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Avant-Propos 

 

Le Document d’Objectifs du site Natura 2000 de « L’Isle Crémieu » FR8201727 est composé de trois tomes : 

 

- Le tome A intitulé « Diagnostic, objectifs et actions ». Destiné à assurer la gestion du site, il se compose, 

conformément à l’article R.414-11 du code de l’environnement : d’un rapport de présentation 

(comprenant diagnostics écologique, socio-écologique et enjeux de conservation), des objectifs de 

développement durable au titre de Natura 2000, des propositions de mesures de toute nature 

concourant à l’atteinte de ces objectifs, et des modalités de suivi des mesures, des méthodes de 

surveillance des habitats et des espèces en vue de l’évaluation de leur état de conservation.  

- Le tome B intitulé « Fiches biologiques détaillées » qui intègre la description et le diagnostic biologique 

détaillé des espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000. Constituant la référence 

scientifique du site, il pourra être employé afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Document 

d’Objectifs. 

- Le tome C intitulé « Cahier des charges des contrats et chartes Natura 2000 » qui présente la liste des 

contrats Natura 2000 et des engagements faisant l’objet de la charte Natura 2000, respectivement 

prévus aux articles R. 414-13 et R. 414-12 du code de l’environnement.  

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 5 
 

 

Table des Matières 

Avant-Propos ....................................................................................................................................................... 4 
Table des 
Matièress….………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 

I. FICHES HABITATS NATURELS ................................................................................................................................. 10 

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis – 2330 ...................................................................................... 10 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes  – 3130 .............................................................................................................................. 13 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  – 3140 ............................................................................. 17 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition – 3150 .......................................................... 22 
Lacs et mares dystrophes naturels – 3160 ..................................................................................................................................................... 26 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion – 3260 .... 28 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. – 3270 ........................................... 32 
Landes sèches européennes – 4030 ................................................................................................................................................................ 35 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  – 5110 .............................. 38 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires – 5130 .......................................................................................... 41 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * – 6110* ........................................................................................... 44 
Pelouses calcaires de sables xériques * – 6120* ........................................................................................................................................... 47 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) – 6210 (*) ............................... 51 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) – 6410 ......................................................... 56 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin – 6430 ........................................................... 60 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – 6510 ............................................... 64 
Tourbières de transition et tremblantes – 7140 ............................................................................................................................................ 68 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * – 7210* ............................................................................ 70 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * – 7220* ...................................................................................................... 74 
Tourbières basses alcalines – 7230 .................................................................................................................................................................. 77 
Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnards* – 8160* ........................................................................... 81 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique – 8210 ..................................................................................................... 84 
Pavements calcaires*– 8240* .......................................................................................................................................................................... 88 
Grottes non exploitées par le tourisme – 8310 .............................................................................................................................................. 92 
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum – 9130 ......................................................................................................................................................... 96 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli – 9160-3 ............... 100 
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * – 9180-12* ......................................................................................................... 104 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus excelsior ou F. angustifolia, riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) – 91F0-2 ................................................................................................................................................................. 107 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *– 91E0* ........................ 111 
Les autres habitats d’intérêt communautaire présents à proximité du site Natura 2000 ou potentiellement présent ............... 117 

II. FLORE .................................................................................................................................................... 118 

L’Ache rampante .................................................................................................................................. 118 
La Caldésie à feuilles de Parnassie ....................................................................................................... 122 
Le Flûteau nageant ............................................................................................................................... 125 
La Fougère d'eau à quatre feuilles ....................................................................................................... 128 

III. FAUNE ................................................................................................................................................... 131 

Les Mollusques.................................................................................................................................................................................................. 131 
La Planorbe naine ................................................................................................................................ 131 
Le Vertigo de Des Moulins ................................................................................................................... 135 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 6 
 

 

Le Vertigo étroit ................................................................................................................................... 138 
Les Odonates (Libellules) ................................................................................................................................................................................. 141 

La Leucorrhine à gros thorax ................................................................................................................ 141 
L'Agrion de mercure ............................................................................................................................. 144 
Le Gomphe serpentin........................................................................................................................... 148 

Les Coléoptères ................................................................................................................................................................................................. 151 
Le Lucane cerf-volant ........................................................................................................................... 151 
Le Grand Capricorne ............................................................................................................................ 154 

Les Lépidoptères ............................................................................................................................................................................................... 157 
Le Cuivré des marais ............................................................................................................................ 157 
Le Damier de la Succise ........................................................................................................................ 160 
L’Azuré de la Sanguisorbe .................................................................................................................... 163 
L’Azuré des paluds ............................................................................................................................... 167 
La Laineuse du Prunellier ..................................................................................................................... 171 
L’Écaille chinée ..................................................................................................................................... 175 

Les crustacés ..................................................................................................................................................................................................... 178 
L’Écrevisse à pieds blancs .................................................................................................................... 178 

Les amphibiens ................................................................................................................................................................................................. 182 
Le Triton crêté ...................................................................................................................................... 182 
Le Sonneur à ventre jaune ................................................................................................................... 187 

Les reptiles .......................................................................................................................................................................................................... 191 
La Cistude d’Europe ............................................................................................................................. 191 

Les Mammifères ............................................................................................................................................................................................... 196 
Le Castor d’Eurasie ............................................................................................................................... 196 
La Loutre d’Europe ............................................................................................................................... 199 
Le Lynx boréal ...................................................................................................................................... 203 
Le Murin à oreilles échancrées ............................................................................................................ 207 
Le Petit Murin ...................................................................................................................................... 211 
La Barbastelle d'Europe ....................................................................................................................... 214 
Le Murin de Bechstein ......................................................................................................................... 218 
Le Grand Murin .................................................................................................................................... 223 
Le Rhinolophe euryale ......................................................................................................................... 229 
Le Grand Rhinolophe ........................................................................................................................... 233 
Le Minioptère de Schreibers ................................................................................................................ 239 
Le Petit Rhinolophe .............................................................................................................................. 244 

Les Poissons ....................................................................................................................................................................................................... 249 
La Lamproie de Planer ......................................................................................................................... 249 
Le Chabot commun .............................................................................................................................. 253 
La Loche d'étang .................................................................................................................................. 256 
Le Blageon ............................................................................................................................................ 259 
La Bouvière .......................................................................................................................................... 262 
Le Toxostome ....................................................................................................................................... 265 

Bibliographie Habitats naturels ........................................................................................................................ 267 

Bibliographie Flore ........................................................................................................................................... 267 

Bibliographie Faune ......................................................................................................................................... 267 



Liste des figures 

Figure 1 : Nombre d’observations par an de Leucorrhine à gros thorax ...................................................................................... 141 

Figure 2 : Phénologie du nombre de données et d’individus ........................................................................................................ 146 

Figure 3 : Phénologie du Lucane cerf-volant en nombre de données par décade...................................................................... 153 

Figure 4 : Phénologie du Cuivré des marais par décade ................................................................................................................. 159 

Figure 5 : Phénologie du Damier de la Succise en nombre de données par décade .................................................................. 161 

Figure 6 : Nombre d'individus dénombrés par an dans le secteur Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St Baudille / Charrette ... 165 

Figure 7 : Phénologie de l'Azuré de la Sanguisorbe en nombre de données d'observation par décade .................................. 165 

Figure 8 : Phénologie en nombre d’individus dénombrés et nombre de données d’Azuré des paluds par décade ............... 169 

Figure 9 : Phénologie de la Laineuse du Prunellier en nombre de données par décade ............................................................ 172 

Figure 10 : Phénologie de l’Écrevisse à pieds blancs en nombre de données d’observation par décade ................................ 180 

Figure 11 : Nombre de données et d’individus de Triton crêté par an ......................................................................................... 184 

Figure 12 : Nombre d’individus maximum dénombrés par an sur les sites suivis ....................................................................... 185 

Figure 13 : Phénologie du Triton crêté en nombre d’individus et nombre de données par mois ............................................. 185 

Figure 14 : Phénologie du Sonneur à ventre jaune en nombre d’individus et nombre de données par mois ........................ 189 

Figure 15 : Nombre de données par an de Cistudes d’Europe ...................................................................................................... 192 

Figure 16 : Phénologie en nombre d’individus et nombre de données de la .............................................................................. 194 

Figure 17 : Données de présence de la Loutre d'Europe par an dans le Nord Isère et aval de la rivière d'Ain ......................... 199 

Figure 18 : Nombre de données d'observation du Lynx boréal par an ........................................................................................ 204 

Figure 19 : Évolution des effectifs des colonies de Murins à oreilles échancrées ........................................................................ 208 

Figure 20 : Phénologie du Murin à oreilles échancrées sur l’ensemble du territoire .................................................................. 210 

Figure 21 : Phénologie de la Barbastelle d’Europe sur l’ensemble du territoire .......................................................................... 215 

Figure 22 : Nombre de données par an de Murin de Bechstein sur le territoire ......................................................................... 219 

Figure 23 : Phénologie du Murin de Bechstein sur l’ensemble du territoire ............................................................................... 221 

Figure 24 : Évolution du nombre d’individus de Murins de grande taille dans la colonie de Dizimieu ..................................... 224 

Figure 25 : Phénologie du Grand Murin en nombre de données par mois ................................................................................. 227 

Figure 26 : Phénologie du Rhinolophe euryale sur l’ensemble du territoire (1958 à 2020) ....................................................... 230 

Figure 27 : Nombre de contacts journaliers du Rhinolophe euryale aux grottes de la Balme de mai à octobre 2012 ........... 230 

Figure 28 : Nombre de données de Grand rhinolophe par an ...................................................................................................... 234 

Figure 29 : Évolution des effectifs de Grand rhinolophe dans la colonie de Beptenaz/ étang de Ry ........................................ 235 

Figure 30 : Phénologie du Grand rhinolophe aux grottes de La Balme-les-Grottes et Beptenaz .............................................. 237 

Figure 31 : Effectifs relevés de Minioptères de Schreibers à La-Balme-les-Grottes et Crémieu ................................................ 240 

Figure 32 : Phénologie du Minioptère de Schreibers à La-Balme-les-Grottes et Crémieu ......................................................... 242 

Figure 33 : Effectifs relevés du Petit Rhinolophe à La-Balme-les-Grottes et à Crémieu .............................................................. 245 

Figure 34 : Phénologie du Petit Rhinolophe aux grottes de la Balme et de Crémieu .................................................................. 247 

Figure 40 : État des connaissances sur la répartition de la Lamproie de Planer et de ses habitats potentiels ......................... 251 

 

  

file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169053
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169054
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169055
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169056
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169057
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169058
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169059
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169060
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169062
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169065
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169066
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169067
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169068
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169069
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169070
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169071
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169072
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169073
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169078
file:///C:/Users/m.leroy/Desktop/Fiches-biol-détaillées-v1.docx%23_Toc89169086


 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 8 
 

 

Liste des cartes habitats 

Carte 1 : État des connaissances sur la répartition des Dunes intérieures avec pelouses ouvertes ............................................ 12 

Carte 2 : État des connaissances sur la répartition des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes ..................................... 16 

Carte 3 : État des connaissances sur la répartition des eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 21 

Carte 4 : État des connaissances sur la répartition des rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du   

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ........................................................................................................... 31 

Carte 5 : État des connaissances sur la répartition des rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion 

rubri p.p. et du Bidention p.p. .............................................................................................................................................. 34 

Carte 6 : État des connaissances sur la répartition des formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 

pentes rocheuses ................................................................................................................................................................. 40 

Carte 7 : État des connaissances sur la répartition des formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires.. 43 

Carte 8 : État des connaissances sur la répartition des pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi* .... 46 

Carte 9 : État des connaissances sur la répartition des pelouses calcaires sur sables xériques* ................................................. 50 

Carte 10 : État des connaissances sur la répartition des pelouses sèches semin-naturelles et faciès d’embuissonnement 

sur calcaire (Festuco-Brometalia) - (site remarquable d’orchidées*) ........................................................................... 55 

Carte 11 : État des connaissances sur la répartition des prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) ......................................................................................................................................... 59 

Carte 12 : État des connaissances sur la répartition des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin ........................................................................................................................................................... 63 

Carte 13 : État des connaissances sur la répartition des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) .......................................................................................................................................................................... 67 

Carte 14 : État des connaissances sur la répartition des marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae* ....... 73 

Carte 15 : État des connaissances sur la répartition des sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* ............. 76 

Carte 16 : État des connaissances de la répartition des tourbières basses alcalines ..................................................................... 80 

Carte 17 : État des connaissances sur la répartition des éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnards* .. 83 

Carte 18 : État des connaissances sur la répartition des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ......... 87 

Carte 19 : État des connaissances sur la répartition des pavements calcaires * ........................................................................... 91 

Carte 20 : État des connaissances sur la répartition des grottes non exploitées par le tourisme ................................................ 95 

Carte 21 : État des connaissances sur la répartition des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum ............................................................ 99 

Carte 22 : État des connaissances de la répartition des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques 

et médio-européennes du Carpinion betuli ................................................................................................................... 103 

Carte 23 : État des connaissances sur la répartition des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* ....................... 106 

Carte 24 : État des connaissances sur la répartition des forêts mixtes à Quercus robur, Ulmis laevis, U. minor, Fraxinus 

excelsior ou F. angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) .......................................................... 110 

Carte 25 : État des connaissances sur la répartition des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* .................. 116 

Liste des cartes Flore 

Carte 26 : État des connaissances sur la répartition de l’Ache rampante et de ses habitats potentiels.................................... 121 

Carte 27 : État des connaissances sur la répartition de la Caldésie à feuilles de Parnassie et de ses habitats potentiels ........ 123 

Carte 28 : État des connaissances sur la répartition du Flûteau nageant et de ses habitats potentiels .................................... 126 

Carte 29 : État des connaissances sur la répartition de la Fougère à quatre feuilles et ses habitats potentiels ....................... 129 

 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 9 
 

 

Liste des cartes Faune 

Carte 30 : État des connaissances sur la répartition de la Planorbe naine et ses habitats potentiels ........................................ 133 

Carte 31 : État des connaissances sur la répartition du Vertigo de Des Moulins et de ses habitats potentiels ........................ 136 

Carte 32 : État des connaissances sur la répartition du Vertigo étroit et de ses habitats potentiels ......................................... 139 

Carte 33 : État des connaissances sur la répartition de la Leucorrhine à gros thorax et de ses habitats potentiels ................ 142 

Carte 34 : État des connaissances sur la répartition de l’Agrion de mercure et de ses habitats potentiels .............................. 145 

Carte 35 : État des connaissances sur la répartition du Gomphe serpentin et de ses habitats potentiels ............................... 149 

Carte 36 : État des connaissances sur la répartition du Lucane cerf-volant et de ses habitats potentiels ................................ 152 

Carte 37 : État des connaissances sur la répartition du Grand Capricorne et de ses habitats potentiels ................................. 156 

Carte 38 : État des connaissances sur la répartition du Cuivré des marais et de ses habitats potentiels .................................. 159 

Carte 39 : État des connaissances sur la répartition du Damier de la Succise et de ses habitats potentiels ............................. 162 

Carte 40 : État des connaissances sur la répartition de l’Azuré de la Sanguisorbe et de ses habitats potentiels ..................... 165 

Carte 41 : État des connaissances sur la répartition de l’Azuré des paluds et de ses habitats potentiels ................................. 168 

Carte 42 : État des connaissances sur la répartition de la Laineuse du Prunellier et de ses habitats potentiels. ..................... 173 

Carte 43 : État des connaissances sur la répartition de l’Écaille chinée et de ses habitats potentiels ....................................... 176 

Carte 44 : État des connaissances sur la répartition de l’Écrevisse à pieds blancs et de ses habitats potentiels ...................... 179 

Carte 45 : État des connaissances sur la répartition du Triton crêté et de ses habitats potentiels ............................................ 183 

Carte 46 : État des connaissances sur la répartition du Sonneur à ventre jaune et de ses habitats potentiels ........................ 188 

Carte 47 : État des connaissances sur la répartition de la Cistude d’Europe et de ses habitats potentiels ............................... 193 

Carte 48 : État des connaissances sur la répartition du Castor d’Europe et de ses habitats potentiels .................................... 197 

Carte 49 : État des connaissances sur la répartition de la Loutre d’Europe et de ses habitats potentiels ................................ 201 

Carte 50 : État des connaissances sur la répartition du Lynx boréal et de ses habitas potentiels .............................................. 206 

Carte 51 : État des connaissances sur la répartition du Murin à oreilles échancrées et de ses habitats potentiels ................. 209 

Carte 52 : État des connaissances sur la répartition du Petit Murin et de ses habitats potentiels ............................................. 212 

Carte 53 : État des connaissances sur la répartition de la Barbastelle d’Europe et de ses habitats potentiels......................... 216 

Carte 54 : État des connaissances sur la répartition du Murin de Bechstein et de ses habitats potentiels .............................. 220 

Carte 55 : État des connaissances sur la répartition du Grand Murin et de ses habitats potentiels .......................................... 225 

Carte 56 : Répartition des données de Murins de grandes tailles et de leurs habitats potentiels ............................................. 226 

Carte 57 : État des connaissances sur la répartition du Rhinolophe euryale et de ses habitats potentiels .............................. 231 

Carte 58 : État des connaissances sur la répartition du Grand rhinolophe et de ses habitats potentiels ................................. 236 

Carte 59 : État des connaissances sur la répartition du Minioptère de Schreibers et de ses habitats potentiels .................... 241 

Carte 60 : État des connaissances sur la répartition du Petit Rhinolophe et de ses habitats potentiels ................................... 246 

Carte 61 : État des connaissances sur la répartition du Chabot commun et de ses habitats ..................................................... 254 

Carte 62 : État des connaissances sur la répartition de la Loche d’étang et de ses habitats potentiels .................................... 257 

Carte 63 : État des connaissances sur la répartition du Blageon et de ses habitats potentiels .................................................. 260 

Carte 64 : État des connaissances sur la répartition de la Bouvière et de ses habitats potentiels ............................................. 263 

Carte 65 : État des connaissances sur la répartition du Toxostome et de ses habitats potentiels ............................................. 266 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Habitats à Characées présents sur le site Natura 2000 ................................................................... 19 

 

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 10 
 

 

I. Fiches habitats naturels 

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis – 2330 

Code Corine Biotope : 35.23 – Pelouses à Corynephorus, 64.11 – Pelouses pionnières des dunes continentales 

Code EUNIS : E1.93 – Pelouses à Corynephorus, E1.94 – Pelouses pionnières des dunes continentales 

Catalogue des végétations de l’Isère : Pelouses du Corynephorion canescentis 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 34.332 

Description de l’habitat 

Ces pelouses pionnières, écorchées, sont très ouvertes avec une couverture herbacée de 10 à 50 % maximum, 

laissant apparaître donc des surfaces importantes de sables. Ces zones subissent un échauffement rapide en 

été et ont une très faible capacité de rétention en eau. 

La structure de la végétation est très hétérogène, alternant entre végétaux bas et des touffes éparses d’une 

graminée vivace, le Corynéphore blanchâtre. Dans les espaces sans végétation, de nombreuses et abondantes 

espèces annuelles se développent aux périodes favorables . En effet, la production abondante de graines leur 

permet de faire face aux périodes les plus difficiles (été et hiver). Également, lors de la stabilisation du substrat, 

les lichens suivis des mousses prennent progressivement place dans ces espaces. 

La flore présente est adaptée aux sols sableux, pauvres en nutriments. Elle fait preuve d’adaptation, 

notamment, au manque d’eau avec des cycles de végétation courts, des systèmes racinaires adaptées, tout 

comme le système aérien. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des sables acides issus de dépôts glaciaires des dernières glaciations et des 

alluvions fluviatiles du Rhône. 

Sol : sols sableux et mobiles. 

Topographie : habitat présent autant sur des surfaces planes et sur des fronts à pentes fortes d’anciennes 

carrières. 

Exposition : non marquée. 

Composition floristique 

Corynephorus canescens, Jasione montana, Mibora minima, Ornithopus perpusillus, Spergula pentandra, 

Teesdalia nudicaulis. 

Il est à noter qu'au sein de pelouses à Corynéphore, un micro-facies à Plantain des sables (Plantago arenaria) a 

été relevé.  

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

L’habitat correspond à un stade plutôt pionnier. La dynamique de végétation, dépendante de la mobilité du 

substrat et de la sécheresse, conduit à l’évolution depuis ce que l’on appelle la « dune blanche » avec un très 

faible recouvrement végétal, à la « dune grise » où les lichens ont pris place, puis la « dune noire » avec 

l’implantation des mousses. Après extinction ou ralentissement des processus érosifs, la fixation progressive 
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des sables conduits soit directement à une lande acidiphile, soit à la structuration progressive de pelouses 

matures, et à plus long terme, des forêts acidiphiles à acidiclines. Souvent, cet habitat de dunes est observé 

dans les secteurs sableux en mosaïque avec ces autres habitats plus évolués. 

Depuis les années 1970, la gestion de ces secteurs par pâturage ou l’exploitation de matériaux a été 

abandonnée. Aujourd’hui, malgré la démarche entreprise par les communautés de communes, seulement 

quelques stations sont aujourd’hui gérées avec une préoccupation environnementale. Ainsi, le maintien de cet 

habitat pionnier tient aujourd’hui du fait d’une dynamique de fermeture assez faible, combiné à des activités 

d’extractions de matériaux plus ou moins récentes, voire la présence de lapins localement. 

En matière d’espèces patrimoniales, plusieurs occupent ce type d’habitats depuis la faune, le Guêpier d’Europe 

qui y creuse des galeries pour la nidification et l’Alouette lulu, à la flore avec l’Orcanette des sables, le Micrope 

érigé, la Scabieuse blanchâtre et l’Immortelle des sables par exemple. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 26 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 12 ha (46 %) 

Cet habitat présente une aire de répartition assez importante, avec de nombreuses localités identifiées comme 

sur les communes de Frontonas, Saint-Romain-de-Jalionas, Trept, Salagnon, Soleymieu, et Vézeronce-Curtin. 

Ces surfaces sont cependant très réduites, ce qui confère à cet habitat une grande sensibilité. A cela s’ajoute le 

fait que ces sites font l’objet de multiples atteintes, depuis les extractions de matériaux sauvages, la mise en 

culture, ou l’artificialisation. Or, seulement moins de la moitié des surfaces sont hors du site Natura 2000. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : En danger critique d’extinction 

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvais. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables mauvaises ; très peu de 

sites en gestion. 

Perspectives : Défavorables inadéquates. 

Actions de connaissance et conservation 

Protection des sites non inclus actuellement dans un espace protégé (Natura 2000, APPB, Réserves naturelles, 

ENS, espaces définis dans les PLU…). 

Mise en place d’aménagements de mis en défens des sites afin de limiter l’impact de la circulation motorisée, 

de prélèvements sauvages de matériaux. 

Acquisition par les collectivités locales ou conventionnement avec les propriétaires privés pour la mise en 

gestion conservatoire des sites. 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 12 
 

 

Mise en place de gestion favorable à l’habitat soit par pâturage extensif, soit en lien avec les associations de 

chasse par l’entretien de populations de lapins ; Éviter l’implantation d’espèces introduites envahissantes et 

limiter leur expansion. 

Travail de police pour faire respecter la réglementation sur la circulation motorisée en espaces naturels, le 

dépôt de déchets et le prélèvement sauvage de matériaux. 

 

Carte 1 : État des connaissances sur la répartition des Dunes intérieures avec pelouses ouvertes  
à Corynephorus et Agrostis 
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Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea – 3130 

Code Corine Biotope : 22.32 – Gazons amphibies annuels septentrionaux, 22.31 x 22.11 - Gazons vivaces 

amphibies de l’Eleocharition acicularis 

Code EUNIS : C3.51 – Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies 

Catalogue des végétations de l’Isère : Gazons annuels amphibies de l’Eleocharition soloniensis (22.321), gazons 

pionniers des vasières sablo-limoneuses à Cyperus fuscus (22. 32) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 37.24 (Lac clair) 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé et dominé par de petites plantes annuelles, associées à de rares plantes vivaces, 

formant un « gazon » discontinu à clairsemé. Ces plantes pionnières et amphibies colonisent les grèves en pente 

douce et saisonnièrement inondées des plans d’eau, gravières, mares et étangs. Elles se développent donc fin 

d’été, mais peuvent rester en latence plusieurs années si les conditions hydrologiques sont défavorables. Son 

maintien est dépendant de phénomènes naturels tel que le batillage de l’eau et la succession d’inondation 

exondation, mais aussi d’autres phénomènes tels que les vidanges d’étangs ou le piétinement. 

Deux alliances proches sont présentes : 

- des pelouses amphibies plutôt mésotrophiles à eutrophiles, des régions continentales avec un cortège 

floristique est de type médio-européen ; 

- des gazons annuels amphibies du Nanocyperion flavescentis ; le cortège floristique est d’affinités 

continentales et montagnardes plutôt acidiphiles. 

Sur la réserve naturelle régionale des étangs de Mépieu, c’est le marnage naturel et les assecs provoqués par 

la gestion des étangs (Barral et Grand Etang) qui favorisent ces végétations des grèves telles que les pelouses 

pionnières des assecs d’étangs à Laîche de Bohême (code Corine Biotope 22. 321), les gazons pionniers des 

vasières sablo-limoneuses à Souchet brun (code Corine Biotope 22. 32) aux cotés de végétations pionnières des 

étangs à Oseille maritime (code Corine Biotope 22. 33). Ces milieux très particuliers sont devenus extrêmement 

rares en conditions naturelles dans le site Natura 2000 (lacs, liés au battement de la nappe phréatique comme 

le lac Clair et Jublet en marge à Saint-Savin) et se maintiennent très localement grâce au système 

d’évolage/assec périodique dans les régions d’étangs (Dombes et Brenne notamment). 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des milieux neutres à acides 

Sol : grèves vaseuses à sableuses 

Topographie : habitat présent sur des grèves de faibles pentes 

Exposition : pas d’exposition particulière 

Profondeur d’eau : de quelques centimètres ou décimètres d’eau en période hivernale à l’absence d’eau lors 

du développement de l’habitat en période estivale 

Courant : nul 

Trophie : non nitrophile à mésonitrophile 
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Composition floristique 

Deux associations végétales ont été identifiées dans le site Natura 2000 : 

- 22.321 Gazons annuels amphibies de l’Eleocharition soloniensis composés notamment de Carex 

bohemica, Elatine alsinastrum, Elatine hexandra, Eleocharis ovata , Lindernia palustris ;  

- 22.32 Gazons annuels amphibies du Nanocyperion flavescentis composés notamment de Cyperus 

flavescens, Cyperus fuscus, Isolepis setacea, Stellaria alsine.  

Par ailleurs, une autre alliance végétale est présente : les Gazons vivaces amphibies de l’Eleocharition acicularis 

Pietsch 1965, l’association étant à préciser 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat présente, sur deux sites, des conditions hydrauliques favorables avec un marnage maximum, soit 

annuel, soit interannuel. Mais sur nombre d’autres sites aquatiques, les conditions ne sont pas ou peu 

favorables à la bonne expression de l’habitat. Il existe cependant des possibilités de restauration en adaptant 

la gestion des étangs, afin de laisser s’exprimer la banque de graines. 

En matière d’espèces patrimoniales, cet habitat héberge plusieurs plantes très rares et protégées comme Carex 

Bohemica, Cyperus michelianus, Ludwigia palustris ou Eleocharis ovata. Ces habitats ont également une 

importance pour nombre d’espèces d’oiseaux migrateurs comme la grande famille des limicoles. 

Concernant les espèces exotiques, ces habitats ne sont pas trop touchés encore. Mais la présence non loin sur 

le bassin de la Bourbre de la Jussie et sur le lac Jublet (opération d’arrachage réalisée) rappelle que le risque est 

aujourd’hui très important. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 277 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 169 ha (61 %) 

Les surfaces sont principalement issues de la cartographie du DOCOB initial (habitat élémentaire d’une 

mosaïque sur les étangs), et sont certainement approximatives. Ces valeurs sont possiblement surévaluées dans 

certains cas, avec des étangs rarement mis en assec ou avec une gestion permettant peu de marnage. Dans 

d’autres cas, cet habitat reste généralement très localisé et confiné à des marges d’étangs ou de lacs, en période 

de basse eau ; ils ne sont probablement pas systématiquement relevés. 

Cet habitat présente une aire de répartition assez bonne, sur l’ensemble du territoire. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : « Vulnérable » pour les Communautés à Eleocharis (22.321) à « En Danger » 

pour les Gazons amphibies annuels septentrionaux (22. 32) 
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Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvaises. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables ; favorables sur les sites 

où l’habitat est présent sur des surfaces importantes. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; le réchauffement climatique peut induire davantage de variations de 

niveau dans les étangs ; sans intervention, peu de probabilité de développement de gestions d’étangs avec 

vidange suivi d’assec. 

Actions de connaissance et conservation 

Prospection des étangs lacs et gravières où l’habitat n’est pas identifié en période favorable en vue de relever 

sa présence. 

Mise en place de gestion d’étangs et lacs sur les espaces protégées et gérés avec a minima une variation de 

niveau d’eau entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an.  

Sensibilisation des propriétaires d’étangs pour une gestion avec, au minimum, une variation de niveau d’eau 

entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an. 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes (Jussies…). 
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Carte 2 : État des connaissances sur la répartition des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes 

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 17 
 

 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  – 3140 

Code Corine Biotope : 22.44 – Tapis immergés de Characées 

Code EUNIS : C1.14 – Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau oligotrophes 

Catalogue des végétations de l’Isère : Herbiers vivaces du Nitellion flexilis, Herbiers vivaces du Nitellion syncarpo 

– tenuissimae, Herbiers vivaces du Charion vulgaris, Herbiers vivaces du Charion fragilis 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 22.11, 22.12, 22.13, 

22.32, 22.4314, 44.92, 53.2, 53.3 

Description de l’habitat 

Cet habitat est présent sur plusieurs types de stations d’eau douce, permanentes ou temporaires, depuis les 

étangs, gravières, mares, fossés, bras morts de cours d’eau. Il occupe cependant rarement des surfaces de plus 

de quelques dizaines de mètres carrés, hormis dans le Grand étang de Mépieu où il peut couvrir plusieurs 

hectares lors des premières années de remise en eau après un assec et l’étang de Ry lors de forts marnages. Le 

cortège végétal est constitué soit exclusivement de characées, soit ces derniers en mélange avec des végétaux 

supérieurs. Généralement, ces peuplements pionniers, soit monospécifiques, soit composés de plusieurs 

espèces (genre Nitella et Chara), peuvent apparaître dans des eaux oligo à mésotrophes. Ils ne se maintiennent 

généralement que quelques années, mais peuvent persister en tant qu’espèces compagnes au sein 

d’associations variées. 

Cet habitat est très dépendant des conditions du milieu, tels que la profondeur, la granulométrie du fond, la 

luminosité, la trophie et les pollutions. En effet, l’eutrophisation, la diminution de la transparence de l’eau, 

l’envasement et le développement d’hélophytes font régresser les characées. 

Ainsi, cet habitat est présent sur notre territoire dans des milieux neufs comme les mares ou les gravières en 

eau. Ailleurs, il est présent sur les étangs oligotrophes ou mésotrophes. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs faiblement alcalins, à légèrement acides 

Sol : sols divers, de sables mêlés de galets, graviers, limons ou tourbe, voire des sols caillouteux ou tourbeux 

Topographie : sans objet 

Exposition : sans objet 

Profondeur d’eau : variable, mais fonction de la luminosité 

Courant : nul à faible 

Trophie : oligo à mésoptrophe 

Composition floristique 

Les récents inventaires réalisés par l’association Lo Parvi ont permis de relever 19 taxons sur les 25 présents en 

Isère1. Trois alliances ont été identifiées, correspondant à 16 associations : 

- Charion fragilis F. Sauer ex Dambska 1961 

• Charatum asperae Corill.1957 

 

1 QUESADA R. (2019). Inventaire des herbiers et characées de la réserve de Mépieu. 
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• Charetum contrariae Corill. 1957 

• Charetum fragilis Corill. 1949 

• Charetum strigosae Dambska 1966 

• Charetum virgatae Doll Felzines & Lambert 2012 

• Charetum intermediae W. Krause & Lang in Oberd. 1977 

• Magnocharetum hispidae Corill. 1957 

• Charetum polyacanthae Dambska ex Gabka & Pelechaty 2003  

• Nitellopsietum obtusae Dambska 1961 

- Charion vulgaris W. Krause 1981 

• Charetum vulgaris Corill.1949 

• Nitelletum opacae Corill.1957 

• Nitelletum syncarpo-tenuissimae W. Krause 1969 

• Nitellopsia obtusae-Nitelletum mucronatae (Tomaszewicz) nom.nov.Felzines & Lambert 2012 

• Tolypellum glomeratae Corill. 1957 

- Nitellion flexilis W. Krause 1969 

• Charetum braunii Corill. 1957 

• Nitellum syncarpae Corill. 1957 
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Libellé EUR27 

(Code) 

Libellé 

habitats 

selon le code 

EUNIS 

(Code) 

Libellé 

habitats selon 

le code 

CORINE 

biotopes 

(Code) 

Libellé habitats 

selon le guide des 

habitats naturels et 

semi-naturels des 

Alpes 

(Code) 

Libellé du syntaxon 

(Alliance) du 

prodrome des 

végétations de France 

(Code) 

Libellé habitats selon le catalogue 

des végétations de l’Isère 

 

Eaux oligo-

mésotrophes 

calcaires avec 

végétation 

benthique à Chara 

spp. 

(3140) 

 

Tapis 

immergés 

de 

charophytes 

des plans 

d'eau 

oligotrophes 

(C1.14) 

 

 

Tapis de 

Nitella 

(22.442) 

Tapis aquatiques de 

nitelles et de charas 

des eaux douces, 

acidiclines à neutre 

(0701) 

Nitellion flexilis 

W.Krause 1969 

(PVF2) 

Herbier vivace à Nitella syncarpa 

Herbier vivace à Chara Braunii 

 

Tapis de 

Chara 

(22.441) 

 

 

Tapis aquatiques à 

characées des eaux 

claires permanentes 

ou temporaires, 

oligomésotrophes 

et neutres à 

basiques. 

(0702) 

 

 

Charion fragilis 

(Krausch, 1964) 

(18.0.2.0.1) 

 

Herbier vivace à Chara aspera 

Herbier vivace à Chara contraria 

Herbier vivace à Chara globularis 

Herbier vivace à Chara strigosa 

Non décrite dans le catalogue de 

l’Isère 

Charetum polyacanthae Dambska ex 

Gabka & Pelechaty 2003 

Herbier vivace à Nitellopsis obtusa 

Non décrite dans le catalogue de 

l’Isère 

Charetum intermediae W. Krause & 

Lang in Oberd. 1977 

Herbier vivace à Chara hispida 

Herbier vivace à Chara virgata 

Charion vulgaris (W. 

Krause, 1981) 

(PVF2) 

Herbier vivace à Chara vulgaris 

Herbier vivace à Nitella opaca 

Herbier vivace à Nitella mucronata 

et Nitella obtusa 

Herbiers vivaces à Nitella syncarpa et 

Nitella tenuissima 

Herbier vivace à Tolypella glomerata 

Tableau 1 : Habitats à Characées présents sur le site Natura 2000 

Les characées sont des espèces indicatrices, témoignant généralement d’une bonne qualité de l’eau ou de 

l’émergence d’eaux souterraines. Leur présence indique, pour les étangs, une bonne gestion : la vidange suivie 

d’un assec temporaire puis d’une remise en eau permet l’expression de différents habitats patrimoniaux depuis 

les végétations des vases exondées, aux habitats aquatiques successivement oligotrophes, mésotrophes puis 

eutrophes. L’habitat à végétation benthique immergée à characées apparait la première année suite à la remise 

en eau (évolage). 
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Ils ont par ailleurs un rôle important dans la chaîne alimentaire des espèces herbivores, avec notamment la 

Nette rousse (Netta rufina), espèce patrimoniale, qui s’en nourrit. C’est également un lieu de frai important 

pour les poissons et lieu de vie pour nombre d’autres espèces (mollusques, larves d’odonates, d’amphibiens…). 

Les tapis de characées sont souvent monospécifiques, et aucune espèce protégée de characée n’a été relevée 

sur le territoire. Par ailleurs, il n’existe pas encore de liste rouge pour ce groupe d’espèces en France. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 103 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 63 ha (61 %) 

Cet habitat reste certainement assez localisé et surévalué en surface (données issues de la cartographie du 

DOCOB initial en tant qu’habitat élémentaire d’une mosaïque sur les étangs) étant donné le faible nombre 

d’étangs faisant l’objet de gestion par vidange. Leur surface est par ailleurs variable dans le temps. Il se retrouve 

sur des milieux neufs comme aux gravières en eau de Mépieu, Courtenay, Saint-Savin… L’ensemble des 

associations végétales sont présentes sur la réserve des étangs de Mépieu (une étude réalisée en 2019 a permis 

de recenser 16 taxons), hormis Charetum braunii  (connu uniquement du lac Gris à St Savin)  et Tolypellum 

glomeratae (connu sur trois communes dans des milieux neufs carrières, mares). 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat  

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquat ; surface significative, mais restant très en dessous du 

potentiel de surface. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; la création artificielle de milieux favorables devrait diminuer, avec la 

volonté de ne plus créer de nouvelles gravières ; gestion des étangs risquant de peu évoluer en faveur des 

vidanges avec assecs en dehors des espaces protégés. 

Actions de connaissance et conservation 

Poursuite des inventaires sur les characées. 

Complément de cartographies des habitats à characées sur l’ensemble du site. 

Mise en place de gestion d’étangs et lacs sur les espaces protégées et gérés avec, au minimum, une variation 

de niveau d’eau entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an 

Sensibilisation des propriétaires d’étangs pour une gestion avec, au minimum, une variation de niveau d’eau 

entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an. 

Sensibilisation des producteurs de rejets dans les cours d’eau en amont d’étangs (collectivités, gestionnaires de 

stations d’épuration, industries…). 
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Limitation des pollutions diffuses agricoles sur les eaux de surface ou des nappes (mise en place de bandes 

tampons autour d’étangs, de fossés…). 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes (Jussies, myriophylle du Brésil…). 

Carte 3 : État des connaissances sur la répartition des eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 
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Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l’Hydrocharition – 3150 

Code Corine Biotope : 22.13 – Eaux eutrophes x 22.41 – 

Végétations flottant librement, 22.13 – Eaux eutrophes x 

22.421 – 

Code EUNIS : C1.3 – Lacs, étangs et mares eutrophes 

permanents 

Catalogue des végétations de l’Isère : Herbiers annuels de 

l’Hydrocharition morsus – ranae (22.41p.p.), Herbiers 

annuels du Lemnion minoris (22.411), Herbiers annuels du 

Lemno trisulcae - Salvinion natantis (22.411), Herbiers 

vivaces du Potamion pectinati (22.42) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en 

habitat « mosaïque » dans le territoire : 22.12, 22.43, 

24.44 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond aux lacs, étangs et mares mésotrophes à eutrophes, mais aussi des canaux des marais 

colonisés par des végétaux supérieurs aquatiques enracinés (alliance du Potamion pectinati) et non enracinés 

éventuellement associés à des lentilles d’eau ou de grands macrophytes flottants (alliance de l’hydrocharition 

morsus-ranae). En effet, à partir du moment où la végétation témoigne de ce caractère eutrophe et correspond 

à un fonctionnement « naturel », les milieux, même d’origine anthropique, sont considérés comme appartenant 

à cet habitat. C’est le cas pour nombre de milieux du territoire comme les étangs ou les canaux. 

En matière de série végétative, on observe sur nombre de milieux aquatiques stagnant une évolution naturelle 

des communautés de characées en conditions oligotrophes, de naïades, vers des communautés plus eutrophes 

à myriophylles et cératophylles, correspondant à cet habitat, puis enfin, aux communautés à Nymphaea alba 

et Nuphar lutea (non communautaire). Cette succession est visible également sur les étangs, et peuvent par 

conséquent être « rajeunie » suite à la gestion par vidange et assec ou curage. 

Cet habitat peut être distingué en trois types d’habitats élémentaires : 

- Herbiers annuels du Lemnion minoris (22.411) et Herbiers annuels du Lemno trisulcae - Salvinion 

natantis, pour les milieux de profondeur souvent de moins de 1 mètre, au sein de pièces d’eau calmes. 

Les eaux sont d’eutrophes à hyper-eutrophes pour la première alliance et méso à oligo-mésotrophe 

pour la seconde ;  

- Herbiers annuels de l’Hydrocharition morsus – ranae, pour des pièces d’eau de profondeur inférieure à 

2 mètres, en situation calme, moyennement à riches en nutriments et minéraux ;  

- Herbiers vivaces du Potamion pectinati, pour les milieux les plus profonds (1 à 5 voire 7 mètres), 

mésotrophes à eutrophes.  

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs plutôt calcaire 
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Sol : sols alluvionnaires ou à substrat marneux, argileux, voire tourbeux 

Topographie : sans objet 

Exposition : sans objet 

Profondeur d’eau : faible à moyennement profonde 

Courant : nul à faible 

Trophie : méso-eutrophe à eutrophe, voire hypertrophe 

Composition floristique 

- Herbiers annuels de l’Hydrocharition morsus – ranae : Ceratophyllum demersum, C. submersum, 

Hydrocharis morsus-ranae, Utricularia australis, … 

- Herbiers annuels du Lemnion minoris (22.411) : (Lemna gibba), Lemna minor, Spirodela polyrhiza, 

- Herbiers annuels du Lemno trisulcae - Salvinion natantis : Lemna minor, L. trisulca, Ceratophyllum 

demersum, Spirodela polyrhiza… 

- Herbiers vivaces du Potamion pectinati : Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, M. 

verticillatum, Najas marinas, N. minor, P. crispus, P. lucens, P. pusillus, P. trichoides, Stuckenia pectinata, 

Zannichellia palustris… 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat est étroitement lié aux masses d’eau stagnantes et, dans une moindre mesure, des apports du bassin 

versant et les exportations (exutoire et évaporation). Son maintien dans le temps est fonction de la fréquence 

de rajeunissement, naturelle pour les milieux « ouverts » et par la gestion pour les milieux fermés comme les 

étangs. Elle permet d’éviter ou limiter le comblement et la disparition de l’habitat. Également, la gestion 

piscicole a un rôle essentiel, afin de limiter la perte des macrophytes (consommation, augmentation de la 

turbidité et de la trophie). 

Plusieurs espèces protégées sont présentes dans cet habitat, avec notamment pour les plantes, la Grande et la 

Petite Naïade, le Rubanier émergé. D’un point de vue faune, cet habitat est essentiel pour nombre d’espèces 

comme la Cistude d’Europe, qui occupe près de la totalité des étangs, et de nombreux amphibiens, oiseaux 

aquatiques (Martin pêcheur…) ... 

Cet habitat est atteint par la présence d’espèces exotiques envahissantes, comme les élodées, la Jussie, ou la 

Lentille d’eau minuscule. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 152 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 99 ha (65 %) 

Cet habitat est assez largement réparti sur le territoire, dans des lacs, de nombreux étangs, canaux et sur le 

Rhône (lônes). Cependant, l’absence de gestion, l’intensification de l’agriculture et les rejets d’eaux usées ont 

tendance à accentuer l’eutrophisation et à faire disparaître cet habitat au profit du Nymphaeion albae non 

d’intérêt communautaire. Ainsi, les surfaces en habitat restent limitées par rapport au potentiel. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat  
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Liste Rouge régionale des habitats : Préoccupation mineure à Vulnérable pour les couvertures de Lemnacées, à 

Quasi menacé pour les Végétations enracinées immergées 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquat. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates. 

Perspectives : Défavorables inadéquates. 

Actions de connaissance et conservation 

Mise en place de gestion d’étangs et lacs sur les espaces protégées et gérés avec, au minimum, une variation 

de niveau d’eau entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an. 

Sensibilisation des propriétaires d’étangs pour une gestion avec, au minimum, une variation de niveau d’eau 

entre la période hivernale et estivale, et/ou des vidanges régulières suivi d’assecs d’un an. 

Sensibilisation des producteurs de rejets dans les cours d’eau en amont d’étangs (collectivités, gestionnaires de 

stations d’épuration, industries…). 

Limitation des pollutions diffuses agricoles en surface ou par les nappes (mise en place de bandes tampons 

autour d’étangs, de fossés…). 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes (Jussies…). 
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Lacs et mares dystrophes naturels – 3160 

Code Corine Biotope : 22.14 – Eaux dystrophes, 

22.45 – Mares de tourbières à Sphaignes et 

Utriculaires 

Code EUNIS : C1.4 – Lacs, étangs et mares 

permanents dystrophes, C1.15 – Communautés 

des plans d'eau oligotrophes à Sphaignes et 

Utricularia, C1.26 – Communautés des plans 

d'eau mésotrophes à Sphaignes et Utricularia, 

C1.45 – Communautés des plans d'eau 

dystrophes à Sphaignes et Utricularia 

Catalogue des végétations de l’Isère : Herbiers 

annuels du Scorpidio scorpidioidis - Utricularion 

minoris (22.45) 

Autres habitat unitaires présents avec ce 

dernier en habitat « mosaïque » dans le 

territoire : 53.11, 86.4 

Description de l’habitat 

Cet habitat peut être observé en situation ensoleillée dans des mares, petites dépressions et fosses d’extraction 

de tourbe, en eau stagnante et peu profonde, pouvant s’assécher en été, sur substrat vaseux ou tourbeux. L’eau 

est de couleur brune par la suite de la richesse en acide humique, très généralement oligotrophe et en contexte 

basique. L’habitat occupe le plus souvent de faibles superficies, en mosaïque au sein d’autres habitats humides 

de magnocariçaies, de bas-marais et marais de transition. La végétation est souvent clairsemée, laissant 

apparaître le substrat. 

Conditions stationnelles 

Géologie : le pH peut être variable de faiblement alcalin à acidicline 

Sol : substrat vaseux ou tourbeux 

Topographie : sans objet 

Exposition : sans objet 

Profondeur d’eau : généralement inférieure à 30 centimètres. 

Courant : nul 

Trophie : dystrophe 

Composition floristique 

La diversité d’espèce reste très faible, avec principalement Utricularia minor et possiblement 

Sparganium natans. 
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Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat d’eau peu profonde ou vasière selon la période de l’année, est très stable dans les tourbières non 

perturbées. En situation secondaire, la dynamique naturelle conduit à une colonisation progressive de 

bryophytes, et de divers hélophytes (laîches, Marisque, joncs) ou ligneux (saules). Mais le milieu peut être 

rajeuni par le creusement et le curage de mares ou de fosses d’extraction de tourbe. 

Par ailleurs, un enrichissement en nutriments favorise l’installation d’hydrophytes comme le Nénuphar blanc et 

le Potamot coloré, avec lesquels les utriculaires cohabitent. 

Cet habitat peut présenter des espèces protégées comme pour la flore le Rubanier nain, mais aussi de 

nombreuses espèces d’invertébrés (odonates…) ou vertébrés (oiseaux limicoles…). 

Répartition et surfaces 

Surface totale : quelques dizaines de m²  Surface dans le site Natura 2000 : quelques dizaines de 

m² (100% en l’état des connaissances) 

Les surfaces concernées par cet habitat sont extrêmement faibles et non cartographiées précisément. Il a été 

relevé sur la réserve des étangs de Mépieu sur le marais de l’Ambossu à proximité de l’habitat de tourbière de 

transition et aurait été trouvée à proximité de la Chogne dans une mare. Étant donné les très faibles surfaces 

des stations, il est possible que sa présence soit sous-estimée. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : En danger critique 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvais. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvais. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorable inadéquat ; il est 

probable qu’un fonctionnement optimisé des étangs du territoire puisse être favorable à l’habitat. 

Perspectives : Défavorable inadéquat ; peu de changement à prévoir dans le fonctionnement des étangs en 

général en faveur de variations de niveaux favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Caractérisation de l’habitat dans les stations potentielles et recherche de l’habitat dans le reste du site 

Natura 2000. 

Mise en place de protection et de gestion (APPB, ENS…) sur les sites où l’habitat est présent. 

Maintien de conditions favorables à l’habitat dans les stations connues (maintien des niveaux d’eau et de faibles 

fluctuations saisonnières, avec possiblement un assèchement en période estivale, et maintien d’un niveau 

trophique bas). 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes.  
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Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion – 3260 

Code Corine Biotope : 22.4 - Végétations 

aquatiques, 24.42 – Végétation des rivières 

oligotrophes riches en calcaire, 24.43 – 

Végétation des rivières Mésotrophes, 24.44 – 

Végétation des rivières eutrophes 

Code EUNIS : H57 – Herbiers aquatiques à 

Rubanier émergé (Sparganium emersum) 

Catalogue des végétations de l’Isère : Herbiers 

vivaces du Batrachion fluitantis (24.43), Herbiers 

vivaces du Ranunculion aquatilis avec les 

associations Herbier vivace à Hottonia palustris, 

Herbier vivace à Ranunculus aquatilis 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier 

en habitat « mosaïque » dans le territoire : 

22.432 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond à des végétations aquatiques des eaux calmes à faiblement courantes, aux sources, 

petits cours d’eau présentant un certain ensoleillement du lit et au fleuve Rhône et ses bras secondaires. Les 

cortèges d’espèces, présents en conditions oligotrophes à eutrophes, vont être de différentes natures : 

- Les herbiers vivaces du Ranunculion aquatilis (22.4) oligomésotrophile à eutrophile-: Composés 

principalement de renoncules et callitriches accompagnées et/ou imbriquées d’autres végétations 

palustres, ils occupent des eaux peu à moyennement profondes, stagnantes à faiblement courantes, 

sur substrat sableux ou argileux à faiblement vaseux. Ils peuvent être parfois soumis à une émersion 

estivale ; 

- Les herbiers vivaces du Batrachion fluitantis (24.43), oligotrophiles à eutrophiles : Caractérisés 

principalement par diverses espèces de potamots ayant la particularité de présenter deux types de 

feuilles, ces communautés se trouvent en conditions acidiphiles à basiphiles, des eaux courantes 

(parfois temporairement stagnantes), sur substrat plus ou moins grossier. 

Conditions stationnelles 

Géologie : le pH peut être variable de faiblement alcalin à acide. 

Sol : substrat graveleux, sableux, argileux à vaseux 

Topographie : sans objet 

Exposition : sans objet 

Profondeur d’eau : de 5 cm à 2,5m 

Courant : faible à courant 

Trophie : oligotrophe à eutrophe 
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Composition floristique 

- Alliance à Herbiers vivaces du Ranunculion aquatilis (22.4) : Hottonia palustris, Ranunculus aquatilis, 

Ranunculus peltatus subsp. Peltatus. 

- Alliance à Herbiers vivaces du Batrachion fluitantis (24.43) : Callitriche hamulata, Callitriche 

obtusangula, Fontinalis antipyretica, Groenlandia densa, Ranunculus fluitans, Ranunculus penicillatus, 

Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans, Sparganium emersum. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat est relativement stable, mais dépendant notamment, du cycle saisonnier plus ou moins marqué des 

cours d’eau. Dans le cas d’une exondation estivale, les groupements mésotrophes peuvent être remplacés par 

des groupements eutrophes. Étant donné la capacité de piégeage des sédiments par les hélophytes, ces 

derniers peuvent également se substituer à l’habitat initial en zone moins profonde. 

En définitive, les paramètres conditionnant le maintien de l’habitat sont multiples comme l’éclairement, la 

profondeur d’eau, la vitesse du courant, l’importance du cours d’eau et la qualité de l’eau. L’action de l’Homme 

sur ces paramètres et donc sur le maintien de l’habitat peut être très significative, au travers des entretiens 

physiques du milieu, des modifications hydrauliques ou de l’altération de la qualité de l’eau. Notamment, la 

question des prélèvements d’eau de toute nature semble être un sujet essentiel, au vu du nombre d’assecs 

constatés sur les différents cours d’eau du territoire. 

Cet habitat peut présenter des espèces protégées comme pour la flore avec le Flûteau nageant, le Rubanier 

émergé, mais aussi de nombreuses espèces d’invertébrés (odonates…) ou vertébrés (amphibiens, poissons…). 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 6,4 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 4,7 ha (74 %) 

Les surfaces cartographiées sont faibles. L’habitat a été relevé sur la Save, le ruisseau du Ver, le Rhône à 

Montalieu-Vercieu et localement sur un ru à Hière-sur-Amby. Il est très probable que les surfaces soient sous-

estimées. En effet, les cartographies spécifiques réalisées sur les cours d’eau n’ayant souvent pas distingué la 

partie aquatique des végétations de berges de part et d’autre, et certaines parties du Rhône classée en 

Natura 2000 n’ayant pas été cartographiées à ce jour. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : « Quasi menacé » pour les Végétation des rivières mésotrophes à « Quasi 

menacé » à « Vulnérable » pour les végétations des rivières eutrophes 
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Etat de conservation de l’habitat 

 Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue ; stations certainement sous-estimées. 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue ; surface possiblement sous-estimée. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates ; les fortes 

rectifications successives des cours d’eau du territoire ainsi que les prélèvements d’eau importants ont 

certainement largement impacté l’habitat, ne permettant pas un fonctionnement optimal aujourd’hui. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; malgré le programme de restauration des cours d’eau, il est 

fortement possible que peu d’améliorations soient constatées sur l’habitat du fait du réchauffement climatique, 

des prélèvements d’eau susceptibles d’accentuer les assecs des cours d’eau et du projet de barrage sur le Rhône 

à Saint-Romain-de-Jalionas… 

Actions de connaissance et conservation 

Caractérisation de l’habitat dans les stations potentielles et recherche de l’habitat dans le reste du site 

Natura 2000. 

Prise en compte de l’habitat dans les actions de restauration et d’aménagement de cours d’eau. 

Prise en compte de l’habitat dans les actions d’entretien de cours d’eau et canaux (entretien du fond du lit et 

des berges, plantations de ripisylve…). 

Travailler sur les questions de volumes prélevables, afin de limiter les assecs des différents cours d’eau du 

territoire. 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes (Élodées, Jussies…). 
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Carte 4 : État des connaissances sur la répartition des rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  
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Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et 

du Bidention p.p. – 3270 

Code Corine Biotope : 24.52 – Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles 

Code EUNIS : C3.53 – Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles 

Catalogue des végétations de l’Isère : Gazons annuels amphibies du Bidention tripartitae (24.52) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : - 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond à des végétations pionnières herbacées annuelles, s’installant sur des sols alluviaux 

périodiquement exondés. Ces derniers sont constitués d’alluvions limoneuses, sableuses ou argileuses. Ainsi, 

on les retrouve en bordure de cours d’eau et de leurs bras morts. Le niveau d’eau est variable, sans 

dessèchement complet. 

Uniquement les communautés liées à des cours d’eau sont concernées, impliquant la très faible surface relevée 

dans le site Natura 2000, au niveau de Montalieu. C’est une station que l’on pourrait qualifier de relictuelle du 

Rhône, car très modifiée par le fonctionnement du barrage de Sault-Brenaz, et à caractériser afin de confirmer 

la conformité du peuplement avec l’habitat d’intérêt communautaire. Il est possible que cet habitat soit présent 

sur d’autres secteurs, sous forme de linéaire, le long des berges du Rhône et d’autres cours d’eau du territoire. 

Cette végétation pionnière est sensible à la concurrence, et nécessite un système perturbé pour se maintenir : 

effet des crues afin de créer des ouvertures dans le couvert végétal et des dépôts de limons. Également, l’effet 

d’action anthropique comme le piétinement peut contribuer au maintien de l’habitat. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent 

Sol : alluvions limoneuses, sableuses ou argileuses 

Topographie : habitat présent sur des grèves de faible pente 

Exposition : pas d’exposition particulière 

Profondeur d’eau : de quelques centimètres ou décimètres d’eau en période hivernale à la présence d’eau 

uniquement à l’état d’humidité dans le substrat en période estivale 

Courant : faible à moyen 

Trophie : eutrophe à très eutrophe 

Composition floristique 

La composition originelle de cet habitat est la suivante : Alopecurus aequalis, Bidens cernua, Bidens frondosa, 

Bidens tripartita, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, P. maculosa, P. mitis, Rorippa palustris, Rumex 

maritimus… Cependant, la station relevée sur le Rhône est très appauvrie en espèce. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

La station de présence de cet habitat dans le site Natura 2000 semble assez dégradée. En effet, suite à l’effet 

du barrage de Sault-Brenaz, le Rhône ne présente plus de fonctionnement naturel avec des possibles érosions 
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et dépôts de limons. Le dégagement de grèves favorables à l’habitat est certainement étroitement lié au 

fonctionnement du barrage. 

Ce type de milieu est particulièrement exposé à l’introduction d’espèces exotiques envahissante. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 110 m²  Surface dans le site Natura 2000 : 110 m² (100%) 

Cet habitat semble extrêmement réduit, et lié aux Rhône. Il est à noter que la station est à confirmer. Par 

ailleurs, l’habitat est à rechercher dans et à proximité du site, étant donné qu’il peut occuper des espaces très 

réduits. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

 Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue. 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Caractérisation de l’habitat dans la station potentielle, recherche de l’habitat dans le reste du site Natura 2000 

et évaluer son état de conservation. 

La veille sur la venue et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes. 
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Carte 5 : État des connaissances sur la répartition des rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.  
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Landes sèches européennes – 4030 

Code Corine Biotope : 31.2 – Landes sèches 

Code EUNIS : F4.2 – Landes sèches 

Catalogue des végétations de l’Isère : Landes du Genistion tinctorio – germanicae (31.22) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 31.8, 31.8D, 

34.111, 34.322, 34.332, 38.22 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond sur le territoire à l’association Lande à Callune et Brachypode des rochers. Il est 

constitué d’une formation arbustive basse, généralement en ourlet ou en mosaïque avec des pâtures maigres 

et/ou des bosquets diffus. Les espèces dominantes font partie des éricacées avec la Callune et des fabacées 

avec les genets d’Allemagne et des teinturiers. 

Il reste très ponctuel dans le territoire, du fait de sa position intermédiaire dans une série de végétation et 

possiblement de sa « non » valorisation économique. En effet, l’abandon ancien de prairies et pelouses qui ont 

été possiblement des landes sèches a conduit aux développements de boisements dominés par le Charme, le 

Chêne sessile et le Châtaignier. Par ailleurs, les prairies et pelouses sèches ont tendance à être utilisées de 

manière intensive, en supprimant la strate arbustive et donc en détruisant l’habitat. Il est à noter que 

l’exploitation du bois ou l’écobuage peuvent conduire à la restauration de ce type d’habitat. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent en situation de plateau calcaire 

Sol : sols épais décalcifiés 

Topographie : pentes variables 

Exposition : indifférent 

Humidité : sec à mésophile 

Trophie : oligotrophe 

Composition floristique 

La composition typique selon le catalogue des habitats de l’Isère est la suivante : Genista germanica, Genista 

tinctoria, Brachypodium rupestre, Calluna vulgaris, Carex flacca, Galium verum, Viola canina2. Structure et 

fonctions spécifiques de l’habitat 

La structure de l’habitat semble typique, montrant le plus souvent la dynamique de fermeture du milieu. Les 

stations correspondent généralement à des espaces abandonnés par l’homme (absence de pâturage…). Même 

si l’habitat peut se maintenir sur une certaine durée, en particulier pour les faciès maigres à Callune, l’évolution 

devrait conduire à la disparition des différentes stations à terme. 

 

2 SANZ, T., VILLARET, J-C.  (2018). Catalogue des végétations de l’Isère. Classification physionomique et phytosociologique 

avec clés de détermination. Conservatoire botanique national alpin, Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

275 p. 
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Cet habitat ne recèle pas particulièrement d’espèces patrimoniales dans le territoire ; Il participe cependant à 

la diversification des paysages, et comme habitat pour certaines espèces (nidification d’oiseaux…). 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 1,2 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 0,4ha (34 %) 

Cet habitat présente une aire de répartition assez large malgré le faible nombre de stations (au nombre de 8), 

mais pour des surfaces très réduites et sur peu de sites. Des stations ont été relevées dans l’ENS de la Besseye, 

des Communaux de Trept, des Luippes, la réserve naturelle des étangs de Mépieu et très ponctuellement dans 

le reste du site Natura 2000. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : Vulnérable 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquat. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables. 

Perspectives : Défavorable inadéquates. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat sur le territoire, en particulier dans les secteurs où les cartographies ont été 

réalisées à grande échelle, sans distinction des éventuelles mosaïques présentes ni des ourlets de 

décalcifications. 

Affiner l’évaluation de l’état de conservation, notamment en matière de structure et de fonction spécifique. 

Prendre en compte cet habitat dans la gestion prairiale au sein des exploitations. 

Mettre en place une gestion adaptée sur les sites où l’habitat est présent et sans usage agricole. 
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Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.)  – 5110 

Code Corine Biotope : 31.82 – Fruticées à Buis 

Code EUNIS : F3.12 – Fourrés à Buxus sempervirens 

Catalogue des végétations de l’Isère : Fourrés de l’Amelanchiero ovalis - Buxion sempervirentis 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : - 

Description de l’habitat 

Cet habitat est représenté dans le territoire par l’association « Fourré à Rhamnus saxatilis et Buxus 

sempervirens ». Il est constitué de fourrés xérothermophiles calcicoles (calcaire jurassique), souvent dominé 

par le Buis. Le couvert arbustif est souvent très dense, impliquant un développement de végétation herbacé 

très pauvre. 

Il est établi habituellement sur forte pente ébouleuse ou en corniche, en adret ou sur plateau, dans les régions 

sous climat continental. Les sols sont très peu épais, caillouteux, et très secs. Mais cet habitat peut être présent 

sur des sols plus favorables (non communautaire), suite à une dégradation de forêt à chênes blancs. 

Le plus souvent, les fruticées à Buis intègre des mosaïques d’habitats combinant dalles rocheuses, végétation 

de fentes de rochers ensoleillés, pelouses, lisères, et chênaie pubescente. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des corniches, vires rocheuses, et plateaux, calcaire à faible acidicline 

Sol : sols pionniers (lithosols, rendzines…) à plus évolués (sols bruns calcaires ou calciques 

Topographie : plutôt des pentes fortes (30 à 45°) 

Exposition : - 

Humidité : xérophile 

Trophie : oligotrophe à oligo-mésotrophe 

Composition floristique 

Hippocrepis emerus, Quercus pubescens, Rubia peregrina, accompagné par les espèces typiques de l’association 

végétale que sont Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, Colutea arborescens, Prunus mahaleb, Quercus 

pubescens, Rhamnus saxatilis, Viburnum lantana 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

La fruticées à Buis est sur le territoire issue de l’évolution de pelouses xérophiles, de rochers, corniches… Elle 

présente une structure typique, celle-ci étant peu atteinte par les activités anthropiques. En effet, de nombreux 

secteurs à buis sont issus de l’abandon du pâturage plus ou moins ancien. Il est très probable qu’une partie de 

la fruticée à Buis se maintienne dans le temps, étant donné les conditions extrêmes de sol, d’humidité, de 

topographie, cet habitat-là correspondant strictement à l’habitat communautaire. Le reste est en cours 

d’évolution vers la chênaie blanche. 
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Par ailleurs, cet habitat ne présente pas particulièrement d’espèces patrimoniales. Cependant, il garde un 

intérêt pour la faune (oiseaux, mammifères, reptiles…) en tant qu’abri, site de reproduction et d’alimentation. 

Enfin, l’avènement de la Pyrale du Buis a largement affecté cet habitat, en consommant de manière expéditive 

l’ensemble des buis présents sur plusieurs années. Ainsi, l’habitat s’en trouve largement affecté dans sa 

composition et sa structure. Aujourd’hui se pose la question de l’évolution de cet habitat, en présence 

permanente, même si en plus faible nombre, de la Pyrale du Buis : le Buis pourra-t-il prendre le dessus à force 

de rejets, comme cela peut être observé localement, ou de semis ? 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 1,7 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 0,7 ha (40 %) 

En matière de surface et d’aire de répartition, la Fruticées à Buis semble très largement sous-estimée, sans 

prendre en compte l’effet récent de la Pyrale du Buis. En effet, en particulier en bordure Ouest du plateau de 

l’Isle Crémieu où nombreuses sont les corniches à Buis, elles pourraient ne pas être distinguées au sein des 

boisements de chênaie blanche. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorable mauvaises. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat sur le territoire, en particulier dans les secteurs où les cartographies ont été 

réalisées à grande échelle, sans distinction des éventuelles mosaïques présentes. 

Observer l’évolution de l’habitat suite à l’épisode d’invasion de la Pyrale du Buis, et réévaluer son état de 

conservation 
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Carte 6 : État des connaissances sur la répartition des formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 
pentes rocheuses  
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Formations à Juniperus communis sur 

landes ou pelouses calcaires – 5130 

Code Corine Biotope : 31.88 – Fruticées à Genévriers communs 

Code EUNIS : F3.16 – Fourrés à Juniperus communis 

Catalogue des végétations de l’Isère : Fourré à Lonicera 

xylosteum et Prunus mahaleb 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat 

« mosaïque » dans le territoire : 34.322, 34.332, 34.41, 37.31 

 

 

Description de l’habitat 

Cet habitat se développe sur des topographies diverses depuis des pentes à des plateaux, sur des sols pionniers 

ou plus évolués. Il correspond aux systèmes secondaires agropastoraux oligotrophes de pelouses, landes, 

pâtures mésophiles et parfois de bas-marais et moliniaies. En effet, sur le territoire, cet habitat s’inscrit 

généralement au sein de mosaïques de communautés de pelouses sèches, mais a pu être observé dans des 

prairies à Molinie. La diversité d’espèces de cette communauté est souvent faible, le plus souvent réduite au 

seul Genévrier commun. 

Cet habitat est issu de pratiques de pâturage extensif par les caprins, ovins et bovin. En effet, le Genévrier ne 

peut se développer que dans des milieux ouverts ; et par ailleurs, la maturité sexuelle tardive de cette espèce 

(10 ans) implique une dissémination de l’espèce lente. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur calcaire dur 

Sol : gamme très large depuis les sols pionniers (rendzines…) à des sols plus évolués (bruns calcaires…) 

Topographie : extrêmement varié 

Exposition : secteur ensoleillée ou peu ombragée 

Humidité : xérophile à mésophile 

Trophie : oligotrophe à oligo-mésotrophe 

Composition floristique 

Berberis vulgaris, Juniperus communis subsp. communis, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb, Quercus 

pubescens, Viburnum lantana 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat constitue une transition entre les milieux de pelouses et les stades de fourrés et forestiers. Or ces 

milieux intermédiaires deviennent rares aujourd’hui, entre les espaces prairiaux gérés de manière plus intensive 

(absence de buissons…), et les espaces prairiaux abandonnés déjà complètement boisés. C’est le cas pour cet 

habitat qui reste à l’état de relique, les autres surfaces ayant disparus au profit des boisements de chênaie 
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blanche, charmaie thermophile ou chênaie-hêtraie, et dans une moindre mesure des pelouses sèches. La 

dynamique naturelle, étant donné la perte de ces pratiques de pâturage extensif, pourrait à terme faire 

disparaître l’habitat du site. 

Cet habitat présente spécifiquement peu d’espèces patrimoniales ; il est possible de noter toutefois la présence 

de l’Engoulevent d’Europe ou la Pie-grièche écorcheur qui vont utiliser notamment cet habitat. Il participe 

cependant à la diversification des milieux de pelouses, en offrant notamment des sites d’abris, de corridors de 

déplacement des espèces faunistiques, également de nidification pour l’avifaune. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 5 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 4,9 ha (97 %) 

Les fruticées à Genévriers communs identifiées restent très rares sur le territoire, même si leur aire de 

répartition est importante. Elles sont probablement sous-estimées, incluses mais non caractérisées au sein dans 

des grandes surfaces de pelouses sèches pâturées, ou en lisère de grands espaces boisés. Relictuel à Mépieu, il 

reste quelques stations significatives entre Charette et Courtenay (autour de Boulieu). 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvais. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Défavorables mauvaises ; perte des pratiques de gestion extensive. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat sur le territoire, en particulier dans les secteurs où les cartographies ont été 

réalisées à grande échelle, sans distinction des éventuelles mosaïques présentes. 

Affiner l’évaluation de l’état de conservation, notamment en matière de structure et de fonction spécifique. 
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Carte 7 : État des connaissances sur la répartition des formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 44 
 

 

Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 

– 6110* 

Code Corine Biotope : 34.11 – Pelouses médio-

européennes sur débris rocheux 

Code EUNIS : E1.11 – Gazons eurosibériens sur débris 

rocheux 

Catalogue des végétations de l’Isère : Végétations 

saxicoles de dalles de l’Alysso alyssoidis - Sedion albi 

(34.11) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 31.22, 31.8, 31.8D, 

31.8C, 34.12, 34.322, 34.332, 34.342, 34.41, 35.21, 35.32, 38.11, 38.22, 41.39, 41.B, 41.D, 62.1, 64.1, 85.41, 

87.1 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond parfois à des pelouses primaires, mais elles sont, le plus souvent, disséminées au sein 

de systèmes pastoraux extensifs liés à du pâturage et favorisées par une pratique intensive. 

Il est constitué de pelouses rases pionnières, écorchées, peu couvrantes (25 à 60 %, rarement 80 %) dominées 

par des plantes à graines et des plantes crassulescentes (divers Orpins) et plus rarement certaines fétuques. Ce 

cortège est accompagné par des mousses et des lichens. La diversité d’espèces est importante, surtout au 

printemps, avec plusieurs stratégies de lutte contre le manque d’eau (développement rapide avec la production 

de graines, stockage d’eau dans les feuilles…). Il est à noter une grande variabilité de l’aspect physionomique 

suivant les années. 

Ces pelouses sont installées sur des sols très peu épais, squelettiques, sur des dalles rocheuses affleurantes au 

sein du plateau ou à proximité de falaises. Mais il peut se développer sur des sites artificiels, comme des fonds 

de carrière de roches massives. Une variante de l’habitat a été observée en secteurs sableux, sur des stations 

de sables et graviers tassés, en pH acide ou basique 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent très majoritairement sur calcaire dur 

Sol : très peu épais, squelettique, parfois finement sableux, souvent riche en calcaire actif 

Topographie : plateaux, plus rarement corniches et vires rocheuses 

Exposition : variées en zones horizontales, mais très souvent au Sud 

Humidité : xérophile 

Trophie : oligotrophe 
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Composition floristique 

Arabis auriculata, Arenaria leptoclados, Minuartia hybrida, Poa badensis, Poa compressa, Sedum ochroleucum, 

avec 

- Pour l’association Végétation de dalles à Poa badensis : Arenaria leptoclados, Draba verna, Euphorbia 

exigua, Helianthemum apenninum, Linum catharticum, Lysimachia arvensis subsp. arvensis, Poa 

badensis, Potentilla verna, Prospero autumnale, Saxifraga tridactylites, Sedum album, Teucrium botrys ; 

- Pour l’association Végétation de dalles à Cerastium pumilum : Allium sphaerocephalon, Arenaria 

leptoclados, Bombycilaena erecta, Cerastium pumilum, Clinopodium acinos, Draba verna, Holosteum 

umbellatum, Hornungia petraea, Minuartia hybrida, Minuartia rubra, Saxifraga tridactylites, Sedum 

acre, Sedum album, Teucrium chamaedrys, Thymus pulegioides., Trifolium scabrum. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat n’a pas fait l’objet d’analyse spécifique vis-à-vis de sa structure. Cependant les diverses observations 

semblent montrer des configurations typiques de série de végétations observables dans une même station, 

depuis la dalle calcaire aux pelouses sèches voire chênaie blanche, dans laquelle l’habitat de pelouse rupicole 

s’inscrit. Les activités humaines, par la pratique de pâturage, l’abandon d’anciennes carrières en roches 

massives a, par ailleurs, tendance à offrir des espaces disponibles pour le maintien ou le développement de cet 

habitat. Toutefois, des impacts peuvent être localement observés pendant la durée d’exploitation de carrières 

ou suite à de la circulation motorisée hors voiries carrossables. 

La diversité floristique est très élevée avec de nombreuses espèces d’affinité méditerranéenne. On peut noter 

la présence possible du Micrope dressé, espèce protégée. Pour la faune, plusieurs espèces sont susceptibles de 

fréquenter cet habitat, notamment les papillons ou les reptiles. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 18 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 13 ha (76 %) 

Ces pelouses rupicoles calcaires sont assez largement réparties sur le territoire, dès que le plateau calcaire de 

l’Isle Crémieu est visible. Les surfaces relevées sont significatives, alors que la taille des stations est souvent 

réduite de quelques décimètres à quelques mètres carrés. Ces surfaces sont par ailleurs certainement sous-

estimées, les stations incluses dans les plus anciennes cartographies des habitats n’ayant souvent pas été 

répertoriées. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : Vulnérable 

Etat de conservation de l’habitat 

 Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 
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Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat dans les secteurs où les cartographies ont été réalisées à grande échelle, sans 

distinction des éventuelles mosaïques présentes.  

Affiner l’évaluation de l’état de conservation, notamment en matière de structure et de fonction spécifique.  

 

Carte 8 : État des connaissances sur la répartition des pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi* 
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Pelouses calcaires de sables xériques * – 6120* 

Code Corine Biotope : 34.12 – Pelouses des sables calcaires 

Code EUNIS : E1.12 – Gazons pionniers eurosibériens des sables 

calcaires 

Catalogue des végétations de l’Isère : Pelouses du Sileno conicae - 

Cerastion semidecandri 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en 

« mosaïque » dans le territoire : 34.11, 34.332, 35.21, 35.32, 64.1 

 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond à des pelouses calcaricoles sur sables 

xériques, pauvres en humus, souvent ouvertes avec une couverture 

herbacée de 30 à 60%. Il correspond à un état plutôt pionnier, non 

dépendant de phénomène naturel de rajeunissement sur le 

territoire mais d’activités de type pâturage, fauche, ou extraction de 

matériaux. Également, la présence de lapins peut largement 

contribuer dans ce sens localement. 

Le recouvrement en espèces herbacées est faible, généralement doublé par un tapis de mousses et lichens très 

développé. Sont présentes : des graminées en touffes, des hémicryptophytes vivaces adaptées et des petites 

annuelles. La floraison se fait au printemps, les conditions étant rapidement hostiles en été. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des sables basiques issus de dépôts glaciaires des dernières glaciations et des 

alluvions fluviatiles du Rhône 

Sol : sols sableux, mobiles à stables 

Topographie : habitat présent autant sur des surfaces planes sur des fronts à pentes fortes d’anciennes carrières 

Exposition : tendance Sud, Sud-Ouest et Sud-Est 

Composition floristique 

Pelouses du Sileno conicae - Cerastion semidecandri 

Ajuga chamaepitys, Alyssum alyssoides, Arenaria serpyllifolia, Artemisia campestris, Bombycilaena erecta℗, 

Anisantha sterilis, Bromus hordeaceus subsp. Hordeaceus, Bromus tectorum, Cerastium pumilum, Cerastium 

semidecandrum, Centaurea aspera, Corynephorus canescens, Draba verna, Euphorbia seguieriana, Festuca 

marginata, Filago germanica, Fumana procumbens, Helianthemum salicifolium, Helichrysum stoechas, 

Holosteum umbellatum, Hornungia petraea, Hypochaeris glabra, Linaria simplex, Filago arvensis, Medicago 

minima, Minuartia hybrida subsp. laxa, Myosotis ramosissima, Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, 

Phleum arenarium, Plantago scabra, Saxifraga tridactylites, Sedum rubens, Silene conica, Trifolium arvense, 

Trifolium scabrum, Tuberaria guttata, Medicago monspeliaca, Vulpia ciliata, Vulpia myuros, Vulpia unilateralis 
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Les différents inventaires réalisés sur le territoire ont permis de caractériser trois habitats élémentaires 

présents : 

- les pelouses sèches sur sables à Fétuque à longues feuilles, Armoise champêtre et immortelle des 

sables ; 

- les pelouses sèches sur sables à Fétuque à longues feuilles, Armoise champêtre, Koelérie du valais et 

Laîche à fruits lustrés ; 

- les pelouses sèches sur sables à Fétuque à longues feuilles, Brome dressé, Immortelle des sables et 

Hélianthème des Apennins. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Comme indiqué précédemment, ces pelouses calcaires sur sables sont pionnières, instables, tendant à être 

colonisées par des herbacées vivaces et des arbustes, et à terme le boisement. 

Depuis les années 1970, la gestion de ces secteurs par pâturage ou l’exploitation de matériaux a été 

abandonnée. Aujourd’hui, malgré la démarche entreprise par les communautés de communes, seulement 

quelques stations sont aujourd’hui gérées avec une préoccupation environnementale. Ainsi, le maintien de cet 

habitat pionnier tient aujourd’hui du fait d’une dynamique de fermeture assez faible, combinée à des activités 

d’extraction de matériaux plus ou moins récentes, voire la présence de lapins localement. 

En matière d’espèces patrimoniales, plusieurs occupent ce type d’habitat depuis la faune avec le Guêpier 

d’Europe qui y creuse des galeries pour la nidification, l’Alouette lulu, à la flore très particulière avec par 

exemple l’Orcanette des sables, le Micrope érigé, la Scabieuse blanchâtre et l’Immortelle des sables. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 23ha  Surface dans le site Natura 2000 : 13 ha (54 %) 

Cet habitat présente une aire de répartition assez large, répartie sur 27 communes du territoire. Cependant, 

les surfaces restent très faibles, et les différents sites son très morcelés et isolés. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvaise. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables mauvaises ; très peu de 

sites en gestion. 

Perspectives : Défavorables inadéquates. 
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Actions de connaissance et conservation 

Protection des sites non inclus dans un espace protégé (Natura 2000, ENS, espaces définis dans les PLU…). 

Mise en place d’aménagements de mis en défens des sites afin de limiter l’impact de la circulation motorisée, 

de prélèvements sauvages de matériaux. 

Acquisition par les collectivités locales ou conventionnement avec les propriétaires privés pour la mise en 

gestion conservatoire des sites. 

Mise en place de gestion favorable à l’habitat soit par pâturage extensif, soit en lien avec les associations de 

chasse par l’entretien de population de lapins ; Éviter l’implantation d’espèces introduites envahissantes et 

limiter leur expansion. 

Travail de police pour faire respecter la réglementation sur la circulation motorisée en espaces naturels, le 

dépôt de déchets et le prélèvement sauvage de matériaux. 
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 Carte 9 : État des connaissances sur la répartition des pelouses calcaires sur sables xériques* 
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Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites 

d'orchidées remarquables) – 6210 (*) 

Code Corine Biotope : 34.32 – Pelouses semi-sèches 

médio-européennes à Bromus erectus, 34.33 – Pelouses 

médio-européennes du Xerobromion, 34.34 – Pelouses 

calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale 

Code EUNIS : E1.26 – Pelouses semi-sèches calcaires 

subatlantiques, 

Catalogue des végétations de l’Isère : 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 31.22A, 31.8, 

31.86, 31.881, 31.8D, 34.11, 34.111, 34.322x81.1, 34.332, 34.4, 34.41, 34.42, 35.21, 37.24, 37.31, 37.7, 38.11, 

38.22, 38.23, 41.27, 53.1, 53.2, 62.1, 62.3, 83.13, 83.211, 83.324, 83.325, 84.3, 85.3, 87.1, 87.2 

Description de l’habitat 

Cet habitat regroupe des pelouses installées sur des stations sèches, de basse à moyenne altitude, avec des 

structures basses, claires, parfois écorchées, à mi-hautes à assez denses. L’habitat est dominé par des espèces 

d’affinité méditerranéenne, vivaces avec des graminées sociales comme le Brome érigé, l’Avoine pubescente, 

ou le Brachypode des rochers, associé à une riche flore de dicotylédones comme les astéracées, et de 

nombreuses légumineuses. La composition d’une station à l’autre est très variable, cet habitat d’intérêt 

communautaire regroupant nombre de conditions stationnelles différentes : des pentes assez fortes à des 

plateaux filtrants, en conditions mésophiles à xérophiles, sur des sols basiques à acidiclines, assez profonds à 

squelettiques à caractère arénacé. 

Cet habitat est présent naturellement pour les formations en stations xérophiles (xerobromion), et héritée de 

pratiques agropastorales anciennes pour les stations mésophiles ou mésoxérophiles (mesobromion et 

majoritairement pour le Koelerio macranthae - Phleion phleoidis). L’abandon conduit, pour ces dernières, 

rapidement à une fermeture en prairies pré-forestières, fourrés jusqu’au boisement. Le plus souvent cet habitat 

est présent en mosaïque avec les autres habitats de la série de végétation : les dalles rocheuses, les pelouses 

sur dalle, jusqu’aux boisements thermophiles de type chênaie blanche. 

Plusieurs alliances sont regroupées dans cet habitat d’intérêt communautaire : 

- Les pelouses du Mesobromion erecti avec les sous-alliances suivantes : 

• Pelouses du Chamaespartio sagittalis - Agrostidenion tenuis : Communautés acidiclinophiles ; 

• Pelouses du Mesobromenion erecti : Communautés semi-sèches des sols profonds ; 

• Pelouses du Tetragonolobo maritimi - Mesobromenion erecti : Communautés des sols 

marneux ; 
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• Pelouses du Teucrio montani - Mesobromenion erecti : Communautés xéroclinophiles des sols 

peu épais riches en calcaire ; 

- Les pelouses du Xerobromion erecti avec sous alliances suivantes : 

• Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti ; 

• Xerobromenion erecti ; 

- Les pelouses du Koelerio macranthae - Phleion phleoidis : Communautés subatlantiques à 

subcontinentales, plus ou moins xérophiles, acidiclinophiles à acidiphiles. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des roches calcaires ou carbonatés ; Elles peuvent être présentes également sur 

des sables basiques issus de dépôts glaciaires des dernières glaciations et des alluvions fluviatiles du Rhône 

Sol : sols basiques à acidiclines, voire acides, d’épaisseurs assez profondes à squelettiques, parfois sableux 

stables 

Topographie : pentes modérées à assez fortes 

Exposition : généralement bien ensoleillée 

Humidité : xérophile à mésophile, certaines stations étant temporairement humide en hiver en condition 

marneuse 

Trophie : oligotrophe à oligo-mésotrophe 

Composition floristique 

Alliance des pelouses du Mesobromion erecti : Carex montana, Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, Gentiana 

cruciata, Hippocrepis comosa, Neotinea ustulata, Ononis spinosa, Ophrys apifera, Ophrys fuciflora, Ophrys 

insectifera, Plantago media, Prunella grandiflora 

Avec les sous-alliances suivantes : 

- Pelouses du Chamaespartio sagittalis - Agrostidenion tenuis : Agrostis capillaris, Betonica officinalis, 

Danthonia decumbens, Genista sagittalis, Luzula campestris 

- Pelouses du Mesobromenion erecti : Avenula pubescens, Bromopsis erecta, Campanula glomerata, 

Knautia arvensis, Onobrychis viciifolia, Salvia pratensis. 

- Pelouses du Tetragonolobo maritimi - Mesobromenion erecti : Blackstonia perfoliata, Carex tomentosa, 

Centaurium erythraea, Cervaria rivini, Genista tinctoria, Gymnadenia odoratissima, Inula salicina, Lotus 

maritimus, Molinia arundinacea, Ophrys insectifera 

- Pelouses du Teucrio montani - Mesobromenion erecti : Carex halleriana, Globularia bisnagarica, Linum 

tenuifolium, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum 

Alliance Pelouses du Xerobromion erecti : Allium sphaerocephalon, Carex halleriana, Festuca patzkei, Fumana 

procumbens, Helianthemum apenninum, Helianthemum canum, Inula montana, Koeleria vallesiana, Ononis 

pusilla, Teucrium montanum, Thesium humifusum subsp. divaricatum, Trinia glauca. 

Alliance Pelouses du Koelerio macranthae - Phleion phleoidis : Artemisia campestris subsp. campestris, Koeleria 

macrantha, Oreoselinum nigrum, Phleum phleoidesxix 
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Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Les différents inventaires portant sur les différentes alliances ou associations végétales sur le territoire 

montrent globalement des habitats avec une certaine typicité dans la composition floristique, dans la structure. 

Une partie des surfaces de l’habitat relève d’ailleurs la présence de nombreuses orchidées patrimoniales, lui 

conférant le caractère d’habitat prioritaire de la directive « Habitats, faune, flore ». Le caractère prioritaire a 

été donné pour les habitats présentant soit une espèce d’orchidaceae protégée au niveau national, soit 5 

espèces différentes de cette famille. Cependant, cet habitat étant valorisé d’un point de vue agricole, ils sont 

sujets à modification en fonction de l’intensité de la pression de pâturage, des dates de fauches, de l’intensité 

de l’amendement voire de réalisation de semis ; cela peut conduire à une dégradation de la typicité de la flore, 

et entraîner une évolution du cortège vers un autre habitat naturel (pâtures du cynosurion, arrhenaterion 

elatioris…). 

Cet habitat de pelouse recèle une grande diversité d’espèces faunistiques et floristiques, dont nombre d’entre 

elles sont protégées : les oiseaux (Alouette lulu…), les reptiles (Tortue Cistude pour la ponte…), les lépidoptères, 

orthoptères, flore avec les orchidées… 

Cet habitat peut être sujet à l’arrivée « spontanée » d’espèces exotiques comme certaines astéracées, ou des 

espèces ligneuses (Robinier faux-acacia, Ailante…), ou introduites volontaires, par exemple en agriculture dans 

le cadre de semis de prairie artificielle. 

Répartition et surfaces 

Surface totale : 1 789 ha   Surface dans le site Natura 2000 :  1 386 ha (77 %) 

En prenant en compte les corrections réalisées à partir de l’échantillonnage du suivi du PAEc et l’influence des 

changements de pratiques (diminution des apports d’azote) et les effets possibles du changement climatique, 

les valeurs potentielles seraient les suivantes : 

Surface totale : 2 058 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 1 594 ha (77 %) 

Dont 518 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 403 ha (78 %) d’habitat prioritaire 

Cet habitat présente une aire de répartition très large sur le territoire, avec des secteurs présentant une grande 

densité de pelouses. Les surfaces sont importantes, mais nécessiterait des précisions. En effet, les secteurs 

anciennement cartographiés à grande échelle englobent généralement des mosaïques d’habitats de l’ensemble 

de la série de végétation (dalles à sedums aux fourrés arbustifs). Également des parcelles présentant des 

habitats qualifiés en « pâture » (cynosurion cristatus) peuvent présenter sur une même parcelle des habitats de 

type pelouses sèches. L’étude réalisée sur l’état de conservation des prairies permanentes PAEc / Natura 2000 

a montré que 20% des placettes relevées sur des habitats du 38.11 sont à requalifier en 34.322, ce qui pourrait 

représenter des surfaces très significatives. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : Vulnérable à En danger pour les Pelouses semi-sèches médio-européennes 

à Bromus erectus et Pelouses médio-européennes du Xerobromion 
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Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates. 

Perspectives : Défavorables inadéquates. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat dans les secteurs où les cartographies ont été réalisées à grande échelle, sans 

distinction des éventuelles mosaïques présentes. 

Affiner l’évaluation de l’état de conservation en matière de structure et de fonction spécifique. 

Accompagner les exploitations agricoles pour une gestion des pelouses sèches dans le sens d’un meilleur état 

de conservation (Mesures agro-environnementales, formations sur la gestion des prairies…). 

Sensibiliser les propriétaires non agriculteurs pour une gestion conservatoire de ces habitats. 
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Carte 10 : État des connaissances sur la répartition des pelouses sèches semin-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) (site remarquable d’orchidées*)  
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Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) – 6410 

Code Corine Biotope : 37.31 – Prairies à Molinie et communautés associées 

Code EUNIS : E3.51 – Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées 

Catalogue des végétations de l’Isère : Prairies hygrophiles du Juncion acutiflori (37.31), Prairies hygrophiles du 

Molinion caeruleae (37.311) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 31.881, 31.8D, 

34.322, 34.332, 37.1, 37.71, 38.22, 44.91, 44.92, 53.2, 53.3, 54.2 

Description de l’habitat 

Cet habitat regroupe plusieurs types de prairies hygrophiles à mésohygrophiles, sur sols tourbeux à 

paratourbeux, oligotrophes à mésotrophes. Sur le territoire, les sols sont de basiques (alliance du Molinion 

caeruleae) à acidiclines (alliance du Juncion acutiflori). Ces différentes communautés végétales montrent une 

certaine diversité de physionomies et de structures en fonction des modes de gestion (fauche, pâturage). 

Ainsi, on retrouve les deux alliances précédemment évoquées : 

- Les prairies hygrophiles du Juncion acutiflori (37.31) : ce sont ici des communautés subatlantiques sur 

sol mésotrophe et hydromorphe, argilo-siliceux, et plutôt acidicline. Elles se situent dans des 

dépressions, talwegs, ou pentes humides, et les bordures de ruisseaux. L’hydromorphie saisonnière a 

tendance à bloquer la décomposition de la litière, constituant un horizon tourbeux superficiel ou peu 

épais. Ces pelouses, qui peuvent être basses et claires à plus hautes et assez denses, sont composées 

majoritairement d’espèces vivaces de graminées, joncs et laîches ; d’autres espèces, de la famille des 

dicotylédones à floraison tardive, accompagnent ce cortège. Serait concernée ici la sous alliance Junco 

conglomerati - Molinierion caerulea. 

- Les prairies hygrophiles du Molinion caeruleae (37.311) : ce sont ici des communautés sur sols 

paratourbeux basiques, oligotrophes. Les conditions hydriques sont particulières, entre l’inondation en 

hiver, et un abaissement fort de la nappe en été. Ces stations sont situées en périphérie de tourbières 

ou lacs, dans des marais tourbeux de fond de vallées humides, voire des pentes marneuses ou tufeuses. 

Des associations spécifiques sont observées, en fonction des sols en présence, soit paratourbeux, 

argilo-marneux ou sur argiles de décarbonatation et marnes calcaires et dalles calcaires. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires, argileux, ou tourbeux 

Sol : sols sont d’alcalins à acidiclines, conditionnant les communautés végétales. 

Topographie : fond de vallée, ou pentes humides 

Exposition : pas d’exposition particulière 

Humidité : humide à détrempé 

Trophie : oligotrophe à mésotrophe 
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Composition floristique 

- Les prairies hygrophiles du Juncion acutiflori, dont la la sous alliance présente Prairies hygrophiles du 

Junco conglomerati - Molinienion caerulae : Agrostis canina, Carex hispida, Carex leporina, Galium 

palustre, Juncus conglomeratus, Lotus pedunculatus, Ranunculus flammula 

- Les prairies hygrophiles du Molinion caeruleae : Carex hostiana, Carex pulicaris, Galium boreale, 

Laserpitium prutenicum, Molinia caerulea, Serratula tinctoria, avec pour les sous alliances : 

o Prairies hygrophiles de l’Allio angulosi - Molinienion caeruleae : Allium angulosum, Juncus 

subnodulosus, Oenanthe lachenalii, Viola elatior 

o Prairies hygrophiles du Deschampsio mediae - Molinienion caerulae : Blysmus compressus, 

Deschampsia media, Sisymbrella aspera subsp. aspera 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat est issu de la mise en pâturage ou fauche de secteurs de marais anciennement boisés, de tourbières 

drainées, ou par tache dans des petites dépressions argileuses au sein des pelouses sèches du mésobromion. 

Leur maintien est ainsi étroitement lié à l’usage agropastoral extensif. Pendant de nombreuses années, les 

milieux ont été soit abandonnés, conduisant à un enfrichement puis boisement, soit davantage drainés et 

convertis en grandes cultures (maïs…) ou peupleraies. Localement, ces prairies hygrophiles ont été maintenues, 

et on observe aujourd’hui, en lien avec les politiques environnementales, un regain d’intérêt localement pour 

ces espaces. En effet, ils peuvent constituer une ressource non négligeable pour les élevages pendant la période 

estivale. Cependant, il existe un risque de dérive de ces habitats liés à des conditions pauvres de milieu, vers 

des habitats de prairies eutrophes (non d’intérêt communautaire), suite à une intensification du pâturage et à 

l’amendement des parcelles. Par ailleurs, certains sites correspondent à des Surfaces d’Intérêt Écologiques au 

titre de la PAC (bande enherbée…). Également, le drainage reste encore une menace. Enfin, cet habitat peut 

apparaître lors d’abandon de l’exploitation de carrières de roches marneuses, utilisées pour le ciment, comme 

cela est le cas aux fours à chaux d’Optevoz. 

Au niveau des espèces patrimoniales, il est à noter la présence remarquable du Damier de la Succise et des 

Azurés des paluds et de la Sanguisorbe, espèces de papillons de jour très rares et protégés. On retrouve 

également deux mollusques d’intérêt européen que sont les Vertigos moulinsiana et angustior. Également, des 

espèces végétales protégées sont observées avec la Violette élevée, le Cresson rude, l’Orchis à fleurs lâches, 

l’Écuelle d’eau, l’Ophioglosse vulgaire ou la Gentiane des marais par exemple. 

Enfin, il existe un risque de dégradation de cet habitat par les espèces exotiques, avec en particulier le Solidage 

géant. Cette espèce peut largement coloniser ces habitats, en particulier lors de dégradations comme le 

drainage. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 31 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 29 ha (94 %) 

Cet habitat reste assez largement réparti sur le territoire. Les surfaces restent au global certainement 

surestimées, une part importante des stations ayant été identifiées lors de la cartographie du DOCOB précédant 

et ne prenant pas en compte les différentes parcelles mises en culture depuis. Les autres stations présentent 

des surfaces faibles, pour près de la totalité en dessous de 1 ha. 

Il est à noter que près de l’ensemble d’entre elles sont situées dans le site Natura 2000. 
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Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : En danger 

État de conservation de l’habitat  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvaise. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates ; plusieurs 

secteurs dégradés par l’intensification, le drainage ou l’embroussaillement. 

Perspectives : Défavorables mauvaises. 

Actions de connaissance et conservation 

Relever la présence de l’habitat dans les secteurs où les cartographies ont été réalisées à grande échelle, sans 

distinction des éventuelles mosaïques présentes. 

Accompagner les exploitations agricoles pour une gestion des prairies hygrophiles au sens large dans le sens 

d’un meilleur état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ou de restauration (Mesures agro-

environnementales avec pâturage extensif, abaissement ou suppression de fertilisation, débroussaillage de 

réouverture…). 

Sensibiliser les propriétaires non agriculteurs pour une gestion conservatoire de ces habitats (gestion à la 

parcelle, mise en place d’ENS…). 

Protection réglementaire de sites de présence de cet habitat, afin de limiter les dégradations éventuelles 

(drainage, remblais, mise en grandes cultures…). 

Reconstitution de l’habitat dans les carreaux de carrières de marnes qui représentent des surfaces importantes 

(pierre utilisée en cimenterie). 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 59 
 

 

 

Carte 11 : État des connaissances sur la répartition des prairies à Molinies sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae)  
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Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin – 6430 

Code Corine Biotope : 37.7 – Lisières humides à grandes herbes, 37.1 – Communautés à Reine des prés et 

communautés associées 

Code EUNIS : E5.4 – Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères 

Catalogue des végétations de l’Isère : Mégaphorbiaies du Convolvulion sepium (37.71) pour partie, 

Mégaphorbiaies du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae (37.1), Ourlets de l’Aegopodion podagrariae (37.72), 

Ourlets du Geo urbani - Alliarion petiolatae (37.72), Ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae 

(37.72) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 31.8, 31.8D, 

34.322, 34.332, 34.4, 37.2, 37.3, 38.11, 38.2, 41.24, 41.27, 44.31, 44.33, 41.71, 44.91, 44.92, 53.11, 53.16, 

53.21, 53.3, 54.21, 81.1, 82.11, 83.31, 83.32, 84.1, 84.2, 84.3, 85.12, 85.3, 86.2, 87.1, 87.2 

Description de l’habitat 

Cet habitat regroupe un ensemble de communautés correspondant à des végétations de hautes herbes de type 

mégaphorbiaies et de lisières forestières. Sur le territoire, deux grandes catégories peuvent être distinguées : 

- Les mégaphorbiaies riveraines : elles constituent des cordons en bordure de cours d’eau, des lisières et 

des clairières de forêts humides, généralement en situation héliophile. Elles sont situées dans des sites 

très humides, des vallées alluviales, sur des sols engorgés avec une nappe temporaire, à substrats 

alluviaux diverses (sables, limons…) ou calcaire argileux, mésotrophes à eutrophes. Elles sont soumises 

aux crues, mais pas à l’action de l’homme. Les alliances végétales du territoire associées aux 

mégaphorbiaies sont : 

• les mégaphorbiaies du Convolvulion sepium : communautés de la partie moyenne et supérieure 

des cours d’eau de basse altitude et des bordures de lacs ou d’étangs, en conditions eutrophes ; 

• les mégaphorbiaies du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae : communauté des grandes 

vallées fluviales, en conditions mésotrophes. 

- Les lisières forestières nitrophiles : Elles se développent en effet en lisière de bois, ou au sein 

d’ouvertures forestières (coupes, sentes, chemins…) en situation héliophile à sciaphile et sur sol frais. 

Ces conditions microclimatiques impliquent une activité biologique importante, contribuant à libérer 

d’avantage d’azote qu’en sous-bois, et conditionnant la présence de certaines espèces adaptées (Ortie, 

Gaillet croisette, lamiers…). Les alliances végétales du territoire associées à ces habitats de lisières sont : 

• Les ourlets de l’Aegopodion podagrariae : communauté semi-héliophile en condition assez 

humide ; 

• Les ourlets du Geo urbani - Alliarion petiolatae : communauté nitrophile, en station 

ombragée, plus ou moins humide ;  

• Ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae : communauté de lisière interne 

ou de laies forestières, des sols frais à humides. 

Ces milieux sont issus soit de coupes ou défrichements, soit d’abandon des activités pastorales, soit de l’effet 

de rajeunissement de milieux par les crues pour les mégaphorbiaies. Naturellement, elles évoluent vers des 

fruticées ou des saulaies, puis des forêts à Frêne, Aulne, Orme, Chêne, Hêtre notamment. Les espèces de la 
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mégaphorbiaie peuvent subsister après boisement, sous couvert ou en lisière. En cas de mis en place de 

pâturage ou fauche, elles vont évoluer notamment vers de la prairie de fauche (38.22). 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur des sols alluvionnaires et autres 

Sol : sols basiques à acides 

Topographie : non déterminante 

Exposition : pas d’exposition particulière, héliophile à sciaphile 

Humidité : mésophile à humide 

Trophie : mésotrophe à eutrophe 

Composition floristique 

Pour les alliances de mégaphorbiaies : 

- Convolvulion sepium : Convolvulus sepium, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Impatiens 

glandulifera, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Reynoutria x bohemica, Rubus 

caesius, Solanum dulcamara, Solidago gigantea ; 

- Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae : Althaea officinalis, Euphorbia palustris, Filipendula ulmaria, Iris 

pseudacorus, Jacobaea paludosa, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Stachys palustris, Symphytum 

officinale, Thalictrum flavum. 

Pour les lisières forestières nitrophiles : 

- Ourlets de l’Aegopodion podagrariae : Aegopodium podagraria, Cruciata laevipes, Dipsacus pilosus, 

Ficaria verna, Lamium maculatum, Sambucus ebulus, Silene dioica ; 

- Ourlets du Geo urbani - Alliarion petiolatae : Chaerophyllum temulum, Epilobium montanum, Euphorbia 

stricta, Geranium lucidum, Lactuca muralis, Torilis japonica ; 

- Ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae : Carex remota, Circaea lutetiana, Ranunculus 

repens, Rumex sanguineus, Stellaria alsine, Veronica montana. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

C’est un habitat qui reste peu fréquent sur le territoire et qui concerne en effet de faibles surfaces ou linéaires. 

Comme indiqué précédemment, cet habitat est principalement issu, sur le territoire, de la réalisation de coupes 

forestières en stations fraîches à humides, de création de lisières, de l’abandon de surfaces prairiales, ou d’un 

entretien localisé d’espaces par broyages peu fréquents (entretien d’espaces publics, de bordures d’étangs, 

travées de lignes électriques…). Pour les mégaphorbiaies, l’habitat est lié au cours d’eau, l’effet des crues 

restant ici trop limité pour avoir un impact de rajeunissement de milieux forestiers, d’autant que les cours d’eau 

ont été souvent recalibrés ou ont fait l’objet de protections de berges. D’autres atteintes sont identifiées 

comme localement la plantation forestière, la mise en culture, le drainage, l’urbanisation... Également, 

l’eutrophisation de l’eau et les apports de fertilisants agricoles ont possiblement pu conduire à une modification 

de la composition floristique pour l’habitat de mégaphorbiaie. 
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Du point de vue des espèces patrimoniales, ces espaces sont davantage des corridors de déplacement, des sites 

d’alimentation de la faune, que des lieux d’implantation d’espèces rares. Cependant, ils constituent des sites 

importants pour les insectes par la présence de nombreuses plantes à fleurs. Quelques espèces végétales 

protégées peuvent être présentes, comme l’Euphorbe de marais. 

Cet habitat est malheureusement sujet à l’arrivée de plusieurs espèces exotiques envahissantes, en particulier 

les mégaphorbiaies, qui ont pour effet de le dégrader voire de le faire disparaître comme les renouées 

asiatiques, l’arbre à papillons, le Solidage géant… 

Répartition et surfaces 

Surface total : 93 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 41 ha (44 %) 

Cet habitat est bien réparti sur le territoire, faisant ressortir les études liées aux cours d’eau. Les surfaces restent 

relativement faibles d’un point de vue global. Il est cependant très probable que cet habitat est davantage 

présent dans les boisements du territoire. En effet, l’étude réalisée sur les forêts de l’ensemble du territoire n’a 

pu s’attacher à relever ces micro habitats de lisières. Par ailleurs, l’alternance développement des 

boisements / coupes forestière sur l’ensemble du territoire implique très probablement une « rotation » 

entretenant la présence de l’habitat dans le temps. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : Quasi menacé 

Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue ; le manque de connaissance sur les habitats de lisière rend difficile 

une évaluation de l’état de conservation au regard de la surface. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates ; 

potentiellement plutôt favorables au niveau des lisières, mais défavorables pour les autres secteurs de 

mégaphorbiaies (pression agricole, urbanisation, développement d’espèces exotiques…). 

Perspectives : Défavorable inadéquates ; pas d’amélioration prévisible par rapport à la situation actuelle. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, les distinguer et les caractériser afin de préciser leur état de conservation. 

Sensibiliser les propriétaires, les gestionnaires, les agriculteurs pour une prise en compte des mégaphorbiaies 

dans leurs pratiques. 

Sensibiliser les producteurs de rejets en cours d’eau pour une amélioration de leur qualité (réhabilitation de 

stations d’épuration, mise aux normes de bâtiments…). 

Sensibiliser les forestiers à une gestion « extensive » des plantations forestières, laissant s’exprimer les 

mégaphorbiaies. 
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Carte 12 : État des connaissances sur la répartition des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 
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Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

– 6510 

Code Corine Biotope : 38.22 – Prairies de fauche des 

plaines médio-européennes 

Code EUNIS : E2.22 – Prairies de fauche planitiaires 

subatlantiques 

Catalogue des végétations de l’Isère : Prairies de 

l’Arrhenatherion elatioris (38.22), 

Description de l’habitat 

Cet habitat correspond à des prairies de fauche mésophiles, installées dans un large spectre de conditions 

trophiques depuis des situations eutrophes à caractère nitrophile jusqu’aux situations méso-oligotrophes, 

proches des pelouses sèches de fauche. La distinction de ces dernières vis-à-vis des prairies maigres est parfois 

complexe, et a fait l’objet d’un travail spécifique lors de l’étude des prairies permanentes. Les sols sont plus ou 

moins profonds, mais avec une fertilité plus ou moins importante. Les conditions hydriques et de pH sont de 

fraîches à semi-sèches, et de calcicoles à acidiclines. 

Généralement, ce sont des prairies hautes, avec une forte production de biomasse. Le cortège est presque 

toujours dominé par des graminées vivaces comme l’Avoine élevée, le Brome mou, et l’Avoine pubescente. 

Davantage en conditions de sols maigres, il regroupe une très grande diversité de dicotylédones. 

Ces prairies sont généralement fauchées ; mais parfois, l’alternance est de mise avec le pâturage, modifiant 

plus ou moins sensiblement le cortège floristique en direction de l’alliance du Cynosurion cristati (38.11 - 

« pâtures »). Ainsi, la distinction est parfois complexe. 

Trois sous alliances végétales ont été distinguées sur le territoire avec : 

- Les prairies du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris : Communautés des sols mésotrophes 

en conditions mésohygrophiles ; 

- Les prairies du Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris : Communautés des sols eutrophes ; 

- Les prairies du Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris : Communautés mésophiles sur sol 

mésotrophe plutôt basiphiles. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur le plateau calcaire, mais également dans les vallons du plateau, ou dans secteurs 

de collines molassiques 

Sol : plus ou moins profonds, calcicoles à acidiclines 

Topographie : secteur de pente faible, fond de vallons 

Exposition : pas d’exposition particulière 

Humidité : mésophile à mésohygrophile 

Trophie : mésotrophe à eutrophe 
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Composition floristique 

Ordre de Arrhenatheretalia elatioris avec les espèces suivantes : Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus 

subsp. hordeaceus, Crepis biennis, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Lathyrus pratensis, Silene vulgaris 

subsp. vulgaris, Trisetum flavescens, Vicia segetalis. 

- Les prairies du Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris : Cardamine pratensis, Carex hirta, 

Colchicum autumnale, Fritillaria meleagris, Holcus lanatus, Myosotis scorpioides, Potentilla reptans, 

Ranunculus repens, Schedonorus pratensis, Silaum silaus ; 

- Les prairies du Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris : Arrhenatherum elatius, Bromus 

hordeaceus subsp. hordeaceus, Dactylis glomerata, Heracleum sphondylium, Rumex obtusifolius, 

Schedonorus arundinaceus, Urtica dioica. 

- Prairies du Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris : Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, 

Avenula pubescens, Bromopsis erecta, Centaurea jacea, Galium verum, Jacobaea vulgaris, Knautia 

arvensis, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus subsp. corniculatus, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus 

alectorolophus, Trisetum flavescens. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Ces prairies constituent une part significative dans la production fourragère des exploitations, qu’elles soient 

fauchées uniquement ou fauchées et pâturées. L’étude sur les prairies permanentes montre que celles-ci 

présentent globalement une bonne diversité floristique et sont peu eutrophisées, en lien avec un amendement 

limitée et une fauche qui exportent une partie de ces apports. Il est possible que la part eutrophe de ces prairies 

existantes auparavant, souvent présentes en conditions mésohygrophiles, a été soit convertie en grandes 

cultures ou prairies temporaires avec l’intensification de l’agriculture, soit gérée en pâture intensive modifiant 

en conséquence le cortège floristique. L’étude réalisée conjointement entre Natura 2000 et le PAEc sur l’état 

de conservation des prairies permanentes a montré, lors de l’état des lieux, un état de conservation global à 

plus de 60 % « bon », et plus de 25 % « l’altéré ». Cette évaluation a pris en compte à la fois la conformité entre 

le cortège des prairies avec les cortèges de référence, la trophie témoignée par la composition floristique et la 

présence d’espèces exotiques. 

En effet, ces prairies sont assez peu sujettes à l’apparition d’espèces exotiques. Cela peut être le cas, 

volontairement lors d’opération de sur-semis pour enrichir la prairie en certaines espèces par exemple 

(légumineuses…), ou involontairement lors de travaux superficiels, de dégradation par la circulation d’engins 

ou de dégradation par les sangliers. 

Enfin, ces prairies constituent des habitats essentiels pour nombre d’espèces. En premier lieu, les insectes sont 

concernés, ces prairies offrant notamment une floraison riche et durable dans l’année. Les prédateurs comme 

les oiseaux et les chiroptères sont également dépendants de ces milieux tel le Grand Rhinolophe ou le Petit 

Murin par exemple. 
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Répartition et surfaces 

Surface total : 564 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 255 ha (45 %) 

En prenant en compte les corrections réalisées à partir de l’échantillonnage du suivi du PAEc et l’influence des 

changements de pratiques (diminution des apports d’azote) et les effets possibles du changement climatique, 

les valeurs potentielles seraient les suivantes : 

Surface totale : 1 665 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 752 ha (77 %) 

L’aire de répartition de l’habitat est satisfaisante sur le territoire, l’ensemble des communes étant concernées. 

Les surfaces restent significatives pour un secteur de plaine, malgré l’avènement de l’agriculture intensive. 

Cependant, seulement moins de la moitié des surfaces sont situées dans le site Natura 2000. Il est à noter que 

les études sur les prairies maigres de fauche n’ont permis de prospecter qu’une faible partie des prairies 

classées sur la base de pratiques agricoles en « pâtures » (cynosurion cristatus). Ainsi, il est très probable qu’une 

partie de ces prairies peuvent être rattachées aux prairies maigres de fauche. En effet, l’étude réalisée sur l’état 

de conservation des prairies permanentes PAEc / Natura 2000 montre que 24 % des placettes relevés sur des 

habitats du 38.11 sont à requalifier en 38.22, ce qui pourrait représenter des surfaces très significatives. 

Également d’autres prairies sans statut agricole (déclaration PAC) non pas été prospectées. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : Vulnérable 

État de conservation de l’habitat 

 Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable ; cependant les surfaces pourraient être beaucoup plus 

importantes, comme cela était certainement le cas auparavant. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables ; cependant ces stations 

sont fréquemment isolées les unes des autres. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; le risque soit d’intensification, soit de conversion en grandes cultures 

en dehors du site Natura 2000 suite à la disparition progressive de l’élevage est important, soit dans une 

moindre mesure suite à l’artificialisation ou le reboisement. 

Actions de connaissance et conservation 

Compléter l’inventaire des prairies maigres de fauche en caractérisant les prairies « sans statut agricole », et les 

prairies qualifiées de « pâture » sans relevé phytosociologique. 

Inciter les agriculteurs à conserver la gestion de cet habitat par fauche (tardive si possible), combinée à un 

amendement limité (autour de 30 unités d’azote maximum), possiblement combiné à un pâturage extensif : 

Mesures agro-environnementales... 

Inciter les propriétaires ou gestionnaires de prairie non agriculteur à une gestion conservatoire de ces prairies. 
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Caractériser ces prairies d’un point de vue agronomique, afin de démontrer leur intérêt dans les systèmes 

d’exploitation en élevage : qualité nutritive du foin, résistance des cortèges floristiques par rapport aux 

incidents climatiques…. 

Travailler sur les possibilités de restauration ces prairies à partir de semences d’origine locale sur des parcelles 

labourées ou en prairie temporaire. 

 

 

Carte 13 : État des connaissances sur la répartition des prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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Tourbières de transition et tremblantes – 7140 

Code Corine Biotope : 54.5 – Tourbières de transition 

Code EUNIS : D2.3 – Tourbières de transition et tourbières tremblantes 

Catalogue des végétations de l’Isère : Pelouses de bas-marais du Caricion lasiocarpae (54.5) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : unité non complexe 

Description de l’habitat 

Cette formation oligotrophe s’installe sur des sols tourbeux détrempés et non consolidés. Elle forme des 

radeaux de végétation « flottants » au-dessus de la tourbe. En Isle Crémieu, cet habitat se développe sur le 

marais de l’Ambossu, dans la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu. Il occupe un espace inondé 

ré-ouvert par broyage avant remise en eau du marais en 2007 (le marais avait été volontairement asséché par 

les anciens propriétaires de 1987 à 2007 dans le cadre d’un projet d’extraction de tourbe qui n’a pas abouti). 

Sur la réserve, cet habitat est ceinturé par une roselière à Marisque (Cladium mariscus) bien développée et par 

quelques touradons de Laîche élevée (Carex elata subsp. elata). Son cortège floristique est largement dominé 

par la Laîche à fruits velus (Carex lasiocarpa), espèce protégée considérée comme en danger au niveau régional. 

Elle est accompagnée, sur les zones les plus humides, de la Potentille des marais (Comarum palustre) et du 

Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata). Cet habitat est connu depuis 2013 et semble se maintenir sur la réserve. 

Les zones les moins humides, situées en périphérie, sont colonisées par la Marisque et le Roseau commun 

(Phragmites australis). 

Il est relevé que la tourbière de Charamel, pour la station à Carex Lasiocarpa, pourrait se rapprocher de cet 

habitat. 

Conditions stationnelles 

Géologie : tourbe 

Topographie : pentes très faibles (< à 10%) 

Exposition : aucune 

Humidité : détrempé à humide 

PH du sol : acide à acidicline 

Trophie : oligotrophe 

Azote : non nitrophile 

Composition floristique 

Carex lasiocarpa, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Une seule station semble pouvoir être qualifiée de tourbière de transition à ce jour au sein du site Natura 2000, 

sur le marais de l’Ambossu situé dans la RNR des étangs de Mépieu (commune de Creys-Mépieu). Cet habitat, 

localisé dans les secteurs broyés avant remise en eau du marais, semble se maintenir grâce au contrôle du 

niveau des eaux (barrage munie de vannes) qui permet de conserver une humidité relativement constante 

surtout pendant les périodes de sécheresse et limiter la colonisation par le Marisque, la Bourdaine et le Saule 

cendré. 
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Cet habitat abrite des espèces végétales rares comme la Potentille des marais et le Trèfle d’eau, et protégées 

telles que la Laîche à fruits velus, espèce en danger au niveau régional. Cet habitat représente un biotope 

favorable à de nombreux insectes et araignées. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 0,17 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 0,17 ha (100 %) 

L’aire de répartition ainsi que la surface est extrêmement réduite à un seul site dans le territoire (Creys-Mépieu), 

en l’état actuel des connaissances. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

État de conservation de l’habitat  

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue ; découverte récente sur un site de la RNR. 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue ; découverte récente, sans élément sur la dynamique vis-à-vis des 

surfaces. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues ; la gestion effectuée 

jusqu’en 2007 était défavorable, mais la nouvelle gestion mise en œuvre semble porter ses fruits avec un habitat 

présentant des espèces typiques. 

Perspectives : Inconnues ; mais potentiellement favorable dans la réserve naturelle, depuis la mise en place 

d’une gestion adaptée. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, et en particulier sur les espaces non prospectés ou cartographiés à grande 

échelle, délimiter précisément les secteurs de tourbière et rechercher spécifiquement l’habitat de tourbière de 

transition. 

Préciser l’état de conservation de l’habitat de tourbière de transition, en lien avec la gestion (niveau d’eau, 

broyage…). 
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Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du Caricion 

davallianae * – 7210* 

Code Corine Biotope : 53.3 – Végétation à 

Cladium mariscus 

Code EUNIS : C3.28 – Formations riveraines à 

Cladium mariscus, D5.24 - Bas-marais à Cladium 

mariscus 

Catalogue des végétations de l’Isère : Roselière à 

Cladium marsiscus 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier 

en habitat « mosaïque » dans le territoire : 22.1, 

22.441, 37.21, 37.331, 37.71, 44.31, 44.33, 44.91, 

44.92, 53.2, 54.2 

Description de l’habitat 

Cet habitat prioritaire au titre de la directive « Habitats – Faune - Flore » est caractérisé par une espèce 

particulière, le Marisque, dominant dans le cortège floristique. Cette espèce de cypéracée vivace peut atteindre 

2,5 m de hauteur, en couvert souvent quasi monospécifique dense et impénétrable. L’accumulation de litière 

peut induire une stratification particulière de l’habitat, offrant des milieux particuliers notamment pour les 

invertébrés. Implanté dans des zones humides, il ne tolère que des variations modérées du niveau d’eau dans 

le sol, mais supporte une inondation périodique. Le Marisque, par sa dénomination latine, a donné son nom à 

la formation dans lequel il est dominant, la cladiaie. Au sein de celle-ci, d’autres espèces peuvent être présentes, 

avec le Roseau ou la Laîche élevée. 

La cladiaie se développe sur sols riches en matière organique avec son optimum sur des tourbes mésotrophes, 

mais également sur substrats fluviatiles sableux et graveleux, voir sur des eaux libres. Les conditions de pH pour 

l’installation de la cladiaie sont variables, de calcaires à acides. 

Deux types de cladiaie peuvent être distingués : 

- les cladiaies-radeaux, se développant à la surface d’eau libre : l’évolution de cette communauté peut 

conduire à une sensible acidification du milieu pouvant évoluer vers la tourbière de transition, suite sa 

déconnexion des eaux minéralisées du milieu, phénomène restant rare sur le territoire ; 

- les cladiaies terrestres, se développant généralement suite à une fermeture de bas-marais ou prairies 

à molinies : en effet, l’abandon de pratiques de fauche ou de pâturage sur des milieux terrestres neutro-

basiques et en conditions mésotrophes conduit souvent au développement du Marisque ; en condition 

plus eutrophe, le roseau est favorisé. Selon la densité de litière, la cladiaie peut être relativement stable 

ou poursuivre la fermeture du milieu avec le développement de la Bourdaine, l’Aulne glutineux, voire 

les saules et les bouleaux. 

Il est à noter qu’une baisse des niveaux d’eau peut conduire à une régression du Marisque au profit de la 

Molinie, du Roseau commun, mais également d’espèces ligneuses. 
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Conditions stationnelles 

Géologie : tourbières principalement 

Sol : basique à acidicline 

Topographie : bas-fonds humides 

Exposition : pas d’exposition particulière 

Humidité : détrempé à aquatique 

Trophie : mésotrophe 

Composition floristique 

Carex elata, Cladium mariscus, Phragmites australis. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Les cladiaies du territoire correspondent assez bien aux typologiques décrites, avec des formes terrestres issues 

de l’abandon de l’entretien de bas-marais ou prairies à Molinie, et des formes aquatiques en cœur de tourbière, 

tentant de recouvrir les derniers espaces d’eau libre. Cette formation reste globalement assez présente sur le 

territoire suite à l’abandon depuis plusieurs dizaines d’année de ces espaces auparavant agricoles avec une 

faible productivité. Sa capacité à stopper la dynamique de fermeture par la densité du couvert et l’accumulation 

de litière a permis son maintien jusqu’à nos jours. Cependant, sur de nombreux secteurs, la combinaison entre 

le développement visible des ligneux, la réouverture localisée de milieux humides pour la restauration de bas-

marais et l’effet de drainage réguliers effectués les années passés et ponctuellement aujourd’hui, pourraient 

constituer une menace pour l’habitat. 

En matière d’espèces, les cladaies créent des milieux très particuliers suite à la stratification par l’accumulation 

de litière. Ainsi en surface, ce sont des espèces thermophiles qui sont favorisées avec des cortèges faunistiques 

particuliers d’invertébrés (araignées, mantes religieuses, orthoptères…), aux côtés d’autres cortèges d’espèces 

sciaphiles et hygrophiles par exemple. En matière de flore, le cortège est par opposition extrêmement pauvre, 

se limitant à quelques espèces. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 212 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 109 ha (51 %) 

L’aire de répartition de l’habitat est assez large, l’ensemble du territoire étant concerné. Les surfaces semblent 

conséquentes, mais une précision apparaît nécessaire en matière de caractérisation. En effet, la majorité des 

habitats sont issus de la cartographie du DOCOB initial, classifiant par défaut les tourbières en mosaïque de 

cladiaie / bas-marais. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : Quasi menacé 
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Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates ; 

localement favorable (Mépieu…), mais sur les autres secteurs, dégradées par la présence des ligneux, ou 

détruites pour favoriser le bas-marais. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; le réchauffement climatique risque d’amplifier l’asséchement des 

marais et favoriser le développement des ligneux. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, et en particulier sur les espaces non prospectés ou cartographiés à grande 

échelle, délimiter précisément les zones de cladiaie. 

Préciser l’état de conservation des cladiaies, en particulier dans le cadre de plans de gestion de site. 

Sensibiliser les propriétaires, les gestionnaires, les agriculteurs, les chasseurs pour une prise en compte des 

cladiaies dans la gestion des parcelles concernées. 

Sensibiliser les gestionnaires de cours d’eau et fossés pour une prise en compte des cladiaies dans la gestion 

hydraulique sur les secteurs de présence. 

Poursuivre la mise en place des protections réglementaires des tourbières (APPB…). 
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 Carte 14 : État des connaissances sur la répartition des marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae *   
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Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) * – 7220* 

Code Corine Biotope : 54.12 – Sources d'eaux dures 

Code EUNIS : C2.12 – Sources d'eau dure, D4.1N – Tourbières de sources à eau dure 

Catalogue des végétations de l’Isère : Végétations des parois de l’Adiantion capilli-veneris (62.51) pour partie 

54.12 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 44.31, 54.21, 

83.324 

Description de l’habitat 

Cet habitat prioritaire au titre de la directive « Habitats – Faune - Flore », correspond aux formations végétales 

des sources ou des suintements, développées sur des dépôts actifs de calcaire donnant souvent des tufs (dépôts 

non consistants) ou des travertins (roche calcaire déposée en lits irréguliers offrant de multiples cavités de taille 

et de répartition irrégulière). Ces dépôts se développent depuis les suintements sur roche au réseau de petits 

cours d’eau en passant par les cascades, sous forme de cascadelles, bourrelets ripariaux, vasques, voire dômes, 

cônes ou coulées concrétionnées de tailles parfois imposantes. Progressivement, ils encroûtent les végétaux en 

place (mousses…) ainsi que les débris de bois, branches… 

Les conditions climatiques stationnelles montrent une humidité constante de l’air et des températures estivales 

modérées et clémentes. 

Le cortège floristique résulte d’une combinaison entre des végétaux de type hépatiques à thalle, des mousses 

et plus rarement des fougères et végétaux supérieurs. La couverture végétale est variable, et fonction de la 

vitesse d’écoulement des eaux, de leur dureté et de leur composition. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires, mais également en collines molassiques 

Sol : substrats constitués de dépôts de calcaire 

Topographie : pentes fortes ou talwegs encaissés généralement 

Exposition : sans objet 

Humidité : détrempé à aquatique 

Trophie : oligotrophe 

Composition floristique 

Végétaux supérieurs : 

Bellidiastrum michelii, Calamagrostis varia, Cardamine amara, Carex brachystachys, Carex flacca, Drosera 

longifolia , Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum, Linum catharticum, Molinia caerulea, Pinguicula 

grandiflora, Pinguicula vulgaris, Schoenus nigricans, Tofieldia calyculata 

Bryophytes : 

Conocephalum conicum, Cratoneuron filicinum, Didymodon tophaceus, Eucladium verticillatum, Gymnostomum 

calcareum, Hymenostylium recurvirostrum, Jungermannia atrovirens, Marchantia paleacea, Palustriella 

commutata, Pellia endiviifolia 
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Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat reste globalement assez mal caractérisé sur le territoire. Il semble cependant possible de distinguer 

deux types de formation : 

- Les formations liées à des sources ou ruisseaux de fond de vallon : il semblerait que de nombreux 

ruisseaux des collines molassiques soient concernées, ainsi que plusieurs têtes de ruisseaux du plateau 

de l’Isle Crémieu. Ces secteurs restent généralement assez protégés, du fait de leur situation 

topographique, et de la présence de couverts boisés importants à proximité directe. 

- Les formations de pentes : deux sites peuvent être classés ainsi, la tufière de Montalieu dans le site 

Natura 2000, et la zone humide de Pételin à Corbelin et Veyrins-Thuellin. Il s’agit de deux sites gérés 

(ENS) par fauche avec exportation (Montalieu) ou broyage (Corbelin), relativement ouverts, où l’habitat 

de sources pétrifiantes se trouve en mosaïque avec du bas-marais turficoles à Choin noir (Schoenus 

nigricans). 

En matière d’espèces patrimoniales, cet habitat est particulièrement intéressant pour la faune avec la présence 

remarquable de l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) sur plusieurs ruisseaux du site 

Natura 2000 et en dehors. Pour la flore, il est à noter la présence exceptionnelle de la Droséra à feuilles longues 

(Drosera longifolia), uniquement sur les deux sites de pente. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 0,66 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 0,23 ha (34 %) 

Cet habitat montre sur le territoire une aire de répartition assez large. Cependant, le nombre de sites 

cartographiés montrent des surfaces extrêmement faibles, et dont une très faible partie est dans le site 

Natura 2000, alors que cet habitat est classé prioritaire. Ces surfaces sont certainement sous-estimées, 

plusieurs sites connus (ruisseaux, sources…) n’étant pas cartographiés étant donné leurs faibles surfaces ou 

configurations linéaires pour le cas des ruisseaux. 

Statut 

État de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Inconnu 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : inconnues ; formation mal connue 

sur les secteurs de sources et ruisseaux non gérés, soit la très grande majorité de l’habitat. 

Perspectives : Inconnues ; incertitude persistante sur le débit des ruisseaux et sources. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, relever les habitats de type sources pétrifiantes avec formation de tuf. 
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Préciser l’état de conservation de cet habitat. 

Poursuivre voire étendre la gestion des tufières de pentes. 

Sensibiliser les gestionnaires de cours d’eau, les producteurs de rejets (stations d’épuration…), les gestionnaires 

de captages ou forages pour une prise en compte des secteurs de tufières (sources, ruisseaux…). 

Poursuivre la mise en place de protections réglementaires des tourbières (APPB…). 

 

Carte 15 : État des connaissances sur la répartition des sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)* 
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Tourbières basses alcalines – 7230 

Code Corine Biotope : 54.2 – Bas-marais alcalins 

(tourbières basses alcalines) 

Code EUNIS : D4.11 – Bas-marais à Schoenus nigricans 

Catalogue des végétations de l’Isère : Pelouses de 

bas-marais du Caricion davallianae (54.21, 54.23) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en 

habitat « mosaïque » dans le territoire : 22.12, 31.8, 

(34.332), 37.1, 37.31, 37.71, 44.91, 44.92, 53.111, 

53.2, 53.3, 54.12 

Description de l’habitat 

Cet habitat est rencontré sur le territoire dans différentes positions topographiques depuis les sites d’origine 

lacustre, tourbières de pentes, et fonds de carreaux d’exploitation de carrières. Il se développe sur des substrats 

divers, rarement minéraux, le plus souvent tourbeux, parfois au voisinage de dépôts tufeux. L’alimentation 

hydrique autant en termes qualitatif et quantitatif conditionne sa présence, avec des stations méso à 

oligotrophes, à tendance calcaires à neutres, constamment gorgées d’eau. La nappe peut connaître des faibles 

fluctuations saisonnières, combinant possiblement des périodes d’inondation, et des rabattements mais 

toujours temporaires. 

La végétation en place est caractéristique avec une prédominance de petites laîches formant une cariçaie de 

faible hauteur, accompagnée d’une flore riche d’espèces colorées dont des orchidées. Également, le Choin 

noirâtre (Schœnus nigricans) est présent, formant des touradons plus ou moins important selon la gestion. 

En l’absence d’entretien, le bas-marais peut se maintenir assez durablement, avec des conditions stationnelles 

favorables en matière de température, pluviosité, trophie, de drainage… celles-ci empêchant l’installation des 

ligneux (Bourdaines, Saule…). Cependant, dans nombre de cas, l’abandon de l’entretien conduit à la progression 

de ces derniers, avec possiblement un stade intermédiaire. Pour les marais méso-eutrophes, ce sont les 

« hautes herbes » de la mégaphorbiaie qui succèdent au bas-marais. Sur les sites les plus humides (sols très 

engorgés, circulation d’eau superficielle), le Roseau commun et le Marisque peuvent prendre la place des 

espèces du bas-marais. 

Concernant les niveaux de nappe, en cas de drainage, c’est la prairie à molinies qui vient remplacer le bas-

marais ou des formations à joncs en cas de pâturage et piétinement important. Si la nappe devient fluctuante, 

c’est la magnocariçaie qui est favorisée. 
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Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires à neutre 

Sol : sols tourbeux 

Topographie : bas-fonds humides 

Exposition : - 

Humidité : Humide à détrempé 

Trophie : méso- à oligotrophe 

Composition floristique 

Pour l’association du bas-marais à Anacamptis palustris et Schoenus nigricans présent sur le territoire, les 

principales espèces sont : Anacamptis palustris, Carex davalliana, Carex hostiana, Carex lepidocarpa, Carex 

panicea, Eriophorum latifolium, Juncus subnodulosus, Mentha aquatica, Schoenus nigricans. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Du fait de l’abandon progressif et assez ancien des secteurs de marais très humides dans les exploitations 

agricoles, les stations de bas-marais sont certainement très réduites par rapport aux surfaces qui pouvaient 

exister auparavant. Elles ont ainsi décliné au profit des surfaces en cladiaies, roselières, mégaphorbiaies voire 

boisements humides pour certaines. Aujourd’hui, les stations restantes sont principalement liées à un entretien 

dans le cadre de gestion conservatoire (ENS…), à but cynégétique ou résultante de l’abandon de l’exploitation 

d’une carrière (sols argileux issus des marnes exploitées). Les surfaces avec un usage agricole uniquement 

restent assez réduites même si, à la marge des exploitants pourraient avoir un regain d’intérêt pour ces espaces, 

pour les périodes estivales. Les gestions en place, lorsqu’il y en a une, sont soit du broyage, de la fauche avec 

exportation, et localement du pâturage. 

En matière d’espèces patrimoniales, les bas-marais recèlent plusieurs espèces végétales d’intérêt comme 

l’Orchis des marais qui est une espèce protégée. Cet habitat présente également un intérêt pour la faune, en 

particulier pour les insectes comme les libellules. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 190 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 90 ha (47 %) 

L’habitat semble assez bien réparti sur le territoire. Cependant, la majorité des stations identifiées l’ont été lors 

de la campagne de cartographie à grande échelle des habitats du DOCOB initial. Ainsi, les surfaces réellement 

en bas-marais sont certainement largement surestimées. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : En danger 
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Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquate. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables mauvaises. 

Perspectives : Défavorables inadéquates. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, et en particulier sur les espaces cartographiés à grande échelle, délimiter 

précisément les zones de bas-marais.. 

Préciser l’état de conservation des bas-marais, en particulier dans le cadre de plan de gestion de site. 

Sensibiliser les propriétaires, les gestionnaires, les agriculteurs, les chasseurs pour une prise en compte des bas-

marais dans la gestion des parcelles concernées. 

Sensibiliser les gestionnaires de cours d’eau et fossés pour une prise en compte des bas-marais dans la gestion 

hydraulique sur les secteurs de présence. 

Poursuivre la mise en place de protections réglementaires des tourbières (APPB…). 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 80 
 

 

 

Carte 16 : État des connaissances de la répartition des tourbières basses alcalines  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 81 
 

 

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à montagnards – 8160* 

Code Corine Biotope : 61.31 – Éboulis calcaires thermophiles péri-alpins 

Code EUNIS : H2.6 – Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes 

Catalogue des végétations de l’Isère : Végétations d’éboulis du Scrophularion juratensis (61.31) 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier en habitat « mosaïque » dans le territoire : 41.45, 62.15 

Description de l’habitat 

Cet habitat est caractérisé par un substrat de blocs mobiles assez hétérogènes, moyens à grossiers et peu de 

matériaux fins, ces derniers souvent entraînés en profondeur. L’approvisionnement des éboulis, plus ou moins 

régulier, est fonction du type de roche. Le substrat est de neutre à basique, pauvre en humus et avec des 

précipitations qui s’infiltrent rapidement. Ainsi, l’installation d’une pelouse puis forêt est nettement limité. 

Ainsi, les végétaux constituent des petites colonies éparses herbacées, à rhizomes traçants. 

Le maintien de cet habitat pionnier dépend étroitement de l’instabilité des blocs, rajeunissant périodiquement 

le milieu, et de l’érosion des parois suite au cycle de gel-dégel et lors d’éboulements. La stabilisation et l’apport 

de terrain conduit à l’installation d’une pelouse de fixation, de landes, puis de forêt. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires et marnes 

Sol : substrat à éléments moyens et grossiers, pauvre en matériaux fins 

Topographie : pentes fortes 

Exposition : 

Humidité : méso à xérophile 

Trophie : oligotrophe 

Composition floristique 

La composition floristique est à établir pour les habitats du territoire. Cependant, les espèces indicatrices de 

l’alliance issues du catalogue des végétations de l’Isère sont les suivantes : 

Bupleurum falcatum, Epipactis atrorubens, Galeopsis angustifolia, Galium album, Helleborus foetidus, Picris 

hieracioides, Scrophularia canina subsp. hoppii, Silene vulgaris subsp. Prostrata, Sedum album 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

L’habitat d’éboulis n’a pas réellement été caractérisé sur le territoire. En effet, cet habitat reste extrêmement 

rare et localisé, à la fois du fait de l’orientation des pans de falaises du plateau de l’Isle Crémieu, du 

développement important des ligneux suite à une absence d’entretien par les herbivores et aux faibles chutes 

de blocs depuis les falaises. 

Aujourd’hui les sites potentiellement les plus importants sont situés dans les anciennes carrières qui ont laissé 

place, soit volontairement dans le cadre de réaménagement, soit involontairement suite aux effets de l’érosion, 

à des éboulis. Il est également possible que la dynamique des éboulis puisse être momentanément accélérée 

lors de travaux de sécurisation par purge des blocs plus ou moins mobiles. Mais cela pourra avoir pour effet 
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l’amenuisement de l’alimentation des éboulis les années suivantes, d’autant plus si certains secteurs ont été 

stabilisé par des travaux de confortement, d’emmaillotage et cerclage. 

Concernant la flore patrimoniale, l’absence de relevé spécifique n’a pas permis de relever d’espèces 

particulières. Point de vue faune, ces espaces sont certainement mis à profit par les espèces thermophiles, 

comme les insectes et leurs prédateurs (oiseaux…) ; certains mammifères comme le Chamois sont susceptibles 

d’occuper ces espaces. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 6,2 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 3,8 ha (62 %) 

En termes d’aire de répartition, l’habitat est naturellement présent à proximité directe des falaises du plateau 

à l’ouest du territoire. Cependant, d’autres stations ponctuelles peuvent être présentes sur le territoire, 

notamment à la faveur de l’exploitation de carrières en roches massives. 

Les surfaces issues des cartographies sont probablement surestimées, étant donné que la cartographie initiale 

du DOCOB ne précisait pas les surfaces concernées parmi les mosaïques falaises / éboulis / pavements rocheux. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Inconnu 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Inconnue. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Lors de cartographie d’habitats, et en particulier sur les espaces cartographiés à grande échelle, délimiter 

précisément les zones d’éboulis. 

Préciser l’état de conservation des éboulis, en particulier dans le cadre de plans de gestion de site. 

Sensibiliser les gestionnaires de sites, de carrières en roches massives, d’infrastructures routières et autres 

installations humaines en liens avec les éboulis et falaises pour une prise en compte des éboulis dans la gestion 

ou la réhabilitation des sites. 
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 Carte 17 : État des connaissances sur la répartition des éboulis médio-européens calcaires des étages collinéens à 
montagnards* 
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique – 8210 

Code Corine Biotope : 62.1 – Végétation 

des falaises continentales calcaires 

Code EUNIS : H3.2 – Falaises continentales 

basiques et ultrabasiques 

Catalogue des végétations de l’Isère : 

Végétations des parois de l’Asplenio 

trichomanis - Ceterachion offinarum 

(62.15), Végétations des parois de 

l’Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani 

(62.152), et pour partie Végétations des 

parois de l’Adiantion capilli-veneris (62.51) 

Autres habitat unitaires présents avec ce 

dernier en habitat « mosaïque » dans le 

territoire : 31.8, 34.111, 34.322, 34.332, 

41.45, 61.31, 62.1 

Description de l’habitat 

Cet habitat regroupe plusieurs alliances correspondant à des milieux de falaises. 

L’alliance de végétations des parois de l’Asplenio trichomanis - Ceterachion offinarum se trouve en situation de 

parois verticales à subverticales naturelles ou artificielles, susceptibles de présenter une érosion contribuant à 

leur rajeunissement. Les substrats sont calcaires, naturellement non ou peu enrichis en azote et en humus ; ils 

sont très minces, se formant dans les fissures les plus larges. L’exposition est plutôt chaude et éclairée. La 

végétation en place reste très lacunaire, couvrant environ 20 % de la surface, s’installant à la faveur 

d’anfractuosités. Elle est pauvre en espèces en situation naturelle, avec une dominance des fougères. Cet 

habitat reste relativement stable, rajeuni par les éboulements sous l’effet du gel / dégel. Des ligneux peuvent 

cependant s’installer dans les anfractuosités assez stables. 

L’alliance de végétations des parois de l’Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani se trouve également en 

falaises calcaires, mais aussi sur de gros blocs de rochers à proximité. Mais, par opposition, elle occupe des 

stations d’orientation Nord à Nord-Ouest en majorité, ombragées et fraîches. La végétation est riche en 

mousses et en fougères, installées dans les fissures où s’est accumulé de la matière organique et de la terre 

fine. D’autres plantes herbacées sciaphiles peuvent s’installer, notamment forestières, tout comme quelques 

arbustes de petites tailles. C’est un milieu qui reste relativement stable. 

L’alliance de végétations des parois de l’Adiantion capilli-veneris peut être ajoutée, caractéristique des stations 

hygrophiles, et souvent exposée au Nord ou à l’Est. En effet, elle est liée à des parois rocheuses calcaires 

ruisselantes à humides, et peut présenter une espèce typique de fougères, rare sur le territoire : la Capillaire 

de Montpellier ou Capillaire Cheveu-de-Vénus (Adiantum capillus-veneris). 
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Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires 

Sol : sols très superficiels des anfractuosités, plus ou moins riches en matière organique 

Topographie : verticale à subverticale 

Exposition : variable selon l’alliance 

Humidité : xérophile à mésophile, voire humide pour les végétations des parois de l’Adiantion capilli-veneris 

Trophie : oligo à mésotrophe 

Composition floristique 

Les espèces caractéristiques de l’habitat selon les alliances sont les suivantes : 

- Végétations des parois de l’Asplenio trichomanis - Ceterachion offinarum : Asplenium ceterach, 

Asplenium fontanum, Asplenium ruta muraria, Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens ; Les relevés 

ponctuels sur l’ENS du coteau de Saint Roch ont relevé comme espèces dominantes en plus de celles 

citées précédemment Sedum album et Melica ciliata. 

- Végétations des parois de l’Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani : Geranium robertianum, Lactuca 

muralis, Polypodium vulgare, P. interjectum, Asplenium fontanum, Asplenium scolopendrium, 

Asplenium trichomanes subsp. Quadrivalens, Arabis alpina ; 

- Végétations des parois de l’Adiantion capilli-veneris : Adiantum capillus-veneris, Eucladium 

verticillatum, Pellia endiviifolia. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Les habitats de falaises sont très probablement des milieux assez bien préservés du fait de leur inaccessibilité. 

Il est nécessaire de rappeler que les habitats de falaise constituent un point fort du territoire, contribuant à son 

identité, marquant ses paysages. Historiquement, elles ont pu être mises à profit comme moyen de défenses 

pour les habitants. Aujourd’hui, elles peuvent être une contrainte avec les risques de chutes de blocs sur les 

habitations ou les infrastructures de transport. 

Cet habitat n’a fait que rarement l’objet de relevés spécifiques, ne permettant pas de définir son état de 

conservation (composition floristique, structure …). Il a souvent fait l’objet de travaux d’aménagements ou de 

purge récemment, qui peuvent avoir une incidence significative. Les derniers travaux réalisés ont, par ailleurs, 

été adaptés afin de limiter l’emmaillotage ou la pose de filet. 

L’activité de carrières a également un rôle, produisant artificiellement ce type de milieux en quantité 

significative. 

Les falaises ne relèvent pas de plantes patrimoniales particulières. Cependant, elles hébergent plusieurs 

espèces faunistiques qui trouvent refuge dans les falaises pour se reproduire, comme le Hibou Grand-duc et le 

Faucon pèlerin, ou pour s’alimenter comme le Tichodrome échelette. Également, il est très probable que ces 

falaises ont un rôle pour les chauves-souris, avec nombre d’espèces de l’annexe II et IV de la directive « Habitats- 

Faune - Flore » qui sont fissuricoles à diverses périodes de l’année. 
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Répartition et surfaces 

Surface totale : 9,5 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 6 ha (63%) 

En termes d’aire de répartition, l’habitat est naturellement présent sur la bordure ouest du plateau de l’Isle 

Crémieu et au sein des différentes failles qui le découpent. Cependant, d’autres stations sont présentes sur le 

reste du territoire et non cartographiées, et notamment à la faveur de l’exploitation de carrières en roches 

massives. 

Les surfaces sont certainement sous-estimées ; le caractère tridimensionnel de l’habitat, non pris en compte, 

peut en partie expliquer ce constat. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : Non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

 Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Cartographier et préciser l’état de conservation des habitats de pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique. 

Sensibiliser les gestionnaires d’infrastructures routières et autres installations humaines (bâti, carrières…) en 

liens avec les falaises pour une prise en compte des habitats de falaises dans leur gestion ou lors de la 

réhabilitation des sites. 
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Carte 18 : État des connaissances sur la répartition des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
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Pavements calcaires*– 8240* 

Code Corine Biotope : 62.3 – Dalles rocheuses 

Code EUNIS : H3.5 – Pavements rocheux quasi 

nus, y compris pavements calcaires 

Catalogue des végétations de l’Isère : 

notamment Végétations saxicoles de dalles de 

l’Alysso alyssoidis - Sedion albi (62.3 ; en 6110* 

et 8240*) 

Autres habitat unitaires présents avec ce 

dernier en habitat « mosaïque » dans le 

territoire : 34.11, 34.332 

Description de l’habitat 

Cet habitat était déjà cité dans le DOCOB de 2007. Depuis lors, différentes campagnes de cartographie ont 

permis de relever des dalles affleurantes qualifiées alors de « pavements calcaires » au sens de la directive 

« Habitats – Faune - Flore ». 

Une note du Service du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle a été rédigée, venant 

préciser la définition de l’habitat des « pavements calcaires »3 au titre de la directive européenne en France. Il 

est rappelé que les habitats de pavements sont généralement issus de l’effet des glaciers, ayant laissé des 

roches nues après leur retrait. Une végétation a pu progressivement se développer. Cependant, le déboisement 

naturel lors de périodes de sécheresse à l’occasion d’incendies naturels (foudre…) ou opéré par l’Homme pour 

l’élevage et le pâturage l’ont influencée. En effet, des ouvertures de milieux et des érosions des sols se sont 

créées conduisant à une mise à nu du calcaire et une fragmentation de cette végétation. Cette flore s’est 

retrouvée cantonnée dans les fissures où elle peut encore trouver des conditions de vie favorables : sol 

suffisamment profond, humidité, ombrage et protection contre le pâturage. 

En définitive, les « pavements calcaires » constituent un habitat à dominante minérale, dont la couverture 

végétale est faible voire nulle par endroit. Il est précisé que les pavements d’altitude et de plus grande étendue 

sont privilégiés. Les lapiés de basse altitude couvrant des surfaces restreintes (quelques centaines voire dizaines 

de mètres carrés) ne devront pas être systématiquement codés sous UE 8240. Ne seront retenus que les 

ensembles de lapiés présentant un intérêt patrimonial certain ; compte tenu de leur originalité dans leur 

contexte stationnel ou de la présence d’une faune ou d’une flore patrimoniale. 

Les sites potentiels en présence restent de tailles limitées en Isle Crémieu, sur des surfaces comprises à 

quelques mètres carrés à 1 ha. Ils n’ont fait que rarement l’objet de relevés spécifiques, et notamment de 

végétation (relevés bryophytes aux communaux de Trept). Cependant, les premières observations montrent 

que la part minérale reste que très localement majoritaire, en comparaison avec la part des pelouses rupicoles 

calcaires et des pelouses sèches du xérobromion. En effet, la roche calcaire a tendance à se déliter légèrement, 

produisant un substrat pauvre mais qui permet l’installation de mousses, lichens, et quelques végétaux 

 

3 (GAUDILLAT, 2008). 
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supérieurs. Les fissures entre dalles rocheuses sont toutes végétalisées et colonisées par des espèces du 

xérobromion. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur les secteurs calcaires exclusivement 

Sol : sols absents, ou très localement présents dans les interstices des roches calcaires, sur de minces couches 

de matériaux issus de dégradation de la roche 

Topographie : relativement plane 

Exposition : sans influence 

Humidité : xérophile 

Trophie : oligotrophe 

Composition floristique 

Cet habitat proprement dit ne comporte pas de végétaux. Cependant, étant observé en mosaïque avec des 

pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * – 6110* et des pelouses sèches semi-

naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 

remarquables) – 6210(*), leurs espèces végétales peuvent être observées. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat est à caractériser du point de vue de sa structure et de ses fonctions. Cela afin de permettre sa 

classification en habitat d’intérêt communautaire de type « pavements calcaires* – 8240* » ou « pelouses 

rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * – 6110* ». Il constitue cependant une curiosité pour 

le site Natura 2000, notamment d’un point de vue géologique et paysager. Par ailleurs, il illustre le phénomène 

de colonisation par la végétation, constituant la première étape, avant l’arrivée des autres formations avec 

lesquelles on le retrouve en mosaïque. Malgré l’absence d’intérêt agronomique, le fait d’être partie intégrante 

de systèmes pâturés, contribue à leur entretien, limitant ainsi le développement de végétaux en surface et de 

buissons dans les fissures. 

En termes d’espèces patrimoniales, les différents sites nécessitent des investigations supplémentaires. Mais ce 

type d’habitat présente certainement un intérêt complémentaire aux habitats de pelouses rupicoles et pelouses 

sèches : bryophytes, habitats pour les reptiles… 

Il est à noter que l’exploitation de carrières peut détruire ce type d’habitats. Cependant, elle peut aussi produire, 

en fin d’activité, des milieux similaires « jeunes », c’est-à-dire sans érosion aux niveaux des différentes fissures 

entre les dalles. 

Répartition et surfaces 

Surface total : 3,2 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 2,7 ha (83 %) 

L’aire de répartition de l’habitat est très réduite aux portions où le plateau calcaire est affleurant. Selon la 

définition prise en compte et la qualification de cet habitat, le nombre de stations est plus ou moins réduit. Les 

sites naturels potentiels les plus caractéristiques sont notamment situés à Saint-Baudille-de-la-Tour (à l’Est du 

lieu-dit Buvignieu, et du Carroz ; sites non cartographiés) et à Trept (communaux). D’autres sites peuvent être 

ajoutés, suite à l’exploitation de carrières (Bouvesse-Quirieu, Porcieu-Amblagnieu…). 
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Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : Sans Objet 

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Inconnues. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; milieux agropastoraux de très faible valeur, avec un fort risque 

d’abandon. 

Actions de connaissance et conservation 

Expertise à conduire afin de caractériser les habitats en question, et les qualifier ou pas en habitat d’intérêt 

communautaire de type Pavements calcaires* – 8240*. 

Relever la présence de l’habitat dans les secteurs où les cartographies ont été réalisées à grande échelle, sans 

distinction des éventuelles mosaïques présentes. 

Accompagner les exploitations agricoles pour la poursuite d’une gestion favorable aux pavements calcaires 

(Mesures agro-environnementales, …). 

Sensibiliser les propriétaires non agriculteurs pour une gestion conservatoire de ces habitats. 

Préconiser le maintien de dalles calcaires dans certains réaménagements de carrières de roches massives. 
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Carte 19 : État des connaissances sur la répartition des pavements calcaires * 
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Grottes non exploitées par le 

tourisme – 8310 

Code Corine Biotope : 65 – Grottes, 88 – Mines 

Code EUNIS : H1 – Grottes, systèmes de grottes, 

passages et plans d’eau souterrains terrestres 

Catalogue des végétations de l’Isère : sans objet 

Autres habitat unitaires présents avec ce dernier 

en habitat « mosaïque » dans le territoire : - 

 

 

Description de l’habitat 

Cet habitat regroupe plusieurs catégories de milieux, depuis les grottes accessibles à l’Homme et peuplées de 

chauves-souris, les réseaux de passages et de fissures inaccessibles à l’Homme, les aquifères souterrains 

renfermant des masses d’eau statiques ou courantes ainsi que l’ensemble des micro-cavités 

intercommunicantes (dans les éboulis stabilisés…) isolés de la surface par un sol. Les trois premières typologies 

sont connues au sein du territoire. Les grottes ont, pour leur part, fait l’objet de nombreux relevés et études, 

comme le relate déjà le « Journal de Lyon » de 1784 et, plus récemment, l’inventaire des cavités réalisé sur l’Isle 

Crémieu et publié 19964. 99 sites sont connus dont 58 dans le site Natura 2000. Si l’on considère les 

8 principales, les profondeurs varient entre 0 et 63 m, pour des développés aériens et aquatiques de 98 à 

5 300 m. Les grottes de la commune de La Balme-les-Grottes constitue le site emblématique du territoire, de 

par ses caractéristiques et par son histoire. Les aquifères souterrains semblent également très présents sur le 

territoire, comme l’ont montré certaines études sur la mise en évidence des écoulements depuis le plateau de 

l’Isle Crémieu vers les différentes sources sur son pourtour (Fontaine Saint Joseph, Fontaine de la Serve…). 

L’ensemble de ce réseau, correspondant au karst de l’Isle Crémieu, s’accompagne certainement de passages et 

fissures inaccessibles à l’Homme et, possiblement, de micro-cavités dans des éboulis en pied de falaise. 

Conditions stationnelles 

Géologie : calcaire avec une formation typique, le karst. 

Sol : substrats de rocheux uniquement à argileux, sableux ou graveleux (galets morainiques) dans les secteurs 

de dépôts, et localement issus de concrétions. 

Topographie : conditions topographiques très diverses. 

Exposition : influence uniquement sur les entrées de grottes, avec des expositions diverses selon les sites. 

Humidité : de sèches à très humides avec un taux de saturation atteignant 100 % toute l’année. 

Trophie : très pauvre à très riches pour les secteurs de présence de chauves-souris en nombre. 

 

4 P. DROUIN, communication personnelle, 1996.  
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Composition floristique 

Les conditions de milieux impliquent la présence de végétaux chlorophylliens supérieurs, mousses, algues et 

lichens uniquement aux entrées de grottes. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Ce réseau de cavités, et le plateau karstique de l’Isle Crémieu dans son ensemble, constitue un élément 

essentiel du site . Il s’agit d’un véritable château d’eau naturel, qui alimente la majorité des sources, cours d’eau 

et zones humides du territoire. Plusieurs captages d’eau potable et d’irrigation agricole en dépendent. 

Par ailleurs, la particularité des grottes de La Balme-les-Grottes a fait de ce site un outil touristique majeur pour 

le territoire avec près de 60 000 visiteurs par an de nos jours. Cependant, un travail est effectué avec le 

gestionnaire sur l’habitat des grottes et la faune présente (classement ENS) afin de permettre une cohabitation 

avec la fréquentation touristique, les principales galeries abritant les chiroptères n’étant pas visités par les 

touristes. 

En termes d’espèces patrimoniales, ces sites sont essentiels pour plusieurs espèces de chauves-souris d’intérêt 

communautaire qui vont les utiliser comme gîtes, aux différentes périodes de l’année, depuis l’hivernage à la 

reproduction selon les espèces. Certaines espèces d’oiseaux cavernicoles ou rupestres peuvent également 

occuper ces grottes (Chouette hulotte, Effraie des clochers, Martinet à ventre blanc, Hirondelle de rochers…). 

Enfin, les invertébrés sont très présents dans les réseaux de grottes : les premiers inventaires de la faune datant 

de 1951 dénombraient 48 espèces d’invertébrés aux grottes de la Balme (Ginet, 1952). 

Répartition et surfaces 

Nombre total : 99  grottes  Nombre dans le site Natura 2000 : 58 (59 %) 

Les sites de grottes sont logiquement liés au plateau calcaire ; ainsi, la grande majorité est concentrée sur une 

large bande englobant la bordure ouest du plateau. 

Les différents habitats connus ne sont pas cartographiables en matière de surface ; la connaissance actuelle ne 

relève qu’un nombre de grottes connues. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Favorable 

Liste Rouge régionale des habitats : Sans Objet (SO) 

Etat de conservation de l’habitat 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable ; le nombre de développés de grottes n’est probablement pas 

connu. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables. 

Perspectives : Favorables. 
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Actions de connaissance et conservation 

Poursuivre l’étude du réseau karstique, permettant de mieux comprendre le fonctionnement des grottes, les 

sources qu’elles recèlent, les bassins d’alimentation en eau, le lien possible entre les pratiques (fertilisation, 

aménagement du territoire…), les usages (captages d’eau…). 

Poursuivre l’étude des grottes d’importance (conditions de température, d’humidité, éclairage, fréquentation 

humaine…) notamment en lien avec la présence d’espèces faunistiques. 

Réaliser une veille sur les différentes grottes d’importance du territoire, et si besoin, réaliser des aménagements 

afin d’éviter les éventuelles dégradations (fouilles ou explorations non autorisées…). 

Associer les spéléologues aux études, gestions des sites… afin de mutualiser les connaissances et de travailler 

en ensemble à la préservation des grottes et de la faune cavernicole. 
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Carte 20 : État des connaissances sur la répartition des grottes non exploitées par le tourisme  
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 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum – 9130 

Code Corine Biotope : 41.13 – Hêtraies neutrophiles 

Code EUNIS : G1.61 – Hêtraies acidophiles médio-européennes 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts du Carpino betuli - Fagion sylvaticae 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 41.45, 41.57, 

41.9, 83.324 

Description de l’habitat 

Boisements de feuillus purs dont la strate arborée est généralement élevée et dominée par le Hêtre commun 

associé à diverses autres essences, parmi lesquelles le Chêne sessile, le Charme, l’Érable champêtre et le 

Châtaignier. Il possède une strate arbustive assez peu fournie et une strate herbacée à recouvrement variable 

comprenant essentiellement des espèces acidophiles. A cet habitat est associé l’habitat relevé dans l’étude 

forêt sur le code Corine biotope 41.16 qui est à requalifier, présentant des espèces particulières comme l’Érable 

à feuilles d’obier, le Frêne commun et le Buis. 

Cet habitat est établi, le plus souvent, sur de fortes pentes (entre 25 et 50 %) sur des substrats de tendances 

calciclines à acidiclines, plutôt sur des zones décarbonatées alors que la roche mère est calcaire ou sur des 

moraines. C’est une formation de versants frais que l’on retrouve à des altitudes basses et modérées. Ces 

caractéristiques en font un habitat favorable pour le Hêtre, le Chêne sessile ou parfois le Châtaignier. 

Il est organisé linéairement en taches de superficies variables, courant le long de versants assez pentus. Il n’a 

été rencontré sur le territoire que dans la partie Ouest. 

Les peuplements rencontrés sont principalement traités en taillis sous futaie. Cet habitat est assez productif et 

constitue une ressource en bois d’œuvre et de chauffage le plus souvent. 

Il est à noter que l’habitat peut être dégradé par la présence du Robinier faux-acacia. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent essentiellement sur des substrats calcaires et dans une moindre mesure sur des 

moraines (27.1%) 

Sol : sols variés 

Topographie : habitat sur pentes moyennes à fortes (environ 70% sur des pentes supérieures à 25%) 

Exposition : habitat présent plutôt sur des expositions fraîches (nord-est, nord, nord-ouest) 

Humidité : mésophile 

Trophie : plutôt mésotrophe 

Composition floristique 

Cet habitat présente plusieurs sylvofaciès, la plupart du temps liés aux pratiques sylvicoles mises en œuvre : 

- la hêtraie ou hêtraie-chênaie sessiliflore en futaie régulière ou irrégulière : soit uniquement du Hêtre, 

soit un mélange entre les deux essences, mais dominée par le Hêtre. Les deux essences citées sont 

traitées en futaie. 
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- la phase pionnière à Bouleau verruqueux ou Chêne pédonculé : peuplements assez jeunes avec 

présence d’une essence ou des deux citées ci-dessus. 

- le taillis de Hêtre. Habitat où domine cette essence sous forme de cépée. 

D’autres sylvo-faciès ont également été identifiés, initialement sous le code 41.16, notant la présence d’espèces 

particulières comme l’Alisier blancs, l’Alisier torminal, le Buis, l’Erable à feuille d’obier, l’Hellébore fétide, la 

Mélitte à feuille de mélisse, et le Sceau de Salomon odorant : 

- Les faciès à Buis : dans cette formation le Buis est dominant, voire la seule espèce caractérisant la strate 

arbustive ; 

- Les faciès sans Buis : présence d’une association d’espèces arborées (Chêne sp., Hêtre, Érable sp., 

Charme, Alisier blanc) avec une strate herbacée très développée comprenant, notamment, des carex 

et des graminées ;  

- Les faciès à Chênes : dans ce cas, le Chêne est très abondant et même parfois plus que le Hêtre, il s’agit 

d’un faciès dégradé de la hêtraie. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

La régénération dans cette formation se fait en faveur du Hêtre, montrant que l’habitat tend à se maintenir 

grâce à celle-ci. Les pentes fortes rendent difficile l’exploitation ; quand elle a lieu, le type de gestion est en 

taillis sous-futaie ou en taillis. Ce dernier mode de traitement pourrait compromettre l’habitat à terme, le Hêtre 

étant moins concurrentiel que le Chêne ou le Charme pour ce type d’exploitation. 

En matière de bois mort, l’étude forêt a montré que la présence de gros bois morts sur pied ou couché dans les 

placettes échantillonnées est rare. Cependant, le petit bois mort est présent dans quasi toutes les placettes, 

gage d’un certain niveau de naturalité. Un seul arbre à cavités a été répertorié. 

Concernant les espèces patrimoniales, le Lucane cerf-volant, le Grand Rhinolophe et le Murin à Oreilles 

échancrées, le Lynx boréal, l’Epipactis à petites feuilles et le Lis Martagon sont présents dans cet habitat. 

En matière d’espèces exotiques, cet habitat peut être infiltré par l’Impatiente de l’Himalaya, le Solidage géant 

et le Robinier faux-acacia. 

Répartition et surface 

Surface totale : 337 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 131 ha (38 %) 

Cet habitat présente une aire de répartition assez large, lorsque l’on considère les deux sylvofaciès, recouvrant 

les 34 communes du site. Les surfaces sont significatives, mais moins de la moitié sont présentes au sein du site 

Natura 2000. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 
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Etat de conservation de l’habitat 

 Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable inadéquate ; stable ou possible déclin suite aux pratiques de gestion (?), aire 

potentiellement en dessous de l’aire de répartition de référence favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable mauvaise ; surface très faible par rapport au site Natura 2000 et 

aux surfaces forestières. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables inadéquates ; typicité 

du boisement, régénération favorable, présence de bois morts mais de faible diamètre et, parfois, d’une espèce 

exotique. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; augmentation de la pression d’exploitation sur les boisements pour 

du bois de chauffage et avec une exploitation de type taillis. 

Actions de connaissance et conservation 

Favoriser une gestion de type futaie, voire futaie jardinée, en limitant les coupes de régénération trop fortes et 

étendues et en limitant les plantations de résineux. Appliquer ce même type de gestion dans les chênaies 

acidiphiles dans un objectif de restauration de hêtraie, avec un balivage en faveur du Hêtre. 

Limiter les coupes en mauvaises conditions, afin de ne pas endommager les sols 

Préserver des quantités de bois morts significatives voire des îlots de sénescence, en particulier pour les espèces 

patrimoniales. 

Préserver la strate arbustive dans les boisements afin de conserver une diversité de niches écologiques et 

protéger les sols contre l’érosion. 
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Carte 21 : État des connaissances sur la répartition des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum  
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 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli – 9160-3 

Code Corine Biotope : 41.24 – Chênaies-charmaies à Stellaire subatlantiques 

Code EUNIS : G1.A14 – Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts du Fraxino - Quercion roboris 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 37.71, 41.13, 

41.27, 41.57, 41.71, 41.711, 44.31, 44.91, 83.31, 83.321, 83.324, 87.2 

Description de l’habitat 

C’est un boisement de feuillus purs dont la strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé, parfois en 

mélange avec le Chêne sessile, et le Charme en sous-étage. Cet habitat témoigne d’une certaine pauvreté en 

essences d’accompagnement sur sol désaturé (Bouleau, Tremble, Érable sp.), apparition du Frêne élevé et du 

Merisier sur sol plus riche. La strate arbustive est composée principalement de Noisetier et de Chèvrefeuille des 

bois. La strate herbacée possède un cortège typique : la Mercuriale pérenne, la Stellaire holostée, la Petite 

Pervenche, le Lamier jaune… 

Cet habitat occupe les terrasses alluviales, les bas de versants, les dépressions de fonds de vallons assez bien 

alimentés en eau et parfois les argiles de décarbonatation. Il est principalement installé dans des zones de 

faibles pentes sur des moraines (61%) ou des alluvions de fonds de vallées (24%). Cette formation se situe 

essentiellement sur des sols frais, légèrement hydromorphes. 

Cet habitat occupe généralement de faibles surfaces disséminées sur tout le plateau calcaire, en revanche 

mieux représenté dans les dépressions glaciaires. Les potentialités forestières varient selon la richesse du sol et 

l’alimentation hydrique. Le traitement sylvicole appliqué le plus couramment est le taillis sous futaie. 

Cet habitat peut être sujet à dégradation, sur les sols avec notamment du débardage sans précaution, sur les 

conditions d’hydromorphie avec le drainage, ou sur les peuplements forestiers avec la plantation de peupleraies 

hybrides par exemple. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent essentiellement sur substrat morainique 

Sol : sols désaturés et souvent lessivés, limono-argileux et peu hydromorphe 

Topographie : habitat situé presque exclusivement sur sol plat (0-10%) 

Exposition : sans logique d’exposition 

Humidité : humide 

Trophie : eutrophe à mésotrophe 

Composition floristique 

La chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique présente plusieurs sylvofaciès en lien avec les associations 

d’espèces ou la dominance d’une seule d’entre elles : 

• le faciès à Petite Pervenche : dans cette formation, on note une forte présence de la Petite pervenche 

dans la strate herbacée ; 
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• le faciès à Bouleau verruqueux, Tremble ou Érable : cette formation est issue d’une phase pionnière 

directe, ces essences se développent après abandon des activités agricoles sur des sols désaturés ; 

• le faciès à Frênes et Merisiers : Formation qui se développe après abandon des activités agricoles sur 

les sols les plus riches. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Le traitement forestier est le taillis sous-futaie, gestion qui semble favorable au maintien de l’habitat. Les 

observations montrent une régénération en faveur du Frêne commun (32%), puis du Chêne pédonculé (22%). 

La naturalité des boisements présentant ce type d’habitat semble importante. En effet, trois quarts des 

placettes inventoriées présentent du bois mort de diamètre inférieur à 35cm, mais aussi pour certaines des 

gros bois morts, et ou des arbres à cavités en quantité significative. 

En espèces patrimoniales présentes, la faune est très diversifiée avec par exemple : 

• plusieurs espèces de chauves-souris comme la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, le Grand 

Murin, le Petit Rhinolophe ; 

• pour les amphibiens le Triton crêté, le Sonneur à ventre jaune, la Rainette verte, et la Grenouille agile ; 

• pour les invertébrés, le Lucane cerf-volant ; 

• pour les oiseaux, le Milan noir, et le Pic noir ; 

• pour la flore, la Laîche appauvrie. 

Répartition et surface 

Surface totale : 801 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 313 ha (39 %) 

Cet habitat présente une aire de répartition assez large, avec près de la totalité des communes du site 

Natura 2000 concernées. Les stations sont en effet assez nombreuses, près de 1 000, avec une surface moyenne 

de 0,8 ha, mais pouvant atteindre localement plus de 30 ha. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable ; stable ou possible déclin suite aux pratiques de gestion (?), aire potentiellement 

en dessous de l’aire de répartition de référence favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables. 

Perspectives : Favorables ; mais risque de conversion en peupleraie ou d’une gestion en taillis, dégradant d’état 

de conservation de l’habitat. 
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Actions de connaissance et conservation 

Favoriser une gestion limitant les coupes trop fréquentes et étendues. Les conditions stationnelles permettent 

le plus souvent la production de bois d’œuvre, permettant de concilier à la fois production et qualité 

environnementale ; cela se traduit par un traitement en futaie jardinée, ou taillis sous-futaie. 

Éviter les plantations d’essences non autochtones (peupliers de culture, résineux…) qui induiraient une forte 

dégradation de l’habitat et de la biodiversité. 

Veiller à la non-dégradation des sols, en particulier ceux à hydromorphie plus importante (adaptation des 

périodes d’exploitation, limitation du nombre de passages d’engins, débardage en traction animale…). 

Laisser vieillir les arbres, préserver les bois morts (arbres morts sur pied ou au sol) et les arbres à cavités, voire 

créer des îlots de sénescence, en particulier pour les espèces patrimoniales 
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Carte 22 : État des connaissances de la répartition des chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli  
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Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * – 9180-12* 

Code Corine Biotope : 41.45 – Forêt thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de tilleuls 

Code EUNIS : G1.A45 – Forêts thermophiles mixtes alpines et périalpines à Tilia 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts du Tilion platyphylli 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 41.11, 41.16, 

41.27, 41.71, 41.57 

Description de l’habitat 

C’est un boisement de feuillus mixtes dont la strate arborée est généralement élevée et dominée par le Tilleul 

à larges feuilles et/ou le Tilleul à petites feuilles associés à diverses autres essences, parmi lesquelles l'Erable à 

feuilles d'obier, l’Erable champêtre et le Frêne élevé. Il possède souvent une strate arbustive fournie 

comprenant de nombreuses espèces thermophiles. La strate herbacée est généralement clairsemée et peu 

recouvrante. 

Cet habitat est établi, le plus souvent, sur de fortes pentes et notamment sur des éboulis grossiers. C’est une 

formation de versants sur substrats calcaires que l’on retrouve à des altitudes basses et modérées. La situation 

de cette formation est sèche avec une exposition ensoleillée. Ces caractéristiques en font un habitat favorable 

à l’installation et au maintien d’espèces nomades (érables, frênes, ormes, tilleuls…). 

Cet habitat est organisé linéairement, il forme de grandes bandes qui s’étendent le long des zones de ruptures 

de pentes, mais il existe également de petites zones isolées. Il est rencontré principalement sur le pourtour 

Ouest de l’Isle Crémieu, sur les contreforts du plateau calcaire ou dans les vallées escarpées. 

Les peuplements rencontrés sont principalement traités en taillis sous-futaie. Cet habitat n’est pas très 

productif au niveau sylvicole. De plus, le fait qu’il se situe sur de fortes pentes induit un coût élevé pour 

l’exploitation. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent essentiellement sur substrat calcaire et formation de versant 

Sol : sols riches en cailloux et blocs calcaires avec présence de terre fine 

Topographie : habitat préférant les pentes fortes comprises entre 50 et 100% 

Exposition : habitat préférant les expositions Ouest-Nord-Ouest et Est-Nord-Est 

Humidité : mésophile 

Trophie : eutrophe à mésotrophe 

Composition floristique 

Les forêts thermophiles alpines et périalpines mixtes de tilleuls présentent plusieurs sylvofaciès caractérisés par 

un sous-bois sensiblement différent d’une association à l’autre, chacune d’entre elles étant le reflet de 

situations écologiques particulières : 

• La tillaie xérothermophile sur sols assez grossiers, des pentes sèches et chaudes de basses et moyennes 

altitudes. 
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• La tillaie à Buis qui occupe les chaos rocheux relativement stabilisés et dalles rocheuses calcaires 

fracturées, en situations assez arrosées. 

• La tillaie à Noisetier, parfois enrichie de Charme, sur sols nettement colluvionnés en éléments fins. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Le traitement forestier est le taillis sous-futaie. Mais la situation en forte pente implique, la plupart du temps, 

l’absence d’exploitation. Les observations montrent une régénération en faveur du Frêne commun. 

La naturalité des boisements présentant ce type d’habitat semble moyenne, avec deux tiers des placettes 

inventoriées avec du bois morts de diamètre inférieur à 35 cm, mais cependant très peu de gros bois morts sur 

pied ou couchés ou arbres à cavités. 

En espèces patrimoniales présentes, la faune est diversifiée avec, par exemple, plusieurs espèces de chauves-

souris comme le Murin à oreilles échancrées, le Minioptère de Schreibers, le Petit et le Grand Rhinolophe, le 

Lynx boréal pour les autres mammifères. Concernant les amphibiens, la Rainette verte et la Grenouille agile ont 

été relevées comme le Lucane cerf-volant pour les invertébrés ainsi que le Milan noir et le Circaète Jean-le-

Blanc pour les oiseaux. Pour la flore, sont présents le Muguet, le Lis Martagon et le Polystic à dents sétacées. 

Répartition et surface 

Surface totale : 493 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 377 ha (76 %) 

Cet habitat est présent dans une large aire de répartition sur le territoire, portant sur 23 communes du site 

Natura 2000. La cartographie montre une certaine continuité entre les habitats, notamment du fait de leur 

situation tout au long des failles géologiques du plateau de l’Isle Crémieu. Le nombre de stations est très 

significatif (658), avec une moyenne de surface de 0,8 ha, mais un maximum à 28 ha. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable inadéquat 

Liste Rouge régionale des habitats : non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Favorable. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Favorables. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Favoriser une gestion limitant les coupes à blanc afin de préserver la qualité des boisements mais aussi leur 

vocation de protection contre la chute de blocs et contre l’érosion des sols. 

Éviter la création de dessertes forestières et limiter le passage d’engins qui pourraient dégrader les sols et 

modifier le fonctionnement de la dynamique des éboulis. 
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Intégrer une partie des boisements dans le réseau de boisements en libre évolution, ou créer des îlots de 

sénescence, en particulier dans les forêts déjà anciennes. 

Carte 23 : État des connaissances sur la répartition des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 
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Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) – 91F0-2 

Code Corine Biotope : 44.41 – Grandes forêts fluviales médio-européennes, 44.42 – Forêt fluviales médio-

européennes résiduelles 

Code EUNIS : G1.22 – Forets mixtes de Quercus, Ulmus, Fraxinus des grands fleuves 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts de l’Alnion incanae, deux sous alliance sont concernées : forêts de 

l’Alnenion glutinoso-incanae et forêts de l’Ulmenion minoris 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 44.41x44.42, 

31.8D, 41.23, 44.92, 83.32, 83,321, 83.324 

Description de l’habitat 

Cet habitat d’intérêt communautaire regroupe sur le territoire deux habitats de la typologie Corine biotope : 

les grandes forêts fluviales médio-européennes (44.41) et les forêts fluviales médio-européennes résiduelles 

(44.42). 

Ces deux habitats sont formés de boisements de feuillus purs dont la strate arborée est dominée par le Frêne 

commun qui est accompagné par le Chêne pédonculé, l’Orme champêtre, l’Aulne glutineux et les Peupliers. La 

strate arbustive est très fournie et dominée par le Noisetier. La strate herbacée a un recouvrement dense, 

présence de nombreuses lianes. 

On trouve ces habitats sur des pentes faibles à nulles (inférieures à 25%), ils ne semblent privilégier aucune 

exposition. Ils s’installent presque exclusivement sur des substrats alluvionnaires. 

Les forêts résiduelles sont disposées linéairement sur les bords du Rhône et se concentrent dans la partie Est 

et Ouest L’autre forme de cet habitat est très peu développée, représentant quelques hectares : il s’agit d’une 

forêt se trouvant dans un ancien méandre du Rhône (paléo-méandre) aujourd’hui connecté au fleuve 

uniquement lors d’épisodes de crues. Ces deux formations sont très présentes sur la commune de Brangues. 

Ces milieux constituent l’un des écosystèmes les plus diversifiés au niveau de la structure (composées de 

nombreuses strates), de la faune et de la flore. Les grandes forêts fluviales sont devenues assez rares et 

vulnérables. Ce milieu forestier climacique, au moins à échelle humaine, est parmi le plus abouti en zone 

alluviale, même si son évolution se poursuit au cours du temps par un enrichissement en essences forestières 

et par une stratification de plus en plus complexe. 

Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent essentiellement sur des moraines ou des alluvions fluvio-glaciaires 

Sol : sols alluviaux argileux à limoneux, non ou faiblement carbonaté 

Topographie : habitat presque exclusivement sur des sols plats (0-10%) 

Exposition : sans logique d’exposition 

Humidité : mésophile à humide 

Trophie : mésotrophe voire eutrophe 
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Composition floristique 

Les forêts mixtes de chênes, d’ormes et de frênes des grands fleuves présentent plusieurs sylvofaciès en lien 

principalement avec les espèces en présence et leur abondance-dominance : 

- faciès à Frêne : cette formation est dominée par le Frêne dans la strate arborée ; 

- faciès à Chêne pédonculé : la strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé, souvent accompagné 

du Frêne assez abondant ; 

- faciès à Aulne : la strate arborée est ici dominée largement par l’Aulne glutineux ; 

- faciès à Saule blanc : les strates arborées et arbustives sont dominées par le Saule blanc ; 

- faciès à Noisetier : peuplements dominés par le Noisetier, la strate arborée est peu développée ; 

- faciès relictuel très dégradé, dominé par des espèces envahissantes : certaines zones relictuelles 

forment un simple cordon boisé le long du Rhône. De nombreuses espèces envahissantes sont alors 

observées (Robinier, Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Érable negundo). 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Le traitement forestier est principalement le taillis sous-futaie. La régénération se fait principalement en faveur 

du Frêne commun et du Chêne pédonculé. 

La naturalité des boisements présentant ce type d’habitat semble significative, avec deux tiers des placettes 

inventoriées avec du bois morts de diamètre inférieur à 35 cm, quelques gros bois morts sur pied ou couchés 

et d’arbres à cavité. 

En espèces patrimoniales présentes, la faune est assez diversifiée avec par exemple le Murin de Bechstein, le 

Castor d’Eurasie et la Loutre d’Europe pour les mammifères, pour les amphibiens la Rainette verte et le Sonneur 

à ventre jaune, le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne pour les invertébrés et enfin, pour les oiseaux, le 

Milan noir et le Bihoreau gris. Cet habitat est à la fois un espace de développement pour ces espèces, mais est 

aussi un corridor essentiel entre d’autres espaces, du fait de sa structure en trame adossée au réseau 

hydrographique. 

Enfin, dans ces habitats, la flore est en compétition avec un grand nombre d’espèces introduites envahissantes 

comme l’Erable negundo, l’Impatiente de Balfou et de l’Himalaya, la Renouée du Japon, le Solidage géant et le 

Robinier faux-acacia. 

Répartition et surface 

Surface totale : 311 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 74 ha (24 %) 

Cet habitat est présent dans une assez large aire de répartition dans le territoire, pour près de la totalité liée au 

Rhône. Les surfaces restent peu importantes et forment, très souvent, des linéaires relativement étroits 

localement. Les seules stations importantes sont situées sur le secteur du Haut Rhône, secteurs en grande partie 

inclus dans le périmètre de la réserve nationale. Cet habitat était certainement beaucoup plus étendu avant les 

aménagements du Rhône et de la plaine (développement de l’agriculture et de la sylviculture, de l’urbanisation 

et des infrastructures). Les boisements restants sont des reliques et ont perdu une grande part de leur 

fonctionnalité liée au fleuve. 
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Les stations du site Natura 2000 restent peu nombreuses (67), pour une surface moyenne de 1,1 ha et un 

maximum à 11 ha. Elles sont relativement distantes les unes des autres, du fait de la discontinuité du site 

Natura 2000 sur les berges du Rhône. 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : Vulnérable 

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquate. 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables mauvaises ; 

fonctionnalités dégradées suite aux aménagements, gestion sylvicole peu favorable, dégradation forte par les 

espèces exotiques. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; pas d’amélioration prévue sur les fonctionnalités et en matière de 

surface notamment. 

Actions de connaissance et conservation 

Favoriser une gestion limitant les coupes trop fréquentes et étendues. Les conditions stationnelles permettent 

le plus souvent la production de bois d’œuvre, permettant de concilier à la fois production et qualité 

environnemental ; cela se traduit par un traitement en futaie jardinée. 

Éviter les plantations d’essences non autochtones (peupliers de culture, chênes américains, etc.) et favoriser la 

régénération naturelle et la diversité des essences. 

Veiller à la non-dégradation des sols à hydromorphie importante (adaptation des périodes d’exploitation, 

limitation du nombre de passages d’engins, débardage en traction animale…) 

Laisser vieillir les arbres, préserver les bois morts (arbres morts sur pied ou au sol) et les arbres à cavités, voire 

créer des îlots de sénescence, en particulier pour les espèces patrimoniales 

Nécessité de protection forte de ces boisements vis-à-vis des activités humaines, du fait de leur proximité avec 

ces dernières, et du rôle important que cet habitat joue dans son environnement (rôle écologique comme 

habitat d’espèce, corridor, espace de protection contre l’érosion des cours d’eau, d’épuration des eaux…). 

Limiter les possibilités d’installation et d’expansion d’espèces introduites et envahissantes. 
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Carte 24 : État des connaissances sur la répartition des forêts mixtes à Quercus robur, Ulmis laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)  
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)* – 91E0* 

Cet habitat d’intérêt communautaire correspond à deux habitats sur le territoire, présentant des 

caractéristiques spécifiques : 

- les forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources ; 

- Les saulaies arborescentes à Saule blanc et peupleraies sèches fluviatiles à peupliers noirs– 91E0-1. 

Code Corine Biotope : 44.13 – Forêts de saules blancs 

Code EUNIS : G1.111 – Saulaies à Salix alba médio-européennes 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts du Salicion albae et forêts du Rubo caesi-Populion nigrae 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 44.42, 

83.324 

Les saulaies arborescentes à Saule blanc et peupleraies sèches fluviatiles à peupliers 

noirs– 91E0-1 

Description de l’habitat 

Ce sont des boisements purs de feuillus dont la strate arborée est moyennement dense et totalement dominée 

par le Saule blanc accompagné du Frêne commun, de l’Aulne blanc, du Peuplier noir et de l’Aulne glutineux. La 

strate arbustive est généralement très peu fournie et dominée par le Cornouiller sanguin. La strate herbacée 

est, quant à elle, luxuriante et souvent dominée par le Roseau commun et par des espèces introduites 

envahissantes. 

Cet habitat se situe sur des pentes très faibles à nulles en bordure de cours d’eau, le plus souvent sur des levées 

alluvionnaires nourries par les limons apportés lors des crues. Il s’installe sur des substrats alluvionnaires et 

morainiques souvent composés d’éléments fins. 

Il occupe sur notre territoire de toutes petites surfaces, la zone la plus typique se trouvant sur la commune de 

Brangues. Il s’agit d’une formation résiduelle qui pourrait former un cordon (ripisylve) le long du Rhône et de 

sa plaine alluviale. Cependant, cette formation a fortement régressé du fait des travaux d’aménagements 

hydrauliques sur le Rhône et des plantations de peupliers. 

Cet habitat a une durée de vie assez courte en général, celui-ci étant soit détruit par les crues, soit évoluant 

vers d’autres formations comme la frênaie, l’aulnaie, ou la chênaie-ormaie. Les travaux d’endiguement et 

d’aménagement du Rhône modifient la dynamique fluviale eaux, ce qui accélère son évolution vers une forêt à 

bois durs. 
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Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent sur moraines et alluvions de fond de vallée 

Sol : substrats limono-sableux ou plus ou moins vaseux, minéral ou organique, mais toujours riches en graviers 

Topographie : habitat sur pente peu marquée, voire nulle 

Exposition : sans logique d’exposition 

Humidité : sec à humide 

Trophie : mésotrophe à eutrophe 

Composition floristique 

 

Ces ripisylves présentent deux alliances qui se succèdent et se mélangent en lien principalement avec la nature 

du substrat, la proximité de la nappe, les espèces présentes et leur abondance-dominance : 

- Alliance du Salicion albae : saulaie fluviatile inondable soumise aux crues, développée sur des terrasses 

d’alluvions gravelo-sableuses ou limoneux sableuses plus ou moins enrichies en vases, avec le cortège 

suivant : Acer negundo, Convolvulus sepium, Deschampsia cespitosa, Phalaris arundinacea, Phragmites 

australis, Salix alba, Salix triandra, Solanum ducamara, Urtica dioca 

- Alliance du Rubo caesi-Populion nigrae : saulaie-peupleraie des bras secondaires colmatés et soumis 

aux crues annuelles avec le cortège suivant : Impatiens glandulifera, Populus nigra, Rubus caesius, Salix 

alba, 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat ne bénéficie pas de traitement sylvicole particulier, la ressource en bois étant limitée et avec une 

faible valeur. Ainsi, il est naturellement de type futaie irrégulière. Il subit l’effet des aménagements du Rhône 

plus ou moins anciens, qui empêchent une régénération de ces habitats (création de nouveaux espaces de 

dépôts d’alluviaux disponibles). Ainsi, les peuplements en place vieillissent, et laisse place aux essences de bois 

durs comme le montre la régénération du Frêne. 

Il est à noter la présence de bois morts de petits diamètres (inférieur à 35 cm), mais aussi de gros bois morts 

sur pieds et arbres à cavités. 

Peu d’espèces patrimoniales sont notées pour cet habitat, cela étant lié aux faibles surfaces concernées. 

Cependant, cet habitat est essentiel pour certaines d’entre elles comme le Castor d’Eurasie. Également, ces 
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habitats sont mis à profit par certaines espèces d’oiseaux comme le Milan noir. Les gros arbres à cavités du type 

peuplier noir offrent des gîtes intéressants pour les chiroptères et les coléoptères saproxyliques. Cet habitat 

est, comme les forêts alluviales à bois durs, à la fois un espace de développement pour ces espèces mais 

également un corridor essentiel entre d’autres espaces, du fait de sa structure en trame adossée au réseau 

hydrographique. 

Enfin, dans ces habitats, la flore est en compétition avec un grand nombre d’espèces introduites envahissantes 

comme l’Erable negundo, l’Impatiente de l’Himalaya, la Renouée du Japon, et le Robinier faux-acacia. 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux – 91E0-8 

Code Corine Biotope : 44.31 – Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) 

Code EUNIS : G1.211 – Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus 

Catalogue des végétations de l’Isère : Forêts de l’Alnion incanae, sous alliance de l’Alnenion glutinoso-incanae 

Habitats Corine Biotope avec lequel l’habitat unitaire peut être en « mosaïque » dans le territoire : 31.81, 

31.831, 31.8C, 37.1, 37.71, 37.715, 38.11, 38.2, 41.24, 41.27, 41.39, 44.91, 53.11, 53.21, 53.216, 53.33, 54.12, 

83.321, 83.3211, 83.324, 84, 84.1, 84.2, 85.3, 87.1, 87.2 

Description de l’habitat 

Cet habitat présente des boisements de feuillus purs dont la strate arborée est soit dominée par l’Aulne 

glutineux sur les banquettes inférieures, soit le Frêne commun sur les supérieures. Ces deux essences sont 

accompagnées par le Peuplier, l’Érable champêtre et le Chêne pédonculé. La strate arbustive est généralement 

assez fournie avec de nombreuses espèces. La strate herbacée est quant à elle très recouvrante et dominée par 

des espèces hygrophiles. 

Cet habitat est établi sur des pentes faibles (inférieur à 25 %) composées de substrats alluvionnaires ou 

morainiques. Il apprécie les sols composés de tourbes, de vases tourbeuses, d’alluvions, souvent très riches en 

humus. Il ne présente aucune logique d’exposition. Il occupe le lit majeur des cours d’eau recouvert d’alluvions 

récentes et soumis à des crues régulières. On le retrouve sur des sols lourds périodiquement inondés par les 

crues annuelles, mais bien drainés et aérés pendant les basses eaux ou en bordure de sources et de 

suintements. 

Initialement assez commun dans les vallons alluviaux de l’avant-pays alpin, il tend à régresser à cause de 

l’extension des terres agricoles et la disparition des zones humides. Il est donc peu répandu en Isle Crémieu. 

Cette formation est présente sur tout le territoire d’étude et répartie en bandes suivant les cours d’eau. 

Les peuplements rencontrés sont principalement traités en taillis sous futaie. C’est un type forestier présentant 

de bonnes potentialités et pouvant fournir des arbres de futaie (frênes, chênes et aulnes) sous réserve d’une 

sylviculture adaptée. 
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Conditions stationnelles 

Géologie : habitat présent surtout sur moraines et alluvions fluvio-glaciaires 

Sol : sol à texture argilo-limoneuse à limoneuse 

Topographie : habitat présent essentiellement sur sols plats (pente de 0 à 10%) 

Exposition : sans logique d’exposition 

Humidité : mésophile à humide 

Trophie : mésotrophe à eutrophe 

Composition floristique 

Les forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources présentent plusieurs sylvofaciès qui sont dus, 

principalement, à leur position en bordure de cours d’eau. Ceci va définir le régime d’inondation et par 

conséquent le type d’habitat : 

- le faciès à Aulnes glutineux : cette formation se trouve sur des banquettes alluviales, en contact direct 

avec la nappe, où l’Aulne glutineux domine ; 

- le faciès à Frêne : cette formation se trouve sur des banquettes alluviales où le Frêne domine ; il est 

possible aussi parfois de retrouver en mélange le Chêne pédonculé, mais c’est assez rare ; 

- le faciès à Noisetier : dans cette formation cette essence est dominante et très présente dans la strate 

arbustive ; il est souvent accompagné du Frêne dans la strate arborée. 

Structure et fonctions spécifiques de l’habitat 

Cet habitat fait l’objet majoritairement de traitements sylvicoles de type taillis sous-futaie, ce qui ne compromet 

pas le maintien de l’habitat. Les relevés effectués lors de l’étude forêt montrent une évolution vers un 

peuplement de bois durs, la régénération se faisant très majoritairement en faveur du Frêne. Cette dynamique 

est potentiellement liée à une incision du lit des cours d’eau, ou à l’effet de travaux de curage, ou drainage. 

Il est à noter la présence de bois morts de petits diamètres (inférieurs à 35 cm) sur la moitié des placettes 

inventoriées. Le faible nombre de gros bois morts sur pieds provient du fait que les formations sont relativement 

jeunes. 

De nombreuses espèces patrimoniales ont été relevées dans cet habitat, avec en particulier plusieurs espèces 

de chiroptères comme le Murin à Oreilles échancrées, la Barbastelle d’Europe et Murin de Bechstein, 

d’amphibiens avec la Rainette verte et la grenouille agile, d’insectes comme le Lucane cerf-volant et d’oiseaux, 

tel le Milan noir. Par ailleurs, cet habitat est essentiel pour certaines espèces comme le Castor d’Eurasie ou 

l’Écrevisse à pieds blancs. Pour la flore, la Fougère des marais est également présente. 

Enfin, dans ces habitats, la flore est en compétition avec un grand nombre d’espèces introduites envahissantes 

comme l’Érable negundo, l’Impatiente de l’Himalaya, la Renouée du Japon, le Solidage géant et le Robinier faux-

acacia. 

Répartition et surface 

Surface totale : 714 ha  Surface dans le site Natura 2000 : 139 ha (19 %) 

Cet habitat présente une assez large aire de répartition au sein du territoire. Cependant les surfaces sont 

généralement faibles et forment, très souvent, des linéaires. Les forêts de saules blancs sont, pour leur part, 
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encore plus réduites et ne représentent que 79 ha, soit 12 % de l’habitat 91E0. Celui-ci était certainement 

beaucoup plus étendu avant les aménagements du Rhône concernant la forêt de saules blancs. Les ripisylves 

d’aulnaie-frênaies ont régressées avec le recalibrage des cours d’eau, le développement de l’agriculture, de la 

populiculture, de l’urbanisation et des infrastructures. 

Le site Natura 2000 regroupe moins de 20 % des surfaces de l’habitat. Il comprend de nombreuses stations 

(plus de 840) présentant toutefois une surface moyenne très faible (0,16 ha). 

Statut 

Etat de conservation Directive « Habitats » en France – région continentale : Défavorable mauvais 

Liste Rouge régionale des habitats : données insuffisantes ou non défini 

Etat de conservation de l’habitat 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable ; 

Surface recouverte par l’habitat : Défavorable inadéquate ; 

Structure et fonction spécifiques de l’habitat (dont les espèces typiques) : Défavorables mauvaises ; 

fonctionnalités dégradées suite aux aménagements (recalibrage, drainage…), dégradation forte par les espèces 

exotiques ; 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; pas ou peu d’amélioration prévue sur les fonctionnalités. 

Actions de connaissance et conservation 

Favoriser une gestion forestière par des éclaircies, permettant de créer des mosaïques entre zones ouvertes et 

zones ombragées pour le cours d’eau. Il est important de maintenir une végétation diversifiée à la fois pour des 

questions de biodiversité, mais aussi pour le maintien des berges. Ainsi, il est nécessaire d’éviter les plantations 

d’essences non autochtones (peupliers de culture…) et favoriser la régénération naturelle. 

Préserver et/ou restaurer les conditions favorables à ces habitats, comme des conditions d’hydromorphie 

suffisantes (limitation du drainage…) ou une dynamique fluviale (forêt à saules blancs). 

Veiller à la non-dégradation des sols à hydromorphie importante (adaptation des périodes d’exploitation, 

limitation du nombre de passages d’engins, débardage en traction animale…). 

Laisser vieillir les arbres, préserver les bois morts (arbres morts sur pied ou au sol) et les arbres à cavités, en 

particulier pour les espèces patrimoniales. 

Nécessité de protection forte de ces boisements vis-à-vis des activités humaines, du fait de leur proximité avec 

ces dernières, et du rôle important que cet habitat joue dans son environnement (rôle écologique comme 

habitat d’espèce, corridor, espace de protection contre l’érosion des cours d’eau, d’épuration des eaux…). 

Limiter les possibilités d’installation et d’expansion d’espèces introduites et envahissantes. 

Maintenir les pratiques favorables à la biodiversité telles que le traitement en têtard des saules. 

Planter des ripisylves sur certaines portions de ruisseaux qui en sont dépourvues. 
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Carte 25 : État des connaissances sur la répartition des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior* 
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Les autres habitats d’intérêt communautaire présents à proximité du site 

Natura 2000 ou potentiellement présent 

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles – 8130 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 

Sedo albi-Veronicion dillenii – 8230 

La présence de cet habitat serait à rechercher en dehors du site Natura 2000 à Chamagnieu, au niveau du horst 

granitique exploité par une carrière aujourd’hui fermée. 

Aulnaies glutineuses et aulnaies-boulaies tourbeuse acidiphiles à sphaignes 

et à polytrics (habitat 2607 du guide des habitats des Alpes) 

Cet habitat serait à confirmer au marais du Gua à St Baudille de la tour (fontaine du vin), sur 4 placettes 

d'environ 30 cm2. 
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II. Flore 

L’Ache rampante  

(Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch) 

Description de l’espèce 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/ 

OuvrirFicheDescriptive/101223-0 

Habitats 

Cette espèce pionnière occupe des milieux aquatiques sur sols 

neutres, riches en azote et en humus, tourbeux, sableux ou marneux comme les bords des mares, ruisselets, 

alluvions des cours d'eau, et prairies humides. 

Plusieurs observations ont montré la capacité de la plante à persister longtemps sous forme de banque de 

semences dans le sol, et à pouvoir réapparaître à la faveur d’étrépages. C’est en effet une espèce 

essentiellement pionnière, occupant les zones temporairement inondées. Elle exige pour son développement 

des végétations rases et ouvertes, avec une concurrence limitée des autres végétaux. En matière de substrat, il 

peut être sableux, sablo-limoneux ou tourbeux, suffisamment riche en bases. 

Dans le site Natura 2000, elle est située sur un site à la marge d’un étang, à l’interface entre une pairie de type 

pâture piétinée (rattachement au code Corine biotope 37.24), une ceinture de végétation humide 

(cariçaie - 53.21) et des habitats aquatiques. Le pâturage crée par l’abroutissement et le piétinement une 

perturbation permettant son développement. En 2017, la strate herbacée était relativement importante, 

limitant probablement le développement de la plante. Le site a tendance aujourd’hui à se refermer, suite à un 

développement important de la roselière, des haies et marges boisées voisines. Sur le deuxième site, non inclus 

en Natura 2000, les conditions sont proches, en marge d’un petit lac alimenté par la nappe phréatique. Le 

pâturage important semble aussi très favorable sur ce site, en contexte de mosaïque de touradons de laîches, 

micro-vasières sans végétation, et microstations herbeuses, et dans le contexte environnant très ouvert. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 37.21, 54.2 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 37,24, 53.21 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 33 ha ;  

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 215 ha.  

Répartition et effectifs 

Cette espèce présente une seule station dans le site Natura 2000 de l’Isle Crémieu, également comprise dans 

l’ENS non actif de l’étang de Darde, sur la commune de Ruy-Montceau. 

En 2017, une nouvelle station a été découverte à 4 km du site Natura 2000, sur la commune de Saint-Jean de 

Soudain. Ce site est inclus dans l’ENS de l’étang de la Feuillée, non actif à ce jour. 

© L. Raspail 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/101223-0
http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/101223-0
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La carte des habitats potentiels montre que d’autres stations pourraient être favorables, notamment dans des 

sites peu connus et non gérés actuellement (tourbière de Crucillieux,…). 

Sur le site de Ruy-Montceau, les effectifs semblent en régression, en se basant sur les observations faites de la 

population en 2000 (quelques dizaines d’individus selon Munoz, 2003), ou sur celle de Gentiana (50 m² pour 11 

à 100 individus (selon Bonin & Gourgues, 2007), alors que les dernières observations font état de quelques 

individus sur à peine 18 m². Les causes de cette baisse pourraient être la modification du régime hydrique, une 

gestion inadaptée du pâturage à l’espèce, et une eutrophisation ou autres pollutions d’origine agricole (Ginet, 

1952). Ce constat reste à nuancer avec les grandes capacités observées de cette plante à réoccuper un site 

lorsque les conditions sont davantage favorables à partir de la banque de graine. 

La station de Saint-Jean-de-Soudain présente un nombre d’individus beaucoup plus important en 2017 (une 

centaine de pieds) sur une surface de cinquantaine de mètres carrés, avec un habitat semblant plus favorable 

pour l’espèce. 

Un programme de conservation de l’espèce a été lancé en 2011 par le Conservatoire de Botanique Alpin, 

Gentiana et Lo Parvi avec l’expérimentation fructueuse de la multiplication ex-situ, suivi d’une réintroduction 

en 2018 dans l’espace naturel sensible de Save géré par le Département. Si la plante arrive à se maintenir en 

bordure du lac de Save d’autres projets de réintroduction pourraient être initiés. 

Phénologie 

L’espèce fleurie de juillet à septembre. . En prairie, la floraison et la fructification sont fréquemment contrariées 

par la dent des herbivores, mais cela ne semble pas affecter le maintien des populations. En effet, cela est 

compensé par une forte capacité de multiplication végétative. 

Statut 

Règlementation nationale : Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : 

Article 1 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger critique d’extinction (CR) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais.  

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; les stations sont étroitement liées aux pratiques agricoles des deux 

exploitants concernés. 

Actions de connaissance et de conservation 

Poursuite du suivi des deux populations connues et prospections d’autres sites favorables afin de compléter 

d’état initial.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Préserver les conditions stationnelles favorables des deux stations : maintien du pâturage bovin, limitation de 

la fermeture du milieu, maintien de l’exposition de la station, voire restauration de stations favorables à 

proximité. 

Mettre en place des dispositifs de financement de la gestion en faveurs de l’espèce : Mesures agro-

environnementales, démarche Espace Naturel Sensible… 

Protéger règlementairement la station de Saint-Jean de Soudain : extension du site Natura 2000 et/ou APPB. 

Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires des parcelles. 

Développer un programme de réintroduction de l’espèce dans d’autres sites favorables (Crucillieux, Bryne, RNR 

des étangs de Mépieu …). 
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Carte 26 : État des connaissances sur la répartition de l’Ache rampante et de ses habitats potentiels  
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La Caldésie à feuilles de Parnassie  

(Caldesia parnassifolia (L.) Parl.) 

Description de l’espèce 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/87417-0 

Habitats 

Cette plante peut être qualifiée d’aquatique et d’amphibie, étant présente sur les vases exondées ou en pleine 

eau des étangs jusqu’à 1 m de profondeur. Elle occupe les bordures d’étangs, ou les chenaux d’alimentation. Il 

est possible de la rencontrer au sein des étangs anciens, proposant des zones abritées avec des touradons de 

laîches, ou des roselières à roseau commun. Elle se développerait préférentiellement sur un substrat vaseux à 

fond sableux, et plutôt acide. Cependant elle a parfois été observée en contexte géologique calcaire. Les sites 

favorables, et plutôt acides, restent peu nombreux sur le territoire, situés dans les secteurs mollassiques Sud-

Est. Par ailleurs, la gestion piscicole de ces étangs est souvent défavorable à l’espèce, avec l’introduction de 

poissons herbivores très impactant (Amour blanc…). C’est le cas de l’étang Darde. 

Ce serait une espèce de lumière et, par ailleurs, plus ou moins tolérante vis-à-vis de l’azote. 

En situation d’abri, elle peut être associée à la phragmitaie, mais aussi à des cariçaies à Laîche élevée, ou encore 

à proximité de ceinture de joncs (Juncus effusus ou conglomeratus) ou de Jonc des tonneliers. En pleine eau, 

elle est observée au sein de communauté aquatique à Potamots, utriculaires, et nénuphars, ou encore à 

characées. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11x22.31, 22.13x(22.41 ou 22.42), 53.11, 53.21 

notamment. 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 454 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 93 ha. 

Répartition et effectifs 

64 % des données d’observation de l’espèce ont été faites au sein du site Natura 2000. Depuis l’année 2000, 

une seule station a été relevée dans le territoire, sur la commune de Ruy-Montceau au sein du site Natura 2000. 

Elle est également incluse dans l’ENS non actif de l’étang Darde. 

Historiquement, cette espèce était présente en plusieurs stations anciennement, au marais des Avenières, au 

marais de Charvieu-Chavagneux et aux étangs de la Serre à Courtenay, dans les années 1800. 

Depuis, les données d’observation sont toutes situées sur la commune de Ruy-Montceau, datant de 1991, 1994, 

2000 et 2001. Dans les années 90, sans précision d’effectif, l’espèce aurait été assez présente dans la ceinture 

de végétation de l’étang. A partir de 2000, seulement quelques pieds étaient présents. 

En 2017, une recherche spécifique a été effectuée sur l’étang Darde, mais sans résultat. 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/87417-0
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Phénologie 

L’espèce fleurie de juillet à septembre, correspondant à la période durant laquelle elle a été détectée sur le 

territoire. Il est à noter que le nombre d’individus peut être très variable d’une année à l’autre, et d’une 

population à l’autre. 

La dissémination des graines peut se faire par l’eau, mais probablement par les oiseaux également. Elle peut 

aussi se faire au stade plantule, par l’eau. Enfin, elle est aussi capable de multiplication végétative à l’automne. 

Carte 27 : État des connaissances sur la répartition de la Caldésie à feuilles de Parnassie et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : 

Article 1 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger critique d’extinction (CR) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais. 

Perspectives : Défavorables mauvaises. 

Actions de connaissance et de conservation 

Poursuite des recherches de présence sur la station de Ruy-Montceau et dans d’autres sites favorables. 

Sensibiliser propriétaires et locataires d’étangs, à une gestion en faveur de l’espèce : éviter l’introduction de 

poissons herbivores type Amour blanc, maintien du battement naturel du niveau d’eau et de la fréquence 

d’assecs tous les 5 à 7 ans, maintien des roselières et de la végétation aquatique. 

Limiter les populations d’espèces prédatrices de la Caldesie comme le Ragondin et le Rat musqué. 

Initier un programme de réintroduction de l’espèce dans les sites favorables gérés à des fins conservatoires 

(ENS, Réserves Naturelles). 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Le Flûteau nageant  

(Luronium natans (L.) Raf.) 

Description de l’espèce 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/106807-0 

Habitats 

L’espèce montre une certaine amplitude écologique, pouvant être amphibie ou aquatique, principalement dans 

des eaux peu profondes. En termes de qualité d’eau, il se rencontre dans des eaux d’oligotrophes à 

mésotrophes, aussi bien en milieu acide que calcaire. Les eaux eutrophes pourraient être néfastes, permettant 

un développement rapide d’hélophytes compétitives. Il préfère un bon ensoleillement et une eau claire. Enfin, 

il est peu exigeant quant à la nature du fond (sablonneux, vaseux…). 

C’est une espèce qui apparaît plutôt pionnière, disparaissant rapidement du fait de la concurrence végétale. 

Ainsi, il est possible de le trouver dans les milieux variés d’eau stagnante, depuis les étangs, lacs aux mares voire 

les fossés, bras morts de cours d’eau aux chemins piétinés et ornières. Il peut aussi occuper des eaux courantes, 

dans le lit ou en bordure de cours d’eau présentant néanmoins de faibles pentes et courant. Également, il peut 

être présent en complexe de tourbières au niveau de ruisselets d’écoulements, de marais et lacs… Bien que 

nombre de ces habitats sont présents sur le territoire, l’espèce n’a pas été retrouvée. Ceci est potentiellement 

dû à l’absence de recherche spécifique et à des conditions de milieux défavorables (eaux trop eutrophes, à 

l’absence de vidange et assecs d’étangs, les curages de fossés et cours d’eau…). 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11x22.31, 22.11x22.32, 22.13x(22.41 ou 22.42) et 24.4 

notamment. 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : habitat mosaïque 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12 

/22.13 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 9 733 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 8 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce, relevée en Nord Isère en 1872, est extrêmement rare au sein du territoire. Seulement deux 

observations, mais dont l’identification semble douteuse, auraient été faites sur le territoire et sur le site 

Natura 2000 dans les années 1990. Celles-ci n’ont pas été confirmées depuis. Il est à signaler que les difficultés 

d’identification des individus à l’état végétatif et la discrétion des pieds réduits à une rosette immergée, peuvent 

induire des erreurs d’identification ou des omissions. Plus à l’ouest du territoire, l’espèce avait été détectée sur 

Saint-Maurice-de-Gourdans avant 2007, et de nouveau sur cette commune et sur Villette-d’Anthon en 2018, 

2019 et 2020 (site N2000 de Jons à Anthon). 

Au niveau national, malgré son amplitude écologique, cette espèce est clairement en régression, y compris dans 

les zones en apparence favorables. 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/106807-0
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Carte 28 : État des connaissances sur la répartition du Flûteau nageant et de ses habitats potentiels 

Phénologie 

La floraison a lieu de mai à septembre (voire octobre), cela dépendant des conditions écologiques et de la 

localité où elle se trouve. C’est la période permettant son identification la plus aisée. 

La dissémination des fruits est mal connue, possiblement par l’eau ou par les oiseaux. 

La multiplication végétative se fait par propagule, capable de flotter, puis d’être emportées et disséminées par 

l’eau. 
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Statut 

Règlementation nationale : Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : 

Article 1 

Plan national d’actions : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/luronium/actualites/luronium.jsp 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger d’extinction (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et de conservation 

Action de recherche d’individus sur les sites connus et dans les sites potentiels. 

Malgré la difficulté à identifier les menaces pour l’espèce, une sensibilisation des propriétaires et locataires 

d’étangs apparaît nécessaire, pour la mise en place d’une gestion extensive des étangs (maintien du battement 

naturel du niveau d’eau et de la fréquence d’assecs tous les 5 à 7 ans, limitation de l’introduction de poissons 

herbivores type Amour blanc, lutte contre le ragondin et le rat musqué…). 

Initier un programme de réintroduction de l’espèce dans les sites favorables tels que les réserves naturelles des 

étangs de Mépieu et du Haut Rhône, ainsi que sur d’autres étangs en ENS. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/luronium/actualites/luronium.jsp


 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 128 
 

 

 

La Fougère d'eau à quatre feuilles  

(Marsilea quadrifolia Linnaeus) 

Description de l’espèce 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/ 

OuvrirFicheDescriptive/107407-0 

Habitats 

Cette espèce occupe les bords des étangs à niveau d’eau 

variable dans l’année, roselières et sur des substrats sablo-

vaseux, à tendance plutôt acide. En Nord Isère, la station 

connue se situe dans un marais dégradé par la plantation de 

peupliers. Mais, leur exploitation a induit, par la création de nombreuses ornières, des conditions favorables 

pour le retour de cette espèce. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11x22.31, 22.12x22.44, 53.1 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 83.3 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon la bibliographie : 105 ha. 

Répartition et effectifs 

Plusieurs citations existaient pour le Nord Isère et l’Isle Crémieu pour cette espèce, historiquement à Vézeronce, 

les Avenières et Janneyrias (1882) et plus récemment à Villette d’Anthon (après 1980). Depuis, cette espèce 

était considérée comme disparue pour le département de l’Isère. 

Mais en 2017, une station a été retrouvée sur la commune de Janneyrias (Léchère de Merlan), à 6,5 km du site 

Natura 2000, avec une dizaine de stations présentant pour certaines de nombreux pieds. Aucun des autres sites 

de présence anciens ou récents n’est inclus dans le site Natura 2000 ou autres espaces protégés. 

Phénologie 

L’espèce a été relevée début août à Janneyrias. La période de sporulation est habituellement entre juillet et 

septembre. 

© L. Raspail 

 

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/107407-0
http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/fiche_descriptive/OuvrirFicheDescriptive/107407-0
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Carte 29 : État des connaissances sur la répartition de la Fougère à quatre feuilles et ses habitats potentiels 

Statut 

Règlementation nationale : Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain : 

Article 1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger d’extinction (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais ; L’état de conservation de l’habitat peut être considéré 

comme défavorable inadéquat sur le site de Janneyrias, cependant, d’autres sites de l’Isle Crémieu pourraient 

être considérés comme favorables. 

Perspectives : Défavorables mauvaises. 

Actions de connaissance et de conservation 

Poursuite du suivi de la station de Janneyrias et recherches de présence au sein des autres sites favorables. 

Poursuite du travail initié par l’association Lo Parvi avec la commune de Janneyrias et l’ONF pour la révision de 

l’aménagement forestier dans le but d’une gestion conservatoire. 

Préserver les conditions stationnelles favorables : maintien des ornières en eau et restauration de stations 

favorables à proximité (chantier école ou autre). 

Protéger règlementairement la station : extension du site Natura 2000 et/ou APPB. 

Développer un programme de réintroduction de l’espèce dans d’autres sites favorables.  
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III.  Faune 

Les Mollusques 

La Planorbe naine  

Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 

Description de l’espèce 

La coquille est pâle, jaune-brunâtre et possède des micro-stries longitudinales. Les 5 à 6 spires croissent 

lentement et régulièrement (l’avant-dernière spire n’est que très légèrement plus petite que la dernière). 

L’ouverture est ovale-elliptique. La circonférence de la dernière spire porte une carène dont le profil peut varier 

d’arrondi à très aigu. Cette carène se prolonge souvent par une fine expansion du périostracum. 

Chez les spécimens âgés, cette "membrane" tend à disparaitre. La hauteur de la coquille varie de 0,5 à 0,8 mm 

chez l’adulte, et son diamètre de 4 à 5 mm. Il peut atteindre exceptionnellement 6 à 7 mm (GERMAIN, 1931).5  

Habitats 

La Planorbe naine est une espèce strictement aquatique, présente au sein des eaux alcalines. En milieux 

d’origine naturelle, il est possible de l’observer dans toutes les annexes des plaines alluviales (mares, ruisseaux, 

dépressions, etc.), les berges des lacs et des rivières. Elle occupe également des milieux d’origine anthropique, 

correspondant à des fossés de drainages de prairies humides, des fosses de tourbage et des gravières. Sur le 

territoire, les milieux occupés sont situés dans la zone alluviale du Haut Rhône. Ils correspondent à des plans 

d’eau stagnants (possiblement avec un léger courant), conservant une partie permanente même en période de 

basses eaux, et occupés par une forte densité d’hydrophytes dont généralement des espèces flottantes 

(Hydrocharis, Lemnaceae). Si les sites sont soumis aux crues, ils ne le seraient que par des débordements lents 

ou par des remontées souterraines. 

C’est une espèce d’eau permanente et stagnante, souvent considérée comme associées aux eaux bien 

oxygénées. Toutefois, cette assertion est à relativiser dans la mesure où le taux d’oxygène dissout dans l’eau 

peut extrêmement fluctuer au sein des pièces d’eau riche en végétation. La nature du substrat de ses habitats 

va de substrat sableux à franchement organique. 

Le régime alimentaire de l’espèce n’est pas connu. De manière hypothétique, elle se nourrirait du microfilm 

algal qui se développe sur les végétaux et les débris aquatiques. Les adultes et les juvéniles vivent dans le même 

milieu et sont strictement inféodés aux milieux aquatiques. À très petite échelle, l’espèce se déplace par 

reptation sur les végétaux aquatiques immergés ou sous la surface de l’eau. À grande échelle, l’espèce est 

considérée comme un faible colonisateur et ne se maintient que si ses habitats sont connectés entre eux. 

Les habitats de présence indiqués dans la bibliographie sont : 22.41, 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

 

5 Castella, Terrier, Hug Peter & Quesada, 2010. 
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- selon la bibliographie : 0,22ha. 

Répartition et effectifs 

L’aire de répartition de la Planorbe naine est très mal connue en France. À ce jour, elle n’est connue avec 

certitude qu’ au niveau de la vallée du Rhône et de la vallée de l’Authie. Il existe des données anciennes de 

l’espèce dans la vallée du Rhin et de la Savoie, d’où elle a disparu depuis. Une donnée récente a été produite 

dans la Somme. 
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Carte 30 : État des connaissances sur la répartition de la Planorbe naine et ses habitats potentiels 

Sur le territoire, les données sont concentrées sur les lônes et les anciens méandres du Haut Rhône et sur la 

commune de Balan sur le système de lônes de Grand-Gravier. Les densités sont parfois importantes atteignant 

plus de 2 000 individus au m². L’ensemble de ces sites sont inclus dans la réserve naturelle nationale du Haut 

Rhône et dans le site Natura 2000 « Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône de Jons à Anthon ». 

Compte tenu de la fréquence et de l’abondance remarquable d’Anisus vorticulus dans la zone alluviale du 

Rhône, l’espèce a été recherchée dans d’autres milieux aquatiques dont la physionomie permettrait de 

l’accueillir. Deux campagnes d’échantillonnage ont été effectuées, en automne 2007 et 2008. Certains de ces 

milieux font encore partie de la zone alluviale active du Rhône (Basse du Cerisier, Confluence Save - Lône des 

Chèvres), ou de sa zone alluviale fossile (paléoméandres des Aymes et de l’Huert). D’autres sont des plans d’eau 

creusés ou modifiés par l’homme (Plan d’eau du Cerisier, Etang de la Corneille, Marais de la Save, de Boulieu et 

de Vézeronce-Curtin) ou des fossés de drainage (Canaux de Corbelin, Marais de Travers et de Château-Gaillard). 

13 des 18 sites prospectés ont révélé la présence de mollusques gastéropodes. Vingt espèces de gastéropodes 

ont été dénombrées mais Anisus vorticulus n’a été trouvé dans aucun d’entre eux. L’espèce est donc absente 

du site Natura 2000 en l’état actuel des connaissances. 

Phénologie 

Le cycle de vie se déroule sur une année. En Angleterre, la saison de reproduction de la Planorbe naine se 

déroule principalement entre le mois de juin et la mi-juillet, sans pour autant pouvoir préciser la durée. Des 

actes d’accouplements sont cependant possibles en fin d’été voire en automne dans la vallée du Rhône. La 

reproduction n’a pas lieu au cours d’un seul événement unique ; elle s’étale sur une période de 6 à 8 semaines. 

De plus, il semble que la reproduction n’est pas synchronisée dans tous les fossés. La croissance et la période 

de reproduction semblent être fortement liées à la température de l’eau des fossés où il se trouve. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain : 

Article 2 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu. 

Perspectives : Inconnues. 

L’état de conservation de l’espèce sur le Haut-Rhône pourrait être considéré comme assez favorable, en 

particulier depuis la création de la réserve naturelle nationale. Mais à ce jour, l’espèce a disparu de nombreuses 

stations. 
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Actions de connaissance et de conservation 

Recherche de l’espèce dans les milieux aquatiques et tourbières proches du Rhône et de ses annexes fluviales 

lors d’inventaires mollusques. 
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Le Vertigo de Des Moulins  

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141/tab/fiche 

Habitats 

C’est une espèce de zones humides calcaires. Il se trouve principalement dans les marais, en bordure d’étangs, 

de lacs, des berges de rivières, mais aussi dans des petites dépressions humides et les prairies toujours humides 

à joncs. L’optimum pour l’espèce consisterait en une mosaïque de micro-dépressions aux eaux stagnantes de 

zones terrestres très humides occupées par des éléments de roselières et de cariçaies. 

Son régime alimentaire est inconnu, mais pourrait être lié aux microchampignons, algues et bactéries. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22., 24.1, 37., 44., 53., 54. 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 22.12, 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 38.22, 

44.3, 44.91, 44.92, 53.1, 53.3, 53.3x54.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 3 260 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 692 ha. 

Répartition et effectifs 

47 données d’observation (84 %) sont situées dans le site Natura 2000 représentant 51 % des individus 

dénombrés. 

Cette espèce avait été notée dans l’ancien DOCOB, données issues de l’étude de l’étude de l’A48 sur l’étang de 

Bryne à Charette (plusieurs dizaines de spécimens adultes et jeunes), Barbe raide et Bonnet Vieux à Courtenay 

(des individus vivants). 

Aujourd’hui, il apparait que la grande majorité de la population est inscrites dans un triangle Frontonas, 

Charette Creys-Mépieu avec 14 stations. Mais d’autres ponctuelles sont cependant présentes sur Arandon-

Passin, Tignieu, Brangues, Montcarra et Sermérieu. Cette répartition pourrait refléter davantage l’état des 

prospections malacologiques que la réelle aire de présence de l’espèce. En 2018, l’espèce a été nouvellement 

détectée sur Les Avenières-Veyrins-Thuellin (L’Eau morte). 

Les données pour cette espèce restent récentes (2007 à 2018). Ainsi, il n’est possible d’indiquer des évolutions 

d’effectifs pour cette espèce. 

Phénologie 

Durant près de la majorité de l’année, l’espèce se trouve sur les feuilles et les tiges des plantes de marais entre 

30 et 50cm du sol. Mais à la fin de l’automne, elle regagne le sol pour y passer l’hiver. 

 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141/tab/fiche
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Carte 31 : État des connaissances sur la répartition du Vertigo de Des Moulins et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce :  

Inconnu 

Aire de répartition : Insuffisamment connue, nécessite des prospections complémentaires. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu. Habitats semblant suffisamment étendus, malgré la diminution des 

surfaces en zones humides ; les exigences en matière de qualité des habitats restent inconnues. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et de conservation 

Mettre en place un protocole de suivi des populations connues. 

Poursuivre les recherches de l’espèce sur d’autres sites favorables. 

Participer à d’éventuelles recherches sur la biologie de l’espèce (reproduction, alimentation…) et ses exigences 

écologiques afin de mieux connaître son habitat. 

Protéger les sites de présence en dehors de Natura 2000 (classement en Natura et/ou autre protection). 

Maintenir les zones humides et leurs fonctionnalités, avec une végétation favorable à l’espèce (roseaux, laiches, 

joncs…). 
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Le Vertigo étroit  

Vertigo angustior (Jeffreys, 1830) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1014.pdf 

Habitats 

L’espèce est présente dans des habitats herbacés frais à humides. Elle se retrouve principalement sur les zones 

de transitions (écotones) ou de lisières. Elle recherche des conditions moyennes à fortes en humidité, mais sans 

inondation, ainsi qu’une couverture végétale permettant de produire une litière végétale aérée. Le sol doit être 

basique, non tassé et l’humus friable. Les habitats favorables se trouvent notamment dans les zones humides 

calcaires de plaines, ainsi que les pavements calcaires. 

Dans le site Natura 2000, à Courtenay, une nouvelle station a été découverte en 2011 avec des conditions 

atypiques, en pelouse sableuse. Cependant, elle est en marge d’une petite zone humide liée à un ruisseau, et 

partiellement inondée en période hivernale. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 37., 44.9, 53.3, 54.1, 54.2 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 34.12x34.342x34.332, 38.22, 44.91, 53.3, 53.3x54.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 1 855 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 824 ha.  

Répartition et effectifs 

La présence de l’espèce a été détectée en 2004 au marais de la Roche (individus vivants et morts), au marais 

de Boulieu (individus vivants) et au marais de Sablonnière (spécimens anciens, potentiellement fossiles). Une 

donnée plus ancienne, datant de 2000, évoquait également le relevé de coquilles anciennes (Alain Bertrand 

comm pers.). Depuis, 6 nouvelles stations ont été découvertes, toutes dans le site Natura 2000, en comprenant 

la dernière découverte dans la réserve des étangs de Mépieu. Au regard des habitats potentiels selon la 

bibliographie et les observations sur le territoire, il est possible que d’autres stations soient encore inconnues. 

Les données pour cette espèce restent récentes. Ainsi, il est particulièrement délicat d’indiquer des évolutions 

d’effectifs pour cette espèce. 

Phénologie 

Il vit la majorité de l’année dans une litière aérée. Par temps sec, il se met à l’abri afin de minimiser ses pertes 

en eau. En hiver, il se rétracte dans sa coquille dans les massifs de mousses, dans les collets et litières végétales 

des graminées, ainsi que sous les rémanents en bois. 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1014.pdf
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Carte 32 : État des connaissances sur la répartition du Vertigo étroit et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce  

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu ; les habitats semblent suffisamment étendus, malgré la diminution 

des surfaces en zones humides. Mais la qualité requise pour ces habitats reste inconnue. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des sites où l’espèce est connue. 

Poursuivre les recherches de l’espèce sur d’autres sites favorables. 

Maintenir des zones humides ou zones sèches temporairement inondées et de leurs fonctionnalités, avec une 

végétation favorable à l’espèce. 

Protéger les éventuels nouveaux sites, s’ils ne sont pas pris en compte par une réglementation. 

Participer à d’éventuelles recherches sur la biologie de l’espèce (reproduction, alimentation…) et ses exigences 

écologiques. 
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Les Odonates (Libellules) 

La Leucorrhine à gros thorax  

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356/tab/fiche 

Habitats 

Cette espèce semble sélectionner les régions avec une multiplicité de points 

d’eau (étangs, tourbières, mares…), une structure de végétation diversifiée 

allant des boisements ou landes aux végétations aquatiques. Notamment, 

elle est présente dans les étangs tourbeux oligo ou mésotrophes, les eaux 

tourbeuses eutrophes (tourbières forestières, fosses de tourbage…), les 

mares avec ou sans poissons. La végétation est utilisée comme poste de 

chasse à l’affût. Les habitats de maturation des adultes sont mal identifiés. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11, 22.12, 22.15, 22.4, 54.5 

Habitats où l’espèce (imagos principalement) a été détectée dans le territoire : 22.12, 22.31/22.314&22.32& 

22.44&22.12/22.13, 44.91, 53.21, 53.3, localement 41.27 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 2 143 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 58 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce de libellule, rare au niveau 

national, est présente sur quelques sites 

en Dombes en reproduction et davantage 

en erratisme, ainsi que sur le massif des 

Bonnevaux principalement en 

reproduction. Les individus et petites 

populations observées en Isle Crémieu 

sont possiblement en connexion. En effet, 

l’erratisme est reconnu pour cette espèce, 

celle-ci fonctionnant sous forme de 

métapopulation. Une étude dans l’Ain a 

montré des déplacements de 2,6 à 6,6 km 

(Deliry, 2008). Ainsi, en considérant cette 

dernière valeur, il apparaitrait une 

possible métapopulation entre le lac 

d’Hières et les étangs de Mépieu / lac de 

Save. Deux données resteraient isolées, sur le marais de la Besseye et la tourbière de Charamel, cela pouvant 

être contredit par des données relevés en Allemagne avec des connections possibles entre sites distants de 
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Nombre d'observations par an de 
Leucorrhine à gros thorax

Figure 1 : Nombre d’observations par an de Leucorrhine à gros thorax 
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20 km. Cette dernière hypothèse confirmerait une connexion des populations de l’Isle Crémieu avec le marais 

de Charvas et la station de reproduction de Pizay. 

Globalement, les observations sont très rares et ponctuelles. La première date de 1980, sur le lac de Save, les 

suivantes étant très irrégulières selon les années. Deux années sont à souligner, 2012 et 2015, avec un record 

de 4 données. Les autres sites concernés sont les étangs de Mépieu, de Lemps, les tourbières de Charamel, de 

Hières, le marais de la Besseye, les Ecorrées. 

2014 a permis de prouver la reproduction de l’espèce au marais des Luippes. 

Il est à signaler que toutes les données d’observation sont situées au sein du site Natura 2000. 

 Carte 33 : État des connaissances sur la répartition de la Leucorrhine à gros thorax et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

L’espèce se développe en phase larvaire dans l’eau durant deux à trois ans. La période de vol commence début 

mai (voire fin avril) jusqu’à la fin juillet, avec un pic au mois de juin. Sur le territoire, les observations d’adulte 

ont été faites entre la deuxième décade de mai et la deuxième décade de juin. A l’envol, les jeunes adultes 

s’éloignent durant une dizaine de jours du lieu d’émergence, sur des espaces bien ensoleillés, riches en 

insectes : lisières, clairières, allées forestières, friches, landes… Après cette période, les adultes rejoignent les 

sites de reproduction. Ces derniers, pour une faible partie, ont un comportement exploratoire comme a pu le 

montrer une étude dans l’Ain sur la Bresse. 

La ponte a lieu principalement de mi-mai à la fin juillet. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection : Article 2 

Plan national d’actions : http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2014) : Quasi menacée (NT) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Favorable ; les données restent ponctuelles, mais le nombre de station reste supérieur à 

celui d’avant 2007, avec la reproduction prouvée sur un site. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable ; les sites où l’espèce a été détectée sont tous inclus dans le site 

Natura 2000, et pour la majorité dans des sites gérés de manière conservatoire (ENS ou RNR). La distance entre 

les pièces d’eau permet une connexion en métapopulation. 

Perspectives : Inconnues ; les perspectives semblent favorables sur les étangs où l’espèce a été détectée, mais 

il reste des inconnues sur les sites de maturation par exemple. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des sites où l’espèce a été relevée et en cas de présence confirmée, recherche des preuves de 

reproduction (exuvies, émergences). 

Poursuivre les recherches de l’espèce au stage imagos sur d’autres sites favorables. 

Préserver les étangs et pièces d’eau avec des configurations favorables (berges en pente douce, présence 

d’herbiers, absence de poissons…). 

Favoriser les réaménagements en faveur de l’espèce (réouverture de petites surfaces d’eau libre dans les 

formations d’hélophytes et d’hydrophytes, réduction de la profondeur des marges d’étangs, ou au contraire 

créer des zones de 30 à 40 cm d’eau…). 

Rechercher et préserver les habitats de maturation des imagos.  

http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/
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L'Agrion de mercure  

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133/tab/fiche 

Habitats 

Cette espèce se développe dans les milieux lotiques (eaux courantes), 

permanents de faible importance, aux eaux claires et bien oxygénées, 

oligotrophes à eutrophes bien végétalisés. Ce sont généralement des 

ruisseaux, rigoles, drains, fossés alimentés ou petites rivières 

(naturels ou anthropisés), mais aussi des sources, suintements, 

fontaines, résurgences… 

La larve supporte très mal l’assèchement, même de courte durée. Elle est relativement sensible à la charge 

organique et se développe préférentiellement dans les milieux où la concentration d’oxygène dissous est élevé. 

Les prairies qui bordent les ruisseaux ou fossés ont une grande importance pour l’espèce. Elles sont utilisées 

comme site de maturation des imagos, comme terrain de chasse et lieu de repos. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.3, 24.1, 24.4, 53.4, 54.1 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 

31.81x22.422, 37.1, 37.24x53.21, 37.2x37.241, 37.31x37.7, 37.71, 38.11 (à proximité de pièces d’eau), 38.12, 

38.22 (à proximité de pièces d’eau), 44.31, 44.33, 44.91, 44.92, 53.11, 53.16x53.21, 53.21x37.2, 53.21x81.2, 

53.33, 54.12, 54.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 7 078 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 512 ha. 

Répartition et effectifs 

Les connaissances ont largement augmenté depuis 2007, en particulier depuis les études de l’association 

Lo Parvi sur les affluents du Haut Rhône et du Catelan. 53 données avaient été recueillies avant 2007, contre 

181 entre 2007 et 2020. 

L’espèce reste assez bien représentée sur l’ensemble du territoire. Mais seulement 83 données sont situées 

dans le site Natura 2000, soit seulement 31 % des données du territoire, et l’équivalent de 12 % des individus 

dénombrés. Plusieurs populations importantes comme à proximité du marais de la Besseye, du Catelan et des 

Avenières ne se trouvent pas dans le site. Le marais de la Besseye est pour sa part aujourd’hui protégé par un 

APPB. 

Les capacités de déplacement de l’espèce semblent relativement limitées, parfois de plus d’1 kilomètre (Watts 

et al., 2006 ; Hassal & Thompson, 2012). Ainsi, un nombre important de métapopulations possibles 

apparaissent, pour certaines importantes comme au marais de la Besseye (321 individus observés), de la Balme 

(30 individus), sur le ruisseau de Saint-Savin (100 individus), le ruisseau de Mozas et les canaux à proximité… 

© Lo Parvi 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133/tab/fiche
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Sur l’ensemble du territoire, peu de suivis de sites ont été réalisés et peu sur des durées longues. Les données 

disponibles montrent par ailleurs des fortes variations d’effectifs. Il est par conséquent difficile de dessiner une 

tendance pour la population du territoire. 

Carte 34 : État des connaissances sur la répartition de l’Agrion de mercure et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Le développement larvaire dure une 

vingtaine de mois (équivalent de 

deux hivers), dans la végétation 

immergée (hydrophytes et tiges et 

racines d’hélophytes). Les larves 

sont globalement peu mobiles. 

En phase adulte, l’espèce est très 

majoritairement détectée entre 

début mai et fin juillet, avec un pic la 

première décade de juin. Elle occupe 

la végétation herbacée rivulaire des 

tronçons ensoleillés, mais aussi les 

mégaphorbiaies, les friches 

herbacées, les prairies jusqu’aux 

layons ensoleillés en milieux 

forestiers. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection : Article 3 

Plan national d’actions : http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2014) : Préoccupation mineure (LC) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable ; malgré ce constat, les habitats pourraient être limitants, du fait 

des périodes d’assec importantes localement dû au climat, et aux nombreux pompages AEP (Alimentation en 

Eau Potable) et agricoles. De plus, la qualité assez mauvaise de l’eau pourrait être un autre facteur limitant pour 

le développement de l’espèce. 

Perspectives : Favorables ; les populations pourraient être influencées par des pressions sur les débits des cours 

d’eau, mais aussi par des améliorations de la qualité de l’eau des cours d’eau. 
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Figure 2 : Phénologie du nombre de données et d’individus  

 

http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/
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Actions de connaissance et conservation 

Suivi des sites d’importance pour l’espèce, de manière à détecter des tendances d’évolution. 

Protection réglementaire des sites d’importance non inclus en Natura 2000 avec possiblement l’extension de 

ce dernier. 

Accompagnement des gestionnaires et propriétaires de cours d’eau et fossés, qu’ils soient publics ou privés, 

pour développer une gestion en faveur de l’espèce ou, au minimum, sans impact. 
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Le Gomphe serpentin 

Ophiogomphus cecilia (Geoffroy 

in Fourcroy, 1785) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243/tab/fiche 

Habitats 

Le Gomphe serpentin fréquente en Europe une large gamme de cours d’eau allant des petites rivières de l’étage 

collinéen aux grands fleuves de plaine. En France, il est essentiellement présent dans les fleuves et les grandes 

rivières, à basse altitude. L’eau doit être courante, de bonne qualité, riche en oxygène et le substrat doit être 

meuble, généralement sableux ou graveleux. Le Gomphe serpentin peut localement se reproduire dans 

certaines gravières aux eaux bien oxygénées creusées dans des zones où les eaux sont renouvelées par les 

nappes alluviales. 

La végétation aquatique n’est pas un facteur important. Elle est généralement constituée d'hélophytes (Joncs, 

Carex, Roseaux…) et, parfois, d'hydrophytes (Potamots, Renouées, Nénuphars, Callitriches, Renoncules…). Une 

étude sur la Loire a montré que les émergences se faisaient préférentiellement sur des berges érodées ou 

caillouteuses, ce qui correspond aux zones de courant important, caractéristique des micro-habitats larvaires. 

Le milieu environnant doit être diversifié et peu perturbé. La présence, à proximité de l’eau, de friches, de 

boisements ou de haies en mosaïque avec des prairies, semble être un facteur favorable pour l’espèce. 

Cependant, au moins une des rives doit être ensoleillée et pourvue d’endroits sans végétation. Ainsi, la 

proportion d’ombre sur le cours d’eau ne doit pas dépasser 60 %. Sur le territoire, c’est une jeune femelle qui 

a été observée, à plusieurs centaines de mètres du Rhône posée en chasse sur un genêt.  

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 24.14, 24.15, à préciser 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : à préciser 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : à préciser ; 

- selon la bibliographie : 40 ha. 

Répartition et effectifs 

Le Gomphe serpentin est une espèce eurosibérienne principalement répandue de la Sibérie occidentale et de 

l'Est de l'Europe à la France En France, il se trouve en limite d’aire et n’existe qu’au sein de populations isolées 

et fragmentées. Ces dernières sont présentes essentiellement dans les bassins de la Loire et de l’Allier, où se 

trouve la population la plus importante, dans les Vosges du Nord et sur le vieux Rhin. En outre, l’espèce vient 

d'être découverte en Franche-Comté. Par ailleurs, il est indiqué que les citations du bas Rhône seraient à 

confirmer. L’observation6 unique faite à proximité directe du site Natura 2000 sur la commune de Saint-Romain-

de-Jalionas irait dans ce sens. 

 

6 Berger L., communication personnelle, 2020 

© L. Berger 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243/tab/fiche
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Carte 35 : État des connaissances sur la répartition du Gomphe serpentin et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

La bibliographie indique une période de vol s’étendant généralement de mi-mai à fin octobre selon les régions, 

avec un pic d’abondance en juillet-août. Sur le site, l’observation a été faite le 1er août. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection : Article 2 

Plan national d’actions : http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2014) : Préoccupation mineure (LC) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Recherche de l’espèce sur le premier site d’observation et sur d’autres sites favorables. 

 

  

http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/
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Les Coléoptères 

Le Lucane cerf-volant  

(Lucanus cervus Linnaeus) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502/tab/fiche 

Habitats 

Le Lucane cerf-volant est lié aux vieux arbres. Donc naturellement 
présent en milieu forestier, il s’est également établi dans les bocages et 
les parcs urbains. 

L’adulte est observable au crépuscule en vol. Les mâles sont en effet peu 
discrets, très lents à la marche comme au vol. Ils constituent des proies 
nombreuses, faciles et copieuses pour de nombreux prédateurs.  

Une fois fécondée, la femelle recherche une souche propice dans laquelle elle s’enfonce et pond. La larve est 
saproxylophage : elle vit sous les vieilles souches en décomposition, majoritairement d’arbres à feuilles 
caduques (apprécie les chênes, peupliers, tilleuls, cerisiers et saules… rarement les résineux). 

Le territoire du Nord Isère semble assez favorable à l’espèce dans son ensemble étant donné la part significative 
de boisement du territoire (près de 30 %), avec la présence de 104 forêts âgées de plus de 50 ans (surtout au 
Sud-ouest), de 77 chênaies de plus de 50 ans et de bois mort dans 62,2 % des forêts. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 41., 44., 83., 84., 85. 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 41.11, 41.16, 41.2, 41.23, 41.24, 41.27, 41.39, 41.41, 
41.45, 41.57, 41.71, 41.9, 44.31, 44.332, 44.42, 44.91, 44.92, 83.3 et 84.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 18 616 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 593 ha. 

Répartition et effectifs 

Avant 2007, les données de présence de l’espèce étaient très lacunaires, les principales étant concentrées au 
centre du territoire, autour de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu. Aujourd’hui, depuis l’étude 
réalisée sur les boisements de l’Isle Crémieu7, il est possible de dire que l’espèce est assez bien connue et 
présente sur l’ensemble du territoire. 

Les capacités de déplacement de l’espèce (environ 1,5 km) additionnées à la bonne connexion entre les 
boisements et bocages du territoire permettent de dire que près de l’ensemble des populations de Lucane cerf-
volant sont interconnectés. 

Vis-à-vis de Natura 2000, il apparaît que près de 30 % du nombre de données d’observations et d’individus ont 
été faites dans le site. 

Au niveau national, les dernières enquêtes montrent que l’espèce serait présente sur près de 55 % du territoire. 

 

7 Lo Parvi, 2012).  

© Lo Parvi 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502/tab/fiche


 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 152 
 

 

Il n’a pas été réalisé de suivi des effectifs sur le territoire. Cependant, l’étude sur les forêts de l’Isle Crémieu, 
associée aux autres observations effectuées, semblent montrer que les effectifs de l’espèce sont très significatifs 
au regard des données présentes dans les bases (1 300 données). Celle-ci pourrait constituer un état des lieux 
en vue de suivis futurs de la population. 

Carte 36 : État des connaissances sur la répartition du Lucane cerf-volant et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Lors de la phase adulte, ces derniers sont 
visibles de mai à septembre selon les régions, 
l’Isle Crémieu se rapprochant des populations 
du sud de la France, avec une plage s’étalant 
de début juin à fin juillet. Cependant, 
quelques observations ont été faites à des 
périodes très précoces et très tardives. Durant 
cette période, les femelles restent postées 
dans les arbres avant d’être fécondées, 
provoquant de grands attroupements de 
mâles qui iront jusqu’à se battre entre eux. 
Beaucoup meurent d’épuisement ou sortent 
mutilés de cette quête. La vie larvaire dure de 
2 à 5 ans. La phase nymphale est quant à elle 
très courte, elle n’excède pas un mois. 

Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce  

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Favorables ; les populations pourraient être cependant influencées par le rythme des coupes 
des bois, avec la non préservation de vieux arbres. 

Actions de connaissance et conservation 

Mise en place d’un suivi standardisé afin de connaître l’évolution de la population. 

Préservation des boisements, bosquets, haies, arbres isolés (SCOT, PLU…). 

Aide à l’entretien des haies et bosquets et accompagnement de la mise en œuvre de bonnes pratiques de 
gestion dans les exploitations agricoles (cf. PAEc). 

Accompagnement pour mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans la gestion des boisements : 
limitation de la plantation de résineux (règlement de semis et boisements...), préservation de vieux arbres 
feuillus, arbres habitats (plans d’aménagements forestiers ONF pour les forêts communales et la forêt 
domaniale de Moréans et plans simples de gestion CRPF pour les forêts privées de plus de 20 ha)… 

Maintien et restauration de haies non agricoles à espèces locales. 
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Figure 3 : Phénologie du Lucane cerf-volant en nombre de données par 
décade 
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Le Grand Capricorne  

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336/tab/fiche 

Habitats 

C’est une espèce xylophage, dont la larve consomme le bois vivant des chênes, généralement sénescents. Elle 
consomme les diverses espèces de chênes (sessile, pédonculé, pubescent et leurs hybrides pour notre 
territoire), au niveau du tronc et des grosses branches (diamètre > 20 cm). Ainsi, l’espèce peut être présente 
dans tous les boisements peuplés de chênes, voire les milieux très anthropisés (parcs urbains…). 

L’adulte consomme lui la sève et diverses matières sucrées et fermentées comme les fruits mûrs. 

A l’image du constat pour le Lucane, le territoire du Nord Isère semblerait assez favorable à l’espèce dans son 
ensemble étant donné la part significative de boisement du territoire (près de 30 %), la présence importante du 
chêne (en particulier de 77 chênaies de plus de 50 ans). Le traitement en taillis, très majoritaire dans les 
boisements de l’Isle Crémieu, semble néfaste pour l’espèce, même si la préservation « traditionnelle » d’arbres 
âgés dans ces taillis leur serait plutôt favorable. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 41.1, 41.2, 41.4, 41.51x41.27, 41.57, 41.7, 44.4, 84.1, 84.2, 
84.3 

Habitats où l’espèce a été détectée du territoire : 41.27, 41.57 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 9 043 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 3 566 ha. 

Répartition et effectifs 

Les données d’observation de cette espèce sont très rares (5, dont 4 en Natura 2000), ne nous permettant pas 
de connaître précisément la répartition et les effectifs pour cette espèce. Les stations plus anciennes sont sur 
les communes de Courtenay (Bois de la Haute Serve) et Arandon (Bois de Tiègue) et Trept (les Communaux). La 
seule station connue est dans les communaux de Trept. 

Le peu de données disponibles ne nous permettent pas d’évaluer l’évolution des effectifs. 

Phénologie 

L'adulte est crépusculaire et se trouve sur les troncs des arbres-hôtes (il est possible de l'observer en examinant 
les troncs avec une lampe pendant les chaudes soirées d'été). Celui-ci dépose ses œufs isolément dans les 
anfractuosités et les blessures des arbres du mois de juin à septembre. 

Peu de jours après la ponte, les larves éclosent, son développement ayant une durée de 31 mois. A la fin de l’été 
ou en automne, celle-ci se crée une galerie « nymphale », transformation qui durera 5 à 6 semaines. L’adulte 
restera l’hiver à l’abri, avant la période de vol de juin à septembre. 

Sur le territoire, les observations ont été faites autour du mois de juillet. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336/tab/fiche
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Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

État de conservation de l’espèce : Inconnu 

Aire de répartition : Inconnu. 

Effectifs de la population : Inconnu. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Inconnu. 

Actions de connaissance et conservation 

Réaliser des inventaires ciblés sur cette espèce afin de compléter les connaissances. 

Préservation des boisements, bosquets, haies, arbres isolés avec des chênes de gros diamètres (SCOT, PLU…). 

Favoriser le maintien des chênes de gros diamètres dans les haies et bosquets et accompagnement de la mise 
en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans les exploitations agricoles (cf. PAEc). 

Accompagnement pour mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans la gestion des boisements 
(préservation des vieux chênes…), notamment dans le cadre des Plans Simples de Gestion et plans 
d’aménagements forestiers. 
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Carte 37 : État des connaissances sur la répartition du Grand Capricorne et de ses habitats potentiels 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 157 
 

 

Les Lépidoptères 

Le Cuivré des marais  

(Lycaena dispar, Haworth) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/EspecesEauDouce/ 
Cuivre_des_marais-L.dispar_2015.pdf 

Habitats 

Espèce typique des zones humides ouvertes plus ou moins perturbées, le Cuivré des marais fréquente les 
prairies humides ou inondables, les prés mésophiles, les marais. Malgré de nombreux drainages et 
retournements de prairies humides pour développer les grandes cultures, les habitats de l’espèce restent assez 
présents sur le territoire. Sont particulièrement concernés, les prairies humides pâturées, mais aussi les 
mégaphorbiaies, les bas marais, les cladiaies et les peupleraies. Par ailleurs, ils sont assez bien connectés entre 
eux, par le réseau de ruisseaux qui fait office de corridors de déplacement et/ou habitats. 

Les plantes hôtes sur lesquelles le Cuivré va pondre sont les oseilles sauvages (Rumex conglomeratus et crispus 
principalement), sur lesquelles les chenilles vont s’alimenter. Il apparait que les plantes hôtes sont assez 
présentes sur le territoire, avec 137 données pour Rumex crispus et 47 pour Rumex conglomeratus. Le Cuivré 
recherche également des espèces nectarifères comme les menthes, les pulicaires, le lythrum salicaire, le cresson 
amphibie, l’eupatoire chanvrine… nécessaire pour l’alimentation des adultes. 

Les mâles adultes sont territoriaux et chassent les concurrents potentiels dans un rayon d’environ 20 mètres à 
partir d’une plante dominante. Le domaine vital est relativement restreint également, en fonction de la 
ressource en nourriture et de plantes hôtes. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 37.1, 38.22, 87. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.1x22.4314x22.441, 22.12, 
22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 37.1, 37.31, 37.71, 38.11, 38.2, 53.112x44.92x37.1x37.71, 53.3, 
54.2, 83.321. 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 5 866 ha ; 
- surface supplémentaire selon la bibliographie : 477 ha. 

Répartition et effectifs 

L’espèce est assez bien répartie sur le territoire, en rapport avec la multiplicité de zones humides. Il est à noter 
qu’elle a de fortes capacités de déplacement, en particulier la seconde génération : des déplacements de 
plusieurs kilomètres sont possibles, jusqu’à parfois 20 km. Cela indiquerait que tous les noyaux de population 
sont connectés les uns aux autres dès un déplacement théorique de 6 km. D’autres populations importantes 
sont également connues en dehors du territoire, en particulier sur les Vals du Dauphiné. 

Au total, 48 % des données d’observation de l’espèce se trouvent dans le site Natura 2000, avec 43 % du nombre 
d’individus observés. 

Il est très probable que l’espèce soit encore davantage représentée sur le territoire, tous les sites potentiels 
n’ayant été prospectés. 

© L. Raspail 
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Les premières données d’observation datent d’avant 1953 sur le site, précisément au Lac de Moras, au marais 
de la Balme et à Leyrieu. Depuis 1998, le nombre d’observations a nettement augmenté, mais cela témoigne 
d’une augmentation de la pression de prospection, et non pas d’une augmentation des effectifs. Un seul site, le 
méandre du Saugey, a fait l’objet d’un suivi de population sur plusieurs années (2003 à 2007) : les effectifs sont 

assez faibles, variant entre 0 et 5 individus selon les relevés, et très aléatoire d’une année à l’autre. Aucune 
tendance ne se dessine à ce jour pour ce site. 
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Carte 38 : État des connaissances sur la répartition du Cuivré des marais et de ses habitats potentiels 

Phénologie 

L’espèce a deux générations annuelles. Elle 
vole de début mai à septembre, avec un pic de 
fin mai à début juin (fin juin selon la 
bibliographie), et un autre de début août à 
début septembre (selon la bibliographie). Ils 
sont actifs lorsque la température dépasse 
18°C, avec une baisse d’activité aux heures les 
plus chaudes. 

En phase larvaire, elle peut être observée à la 
base des feuilles des Rumex. En période 
hivernale, la chenille se réfugie au pied de la 
plante ou dans une feuille desséchée de la 
plante hôte. Adaptée aux zones humides, elle 
supporte en période de diapause ou 
chrysalide des immersions de plusieurs 
semaines. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2018) : Préoccupation mineure (LC) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Favorables ; majorité des populations présentes dans des espaces protégés. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivre les populations les plus représentatives (PAEc). 

Poursuivre les recherches de l’espèce dans les parcelles favorables. 

Maintenir les prairies en zones humides dans et en dehors du site Natura 2000 (PAEc). 

Sensibiliser les agriculteurs à la problématique « Rumex » sur les prairies humides à Cuivré des marais, faisant 
l’objet fréquemment de traitements chimiques. 
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Figure 4 : Phénologie du Cuivré des marais par décade 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf
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Le Damier de la Succise  

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1065.pdf 

Habitats 

Le Damier de la Succise se rencontre dans les milieux humides, de type prairial peu fertilisé ou tourbière dans 
lequel se trouve une densité importante de Succise des prés. Cette espèce végétale est en effet la plante hôte 
de la chenille, sur laquelle elle va suivre toutes les étapes de son développement jusqu’à la phase adulte. En 
hiver, les chenilles sont grégaires, et se regroupent au pied d’une plante hôte. L’adulte floricole, peut être 
observé sur un grand nombre d’espèces des genres Anthemis, Carduus, Centaurea, Cirsium, Globularia, 
Hieracium, Ranunculus, et sur Potentilla erecta et Stachys officinalis. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 34.322 (sous alliance Tetragonolobo maritimi-
Mesobromenion erecti Royer 1991 nom. inval. ; polygones non figurés sur la carte), 37.3, 54 

Habitats où l’espèce a été détectée dans le territoire : 37.31, 54.21 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 40 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 182 ha. 

Répartition et effectifs 

Les populations pour cette espèce sont très réduites, au nombre de 10, dont 9 dans le site Natura 2000. 

Quatre d’entre elles n’ont pas été retrouvées dans la période 2007 / 2020, dont celles à Carizieu, et celle de la 
prairie de la Gaille à Optevoz. Etant donné le fonctionnement de l’espèce en métapopulation, il est très probable 
que la population de la Gaille soit confondue avec les deux autres populations autour de l’étang de Lemps. En 
effet, des déplacements de 1 à 2 km sont connus, voire plusieurs kilomètres. Ces capacités de déplacement 
pourraient indiquer une rupture de connexion entre la population du centre du territoire, et celle de Mépieu 
(plus de 5 km), voire avec celle anciennement connue mais non contactée de Carisieu (2,5 km). 

Les quatre populations d’importance sont aujourd’hui celle Sepas et les fours à Chaux à d’Optevoz, les 
communaux de Soleymieu et de la réserve naturelle à Mépieu. 

L’espèce reste assez mal connue aujourd’hui sur le territoire, avec peu de stations découvertes et une 
phénologie semblant aléatoire selon les sites. Ainsi, peu de sites sont suivis, et/ou depuis peu de temps. Il est à 
ce jour impossible de définir une tendance pour l’espèce. 

 

© G.Guicherd 
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Phénologie 

La bibliographie indique une période de 
vol de trois à quatre semaines, d’avril à 
juillet. Ce constat est confirmé dans le site 
Natura 2000.  

Les chenilles sont actives pour leur part 
d’avril à août, le reste de l’année 
correspondant aux diapauses. 

 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection : article 3 

Plan national d’actions : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2018) : Quasi menacée (NT) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

État de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable inadéquate ; l’aire actuelle pourrait être inférieure à l’aire de référence 
favorable, étant donné que des stations n’ont pas été retrouvées. Par ailleurs, les deux métapopulations 
possibles semblent déconnectées, les rendant particulièrement sensibles. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; les habitats sont très réduits et peuvent être soumis 
à de potentielles dégradations liées aux pratiques agricoles. 

Perspectives : Défavorables mauvaises ; une seule population en espace protégé avec maîtrise des pratiques et 
une surface de l’habitat favorable est très faible. 

Actions de connaissance et conservation 

Poursuivre le suivi des populations connues afin de connaître les tendances en matière d’effectifs. 

Rechercher la présence de l’espèce sur les sites potentiels, en recroisant avec les données de Succise des prés. 

Préserver les prairies humides avec une densité importante de plantes hôtes. 

Favoriser les pratiques culturales adaptées : type et pression de pâturage adaptés (éviter les ovins et favoriser 
un pâturage bovin à 0,4 à 0,7 UGB/ha par exemple), préservation de bandes non fauchées afin de préserver 
les plantes hôtes et les chenilles ou préconiser une fauche haute (10 cm) avec une période de réalisation 
optimale début octobre, limiter la fertilisation en azote et phosphate, … 

Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires de parcelles à cette espèce et sa plante hôte. 
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Figure 5 : Phénologie du Damier de la Succise en nombre de données par décade 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_papillons_de_jour_2018-2018.pdf
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Carte 39 : État des connaissances sur la répartition du Damier de la Succise et de ses habitats potentiels 
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L’Azuré de la Sanguisorbe  

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) 

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135/tab/fiche 

 

Habitats 

De manière générale, cette espèce se trouve dans les prairies humides à Molinie et bas-marais sur substrat 
calcaire, en bordure de mégaphorbiaies, au niveau de talus humides et dans les prairies mésophiles à 
Sanguisorbe officinale du site. C’est cette dernière qui est recherchée comme plante hôte, favorisée par la 
gestion par fauche. Il apparait que la fauche généralement pratiquée autour du 15 juin sur le territoire, permet 
à la Grande Sanguisorbe une floraison durant l’été, même si la plante semble moins vigoureuse. A noter que la 
sanguisorbe disparaît en moyenne moins de 25 ans après l’abandon de la fauche. L’Azuré peut subsister sur des 
très petites surfaces (moins d’un hectare), ce qui est souvent le cas au sein du site ; ces populations restent par 
conséquent très fragiles. Malgré les nombreux drainages et retournement de prairies réalisés, le territoire offre 
toujours des chapelets d’habitats favorables comme autour de l’étang de Lemps, de la plaine des Romains 
(Optevoz / Siccieu), où l’espèce est assez présente. Sur d’autres secteurs, les populations sont beaucoup plus 
menacées, subsistant sur des très petits sites comme à Charette ou à Saint-Romain-de-Jalionas. 

La chenille va se nourrir des anthères, des graines en formation et des ovaires des jeunes capitules de la 
Sanguisorbe officinale durant les trois premiers stades. Au quatrième, elle va se laisser tomber au sol, pour être 
récupérée par une fourmi rouge du genre Myrmica et emmenée dans une fourmilière où elle va se nourrir des 
larves de fourmis. Il est couramment admis que la fourmi-hôte pour cette espèce est Myrmica scabrinodis, 
colonisant préférentiellement les milieux herbacés dans lesquels elle est largement dispersée. 

Les adultes sont floricoles, sur la plante hôte, mais aussi sur la Vesce cracca, la Reine des prés, la Centaurée 
jacée, les Cirse des marais et des champs, et la Salicaire commune. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 37.218, 37.3, 38.2, 53.3, 54.2 

Habitats où l’espèce a été détectée : 37.24, 37.31, 53.33, 54.21, et pour certaines parcelles 38.11, 38.22, 83.321 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 72 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 575 ha. 

Répartition et effectifs 

L’Azuré de la Sanguisorbe fait partie des espèces à enjeu et aujourd’hui assez bien suivie sur le territoire. 

En préambule, il est nécessaire de signaler que les déplacements de l’espèce restent limités. Il est établi que 
80 % des individus au stade d’imago parcourent une distance inférieure à 400 m. Pour les 20 % restant, la 
distance maximale s’élève à 2,4 km. Ainsi, au regard de ces données de déplacement, il apparaît aujourd’hui que 
3 stations isolées connues avant 2007, dont les dernières données sont souvent très anciennes, auraient 
disparu. Toutefois, 3 nouvelles stations isolées ont été découvertes depuis 2007. Par ailleurs, 3 noyaux de 

 

8 BAILLET, 2012. 

© L. Raspail 
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populations se maintiennent, mais avec des situations diverses : ceux de Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St 
Baudille / Charette et le Sauget semblent se maintenir assez bien ; celui de Saint-Romain-de-Jalionas semble, 
pour sa part, très menacé, d’autant que les milieux se referment et risquent de faire disparaître la plante hôte. 

Aujourd’hui, 58 % des données d’observation sont situées dans le site Natura 2000, pour 53 % des individus 
dénombrés. Environ le quart des données non présentes dans le site sont cependant incluses dans la réserve 
du Haut Rhône. 
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Carte 40 : État des connaissances sur la répartition de l’Azuré de la Sanguisorbe et de ses habitats potentiels 

Les populations d’Azurés de la Sanguisorbe ont fait l’objet d’un seul suivi (2002 – 2007), sur le secteur du Saugey, 
en dehors du site Natura 2000 ; malgré des travaux de gestion menés en faveur de l’espèce, un simple maintien 
de cette petite population y est observé. Dans et autour du site Natura « l’Isle Crémieu », les données de 
présence (252) nous permettent d’estimer que l’espèce se maintient. 

 

 

Phénologie 

L’émergence et l’observation des adultes 
correspondent à la floraison de la Sanguisorbe, 
généralement de mi-juin à début septembre. Sur le 
territoire, près de la totalité des observations ont été 
faites de mi-juillet à mi-août, mais une observation 
tardive a été réalisée mi-septembre. En effet, en 
fonction des différentes dates de fauche des 
agriculteurs, il est possible qu’il y ait un 
échelonnement des émergences. 

En moyenne, la durée de vol est de 5 semaines. Elle 
semble être plus importante dans les secteurs où 
l’hygrométrie est supérieure. Mais la durée de vie des 
adultes est de 7 à 10 jours. Elle est plus longue pour les 
femelles. 

L’éclosion des œufs se produit près d’une semaine 
après la ponte. La chenille se trouve dans le capitule de 
la plante pendant deux à trois semaines. L’hivernage 
dans la fourmilière dure entre 10 à 11 mois. Enfin, la 
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Figure 6 : Nombre d'individus dénombrés par an dans le secteur Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St Baudille / Charrette 

Figure 7 : Phénologie de l'Azuré de la Sanguisorbe en nombre de 
données d'observation par décade 
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nymphose a lieu dans la partie haute de la fourmilière à la fin du printemps. 

 

 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection : Article 2 

Plan national d’actions : http://maculinea.pnaopie.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2018) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable ; les stations perdues correspondent à des données très anciennes, dans les 
années 1950 notamment. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; les habitats sont très réduits et peuvent être soumis 
à de potentielles dégradations liées aux pratiques agricoles (périodes de fauche…). 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; les perspectives sont étroitement liées à la conjoncture dans l’élevage 
et aux règles de la PAC. 

Actions de connaissance et conservation 

Poursuivre le suivi des différentes populations du site Natura 2000. 

Rechercher l’espèce dans les sites de présence ancienne ou les stations de Sanguisorbe officinale (marais de La 
Balme-les-grottes, ensemble Charamel / Marsa, marais du Catelan, Ruy et Hières-sur-Amby). 

Etudier la phénologie de la sanguisorbe et de l’Azuré et le fonctionnement en métapopulation sur le secteur 
Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St Baudille / Charrette. 

Préserver les habitats de l’espèce notamment en évitant le retournement de prairies et bandes enherbées. 

Maintenir les pratiques favorables à l’espèce dans les parcelles gérées : le maintien de bandes non fauchées, la 
fauche ou le broyage soit tardif, soit précoce (de manière optimale fin septembre, ou avant le 15 mai), ou un 
pâturage extensif. Mettre en place ces pratiques dans les autres sites de présence non gérés. Les outils 
mobilisables sont les MAEc, les contrats Natura 2000, la simple sensibilisation aux bonnes pratiques et autres 
outils de gestion. 

Maintenir des espaces prairiaux en tant que corridors entre les différentes stations. 

Préserver et/ou améliorer les conditions hydrologiques des différentes stations. 

Protéger et gérer les stations non présentes en site protégé (Natura 2000, APPB). 

  

http://maculinea.pnaopie.fr/
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L’Azuré des paluds  

Phengaris nausithous  

(Bergsträsser, 1779) 

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/626169/tab/fiche 

 

 

Habitats 

D’un point de vue général, cette espèce se trouve dans les prairies humides et bas-marais sur substrat calcaire, 
en bordure de mégaphorbiaies ou de fossés peu fauchés où la Sanguisorbe officinale est présente. Comme pour 
l’Azuré de la Sanguisorbe, malgré les drainages et retournements de prairies, le territoire offre, localement, des 
chapelets d’habitats favorables. Cependant l’Azuré des paluds reste moins fréquente sur le territoire. L’espèce 
est souvent présente sur de très petites surfaces (moins d’un hectare) comme au Grand Plan ou sur le Catelan. 
Par conséquent, ces populations demeurent très fragiles. 

La chenille va se nourrir des anthères, des graines en formation et des ovaires des jeunes capitules de la 
Sanguisorbe officinale durant les trois premiers stades. Au quatrième, elle va se laisser tomber au sol, pour être 
récupérée par une fourmi rouge du genre Myrmica et emmenée dans une fourmilière où elle va se nourrir des 
larves de cette dernière. Il est couramment admis que la fourmis-hôte pour cette espèce est Myrmica rubra, qui 
colonise plutôt les milieux à végétation haute, notamment dans et en bordure de bois et forêt. 

Les adultes sont floricoles, observés sur les scabieuses, la Reine des prés ou les centaurées. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 37.1, 37.21, 37.31, 38.2, 53.3, 54.2 

Habitats où l’espèce a été détectée : 37.1, 53.33 et pour certaines parcelles 83.321 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 189 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 551 ha. 

Répartition et effectifs 

L’Azuré des paluds présente une répartition sur le territoire proche de l’Azuré de la Sanguisorbe, celles-ci ayant 
les mêmes organismes hôtes. De même que précédemment, trois stations anciennes n’ont pas été retrouvées 
à ce jour. Depuis 2007, une nouvelle station a été identifiée sur Le Bouchage / Brangues. Le cœur de la 
population sur l’ensemble Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St Baudille / Charette existe, mais est scindé en deux 
avec un hiatus sur la commune d’Optevoz. Les déplacements observés de maximum 5 km (voire 6 km - Dupont, 
2014), selon la bibliographie, pourraient indiquer une connexion ponctuelle encore possible entre ces deux 
métapopulations, sachant que la plante hôte est présente. La station Soleymieu / Siccieu / Dizimieu s’étend plus 
au sud, dans les marais du Catelan, jusqu’à la commune de Salagnon. Enfin, le site du Sauget (RN du Haut Rhône) 
constitue un autre fief pour l’espèce. 

Il apparait que seulement 33 % des données d’observation ont été réalisée au sein du site Natura 2000, pour 
22 % des individus. Cependant, près de la moitié des données ne sont pas en Natura 2000 mais sont incluses 
dans la réserve naturelle du Haut Rhône. 

© L. Raspail 
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En matière d’effectifs, Les populations d’Azurés des paluds ont fait l’objet d’un seul suivi (2002 – 2007), sur le 
secteur du Saugey, en dehors du site Natura 2000. Les travaux de gestion menés en faveur de l’espèce, ont été 
très concluants avec une augmentation forte des effectifs atteignant près de 80 individus lors d’un même 
inventaire en 2007. Dans le site Natura 2000 « l’Isle Crémieu » et ses environs, les données disponibles (au 
nombre de 140) nous permettent de dire que l’espèce semble se maintenir. 

Carte 41 : État des connaissances sur la répartition de l’Azuré des paluds et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

L’observation des adultes a lieu, selon la 
bibliographie et les données du site, 
généralement de début juillet à fin août. 

La durée de vol est de 5 semaines, en 
moyenne, semblant plus importante dans les 
secteurs ou l’hygrométrie est supérieure. 
Toutefois, la durée de vie des adultes est de 
7 à 10 jours. Dans les secteurs où l’Azuré de 
la Sanguisorbe est présent, les émergences 
ont lieu deux à trois semaines après cette 
dernière. 

L’éclosion des œufs se produit environ une 
semaine après la ponte. La chenille se trouve 
dans le capitule de la plante pendant deux à 
trois semaines. L’hivernage dans la 
fourmilière dure pour sa part de 10 à 
11 mois. Enfin, la nymphose a lieu dans la 
partie haute de la fourmilière à la fin du 
printemps.  

Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection : Article 2 

Plan national d’actions : http://maculinea.pnaopie.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2018) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Défavorable inadéquate ; Plusieurs stations non retrouvées datant d’après les années 1950. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; les habitats sont très réduits et peuvent être soumis 
à de potentielles dégradations liées aux pratiques agricoles (périodes de fauche…). 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; Les perspectives sont étroitement liées à la conjoncture dans l’élevage 
et aux règles de la PAC. 
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Figure 8 : Phénologie en nombre d’individus dénombrés et nombre de données 
d’Azuré des paluds par décade 
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Actions de connaissance et conservation 

Poursuivre le suivi des différentes populations du site Natura 2000. 

Rechercher l’espèce dans les sites de présence ancienne ou les stations de Sanguisorbe officinale. 

Etudier la phénologie de la sanguisorbe et de l’Azuré et le fonctionnement en métapopulation sur le secteur 
Soleymieu / Siccieu / Optevoz / St Baudille / Charrette. 

Préserver les habitats de l’espèce notamment en évitant le retournement de prairies et bandes enherbées 

Maintenir les pratiques favorables à l’espèce sur les parcelles gérées : le maintien de bandes non fauchées, la 
fauche ou le broyage soit tardif, soit précoce (de manière optimale fin septembre, ou avant le 15 mai), ou un 
pâturage extensif. Mettre en place ces pratiques dans les autres sites de présence non gérés. Les outils 
mobilisables sont les MAEc, les contrats Natura 2000, la simple sensibilisation aux bonnes pratiques et autres 
outils de gestion. 

Maintenir des espaces prairiaux en tant que corridors entre les différentes stations. 

Préserver et/ou améliorer les conditions hydrologiques des différentes stations. 

Protéger et gérer les stations non présentent en site protégé (Natura 2000, APPB). 
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La Laineuse du Prunellier  

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762/tab/fiche 

Habitats 

La Laineuse du Prunellier occupe des habitats similaires sur l’ensemble 
du site (fourrés, haies ou lisières de bois) mais avec des 
environnements très différents, depuis les pelouses sèches aux 
marais, grandes cultures et jardins. Les plantes hôtes de l’espèce sont 
Prunus spinosa (épine noire ou « plossier »), Crataegus monogyna 
(aubépine monogyne) et C. laevigata (aubépine épineuse). En effet, 
elles constituent le support privilégié des pontes. Ces dernières sont 
réalisées à environ 2/3 de la hauteur de la plante. Les chenilles 
construisent une "tente" de soie, structure indispensable à la bonne 
réussite du développement larvaire (moyen de thermorégulation et 
de protection contre les intempéries). Elles se nourrissent exclusivement de feuilles et de fleurs à proximité. 

Aux deux derniers stades, les chenilles changent de régime alimentaire en acceptant les feuilles de nombreuses 
plantes hôtes comme Prunus sp., Pyrus sp., Quercus sp., Betula sp., Salix sp., Populus sp., Ulmus sp., Berberis 
vulgaris, Rosa sp., Fagus sylvatica, etc. 

Au terme de son développement, et une fois le site choisi, la chenille tisse un cocon de soie dans la litière du sol 
(de début juillet à début octobre). 

Après la nymphose, les adultes se consacrent exclusivement à la reproduction. Ils ne s’alimentent pas pendant 
cette période. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 31.81, 31.83, 31.86, 34.111, 34.12, 34.32, 34.33, 34.34, 35.21, 37.31, 38.1, 
41.24, 41.27, 41.39, 41.45, 41.57, 41.71, 43, 44.42, 44.92, 53.3, 81.1, 82, 82.1, 83, 84, 84.2, 86.41 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 22 437 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 315 ha. 

Répartition et effectifs 

Avant 2007, l’espèce était assez bien connue sur le territoire, entre St Baudille de la Tour, Saint Marcel Bel Accueil 
et Soleymieu. Les inventaires de 2011, additionnés aux inventaires locaux dans des ENS, ont permis d’augmenter 
considérablement les connaissances. L’espèce occupe près de la totalité des communes du site Natura 2000, 
avec des bastions pour l’espèce comme aux communaux de Trept, aux pelouses sèches des Ravières à Siccieu 
et les pelouses sèches de l’étang de Lemps. Il est essentiel de souligner que les secteurs au nord et au sud n’ont 
pas pu être prospectés. Ainsi,  l’absence de données n’indique pas l’absence de l’espèce. La laineuse du 
Prunellier est bien prise en compte par le site Natura 2000, celui-ci rassemblant 77 % des données et 93 % des 
individus. 

Globalement, l'espèce est fidèle aux sites d’émergence, mais elle serait capable de se déplacer sur des distances 
supérieures à 1 km. Cela permettrait de dire qu’une grande partie de la population serait interconnectée, mis à 

© Y.Baillet 
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part les noyaux de Frontonas / Saint Marcel-bel-accueil, Villemoirieu, Sermérieu, La Balme les grottes, Porcieu-
Amblagnieu et Saint Victor de Morestel. Mais cela est à confirmer au regard de nouvelles prospections sur les 
secteurs potentiellement favorables. 

Même si le nombre de données entre avant et après 2007 a largement augmenté, il s’agit certainement 
davantage d’une augmentation des connaissances plus d’une augmentation des effectifs. Le nombre de mention 
de l’espèce s’élève à environ 670. Les suivis réalisés sur les communaux de Trept indiqueraient plutôt une 
certaine stabilité des effectifs, même si de fortes variations interannuelles seraient observées. 

Phénologie 

Chez cette espèce, les œufs passent l’hiver jusqu’à l’éclosion de fin mars à mi-avril. Grégaires les 3 premiers 
stades, les chenilles tissent leur "tente" de soie communautaire sur ou à proximité immédiate de la ponte. Elles 
sont visibles jusqu’à la mi-juin selon les observations sur le territoire et la bibliographie. 

Il semblerait que les imagos achèvent leur développement dans la chrysalide au cours de l'été. Formés, ils 
restent en diapause dans l'enveloppe nymphale jusqu'à leur émergence, et cela jusqu’à parfois 3 ans après la 
nymphose. Les imagos sont visibles de début septembre à début novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Phénologie de la Laineuse du Prunellier en nombre de données par décade 
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Carte 42 : État des connaissances sur la répartition de la Laineuse du Prunellier et de ses habitats potentiels.  
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Statut 

Règlementation nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection : Article 2 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Favorables. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Mettre en place un suivi à long terme de la population du territoire ainsi que des suivis plus réguliers sur les 
bastions de l’espèce. 

Compléter les inventaires sur les secteurs non prospectés du territoire (sud et nord). 

Réaliser un inventaire des haies et bosquets du territoire afin d’évaluer leur évolution dans le temps. 

Poursuivre les études sur la biologie de l’espèce, notamment sur ses capacités de déplacement. 

Poursuivre la mise en place de mesures d’entretien des haies, bosquets et lisières favorables à l’espèce : 
respecter un entretien au-dessus des 2/3 des arbustes, entre la fin-août et début octobre. 

Evaluer l’effet des pratiques d’entretien des haies dans le cadre des MAEc sur les populations de Laineuse du 
Prunellier (période d’entretien, les travaux de broyage de réouverture…). 
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L’Écaille chinée 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442/tab/fiche 

Habitats 

Cette espèce fréquente un grand nombre de milieux humides ou xériques ainsi que des milieux anthropisés. 

Les chenilles sont polyphages et se nourrissent sur diverses espèces herbacées : Eupatoire chanvrine, Cirses, 
Chardons,  Lamiers, Orties, épilobes et sur les ligneux comme le Noisetier, les genêts, le Hêtre, les chênes et le 
Chèvrefeuille. 

Les adultes sont floricoles, et butinent diverses espèces comme l’Eupatoire chanvrine, les ronces, l’Angélique 
sauvage, les Cirses, les Chardons et les Centaurées. 

Les habitats de présence indiqués dans la bibliographie sont : 34.11, 34.4, 85, 86 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12, 22.12, 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 31.81, 
34.332x34.322, 38.1, 41.27, 41.41, 41.57, 41.71, 44.33, 44.332, 44.92, 53.112, 53.112x44.92x37.1x37.71, 
61.31x62.15x41.54, 81.1, 82, 82.1x82.2, 82.11, 84.2x84.4, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 20 996 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 674 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce est assez bien présente dans le site Natura 2000 et sur le territoire dans son ensemble 
(147 données). 67 % des observations ont été faites au sein du site. 

Cette espèce étant relativement commune, elle ne fait pas l’objet de suivi spécifique. 

  

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442/tab/fiche
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Carte 43 : État des connaissances sur la répartition de l’Écaille chinée et de ses habitats potentiels  
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Phénologie 

Les adultes sont observés de fin juin à fin août selon la bibliographie. Toutefois sur le territoire, il est possible de 
les observer de mi-mai à début septembre. La ponte a lieu de juillet à août, les œufs étant déposés sur la plante-
hôte. Les chenilles éclosent 10 à 15 jours après la ponte, et entrent rapidement en diapause dans un cocon à la 
base des plantes. L’activité reprend au printemps. 

Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Favorables. 

Actions de connaissance et conservation 

Étant donné que le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sous-
espèce Callimorpha quadri-punctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en Europe, il 
n’est pas prévu d’actions spécifiques pour cette espèce. 
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Les crustacés 

L’Écrevisse à pieds blancs  

Austropotamobius pallipes  

(Lereboullet, 1858) 

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437/tab/fiche 

Habitats 

Espèce des eaux de surface permanentes, elle est présente au sein de milieux assez variés, possédant une très 

bonne qualité de l’eau et d’habitat tels les cours d’eau, les lacs, les étangs… Les éléments physiques de l’habitat, 

et en particulier la disponibilité en abris, apparaissent comme les principaux facteurs pouvant expliquer 

l’abondance et la distribution de l’espèce au niveau local. Un bon état des berges et un faible degré 

d’anthropisation des milieux riverains sont également importants. Particulièrement sur le territoire, la présence 

d’assecs sur de nombreux cours d’eau pourrait également être déterminante. 

Malgré un réseau dense de cours d’eau, les habitats en bon état de conservation sur le territoire sont très rares. 

Les seuls secteurs occupés sont ceux présentant un environnement forestier de type forêt de frênes et d’aulnes, 

des ruisselets et sources, et les bois marécageux d’aulnes non soumis à des assecs. 

Divers paramètres physico-chimiques sur la qualité de l’eau semblent limitants, et certaines études définissent 

des seuils létaux pour l’espèce. Ainsi, le ph optimal est compris entre 6,8 et 8,6, la tolérance thermique s’élève 

à un maximum de 22°C, et la limite létale pour la concentration minimale en calcium est de 2,7 mg/l. 

En matière de régime alimentaire, elle est omnivore. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11, 22.12, 22.15, 22.4, 24.1, 24.12x24.43, 24.4, 54.1 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.12, 24.11, 54.12 voire 44.31, 44.332, 44.91 avec un environnement 

forestier (41.24, 41.9, 44.3…) 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 2 387 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 51 ha. 

Répartition et effectifs 

Les différentes études réalisées sur les cours d’eau et spécifiques à l’espèce nous permettent aujourd’hui 

d’avoir une bonne connaissance des populations. Il apparaît que le plateau calcaire ne comporte qu’une seule 

population, celle de Villemoirieu. Les autres se trouvent en très grande majorité dans les collines molassiques 

du Sud et à l’Est du territoire, avec les communes de Corbelin, Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Morestel, Ruy-

Montceau, St Savin, St Chef, St Sorlin de Morestel, Vasselin et Faverges de la Tour. 

Au total, le nombre de stations peut être estimé à 17, avec 39 % des données présentes dans le site 

Natura 2000, représentant 24 % des individus dénombrés. 

© L. Raspail 
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Carte 44 : État des connaissances sur la répartition de l’Écrevisse à pieds blancs et de ses habitats potentiels 

Globalement, ces populations, situées en tête de bassin versant, sont très isolées les unes des autres, l’aval des 

ruisseaux étant souvent très défavorable. Ce constat est renforcé par le fait que les capacités de déplacement 
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de l’espèce sont très faibles : 200 m en moyenne (jusqu’à 3 000 m dans le cas de mouvements migratoires 

ponctuels). 

Pour la question des effectifs, en l’absence de suivis de populations, il est délicat d’en évaluer l’évolution. 

Phénologie  

La reproduction se déroule à l’automne, 

déclenchée par la baisse de la 

température de l’eau et la diminution de 

la durée du jour ; c’est la période où 

l’écrevisse est la plus active. L’éclosion a 

lieu au printemps, en avril-mai. Une 

température comprise entre 15 et 18°C 

est idéale pour la croissance, d’où une 

période de mue entre juin et octobre. 

 

Statut 

Règlementation nationale : Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain : 

Article 1 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise ; absence de connexion entre les petites populations restantes 

Effectifs de la population : Inconnus 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat 

Perspectives : Défavorables mauvaises ; l’espèce est menacée par la présence de plus en plus importante 

d’écrevisses exotiques (Orconectes limosus et Pacifastacus leniusculus). En effet, ces dernières concurrencent 

directement l’écrevisse à pattes blanches en occupant les mêmes milieux. Par ailleurs,  l’écrevisse signal 

(Pacifastacus leniusculus) est porteuse saine de l’aphanomycose (germe mortel pour l’écrevisse à pieds blancs), 

ces derniers étant en pleine expansion dans le Nord-Isère. Il est possible d’ajouter les problématiques d’assecs 

très fréquents sur le territoire, vers le plateau de l’Isle Crémieu. Par ailleurs, la question du maintien des 

ruptures de continuités entre les populations d’écrevisses exotiques et d’écrevisses à pattes blanches peut 

permettre de sauver des noyaux de populations. Cependant cela risque de compromettre la reconnexion des 

populations isolées en tête de bassin... 
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Figure 10 : Phénologie de l’Écrevisse à pieds blancs en nombre de données 
d’observation par décade 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 181 
 

 

Actions de connaissance et conservation 

Mettre en place un suivi des 5 populations du site Natura 2000 et des paramètres environnementaux 

(température…), et compléter les inventaires de répartition en marge du site Natura 2000. 

Réaliser un diagnostic des paramètres environnementaux des cours d’eau des sites potentiellement favorables 

Potentiellement maintenir les ruptures de continuités entre les populations d’écrevisses exotiques et écrevisses 

à pattes blanches. 

Sensibiliser les pêcheurs sur la problématique des écrevisses exotiques, de l’aphanomycose et sur l’intérêt de 

préserver l’écrevisse à pattes blanches. 

Limiter les écrevisses américaines dans les zones de concurrence possible avec l’écrevisse à pattes blanches. 

Assurer une veille et accompagner les structures porteuses sur les projets ou activités susceptibles de porter 

atteinte aux populations d’écrevisses à pattes blanches (entretien de cours d’eau, rejets…). 

Protéger les sites de présence de l’espèce non pris en compte à ce jour par le moyen d’outils règlementaires 

(Natura 2000, APPB). 

Etudier la possibilité de réintroduction de l’espèce sur les secteurs potentiels. 
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Les amphibiens 

Le Triton crêté  

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1166.pdf 

Habitats 

Le Triton crêté est une espèce de paysages ouverts et plats. Il se trouve 

principalement dans les zones bocagères avec des prairies, des marais, 

mais également dans les espaces forestiers, les haies, et 

occasionnellement au sein de sites anthropisés ayant été réhabilités 

telles les anciennes carrières. La mosaïque d’habitats présente sur le 

territoire convient assez bien à l’espèce. Toutefois, les milieux 

favorables ne sont pas toujours continus, avec de grands espaces non 

favorables à l’espèce, depuis les zones urbanisées, les infrastructures 

routières et les espaces de grandes cultures.  

En matière d’habitats aquatiques, il peut être observé au niveau des sources, des fontaines, des fossés, en 

bordure d’étangs et de lacs et des ornières. Toutefois, les mares constituent son habitat de prédilection pour la 

reproduction et le développement larvaire. Elles doivent présenter des conditions particulières comme une 

grande surface, une profondeur de 0,5 à 1 m, être végétalisées, ensoleillées, non permanentes et sans poissons. 

Le territoire est très favorable avec plus de 400 mares répertoriées, dont une part significative présentant des 

bonnes conditions pour l’espèce. 

Les larves sont carnivores, consommant des larves planctoniques, puis, progressivement des proies plus 

volumineuses (copépodes, larves d’insectes, vers). Les adultes sont également prédatrices, sur de petits 

mollusques, vers, larves diverses, auxquels peuvent s’ajouter des têtards de grenouilles ou tritons. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22, 22.1, 24.1, 24.4, 31, 34, 37, 53, 54.2, 84, 84.2 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.1x22.4314x22.441, 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 

22.5, 34.12, 34.332x34.322, 37.1, 37.21, 37.24, 38.11, 41.27, 41.71, 44.92, 53.21, 53.3, 84.2. 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 13 187 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 13 375 ha. 

Répartition et effectifs 

En considérant les capacités de déplacement (1 km) indiquées pour l’espèce, 21 stations sont présentes sur le 

territoire. Elles correspondent à des populations isolées ou métapopulation. 68 % des données d’observation 

ont été faites au sein du site Natura 2000, pour 71 % des individus dénombrés. Il apparaît que l’espèce est assez 

largement répartie sur le territoire. Cependant des problèmes de connexion entre populations sont visibles, au 

travers des écrasements observés, particulièrement au Lac Gris à Saint Savin. Par ailleurs, 5 stations sont 

localisées au sein de sites protégés (réserve naturelle ou ENS actif), dans lesquels des gestions spécifiques pour 

© Lo Parvi 
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cette espèce ont été mises en place (réaménagement de mares ou assec tous les deux ans pour éviter la 

présence de poissons). 

Carte 45 : État des connaissances sur la répartition du Triton crêté et de ses habitats potentiels 
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En matière de répartition, les données d’avant 2007 faisaient état d’une présence de l’espèce principalement 

au niveau d’un arc lacunaire Charette / Optevoz / Courtenay / Arandon / Creys / Saint-Victor-de-Morestel / 

Brangues et au sein de sites isolés à Sermérieu, Saint-Savin et Chamagnieu. Sur les 17 stations connues, l’espèce 

a été réobservée sur 7 d’entre elles. La majorité des 10 autres stations n’ont potentiellement pas été visitées 

depuis 2007. Depuis, les connaissances ont été largement complétées, avec de nouveaux sites découverts sur 

les communes de Villemoirieu, Annoisin-Chatelans, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Saint-Baudille-de-la-Tour, 

Soleymieu, Frontonas, Morestel, Bouvesse-Quirieu. Cela représente 8 nouvelles stations pour l’espèce. 

Concernant les effectifs, les données d’avant 2007 faisaient soit état d’individus isolés, soit ne les dénombraient 

pas précisément. Depuis cette date, des dénombrements sont faits, même s’ils sont difficiles à réaliser avec 

précision, notamment du fait de la taille des sites, de la turbidité de l’eau, de l’importance de la végétation 

aquatique… Ainsi, l’évolution croissante du nombre d’individus n’indique certainement pas des effectifs, mais 

plutôt une augmentation de la pression de prospection et une modification du mode de recensement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Nombre de données et d’individus de Triton crêté par an 

Peu de sites font l’objet de suivis d’effectifs, et dans le cas où cela est réalisé, cela porte sur moins de 10 ans. 

Ces chiffres montrent une variabilité importante interannuelle des effectifs, certainement dû aux aléas 

climatiques (précipitations et températures). Sur les trois principaux sites, les maximums sont importants, 

variant entre 25 et 60 individus depuis 2007. Une poursuite de ce suivi est nécessaire afin d’établir de réelles 

tendances sur les populations. 
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Figure 12 : Nombre d’individus maximum dénombrés par an sur les sites suivis 

Phénologie 

La reproduction se déroule dans l’eau, au 

printemps. Les adultes reviennent en effet 

dans leur mare de naissance ou dans des 

milieux proches de quelques centaines de 

mètres. C’est lors de cette étape que le Triton 

crêté est le plus facilement détectable, 

comme le montre le graphique suivant 

(Figure 13). Cette période peut durer 3 à 4 

mois, avant de reprendre une vie terrestre. 

La femelle pond une seule fois par an, 200 à 

300 œufs, déposés un à un et cachés sous les 

feuilles repliées des plantes aquatiques. 

L’éclosion des œufs intervient environ 15 

jours après la ponte pour une croissance de 3 

à 4 mois en milieu aquatique. Les jeunes 

quittent le milieu aquatique après 

métamorphose et deviennent terrestres. 

Les mois d’octobre à mars constituent la période d’hivernage. Les individus hivernent au sein des galeries du 

sol, sous des pierres ou des souches. En période sèche, c’est l’estivage : les individus fréquentent alors le même 

type de gîte. 

Les adultes sont nocturnes, tandis que les larves sont diurnes. 
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Figure 13 : Phénologie du Triton crêté en nombre d’individus et nombre de 
données par mois 
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Statut 

Réglementation nationale : Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 

et les modalités de leur protection : Article 2 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Inconnu 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable ; stabilité entre les stations non retrouvées et les stations découvertes. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; qualité des habitats dégradées, notamment par la 

fragmentation (infrastructure de transport, urbanisation, agriculture intensive). 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; les perspectives sont étroitement liées à la conjoncture en élevage 

et aux règles de la PAC mais aussi, sur certains secteurs, au développement urbain. 

Actions de connaissance et conservation 

Poursuivre le suivi des sites les plus importants en dénombrant, dans la mesure du possible, les individus. 

Poursuivre les recherches de l’espèce sur les sites anciennement connus et sur les sites où l’espèce n’est pas 

connue. 

Sensibilisation des propriétaires et gestionnaires de parcelles sur lesquelles des mares à Triton crêté sont 

connues : préservation, entretien raisonné… 

Classer dans les PLU les mares à Triton crêté, les sites potentiels ainsi que les corridors les reliant aux espaces 

naturels à proximité. 

Inciter les exploitants agricoles à maintenir des bandes tampons au minimum enherbé ou des prairies autour 

des mares. 

Identifier et, si nécessaire, proposer des aménagements sur les sites d’écrasement importants pour l’espèce 

(projets dans le cadre du contrat vert et bleu…). 

Densifier le réseau de mares en créant de nouveaux sites, possiblement en lien avec d’autres usages 

(abreuvement de troupeaux, gestion des eaux pluviales…). 
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Le Sonneur à ventre jaune  

Bombina variegata (Linnaeus, 

1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1193.pdf 

Habitats 

Cette espèce occupe généralement, en milieu bocager, les prairies, les lisières de forêts et les massifs forestiers.  

Il fréquente les milieux aquatiques de natures variées, parfois fortement liés aux activités humaines : mares 

permanentes ou temporaires, ornières, fossés, bordures marécageuses d’étangs, de lacs, retenues d’eau 

artificielles, anciennes carrières inondées… En effet, au sein du territoire, plusieurs populations liées à des 

ensembles boisés humides ou à des anciennes carrières sont observées. 

Le Sonneur à ventre jaune recherche généralement des eaux stagnantes peu profondes, bien ensoleillées ou 

du moins non ombragées en permanence et des berges en pente douce. Il semble être indifférent à la présence 

de plantes aquatiques. 

Du fait de la toxicité de son venin, l’espèce a peu de prédateurs. Prédateur à l’âge adulte, le Sonneur à ventre 

jaune consomme des vers, des insectes de petite taille (diptères et coléoptères). Les têtards sont, pour leur 

part, phytophages stricts (consommation d’algues et diatomées) ou détritiphages. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 24.11, 24.16, 37.2, 37.3, 37.7, 

37.715, 37.72, 41.24, 44.1, 44.13, 44.14, 44.3, 44.4, 44.51, 44.9, 53, 54 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 41.24x83.31, 41.27, 44.33, 

44.42, 44.91, 53.33, 53.3x54.2, 83.321, 86.41 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 10 621 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 4 366 ha. 

Répartition et effectifs 

Avant 2007, les données de présence de l’espèce étaient relativement rares, très localisées, mais réparties sur 

une grande partie du territoire. Depuis, malgré des recherches spécifiques, plusieurs stations n’ont pas été 

retrouvées. Aujourd’hui, les données sont concentrées sur le secteur du Haut Rhône (îles du Rhône et paléo-

méandres). Les autres populations sont rares, avec la Laurentière – Saint-Victor-de-Morestel (en possible 

connexion avec le Haut-Rhône), le Valancey – Saint-Sorlin-de-Morestel et Saunier à Bouvesse-Quirieu. 

Les effectifs, sans considérer la population du Haut-Rhône, restent très faibles avec, simultanément, de 1 à 

maximum 7 individus. Il existe une grande variabilité entre les différentes dates de prospection, rendant difficile 

l’établissement de tendances. Sur un site présentant une population établie (Trept), aucune observation n’a été 

faite depuis 2007 malgré des prospections spécifiques. Des assecs répétés au niveau de ce site (ornières et 

flaques dans une ancienne carrière de chaux) entre 2003 et 2012 sont probablement à l’origine de son abandon. 

Le site Natura 2000 prend assez mal en considération ces populations, avec seulement 29 % des données 

incluses dans le périmètre pour 8 % des individus dénombrés. Malgré le fait qu’environ le quart des données 

© C. Arlaud 
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autres sont incluses dans la réserve du Haut-Rhône, plusieurs secteurs ne sont pas pris en compte par une 

protection. 

Carte 46 : État des connaissances sur la répartition du Sonneur à ventre jaune et de ses habitats potentiels 
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Les connaissances sur les déplacements de cette espèce montrent une grande variabilité en matière de 

distances parcourues, allant de 300 m à 3,8 km voire 11 km. Le chiffre indicatif de 3 km a été pris comme 

référence dans le présent document pour cette espèce. Ainsi, plusieurs métapopulations apparaitraient, avec 

principalement celles du Haut Rhône, de Vertrieu / Charette / Bouvesse et des populations isolées comme à 

Trept. 

Phénologie 

Les adultes sortent de l’hivernage dès le mois d’avril. La phase de reproduction a lieu durant les mois de mai-

juin, sur les pièces d’eau. C’est principalement durant cette période que les adultes sont observés sur notre 

territoire. La femelle effectue plusieurs pontes par an, mais elle n’est pas systématique tous les ans. 

Après un développement embryonnaire 

très rapide, deux à trois jours, les têtards 

mènent une vie libre. Les premières 

métamorphoses ont lieu à la fin du mois de 

juin, la majorité étant en juillet. Les jeunes 

restent à proximité de leur lieu de 

naissance. 

L’hivernage intervient dès le mois 

d’octobre. Il s’effectue sous des pierres, des 

souches, dans la vase ou au sein de galeries 

de rongeurs. 

Bien que pouvant être observée de jour, 

cette espèce est surtout active la nuit. Elle 

reste à proximité de l’eau, même si elle 

peut entreprendre des déplacements 

relativement importants au printemps en 

période pluvieuse. 

Statut 

Réglementation nationale : Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 

et les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://www.onf.fr/pnaa/sommaire/pnaamphibiens 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Vulnérable (VU) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce  

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvais ; perte d’une part importante des stations de présence. 

Effectifs de la population : Inconnus 
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Figure 14 : Phénologie du Sonneur à ventre jaune en nombre d’individus et 
nombre de données par mois 

https://www.onf.fr/pnaa/sommaire/pnaamphibiens


 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 190 
 

 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; qualité des habitats dégradées (Haut Rhône exclu), 

notamment par la fragmentation (infrastructures de transport, urbanisation, agriculture intensive). L’espèce 

fréquentant des habitats aquatiques temporaires (ornières, flaques, petites mares), elle est particulièrement 

sensible aux sécheresses de printemps et d’été. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; perspectives mauvaises avec aucune amélioration en vue concernant 

la fragmentation des espaces favorables, et des conditions climatiques de plus en plus défavorables 

(assèchement des ornières, mares…). 

Actions de connaissance et conservation 

Recherche de l’espèce sur les anciens sites de présence. 

Suivi des principales populations connues hors Haut-Rhône par méthode d’identification ventrale. 

Protection des sites de présence non couvert par Natura 2000 ou une autre protection réglementaire. 

Sensibilisation de propriétaires ou gestionnaires de sites de présence de l’espèce pour une gestion adaptée, 

voire une restauration (création d’ornières forestières, de mares, réaménagement de carrières…). 

Réaliser une enquête auprès des habitants pour détecter la présence de l’espèce (« Wanted »). 
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Les reptiles 

La Cistude d’Europe  

Emys orbicularis orbicularis 

(Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/ 

77381/tab/fiche?lg=fr 

Habitats 

Cette espèce aquatique occupe principalement les lacs, les cours d’eau plutôt lents, les marais, les tourbières 

et les annexes fluviales auxquels il faut ajouter les milieux créés par l’homme comme les étangs, mares, fossés 

et canaux. Elle apprécie les fonds vaseux dans lesquels elle s’enfouit volontiers. Du fait qu’elle ne puisse réguler 

physiologiquement sa température interne, elle recherche, au sein de son habitat, des sites bien exposés au 

soleil, particulièrement au printemps, appelés solariums : souches, troncs d’arbres, touradons, ou roseaux 

couchés. Pour l’hivernage, les marges aquatiques à roselières et saules sont particulièrement recherchées 

(température relativement stable et tranquillité). La profondeur moyenne d’eau est généralement autour de 

23 cm, et de 17 cm pour la vase, la tortue recherchant un milieu très fermé, avec un recouvrement végétal 

avoisinant 100 % (Cadi & Faverot, 2004).  

Lors de la reproduction, les femelles peuvent réaliser des déplacements de quelques mètres à plus d’un 

kilomètre à la recherche de sites favorables. Cela peut induire des mortalités significatives lorsque ces sites sont 

séparés des espaces aquatiques par des obstacles telles les routes par exemple. Les conditions recherchées 

pour les sites de ponte sont : l’ensoleillement, une végétation rase et d’orientation Nord-Sud. Ainsi, les prairies 

sèches, les cultures, les bords de chemin ou de routes, les landes et les digues d’étangs sont mis à profit. Les 

matériaux du sol doivent être limoneux ou sableux afin que le nid puisse être creusé. 

Au-delà des déplacements pour la reproduction, les sessions de capture de cistude effectuées par Lo Parvi en 

2012 ont montré des possibles déplacements importants d’individus. En effet, une femelle suivie par 

radiopistage entre 2000 et 2003, s’est déplacée des étangs de la Serre jusqu’aux étangs de Passins, en utilisant 

très probablement le cours d’eau de la Save. 

Le territoire offre encore aujourd’hui des habitats assez favorables pour cette espèce, dont les premières traces 

datent du néolithique. Malgré le drainage de nombreuses zones humides, le retournement de surfaces 

importantes de prairies ou l’embroussaillement des pelouses sèches et les pressions anthropiques importantes 

(urbanisation, création d’infrastructure de transport…), l’espèce se maintient. Les actions de préservation et de 

gestion de sites, comme l’étang de Lemps ou la réserve naturelle des étangs de Mépieu, ont certainement 

largement contribué à restaurer la population de Cistude dans un meilleur état de conservation. 

En matière de régime alimentaire, elle est à la fois prédatrice, charognarde et herbivore. Ainsi, elle consomme 

des mollusques, des insectes aquatiques, des cadavres de poissons et, plus rarement des grenouilles, des tritons 

ou têtards mais également des plantes aquatiques. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11x22.31, 21.11x22.32, 22.13, 22.42 

© L. Raspail 
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Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12, 22.12, 22.12x22.43, 22.13, 22.13x22.422x22.411, 22.15, 

22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 22.414, 24.11, 34.111, 34.12, 34.32, 34.332x34.322, 

35.32/64.1&34.12&34.332/34.342&35.21&34.11, 37.311, 38.1, 38.22, 41.24, 41.27, 44.3, 44.31x41.24, 44.42, 

44.91, 44.92, 44.921x53.112, 53.11, 53.111x44.921, 53.2151, 53.216x53.2151, 53.3, 54.2, 81.1, 82.3, 83.321, 

87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 16 599 ha. 

Répartition et effectifs 

L’espèce est aujourd’hui assez bien connue en termes de répartition : elle est présente assez largement sur le 

Nord Isère (187 sites), depuis les étangs de Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine, à Saint-André-Le-Gaz, 

Cordon (01), les paléoméandres de Serrières-de-Briord, Hières-sur-Amby et Villette-d’Anthon. 

Cependant, il apparaît que certaines données de présence anciennes n’ont pas été reconfirmées depuis les 10 

dernières années, dans la majorité des stations périphériques. 

Aujourd’hui, la Cistude d’Europe est bien prise en compte par le site Natura 2000, celui-ci concentrant 88 % des 

données d’observation et 90 % des individus dénombrés. Les populations les plus importantes sont aussi 

comprises au sein d’espaces protégées et/ou gérés (tels les réserves naturelles ou espaces naturels sensibles), 

avec nombre d’actions mises en place en matière de connaissance et gestion. Le Plan National d’Action a aussi 

permis de travailler sur cette espèce sur le territoire. 

Les sites les plus suivis sont l’ensemble les étangs de Passins, Lac de Save, et étangs de la Serre, l’étang de 

Lemps, les étangs de Mépieu, les étangs de Pontiaux, l’étang de Salette, et l’étang de Bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le suivi le plus ancien est celui de l’étang de Lemps, avec 59 individus dénombrés en 2002. Par ailleurs, il est 

essentiel de souligner que les sites de ponte étaient inadaptés et trop éloignés  (sex-ratio déséquilibré). Suite 

aux aménagements et notamment, aux changements de pratiques de gestion des sites de ponte, 87 individus 

ont été dénombrés en 2010, pour une densité de 7,2 individus à l’hectare. Le même type de suivi a été réalisé 

dans la réserve des étangs de Mépieu, avec un effectif estimé à plusieurs centaines d’individus pour une densité 

de 12,1 individus par hectare piégés avec un bon sex-ratio. Au niveau de l’étang de Marsa (Panossas), les 

inventaires ont montré la présence d’une population de taille importante, avec 124 individus, pour une densité 

Figure 15 : Nombre de données par an de Cistudes d’Europe 
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exceptionnelle de 68 individus à l’hectare d’étang. En extrapolant la densité moyenne aux surfaces en eau 

permanente, hors cours d’eau et Rhône, la population pourrait s’élever à plus de 3 000 individus. 

Carte 47 : État des connaissances sur la répartition de la Cistude d’Europe et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Le cycle de la Cistude est rythmé par les 

températures avec l’hibernation 

d’octobre à mars et la période active 

d’avril à septembre. Cette dernière 

commence avec les accouplements qui 

peuvent se produire d’avril à mai, suivis 

de la ponte de fin mai à fin juin. Les 

éclosions ont lieu 90 jours plus tard, en 

septembre, mais les jeunes peuvent 

rester dans le nid jusqu’au printemps 

suivant (avril). 

La phénologie des données de l’espèce 

sur le territoire est conforme à ce cycle, 

sachant que le nombre d’observation 

plus faible en août et septembre est 

certainement dû à une température de 

l’eau beaucoup plus chaude et donc 

une moins bonne visibilité des individus 

sur les solariums. 

Statut 

Réglementation nationale : Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français 

et les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://pna-cistude.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce  

Favorable 

Aire de répartition : Favorable ; un retrait de l’aire de répartition historique de l’espèce est très probable sur les 

zones humides drainées, mais l’espèce a colonisé largement les étangs et les gravières. 

Effectifs de la population : Favorables. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable ; cependant, plusieurs populations plus ou moins isolées, en 

particulier en dehors du site Natura 2000, avec des pressions anthropiques significatives (perte des sites de 

pontes, urbanisation, rupture de corridors par les infrastructures de transport…). 

Perspectives : Favorables. 
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Actions de connaissance et conservation 

Suivi des principales populations connues dans en dehors du site, et veille sur la présence d’individus au sein 

d’éventuels nouveaux sites. 

Opération de gestion, d’entretien ou de restauration d’habitats de la cistude : mares, étangs, reconversion de 

cultures en prairie, pastoralisme en bordure de zones humides… 

Maintenir ou rétablir les connexions entre habitats aquatiques eux-mêmes et avec les sites de pontes. 

Dans certains cas, création de sites artificiels notamment de pontes, lorsqu’aucune autre solution n’est possible. 

Réaménagements de carrières avec plans d’eau et sites de ponte. 

Protection réglementaire des sites de présence non couvert par Natura 2000 ou une autre protection 

réglementaire. 

Sensibilisation et accompagnement de propriétaires et/ou gestionnaires d’étangs et plans d’eau sur la présence 

de l’espèce (gestion de la végétation, maintien des éléments permettant les « bains de soleil » (troncs d’arbres, 

touradons, etc.), adaptation du peuplement piscicole, sensibilisation des usagers, adaptation des vidanges, 

curage d’étangs et fossés…). 

Sensibilisation des pêcheurs sur le risque de prise de cistude, sur la marche à suivre pour libérer l’individu, sur 

les dangers des fils de nylons laissés sur place. 

Sensibilisation des propriétaires et/ou gestionnaires de sites de ponte identifiés ou potentiels, pour adapter la 

gestion. 

Sensibiliser les habitants aux risques de lâcher de tortues exotiques sur le territoire et laisser les cistudes dans 

leur milieu naturel. 

Elimination des tortures exotiques en milieu naturel. 
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Les Mammifères 

Le Castor d’Eurasie  

Castor fiber (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1337.pdf 

 

Habitats 

Le Castor a besoin d’eau permanente, d’une profondeur minimale de 50 cm au niveau de son terrier. Ainsi, il 

est possible de le retrouver du Rhône aux petits ruisseaux, en passant par tous les types de plans d’eau (étangs, 

gravières…). Sa capacité d’aménagement des milieux lui permet de créer les conditions favorables à son 

développement, particulièrement via la création de barrages qui favorisent l’augmentation des niveaux d’eau. 

La présence de ripisylves est également un élément indispensable pour assurer le cycle de vie de l’espèce en 

hiver, lui permettant de s’alimenter correctement. Ainsi la présence de   saulaies et peupleraies et, dans une 

moindre mesure,   de Noisetier, Tilleul et Cornouiller sanguin est primordiale. 

Le territoire d’une famille est d’environ 1 à 5 km de cours d’eau et de quelques mètres à 100 m de largeur sur 

chaque rive. 

Le gîte est généralement créé en berge, avec une entrée sous le niveau d’eau. Celui-ci peut être sous forme de 

terrier, terrier-hutte ou hutte selon les conditions topographiques et les matériaux du sol. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.13x22.41, 22.13x22.421, 24.1, 24.12x24.42, 

24.12x24.43, 24.14x24.44, 24.15x24.44, 24.224, 24.4, 44.141, 44.3, 44.4, 44.5, 44.9 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11, 22.12, complexe 22.31/22.314&22.32&22.44&22.12/22.13, 22.44, 

37.7, 44.3, 44.4, 44.91, 44.92, 53.11, 53.3, 83.321 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 4 488 ha ;  

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 216 ha. 

Répartition et effectifs 

En 2007, le DOCOB indiquait que cette espèce était en phase d’expansion, les données révélant une 

colonisation, depuis le Rhône, de pratiquement l’ensemble des cours d’eau et de certains plans d’eau. 

Aujourd’hui, cette dynamique semble se poursuivre avec de nombreuses nouvelles données d’observation dans 

plusieurs secteurs comme les marais de l’Epau, Roche, Catelan, Boulieu, les Avenières, les ruisseaux de St Savin, 

Sainte Colombe, Bénétan, Laye, Blié et les affluents du Girondan. Cette colonisation est facilitée par le fait que 

certaines têtes de bassin versant de cours d’eau forment des marais, permettant ainsi au Castor de passer 

aisément des uns aux autres. Cependant, il reste un certain nombre de cours d’eau encore non colonisés,  

n’étant pas dans la configuration précédemment décrite, ou en raison des ruptures de continuité et 

possiblement des niveaux d’eau plus contraignants (plateau de l’Isle Crémieu). Certaines ruptures de continuité 

© L. Raspail 
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ont été résolues comme aux étangs de la Serre (passage ViaRhôna / faune), sur la Save aux étangs de Passins, 

la Chogne en amont de l’étang d’Arche et sur le Girondan entre la Besseye et Grand Plan. 

Au total, le site Natura 2000 recense 35 % des données d’observation de Castor. Par ailleurs, la réserve nationale 

du Haut Rhône français en recense plus du tiers. 

Carte 48 : État des connaissances sur la répartition du Castor d’Europe et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

L’espèce est davantage active de nuit. Il est toutefois possible de l’observer de jour en fonction de la période 

de l’année. Le plus souvent, ce sont les traces qui sont détectées, et particulièrement en hiver et début de 

printemps, lorsque l’espèce concentre son alimentation principalement sur les ligneux. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Préoccupation mineure (LC) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce  

Favorable 

Aire de répartition : Favorable ; progression de la population vers l’amont des bassins versants, avec une 

connexion de l’ensemble des familles. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable, malgré des problématiques de franchissement (seuils, mortalité 

routière…) et des cours d’eau fortement modifiés. 

Perspectives : Favorables, bien que le réchauffement climatique pourrait impacter le débit des ruisseaux, 

habitats de l’espèce. 

Actions de connaissance et conservation 

Réalisation d’un plan d’action sur le castor par les Balcons du Dauphiné sur les affluents du Haut-Rhône et par 

l’EPAGE de la Bourbre sur le bassin versant de la Bourbre afin, d’une part d’accompagner une progression 

apaisée du Castor vis-à-vis des enjeux socio-économiques (agriculture, forêt, urbanisme) et, d’autre part, utiliser 

« les compétences de cet ingénieur naturel » pour renaturer les zones humides le long des petits affluents du 

Rhône. 

Suivre la progression du Castor au sein des territoires non occupés. 

Intervenir auprès des acteurs socio-économiques touchés par la présence du Castor. 

Maintenir ou restaurer des cordons de ripisylves suffisant de part et d’autre des cours d’eau. 

Restaurer les continuités écologiques sur le cours d’eau (aménagement de seuils, ouvrages de 

franchissement…), en priorité en lien avec les données de mortalité. 

Évaluer les effets du retour du Castor sur les zones humides du territoire (soutien d’étiage, expansion de crues, 

créations d’habitats naturels aquatiques, développement d’espèces aquatiques, etc.). 
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La Loutre d’Europe  

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630/tab/fiche 

Habitats 

Ce mammifère d’eau douce occupe tous les habitats aquatiques. La taille des domaines vitaux dépend des 

ressources disponibles, mais ils s’étendent sur environ 20 km le long d’un cours d’eau et peuvent atteindre 

40 km. Au sein de son domaine vital, la Loutre possède plusieurs dizaines de gîtes, nommés « catiches », de 

repos ou de mise bas. Les gîtes de repos peuvent être des terriers, se trouvant généralement dans la berge des 

cours d’eau, ou des couches à l’air libre situées dans des zones boisées impénétrables. Les gîtes de mise bas 

sont plus complexes. Ils sont généralement bien cachés et peu accessibles. Les sites ou les femelles mettent bas 

et élèvent leurs jeunes sont fidèlement réutilisés d’année en année. 

Cette espèce semi-aquatique marque son domaine vital par le dépôt d’urine et d’épreintes (fèces de la Loutre) 

qu’elle dépose le long des rives généralement au niveau de points marquants du paysage. 

La Loutre d’Europe est essentiellement ichtyophage mais, opportuniste, elle consomme également d’autres 

types de proies : amphibiens, invertébrés aquatiques, mammifères, oiseaux,... 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 24.1, 37.71, 44.1, 44.3, 44.4, 

44.9, 53, 54 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 44.42, 53.11 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce :  

- selon les observations faites dans le territoire : 332 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 3 507 ha. 

Répartition et effectifs 

Étant donné la configuration du territoire, il est 

très probable que la Loutre fut largement 

répandue en Nord Isère. Mais suite à une 

combinaison probable de différents facteurs 

(piégeage, pollution, aménagement des cours 

d’eau…), elle est devenue rarissime. Pour 

l’ensemble des données de présence sur le 

territoire (25), 44 % ont été faite dans le site 

Natura 2000.  

Avant 2007, sa présence a été relevée de 

manière très localisée simultanément sur le 

Catelan et sur la rivière d’Ain. Jusqu’en fin 2014, 

malgré plusieurs recherches ciblées, très peu 

ont été fructueuses de manière certaine. C’est 

en 2015 que des traces ont pu être identifiées, 

1
9

4
0

1
9

4
4

1
9

4
8

1
9

5
2

1
9

5
6

1
9

6
0

1
9

6
4

1
9

6
8

1
9

7
2

1
9

7
6

1
9

8
0

1
9

8
4

1
9

8
8

1
9

9
2

1
9

9
6

2
0

0
0

2
0

0
4

2
0

0
8

2
0

1
2

2
0

1
6

2
0

2
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figure 17 : Données de présence de la Loutre d'Europe par an dans le Nord 
Isère et aval de la rivière d'Ain 
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à deux reprises, de manière certaine sur le Haut Rhône, et des observations sur la rivière de l’Agny (affluent rive 

gauche de la Bourbre). L’origine de ces individus reste à définir, celle de l‘Agny étant certainement issue de la 

population du massif central qui progresse en remontant le Rhône et ses affluents. Récemment, des nouvelles 

observations ont été faites sur la rivière d’Ain en 2017 et 2018 et sur l’Isle Crémieu en 2020. 

Étant donné les milieux assez favorables de notre territoire, et malgré les ruptures de continuités, il est très 

possible que l’espèce revienne de manière permanente dans les années futures. 
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Carte 49 : État des connaissances sur la répartition de la Loutre d’Europe 
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Phénologie 

En France, la Loutre est devenue crépusculaire et nocturne. La nuit est principalement consacrée aux 

déplacements et à la recherche de nourriture. Territoriale et solitaire, elle ne vit en couple que pendant la 

période du rut. 

La maturité sexuelle est atteinte vers 2-3 ans. L’accouplement peut avoir lieu toute l’année. La gestation dure 

une soixantaine de jour, sans diapause. La femelle met bas de 1 à 3 loutrons aveugles pesant une centaine de 

grammes. Ils s’émancipent entre 8 à 12 mois et peuvent vivre jusqu’à 3-5 ans. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 et Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département : Article 1er 

Plan national d’actions : https://www.sfepm.org/planloutre.htm 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2008) : En grave danger (CR) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue ; données extrêmement ponctuelles. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable, à nuancer avec la densité du réseau routier et les ruptures de 

continuité au sein des territoires potentiels pour l’espèce. 

Perspectives : Favorables ; données d’observation de plus en plus fréquentes, en lien avec des individus de la 

rivière d’Ain, du Haut-Rhône et à l’augmentation de l’aire de présence de la population issue du massif central. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivre la progression de la Loutre sur le territoire. 

Restaurer les continuités écologiques sur les cours d’eau (aménagement de seuils, ouvrage de franchissement 

routier…). 

Sensibiliser les pêcheurs, les piégeurs et chasseurs à l’arrivée future de la Loutre sur le territoire et veiller à 

l’interdiction des pièges létaux aux bords des cours d’eau et zones humides abritant l’espèce. 

Améliorer l’état des cours d’eau et pièces d’eau du territoire, en matière de qualité de l’eau, de ressource et 

d’hydromorphologie. 

  

https://www.sfepm.org/planloutre.htm
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Le Lynx boréal  

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612/tab/fiche 

Habitats 

Forestier, il s’adapte à tous types de peuplement (résineux, feuillus, mixtes). Il se retrouve aujourd’hui 

principalement dans les forêts de montagne comme dans le Bugey. Il peut aussi être observé en plaine comme 

dans le site de l’Isle Crémieu. Les individus présents au sein du territoire sont certainement issus de la 

population bugiste. Son territoire compte de nombreux abris pour le repos ainsi que des tanières pour les 

femelles. Le domaine vital d’un mâle empiète souvent sur celui d’une ou plusieurs femelles, le premier étant 

de l’ordre de 20 à 40 000 ha, les secondes de 10 à 20 000 ha. La densité d’une population établie est d’un adulte 

à maximum 3 pour 100 km². 

Le secteur susceptible d’être davantage favorable se situerait au nord d’une ligne Saint-Marcel-Bel-accueil – 

Saint-Victor-de-Morestel, concentrant les plus grands ensembles forestiers et un maillage bocager dense. 

Cependant, cet ensemble présente de nombreuses ruptures de continuité depuis le réseau routier assez dense, 

les espaces de grandes cultures et les zones urbanisées. 

Nocturne et crépusculaire, il passe ses journées dans une cavité rocheuse, une souche, un buisson et chasse la 

nuit… Ainsi, la présence d’escarpements rocheux sur le territoire pourrait être une des clefs pour son 

installation. 

Spécialiste des ongulés, le chevreuil et le chamois constituent ses proies de prédilection. Il consomme 

également des jeunes cerfs, des sangliers, des rongeurs et autres petits mammifères. Il chasse en s’approchant 

au plus près de sa proie pour pouvoir la capturer par surprise. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31, 34.3, 34.4, 35.2, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.51, 41.57, 

41.7, 41.9, 41.A, 41.B1, 41.C, 41.D, 41.H, 43, 44, 62.1, 83, 84 

Habitats où l’espèce a été détectée : 31.81, 34.332x34.322, 41.16x41.45, 41.27, 41.45x41.71, 41.71, 44.31, 44.9 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 12 599 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 8 896 ha. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612/tab/fiche
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Répartition et effectifs 

20 données d’observation (61 %) sont situées au 

sein du site Natura 2000 pour 36 données sur 

l’ensemble du territoire. 

En termes de répartition, près de l’ensemble du 

territoire est concerné par des observations de 

l’espèce. Celles-ci semblent plus fréquente ces 

dernières années, mais possiblement dû à des 

opérations de recherche spécifique. 

La surface du territoire des Balcons du Dauphiné 

et des deux communes de la CAPI en 

Natura 2000 pourrait théoriquement accueillir 2 

à 6 lynx, en considérant qu’un tiers du territoire 

est en forêt. Pour le site Natura 2000, un calcul 

similaire aboutirait à 0,5 à 1,5 individus. Mais à 

ce jour, son installation et sa reproduction 

permanente n’est pas établie, même si un 

comportement reproducteur a été observé à 

plusieurs reprises (feulements). 

Phénologie 

Solitaire, les mâles et femelles se rencontrent lors du rut. La maturité sexuelle est atteinte vers 2 ans pour les 

femelles et 3 ans pour les mâles. L’accouplement a lieu de février à avril. Les comptages sont réalisés durant 

cette période au cours de laquelle le feulement émis par le Lynx permet de détecter plus facilement la présence 

des individus. La femelle met bas dans un gîte en mai-juin après 70 jours de gestation. Le nombre de petits par 

portée varie de 1 à 4. Le sevrage débute au bout de 2 mois et demi. Les jeunes s’émancipent vers 10 mois et 

partent à la recherche de leur territoire. Il est possible que l’Isle Crémieu ne soit qu’un territoire de dispersion 

ou de passage des jeunes issus du massif du Bugey, la reproduction n’ayant pas été prouvée à ce jour. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 et Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département : Article 1er 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2008) : Vulnérable (VU) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 
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Figure 18 : Nombre de données d'observation du Lynx boréal par an 
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Etat de conservation de l’habitat : Inconnu ; réseau routier assez dense et ensembles forestiers morcelés. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et de conservation 

Caractériser le territoire en termes d’habitat d’espèce (site utilisé uniquement lors de transit d’individus, ou en 

tant que territoire de reproduction) : poursuivre les comptages d’individus lors de la période de reproduction, 

possiblement dénombrer et identifier les individus et détecter l’éventuelle reproduction 

Recueillir les données d’observation d’individus sur le territoire. 

Maintenir les boisements et les prairies bocagères, ainsi que les connexions entre eux au sein même du Nord 

Isère et avec les territoires voisins (Bugey, massifs des Bonnevaux, Avant pays Savoyard et Terres froides). 

Recueillir les éventuelles nuisances causées par l’espèce dans le cadre du réseau lynx de l’OFB , afin d’assurer 

une cohabitation apaisée avec les activités d’élevage potentiellement sensibles (ovins en particulier). 



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 206 
 

 

Carte 50 : État des connaissances sur la répartition du Lynx boréal et de ses habitas potentiels 

 

 

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 207 
 

 

Le Murin à oreilles échancrées  

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)  

 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400/tab/fiche 

 

Habitats 

En période de chasse, les forêts semblent essentielles pour cette espèce, même si elles sont relativement 

clairsemées ou isolées au sein de cultures, avec en priorité les boisements de feuillus et les ripisylves. Elle 

semble préférer les boisements à strate arbustive riche et des houppiers feuillus. Les contacts acoustiques et 

les captures semblent montrer une utilisation de l’ensemble des espaces boisés du territoire. Également, les 

paysages de bocage, les zones d’élevage et les zones humides sont des espaces mis à profit par le Murin à 

oreilles échancrées. 

En hiver, pour environ 7 mois, les gîtes sont les cavités naturelles ou artificielles avec une température stable 

de 6 à 9°C (maximum 11,5°C), présentant des plafonds hauts. 

Les gîtes de reproduction sont principalement des combles volumineux (églises…), des bâtiments abandonnés 

ou des bâtiments agricoles (étables…). L’espèce tolère une faible lumière naturelle et le bruit également. Les 

gîtes des mâles, comme nous avons pu l’observer, peuvent être des appentis de maisons récentes. Par ailleurs, 

une grotte du territoire a été ponctuellement utilisée comme gîte estival. Pour la reproduction, l’optimum de 

température du gîte est situé entre 20 et 25°C ; en cas de dépassement de 30°C, l’essaim se dissocie et rejoint 

des zones moins chaudes, voire d’autres bâtiments. Enfin, il a été observé que les gîtes sont toujours en forêt 

ou à proximité directe (Meschede et Heller, 2003). Cependant, l’espèce est capable d’effectuer plus de 10 km 

entre le gîte et les terrains de chasse 

Le régime alimentaire du Murin à oreilles échancrées est principalement constitué d’arachides (argiopes et 

épeires principalement), et les mouches. D’autres proies en font cependant partie comme les lépidoptères, les 

coléoptères, et les névroptères diurnes. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 38.1, 38.2, 43., 44., 41., 83., 65.4 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12, 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 34.332x34.322, 

41.16x41.45, 41.24, 41.24x83.31, 41.27, 41.57, 41.71, 41.9, 41.9x41.11, 44.311, 44.33, 44.91, 86.1, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 15 139 ha ;  

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 8 535 ha. 

Répartition et effectifs 

36 données d’observation (23 %) sont situées dans le site Natura 2000 représentant seulement 6 % des 

individus dénombrés. En effet, les gîtes connus étant principalement dans le milieu bâti, ils se situent en dehors 

du site. 

© L. Raspail 
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La population de Murin à oreilles échancrées du territoire fait partie des 18 principales colonies de Rhône-Alpes, 

avec 4 sites de reproduction connus. 

Cependant, il apparaît que ces gîtes 

sont très précaires, ayant conduit à la 

disparition de la principale colonie de 

reproduction du territoire à Crémieu. 

Aujourd’hui, une seule colonie est 

identifiée et suivie. Elle comprend une 

cinquantaine d’individus, celle-ci 

étant non présente sur le site depuis 

2018. Des individus sont cependant 

toujours observés ponctuellement sur 

l’ensemble du territoire, avec en 2015 

une femelle allaitante capturée sur la 

commune de Villemoirieu. La 

population des Balcons du Dauphiné 

est par ailleurs certainement en 

connexion avec les territoires voisins, 

en particulier avec le Bugey où est 

présent sur Lhuis une colonie de 300 

à 400 individus. 

En hivernage, l’espèce n’a été 

observée qu’une seule fois aux 

Grottes de la Balme. 
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Figure 19 : Évolution des effectifs des colonies de Murins à oreilles échancrées 
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Carte 51 : État des connaissances sur la répartition du Murin à oreilles échancrées et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Les observations de l’espèce sont faites 

essentiellement entre avril et octobre. En effet, et 

comme au niveau de Rhône-Alpes, les effectifs 

dénombrés en hiver sont extrêmement faibles 

voire nuls par rapport aux effectifs en reproduction. 

Sur les sites de reproduction, le Murin à oreilles 

échancrée est observé à partir de fin mai jusqu’à fin 

juillet, voir fin août mais avec des effectifs 

moindres. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Quasi menacé (NT) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus, du fait de la disparition de la colonie principale. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; relative stabilité des habitats de chasse, même s’ils 

sont assez dépendants des pratiques agricoles, mais dégradation des sites de reproduction possible comme le 

réaménagement de bâtiments… 

Perspectives : Défavorable inadéquat ; population menacée par le réaménagement de bâtiments, et les 

éventuels changements de pratiques agricoles (disparition de l’élevage…). 

Actions de connaissance et conservation 

Recherche de la colonie disparue de Crémieu et d’éventuelles autres colonies (télémétrie). 

Suivi des colonies de Mépieu (non contactée depuis 3 ans) et Vasselin. 

Conservation des gîtes connus en bâti et ouverture de nouveaux gîtes potentiels fonctionnels (sensibilisation, 

signature charte Natura 2000, aménagement d’ouvertures au sein des combles de bâtiments publics…). 

Conservation des habitats de chasse comme les boisements avec préservation de la strate arbustive et 

limitation de la plantation de résineux, préservation des prairies bocagères pâturées, du réseau de haies, 

d’arbres isolés, de bosquets et de ripisylves. 

Limitation des traitements insecticides et antiparasitaires rémanents. 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors (lien à maintenir avec les autres territoires que sont le 

Bugey et la Chartreuse).  
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Figure 20 : Phénologie du Murin à oreilles échancrées sur 
l’ensemble du territoire 

https://plan-actions-chiropteres.fr/
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Le Petit Murin  

Myotis blythii (Tomes, 1857) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427/tab/fiche 

Habitats 

En période de chasse, ce sont les prairies et pelouses qui sont mises à profit par cette espèce, notamment dans 

les secteurs de déprise (premier stade de fermeture),9 mais plus largement les mosaïques de milieux à strates 

herbacées et arbustives. Les études montrent un régime alimentaire principalement consacré aux orthoptères 

(criquets…), et dans une moindre mesure les coléoptères (carabes, hannetons…), les tipules, les chenilles et les 

araignées. 

En hiver, les gîtes sont des cavités naturelles ou artificielles avec une température comprise entre 6 et 12°C et 

une forte hygrométrie. 

En période estivale, divers gîtes sont fréquentés comme les ponts, les caves, les mines, les grottes, les combles 

d’église… mais aussi les falaises. La seule observation certaine a été faite dans une grotte à Crémieu. L’espèce 

est capable d’effectuer plus de 15 km entre le gîte et les terrains de chasse. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 3110, 34., 34.31 à 34.34, 34.4, 35., 37., 37.7, 38., 62.9, 65., 

84.2, 86. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 65., autres habitats à préciser 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : ensemble des grottes du territoire et autres habitats à 

définir ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 7 004 ha. 

Répartition et effectifs 

Seulement 7 données d’observations certaines ont été faites sur le territoire, celles-ci étant en majorité situées 

au sein du site Natura 2000. Dernièrement, courant 2017, un contact ultrason a été attribué à cette espèce 

dans le cadre d’une étude d’impact à Arandon dans une ancienne carrière réhabilitée. Des contacts ont 

également été notés en 2014 sur le Haut Rhône en limite de territoire. Par ailleurs, 16 données sont attribuées 

au complexe Grand Murin / Petit Murin, les deux espèces étant parfois difficiles à différencier par les méthodes 

de détection ultrasonore ou à vue sans dérangement. 

Ces observations directes, datant de 1969 à 1999, restent anecdotiques pour un nombre d’individus variant de 

1 à 3. Les récents inventaires effectués dans le cadre de l’étude forêt et basés sur des captures au niveau des 

sites potentiels de reproduction n’ont pas permis de détecter l’espèce. 

Aucune colonie de reproduction n’est connue sur le territoire des Balcons du Dauphiné. Cependant, une 

reproduction aurait pu passer inaperçue au sein de la colonie de grands murins de Crémieu. En effet, les deux 

 

9 Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014. 
10 Arthur & Lemaire, 2009. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427/tab/fiche
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espèces sont très proches, avec des cas possibles d’hybridation, et des colonies mixtes sont connues sur 

d’autres territoire. En Rhône-Alpes, les colonies connues sont assez éloignées avec l’Oisan, l’Est de la Savoie et 

le Nord Ardèche. Le site le plus proche où l’espèce est présente régulièrement est la grotte de la Balme d’Epy 

dans le Jura. 

En hivernage, l’espèce n’a jamais été observée. 

Carte 52 : État des connaissances sur la répartition du Petit Murin et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Localement, le faible nombre d’observations ne nous permet pas de donner d’information sur la phénologie. 

En Rhône-Alpes, il est noté que la mise-bas intervient à partir de fin juin, pouvant s’étaler jusqu’à fin août. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Inconnue. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Recherche de la colonie disparue du site des gorges de la Fusa de murins de grande taille de Crémieu avec 

recherche spécifique du Petit Murin (grottes, ou bâti). 

Inventaires dans les sites favorables à l’espèce (milieux ouverts, grottes…). 

Conservation des habitats de chasse : prairies, pelouses sèches exploitées de manière extensive ou en déprise, 

les landes, les mosaïques de milieux à strates herbacées et arbustives. 

Ouverture de nouveaux gîtes potentiels fonctionnels (sensibilisation, signature charte Natura 2000, 

aménagement d’ouverture dans des combles de bâtiments publics…). 

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides et traitements antiparasitaires). 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors. 

 

 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/
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La Barbastelle d'Europe  

Barbastella barbastellus (Schreber, 

1774) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345/tab/fiche 

Habitats 

En termes d’habitats de chasse, la diversité paysagère actuelle des forêts du territoire semble bien convenir à 

l’espèce. La Barbastelle chasse préférentiellement le long de linéaires arborés (haies, lisières) souvent intra-

forestiers (allées forestières, sous-bois ouverts), effectuant des allers-retours le long de ces linéaires. La 

multiplicité des interfaces (paysages bocagers, mosaïques de bois et prés…) est privilégiée par l’espèce. 

La Barbastelle est capable de se déplacer sur des distances significatives entre le gîte et les territoires de chasse, 

de l’ordre de 3 à 6 km généralement, mais dans certains cas jusqu’à 22 km11. 

En hiver, la Barbastelle utilise de nombreux gîtes, souvent en forêt (arbres creux), mais aussi, lorsque les 

températures sont très basses, en dessous de 0°C, des tunnels désaffectés, grottes, mines, linteaux de portes… 

Les gîtes d’estivaux sont soit en milieu bâti (volets, bardages), soit sous des écorces décollées. Sur le territoire, 

toutes les colonies connues sont en milieu bâti, seuls les mâles occupant le deuxième type de gîte. 

Enfin, les grottes semblent également fréquentées lors de la reproduction début d’automne, avec des individus 

observés durant la nuit dans une grotte à Crémieu et enregistrés aux grottes de la Balme12. 

Le régime alimentaire de la Barbastelle est à 90 % constitué de micros lépidoptères. Le reste est composé de 

névroptères, diptères, arachides mais pas d’insectes à chitine. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 4., 62.1, 65. notamment 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12, 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 35.21, 38.11, 41.2, 

41.24, 41.24x83.31, 41.27, 44.31, 44.33, 41.57, 41.71, 41.9, 41.9x83.324, 44.91, 44.91x41.24, 44.92, 

53.111x53.21, 53.3, 65.4, 82.11, 83.321, 83.3211, 84.2, 86.2, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 23 079 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 1 149 ha.  

 

11 Groupe Chiroptères de la LPO Rhône-Alpes, 2014. 

12 « Suivi des chiroptères » : présentation en séance du comité de site ENS coteaux de Saint-Roch du 21 janvier 2015, Robin 

Letscher – Data Naturalia. 

 

© L. Raspail 
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Répartition et effectifs 

101 données d’observation (34 %) sont situées dans le site Natura 2000, représentant 14 % des individus 

dénombrés, pour 298 données sur l’ensemble du territoire. Ce constat provient du fait que les colonies de 

reproduction sont le plus souvent en bâti, et donc en dehors du site. 

Avant 2007, l’espèce était peu connue sur le territoire, avec quelques données ponctuelles. Lors de l’étude 

forêt, l’espèce a été souvent contactée (10 % des contacts spécifiques), sachant que ses émissions sonar sont 

de faible puissance. De plus, elle a été notée sur 23 parcours de détection (soit 79,3 %), témoignant ainsi de sa 

répartition générale sur l’ensemble du territoire aussi bien dans les massifs forestiers que les ripisylves ou les 

paysages agricoles comportant des linéaires arborés. 

En termes d’effectifs, les comptages sont relativement difficiles, les gîtes en bâti étant souvent très précaires 

(volets refermés…). Ainsi, une colonie peut « disparaître », changer d’habitation d’un jour à l’autre. Par 

conséquent, il n’y a pas de suivi sur le long terme pour cette espèce. 

L’étude sur les forêts de l’Isle Crémieu a cependant permis de trouver 2 colonies de mise-bas en 2010 (Grand 

Cozance, non comptabilisée et Surbaix, 101 individus), auxquelles il faut ajouter une nouvelle colonie à Creys-

Mépieu. Deux arbres-gîtes (écorces) ont été trouvés également (Crépos). Ce sont ainsi 175 individus minimum 

qui seraient reproducteurs sur le territoire, chiffre certainement sous-estimé étant donné le nombre de 

secteurs non prospectés finement à ce jour. 

En matière de connexion entre les populations, étant donné les capacités importantes de l’espèce, il est très 

probable que l’ensemble des données d’observation corresponde à une seule population. La population des 

Balcons du Dauphiné est par ailleurs certainement en connexion avec les territoires voisins, en particulier avec 

le Bugey et l’avant-pays savoyard où sont présentes des colonies importantes. 

Phénologie 

Les observations de l’espèce sont 

faites toute l’année, en considérant 

l’ensemble des gîtes et territoires de 

chasse connus. Mais les effectifs les 

plus importants recensés sont durant 

la période de reproduction, de 

nombreux individus étant concentrés 

sur un même site. Par ailleurs, l’espèce 

est observée régulièrement sur les 

sites d’accouplement comme à la 

grotte de Crémieu et aux grottes de la 

Balme pour lesquelles un suivi 

ultrasonore a été réalisé. 
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Figure 21 : Phénologie de la Barbastelle d’Europe sur l’ensemble du territoire 
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Carte 53 : État des connaissances sur la répartition de la Barbastelle d’Europe et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Préoccupation mineure (LC) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable. 

Perspectives : Favorables ; globalement, bonne conservation des boisements, mais le bocage est très 

dépendant de la Politique Agricole Commune. 

Actions de connaissance et conservation 

Recherche de colonies disparues et d’éventuelles autres colonies. 

Conservation des gîtes connus en bâti (sensibilisation des propriétaires, entreprises du bâtiment, maîtres 

d’œuvre et architectes, signature charte Natura 2000…). 

Conservation des habitats de chasse et des gîtes en forêt : boisements avec une gestion forestière maintenant 

des arbres dépérissant sur pieds même de faible diamètre (sensibilisation des forestiers), prairies bocagères, 

réseau de haies / arbres isolés / bosquets et les ripisylves. 

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides). 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors (lien à maintenir avec les autres territoires que sont le 

Bugey et l’avant-pays savoyard). 

 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/
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Le Murin de Bechstein  

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/ 

79301/tab/fiche 

Habitats 

Cette espèce forestière chasse essentiellement sous le couvert forestier, sur des territoires de petite taille et 

proches du gîte (2 à 5 km). Il préfère les éclaircies des vieilles futaies, comme les chênaies, les peuplements 

denses de hêtres, les zones aux strates diversifiées bien structurée. La richesse en strates herbacées et 

arbustives, en bois morts générant une entomofaune abondante et diversifiée semblent être un facteur 

favorable. Il fréquente moins les forêts mixtes à dominance de résineux, les futaies sans sous-étage, ou les 

forêts mono spécifique de résineux. Les colonies peuvent cependant s’adapter à des boisements plus morcelés 

tels les parcs, vergers, prairies bocagères... C’est certainement le cas sur les Balcons du Dauphiné, avec des 

boisements, en moyenne, relativement jeunes de type taillis simple avec quelques arbres habitats laissés 

traditionnellement (semenciers), imbriqué dans les tissus agricoles bocagers, mais avec des parties significatives 

en prairies naturelles. 

En hiver, les gîtes utilisés seraient, en période douce, arboricoles et cavernicoles lors des baisses de 

température. Dans ces dernières, ils utilisent fréquemment des fissures profondes, qui rendent leur détection 

difficile. 

Les gîtes estivaux pour cette espèce sont arboricoles. Pour une colonie, le nombre de gîtes utilisés dans une 

année peut atteindre le nombre de 50. Ils sont de type fentes, trous de pics, généralement situés le plus en 

hauteur possible. Ils sont souvent localisés en forêt, mais également au sein d’arbres isolés dans les prairies, les 

parcs, les vergers… Sur le territoire, deux des trois gîtes sont positionnés en dehors du tissu forestier. Ils sont 

localisés au niveau de grands arbres : un châtaigner probablement multi centenaire et un tilleul dans un parc 

de château. 

Enfin, l’accouplement intervient généralement fin d’été, à l’entrée des cavités. Les mâles peuvent accomplir 

des déplacements de 40 à 60 km pour rejoindre ces sites. Ces accouplements n’ont pas été encore observés 

dans les grottes du territoire. 

Le régime alimentaire du Murin de Bechstein est éclectique, constitué en fonction des disponibilités 

saisonnières en insectes. Il comprend les lépidoptères nocturnes, les tipulidés, les coléoptères, les dermaptères, 

les opilions jusqu’aux chironomes. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31., 34., 34.4, 37., 38.1, 38.2, 41., 42., 43., 44., 65., 86.2 

notamment 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12, 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 35.21, 38.11, 38.2, 

41.24, 41.24x83.31, 41.27, 41.57, 41.71, 41.9x41.57, 44.31, 44.33, 44.42, 44.91, 53.3x54.2, 83.321, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 19 647 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 5 612 ha. 

© L. Raspail 
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Répartition et effectifs 

Le Murin de Bechstein se révèle être présent sur une part non négligeable du territoire, occupant les secteurs 

boisés, depuis les berges du Rhône au plateau de l’Isle Crémieu. La partie centrale du territoire ne présente pas 

d’observation, mais cela est certainement lié à un déficit de prospection. Les capacités de déplacement de 

l’espèce permettent de dire que l’ensemble des données correspondent à une même population. 

42 données d’observation (38 %) sont situées dans le site Natura 2000, représentant seulement 28 % des 

individus dénombrés, pour 117 données sur l’ensemble du territoire. Ce constat provient du fait que la colonie 

de reproduction connue est en dehors du site. 

Comme pour la Barbastelle, avant 2007, l’espèce était peu connue sur le territoire, avec quelques données 

ponctuelles. Lors de l’étude forêt et des études spécifiques sur les ENS ou de carrières en particulier, l’espèce a 

été assez souvent contactée. 

En termes d’effectifs, les trois colonies connues n’ont pas fait l’objet de suivis. Les tendances pour cette espèce 

ne sont pas connues. En nombre de colonies, le territoire représente 5 % des gîtes de reproduction connus en 

Rhône-Alpes. 

La population des Balcons du Dauphiné est par ailleurs certainement en connexion avec les territoires voisins, 

en particulier avec le Bugey et l’avant-pays savoyard où sont présentes des colonies importantes. 

 

Figure 22 : Nombre de données par an de Murin de Bechstein sur le territoire 
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Carte 54 : État des connaissances sur la répartition du Murin de Bechstein et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Les observations de l’espèce sont principalement effectuées au printemps et en été, correspondant aux 

données sur les gîtes et les territoires de chasse. Le faible nombre de données obtenues en hiver pose la 

question de la situation des sites d’hivernage de l’espèce, potentiellement sur le territoire voisin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Phénologie du Murin de Bechstein sur l’ensemble du territoire 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Vulnérable (VU) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat  

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Inconnu. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; les surfaces boisées sont relativement stables, mais 

la qualité des boisements en matière de territoire de chasse moyenne. 

Perspectives : Défavorable inadéquat ; intensification de l’exploitation des boisements avec peu de vieux arbres 

préservés, et qualité des espaces bocagers dépendant fortement de la Politique Agricole Commune. 
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Actions de connaissance et conservation 

Suivi des colonies connues et éventuellement recherche d’autres colonies. 

Conservation des gîtes arboricoles connus ou potentiels (sensibilisation, signature charte Natura 2000…). 

Test de la pose de gîtes artificiel en forêt comme méthode d’inventaire pour l’espèce. 

Conservation des habitats de chasse : favoriser une gestion des boisements en futaie irrégulière ou taillis sous-

futaie dans les stations qui le permettent, maintenir des vieux arbres, arbres morts et/ou à cavité, laisser les 

rémanents de coupe sans les brûler, maintenir un couvert sous forestier diversifié. 

Sensibiliser les forestiers publics et privés à la gestion à mettre en place. 

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides). 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors (lien à maintenir avec les autres territoires que sont le 

Bugey et l’avant-pays savoyard). 
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Le Grand Murin  

Myotis myotis (Borkhausen) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418/tab/fiche 

Habitats 

Le Grand murin utilise le milieu forestier comme terrains 

de chasse à la recherche de carabidés au sol. Il évolue 

ainsi dans des sous-bois clairs et ayant une strate 

arbustive réduite. L’habitat idéal est constitué de vieilles 

forêts caduques, hêtraies à litière sèche, chênaies 

anciennes ou mixtes, avec des canopées épaisses 

limitant le taillis sous futaie et favorisant au sol un simple tapis de feuilles. Ce type de boisement reste rare sur 

le territoire, mais l’exemple d’un site favorable comme la forêt de la Laurentière montre que le Grand Murin la 

fréquente. D’autres milieux sont cependant exploités comme le bocage et les pâtures où abondent les grosses 

proies. 

La distance entre le gîte et les territoires de chasse est de 10 à 15 km, avec un maximum de 35 km. Plusieurs 

dizaines de kilomètres peuvent également être parcourus pour rejoindre les sites d’hivernage. 

En hiver, le Grand Murin recherche des gîtes cavernicoles, de température comprise entre 3 et 9°C, et une 

hygrométrie supérieure à 65 % et jusqu’à la saturation. En termes de température, il semblerait que les 

conditions offertes par les grottes du territoire ne soient pas optimales. Par ailleurs, le massif du Bugey offre un 

réseau de grottes très important et situé à proximité du territoire. 

En matière de gîtes, le Grand Murin peut occuper autant un bâtiment (combles de châteaux, d’églises…) qu’une 

grotte. Au sein des Balcons du Dauphiné, le gîte connu occupé de manière assez régulière à proximité de 

Crémieu était dans une faille peu profonde, mais offrant des cloches assez sombres et assez en hauteur. Sans 

en connaitre la raison, la colonie n’a plus été observée dans la faille depuis 2014. Une visite sur place a permis 

de montrer que le porche avait été équipé pour l’activité d’escalade, sans prouver que ce soit la raison du départ 

de la colonie. Le nouveau gîte potentiel n’est pas connu. Par ailleurs, un gîte a été utilisé dans un château à 

Saint-Hilaire-de-Brens par un mâle, mais il n’a pu être visité. 

L’accouplement intervient généralement de fin août à mi-octobre, dans des cavités. Ce phénomène a été 

observé à la grotte de Crémieu, fréquentée en début de nuit, alors qu’aucun individu n’était présent en journée. 

Le régime alimentaire du Grand Murin est essentiellement constitué d’insectes terrestres de taille supérieure 

au centimètre : des carabes, des bousiers, pour une proportion importante, mais aussi chenilles de 

lépidoptères, hannetons, géotrupes, tordeuses, tipules et arachides. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 38.1, 38.2, 41., 84.2 Notamment. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 38.11, 41.233, 41.24x83.31, 41.27, 41.27x41.71, 41.71, 87.2, 65.4 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 12 718 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 5 759 ha. 

© L. Raspail 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418/tab/fiche
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Répartition et effectifs 

En considérant les données dites de Grand Murin et complexe Grand Murin / Petit Murin, 47 données 

d’observation (64 %) sont situées dans le site Natura 2000. La colonie de reproduction qui était connue est 

incluse dans le site. 

L’espèce reste globalement peu contactée, malgré les différents inventaires par ultrason, comme l’a montré 

l’étude forêt13. Il est possible que la qualité des boisements suite à leur gestion très majoritairement en taillis 

(près de 90 % des boisements échantillonnés ayant moins de 50 ans), soit en cause. 

En reproduction, une seule colonie est connue dans le territoire, celle de Dizimieu. En 1966, si l’on considère à 

la fois les données dites de Grand Murin et complexe Grand Murin / Petit Murin, la population était estimée à 

400 individus, mais elle a rapidement chuté à 150 individus en 1969. Ces baisses ont largement été observées 

au sein d’autres territoires et pays. Depuis, les comptages montrent des effectifs similaires. Également, la 

colonie est souvent absente du site, avec aucune observation faite entre 2002 et 2011 et depuis 2014. Des 

captures d’inventaire en 2017 ont montré que des femelles sont toujours présentes dans un environnement 

proche de l’ancien gîte, cela indiquant que la colonie pourrait toujours être sur le territoire. 

En nombre de colonies, le territoire représenterait de l’ordre de 8 % de l’effectif de Rhône-Alpes, mais 0,3 % 

concernant l’effectif reproducteur. 

La population des Balcons du Dauphiné est possiblement en lien avec les territoires voisins, avec les premières 

colonies de reproduction à 40 km dans l’Ain et 55 km dans le Jura. 

Figure 24 : Évolution du nombre d’individus de Murins de grande taille dans la colonie de Dizimieu 

 

13 Lo Parvi, 2012. 
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Carte 55 : État des connaissances sur la répartition du Grand Murin et de ses habitats potentiels 
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Carte 56 : Répartition des données de Murins de grandes tailles et de leurs habitats potentiels 
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Phénologie 

Les observations de l’espèce sont faites majoritairement d’avril à septembre, sur le site de reproduction, en 

chasse et sur les sites d’accouplements possibles. 

Les données hivernales restent très rares, étant donné l’absence de site favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Phénologie du Grand Murin en nombre de données par mois 

 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Quasi menacé (NT) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Défavorable mauvais ; baisse historique des effectifs et, depuis 2014, effectifs 

inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais ; les surfaces boisées sont relativement stables, mais la 

qualité des boisements est peu adaptée pour l’espèce. 

Perspectives : Défavorable mauvais ; intensification de l’exploitation des boisements. 
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Actions de connaissance et conservation 

Recherche par télémétrie de la colonie de Dizimieu et recherche d’éventuelles autres colonies. 

Suivi et sécurisation de l’ancien gîte connu : retrait de l’équipement escalade, suivi de fréquentation par le 

Grand Murin et le public. 

Conservation des éventuels nouveaux gîtes découverts (sensibilisation, signature de chartes Natura 2000,…), et 

création de nouveaux gîtes (réouverture de combles de bâtiments communaux…). 

Conservation des habitats de chasse : favoriser une gestion des boisements en futaie, voire taillis sous-futaie 

dans les stations qui le permettent, maintenir des vieux arbres, arbres morts et/ou à cavité, laisser les 

rémanents de coupe sans les brûler, maintenir un couvert sous forestier diversifié. 

Sensibiliser les forestiers publics et privés à la gestion à mettre en place. 

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides, traitements antiparasitaires). 

Limitation des ruptures de corridors notamment par les infrastructures de transport (lien à maintenir avec les 

autres territoires comme le Bugey). 
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Le Rhinolophe euryale  

Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) 

Description de l’espèce 

https ://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330/tab/fiche 

Habitats 

Les territoires de chasse du Rhinolophe euryale sont souvent constitués de mosaïques de milieux, associant 

lisières, milieux ouverts et fermés, bosquets, pré-bois, bois bordés de pelouses ou prairies, clairières. Il montre 

une préférence pour les feuillus, avec des arbres matures voire sénescents, les ripisylves, les bois de fond de 

vallons. Plus en altitude, il recherche les hêtraies claires composées de vieux arbres, les prairies, landes en 

déprise, avec des bois. Ces mosaïques restent présentes sur le territoire, mais il existe peu de futaies avec des 

vieux arbres. 

La distance entre le gîte et les terrains de chasse est de l’ordre de 5 km, mais peut atteindre, dans certains cas, 

15 km. 

Les gîtes utilisés souvent généralement des grottes. Cependant, il n’est pas rare d’observer des colonies 

installées au sein de bâtiments (combles d’église comme dans le Bugey, maisons, granges…). 

Pour la période hivernale, l’espèce est cavernicole, mais à tendance thermophile : les températures 

recherchées sont entre 11,5 et 16°C, valeurs observées aux grottes de la Balme, pour une humidité variant 

entre 70 % et 90 à 95 % selon les sources14. Ces sites d’hivernage peuvent être relativement distants des sites 

d’estivage ou de reproduction, de l’ordre de plus d’une cinquantaine de kilomètres, avec un maximum connu 

en Europe de 134km. 

Les individus présents dans les Balcons du Dauphiné sont très certainement liés aux territoires voisins : Une 

population relictuelle est présente dans l’Ain à 12 km du territoire avec quelques individus, et par ailleurs dans 

le Jura, avec une colonie d’une 50aine d’individus à 55 km. 

Le régime alimentaire du Rhinolophe euryale est principalement constitué de petits lépidoptères nocturnes, 

puis de diptères et minoritairement de petits coléoptères. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 34., 34.4, 37., 37.7, 38., 38.1, 38.2, 41., 44., 84.2, 84.3, 

Notamment. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 41.27, 41.71, 65.4, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 9 106 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 14 383 ha. 

 

14 Arthur & Lemaire, 2009 ; Lemaire & Arthur, 2005. 

 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330/tab/fiche
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Répartition et effectifs 

25 données d’observation (81 %) du territoire sont situées dans le site Natura 2000, sans compter le suivi 

ultrason dans le cadre de l’ENS du coteau de Saint Roch. 

L’espèce reste très rare sur le territoire, même si des données des années 1960 montrent des effectifs 

significatifs. Fin des années 1980 début 1990, aucune observation n’a été faite. Récemment, les contacts 

semblent plus réguliers comme sur la commune de Creys dans un ancien bâtiment aménagé pour accueillir les 

chauves-souris. Mais ce constat peut être lié à une pression de prospection supérieure avec les moyens 

d’enregistrement automatique d’ultrasons. Le suivi réalisé de mai à octobre 2012 dans le porche des grottes de 

la Balme a permis de détecter l’espèce à 27 reprises. Également un suivi réalisé dans une grotte de Crémieu de 

février à avril 2017 a permis de faire le même constat avec des contacts à 15 dates différentes. 

 

Phénologie 

L’espèce a été observée sur l’ensemble de 

l’année sur le territoire. Elle reste cependant 

quasi absente en hiver sur les Balcons du 

Dauphiné. Les effectifs importants de 

printemps et été sont liées à des données 

anciennes. De plus, de manière générale dans 

les années 1960, l’espèce était plus fréquente. 

Mais les récentes données d’enregistrement 

pourraient confirmer cette observation, 

comme le montre le suivi des grottes de la 

Balme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 27 : Nombre de contacts journaliers du Rhinolophe euryale aux grottes de la Balme de mai à octobre 2012 
 (R Letscher, 2014) 
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Figure 26 : Phénologie du Rhinolophe euryale sur l’ensemble du 
territoire (1958 à 2020) 
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Carte 57 : État des connaissances sur la répartition du Rhinolophe euryale et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Inconnue. 

Effectifs de la population : Défavorables, mauvais ; effectifs très en deçà des données historiques et absence de 

reproduction connue sur le territoire. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; habitats de l’espèce présent, mais peu de forêts 

matures ou sénescentes. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi de fréquentation des gîtes connus et potentiels.  

Réouverture de gîtes favorables (ouverture de combles de bâtiments publics…).  

Conservation des habitats de chasse : boisements feuillus avec vieux arbres et bois morts, en limitant 

l’enrésinement et le traitement en taillis, prairies bocagères pâturées ou fauchées, le réseau de haies / arbres 

isolés / bosquets et les ripisylves.  

Sensibiliser les forestiers publics et privés à la gestion à mettre en place.  

Limitation des traitements phytosanitaires et des traitements antiparasitaires rémanents. 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors (lien à maintenir avec les autres territoires comme le 

Bugey et le Jura). 

  

https://plan-actions-chiropteres.fr/
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Le Grand Rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295/tab/fiche 

Habitats 

En période de chasse, l’espèce apprécie les milieux boisés feuillus, les sous-bois dégagés, les vergers et parcs, 

les paysages bocagers avec des linéaires arborés et les landes coupées d’allées arbustives. Il affectionne 

également la proximité de rivières ou d’étendues d’eau bordées de végétation et les ripisylves. L’effet mosaïque 

de milieux est privilégié par cette espèce. Elle évite les plantations de résineux, les cultures et les zones drainées 

peu à non boisées. L’ensemble de ces habitats sont présents sur le territoire, mais demeurent morcelés par des 

surfaces importantes de grandes cultures, infrastructures et zones artificialisées. 

Les gîtes de reproduction doivent satisfaire certains critères comme un abri contre les précipitations, une 

température pas trop froide, des accès et un site globalement spacieux. Il s’agit généralement de bâtiments 

abandonnés, d’étables, de combles, viaducs ou grottes. Sur le territoire, les gîtes utilisés en période de 

reproduction sont principalement des granges ou des bâtiments abandonnés, et d’autres types de gîte pour 

l’estivage (combles de châteaux, grottes…). 

En hiver, les gîtes sont des cavités naturelles ou artificielles offrant une obscurité totale, une certaine tranquillité 

et des conditions de température (7 à 9°C) et d’humidité particulières. Le territoire ne semble offrir que 

quelques sites favorables, mais possiblement uniquement en saison intermédiaire. Des relevés de conditions 

d’humidité et température sont en cours. 

Le régime alimentaire du Grand Rhinolophe est principalement constitué par ordre décroissant de lépidoptères 

nocturnes, de coléoptères, des diptères tipulidés et des trichoptères, et ce en fonction de la disponibilité au 

sein de leur territoire de chasse. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31., 34.11, 34.3, 35.2, 37., 38., 41., 44., 54., 83., 84., 85. 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 41.13 & 41.24, 41.24x41.27, 

41.24x83.31, 41.27, 41.27x41.45, 41.27x41.71, 41.45x41.71, 41.71, 41.71x41.45, 41.9, 41.9x41.11, 44.91, 

44.92, 54.2, 62.1, 65.4, 82.11, 86.1, 86.2, 87.2, 87.2x44.31 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 12 875 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 11 670 ha. 

Répartition et effectifs 

L’ensemble des observations faites sur le territoire correspondent certainement à des individus issus d’une 

même population, étant donné les capacités de déplacement de l’espèce. Cette population fait très 

probablement partie de celle du Bugey / Bourgogne. Une colonie d’importance est notamment présente à Lhuis 

avec entre 200 et 400 individus reproducteurs. Cependant, cet ensemble est séparé de la population du sud de 

Rhône Alpes ; cela étant à relativiser, les bagages historiques ayant montré un déplacement de 128 km d’un 

individu. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295/tab/fiche
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50 % des données d’observation du territoire sont situées au sein du site Natura 2000 sur 424 données 

récoltées sur l’ensemble du territoire, pour 55 % des individus dénombrés. Ce faible chiffre provient du fait que 

les colonies sont situées en milieu bâti, en dehors du site Natura 2000. 

Le Grand Rhinolophe est connu depuis longtemps sur le territoire, la première observation, datant de 1877, 

ayant été réalisée aux grottes de la Balme. Depuis les années 1950, avec la période de baguage, puis plus tard 

avec les inventaires et suivis de sites de reproduction et d’hivernage, l’espèce a été observée assez 

régulièrement. Les moyens de détection acoustique permettent aujourd’hui de démultiplier les contacts avec 

cette espèce. 

Figure 28 : Nombre de données de Grand rhinolophe par an 

Une colonie de reproduction est suivie sur Beptenaz / étang de Ry, avec en moyenne 29 individus. Les effectifs 

sont très variables, mais semblent dessiner une tendance au déclin. Il n’est pas exclu que ce constat reflète 

l’existence d’un autre site de reproduction inconnu à proximité (cf. Figure 29, ci-dessous). 

Il est à noter que la colonie de l’étang de Ry n’est pas incluse dans le site Natura 2000 de l’Isle Crémieu. En 

dehors du site Natura 2000 (à 2,2 km), une autre colonie d’une soixantaine d’individus en moyenne est connue 

à Vignieu, non présente chaque année. Globalement, il apparait que les colonies sont distantes dans cette 

région de 15 à 20 km, mais des zones « vides » apparaissent à l’ouest ou au sud du territoire. 

Par ailleurs, dix gîtes d’estivage ont été découverts depuis 2007, pour près de l’ensemble, en dehors du site 

Natura 2000. Ces gîtes sont situés en bâti, sur les communes d’Optevoz, Veyssilieu, Creys-Mépieu, Charette, 

Bouvesse-Quirieu, Arandon-Passin, St Victor de Morestel, à l’exception d’un site, localisé dans une carrière à 

Mépieu abritant jusqu’à 12 individus. 

Les gîtes d’hivernage principaux sont aux grottes de la Balme et de Beptenaz, avec des effectifs modérés, en 

moyenne respectivement 6 et 12 individus. Les périodes de fréquentation maximum sont principalement en 

transit avec au printemps entre une dizaine et une trentaine d’individus selon les sites. En 2019, un record a 

été atteint avec 62 individus dénombrés à l’automne. Il est fait l’hypothèse de déplacements importants pour 

cette espèce, comme ont pu le montrer les campagnes de baguage dans les années 1960 ou les dernières 

études de radiopistage (déplacement de 18 et 19,5 km entre un site d’hivernage et un site de reproduction en 
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France, et plus de 90 km dans les pays de l’Est15) ; l’hivernage d’individus du territoire pourrait se faire dans le 

Bugey voisin, étant donné la densité très importante de cavités. Ces sites semblent être fréquentés pour 

l’accouplement, comme l’ont montré les enregistrements réalisés sur le site de la Balme et les captures 

d’inventaire sur Beptenaz. 

En termes de population reproductrice, en considérant uniquement la 1ère colonie, et par ailleurs la population 

hivernante du site Natura 2000, les effectifs du territoire représentent environ 1 % de la population régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Évolution des effectifs de Grand rhinolophe dans la colonie de Beptenaz/ étang de Ry 
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Carte 58 : État des connaissances sur la répartition du Grand rhinolophe et de ses habitats potentiels  
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Phénologie 

Cette espèce est présente sur le territoire principalement au printemps et en été. Les effectifs faibles en hiver 

sont observés sur l’ensemble de la région, les comptages en milieux souterrains étant complexes et non 

exhaustifs. 

Certains sites comme les grottes de la Balme montre une phénologie très marquée, avec une occupation du 

site principalement au début de printemps et à l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Phénologie du Grand rhinolophe aux grottes de La Balme-les-Grottes et Beptenaz 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Favorable 

Effectifs de la population : Défavorable mauvais ; effectifs reproducteurs ayant fortement diminué depuis 2008. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; surface d’habitats significative, mais fragmentation 

par l’urbanisation, les infrastructures de transport, l’agriculture intensive et précarité des gîtes. 

Perspectives : Défavorable mauvais ; cumul de menaces sur les habitats de chasse et sur les gîtes (restauration 

de bâtiments…). 
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Actions de connaissance et conservation 

Recherche d’éventuelles autres colonies, notamment autour de Crémieu (télémétrie, enquêtes...). 

Suivi simultanée des sites de Beptenaz et Etang de Ry durant la reproduction. 

Suivi de la colonie de Vignieu et recherche du gîte de remplacement. 

Poursuite du suivi des sites d’hivernage et sites de transit. 

Conservation des gîtes connus en bâti et grottes (sensibilisation, signature charte Natura 2000, limitation de la 

fréquentation humaine…), et création de nouveaux gîtes potentiels (combles de bâtiments communaux…). 

Conservation des habitats de chasse : boisements, prairies bocagères pâturées (bovins particulièrement), 

réseau de haies / arbres isolés / bosquets et les ripisylves. 

Limitation des éclairages publics. 

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides, traitements antiparasitaires…). 

Limitation voire restauration des ruptures de corridors notamment par les infrastructures de transport (Lien à 

maintenir avec les autres territoires que sont la Chartreuse et le Vercors et à l’Ouest le Rhône). 
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Le Minioptère de Schreibers  

Miniopterus schreibersii  

(Natterer in Kuhl, 1817) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305/tab/fiche 

Habitats 

Les terrains de chasse utilisés par l’espèce peuvent être très éloignés du gîte, de l’ordre de 30 km. Les habitats 

prépondérants utilisés sont les lisières, les mosaïques d’habitats et les zones éclairées artificiellement (lumière 

blanche attirant les papillons nocturnes des espaces naturels voisins). Ainsi, le Minioptère chasse au-dessus des 

massifs forestiers feuillus, des cultures entourées de haies (haies de hauteur supérieure à 2 m), des ripisylves, 

des vergers à hautes tiges, des landes ... Le régime alimentaire constaté en Drome est à 95 % constitué de 

lépidoptères. Le territoire offre l’ensemble des types d’habitats recherchés par l’espèce. 

Pour les gîtes estivaux, l’espèce choisit des cavités chaudes et humides (12°C minimum), sans dérangement, et 

les mêmes d’une année sur l’autre. Un seul site de reproduction est connu en Rhône-Alpes, à 150 km dans le 

sud de la Drôme. Mais les sites de reproduction les plus proches se trouvent à 95 km dans le Jura avec environ 

1 000 reproducteurs (Baume-Les-Messieurs et le site de Macornay) et 55 km avec environ 2 500 reproducteurs 

(Balme d’Epy). 

Les gîtes hivernaux sont également cavernicoles. Deux grottes du territoire, La Balme et Crémieu, font partie 

des 28 de Rhône-Alpes, mais avec seulement quelques individus en moyenne. Les conditions recherchées sont 

particulières, avec des températures plutôt fraiches entre 6,5 à 8,5°C (voire entre 5 et 10°C), des volumes 

importants, et l’absence de dérangement. Il est possible que ces deux grottes n’offrent pas ces conditions 

optimales, et ne sont, par conséquent, utilisées que très ponctuellement. 

Enfin, les gîtes dit « de transit », dont font partie les grottes de la Balme et la grotte de Crémieu, ont toute leur 

importance au printemps et à l’automne. Les périodes d’occupation de ces sites sont significatives, permettant 

certainement à la population inter-régionale d’exploiter beaucoup plus de secteurs de chasse sans concurrence 

entre individus. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31., 34., 37., 38., 41., 44., 84.2, 85.1, 86.1, 86.2 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 38.11, 41.24, 41.27, 

41.27x41.45, 41.57, 41.71, 41.71x41.45, 44.91, 53.3, 62.1, 65.4, 87.2 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 17 274 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 7 136 ha. 

Répartition et effectifs 

Comme pour le Grand Rhinolophe, la population de Minioptères de l’Isle Crémieu est rattachée avec celles de 

l’Ain et de la Franche-Comté, séparée de celle du sud de la France (Sud Isère, Drôme…) par un hiatus non 

expliqué à ce jour. Deux sites de transit sont connus sur le territoire, au printemps et à l’automne, à la Balme-

les-grottes et à Crémieu. Le baguage a cependant montré que le site de la Balme, au-delà des échanges avec 
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les sites de l’Ain et Franche-Comté, est susceptible de constituer un pivot vers le Sud méditerranéen, voire le 

centre-ouest de la France. 

Par ailleurs, l’espèce a été détectée à plusieurs reprises en déplacement et/ou chasse au mois de juin ou 

septembre, sur l’ensemble du territoire, mais sans définition véritable des territoires de chasse vitaux pour la 

colonie. 

La chronique de suivi aux grottes de la Balme est très longue, avec une première observation relevée d’une très 

importante colonie de chauves-souris en 1877, sans dénombrement et sans détermination de l’espèce. Les 

anciennes données attestées de Minioptères indiquent leur présence en nombre, plusieurs centaines 

d’individus dans les années 1950 (Ginet, 1952). Ces dernières années, jamais n’avait été relevé des effectifs 

aussi importants approchant, à une reprise, les 1 000 individus simultanément. Le site de Crémieu suit 

globalement la même dynamique, avec un maximum à 111 individus observés simultanément. 

Figure 31 : Effectifs relevés de Minioptères de Schreibers à La-Balme-les-Grottes et Crémieu 

D’un point de vue général, et pour les dernières années de suivi, la population de Minioptère de l’Isle Crémieu 

a représenté jusqu’à 15 % des effectifs de Rhône-Alpes en période de transit automnal. Il est à noter que les 

comptages réalisés ne portent que sur les individus présents à un même moment ; les effectifs réels d’individus 

occupant temporairement le site dans l’année ne sont pour l’instant pas quantifiables en l’état actuel des 

moyens techniques disponibles. 
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Carte 59 : État des connaissances sur la répartition du Minioptère de Schreibers et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Globalement, l’espèce est présente sur les deux sites toute l’année comme cela était déjà évoqué aux grottes 

de la Balme dans les années 50. Ce constat tendrait à faire du site de la Balme en particulier un site dit 

« d’estivage ». Cependant, deux pics de présence d’en moyenne 270 individus se dessinent en avril – mai, et 

août – octobre, phénomène déjà observé dans les années 50. Ils sont certainement liés à des déplacements 

entre les sites de reproduction et les sites d’hivernage, ou à de la dispersion avant et après reproduction, 

comme a pu le montrer les campagnes anciennes de bagage. La Balme figure parmi les 16 gîtes occupés de plus 

de 100 individus en Rhône-Alpes. Le départ au printemps des grottes de la Balme peut-être assez tardif, au mois 

de juin, le 30 juin pour l’année 2016, faisant de cette cavité un site de gestation ou pour des femelles non 

reproductrices ou des mâles. 

Le regain d’activité observé lors de la pose d’un enregistreur d’ultrasons aux grottes de la Balme, correspond 

certainement à deux phénomènes : 1) la dispersion des minioptères dans d’autres cavités après la reproduction 

pour étendre les territoires de chasse et, 2) la période d’accouplement de fin d’été / début d’automne dans ces 

mêmes sites, phénomène déjà observé il y a 66 ans. Il est très probable que les sites des grottes de la Balme et 

de Crémieu soient mises à profit pour ces deux phénomènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Phénologie du Minioptère de Schreibers à La-Balme-les-Grottes et Crémieu 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : En danger (EN) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 
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Etat de conservation de l’espèce 

Favorable 

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Favorable ; effectifs relativement stables si les données exceptionnelles sont exclues. 

Etat de conservation de l’habitat : Favorable, sachant que la situation serait plutôt défavorable à l’échelle de la 

population de Franche Comté ; habitats de chasse conservés et gîtes de transit préservés durablement (la Balme 

Site classé, propriété communale, Espace Naturel Sensible). 

Perspectives : Favorable ; la population reste sensible car seul un site concentre près de l’ensemble de la 

population en transit. 

Actions de connaissance et conservation 

Etude inter-régionale sur la population de Minioptères afin de davantage comprendre les liens entre gîtes, entre 

territoires (baguage, pose de transpondeurs…). 

Suivi des effectifs durant l’année. 

Suivi de température et d’humidité dans les gîtes, afin de mieux comprendre les conditions recherchées par 

l’espèce. 

Aux grottes de La Balme, travail sur une meilleure conciliation entre les visiteurs et les minioptères : adaptation 

de l’éclairage à la grande fontaine, test sur l’installation d’une paroi limitant le dérangement… 

Protection du gîte de Crémieu (charte Natura 2000…). 

Préservation des forêts, vergers extensifs, préservation et restauration des ripisylves, limitation des insecticides, 

maintien des réseaux de haies. 

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 244 
 

 

Le Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313/tab/fiche 

Habitats 

Les territoires de chasse du Petit Rhinolophe se trouvent souvent très proche 

du gîte, dans un rayon de 2,5 km, voire de 4 km au plus. Ils se concentrent 

sur les forêts, préférentiellement anciennes, coupées de rivières, là où 

foisonne une végétation herbacée avec de vastes ouvertures entre le sol et 

les premières branches des taillis. Il utilise aussi beaucoup les pâtures 

bocagères parsemées de groupes d’arbres, ou des vergers, voire les parcs et 

jardins. Le territoire des Balcons du Dauphiné offre l’ensemble de ces 

habitats, même si l’urbanisation accompagnée d’éclairage et la simplification 

des paysages (destruction de haies, arrachage d’arbres isolés…) dégrade les 

capacités d’accueil pour cette espèce. 

Les gîtes hivernaux sont des cavités dont la température est de 4 à 11°C et l’hygrométrie minimale de 65 %, 

mais présentant un optimum de 6 à 8°C et une hygrométrie proche de 80 %. Les grottes du territoire, même 

les plus petites, offrent généralement des conditions proches, expliquant la présence de cette espèce en faible 

nombre mais de manière régulière. 

Concernant les gîtes d’été et de reproduction, il est possible de l’observer au sein de châteaux, d’églises, de 

moulins, de grottes, de mines mais aussi de vide-sanitaires, larges conduits de cheminées ou des parties creuses 

d’ouvrages d’art. Dans ces gîtes bâtis, il apparait que le Petit Rhinolophe s’habitue plus facilement à la présence 

humaine. Il est à noter qu’une population peut occuper un réseau de gîtes. Ces derniers doivent être, avant 

tout, tempérés (optimum de température de 23°C et avec, comme limite supérieure, une température de 34°C), 

sans courant d’air, avec des volumes multiples (ensemble de caves, combles et autres pièces…). 

Concernant les déplacements annuels, ils se situent généralement dans un rayon d’une dizaine de kilomètres, 

pouvant aller au maximum à 50 km. 

Le régime alimentaire du Petit Rhinolophe est principalement constitué d’insectes de petite et moyenne taille 

tels les diptères, les lépidoptères, les trichoptères, et, en plus petit pourcentage, les hyménoptères, coléoptères 

et hémiptères voire les arachnides. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 31., 34., 37., 38.1, 41., 43., 44., 83., 84.2, 84.3, 85.1, 85.3, 

86.2 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 41.24x83.31, 41.27, 

41.27x41.24, 41.45, 41.57, 41.71, 44.92, 62.1, 65.4, 82.11, 86.2, 87.2, 65.4 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : 13 888 ha ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 14 192 ha. 
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Répartition et effectifs 

Une vingtaine de sites étaient connus avant 2007 sur le territoire, dont 7 au sein du site Natura 2000. Une 

grande progression des connaissances a permis de découvrir une quarantaine de nouvelles localités de 

présence. 10 colonies d’importance sont aujourd’hui connues, rassemblant de 10 à 74 individus. Cependant, 

aucune n’est située dans le site Natura 2000 du fait de leur localisation, au sein des bâtiments. Par ailleurs, il 

est très probable que d’autres colonies n’aient pas été encore détectées. 

Figure 33 : Effectifs relevés du Petit Rhinolophe à La-Balme-les-Grottes et à Crémieu 

Présent en hivernage, il occupe les nombreuses petites grottes du territoire, même avec un linéaire développé 

de quelques mètres. Deux sites sont suivis particulièrement, Beptenaz et la Balme-les-Grottes, mais ils 

présentent des effectifs faibles, moins de 5 individus. 

En matière d’effectifs, un seul site fait l’objet d’un suivi à Arandon-Passins depuis 2009, avec un effectif moyen 

de 28 individus en reproduction. Le nombre semble être en sensible croissance, mais ce chiffre serait à 

considérer en lien avec les colonies voisines. 

La population des Balcons du Dauphiné, comme pour d’autres espèces, est certainement en lien avec celle du 

Bugey. Ce dernier constitue en effet un bastion pour le Petit Rhinolophe, avec 43 colonies de reproduction 

identifiées pour plus de 2 000 individus. 
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Carte 60 : État des connaissances sur la répartition du Petit Rhinolophe et de ses habitats potentiels 
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Phénologie 

Comme au niveau régional, peu 

d’observations sont effectuées durant la 

période hivernale. Les effectifs sont faibles 

et très dispersés. 

Sur les sites dit « d’hivernage », le Petit 

Rhinolophe y est présent quasiment toute 

l’année, mais avec des effectifs 

relativement limités. 

Le pic de février est en partie dû aux 

nombres de comptages réguliers faits sur 

ce mois. 

Statut 

Réglementation nationale : Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et 

les modalités de leur protection : Article 2 

Plan national d’actions : https://plan-actions-chiropteres.fr/ 

Liste Rouge régionale Rhône-Alpes (2015) : Quasi menacé (NT) 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable inadéquat  

Aire de répartition : Favorable. 

Effectifs de la population : Favorable. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; habitats de chasse conservés dans l’’ensemble, mais 

perte de surfaces de prairies bocagères pâturées et de gîtes, rupture de corridors (perte de haies, éclairage 

public, aménagement de combles…). 

Perspectives : Défavorable inadéquat. 
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Figure 34 : Phénologie du Petit Rhinolophe aux grottes de la Balme et de 
Crémieu 
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Actions de connaissance et conservation 

Recherche de nouveaux gîtes.  

Conservation des gîtes connus en bâti ou grottes (sensibilisation, signature de chartes Natura 2000…) et 

création de nouveaux gîtes (ouverture de combles dans les bâtiments communaux, création de gîtes artificiels 

à installer dans les bâtiments…).  

Conservation des habitats de chasse : boisements, prairies, landes, pelouses, réseau de haies / arbres isolés / 

bosquets et ripisylves.  

Limitation des éclairages publics.  

Limitation des traitements phytosanitaires (insecticides, traitements antiparasitaires).  
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Les Poissons 

La Lamproie de Planer * 

Lampetra planeri (Bloch, 1784) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333/tab/fiche 

Habitats 

Cette espèce vit exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin versant et les ruisseaux. Les larves sont 

aveugles, vivant dans les sédiments fins (sables, limons et vases) pendant toute la durée de leur vie larvaire où 

elles filtrent les micro-organismes (diatomées, algues bleues). La métamorphose a lieu entre septembre et 

novembre. Elle s’accompagne d’une atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en résulte ne s’alimentant plus. 

Ainsi, elle n’est pas parasite comme les autres lamproies. 

Les zones de reproduction correspondent à celles exploitées par la Truite commune (Truite fario), mais à une 

époque différente. C’est la qualité de la percolation dans la frayère qui est recherchée, pour assurer un bon 

développement des œufs et des larves. La température de l’eau recherchée est de 8 à 11°C. 

Par conséquent, cette espèce est sensible aux interventions lourdes de recalibrage, aux ruptures de continuités, 

au colmatage du fond du lit par des fines particules et à la pollution, particulièrement des sédiments. 

Le réseau hydrographique du territoire est, dans l’ensemble, très dégradé, à la fois morphologiquement 

(nombreux seuils infranchissables, recalibrages plus ou moins anciens, présence d’étangs au fil de l’eau…), 

chimiquement avec de fortes atteintes à la qualité de l’eau (rejets de stations d’épuration non conformes, 

pollutions diffuses agricoles…) et en termes de niveau de débits (assecs nombreux). Ainsi, les habitats favorables 

à l’espèce sont extrêmement réduits et les possibilités de colonisation très faibles, d’autant plus au sein du site 

Natura 2000. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 24.1 notamment. 

Habitats où l’espèce a été détectée : à préciser 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : à préciser ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 5 ha. 

Répartition et effectifs 

Au sein du territoire, la Lamproie de Planer n’est présente que sur 12 stations, dont 5, au moins en partie, sur 

les Balcons du Dauphiné et les communes de Saint Savin et de Ruy-Montceau. Il s’agit pour la première d’une 

ancienne donnée sur la Bourbre amont, l’espèce n’ayant été recontactée depuis. Cependant, une observation 

récente a été faite sur la Bourbre aval, à plus de 30 km, mais avec un seul individu. Dans le même bassin versant 

à 13 km de la station de la Bourbre aval, le ruisseau de Saint Savin recèle une petite population, avec 14 individus 

relevés en 2010 lors d’une pêche d’inventaire. C’est la seule station en Natura 2000 représentant seulement 

9 % des données (Perrot, 2010) et des individus. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333/tab/fiche
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Enfin, d’autres cours d’eau hébergent cette espèce avec la Bièvre, qui recense, pour sa part, plusieurs stations 

avec des effectifs significatifs dont une station certainement connectée avec celle du Rhône, le Guiers et la 

rivière d’Ain. 

Ces différentes stations semblent assez déconnectées. Les déplacements de l’espèce sont estimés à quelques 

centaines de mètres à plusieurs kilomètres étant donné le nombre de seuils infranchissables pour la faune 

piscicole. Il est intéressant de souligner que les crues peuvent être un facteur de dispersion des larves. 

Les investigations étant à ce jour largement incomplètes, il est particulièrement délicat d’estimer des tendances 

en matière d’effectifs. Il est à noter que ceux-ci peuvent être très variables d’une année à l’autre. 
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Figure 35 : État des connaissances sur la répartition de la Lamproie de Planer et de ses habitats potentiels 

Phénologie 

La reproduction se déroule entre avril et mai sur un substrat de graviers et de sables. Un nid y est élaboré sur 

lequel plus de 30 individus des deux sexes peuvent s’accoupler, jusqu’à cent fois par jour . Il n’y a pas de survie 

des géniteurs après la reproduction. L’espèce peut être détectée directement lors de cette phase adulte, 
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notamment par le moyen de pêche électrique, ou au travers des frayères (nid de 20 cm de large et 10 cm de 

profondeur). 

Les œufs éclosent au bout de 3 à 4 jours. Les ammocètes (larves appelées aussi vulgairement lamprillons) sont 

enfouies dans le sédiment (sables et limons) durant 3 à 5 ans et filtrent divers micro-organismes. L’espèce peut 

aussi être capturée lors de cette phase, par des pêches électriques ou par le tamisage des sédiments en période 

d’étiage. 

Statut 

Règlementation nationale : Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français 

national : Article 1 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise ; 

Effectifs de la population : Inconnus ; 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais ; cours d’eau très dégradé morphologiquement 

(recalibrages, seuils…), et problématique de débits insuffisants voire d’assecs. 

Perspectives : Défavorables inadéquates ; augmentation des pompages AEP et agricoles et réchauffement 

climatique. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des populations connues, en particulier celle du site Natura 2000, et délimitation, si possible, de la station 

de présence. 

Recherche de l’espèce dans les sites potentiels dans le site Natura 2000, voire d’autres sites (vieille Bourbre de 

Chamagnieu, les ruisseaux coulant des collines molassiques …). 

Accompagner les propriétaires, les gestionnaires de cours d’eau et des producteurs de rejets pour une prise en 

compte de l’espèce. 

Améliorer la franchissabilité des obstacles artificiels au déplacement dans et autour des stations de présence. 

Travailler avec les gestionnaires de pompages agricoles et autres pour respecter les débits réservés. 

Recueillir des données de conditions stationnelles afin de mieux connaitre les exigences de l’espèce sur le 

territoire. 
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Le Chabot commun  

Cottus gobio (Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182/tab/fiche 

Habitats 

Le Chabot affectionne les rivières et lacs à fond rocailleux, de préférence à forte dynamique. Un substrat 

grossier offrant des caches de toutes tailles est indispensable. Il est typique des secteurs à Truite de rivière. Les 

ruisseaux du territoire présentaient initialement des conditions potentiellement limites pour l’espèce ces 

derniers étant très peu de dynamique. En outre, les aménagements successifs (recalibrage, déviations, seuils…) 

ont certainement contribué à réduire davantage les capacités d’accueil et de déplacements. Également, les 

assecs répétés impactent fortement les cours d’eau de l’ouest du territoire. 

Il est très sensible à la qualité de l’eau, notamment aux polluants chimiques (herbicides, pesticides…). Cet aspect 

est clef, les ruisseaux du territoire étant impactés localement par les activités humaines. 

C’est une espèce territoriale et sédentaire. Il est carnassier, se nourrissant de larves et petits invertébrés 

benthiques (chironomidés, simuliidés, plécoptères, trichoptères…), mais aussi d’œuf et alevins de poissons. Il 

est lui-même prédaté par des espèces comme la Truite, le Brochet, l’Anguille, la Perche commune, et le 

Chevaine. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.12x22.44, 24.1 

Habitats où l’espèce a été détectée : 22.11x22.12 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : à préciser ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 5 ha. 

Répartition et effectifs 

Le Chabot n’était connu, selon les données disponibles, que sur deux secteurs : la Bourbre et la Save. Depuis les 

différents inventaires, les connaissances ont largement progressé : celui-ci est présent sur une large partie de 

la Bourbre depuis la confluence avec le Rhône à l’amont et ses affluents. Sur ce dernier, il a été relevé depuis 

Jons jusqu’aux Avenières sur les secteurs plutôt courants. Ailleurs, il a été aussi relevé, mais avec des effectifs 

moindres, sur le Catelan, le ruisseau de Saint Savin, le Ver et l’Amby. Sur les trois derniers sites, les stations sont 

en Natura 2000 ou en marge, mais cela représente seulement 23 % des données (5) et 4 % des individus 

dénombrés (33). 

Pour cette espèce, uniquement l’état des lieux des populations a pu être fait. Aucune tendance ne peut être 

déterminée. 

Phénologie 

C’est une espèce aux mœurs nocturnes, avec un maximum d’activité très tôt le matin et en soirée. 

Généralement la femelle pond une seule fois en mars/avril. Le mâle invite la femelle à coller ses 100 à 500 œufs 

en grappe au plafond de son abri. Il les nettoiera et les protègera durant toute l’incubation (un mois à 11°C). 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182/tab/fiche
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Carte 61 : État des connaissances sur la répartition du Chabot commun et de ses habitats 
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Statut 

Règlementation nationale : non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise ; 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais ; 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable mauvais ; cours d’eau très dégradés morphologiquement 

(recalibrages, seuils…), et problématique de débits insuffisants voire d’assecs. 

Perspectives : Défavorables mauvaises ; augmentation prévisible des pompages AEP et agricoles, le 

changement climatique.  

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des populations connues, en particulier celle du site Natura 2000. 

Rechercher l’espèce sur les sites favorables (pêches d’inventaire…). 

Accompagner les propriétaires, les gestionnaires de cours d’eau et des producteurs de rejets pour une prise en 

compte de l’espèce. 

Améliorer la franchissabilité des obstacles artificiels au déplacement, notamment pour permettre une 

recolonisation des ruisseaux du site Natura 2000 depuis le Rhône et la Bourbre. 

Travailler avec les gestionnaires de pompages agricoles et autres pour respecter les débits réservés.  

Etudier l’extension du site a minima aux stations à proximité des zonages existants.  

  



 

 

Document d’objectifs « Isle Crémieu » FR8201727 – Révision 2020 256 
 

 

La Loche d'étang  

Misgurnus fossilis  

(Linnaeus, 1758) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/ 

67534/tab/fiche 

Habitats 

En termes d’habitats, la Loche d’étangs affectionne les eaux calmes des étangs, mares, fossés, rivières à cours 

lents et sablo-vaseux. En cas de milieu anoxique, elle a la capacité d’avaler l’air pour une absorption intestinale 

de l’oxygène. Ces types d’habitats sont très présents sur le territoire, en particulier sur le secteur du Haut-

Rhône. 

Elle est très sensible aux curages et assèchements hivernaux des zones humides, ainsi qu’à la pollution qui 

s’accumule dans les sédiments. 

Elle se nourrit d’invertébrés benthiques : vers, mollusques et larves d’insectes. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 22.11, 22.12, 22.13, 22.2, 22.3, 

22.31/22.314x22.32x22.44x22.12/22.13, 22.4, 22.41, 22.42, 22.43, 24.1 

Habitats où l’espèce a été détectée : à préciser.  

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon la bibliographie : 316 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce semble très localisée sur le territoire occupant, en l’état actuel des connaissances, les 

paléoméandres de Brangues rive droite et gauche et du Bouchage. Les effectifs de cette espèce cryptique ne 

sont pas connus, mais des relevés effectués sur Le Bouchage ont montré qu’ils peuvent être de plusieurs 

dizaines voire plusieurs centaines d’individus sur une station. Il est probable que les deux stations de Piardet et 

de la Save soit liées, étant donné la faible distance les séparant. A noter que la première station n’est pas incluse 

dans le site Natura, le périmètre de protection de la réserve naturelle du Haut-Rhône étant distant de 150 m. 

Le site Natura 2000 ne regroupe que 11 % des données de l’espèce et seulement 4 % des individus dénombrés. 

D’un point de vue général, c’est une espèce dont la présence est certainement sous-estimée, étant donné les 

milieux qu’elle occupe, sa discrétion, le nombre de zones humides (lacs, tourbières étangs, marais) reliées à la 

Save et aux étangs ne présentant aucune gestion piscicole. 

Phénologie 

C’est une espèce nocturne, qui reste enfouie dans la vase durant la journée. Elle est active au crépuscule. 

Le frai a lieu d’avril à juin, les femelles pondant sur les plantes des eaux profondes, jusqu’à 150 000 œufs. 

L’éclosion a lieu en 8 à 10 jours à 21°C. 

 

© Lo Parvi 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534/tab/fiche
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67534/tab/fiche
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 Carte 62 : État des connaissances sur la répartition de la Loche d’étang et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Règlementation nationale : Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français 

national : Article 1 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable mauvais 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvais. 

Effectifs de la population : inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu ; potentiellement tous les marais de la Save et les paléoméandres 

du Bouchage, de Brangues et des Avenières. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des populations connues, en particulier celle du site Natura 2000, et leur délimitation.  

Rechercher l’espèce sur les sites favorables (étangs, lacs, marais, paléoméandres, Save, Huert…).  

Accompagner les propriétaires, les gestionnaires de cours d’eau, de stations d’épuration, pour une prise en 

compte de l’espèce.  

Etudier l’extension du site Natura 2000, au minimum aux stations à proximité des zonages existants.  

Etudier la réintroduction de l’espèce au sein de sites favorables.  
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Le Blageon  

Telestes souffia (Risso, 1827) 

Description de l’espèce 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335/tab/fiche?lg=en 

Habitats 

Le Blageon se trouve dans les rivières courantes dont les eaux sont claires, avec un substrat pierreux ou 

graveleux et dont la température est comprise entre 10 et 20°C. C’est une espèce de fort courant, notamment 

pour la sélection des zones de frai. Elle ne s’accommode pas des périodes d’intermittence de l’écoulement. La 

température semble jouer un rôle déterminant pour l’espèce qui réalise des migrations locales en fonction des 

saisons et des changements de température. Les zones de frai sont exposées à de forts courants sur fond de 

graviers sans fines, avec une température de l’eau de 12°C environ. 

Le réseau hydrographique du territoire est, dans l’ensemble, très dégradé, à la fois morphologiquement 

(nombreux seuils infranchissables, recalibrages plus ou moins anciens, présence d’étangs au fil de l’eau…), 

chimiquement avec de fortes atteintes à la qualité de l’eau (rejets de stations d’épuration, pollutions diffuses 

agricoles…) et en termes de niveau de débits (assecs nombreux). Ainsi, les habitats favorables à l’espèce sont 

extrêmement réduits et les possibilités de colonisation très faibles, et d’autant plus au sein du site Natura 2000. 

Concernant le régime alimentaire, le Blageon est majoritairement carnivore, avec une grande variété de proies 

comme les larves d’insectes aquatiques, les insectes volants gobés en surface, diatomées et algues 

filamenteuses. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 24.1, 24.12 

Habitats où l’espèce a été détectée : à préciser 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : à préciser ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 4 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce est assez largement répartie sur le territoire depuis le fleuve Rhône, le Guiers, la Bièvre et le bassin 

versant de la Bourbre. Au sein de ce dernier, les effectifs par point d’inventaire varient de 9 à 138 individus. 

Cependant, l’espèce n’a pas été relevée sur le Catelan et ses affluents. Le site Natura 2000 ne comporte qu’une 

station, sur la rivière du Furon au sein de la commune de Charette détectée en 2004, et une à proximité directe 

sur le Haut-Rhône (50 m). 

Phénologie 

La ponte se déroule une seule fois, durant le mois de juin. 

Vers la fin de l’automne, le Blageon quitte les cours d’eau les plus importants lorsque la température chute en 

dessous de 11°C, pour rejoindre les ruisseaux à température plus stable et plus chaude. La migration inverse a 

lieu fin avril. Ainsi, les barrages infranchissables peuvent avoir une incidence sur les populations. 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67335/tab/fiche?lg=en
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Carte 63 : État des connaissances sur la répartition du Blageon et de ses habitats potentiels 
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Statut 

Réglementation nationale : Non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvaise. 

Effectifs de la population : Défavorables mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; surface potentiellement importante, mais qualité de 

l’habitat dégradée. 

Perspectives : Défavorables mauvaises ; augmentation prévisible des pompages AEP et agricole. 

Actions de connaissance et conservation 

Suivi des populations connues, en particulier celle du site Natura 2000, afin de confirmer la présence de 

l’espèce. 

Rechercher l’espèce sur les sites favorables (pêches d’inventaire). 

Recueillir auprès des pêcheurs les données de présence de l’espèce. 

Accompagner les propriétaires, les gestionnaires de cours d’eau et de stations d’épuration pour une prise en 

compte de l’espèce. 

Améliorer la franchissabilité des obstacles artificiels au déplacement dans et autour des stations de présence 

et pour une recolonisation des cours d’eau du site Natura 2000. 

Travailler avec les gestionnaires de pompages agricoles et autres pour respecter les débits réservés. 

Etudier l’extension du site, au minimum, aux stations à proximité des zonages existants. 
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La Bouvière  

Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

Habitats 

Cette espèce est présente dans les milieux calmes de type lacs, étangs, plaines alluviales, aux eaux stagnantes 

ou peu courantes. Elle préfère les eaux claires et peu profondes et les substrats sablo-limoneux avec la présence 

d’hydrophytes. Sa présence est étroitement liée à celle de mollusques bivalves des genres Unio ou Anodonta. 

En effet, la femelle présente un ovopositeur, lui permettant de pondre dans le siphon de ces bivalves. Les alevins 

vont y vivre jusqu’à la taille de 8 mm. 

La Bouvière est exclusivement phytophage, consommant des algues vertes filamenteuses, des diatomées, et 

détritivore. 

Elle est sensible aux différentes pollutions industrielles et aux pesticides. 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 24.4 

Habitats où l’espèce a été détectée : à préciser 

Surface estimée d’habitats potentiels pour l’espèce : 

- selon les observations faites dans le territoire : à préciser ; 

- surface supplémentaire selon la bibliographie : 276 ha. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce est très présente sur le fleuve Rhône, depuis Jons jusqu’aux Avenières. La station de Brangues, à 

proximité du site Natura 2000 présente des effectifs importants, variant entre 1 et plus de 200 individus selon 

les inventaires effectués. Les effectifs sembleraient augmenter pour cette station. 

En dehors du Rhône, l’espèce est présente sur la Bourbre, à la confluence avec le Rhône et à l’Isle d’Abeau, mais 

avec des effectifs assez faibles, maximum 12 individus. 

Également, sa présence avait été relevée sur l’Huert en 1995, observation non renouvelée depuis.   

Statut 

Règlementation nationale : Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français 

national : Article 1 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Favorable 

Etat de conservation de l’espèce 

Inconnu 

Aire de répartition : Inconnue ; l’ensemble des données sont en dehors du site Natura 2000. 

Effectifs de la population : Inconnus. 

Etat de conservation de l’habitat : Inconnu. 

Perspectives : Inconnues. 
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Carte 64 : État des connaissances sur la répartition de la Bouvière et de ses habitats potentiels 
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Actions de connaissance et conservation 

Rechercher l’espèce sur les sites favorables comme le Rhône sur la Vallée Bleue, entre Vertrieu et Saint-Romain-

de-Jalionas, dans les paléoméandres, les sections lentiques des affluents du Haut Rhône. 

Améliorer la franchissabilité des obstacles artificiels au déplacement, dans et autour, des stations de présence 

et pour une recolonisation des cours d’eau du site Natura 2000. 

Travailler avec les gestionnaires de pompages agricoles et autres pour respecter les débits réservés. 

Etudier l’extension du site a minima aux stations à proximité des zonages existants. 
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Le Toxostome  

Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837) 

Habitats 

C’est une espèce rhéophile vivant généralement dans la zone à ombre ou barbeau. Ainsi, il fréquente les rivières 

dont l’eau, claire et courante, à fond de galets ou de graviers, et bien oxygénée. S’il peut séjourner en eau 

calme, il se reproduit toutefois en eau courante. Il cohabite avec le Hotu (ou Nase commun). 

Habitats de présence indiqués dans la bibliographie : 24.1, 24.4 

Habitats où l’espèce a été détectée : à préciser. 

Répartition et effectifs 

Cette espèce présente, d’un point de vue général, une répartition assez limitée en Europe et en France, où elle 

est considérée comme autochtone sur le bassin du Rhône, de la Garonne et de l’Adour. 

Il semble avoir été significativement en concurrence avec le Hotu, et avoir reculé sur certains territoires. Par 

ailleurs, les lâchers de barrages pourraient avoir une incidence sur les populations, en particulier sur les 

frayères. 

Sur le territoire, les atlas des poissons de 2001 et 2011 (données de 1985 à 2009) indiquaient la présence de 

l’espèce sur la rivière d’Ain et sur le Haut-Rhône à la marge du site Natura 2000. Aujourd’hui, seule la présence 

sur le premier site a été observée depuis 2007, ainsi que sur le Rhône entre Sault-Brenaz et Jons entre 2009 et 

2010 (position précise non disponible). 

Statut 

Règlementation nationale : Non protégé 

Etat de conservation de la Directive « Habitats, faune, flore » - région continentale : Défavorable inadéquat 

Etat de conservation de l’espèce 

Défavorable mauvais 

Aire de répartition : Défavorable mauvais. 

Effectifs de la population : Défavorable mauvais. 

Etat de conservation de l’habitat : Défavorable inadéquat ; habitat présent, mais concurrence interspécifique 

avec le Hotu, barrages. 

Perspectives : Inconnues. 

Actions de connaissance et conservation 

Rechercher l’espèce sur les sites favorables 

Recueillir les données issues des études scientifiques sur le Rhône. 
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Carte 65 : État des connaissances sur la répartition du Toxostome et de ses habitats potentiels 
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