thermique, mais elles font partie des plus touchées 

par l’évaporation et étaient à sec en été. La profondeur des mares semble donc être un 

autre facteur déterminant pour le marnage. 

 

3.13.8.3. Limites et perspectives d’études complémentaires  

Plusieurs limites peuvent être dressées sur cette étude. Les relevés ont été réalisés par le 

même opérateur, ce ne sera pas le cas pour la session «  automne » à venir, pouvant générer 

un biais. Les paramètres chimiques mesurés par la sonde Hanna peuvent être considérés 

comme fiables malgré certains étalonnages incomplets pour l’oxygène dissous. Concernant 

les paramètres physiques comme la turbidité, elle n’a pas été analysée dans cette première 

étude. En effet, la prise de cette mesure à l’aide du disque de Secchi présente des limites 

pour une application terrain sur des mares (i.e. protocole habituellement adapté sur des 
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lacs). Dans un premier temps, l’accessibilité des mares, parfois délicate, ne permet pas 

toujours de lancer le disque au centre de celles-ci et de se positionner perpendiculairement 

à l’eau pour la mesure. Également, la présence de végétation en surface ou au fond des 

mares limite considérablement la descente du disque dans l’eau. Enfin, dans le cas de figure 

où le disque de Secchi atteint le fond et reste visible, l’interprétation de la turbidité reste 

incomplète. Ici le facteur limitant devient le niveau d’eau et non plus la turbidité. Ces 

différentes contraintes ne permettent pas d’évaluer correctement la turbidité des mares, 

mais peuvent déjà permettre de donner une première estimation. Le protocole le plus 

adapté pour mesurer la turbidité des mares serait de réaliser des prélèvements d’eau pour 

chaque mare et quantifier la concentration de matière en suspension par spectrométrie. 

 

L’étude des paramètres physico-chimiques ne permet pas de comprendre et de définir 

correctement les mares. Il serait pertinent de compléter cette étude en intégrant des 

données sur la végétation, et la biocénose des mares. En effet, de nombreux liens ont été 

mis en avant entre la végétation et la variabilité des paramètres physico-chimiques. La 

densité de végétation, le cortège d’espèces et la succession végétale sont autant de facteurs 

déterminant sur l’oxygénation de l’eau, la température et les niveaux d’eau (Angélibert et 

al., 2004). Des relations toutes particulières entre les Characées et les paramètres abiotiques 

ont aussi été démontrées (Crawford, 1977). 

 

Relevés météo et piézométriques : 

CS 03 Suivi hydrologique 

 

De nombreuses données ont été récoltées cette année par la station météo et les sondes 
piézométriques. 2 sondes DLN STS ont été remplacées. Les deux sondes DLNOCS 
installées dans E195 et au niveau du suintement marneux disposent d’une sonde thermique 
en complément de la mesure piézométrique. 
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La station météo a été remise en état depuis la mi-année 2018. Les données nous 
permettent de voir la météo du Pinail. Les précipitations annuelles sont en moyenne de 
750 mm sur le site. Le dernier relevé (4 novembreindique que 576 mm d’eau sont tombés 
(Figure 66). Espérons que cette fin d’année soit pluvieuse, car comme nous l’observons 
sur le terrain, il manque encore beaucoup d’eau dans les mares et prairies inondables. 
Toutes ces données permettront dans de nombreux cas de faire des corrélations entre 
facteurs abiotiques entre eux et entre facteurs abiotiques et relevés de biodiversité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diagramme (Figure 67) montre bien les relations entre pics de pluies et remontée des 
niveaux d’eau des mares. On voit que la sonde de la tourbière T143 met plus de temps à 
réagir étant situé un peu plus haut que le fond de la mare. L’exploitation des données 
précises permettra de mieux comprendre les relations entre les différents facteurs 
abiotiques et leurs impacts sur la biodiversité. 
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3.14. Matrice paysagère 

CS 22 Veille écologique (prospections opportunistes ou ciblées, EEE, suivi 

photographique…) 

3.14.1. Observatoire photographique 

Pour la seconde fois, l’observatoire paysager a été reconduit. Les photos des années 2016, 

2018 et 2019 sont alignées verticalement afin de suivre l’évolution des milieux. 

 

 
Figure 68 : Localisation des stations de suivi de l’observatoire paysager 
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Point 1 : Prairie de Fonbredé vue vers 
le sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 1 : Prairie de Fonbredé vue vers 
le nord-est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 69 : Prairie fonbredé sud 2016 © Y. Sellier 

Figure 70 : Prairie fonbredé sud 2018 © Y. Sellier 

Figure 71 : Prairie fonbredé sud 2019 © V. Dupont 

Figure 72 : Prairie fonbredé nord 2016 © Y. Sellier 

Figure 73 : Prairie fonbredé nord 2018 © Y. Sellier 

Figure 74 : Prairie fonbredé nord 2019 © V. Dupont 
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Point 1 : Prairie de Fonbredé vue vers 
la hutte au nord-ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 2 : Pâturage sud vue vers le 
nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 75 : Prairie fonbredé hutte 2016 © Y. Sellier 

Figure 76 : Prairie fonbredé hutte 2018 © Y. Sellier 

Figure 77 : Prairie fonbredé hutte 2019 © V. Dupont 

Figure 78 : Pâturage sud 2016 © Y. Sellier 

Figure 79 : Pâturage sud 2018 © Y. Sellier 

Figure 80 : Pâturage sud 2019 © V. Dupont 
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Point 3 : Reu prairie calcicole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 3 : Reu secteur des Linaigrettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 81 : Reu prairie calcicole 2016 © Y. Sellier 

Figure 82 : Reu prairie calcicole 2018 © Y. Sellier 

Figure 83 : Reu prairie calcicole 2019 © V. Dupont 

Figure 84 : Reu secteur Linaigrettes 2016 © Y. Sellier 

Figure 85 : Reu secteur Linaigrettes 2018 © Y. Sellier 

Figure 86 : Reu secteur Linaigrettes 2019 © V. Dupont 
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Point 3 : Reu secteur de la Reu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 4 : Chemin de découverte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 87 : Reu secteur Reu 2016 © Y. Sellier 

Figure 88 : Reu secteur Reu 2018 © Y. Sellier 

Figure 89 : Reu secteur Reu 2019 © V. Dupont 

Figure 90 : Chemin de découverte est 2016 © Y. Sellier 

Figure 91 : Chemin de découverte est 2018 © Y. Sellier 

Figure 92 : Chemin de découverte est 2019 © V. Dupont 
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Point 4 : Chemin de découverte 
coupe et brûlis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 4 : Chemin de découverte mare 
et zone de coupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 93 : Chemin de découverte sud 2016 © Y. Sellier 

Figure 95 : Chemin de découverte sud 2019 © V. Dupont 

Figure 94 : Chemin de découverte sud 2018 © Y. Sellier 

Figure 96 : Chemin de découverte ouest 2016 © Y. Sellier 

Figure 97 : Chemin de découverte ouest 2018 © Y. Sellier 

Figure 98 : Chemin de découverte ouest 2019 © V. Dupont 
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Point 5 : Petit chêne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 6 : Fossé de la Hutte bas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 99 : Petit chêne 2016 © Y. Sellier 

Figure 100 : Petit chêne 2018 © Y. Sellier 

Figure 101 : Petit chêne 2019 © V. Dupont 

Figure 102 : Fossé Hutte 2016 © Y. Sellier 

Figure 103 : Fossé Hutte 2018 © Y. Sellier 

Figure 104 : Fossé Hutte 2019 © V. Dupont 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
97 

Point 7 : Coin sud-est de la réserve 
naturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Cet observatoire montre encore une fois tout son intérêt. Les changements de paysage 

sont notables dans la prairie de Fonbredé où la végétation semble de moins en moins 

abondante. Les végétations de Typha sont également plus abondantes, ce qui peut être mis 

en lien avec un assèchement des habitats humides. Cet outil est efficace pour percevoir des 

changements dans les paysages sans mesures complexes ou chronophages. 

  

Figure 105 : Coin sud-est RNN 2016 © Y. Sellier 

Figure 106 : Coin sud-est RNN 2018 © Y. Sellier 

Figure 107 : Coin sud-est RNN 2019 © V. Dupont 
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3.14.2. Suivi photographique de la recolonisation végétale après le brûlis 

2018 

Un suivi photographique a été réalisé suite au brûlis de 2018 du secteur CV. L’année 

dernière un suivi avait été réalisé à 4 périodes : avant brûlis, le lendemain du brûlis, 6 mois 

après puis un an après. Cette année des photos ont été prises la veille et le lendemain du 

brûlis puis une fois par mois sur cinq habitats différents : lande humide, lande mésophile, 

lande sèche, mare et paysage. L’objectif est d’avoir une vision plus fine sur la recolonisation 

végétale de plusieurs habitats ou écosystèmes. Ce sont donc au total 14 photos qui 

permettent de suivre l’évolution du paysage sur une année entière après le brûlis.  

 

Suivi photographique de la mare C77 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 108 : Mare C77 19-09-2018 © V. Dupont Figure 109 : Mare C77 21-09-2018 © V. Dupont 

Figure 110 : Mare C77 26-10-2018 © V. Dupont Figure 111 : Mare C77 20-11-2018 © V. Dupont 
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Figure 112 : Mare C77 20-12-2018 © V. Dupont Figure 113 : Mare C77 21-01-2019 © V. Dupont 

Figure 114 : Mare C77 20-02-2019 © V. Dupont Figure 115 : Mare C77 21-03-2019 © V. Dupont 

Figure 116 : Mare C77 23-04-2019 © V. Dupont Figure 117 : Mare C77 21-05-2019 © V. Dupont 
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Figure 118 : Mare C77 20-06-2019 © V. Dupont Figure 119 : Mare C77 22-07-2019 © V. Dupont 

Figure 120 : Mare C77 20-08-2019 © V. Dupont Figure 121 : Mare C77 20-09-2019 © V. Dupont 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
101 

Suivi photographique de la lande humide : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 124 : Lande humide 26-10-2018 © V. 
Dupont 

Figure 122 : Lande humide 19-09-2018 © V. 
Dupont 

Figure 123 : Lande humide 21-09-2018 © V. 

Dupont 

Figure 125 : Lande humide 20-11-2018 © V. 
Dupont 

Figure 126 : Lande humide 20-12-2018 © V. 
Dupont 

Figure 127 : Lande humide 21-01-2019 © V. 

Dupont 
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Figure 128 : Lande humide 20-02-2019 © V. 
Dupont 

Figure 129 : Lande humide 21-03-2019 © V. 
Dupont 

Figure 130 : Lande humide 23-04-2019 © V. 
Dupont 

Figure 131 : Lande humide 21-05-2019 © V. 
Dupont 

Figure 132 : Lande humide 20-06-2019 © V. 
Dupont 

Figure 133 : Lande humide 22-07-2019 © V. 
Dupont 

Figure 134 : Lande humide 20-08-2019 © V. 
Dupont 

Figure 135 : Lande humide 20-09-2019 © V. 
Dupont 
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Suivi photographique de la lande mésophile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 136 : Lande mésophile 19-09-2018 © 
V. Dupont 

Figure 137 : Lande mésophile 21-09-2018 © 

V. Dupont 
Figure 138 : Lande mésophile 26-10-2018 © 

V. Dupont 

Figure 139 : Lande mésophile 20-11-2018 © 
V. Dupont 

Figure 140 : Lande mésophile 20-12-2018 © 
V. Dupont 

Figure 141 : Lande mésophile 21-01-2019 © 

V. Dupont 
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Figure 142 : Lande mésophile 20-02-2019 © 
V. Dupont 

Figure 143 : Lande mésophile 21-03-2019 © 
V. Dupont 

Figure 144 : Lande mésophile 23-04-2019 © V. 
Dupont 

Figure 145 : Lande mésophile 21-05-2019 © 
V. Dupont 

Figure 146 : Lande mésophile 20-06-2019 © 
V. Dupont 

Figure 147 : Lande mésophile 22-07-2019 © 
V. Dupont 

Figure 148 : Lande mésophile 20-08-2019 © 
V. Dupont 

Figure 149 : Lande mésophile 20-09-2019 © 
V. Dupont 
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Suivi photographique de la lande sèche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 150 : Lande sèche 19-09-2018 © V. 
Dupont 

Figure 151 : Lande sèche 21-09-2018 © V. 

Dupont 
Figure 152 : Lande sèche 26-10-2018 © V. 

Dupont 

Figure 153 : Lande sèche 20-11-2018 © V. 
Dupont 

Figure 154 : Lande sèche 20-12-2018 © V. 
Dupont 

Figure 155 : Lande sèche 21-01-2019 © V. 

Dupont 
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Figure 156 : Lande sèche 20-02-2019 © V. 
Dupont 

Figure 157 : Lande sèche 21-03-2019 © V. 
Dupont 

Figure 158 : Lande sèche 23-04-2019 © V. 
Dupont 

Figure 159 : Lande sèche 21-05-2019 © V. 
Dupont 

Figure 160 : Lande sèche 20-06-2019 © V. 
Dupont 

Figure 161 : Lande sèche 22-07-2019 © V. 
Dupont 

Figure 162 : Lande sèche 20-08-2019 © V. 
Dupont 

Figure 163 : Lande sèche 20-09-2019 © V. 
Dupont 
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Suivi photographique du paysage du secteur brûlé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 164 : Panorama du paysage 19-09-2018 © V. Dupont 

Figure 165 : Panorama du paysage 21-09-2018 © V. Dupont 
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Figure 166 : Panorama du paysage 26-10-2018 © V. Dupont 

Figure 167 : Panorama du paysage 20-11-2018 © V. Dupont 

Figure 168 : Panorama du paysage 20-12-2018 © V. Dupont 
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Figure 169 : Panorama du paysage 21-01-2019 © V. Dupont 

Figure 170 : Panorama du paysage 20-02-2019 © V. Dupont 

Figure 171 : Panorama du paysage 21-03-2019 © V. Dupont 
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Figure 172 : Panorama du paysage 23-04-2019 © V. Dupont 

Figure 173 : Panorama du paysage 21-05-2019 © V. Dupont 

Figure 174 : Panorama du paysage 20-06-2019 © V. Dupont 
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Figure 175 : Panorama du paysage 22-07-2019 © V. Dupont 

Figure 176 : Panorama du paysage 20-08-2019 © V. Dupont 

Figure 177 : Panorama du paysage 20-09-2019 © V. Dupont 
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3.15. Base de données et échange de données 

CS 24 Alimentation et partage de bases de données (SERENA, INPN, 

partenaires…) 

De nombreuses modifications de données ont été réalisées pour optimiser la base et 

permettre des extractions plus rapides et efficaces. L’optimisation de la base de données 

doit se poursuivre en corrélation avec la mise en place de l’observatoire eau-biodiversité-

climat et les études réalisées sur la réserve.  

 

Contribution au SINP : 

Des contacts ont été pris auprès de l’OAFS pour la transmission des données de la réserve 

à la plateforme régionale SINP. Les données faunes seront donc désormais annuellement 

envoyées à l’OAFS. 

 

Pour la flore, un projet de convention avec le Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique a été initié et doit être finalisé pour l’envoi annuel des données floristiques et 

fongiques. 

 

3.16. Cartographie 

CS 01 Suivi cartographique des habitats "terrestres", CS 02 Suivi 

cartographique des habitats "aquatiques" 

Actualisation de la carte des mares : 

La carte des mares de la réserve a été mise à jour au cours des suivis sur les plantes 

patrimoniales et les Characées. Le nombre symbolique des 6 000 mares a été dépassé à 

cette occasion et désormais 6011 mares sont recensées sous QGIS. Un code leur a été 

attribué et les attributs ont été renseignés (type, permanence...). 

 

De nombreuses mises à jour ont été réalisées en lien avec la démarche de mise en place 

des indicateurs d’état et l’observatoire eau-biodiversité-climat. 

 

3.17. Diffusion de connaissances et articles publiés 

MS 25 Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, 

groupes…), CS 25 Rédaction d'articles scientifiques et retours d'expériences 

(réseaux de gestionnaires, naturalistes, chercheurs…), CS 19 Suivi 

valorisation des connaissances 

Formation Characées pour Réserves Naturelles de France 

Pour la deuxième fois, une formation sur les characées a été organisée en partenariat avec 

RNF (organisme de formation) dans le cadre de l’atelier CRYPTOFORE de RNF (Figure 

178). Cette formation a eu lieu du 15 et 16 mai 2019. Les intervenants étaient Yann Sellier 

(GEREPI) et Élisabeth Lambert (UCO). La formation a permis à 12 personnes 
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d’appréhender ou compléter leur connaissance sur les Characées. Les participants étaient 

des professionnels venus de toute la France pour découvrir ou confirmer leur connaissance 

sur ce groupe taxinomique particulier .Malgré le printemps particulièrement sec, les 

stagiaires ont pu observer plus d’une vingtaine de taxons et suivre des déterminations 

communes, microscope et vidéoprojection en direct à l’appui. Le programme établit a 

permis d’aborder les points suivants : 

- Apprendre à déterminer les Characées (vocabulaire, reconnaissance des différents 

éléments morphologiques nécessaires à leur détermination, techniques de récolte 

et de conservation, pratique sur le terrain, matériel optique)  

- Apprendre à reconnaître un habitat à Characées  

- Comprendre les facteurs biotiques et abiotiques qui régissent leur présence  

- Connaître les actions de gestion les favorisant ou les défavorisant.  

- Améliorer la connaissance et la prise en compte de ces taxons dans les documents 

de gestion (évaluation patrimoniale, préservation, gestion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 178 : Participants à la formation Characées RNF 2019 
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Article dans le bulletin de la société mycologique du Poitou : les Hygrocybes et 

autres ”CHEGD Fungi ” de la réserve naturelle du Pinail 

 

 
 

  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
115 

  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
116 

  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
117 

  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
118 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
119 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
120 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
121 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
122 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
123 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
124 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
125 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
126 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
127 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
128 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
129 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
130 

 
  



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
131 

Étude de la fonge de 20 pelouses comtoises en lien avec celles des groupements 

végétaux 

Dans le prolongement du protocole sur les champignons des pelouses (Sellier, Sugny, and 

Corriol, 2015) et tant que coresponsable de l’atelier CRYPTOFLORE de RNF, le chargé 

de mission a appuyé le travail de Daniel Sugny dans l’analyse de la fonge sur les 20 pelouses 

étudiées pendant 3 ans sur le territoire de la Fédération Mycologique de l’Est. 

 

Il en résulte un bulletin spécial de la fédération mycologique de l’Est de 71 pages reprenant 

l’ensemble du protocole et détaillant des éléments déterminants sur les impacts des 

historiques et des modes de gestion de ces 20 pelouses séculaires. 
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Publication d’un article scientifique sur le test d’éradication par les brochets des 

perches Soleil : Native top-predator cannot eradicate an invasive fish from small 

pond ecosystems 
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3.18. Liste des observations biodiversité 

CS 19 Suivi valorisation des connaissances 

Le 24 février 2019 : Une cigogne noire en vol au-dessus de la réserve (J-G Couteau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 février 2019 : 8 grues posées dans le secteur brûlé (sud-ouest de la zone), 43 en vol 

à basse altitude au-dessus de la réserve et une autre vol un peu plus tard (non compté) et 

beaucoup plus haut et plus à l'ouest (La gassotte), 3 grandes aigrettes garzettes et plusieurs 

hérons cendrés, 1 bécasse des bois, 1 vanneau huppé et 2 bécassines marais (bordure ouest 

du dernier brulis), 4 biches, 3 sangliers, des pontes de grenouilles agiles, des renoncules 

tripartites en fleur, une rainette desséchée sur une branche de brande et au moins un mâle 

et une femelle de faucon émerillon (L. Bourdin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 180 : Faucon émerillon (L. Bourdin) 

Figure 181 : Vol de grues (L. Bourdin) 

Figure 179 : Cigogne noire (J-G Couteau) 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 avril 2019 : 4 tritons marbrés dans une souche de pin pourri à l’est de la réserve secteur 

du Rivau. Il s’agit de la même souche qui a permis la découverte de Camponotus vagus 

(nouvelle fourmis pour l’inventaire de la réserve) (Y. Sellier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 avril 2019 : une larve de triton marbré dans la mare Q45 (T. Berry).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 182 : Rainette morte sur branche de brande brûlée (L. Bourdin) 

Figure 183 : Jeunes tritons marbrés (Y. Sellier) 

Figure 184 : Larve de Triton marbré (T. Berry) 
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Le 19 avril 2019 : Tropidia fasciata sur le chemin de découverte proche du panneau « landes » 

(T. Berry). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 31 juillet 2019 : 2 sarcelles (espèce non déterminée) observées sur la réserve au dessus 

de la prairie de Fonbredé (Y. Sellier). 

  

Figure 185 : Tropidia fasciata  (T. Berry) 



 

Rapport d’études 2019 de la RNN du Pinail  
136 

4. Conseil Scientifique de la réserve 

MS 15 Animation du Conseil Scientifique et consultation du 

CNPN/CSRPN 

4.1. Animation du Conseil Scientifique 

Le conseil scientifique a été particulièrement sollicité cette année. En particulier concernant 

l’aménagement du sentier de découverte et l’élaboration des indicateurs d’état du plan de 

gestion. 

4.1.1. Conseil scientifique du 21 novembre 2019 
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4.1.2. Conseil Scientifique du 5 mars 2019 
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4.1.3. Conseil Scientifique du 8 octobre 2019 

Le conseil scientifique a été sollicité concernant le sujet important des indicateurs d’état du 

plan de gestion. Pour des questions de temps et de disponibilité, cette thématique a été 

scindée en deux pour le 8 octobre : indicateurs faune et pour le 15 octobre : indicateurs 

flore et fonge (cf. ci-après). 

 

Les membres présents étaient Frédéric Grandjean et Thierry Dubois, Yann Sellier et 

Valentine Dupont. 

 

Lors de cette réunion, le contexte d’élaboration des indicateurs à été rappelé (plan de 

gestion, observatoire eau-biodiversité climat), les taxons ou syntaxons à responsabilité 

(démarche et taxons à responsabilité) ainsi que les différents objectifs des indicateurs d’état 

et de la réunion. Ces éléments sont détaillés dans la présentation faite lors de deux Conseils 

Scientifiques réalisés. 

 

Il n’a pas été fait de compte rendu pour ces réunions, les résultats des consultations ont 

été directement intégrés dans le travail sur les indicateurs d’état (cf. chapitre 2). 
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4.1.4. Conseil Scientifique du 15 octobre 2019 

Lors de cette réunion sur les indicateurs, seul Romain Bissot était présent, ainsi que Yann 

Sellier et Valentine Dupont pour GEREPI. Cependant, fort des premiers éléments de 

doctrine assis lors de la première réunion, il nous était possible de les retranscrire pour la 

flore et les habitats.  
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5. Études réalisées par GEREPI 

5.1. Sélection de l’habitat chez une population de grands tritons sur 

la réserve naturelle nationale du Pinail 

MS 27 Encadrement de stages et VSC 
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5.2. Recherche de mares d’accueil pour de nouvelles populations 

d’Austropotamobius pallipes 
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6. Études réalisées sur la réserve  

6.1. Participation au programme Become (Bioindiacteur des 

ECOsystèmes Mare et Etangs) 

 
Dans le cadre du travail réalisé par Frédéric Labat, sur les indicateurs d’état de 
conservation, de structure, composition et de fonctionnalité des petits milieux lentiques, la 
réserve avait donné accès à plusieurs mares de la réserve. Les travaux présentés ci-après 
sont les résultats obtenus et interprétés après analyse par F. Labat et son équipe. Les 
échantillonage datent de 2014 et 2015. Le delta du rendu est lié au fait de la finalisation de 
ces travaux qui permit l’établissement des indicateurs au niveau national. Les suivis ont été 
réalisés sur 20 mares les rapports dédiés de 3 mares exemples figurent à la suite de la 
synthèse. 
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7. Etudes hors réserve 

7.1. Thèse “Identification et modélisation des habitats d’espèces à 

enjeux et évolution de leurs aires de répartition avec les 

changements climatiques” 

PR 01 Encadrement collaboratif de sujets de recherche (adaptation des 

Amphibiens aux changements globaux…) 

Clémentine Préau a débuté une thèse le 19 décembre 2016 sur le sujet : “Identification et 

modélisation des habitats d’espèces à enjeux et évolution de leurs aires de répartition avec 

le changement climatique”. À l’issue de ces trois années, la thèse a donné lieu à des études 

à l’échelle départementale, régionale et nationale, portant sur les évolutions potentielles des 

distributions d’amphibiens et de l’écrevisse à pattes blanches en raison du changement 

climatique. 

 

A l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, la distribution de quatre amphibiens, le triton 

crêté, le sonneur à ventre jaune, la rainette arboricole et la rainette méridionale a été 

modélisée, cette étude détaillée dans le rapport d’étude 2018, a donné lieu à un article 

scientifique intitulé : « Predicting suitable habitats of four range margin amphibians under climate and 

land-use changes in southwestern France », dont les auteurs sont Clémentine Préau, Francis 

Isselin-Nondedeu, Yann Sellier, Romain Bertrand et Frédéric Grandjean. Cet article a été 

publié dans la revue Regional Environmental Change : 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-018-1381-z.  

 

À l’échelle départementale, les zones favorables au triton crêté et au triton marbré ont été 

modélisées et les modèles ont été projetés selon deux scénarios de changement climatique. 

La connectivité entre les habitats favorables a été calculée pour les conditions actuelles et 

futures. Cette étude a bénéficié d’un partenariat avec Vienne Nature. Les projections sous 

les scénarios de changement climatique ont révélé un impact potentiel du réchauffement 

sur les habitats favorables aux tritons, en particulier pour T. cristatus. Nous avons observé 

une diminution de la connectivité associée à la perte d’habitats favorables. Les résultats ont 

permis de mettre en évidence les zones importantes pour la connectivité des tritons dans 

le département de la Vienne, et d’identifier celles qui sont potentiellement menacées par le 

réchauffement climatique. Ces résultats peuvent permettre de guider la sélection de sites à 

acquérir, à protéger ou à restaurer, et d’informer les politiques d'aménagement paysager.  

 

À l’échelle nationale, un partenariat avec le réseau Faune-France (https://www.faune-

france.org/) a permis de rassembler des données sur la répartition du triton marbré en 

France métropolitaine et de modéliser sa répartition en fonction de facteurs climatiques et 

de la disponibilité en eau. Le modèle a été projeté selon deux scénarios de réchauffement 

climatique pour toutes les années entre 2020 et 2100. La dispersion potentielle de l’espèce 

a ensuite été simulée, afin d’identifier sa capacité à suivre un éventuel changement de la 

distribution des zones favorables à l’espèce. Ce travail, toujours en cours, pourra permettre 

d’informer les évaluations, la conservation et la gestion des amphibiens en France.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-018-1381-z
https://www.faune-france.org/
https://www.faune-france.org/
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Une autre étude a été réalisée à l’échelle nationale, elle concerne l’écrevisse à pattes 

blanches. Cette étude a donné lieu à un article prochainement publié dans la revue 

Freshwater biology. Le titre de cet article est : « Niche modelling to guide conservation actions in France 

for the endangered crayfish Austropotamobius pallipes in relation to the invasive Pacifastacus leniusculus » 

par Clémentine Préau, Iris Nadeau, Yann Sellier, Francis Isselin-Nondedeu, Romain 

Bertrand, Marc Collas, César Capinha et Frédéric Grandjean.  

 

Résumé : 1. L'écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est menacée à l'échelle 

mondiale notamment par les impacts de la modification et de la fragmentation de l'habitat, 

la pollution de l'eau, du changement climatique et les espèces envahissantes, en particulier 

l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). Ces facteurs ont provoqué le déclin des 

populations d'A. pallipes en Europe. En nous concentrant sur les cours d'eau de France 

métropolitaine, nous avons cherché à identifier des zones favorables à A. pallipes pour 

guider la conservation des populations actuelles et futures, les actions d'introduction ou les 

mesures de protection. 

2. Nous avons appliqué la modélisation de niche écologique (ENM) pour modéliser la 

distribution potentielle d'A. pallipes et de P. leniusculus et identifier des endroits favorables à 

A. pallipes uniquement. Nous avons également évalué la distribution potentielle de l'espèce 

selon deux scénarios de changement climatique : RCP 2.6 et RCP 8.5, décrivant 

respectivement les conditions de faible et de fort réchauffement. 

3. Nous avons constaté qu'A. pallipes et P. leniusculus exploitent des niches équivalentes en 

France. Malgré cela, dans les conditions actuelles, environ 5% de la zone d'étude est 

fortement favorable à A. pallipes et simultanément faiblement favorable à P. leniusculus, et 

présente donc un intérêt significatif pour la conservation. Ce pourcentage reste 

relativement stable sous le RCP 2.6 pour 2050 et 2100, mais diminue à 2% sous le RCP 8.5 

pour 2100. 

4. L'ENM peut fournir des orientations pour les mesures de conservation visant à protéger 

les espèces menacées d'extinction à l'échelle nationale en identifiant les sites les plus 

propices à leur protection et les sites où le changement climatique et les espèces 

envahissantes constituent une menace. 
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7.2. Plan régional d’action pour Maculinea alcon sur le Pinail 

CS 05 Suivi azuré des Mouillères, EI 01 Prestation d'expertise (étude, 

inventaire, travaux…) 

Dans le cadre du Plan Régional d’Action sur les Maculinea l’étude de la population de 

Maculinea alcon a été réalisée sur le Pinail, et plusieurs propositions de gestion ou de prises 

en compte ont été réalisées sur le Pinail. 
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7.3. Plan régional d’action pour Maculinea teleius en Charente 

EI 01 Prestation d'expertise (étude, inventaire, travaux…) 
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7.4. Cahier technique des Réserves Naturelles de France 

EI 01 Prestation d'expertise (étude, inventaire, travaux…), MS 25 

Réseau des Réserves Naturelles de France (commissions, groupes…) 

La rédaction d’un cahier technique des espaces naturels pour Réserves Naturelles de 

France est en cours de finalisation. Ce travail est réalisé par le chargé de missions 

scientifiques en tant que co-animatueur du CRYPTOFLORE.  

 

Le document dans sa forme actuelle avoisine les 300 pages, mais plusieurs points restent à 

finaliser sur plusieurs chapitres. Le document est actuellement structuré de la manière 

suivante : 

 

- Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’un champignon 

Délimitation du taxon, rôles dans les écosystèmes, biologie, adaptation, 

morphologie, diversité... 

 

- Chapitre 2 : Les protocoles d’inventaires et suivis fongiques 

Les techniques et méthodes pour la mise en place d’inventaires ou de suivis de la 

fonge en fonction des groupes étudiés et des objectifs des relevés. 

 

- Chapitre 3 : Interprétation des inventaires et suivis fongiques 

Description et explication de toutes les méthodes de valorisation des suivis 

fongiques (indice, bioindication, fonctionnalité, impact mode de gestion, 

spatialisation de perturbation...) 

 

- Chapitre 4 : La fonge et la gestion des espaces naturels 

Description des actions de gestion par grands types de milieux qui permettent 

d’optimiser la diversité fongique. 

 

- Chapitre 5 : Ressources en mycologues ou devenir mycologue 

Tout ce qui permet de devenir mycologue (formation, forum, libraire spécialisé...) 

ou de faire appel à des mycologues (liste des associations...). 

 

- Chapitre 6 : Prise en compte des champignons dans un plan de gestion de 

réserve naturelle 

Ce chapitre explique comment intégrer la fonge dans la démarche d’élaboration 

des plans de gestion des réserves. 

 

- Chapitre 7 : Communiquer autour des champignons 

Il est présenté des aspects historiques (usages), des éléments pour la valorisation 

auprès de différents publics. 
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Ce document comprend aussi de nombreuses annexes permettant de disposer de fiche de 

terrain, de liste d’espèces allochtones, une liste développée d’associations mycologiques... 

et différents éléments complémentaires 

 

Différents coauteurs ont été sollicités pour la rédaction de ce document : Yann Sellier, 

Floriane Lefort, Justine Léauté, Daniel Sugny, Régis Courtecuisse, Pierre-Arhtur Moreau, 

Raphaël Hervé, Didier Huart, Vincent Lagardère, Gilles Corriol, Carole Hannoire, Bruno 

Coué, Pascal Chautrand, Christian Deconchat, Valentine Dupont.  
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7.5. Liste rouge régionale des champignons menacés de Poitou-

Charentes 

EI 01 Prestation d'expertise (étude, inventaire, travaux…) 

Après 3 ans et demi et plus de 4 000 heures de travail, dans le cadre de la mise à jour globale 

des listes rouges UICN de Poitou-Charentes, la liste rouge régionale des champignons 

menacés de Poitou-Charentes a été réalisée. Le document complet est téléchargeable sur 

le site de la DREAL et des sociétés mycologiques locales. La partie introductive, les 

menaces et résultats globaux sont présentés ci-après. 
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