
Grande Cariçaie Rives naturelles du Lac de Neuchâtel 
Groupe d'étude et de gestion 

PROJET D 'UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE S C I E N T I F I Q U E SUR LES 
INVERTÉBRÉS DE LA RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL 

1. INTRODUCTION 

En j u i n 1982, l e s cantons de Vaud e t de F r i b o u r g o n t 
chargé par c o n v e n t i o n l a Li g u e s u i s s e pour l a p r o t e c t i o n 
de l a n a t u r e (LSPN) de gérer, e n t r e Yverdon e t C u d r e f i n , 
l e s zones n a t u r e l l e s de l a r i v e sud du Lac de Neuchâtel 
dont i l s sont propriétaires. Cet accord a été renouvelé 
en 1987. Dès c e t t e d a t e , l e WWF-Suisse en e s t également 
devenu p a r t e n a i r e . Le groupe d'étude e t de g e s t i o n (GEG) 
mis sur p i e d pour exécuter l e s tâches découlant de l a 
Convention, e s t notamment chargé de l ' e n t r e t i e n des zo
nes n a t u r e l l e s e t de l e u r s u r v e i l l a n c e s c i e n t i f i q u e . La 
Commission de g e s t i o n , q u i s'occupe de l a mise en oeuvre 
de l a c o n v e n t i o n , a institué une Sous-commission s c i e n 
t i f i q u e . C e l l e - c i coordonne e t s u p e r v i s e 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 nécessaire au contrôle des i n c i d e n c e s de l a 
g e s t i o n sur l e s zones n a t u r e l l e s . 

J u s q u ' i c i , l a s u r v e i l l a n c e s'est organisée pour l e domai
ne de l a végétation e t c e l u i de l ' a v i f a u n e . Une s u r v e i l 
l a n c e des invertébrés f a i t défaut. 

Le présent p r o j e t s ' i n s c r i t dans c e t t e lignée des t r a v a u x 
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 . I l présente un programme 
d'étude sur l e s invertébrés e t sur l e u r s r e l a t i o n s avec 
l e m i l i e u . 

2 . PR INCIPES ET CONCEPT SUR LA SURVEILLANCE DES INVERTÉBRÉS 

La s u r v e i l l a n c e des invertébrés d o i t répondre aux o b j e c 
t i f s p r i o r i t a i r e s s u i v a n t s : 

1. Définir q u e l s sont l e s e f f e t s des t r a v a u x d ' e n t r e t i e n 
(fauchage des p r a i r i e s e t roselières, débroussaille-
ment des lisières de m a r a i s , e t c . ) sur l a faune des 
invertébrés occupant l e m i l i e u . 

2. Acquérir l e s connaissance de base sur l a synécologie 
des invertébrés, a f i n de préciser par l a s u i t e q u e l 
l e s sont l e s mesures d ' e n t r e t i e n adéquates. 



Le développement d'études sur l a synécologie des i n v e r 
tébrés correspond à un besoin pour 1 ' e n t r e t i e n des zo
nes n a t u r e l l e s de l a r i v e sud du Lac de Neuchâtel. Ce
pendant, l e GEG ne peut pas s'engager dans l a v o i e 
d'études écologiques pures. C'est p o u r q u o i de t e l l e s 
études d e v r a i e n t être suscitées par l e s Universités ou 
par l'intermédiaire de l a Sous-commission s c i e n t i f i q u e . 
Au s e i n du GEG, i l n'y a donc guère que l ' o b j e c t i f 1 
q u i p u i s s e être réalisé. 

PROBLÉMATIQUE 

Les t r a v a u x de fauchage e t de débroussaillement des 
p r a i r i e s marécageuses ( e t des lisières des forêts r i v e 
r a i n e s l e s b o r d a n t ) sont parmi l e s p r i n c i p a l e s a c t i v i 
tés d ' e n t r e t i e n du GEG. Ces deux a c t i o n s t e n d e n t v e r s 
un même b u t ; c e l u i d'empêcher 1 ' a t t e r r i s s e m e n t des ma
r a i s q u i pro v o q u e r a , par l a s u i t e , l e u r d i s p a r i t i o n . 
Ces mesures d ' e n t r e t i e n sont nécessaires, mais nous ne 
connaissons pas, à l ' h e u r e a c t u e l l e , l e s e f f e t s q u ' e l 
l e s o n t sur l a faune des invertébrés. Selon l ' o b j e c t i f 
que nous nous sommes fixés, i l nous f a u t répondre p r i o 
r i t a i r e m e n t à un c e r t a i n nombre de q u e s t i o n s . 

1. E x i s t e - t - i l une faune d'invertébrés p r o p r e aux p r a i 
r i e s e t aux lisières ? 

2. Auquel cas, y a - t - i l un changement q u a n t i t a t i f de l a 
faune dû à l ' e n t r e t i e n (fauchage e t débroussaillement) 

3. E x i s t e - t - i l également un changement q u a l i t a t i f ? 

4. S i de t e l s changements e x i s t e n t , peut-on définir 
(durée, s a i s o n , e t c ) q u ' e l l e e s t l a période l a p l u s 
f a v o r a b l e pour e f f e c t u e r l e s mesures d ' e n t r e t i e n ? 

CONTRAINTES 

Mis à p a r t l e s c o n t r a i n t e s h a b i t u e l l e s (temps à d i s p o 
s i t i o n , budget, matériel, approche du m i l i e u , e t c . ) , 
nous pouvons c i t e r c e l l e s q u i nous semblent l e s p l u s im
p o r t a n t e s , a i n s i que l e s r e s t r i c t i o n s q u ' e l l e s i m p l i q u e n t 
dans n o t r e étude. 

./. 



4.1 Les c o n t r a i n t e s dues aux méthodes utilisées. Ces métho
des d o i v e n t notamment : 

1. Pouvoir t e n i r compte de paramètres physiques ( i n o n 
d a t i o n par exemple). 

2. Pouvoir f a i r e une approche q u a n t i t a t i v e de l a faune. 

3. Pouvoir f a i r e une approche q u a l i t a t i v e de l a faune. 

4. P e r m e t t r e de définir l a phénologie des espèces. 

5. P e r m e t t r e une étude de l a végétation (pour c e l a , i l 
f a u t c o n s e r v e r l e m i l i e u . Les méthodes d e s t r u c t i v e s 
ne sont donc pas c o m p a t i b l e s ) . 

6. Pouvoir c a p t u r e r l e s groupes c h o i s i s pour l'étude. 

Les c o n t r a i n t e s dues à l a difficulté de reconnaître l e s 
formes d'invertébrés sur l e t e r r a i n ou au l a b o r a t o i r e . 
Le c h o i x des groupes d o i t t e n i r compte : 

1. De l e u r facilité de détermination. 

2. Des c o n d i t i o n s pour c e t t e détermination ( i n d i v i d u v i 
v a n t ou mort ? ) . 

3. Des connaissances à d i s p o s i t i o n . 

5 , PROGRAMME D'ÉTUDE SOMMAIRE 

En f o n c t i o n de l a problématique énoncée dans l e c h a p i t r e 
3, définir un programme d'étude s t r i c t e s t d i f f i c i l e ; 
p l u s i e u r s méthodes d ' i n v e s t i g a t i o n devant être mises en 
oeuvre. Mais l e p r o j e t répond à une marche à s u i v r e u n i 
que q u i peut s e r v i r de programme d'étude sommaire. C e l u i -
c i peut s u b i r des changements en cours d'étude. 

1989 Etude sur l e t e r r a i n avec expérimentations l e s 
p l u s d i v e r s e s p o s s i b l e s , a f i n de f a i r e un c h o i x 
sur : 

- l e s méthodes d ' i n v e s t i g a t i o n . 
- l e s groupes f a u n i s t i q u e s étudiés. 
- l e s p a r c e l l e s d'étude. 

A l a f i n de l'année, rédaction d'un r a p p o r t i n 
termédiaire s u c c i n t , à l ' i n t e n t i o n de l a SCS. 

4.2 
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1990 E c h a n t i l l o n n a g e s dans l e s p a r c e l l e s c h o i s i e s . 
Etude de l a végétation 
Relevés p l u s précis sur c e r t a i n s paramètres 
physiques. 

A l a f i n de l'année, rédaction d'un r a p p o r t i n 
termédiaire s u c c i n t , à l ' i n t e n t i o n de l a SCS. 

1991 R e s t r u c t u r a t i o n du programme d'étude chaque 
1 année, à p a r t i r du programme de l'année précé-

1993 dente. 

A l a f i n de l'année 1991, rédaction d'un r a p 
p o r t s c i e n t i f i q u e présentant l e s résultats des 
3 premières années d'étude. 

1994 E c h a n t i l l o n n a g e s complémentaires. 
Analyse des résultats des c i n q premières années 
d ' étude. 

Rédaction du r a p p o r t s c i e n t i f i q u e f i n a l e t éla
b o r a t i o n d'un programme d'étude à l o n g terme. 

D I V I S I O N DU PROJET GLOBAL EN DEUX PLANS D 'ÉTUDE 

Fauchage e t débroussaillement sont des mesures d ' e n t r e 
t i e n q u i concernent schématiquement deux t y p e s de m i 
l i e u x : 

1. Les m i l i e u x humides non-boisés (roselières, p e t i t e 
e t grande cariçaies, p r a i r i e s à c h o i n e t à m o l i n i e ) . 

2. Les lisières des forêts r i v e r a i n e s . 

Ces deux m i l i e u x i m p l i q u e n t que nous d i v i s i o n s l e p r o 
j e t en deux p l a n s d'étude pour l e s r a i s o n s s u i v a n t e s : 

a. La faune e s t différente d'un m i l i e u à l ' a u t r e . 

b. Les mesures d ' e n t r e t i e n o n t des conséquences diffé
r e n t e s d'un m i l i e u à l ' a u t r e . 

c. Les méthodes d ' i n v e s t i g a t i o n ne sont pas l e s mêmes 
en lisière (présence d'a r b r e s e t de bu i s s o n s ) que 
dans l e s m i l i e u x humides non-boisés. 

T o u t e f o i s , ces deux études s u i v e n t l e même programme 
sommaire encadré c i - d e s s u s . La d e s c r i p t i o n du t r a v a i l 
à f o u r n i r d u r a n t l'année 1989, pour chacun des deux 
ty p e s de m i l i e u x , f a i t o f f i c e de p l a n d'étude (N.B. : l e 



programme sommaire prévoit une r e s t r u c t u r a t i o n du p r o 
gramme d'étude chaque année); c e t t e d e s c r i p t i o n i n t e r 
v i e n t dans l e s deux p r o c h a i n s c h a p i t r e s , de l a manière 
s u i v a n t e : 

1. P r i n c i p e de l'étude 

2. L o c a l i s a t i o n de l a zone d'étude 

3. Les m i l i e u x à étudier 

4. Définition des p a r c e l l e s d'étude 

5. I n f r a s t r u c t u r e 

6. E c h a n t i l l o n n a g e s : méthodes e t groupes étudiés 

7. E f f o r t estimé du temps de t r a v a i l nécessaire pour 
l ' o b t e n t i o n des résultats d'une année d'étude. 

8. Résultats a t t e n d u s . 

6 , 1 PROGRAMME D'ÉTUDE DES M I L I E U X HUMIDES NON-BOISÉS, D U -
RANT L 'ANNÉE 1 9 8 9 

6.1.1 PRINCIPE DE L'ETUDE DES MILIEUX HUMIDES NON-BOISES 

Nous avons défini dans l e c h a p i t r e 2 l e p r i n c i p e de 
base de 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 . L'étude des i n 
vertébrés des m i l i e u x humides non-boisés mérite une 
d i s c u s s i o n p l u s détaillée sur ce p r i n c i p e . 

La s u r f a c e t o t a l e a c t u e l l e des marais non-boisés de l a 
Grande Cariçaie couvre 780 ha. E n v i r o n 100 ha de ces 
marais so n t fauchés chaque année ( e n t r e septembre e t 
mars) , par p a r c e l l e s non contigîîes de 2 à 4 ha ; chacune 
de ces p a r c e l l e s étant e n t r e t e n u e s u i v a n t un rythme 
t r i e n n a l . La majeure p a r t i e de c e t e n t r e t i e n (env. 80%) 
e s t assurée par une e n t r e p r i s e privée q u i u t i l i s e une 
machine sur c h e n i l l e s . C e l l e - c i t r a v a i l l e s u r t o u t dans 
l e s t e r r a i n s d i f f i c i l e s ( p r a i r i e s à grandes l a i c h e s , 
roselières). 

Cependant,afin de mener des études sur l'évolution na
t u r e l l e des r i v e s , t r o i s zones de marais non boisés 
(= zones témoins) n'ont jamais été e n t r e t e n u e s . Ces zo
nes situées à Cheyres, Chevroux e t Chabrey, nous permet
t e n t j u s t e m e n t , par comparaison avec l e s zones e n t r e t e 
nues ( = a i r e s d ' e s s a i ) , de déterminer q u e l s sont l e s 
e f f e t s des mesures d ' e n t r e t i e n sur l e m i l i e u , sa f l o r e 
e t sa faune. 



En f o n c t i o n du temps que nous avons à d i s p o s i t i o n pour 
mener à b i e n une t e l l e étude, nous devons, dès l a p r e 
mière année, f a i r e un c h o i x sur l a zone d'étude, l e s 
m i l i e u x à étudier e t l e nombre de p a r c e l l e s d ' i n v e s t i 
g a t i o n . 

En définitive, l e p r i n c i p e de l'étude e s t l e s u i v a n t : 

Définir dans l e s m i l i e u x humides non-boisés l e s p l u s 
représentés ( p r a i r i e à grandes l a i c h e s e t roselière) 
qu e l s sont l e s e f f e t s du fauchage sur l a faune des i n 
vertébrés; c e c i par comparaison e n t r e une zone fauchée 
e t une zone-témoin non fauchée. 

6.1.2 LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Idéalement, l'étude d e v r a i t être menée dans p l u s i e u r s 
zones, a f i n d ' o b t e n i r , par l a multiplicité des résul
t a t s , une c o n c l u s i o n générale sur l e s e f f e t s de l ' e n 
t r e t i e n t o u t au l o n g de l a r i v e . Mais l e temps d i s p o 
n i b l e pour mener l'étude ne nous permet pas, pour l e 
moment, de t r a v a i l l e r de c e t t e façon. F i n a l e m e n t , une 
seu l e zone d'étude a été c h o i s i e pour l'année 1989 ; 
e l l e se s i t u e dans l a réserve de Cheyres. Le c h o i x du 
l i e u résulte de t r o i s c o n s t a t a t i o n s p r a t i q u e s : 

1. Les deux s i t u a t i o n s (zone-témoin e t a i r e d'essai) 
sont présentes. 

C e t t e zone e s t déjà utilisée l o r s des études 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 de l a végétation. 

Dans c e t t e zone, l e s m i l i e u x s o n t peu s u j e t s à l ' i n 
f l u e n c e de l a nappe d'eau du bo r d du l a c (M. Anto-
n i a z z a : comm. p e r s . ) . C e t t e remarque e s t i m p o r t a n t e , 
car une i n f l u e n c e p l u s marquée de l a nappe d'eau r e n 
d r a i t l e s résultats beaucoup p l u s d i f f i c i l e s à i n t e r 
préter . 

Ce c h o i x e s t à c o n f i r m e r à l a f i n de l a première année 
d'étude (1989). 

2 . 
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6.1.3 LES MILIEUX A ETUDIER 

S u i v a n t l a remarque du p o i n t 1 sur l e temps à d i s p o s i 
t i o n pour l'étude, l e c h o i x des m i l i e u x à étudier s'est 
porté sur : 

La roselière intérieure ( S c i r p o - p h r a g m i t e t u m ) . 



La Grande Cariçaie (Caricetum e l a t a e ) ou p r a i r i e à 
grandes l a i c h e s . 

La p r a i r i e à marisque (Cladietum m a r i s c i ) . 

6.1.4 DEFINITION DES PARCELLES D'ETUDE 

Pour chaque t y p e de m i l i e u , nous avons c h o i s i 4 p a r c e l 
l e s d'étude (deux dans l a zone-témoin e t deux dans 
l ' a i r e d ' e s s a i ) . Chaque p a r c e l l e e s t organisée s u i v a n t 
un t y p e précis ( v o i r l a f i g u r e 2) q u i permet de f a i r e 
des échantillonnages " d e s t r u c t e u r s " , t o u t en c o n s e r v a n t 
une p a r t i e du m i l i e u i n t a c t pour l e s o b s e r v a t i o n s . Cela 
permet en o u t r e d ' a v o i r une r i g u e u r nécessaire l o r s de 
l'exécution du t r a v a i l . 

Que c e l a s o i t dans l a zone-témoin ou dans l ' a i r e d'es
s a i , nous avons regroupé l e s p a r c e l l e s dans un carré 
d'étude ( v o i r l a f i g u r e 1 N.B. : c e t t e f i g u r e ne repré-
sente qu'un exemple p o s s i b l e parmi t a n t d ' a u t r e s ) . C e t t e 
mesure e s t s u r t o u t d ' ordre p r a t i q u e ; e l l e permet de com
pléter l e s o b s e r v a t i o n s sur une s u r f a c e donnée ( e n v i r o n 
1 ha) . 

En résumé, l e nombre t o t a l des p a r c e l l e s s'élève à 12 
e t se répartit de c e t t e façon : 

1 carré d'étude 

2 p a r c e l l e s d'étude en zone-témoin dans 
l a roselière intérieure. 

2 p a r c e l l e s d'étude en zone-témoin dans 
l a Grande Cariçaie. 

2 p a r c e l l e s d'étude en zone-témoin dans 
l a p r a i r i e à marisque. 

1 carré d'étude 

2 p a r c e l l e s d'étude en a i r e d ' e s s a i dans 
l a roselière intérieure. 

\> 2 p a r c e l l e s d'étude en a i r e d ' e s s a i dans 
l a Grande Cariçaie. 

2 p a r c e l l e s d'étude en a i r e d ' e s s a i dans 
l a p r a i r i e à marisque. 

Le c h o i x de ces p a r c e l l e s e s t à c o n f i r m e r à l a f i n de l a 
première année d'étude (1989). 



6.1.5 INFRASTRUCTURE 

L ' i n f r a s t r u c t u r e nécessaire pour l a délimitation des 
p a r c e l l e s e s t f a i b l e . La p l u p a r t du t r a v a i l sur l e t e r 
r a i n va se f a i r e à proximité des carrés permanents u t i 
lisés pour l'étude de l a végétation. Ceux-ci s e r v e n t 
donc de p o i n t de repère. Les angles de chacune de nos 
p a r c e l l e s s e r o n t délimités par un bout de ruban jaune 
"anti-étourneau" (utilisé dans l e s v i g n e s e t l e s v e r 
gers) attaché à l a végétation. 

6.1.6 ECHANTILLONNAGES : METHODES ET GROUPES ETUDIES 

La période d'échantillonnage des invertébrés i n t e r v i e n t 
d u r a n t l a période de végétation, e n t r e l e s mois d ' a v r i l 
e t d ' o c t o b r e , à r a i s o n d'une série d'échantillonnages 
par mois. Quelques échantillons peuvent être prélevés 
en dehors de c e t t e période, à t i t r e o c c a s i o n n e l ( e s s a i s 
d u r a n t l ' h i v e r 1989-1990), a f i n de déterminer q u e l e s t 
l ' i m p a c t s u b i par l a faune h i v e r n a n t e dans l e s marais 
non-boisés e n t r e t e n u s . 

Durant l a première année d'étude (1989), t r o i s méthodes 
( t e n a n t compte des c o n t r a i n t e s citées dans l e c h a p i t r e 
4) v o n t être testées l o r s des séries d'échantillonnage. 

Ce sont : 

1. Méthode du carré de ramassage : 

A l ' a i d e d'un cadre de s u r f a c e définie planté dans 
l e s o l , on échantillonne t o u s l e s organismes q u ' i l 
encadre. Pour un échantillonnage, l e t r a v a i l sur 
une p a r c e l l e dure une heure. 

2. Méthode de c a p t u r e des i n s e c t e s émergeants du s o l , 
à l ' a i d e du piège à émergence : 

Ce pièce e s t un e n t o n n o i r de diamètre défini planté 
dans l e s o l , dont on p l a c e , à l'extrémité supérieure 
o u v e r t e , une boîte c o l l e c t r i c e . Le piège f o n c t i o n n e 
pendant une semaine. Pose e t relevé des pièges des 
12 p a r c e l l e s correspond à 3 heures de t r a v a i l , par 
série d'échantillonnage. 

3. Méthode d ' e x t r a c t i o n des invertébrés du s o l (méthode 
B e r l e s e - T u l l g r e n ) : 

Après c a r o t t a g e d'un volume défini de s o l , l'échan
t i l l o n e s t placé sur une g r i l l e , au-dessous d'une 
ampoule de 100 Watts. Avec l a c h a l e u r diffusée par 
l'ampoule, l a litière se déssèche. La faune va r e 
chercher l'humidité en s ' e n f o u i s s a n t dans l'épaisseur 
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de l a litière. E l l e va f i n i r par tomber dans un en
t o n n o i r au bout duquel un récipient l a récolte. 
L ' e x t r a c t i o n dure 2 semaines. 3 heures de t r a v a i l 
s u f f i s e n t pour l a récolte t o t a l e d'une série d'é
c h a n t i l l o n n a g e s . 

Le c h o i x de ces méthodes d'échantillonnages e s t à 
c o n f i r m e r à l a f i n de l a première année d'étude 
(1989). 

Chaque organisme échantillonné f e r a l ' o b j e t d'une 
détermination jusqu'au n i v e a u systématique de l a 
f a m i l l e . Aucun c h o i x n'a encore été f a i t pour l'é
tude à l'espèce d'un groupe f a u n i s t i q u e p a r t i c u l i e r 
Ce c h o i x dépend non seulement de ce q u i a été d i t 
dans l e c h a p i t r e 4 ( c o n t r a i n t e s ) , mais a u s s i des 
résultats q u a n t i t a t i f s obtenus d u r a n t l a première 
année d'étude. 

P l u s i e u r s groupes d'organismes peuvent être présé
lectionnés s u i v a n t l e u r facilité de détermination 
e t l e u r représentation sur l e t e r r a i n , mais nous 
ne savons pas encore s i des e s s a i s d'étude sur ces 
groupes p o u r r o n t être réalisés; l e temps à d i s p o s i 
t i o n c o n s t i t u a n t une c o n t r a i n t e majeure. Ces g r o u 
pes sont l e s araignées, l e s mollusques e t l e s l i 
b e l l u l e s . 

.7 EFFORT ESTIME DU TEMPS DE TRAVAIL NECESSAIRE POUR 
L'OBTENTION DES RESULTATS D'UNE ANNEE D'ETUDE 

T r a v a i l sur l e t e r r a i n : Heures 

7 séries d'échantillonnages sur 
12 p a r c e l l e s 

Carré de ramassage (1 par p a r c e l l e ) 

Piège à émergence 21 

84 

E x t r a c t i o n 21 

D i v e r s ( o b s e r v a t i o n s , étude précise 
de l a végétation) 42 

T r a v a i l au l a b o r a t o i r e 

Détermination à l a f a m i l l e e t t r i 200 

I n t r o d u c t i o n e t e x p l o i t a t i o n des 
résultats 100 

4 f i 8 
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6.1.8 RESULTATS ATTENDUS 

L ' e x p l o i t a t i o n des résultats à l a f i n de l a première 
année d'étude d e v r a i e n t nous p e r m e t t r e de nous r e n 
dre compte de q u e l l e s sont l e s méthodes appropriées, 
q u e l s groupes sont s e n s i b l e s à l ' e n t r e t i e n e t l e s 
q u e l s sont à u t i l i s e r en vue d'une étude q u a l i t a t i v e . 
Un r a p p o r t intermédiaire à l ' i n t e n t i o n de l a Sous-
commission s c i e n t i f i q u e présentera, à l a f i n de l ' a n 
née 1989, succintement l e s pr e m i e r s résultats obtenus. 

6 , 2 PROGRAMME D'ÉTUDE DES L I S I È R E S DES FORÊTS R I V E R A I N E S , 
DURANT L 'ANNÉE 1 9 8 9 

i 

6.2.1 PRINCIPE DE L'ETUDE DES LISIERES DES FORETS RIVERAI
NES 

L ' e n t r e t i e n des lisières par débroussaillement ( e t 
fauchage des a l e n t o u r s p r a i r i a u x ) étant un o b j e t 
p o n c t u e l q u i n ' i n t e r v i e n t pas s e l o n un rythme déter
miné mais s e l o n une nécessité, l e p r i n c i p e de l'étu
de e s t l e s u i v a n t : 

par comparaison d'une zone fraîchement e n t r e t e n u e 
( q u i peut changer d'une année à l ' a u t r e ) e t une zone 
n o n - e n t r e t e n u e , déterminer q u e l s s o n t l e s e f f e t s du 
débroussaillement des lisières e t de l a p r a i r i e a l e n 
t o u r sur l a faune des invertébrés. 

( 

6.2.2 LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE 

Pour l e s mêmes r a i s o n s que c e l l e s évoquées dans l e 
p o i n t 2 du s o u s - c h a p i t r e 6.1, nous ne c h o i s i s s o n s 
qu'une seule zone d'étude; e l l e se s i t u e au l i e u - d i t 
La Motte à Chabrey. La r a i s o n de n o t r e c h o i x e s t que 
l a s i t u a t i o n des lisières des forêts r i v e r a i n e s de 
c e t t e région e s t e x c e p t i o n n e l l e m e n t r i c h e e t d i v e r s i 
fiée . 

6.2.3 LES MILIEUX A ETUDIER 

Nous ne pouvons malheureusement pas mieux définir l e s 
forêts r i v e r a i n e s de f e u i l l u s de l a zone d'étude, c a r 
i l n'en e x i s t e pas de d e s c r i p t i o n dans l a littérature. 
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Les lisières de ces forêts f e r o n t l ' o b j e t de c e t t e étu
de, a i n s i que c e l l e s p l u s clairièrées de l a pinède 
( M o l i n i o - p i n e t u m s y l v e s t r i s ) . E n f i n , l e s a l e n t o u r s de 
ces lisières ( s u r t o u t de 1'Orchio-schoenetum n i g r i c a n 
t i s e t du M o l i n i e t u m c o e r u l a e : p r a i r i e s à c h o i n e t à 
m o l i n i e ) s e r o n t intégrés dans c e t t e étude. 

6.2.4 DEFINITION DES PARCELLES D'ETUDE 

Pour chaque t y p e de lisière, nous avons c h o i s i 2 p a r 
c e l l e s d'étude (une pour l a lisière non-entretenue e t 
une pour l a lisière fraîchement e n t r e t e n u e ) , Chaque 
p a r c e l l e e s t une bande l a r g e de 10 mètres (intégrant 
bui s s o n e t p r a i r i e a l e n t o u r ) , s u i v a n t l a lisière sur 
une longueur de 50 mètres. Les 4 p a r c e l l e s r e t e n u e s se 
répartissent comme s u i t : 

1 p a r c e l l e d'étude d'une lisière de forêt de f e u i l l u s 
non e n t r e t e n u e . 

1 p a r c e l l e d'étude d'une lisière de forêt de f e u i l l u s 
fraîchement e n t r e t e n u e . 

1 p a r c e l l e d'étude d'une lisière de pinède non e n t r e 
tenue . 

1 p a r c e l l e d'étude d'une lisière de pinède fraîchement 
e n t r e t e n u e . 

Le c h o i x de ces p a r c e l l e s e s t à c o n f i r m e r à l a f i n de 
l a première année d'étude (1989). 

6.2.5 INFRASTRUCTURE 

L ' i n f r a s t r u c t u r e nécessaire pour l a délimitation des 
p a r c e l l e s e s t l a même que c e l l e employée dans l e s zo
nes humides non-boisées ( v o i r p o i n t 5., sous c h a p i t r e 
6.1). 

6.2.6 ECHANTILLONNAGES : METHODES ET GROUPES ETUDIES 

L'étude envisagée pour l a détermination des e f f e t s de 
l ' e n t r e t i e n des lisières préconise une approche du t e r 
r a i n i m p o r t a n t e . Pour des q u e s t i o n s de temps, l e s g r o u 
pes étudiés l e s e r o n t à l'espèce e t par l ' o b s e r v a t i o n 
(c'est-à-dire, déterminés sur l e t e r r a i n ) . C e t t e méthode 
o f f r e un maximum de résultats q u a l i t a t i f s en un minimum 
de temps. Bien entendu, l e s groupes étudiés d o i v e n t être 



des bons i n d i c a t e u r s du m i l i e u , f a c i l e s à déterminer. 
Pour c e t t e r a i s o n , nous avons présélectionné l e s g r o u 
pes s u i v a n t s : 

Rhopalocères ( p a p i l l o n s d i u r n e s ) , Orthoptères ( c r i 
q u e t s , s a u t e r e l l e s ) e t araignées. 

La méthode d'étude e t d ' o b s e r v a t i o n peut nécessiter 
l ' e m p l o i de différents matériels de c a p t u r e ( f i l e t à 
p a p i l l o n s , a s p i r a t e u r à bouche, f i l e t - f a u c h o i r , e t c . ) . 
I l e s t p o s s i b l e que nous complétions l e s o b s e r v a t i o n s 
sur l e s p a p i l l o n s , par l a pose de pièges à émergence, 
a f i n de s a v o i r où v i v e n t c h e n i l l e s e t c h r y s a l i d e s . 

Le t r a v a i l sur l e t e r r a i n se f e r a en t r o i s séries d'u
ne semaine de recensement (4 j o u r s à r a i s o n de 2 1/2 
heures d ' o b s e r v a t i o n pour une p a r c e l l e par j o u r ) , du
r a n t l e s mois de m a i , j u i l l e t e t septembre. 

E n f i n , l e c h o i x des groupes d'invertébrés étudiés e s t 
à c o n f i r m e r à l a f i n de l a première année d'étude 
(1989) . 

6.2.7 EFFORT ESTIME DU TEMPS DE TRAVAIL NECESSAIRE POUR L'OB-
TENTION DES RESULTATS D'UNE ANNEE D'ETUDE 

Heures 

T r a v a i l sur l e t e r r a i n : 

3 recensements de 4 j o u r s 120 

I n t r o d u c t i o n e t e x p l o i t a t i o n des résultats 50 

T o t a l 170 

6.2.8 RESULTATS ATTENDUS 

L ' u t i l i s a t i o n de groupes b i o - i n d i c a t e u r s (témoins du 
m i l i e u pour l'ensemble des g r o u p e s ) , notamment des pa
p i l l o n s de j o u r , p e r m e t t r a très v i t e de se r e n d r e com
p t e des e f f e t s (néfastes ou bénéfiques) de l ' e n t r e t i e n 
des lisières par débroussaillement. 

B. Mülhauser/lb 

Ch a m p - P i t t e t , l e 17 mars 1989 
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1 : S i t u a t i o n des p a r c e l l e s e t du carré d'étude sur l e t e r r a i n . 
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3.ZONE D ' E T U D E 

Echelle O m . 

Légendes : 

1. Zone d'échantillonnage : zone où se f o n t l e s 
prélèvements de matériel (invertébrés, s o l , e t c . ) 

Mesures : zone où se f o n t des mesures précises 
(par exemple : relevés de s t r u c t u r e de l a végé
t a t i o n , s t r u c t u r e des t o u f f e s e t t o u r a d o n s , e t c . ) 

Zone d'étude : zone où se f o n t l e s o b s e r v a t i o n s 
n o n - d e s t r u c t r i c e s de l a faune e t de l a f l o r e 
( p h y t o s o c i o l o g i e , o b s e r v a t i o n des p a p i l l o n s , 
l i b e l l u l e s , araignées, e t c . ?) 


