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Résumé 

A l'échelle médioeuropéenne, les zones humides, et particulièrement les zones alluviales, sont 

fortement menacées et en voie de disparition suite à des pressions multiples, d'origine anthropique 

principalement. Pour évaluer leur degré de modification et établir des stratégies de conservation et de 

restauration pertinentes, une bonne connaissance et une compréhension des processus naturels dont elles 

sont le siège sont nécessaires. A cette fin, les recherches à entreprendre doivent être menées sur des 

systèmes naturels ou proches de leur état originel et à différentes échelles spatiales. Parallèlement à 

l'acquisition de connaissances sur les processus fonctionnels, des outils doivent être développés pour 

procéder à l'évaluation des systèmes alluviaux et promulguer des conseils en matière de gestion et de 

restauration. 

Parmi ces outils, les composants biotiques sont classiquement mis en œuvre car ils intègrent la 

diversité des processus hydrologiques, physico-chimiques et successionnels se déroulant à diverses 

échelles temporelles. En milieu aquatique, le groupe des gastéropodes présente plusieurs avantages et a été 

choisi comme groupe témoin dans le cadre de ce travail, pour révéler et évaluer le rôle respectif des 

principaux facteurs régulant la diversité biologique dans deux types de zones alluviales. 

Pour répondre à cet objectif, nous nous sommes attachés : 

1) à déterminer l'influence respective de facteurs locaux (structure du microhabitat, plus particulièrement 

définie en termes de complexité de l'habitat végétal) par rapport à celle de facteurs plus globaux tels 

que l'alimentation hydrique, la connectivité,.... 

2) à décrire et comparer les réponses de diverses mesures de la diversité telles que la richesse spécifique 

des gastéropodes, la composition de leur assemblages et l'occurrence d'espèces individuelles, 

3) à développer une approche comparative entre deux systèmes alluviaux, un milieu alluvial fluvial, 

dynamique et un milieu alluvial péri-lacustre, moins fluctuant. 

Le mémoire s'articule autour de quatre publications qui présentent une structure hiérarchique. La 

première et la troisième visent à identifier les facteurs de régulation des peuplements de gastéropodes 

aquatiques à l'échelle des mésohabitats (étangs ou sites) dans une zone humide péri-lacustre (« La Grande 

Cariçaie », lac de Neuchâtel, Suisse) et dans la plaine alluviale de l 'Ain (bas-cours de l 'Ain, France). 

L'hétérogénéité des habitats est analysée entre les étangs ou les sites. Dans la plaine alluviale de l 'Ain, les 

gastéropodes sont étudiés le long d'un gradient de connectivité des sites avec le cours actif de la rivière. 

Le deuxième et le quatrième article analysent les facteurs potentiellement déterminants à l'échelle 

inférieure des microhabitats. L'hétérogénéité des microhabitats est décrite par des paramètres de structure 



de la végétation et du sédiment, mesurés à l'échelle des échantillons élémentaires de gastéropodes. L'effet 

de ces variables locales (échelle du microhabitat) a été comparé à celui des variables plus globales 

agissant aux niveaux spatiaux supérieurs. 

Dans la zone humide péri-lacustre, les prélèvements de gastéropodes aquatiques ont été réalisés au 

sein de deux catégories d'habitats : les hélophytes et les hydrophytes. Dans la plaine alluviale de l 'Ain, un 

seul type d'habitat a été échantillonné : la zone de transition hélophytes-hydrophytes, où les deux 

communautés de macrophytes sont associées. Les gastéropodes ont été échantillonnés à l'épuisette dans 

les hydrophytes, dans la partie submergée des hélophytes et à la surface du sédiment à l'intérieur d'un 

quadrat de 50 cm x 50 cm. 

Des méthodes d'ordination et des modèles additifs généralisés ont été utilisés pour décrire les 

données faunistiques et les données environnementales afin d'étudier leurs relations. 

Les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

- A l'échelle des mésohabitats, c'est la connectivité (avec le lac ou avec la rivière) qui semble être 

responsable de la différenciation des gastéropodes, en créant une hétérogénéité environnementale entre 

mésohabitats. La nature de l'hétérogénéité entre mésohabitats est différente suivant les deux régions 

alluviales considérées, avec une hétérogénéité physico-chimique de l'eau et des sédiments pour la plaine 

alluviale lacustre du lac de Neuchâtel et une hétérogénéité créée par la dynamique hydrologique pour la 

plaine alluviale de l 'Ain. L'hétérogénéité entre mésohabitats semble conditionner la composition et la 

répartition des assemblages de gastéropodes ; chaque type de mésohabitats hébergeant un cortège 

d'espèces caractéristiques. 

- A l'échelle du microhabitat, l'occurrence ou la densité des espèces prises individuellement sont 

bien expliquées par les modèles dans les deux systèmes alluviaux. Les variables décrivant l'occupation par 

la végétation des différentes strates (litière, végétation rase, végétation submergée, végétation flottante et 

végétation émergée) apparaissent comme les plus contributives dans l'ensemble des modèles. Dans le cas 

de l 'Ain, l'introduction d'une variable décrivant l'hétérogénéité du sédiment joue majoritairement un rôle 

positif sur la distribution des différentes espèces et semble nécessaire à l'explication de leur répartition. 

Les variables exprimant le type de structure des feuilles interviennent majoritairement dans l'explication 

de la répartition des espèces présentant les tailles les plus grandes. 

- Dans la Grande Cariçaie, les variables locales définissant la structure physique de la végétation 

au niveau du microhabitat ne semblent expliquer qu'une part relativement faible de la distribution des 

gastéropodes au regard de variables plus globales et intégratrices ; la spécificité de chaque étang semble 

être la variable la plus contributive à l'explication de la répartition des gastéropodes. U semblerait 
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cependant que la répartition des espèces puisse répondre à des déterminismes distincts, certaines espèces 

répondant majoritairement à des déterminismes locaux (structure du microhabitat), d'autres à des 

déterminismes plus généraux (différences hydrologiques, chimiques ou historiques, entre mésohabitats et 

écosystèmes). 

Dans la plaine alluviale de l 'Ain, l'influence de la variable « sites » est plus importante que dans la région 

de la Grande Cariçaie. Elle montre le caractère individuel du fonctionnement de chaque mésohabitat, dans 

lesquels l'âge des sites, leur fréquence d'exondation et leur type d'approvisionnement en eau interagissent 

majoritairement sur les processus de colonisation et de maintien local des espèces de gastéropodes. Par 

ailleurs, dans les milieux les plus dynamiques de la plaine alluviale de l 'Ain, où les contraintes 

hydrologiques sont fortes, i l apparaît que les caractéristiques de structure de l'habitat jouent un rôle 

négligeable sur la répartition des espèces , alors que celui-ci devient majeur dans les milieux plus 

autogènes. 

- Dans les deux systèmes alluviaux, les richesses et abondances, totales et par classe de taille des 

gastéropodes, sont mal expliquées par les variables du microhabitat. Par contre, les espèces prises 

individuellement sont bien expliquées par les modèles. Dans la plaine alluviale de l 'Ain, la richesse 

spécifique des gastéropodes aquatiques ne semble pas traduire les différences de connectivité avec le 

cours actif de la rivière alors que la composition des assemblages est elle bien différenciée. Ces données 

confortent l'idée que des résultats contrastés peuvent être obtenus lorsque le simple nombre ou bien 

l'identité des espèces sont pris en compte lors des études destinées à analyser les détenninants de la 

diversité spécifique en systèmes alluviaux. 

Mots clés : Gastéropodes aquatiques, diversité spécifique, zone humide, étang, plaine alluviale, échelles 

spatiales, hétérogénéité de l'habitat, végétation aquatique, physico-chimie de l'eau, sédiment, 

connectivité. 


