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1. INTRODUCTION 

1.1 Le p r o j e t de décapage 

S u i t e à l a régulation des c r u e s du l a c p a r l a 

deuxième c o r r e c t i o n des eaux du Jura (1965-1973), l e 

processus d ' a t t e r r i s s e m e n t des marais de l a Grande 

Cariçaie s'est accéléré. 

Depuis 1982, une première mesure de l u t t e c o n t r e 

l ' a t t e r r i s s e m e n t a été appliquée p a r l e groupe 

d'étude e t de g e s t i o n de l a Grande Cariçaie 

( G E G ) . E l l e c o n s i s t e à f a u c h e r e t évacuer 

périodiquement l a végétation e t l a litière. Après 8 

années (1984-1991) de s u i v i s c i e n t i f i q u e des e f f e t s 

du fauchage (Le Nédic, en prép.) sur l a végétation, 

un b i l a n a été établi sur l'opportunité d'un t e l 

t y p e d ' e n t r e t i e n . 

S i l'adéquation du fauchage e s t b i e n démontré pour 

l e s p r a i r i e s à grandes e t p e t i t e s laîches, i l n'en 

va pas de même po u r l e s roselières situées en 

bor d u r e d'étang. Les passages répétés de l a machine 

p r o v o q u e n t une p r e s s i o n néfaste sur l e m i l i e u . On 

observe a i n s i une dégénérescence de l a roselière. 

C e l l e - c i se marque s u r t o u t par une bai s s e de densité 

des roseaux ( P h r a g m i t e s a u s t r a l i s ) . S u i t e à ce 

b i l a n , l a Sous-Commission S c i e n t i f i q u e chargée 

d'évaluer l'ensemble des résultats de s u r v e i l l a n c e 

s c i e n t i f i q u e , a décidé d'abandonner pendant une 

période encore indéterminée, l e fauchage dans l e s 

roselières en b o r d u r e d'étang. Le GEG a donc du 

p r o p o s e r un nouveau moyen d ' e n t r e t i e n a f i n de 

répondre à l ' o b j e c t i f p r i o r i t a i r e de c o n s e r v a t i o n 

des roselières. Un e s s a i p i l o t e de décapage a eu 

l i e u en j a n v i e r 1993. C e t t e méthode c o n s i s t e à 

e n l e v e r l e s p r e m i e r s centimètres du s o l a f i n de 

r a j e u n i r l e m i l i e u . B i e n que l e p r o j e t t e c h n i q u e 

s o i t déjà réalisé, i l r e s t e encore à f a i r e une 



évaluation de l ' e s s a i q u i prenne en compte l e s 

aspects f i n a n c i e r s , l a faisabilité t e c h n i q u e e t l e s 

e f f e t s de l ' e n t r e t i e n s u r l a biocénose (Mulhauser, 

1993a) . Un j u s t e équilibre e s t à t r o u v e r e n t r e un 

r e t o u r r a p i d e à une biocénose de roselière inondée 

e t l ' a b a i s s e m e n t du n i v e a u du s o l q u i p e r m e t t e un 

r y t h m e d ' i n t e r v e n t i o n p a s s a n t de t r o i s ans 

( f a u c h a g e ) à p l u s i e u r s d i z a i n e d'années. 

L'évaluation f i n a l e de l ' e s s a i , prévue en 1997, 

p e r m e t t r a son intégration dans un p l a n d ' e n t r e t i e n 

des roselières à l o n g terme. 

2 Buts du r a p p o r t intermédiaire 

Ce p r e m i e r r a p p o r t e s t avant t o u t destiné à définir 

un p l a n d'échantillonage adéquat e t des méthodes 

e f f i c i e n t e s a f i n de mener à b i e n l e s u i v i 

s c i e n t i f i q u e des e f f e t s du décapage prévu s u r e i n 

ans. Pour ce f a i r e , nous prenons en compte l a 

campagne d'une année de prélèvements d'invertébrés 

e t de relevés de végétation. 

En ce q u i c o n c e r n e l a végétation, nous nous 

b o r n e r o n s à s o u l i g n e r l e s changements dus aux 

t r a v a u x , c a r l a méthode a déjà été éprouvée dans 

d'autres s u i v i s s c i e n t i f i q u e s . Quand au c h a p i t r e des 

invertébrés, i l l i v r e des résultats p a r t i e l s puisque 

l ' e s s e n t i e l des t a x o n s ne s o n t a c t u e l l e m e n t 

déterminés qu'à l a f a m i l l e . Quelques a n a l y s e s 

e x p l o r a t o i r e s ont t o u t e f o i s été pratiquées sur ces 

p r e m i e r s résultats a f i n de répondre aux b u t s 

s u i v a n t s : 

a. F a i r e un c h o i x des groupes à étudier 

b. Définir l e s méthodes à u t i l i s e r 

O p t i m a l i s e r l e p l a n d'échantillonage 





2 DESCRIPTION DU MILIEU ET DU TYPE D'ENTRETIEN 

2.1 D e s c r i p t i o n du m i l i e u 

Le s i t e p o u r l ' e s s a i a été c h o i s i à proximité 

immédiate de l'étang de Font créé en 1988. On t r o u v e 

une d e s c r i p t i o n générale du s i t e dans l e r a p p o r t de 

g e s t i o n n°24 (Mulhauser, 1993b). 

La zone décapée j o u x t e l'étang de Font e t e s t en 

l i a i s o n avec l u i de manière permanente dans sa 

p a r t i e n o r d e t t e m p o r a i r e dans sa p a r t i e n o r d - e s t 

( F i g u r e 1) . D'une s u r f a c e de 5300 m2, e l l e e s t 

divisée en 4 s e c t e u r s de p r o f o n d e u r s différentes : 

deux s e c t e u r s s o n t à 429,10 m, e t l e s deux a u t r e s 

s o n t r e s p e c t i v e m e n t à 429,20 e t 429,30 mètres. 

L ' a l t i t u d e de l a roselière à c e t e n d r o i t e s t à peu 

près à 429,40 mètres.Hormis l a communication avec 

l'étang e t l a v o i e d'accès des machines, l a zone 

décapée e s t ceinturée par l a roselière q u i c o n s t i t u e 

l a zone témoin. 

Le t y p e q u a l i t a t i f du p l a n d'eau e s t l e même que 

c e l u i décrit pour l'étang (Mulhauser, 1993b). Nous 

r e m a r q u o n s que malgré s o n a l i m e n t a t i o n 

cataclasmogène, i l n'y a pas eu de c o n t a c t d i r e c t 

e n t r e l e l a c e t l a zone décapée l o r s du maxima du 

n i v e a u du l a c (429,80) observé pendant l a campagne 

1992-93. 



2.2 Type e t c a l e n d r i e r d ' e n t r e t i e n 

Un fauchage a été effectué à l a mi-octobre 1992 dans 

l a zone témoin e t l a zone décapée. Le décapage e s t 

i n t e r v e n u au début du mois de j a n v i e r . Les t r a v a u x 

o n t duré presque un mois. Un c a n a l de dra i n a g e a dû 

être creusé dans l e sens e s t - o u e s t pour f a c i l i t e r 

l'évacuation de l ' e a u q u i gênait l e s t r a v e a u x 

effectués par l a p e l l e mécanique. 

Tableau I : 
C a l e n d r i e r des événements s t a t i o n n e l s de l a zone d ' e s s a i 

T 

Station 

1992 

VII VHS IX 

s 
X' XI XII 

1993 

II III IV V IV VII 
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1 0 A A 

) 

Prélèvement 
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Fauchage 

Inondation 

Décapage 



3. METHODES 
3.1 Choix des p l a c e t t e s 

Les p l a c e t t e s de prélèvements coïncident avec l e s 

p l a c e t t e s instaurées pour l e s u i v i de l a végétation. 

Leur emplacement f u t décidé avant l'établissement de 

l a c a r t e de l a végétation de l a zone e t e l l e s o n t 

été réparties de manière à représenter l e s v a r i a n t e s 

t o p o g r a p h i q u e s de l ' e s s a i . Sur l a c a r t e 1, on 

remarque 5 p a r c e l l e s dans l a zone témoin ( p l a c e t t e s 

10, 2, 3, 5, e t 8) ; une p l a c e t t e p a r s e c t e u r de 

profondeur de 20 cm ( p l . 6 ) ; une pour c e l u i de -30 cm 

( p l . 7 ) e t deux pour l e s s e c t e u r s à -40 cm ( p l . 9 e t 

4) . 

3.2 Méthode d'étude de l a végétation 

Le s u i v i de l'évolution de l a végétation se f a i t 

s e l o n l e p r o t o c o l e établi pour l a s u r v e i l l a n c e 

s c i e n t i f i q u e des e f f e t s de l ' e n t r e t i e n de l a Grande 

Cariçaie. I l comprend un relevé f l o r i s t i q u e , une 

d e s c r i p t i o n s t r a t i g r a p h i q u e , des relevés de densité 

e t de morphométrie de roseaux e t des deux espèces 

d o m i n a n t e s . T o u t e s ces opérations se f o n t à 

l'intérieur des p l a c e t t e s permanentes. 

Une c a r t e de l a végétation a été dessinée ( C l e r c , en 

prép.) à p a r t i r des données récoltées dans l a 

s i t u a t i o n i n i t i a l e en été 1992, sur l a base d'une 

p h o t o g r a p h i e aérienne p r i s e en 1989 ( f i g u r e 1 ) . 

3.3. Méthode d'étude des invertébrés 

Pour c e t t e première année de prélèvements destinés 

e n t r e a u t r e à l'évaluation de l a méthode, chaque 

échantillonnage comporte 10 coups de p a s s o i r e s . Dans 

l e s m i l i e u x vaseux ou à f l a q u e s , i l s ' a g i t de coups 

p o n c t u e l s en s u r f a c e ou à f a i b l e p r o f o n d e u r dans l a 

vase. Dans l e s m i l i e u x en eau l i b r e , nous e f f e c t u o n s 
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5 coups de f a i b l e ampleur dans l e domaine pélagique, 

puis 5 autres q u i r a c l e n t l e benthos et sa faune 

épigée e t , dans une moindre mesure, sa faune 

hypogée. 

Pour chaque p a r c e l l e , nous échantillonnons une f o i s 

à l'intérieur de l a p l a c e t t e e t une f o i s à 

l'extérieur dans l'environnement proche. I l s sont 

signifiés respectivement dans l e s t a b l e a u x de 

captures par A (intérieur) et B (extérieur). 

Le c a l e n d r i e r de départ prévoyait un prélèvement 

tous les deux mois avec t r o i s prélèvements dans les 

c o n d i t i o n s environnementales i n i t i a l e s (temps 0) . 

Pour diverses raisons l a campagne n'a commencé qu'au 

début du mois de j u i l l e t : de ce f a i t l e s t r o i s 

premiers prélèvements ont été répartis t o u t au long 

des 3 mois q u i nous séparait du fauchage de l a 

zone. Ensuite, l e rythme a r e p r i s son cours normal 

(cf tableau I ) . 

Dates précises des prélèvements : 

1 2, 5 et 6 j u i l l e t 1992 
2 21,25 et 26 août 1992 
3 23, 24 et 25 septembre 1992 
4 31 novembre -1 décembre 1992 
5 2 et 4 février 1993 
6 14 et 15 a v r i l 1993 
7 25 et 26 j u i n 1993 

Les invertébrés ont été triés, s e l o n l e u r 

appartenance, à l a f a m i l l e ou à différents rangs 

taxonomiques plus ou moins élevés comme par exemple 

les l i b e l l u l e s , q u i dans l a mesure du possible, ont 

été déterminées à l'espèce. 



A f i n de mieux c e r n e r l ' o p t i m a l i s a t i o n p o s s i b l e des 

prélèvements, nous avons du procéder à p l u s i e u r s 

a nalyses à p a r t i r des t a b l e a u x b r u t s : 

Une a n a l y s e de l a campagne de prélèvements p a r 

s t a t i o n en considérant l e s deux échantillonnages. Le 

t a b l e a u 2 e t l a f i g u r e q u i l ' i l l u s t r e montre un 

histogramme de l a p o r t i o n du t o t a l des f a m i l l e s 

capturées à l'extérieur e t à l'intérieur de l a 

p l a c e t t e . 

- Un p o u r c e n t a g e d'homogénéité e n t r e l e s deux 

échantillonnages s e l o n l a f o r m u l e s u i v a n t e : 

% de A + % de B - 100% = % d'homogénéité. 

Une a n a l y s e f a c t o r i e l l e des c o r r e s p o n d a n c e s 

examine l e degré de r e s s e m b l a n c e e n t r e l e s 

prélèvements d'une même s t a t i o n . Ces analyses n'ont 

pas été f a i t e s dans l a zone décapée n i dans l e s 

s t a t i o n s asséchées l o r s de l'échantillonnage, c a r 

l e s c o n d i t i o n s environnementales ne peuvent pas être 

comparées dans l e temps: l e bouleversement observé a 

un impact à c o u r t terme c e r t a i n pour l'ensemble de 

l a biocénose. 



4 RESULTATS 

4.1 La végétation au temps 0 

La végétation de l a mare e t de l'étang a f a i t 

l ' o b j e t du r a p p o r t de s u r v e i l l a n c e s c i e n t i f i q u e n° 

22 ( O i h e n a r t e t P e r f e t t a , 1993), commenté dans l e 

r a p p o r t n°24 (Mulhauser, 1993). 

La c a r t e de végétation ( C l e r c , en prép.) établie 

avec un f o n d de p h o t o g r a p h i e aérienne p r i s e en 

1989, ne permet pas de f i x e r des l i m i t e s d'unités 

de végétation précises du f a i t de l'âge de l a 

p h o t g r a p h i e e t de sa difficulté d'interprétation. 

Mais malgré ces réserves, nous r e t e n o n s de l a 

f i g u r e 1 que l e s p l a c e t t e s 3, 4, 5, 7 sont dans l a 

roselière t y p e , que l a p l a c e t t e 6 e s t placée dans 

l a v a r i a n t e à l a i c h e élevée, que l e s n° 9, 2, e t 10 

se s i t u e n t à l a l i m i t e de l a p r a i r i e à l a i c h e 

r i v e r a i n e . Ces t r o i s dernières sont e s s e n t i e l l e m e n t 

composées de f l a q u e s ( t a b l e a u I I ) e t o n t donc l a 

p l u s f o r t e p r o p e n s i o n à l'assèchement comme en 

témoigne l e t a b l e a u I . 

4.2 E v o l u t i o n de l a végétation au cours de l a première 
année de prélèvement. 

De l a comparaison e n t r e l e s relevés de végétation 

f a i t s l e 23 septembre 1992 e t ceux du 18 septembre 

1993 ( t a b l e a u 3) nous ne r e t i e n d r o n s que l e s 

i n f o r m a t i o n s q u i intéressent d i r e c t e m e n t l a faune 

a q u a t i q u e . 



Tableau I I : S t r a t i f i c a t i o n e t espèces p r i n c i p a l e s au 
temps 0 ( l i a n e s 1 à 10) e t après décapage ( l i g n e s 11 à 
20) 

Code des 
p l a c e t t e 

Hautes herbes 
> sp. 

principales 

Rec 
% 

Basses herbes 
sp principales 

Rec 
% 

Litière 
Rec % 

Eau 
l i b r e 
Rec % 

Profondeui 
au poteau 

cm 

2 roseau 90 l a i c h e élevée e t 
f a u s s e 1. aigü 

10 60 20 5 

3 roseau 90 l a i c h e élevée 20 50 20 10 

5 roseau 95 0 10 100 15 

8 roseau 100 l a i c h e élevée 2 2 90 15 

10 roseau 90 l a i c h e élevée 20 70 5 5 

4 roseau 80 0 3 10 15 

6 roseau 80 l a i c h e élevée 65 50 20 5 

7 roseau 90 l a i c h e élevée 20 70 20 5 

9 roseau 90 l a i c h e élevée e t 
f a u s s e 1. aigü 

20 50 0 0 

2 roseau 95 l a i c h e des r i v e s 75 1 80 2.5 

3 roseau 60 l a i c h e élevée 40 3 4 12 

5 roseau 20 0 2 100 9 

8 roseau 40 l a i c h e élevée 5 1 100 20 

10 roseau 80 l a i c h e élevée 25 3 5 1 

4 0 0 0 0 61 

6 0 jonc des t o n n e l i e r s <1 0 100 42 

7 0 massette à f . l a r g e 5 0 100 37 

9 0 jonc des t o n n e l i e r s 5 0 100 45 

- Le fauchage éclaircit l a 
dans l e s zones l e s p l u s 
h o r i z o n t a l e en t a c h e s , 
semblent mieux résister au 

roselière e t l u i confère 
inondées une s t r u c t u r e 
Les zones p l u s sèches 
passage de l a faucheuse. 

- Ce même fauchage élimine l a litière. 

- La c o l o n i s a t i o n des p l a n t e s v a s c u l a i r e s e s t encore 
f a i b l e dans l e s zones décapées. Les roseaux o n t 
d i s p a r u s au p r o f i t d'une végétation d'étang composée 
e s s e n t i e l l e m e n t de m a s s e t t e s e t de j o n c s des 
t o n n e l i e r s . Ces p l a n t e s ont systématiquement été 
broutées par l e s cygnes (Cygnus o l o r ) . La végétation 
immergée n ' a p p a r a i t pas en c o r e , h o r m i s q u e l q u e s 
r a r e s u t r i c u l a i r e s v u l g a i r e s e t des développements 
sporadiques e t sectorisés d'algues f i l a m e n t e u s e s . 

- Un f a i t q u i n ' a p p a r a i t pas sur l e t a b l e a u e s t 
l'émergence de radeaux f l o t t a n t s constitués de 
m o t t e s de s o l armées de rhizomes de roseaux s u r 
l e s q u e l s se développe une végétation pionnière. Ces 
radeaux sont l e p l u s souvent s t a t i q u e s e t émergent 
s u r t o u t dans l a zone de -20 cm e t au dessus du 
c a n a l de d r a i n a g e . Sur l ' u n d ' e n t r e eux, une nichée 
de vanneau huppé ( V a n e l l u s v a n e l l u s ) f u t menée à 
b i e n avec un jeune. 

11 



4.2 Les invertébrés 

91 ta x o n s ont été triés ou déterminés. C e r t a i n s de 

ces résultats préliminaires a p p e l l e n t q u e l q u e s 

commentaires : 

- Les groupes l e s p l u s diversifiés au rang de l a 

f a m i l l e s o n t l e s achètes, l e s m o l l u s q u e s , l e s 

odonates, l e s hétéroptères, l e s coléoptères e t l e s 

diptères. Les trichoptères présentent a u s s i 

p l u s i e u r s f a m i l l e s . T o u t e f o i s , exceptés pour l e s 

L i m n e p h i l i d a e , l e u r s e f f e c t i f s sont f a i b l e s . 

- Les éphémères représentées p a r l e s Caenidae e t 

B a e t i d a e i n d i q u e n t v r a i s e m b l a b l e m e n t des degrés 

d ' i n o n d a t i o n différents. Les Caenidae rencontrés 

seulement dans l e s étangs c o l o n i s e n t déjà l a zone 

décapée. 

Chez l e s o d o n a t e s , des anisoptères s o n t 

régulièrement trouvés dans p l u s i e u r s s t a t i o n s de l a 

roselière fermée au mois de j u i l l e t , août, e t 

particulièrement septembre. Dès l e prélèvement de 

décembre, l e nombre d'occurences dans l a zone témoin 

d e v i e n t négligeable (1 i n d i v i d u ) , p u i s n u l (Tableau 

V) . Peut-on a t t r i b u e r c e t t e b a i s s e s u b i t e de l a r v e s 

à l a f a u c h e des r o s e a u x , f a u t - i l y a v o i r une 

m i g r a t i o n hypogée des l a r v e s ou un e f f e t des 

prélèvements précédents? Nous n'avons pas 

a c t u e l l e m e n t de réponse à ces q u e s t i o n s . 

- Les histogrammes des présences-absences des 

f a m i l l e s du double échantillonnage ( f i g u r e s 2 e t 3) 

m o n t r e des p o u r c e n t a g e s r e l a t i v e m e n t égaux de 

présence e n t r e ceux de l'intérieur e t de 

l'extérieur des p l a c e t t e s . Dans l e s s t a t i o n s 

décapées, l e s s e u l e s différences i m p o r t a n t e s 

p r o v i e n n e n t du f a i t q 1 u n e p a r t i e de 

l'échantillonnage s ' e s t f a i t e dans l a zone de 

c o n t a c t avec l a roselière. Le prélèvement d ' a v r i l 

1993 de l a s t a t i o n 10 montre une disparité e n t r e l e s 

deux échantillonnages non e x p l i c a b l e a c t u e l l e m e n t . 
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Figure 2 : Histogrammes de la portion du total des familles capturées soit dans le carré permanent Ü soit 

à proximité de celui-ci 1 . La ligne brisée indique le nombre total des familles dans chacune des stations 
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Tableau III : Double échantillonnage des stations : 
Présence-absence des familles et degré d'homogénéité des échantillonnages 

Prélèvement du Station no A (% de A+B) B (% de A+B)) A+B (nb de taxon) % d'homogénéit 
6.7.1992 1 90 55 20 45 
28.8.1992 1 70 85 20 55 
25.9.1992 1 60 76 25 36 
1.12.1992 1 57 100 14 57 
12.2.1993 1 59 82 1 7 41 
14.4.1993 1 79 75 24 54 
28.6.1993 1 84 100 19 84 
6.7.1992 2 72 55 11 27 

28.8.1992 2 assséché 
25.9.1992 2 63 63 16 26 
1.12.1992 2 30 73 15 3 
12.2.1993 2 78 78 9 56 

14.4.1993 2 50 79 14 29 
28.6.1993 2 77 69 13 46 
6.7.1992 3 54 77 13 31 

28.8.1992 3 85 45 21 30 
25.9.1992 3 79 68 19 47 
1.12.1992 3 52 80 25 32 
12.2.1993 3 89 78 9 67 
14.4.1993 3 62 92 13 54 
28.6.1993 3 100 66 13 66 
6.7.1992 4 78 57 14 35 

28.8.1992 4 58 83 12 41 
25.9.1992 4 77 85 13 62 
1.12.1992 4 75 65 20 40 
12.2.1993 4 75 50 4 25 
14.4.1993 4 75 75 8 50 
28.6.1993 4 22 89 9 11 
6.7.1992 5 60 80 15 40 
28.8.1992 5 75 70 20 45 
25.9.1992 5 82 64 11 46 
1.12.1992 5 75 66 1 2 41 
12.2.1993 5 71 57 7 28 
14.4.1993 5 71 71 7 42 
28.6.1993 5 66 89 9 55 
6.7.1992 6 40 73 15 13 

28.8.1992 6 78 67 18 45 
25.9.1992 6 88 71 1 7 59 
1.12.1992 6 76 53 1 7 29 
12.2.1993 6 60 60 5 20 
14.4.1993 6 75 100 8 75 
28.6.1993 6 66 66 6 32 
6.7.1992 7 78 44 18 22 

28.8.1992 7 69 69 13 38 
25.9.1992 7 31 77 13 8 
1.12.1992 7 89 67 18 56 
12.2.1993 7 71 57 7 28 
14.4.1993 7 92 92 12 84 
28.6.1993 7 54 85 13 39 
6.7.1992 8 80 70 10 50 

28.8.1992 8 69 86 16 55 
25.9.1992 8 67 67 15 34 
1.12.1992 8 80 67 1 5 47 
12.2.1993 8 78 56 9 34 
14.4.1993 8 67 92 1 2 59 
28.6.1993 8 53 82 1 7 35 
6.7.1992 9 65 55 20 20 

28.8.1992 9 asséché 
25.9.1992 9 75 33 1 2 8 
1.12.1992 9 74 68 19 42 
12.2.1993 9 75 75 4 50 
14.4.1993 9 72 33 18 5 
28.6.1993 9 15 100 13 15 
6.7.1992 10 78 67 9 45 

28.8.1992 10 asséché 
25.9.1992 10 asséché 
1.12.1992 10 44 75 16 19 
12.2.1993 10 78 78 9 56 
14.4.1993 10 11 100 9 11 
28.6.1993 10 79 79 14 58 
6.7.1992 11 75 92 1 2 67 

28.8.1992 11 86 73 22 59 
25.9.1992 11 75 80 20 55 
1.12.1992 11 79 89 19 68 
12.2.1993 11 67 60 15 27 
14.4.1993 11 59 82 1 7 41 
28.6.1993 11 65 82 1 7 47 
6.7.1992 1 2 83 68 12 51 

28.8.1992 12 54 75 24 29 
25.9.1992 12 53 76 1 7 29 
1.12.1992 12 93 93 15 86 
12.2.1993 12 67 67 1 2 34 
14.4.1993 12 88 56 16 44 
28.6.1993 12 67 72 18 39 



- Le degré d'homogénéité r e s t e f a i b l e dans t o u s l e s 

prélèvements, sauf t r o i s d ' e n t r e eux q u i dépassent 

l e s 80% de s i m i l i t u d e (en i t a l i q u e dans l e t a b l e a u 

I I ) 

- L 'analyse f a c t o r i e l l e met 

en évidence dans l a zone 

témoin des couples e n t r e l e 

prélèvement d'août e t de 

j u i l l e t dans l e s s t a t i o n s 5 

e t 8 e t c e l u i d'août e t 

septembre dans l a s t a t i o n 

3 . ( f i g u r e 4 e t t a b l e a u I V ) . 

L ' é l i m i n a t i o n d u 

prélèvement d'août p a r a i t 

j u d i c i e u s e a f i n d'éviter 

des c a p t u r e s i n u t i l e s . 

Tableau IV 

Groupes mis en évidence par AFC 

Mare ( 1) déc92-fév93 

Etang (11) j u i l 9 2 - s e p 9 2 

Etang (12) a v r 9 3 - j u i 9 3 

S t a t i o n 3 août32-sep92 

S t a t i o n 5 juil92-août92 

S t a t i o n 8 juil92-août52 
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campagne 92-93 dans les stations de la zone témoin (St3, 5, 8), 
la mare (St 1) et l'étang (St 11 et 12). 



5 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Comme nous l ' a v o n s vu dans l ' i n t r o d u c t i o n , l a 

d i s c u s s i o n de ces premiers résultats d o i t a l l e r dans 

l e sens d'une réflexion sur l ' o p t i m a l i s a t i o n de l a 

méthode du s u i v i s c i e n t i f i q u e de l ' e s s a i . 

5.1 La végétation 

La méthode du s u i v i de l a végétation par l e s carrés 

p e r m a n e n t s p e r m e t une c o m p a r a i s o n avec l e s 

nombreuses données récoltées dans l e s a u t r e s 

roselières de l a Grande Cariçaie. E l l e ne permet 

t o u t e f o i s pas de s u i v r e l a c o l o n i s a t i o n e t 

l ' e x t e n s i o n des communautés dans l e s s u r f a c e s non 

représentées p a r l e s p l a c e t t e s ou l e s phénomènes 

t e l s que l e s r a d e a u x f l o t t a n t s décrits 

précèdemmment. 

A f i n de remédier à ces p e r t e s d ' i n f o r m a t i o n s , nous 

proposons d ' e f f e c t u e r chaque année une cartographie 

rapide de l a zone décapée en t a n t que phytocénose e t 

d'y s i t u e r l e s différents groupements. 

5.2 Les invertébrés 

a. Choix des groupes à étudier 

Le c h o i x des groupes à étudier d o i t être l e p l u s 

l a r g e p o s s i b l e dans c e t e s s a i a f i n de m a x i m a l i s e r 

l e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s phénomènes de 

r e c o l o n i s a t i o n e t de ne pas r i s q u e r l a d i s p a r i t i o n 

d'un groupe s e n s i b l e au décapage, s u r t o u t s i ce 

d e r n i e r e s t f a i t à grande échelle. 



En ce qui concerne les Odonates dont les larves ont 

déjà été déterminées à l'espèce, 1'échantillonage 

d o i t évidemment c o n t i n u e r . Nous devons t o u t e f o i s 

émettre une réserve concernant l e prélèvement des 

premiers stades l a r v a i r e s . En e f f e t , e s t - i l légitime 

de s o u s t r a i r e une p a r t i e de l a faune odonatologique 

de l a mare et de l'étang, sachant que c e l l e - c i ne 

peut être déterminée (Tableau V). 

Tableau V : Décompte des l a r v e s de l i b e l l u l e s 
déterminées au rang de l'espèce et à un rang taxonomique 
plus élevé. 

Période d'échantillonnnaqe V I I 9 2 V I I I 9 2 1X92 X I I 9 2 1193 IV93 VI93 

Détermination, à l'espèce 94 70 7 54 44 41 38 

Ranq de dét. plus élevé 2 69 209 44 2 18 0 

Total 96 139 216 98 46 59 38 

Taux d'information 98% 50% 3% 55% 95% 69% 100% 

b. Méthodes d'échantillonage 

La longueur et l e coût de ce s u i v i dépendent de l a 

difficulté de détermination de c e r t a i n s groupes. 

Nous pensons notamment aux larves de diptères et à 

c e l l e s des l i m n e p h i l i d a e . L'emploi de quelques 

pièges à émergence pour récolter les adultes de ces 

larves nous p e r m e t t r a i t de ne pas l a i s s e r tomber une 

p a r t i e importante des informations cachées dans nos 

prélèvements. 

Suite aux problèmes rencontrés dans l a détermination 

des odonates à c e r t a i n e époque, nous proposons de 

r e j e t e r l e s l a r v e s prélevées en septembre e t en 

décembre, mais de les comptabiliser dans les totaux 

par sous-ordre (Anisoptères et Zygoptères). 
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Le t e s t d'homogénéité ( T a b . I I I ) e t l e s histogrammes 

des présences-absences ( f i g u r e s 2 e t 3) nous 

i n d i q u e n t que nous ne pouvons pas nous p a s s e r du 

double échantillonnage des s t a t i o n s . Chaque s t a t i o n 

de prélèvements possède une s t r u c t u r e hétérogène q u i 

i m p l i q u e l a s u p e r p o s i t i o n de différents t y p e s 

d ' h a b i t a t s ; c'est pourquoi d i x coups de p a s s o i r e s ne 

s u f f i s e n t pas à complètement échantillonner l a faune 

caractéristique du m i l i e u . 

c. Plan d'échantillonage 

Le rythme des prélèvements ne peut pas être diminué. 

Les a p p a r e n t e m e n t s q u i r e s s o r t e n t de l ' a n a l y s e 

f a c t o r i e l l e des corres p o n d a n c e s de s i x s t a t i o n s 

(Tab.IV) p e r m e t t e n t e f f e c t i v e m e n t d'éliminer l e 

prélèvement d'août. T o u t e f o i s , ce prélèvement 

c o r r e s p o n d à un échantillonage surnuméraire q u i 

était nécessaire pour a v o i r t r o i s échantillons au 

temps 0. I l e s t donc r a s s u r a n t de c o n s t a t e r que 

l ' e f f o r t de prélèvement ne d o i t pas être intensifié 

Le c a l e n d r i e r proposé prévoit un prélèvement à 

l ' a i d e de l a p a s s o i r e , t o u s l e s deux mois, s o i t : 

j u i l l e t septembre novembre j a n v i e r mars 
mai 

1994 x x x x x x 

1995 x x x x x x 

1996 x x x x x x 

E t a n t donné l e caractère nouveau de 1'échantillonage 

à l ' a i d e des pièges à émergence, ce t y p e de 

prélèvements devra également être effectué t o u s l e s 

deux mois d u r a n t 1994, a f i n de déterminer l e s 

périodes s e n s i b l e s d'émergence. 
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