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 1 Présentation du projet et de son contexte

 1.1 Introduction
D ans  le  cadre  de  la  m ise  en valeur et de  la  protection de  son patrim oine, la  com m une  de  Le  Rousset-
M arizy souhaite am énager l’étang du Rousset.. Il s’agit pour la com m une de préserver un site im portant en
term es  de  biodiversité  afin  de  transm ettre  un  patrim oine  de  qualité  aux  générations  futures  tout en
l’utilisant com m e outil pédagogique.

C ette  biodiversité  est m arquée  par la  présence  de  nom breuses  espèces  anim ales  et végétales, et en
particulier la  C istude d’E urope, petite tortue protégée dans le cadre du N atura  2000 - É tangs à  C istude
d’E urope du C harolais et de nom breuses zones hum ides.

Par ailleurs, proche  des  patrim oines  rem arquables com m e C luny, Taizé, C harolles  et Paray-le-M onial, le
paysage charolais-brionnais constitue  un potentiel encore sous-exploité, en m atière de développem ent
touristique. La Région, le D épartem ent et la C C  du C harolais-Brionnais, ont affiché clairem ent leur intention
de soutenir les actions en ce sens, dans la droite ligne de l’orientation du PA D D  du S C O T  du C harolais-
Brionnais (O rientation 5 : O rganiser un tourism e durable autour des richesses paysagères, patrim oniales
et culturelles).

S ur un site  déjà  fréquenté  par les  pêcheurs, des  cam peurs  et essentiellem ent prisée  par la  population
locale, la  com m une  de  Le  Rousset-M arizy souhaite  offrir à  sa  population  et ses  visiteurs, un  sentier
am énagé autour du Lac. C et am énagem ent vise à am éliorer la fréquentation du site, dans le respect de
son environnem ent notam m ent dans le cadre de la protection de la C istude d’E urope et plus largem ent de
ses richesses environnem entales et écologiques.

L’agence  technique  départem entale  (A TD ) a  été  sollicitée  par la  C om m une  de  Le  Rousset-M arizy, afin
d’apporter une assistance à  M aîtrise d’O uvrage dans  le cadre de ce projet d’am énagem ent d’un sentier
pédestre autour de l’étang du Rousset. Pour préparer les dossiers réglem entaires et la m ise en œ uvre du
projet, la  com m une  et l’A TD  ont confié à  l’A telier du G inkgo et E coType la  m aîtrise  d’œ uvre, suite à  une
consultation à  procédure  adaptée. Le présent rapport présente  l’état initial du site  avec ses  principaux
enjeux et a  pour but de  fournir des  élém ents  d’aide  à  la  décision pour le  choix d’une  variante  ayant le
m oindre im pact sur l’environnem ent.

 1.2 Localisation du projet
La  zone  d’étude  se situe  sur la  com m une  de  Le Rousset-M arizy, dans le  départem ent de la  S aône-et-
Loire sur une surface de près de 100 ha. E lle est délim itée à l’E st par la RD 27, au S ud par la route allant du
lieu-dit « M oulin du Rousset » à la RD 27, à l’O uest par la digue de l’étang et au N ord par la RD 33. L’altitude
varie de 380 m  au niveau de l’étang à 405 m  à l’extrém ité S ud du site.
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C arte 1: Localisation de la zone d'étude (EcoType)



 2 A nalyse de l’état initial

 2.1 M ilieu physique

 2.1.1 Thém atique « Terre »

 2.1.1.1 G éologie
Le C harolais est une région de contact entre les m assifs anciens  (m onts  du C harolais à  l’est) dont les
granites et gneiss appartiennent à  l’unité géologique du m assif central et les collines et les plateaux du
centre  et de  l’ouest taillés  dans  les  roches  sédim entaires  déposés  au Trias  et Lias, il y a  200 m illions
d’années, dans des m ers bordant le M assif C entral. L’ensem ble a été soulevé et incliné lors du plissem ent
alpin, il y a quelques m illions d’années.

E n  ce  qui concerne  l’étang  du  Rousset, la  nature  géologique  du  substrat correspond  à  du  granite
porphyroïde  à  biotite  (calco-alcalin) ou granite  de  M ary. C ’est un granite  rose  ou gris  affleurant assez
rarem ent, la couche d’arénisation et d’altération étant très im portante. A u niveau de la forêt du Rousset,
affleurent au contraire des terrains sédim entaires datant du Trias.

D ’une façon générale, la présence d’un sous-sol éruptif et détritique donne des sols pauvres et acides.

 2.1.1.2 Pédologie
Le paysage pédologique de la zone d’étude peut être résum é de la m anière suivante (d’après le référentiel
régional pédologique de Bourgogne, IN RA  2005) :

• A u  niveau  des  secteurs  forestiers  entourant les  étangs, la  form ation  pédologique  peut être
rattachée  à  des  sols  sur des  replats  sur grès  triasiques, peu  différencié  à  charge  gravelo-
caillouteuse variable. Le sol est peu différencié et la m ajorité sont recouverts de forêt.

• S ur les secteurs prairiaux entourant l’étang du Rousset, le sol est sableux à sablo- argileux, sain,
gravelo-caillouteux à m ull acide : A locrisol typique.
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C arte 2: C arte géologique de la zone d'étude (w w w .geoportail.gouv.fr)



 2.1.2 Thém atique « C lim at »

La station m étéorologique de référence est celle de La G uiche, située à environ 4 km  au sud de l’étang du
Rousset.

D ’une  m anière  générale, la  région subit une  influence  atlantique  très  m arquée, avec  des  précipitations
assez bien réparties sur l’année et un double pic printanier et autom nal. Les précipitations se situent dans
la m oyenne bourguignonne avec un total de 956 m m  (données de références de 1974 à 1995). Il n’y a pas de
m ois véritablem ent secs car les précipitations estivales restent relativem ent im portantes. Le pic du m ois
de m ai réalim ente la réserve utile et freine ainsi une éventuelle sécheresse estivale.

C e  secteur de  S aône-et-Loire  appartient au  C harolais, région  se  caractérisant par un  contraste
therm ique  relativem ent im portant. E n effet, la  rigueur hivernale  est com parable  à  celle  de  la  région du
C hâtillonnais au nord de la C ôte-d’O r, et ce, à de basses altitudes. C harolles enregistre ainsi en m oyenne
111  jours  de  gel par an  (36  de  plus  qu’à  C hâteau-C hinon). C ette  rigueur hivernale  s’explique  par la
présence  d’un  écoulem ent d’air froid  provenant des  hauteurs  du  M assif C entral. D e  plus, la  position
m éridionale  de  la  région  charolaise  est en  partie  responsable  d’étés  chauds. La  tem pérature  peut
atteindre localem ent 40°C .

 2.1.3 Thém atique « E aux »

 2.1.3.1 H ydrographie
Le réseau hydrographique de l’étang du Rousset est essentiellem ent constitué par la rivière l’A rconce qui
prend sa source au bois d’O cle, à environ trois km  au nord. A près avoir traversé l’étang, l’A rconce passe
ensuite par C harolles puis par A nzy-le-D uc à environ quarante km  au S ud-ouest où elle prend une direction
N ord-ouest pour se jeter dans la Loire quinze km  plus en aval.

N otons  égalem ent que  la  ligne  de  partage  des  eaux  (M éditerranée  x  A tlantique) passe  à  quelques
centaines  de  m ètres  de  la  lim ite  E st du  site  d’étude. C ette  position  en  tête  de  bassin  versant vaut
d’ailleurs la particularité au site d’appartenir au bassin versant de la Loire, m ais faisant partie du S D A G E
Rhône-M éditerranée-C orse. 
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 2.1.3.2 Z ones hum ides
Le  code  de  l’environnem ent, et plus  spécifiquem ent son A rticle  L211-1 im pose  : « La  préservation des
écosystèm es  aquatiques, des  sites  et des  zones  hum ides  ... ». A insi, leur identification  à  l’am ont de
chaque  projet est indispensable. C ependant, l’inventaire  des  zones  hum ides  de  la  région  Bourgogne-
Franche-C om té n’étant term iné que partiellem ent, il est im possible de s’y appuyer pour la présente étude.
E n effet, com m e  le  m ontre  la  carte  3, les  zones  hum ides  sur seulem ent une  toute  petite  partie  de  la
com m une du Rousset-M arizy sont pour le m om ent cartographiées.

A fin  de  fournir les  inform ations  com plém entaires  quant à  la  présence  de  zone  hum ides, nous  nous
som m es appuyés sur la cartographie des habitats (voir chapitre  2.2.2). E ffectivem ent, l’arrêté m inistériel
du 24 juin 2008 m odifié, qui définit les critères d’identification et de délim itation des zones hum ides, dresse
une liste d’habitats naturels considérés com m e zone hum ide.

O n peut donc considérer que la quasi-totalité de la queue de l’étang du Rousset est définie com m e zone
hum ide.

 2.1.3.3 Q ualité des eaux
Il n’existe pas de stations de m esure de la qualité des eaux sur les ruisseaux du site d’étude (tant sur les
aspects qualitatifs que quantitatifs). Toutefois il est possible de citer les analyses concernant la qualité
des eaux sur l’A rconce à l’am ont de C harolles. Les eaux de l’A rconce sont globalem ent de bonne qualité à
hauteur de C harolles. Il peut toutefois être m is en évidence une qualité passable des m atières organiques
et oxydables, critère  de  qualité  souvent passable  sur les  autres  stations  de  Bourgogne  et tém oignant
d’une pollution d’origine anthropique et/ou agricole.

 2.2 M ilieux naturels

 2.2.1 C ontexte environnem ental local
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C arte 4: Z onages et classem ents environnem entaux et paysagers (EcoType)



 2.2.1.1 Z onages d’inventaires patrim oniaux
C inq  Z N IE FF  de  type  I (occurrence  d’écosystèm es  et d’espèces  rem arquables, généralem ent sur une
surface  réduite) et un  Z N IE FF  de  type  II (écocom plexes  et paysages  rem arquables, généralem ent
délim itant de vastes surfaces) se trouvent dans un rayon de 5 km  autour du projet (C arte 4).

 2.2.1.2 Périm ètres de protection réglem entaire
Les sites  inscrits et classés ont pour objectif la  conservation ou la  préservation d'espaces naturels  ou
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi.

U n site inscrit et deux sites classés sont localisés à proxim ité du projet :
• S ite inscrit « V illage de S igy-le-C hâtel » situé à plus de 8 km  à l’E st du site
• S ite classé « C hapelle de S aint-Q uentin et abords au Rousset » situé à 3,5 km  au S ud-est du site
• S ite classé « Belvédère de M ont-S aint-V incent » situé à un peu plus de 5 km  au N ord du site

 2.2.1.3 Périm ètres de gestion concertée
Le périm ètre du projet se situe, quasim ent dans son ensem ble, à l’intérieur du site N atura 2000 « É tangs à
C istude d’E urope du C harollais » (FR2600993)

 2.2.1.4 C onclusion

N om Type D istance Type de lien
fonctionnel

N iveau de lien
fonctionnel

Inventaires

Étang du Rousset Z N IEFF 1 0 km Interférence directe Fort

Ruisseaux, bocages et zones hum ides à M ary 
et S aint-M arcelin-de-C ray

Z N IEFF 1 2,2 km A ucun N ul

Bocage et m ares a Ballore et S aint-Rom ain-
sous-G ourdon

Z N IEFF 1 2,5 km A ucun N ul

M assif forestier d’A vaise et de la G uiche et 
bocage environnant

Z N IEFF 1 2,6 km A ucun N ul

Bocage et bois de M ont S aint-V incent et de 
C haleutre

Z N IEFF 1 3,8 km A ucun N ul

C harollais et N ord Brionnais Z N IEFF 2 0 km Interférence directe Faible

Réglem entaire

V illage de S igy-le-C hâtel S ite inscrit 8,3 km A ucun N ul

C hapelle de S aint-Q uentin et abords au 
Rousset

S ite classé 3,4 km A ucun N ul

Belvédère de M ont-S aint-V incent S ite classé 5,3 km A ucun N ul

G estion concertée

Étangs à C istude d’Europe du C harollais N atura 2000 0 km Interférence directe Fort

A u  regard  des  caractéristiques  du  site, de  sa  localisation  et de  la  distance  des  différents  sites
répertoriés, le site d’étude présente un lien fonctionnel significatif avec deux d’entre eux :

• Z N IE FF1 « É tang du Rousset »
• N atura 2000 « É tangs à C istude d’E urope du C harollais »

Le lien avec la  Z N IE FF2 « C harollais  et N ord Brionnais » peut être considéré com m e faible, au regard de
l’étendue de celle-ci. 

 2.2.2 H abitats naturels et flore

Le  site  d’étude  étant intégré  dans  le  réseau  N atura  2000, il possède  une  cartographie  des  habitats
naturels. C ependant, celle-ci date de 2007 et n’est pas d’une très grande précision. C ’est pourquoi elle a
été com plétée par quelques observations de terrain et surtout les contours des différents polygones ont
été précisés à partir des photographies aériennes récentes.

A u total, ce  sont donc  15  habitats  naturels  qui ont été  identifiés  sur la  partie  de  la  queue  de  l’étang,
appartenant à six grands types de m ilieux :
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C arte 5: C artographie des habitats naturels (EcoType)



 2.2.2.1 E aux de surface continentales
E U N IS C 1.224 - C olonies flottantes d'U tricularia australis et d'U tricularia vulgaris 631 m ² 

N atura 2000 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du M agnopotam ion ou de l'H ydrocharition

D escription
C om m unautés flottant librem ent des eaux paléarctiques plus ou m oins riches en nutrim ents, 
dom inées par des U triculaires (U tricularia australis, U tricularia vulgaris). Il s’agit de deux secteurs 
de faible superficie. Il s’agit d’un des habitats nécessaires au cycle de vie de la C istude d’Europe.

E U N IS C 1.241 - C olonies flottantes d'U tricularia australis et d'U tricularia vulgaris 965 m ²

N atura 2000 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du M agnopotam ion ou de l'H ydrocharition

D escription

Form ations des eaux paléarctiques dom inées par des plantes aquatiques enracinées à larges 
feuilles flottantes, souvent accom pagnées d’une strate d’espèces im m ergées (C eratophyllum , 
M yriophyllum , Potam ogeton) et occasionnellem ent d’U tricularia spp. flottant librem ent. C e sont des
form ations caractéristiques des grands plans d’eau perm anents. Il s’agit des 4 exclos crées sur la 
partie nord de l’étang dans le cadre d’un C ontrat N atura 2000. Il s’agit d’un des habitats 
nécessaires au cycle de vie de la C istude d’Europe.

E U N IS C 3.21 - Phragm itaies à Phragm ites australis 9 093 m ²

N atura 2000

D escription

C om m unautés des bords des lacs, des m ers intérieures, des anses m arines, des cours d’eau et 
des ruisseaux, des m arais et m arécages de la région paléarctique, dom inées par Phragm ites 
australis. Plusieurs secteurs occupés par cet habitat ont été identifiés au niveau de la queue de 
l’étang. Il s’agit d’un des habitats nécessaires au cycle de vie de la C istude d’Europe.

E U N IS C 3.52 - C om m unautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs) 93 m ²

N atura 2000

D escription

C om m unautés denses d’espèces annuelles plus élevées (atteignant habituellem ent une taille 
m axim ale de 100 cm ) colonisant les vases riches en azote des étangs et des lacs asséchés des 
zones boréale et ném orale du Paléarctique, et localem ent de la zone steppique eurasienne. Les 
espèces dom inantes sont Bidens spp., Rorippa palustris, Rorippa islandica, C henopodium  spp., 
Polygonum  spp., Rum ex m aritim us, Rum ex palustris, Ranunculus sceleratus, S enecio congestus, 
C atabrosa aquatica et Leersia oryzoides. Il s’agit d’une petite zone au Sud-Est de l’étang. C ’est 
égalem ent un des habitats nécessaires au cycle de vie de la C istude d’Europe.

 2.2.2.2 Bas-m arais
E U N IS D 5.212 - C ariçaies à Laîche des rives et com m unautés apparentées 27 991 m ² 

N atura 2000

D escription

Form ations paléarctiques de la zone d’atterrissem ent des m arécages, des étangs et des lacs sur 
des substrats principalem ent m inéraux, neutres, basiques ou faiblem ent acides, dom inées par des 
Laîches form ant des nappes rhizom ateuses, en particulier C arex acuta, C arex acutiform is ou des 
espèces apparentées. Plusieurs secteurs où la nappe est suffisam m ent haut sont concernés par 
cet habitat. Il s’agit égalem ent d’un des habitats nécessaires au cycle de vie de la C istude 
d’Europe.

 2.2.2.3 H abitats prairiaux
E U N IS E 2.1 - Pâturages perm anents m ésotrophes et prairies de post-pâturage 203 197 m ²

N atura 2000

D escription

Pâturages m ésotrophes régulièrem ent pâturés d’Europe, fertilisés et sur sols bien drainés, avec 
Lolium  perenne, C ynosurus cristatus, Poa spp., Festuca spp., Trifolium  repens, Leontodon 
autum nalis, Bellis perennis, Ranunculus repens, Ranunculus acris, C ardam ine pratensis, 
D escham psia cespitosa. Ils sont surtout caractéristiques des zones ném orale et boréoném orale 
d’Europe. C e sont des prairies au niveau des situations topographiques les plus hautes et qui 
constituent un habitat nécessaire à la C istude d’Europe, notam m ent pour la ponte.
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E U N IS E 3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques hum ides 49 967 m ² 

N atura 2000

D escription

Prairies de fauche et pâturages légèrem ent gérés sur sols hum ides de façon perm anente ou 
tem poraire, tant basiclines qu’acidoclines, riches en nutrim ents, des plaines, des collines et des 
basses m ontagnes m édio-européennes soum ises à des conditions clim atiques atlantiques ou 
subatlantiques. Parm i les plantes caractéristiques des com m unautés très variées form ant cette 
unité se trouvent C altha palustris, C irsium  palustre, C irsium  rivulare, C arduus personata, E pilobium  
parviflorum , Lychnis flos-cuculi, M entha aquatica, S cirpus sylvaticus, S tachys palustris, Brom us 
racem osus, C repis paludosa, G eum  rivale, Polygonum  bistorta, S enecio aquaticus, Lotus 
uliginosus, Trifolium  dubium , E quisetum  palustre, Equisetum  telm ateia, M yosotis palustris, 
D escham psia cespitosa, A ngelica sylvestris, O enanthe silaifolia, G ratiola officinalis, Inula salicina, 
S uccisella inflexa, D actylorhiza m ajalis, Ranunculus acris, Rum ex acetosa, H olcus lanatus, 
A lopecurus pratensis, Festuca pratensis, Festuca gigantea, Juncus effusus, Juncus filiform is et 
C arex cespitosa. C e sont des secteurs de transition topographique entre les bas-m arais et les 
prairies m ésophiles. C et habitat présente égalem ent des caractéristiques pouvant convenir aux 
C istudes d’Europe pour l’accom plissem ent de leur cycle biologique.

E U N IS E 5.412 - M égaphorbiaies occidentales ném orales rivulaires dom inées par Filipendula 810 m ²

N atura 2000 6430 - M égaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages m ontagnard à alpin

D escription

Il s’agit de végétations de hautes herbes installées en bordure de cours d’eau et en lisière de forêts
hum ides, aux étages collinéen et m ontagnard des dom aines atlantique et continental. C es « 
prairies » élevées sont soum ises à des crues tem poraires et sont caractérisées par l’absence 
d’actions anthropiques (fertilisation, fauche, pâturage) ; elles peuvent d’ailleurs s’étendre, à partir 
du potentiel de sem ences qu’elles possèdent, sur des prairies anthropiques où la gestion a 
dim inuée. Il s’agit de deux petits secteurs d’un pré géré de m anière extensive, constituant 
égalem ent un des habitats nécessaires au cycle de vie de la C istude d’Europe.

 2.2.2.4 Fourrés
E U N IS F9.12 - Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à S alix 34 238 m ²

N atura 2000

D escription

Form ations ripicoles linéaires de S aules buissonnants (S alix spp.) des rivières des plaines, des 
collines et des basses m ontagnes des régions ném orale occidentale, ném orale orientale, boréale, 
chaude-tem pérée, m éditerranéenne, steppique et froide désertique du Paléarctique, s’étendant 
jusqu’à l’étage m ontagnard dans la région m éditerranéenne, et jusqu’aux confins des déserts 
subtropicaux. C ’est un habitat à forte dynam ique positive sur la ceinture E st et Sud de l’étang. 
M êm e ce m ilieu est nécessaire pour l’accom plissem ent du cycle biologique de la C istude d’Europe.

 2.2.2.5 H abitats forestiers
E U N IS G 1.213 - A ulnaies-frênaies des rivières à débit lent 7 315 m ²

N atura 2000 91E 0 - Forêts alluviales à A lnus glutinosa et Fraxinus excelsior (A lno-Padion, A lnion incanae,
S alicion albae)

D escription

Bois de Fraxinus excelsior et d’A lnus glutinosa des vallées des rivières à débit lent et uniform e des 
plaines d'Europe orientale, centrale, et, localem ent, occidentale, avec un sous-étage riche form é 
de grandes herbes et de buissons. C e sont quelques secteurs le long de l’A rconce à l’am ont de 
l’étang qui sont concerné par cet habitat. 

E U N IS G 1.81 - Bois atlantiques de Q uercus robur et Betula 23 503 m ²

N atura 2000 9190 - V ieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Q uercus robur
D escription

Forêts acidiphiles, com posées de Q uercus robur, Betula pendula et Betula pubescens, souvent 
m élangés avec S orbus aucuparia et Populus trem ula, sur des sols très oligotrophes, souvent 
sableux et podzolisés ou hydrom orphes. La strate arbustive peu développée com prend Frangula 
alnus et la strate herbacée form ée par le groupe de D escham psia flexuosa, com prend toujours 
M olinia caerulea. C ette dernière strate est souvent envahie par des fougères. Il s’agit de quelques 
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zones à situation topographique plus élevée par rapport aux saulaies.

U ne partie de ces boisem ents a été rem blayé il y a quelques années, notam m ent au niveau des 
places de pêche au N ord du lac. C e rem blaiem ent explique la non-typicité du cortège floristique, qui
aurait pu justifier une m odification du rattachem ent de l’habitat vers l’habitat suivant. C ependant, il 
a été choisi de garder son attachem ent vers l’habitat d’intérêt com m unautaire, du fait de la 
possibilité de restauration.

E U N IS G 1.82 - H êtraies-chênaies acidophiles atlantiques 150 026 m ²

N atura 2000

D escription

Forêts analogues aux hêtraies de l'Ilici-Fagion m ais dom inées par Q uercus petraea ou Q uercus 
robur, souvent accom pagnés par Fagus sylvatica. Elles se distinguent des forêts de l'unité G 1.81 
notam m ent par la présence du groupe de M aianthem um  bifolium  dans la strate herbacée. C ’est la 
zone boisée au sud de l’étang du Rousset, située sur des positions topographique plus élevées par
rapport à la ceinture de saulaies.

 2.2.2.6 H abitats anthropiques
E U N IS E 5.1 – V égétations herbacées anthropiques 3 094 m ²

N atura 2000

D escription
Peuplem ents herbacés m ésophiles se développant sur des terrains en déprise urbaine ou agricole, 
sur des terrains qui ont été repris sur les réseaux des transports ou sur des terrains qui étaient 
utilisés com m e décharge. Ils sont entretenus plus ou m oins régulièrem ent.

E U N IS J1.2 - Bâtim ents résidentiels des villages et des périphéries urbaines 10 963 m ²

N atura 2000

D escription
Bâtim ents résidentiels des périphéries urbaines et des villages où les bâtim ents et d’autres 
surfaces im perm éables occupent entre 30%  et 80%  de la surface. Il s’agit de la zone de deux 
habitations à l’extrém ité S ud-Est de l’étang avec leurs jardins, fortem ent artificialisés.

E U N IS J5.3 - E aux stagnantes très artificielles non salées 2 593 m ²

N atura 2000

D escription

C ours d’eau et bassins artificiels, avec leurs réceptacles, contenant de l’eau douce sans 
écoulem ent perceptible. S ont inclus les lacs et les bassins créés sur des substrats entièrem ent 
artificiels, les réservoirs d’eau, les viviers à poisson gérés de façon intensive, et les plans d’eau 
des sites industriels extractifs. C e sont deux bassins à proxim ité des habitations.

N otons que la surface en eau de l’étang n’a pas été incluse dans la cartographie des habitats, du fait de
l’absence des relevés floristiques des fonds.
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Im g. 1: C ariçaie au N ord de l'étang du Rousset (E coType)



Le tableau ci-dessous et la carte 5 récapitulent les enjeux liés aux habitats naturels identifiés :

C ode EU N IS S urface (m ²) N atura 2000 Enjeux C istude Enjeux zone hum ide

C 1.224 631 3150 X X

C 1.241 965 X X

C 3.21 9093 X X

C 3.52 93 X X

D 5.212 27991 X X

E 2.1 203197 X

E 3.41 49967 X X

E5.412 810 6430 X X

F9.12 34238 X X

G 1.213 7315 91E 0 X

G 1.81 23503 9190 X

G 1.82 150026

E 5.1 3094 X

J1.2 10963

J5.3 2593 X

TO TA L 524509
S urface (m ²) % S urface (m ²) % S urface (m ²) %

174339 33,24 % 329578 62,84 % 160323 30,57 %

 2.2.3 Entom ofaune

A ucune donnée d’entom ofaune n’est citée au Rousset-M arizy sur le site de sciences participatives Faune
France. Les  observations  ponctuelles  réalisées  pendant l’étude  révèlent  11  espèces  d’insectes
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C arte 6: Z ones à enjeux liées aux habitats naturels (EcoType)



fréquentant le  site  d’étude  pour accom plir leur cycle  de  vie. Parm i ces  onze  espèces, on  com pte  5
odonates, 5 lépidoptères – rhopalocères et une espèce de coléoptère. C ’est d’ailleurs cette  dernière, le
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) qui peut être considéré com m e espèce à statut. E n effet, son statut
de conservation est considéré com m e quasi-m enacé à l’échelle européenne, est inscrite à l’A nnexe II de la
D irective « H abitats » et est déterm inante pour les Z N IE FFs à l’échelle régionale.

Les  autres  espèces  sont de  espèces  assez com m unes  des  divers  types  de  m ilieux présents  : m ilieux
aquatiques, prairies, bois et fourrés. 

Les secteurs boisés par des feuillus sont donc considérés com m e zones à enjeux vis-à-vis des insectes,
com pte tenu des exigences de la seule espèce à statut contactée sur la zone d’étude.
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Faune observée durant l’étude

N om  scientifique N om  com m un
Prot. internationale Listes rouges
D IR habitats Berne E U 27 N ationale BFC

O donates
Ischnura elegans Ischnure élégante LC LC LC
O rthetrum  brunneum O rthétrum  brun LC LC LC
O rthetrum  cancellatum O rthétrum  réticulé LC LC LC
Platycnem is pennipes Pennipatte bleuâtre LC LC LC
S ym petrum  sanguineum S ym pétrum  sanguin LC LC LC

Lépidoptères
A nthocharis cardam ines A urore LC LC LC
C oenonym pha pam philus Procris LC LC LC
G onepteryx rham ni C itron LC LC LC
Pieris napi Piéride du navet LC LC LC
Polyom m atus icarus A zuré com m un LC LC LC

C oléoptères
Lucanus cervus Lucane cerf-volant A nnexe II III N T R

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF

C arte 7: Z ones à enjeux liées à l'entom ofaune (EcoType)



 2.2.4 H erpétofaune

La bibliographie m entionne 11 espèces d’am phibiens et 9 espèces de reptiles dans le secteur étudié. Les
observations ponctuelles ont perm is de contacter 3 espèces d’am phibiens et 4 espèces de reptiles.

La  présence  de  G renouille  de  Lessona  et de  la  Rainette  verte  au  niveau  des  prairies  hum ides  et
m agnocariçaies  au  N ord  du  Lac  du  Rousset confirm e  l’intérêt de  ces  m ilieux  pour la  reproduction
d’am phibiens. La  présence  d’autres  batraciens, com m e  les  G renouilles  rousses  et agile, le  C rapaud
com m un, ou encore  les  Tritons  palm é  et alpestre, est fortem ent probable  dans  ces  secteurs. O n peut
égalem ent supposer la présence de l’A lyte accoucheur sur certaines zones favorables.

Q uant aux reptiles, en plus des espèces contactées et pour certaines connues sur site, on peut estim er
que  toutes  les  espèces  citées  dans  la  bibliographie  sont potentiellem ent présentes  sur le  site, tant la
m osaïque  des  m ilieux présents  est variable. Il s’agit notam m ent du Lézard  vert, de  l’O rvet fragile, des
C ouleuvres vipérine, lisse et d’E sculape, ainsi que de la V ipère aspic.

L’espèce la plus patrim oniale de ce groupe reste cependant la C istude d’E urope. L’étude sur sa population
et sur son utilisation de l’espace autour du Lac du Rousset, actuellem ent en cours par la S ociété d’H istoire
N aturelle  d’A utun, révèle  quelques  surprises. S a  zone  de  vie  et de  chasse, ainsi que  d’hivernage  était
connue  depuis  longtem ps  et il s’agissait surtout de  la  queue  de l’étang, ses  prairies  hum ides, saulaies,
roselières et m agnocariçaies.

E n revanche, les recherches télém étriques du printem ps et
de l’été 2020 ont m ontré que les zones de ponte se situent
au  niveau  des  places  de  pêche  côté  N ord  de  l’étang,
notam m ent dans les secteurs à végétation la plus rase. La
localisation des  sites  de  ponte  sur ce  secteur ajoute  une
autre  valeur aux  habitats  naturels  anthropisés  (E 5.1  –
V égétations  herbacées  anthropiques), voire  dégradées
(secteurs rem blayés de l’habitat G 1.81 - Bois atlantiques de
Q uercus robur et Betula). E n effet, le m ode opératoire d’un
cycle  de  ponte   éclosion  ém ancipation  de  la  C istude→ éclosion → émancipation de la Cistude → éclosion → émancipation de la Cistude

d’E urope suit un schém a particulier :

• La fem elle vient dans la zone choisie pour la ponte à
la période propice (entre m ai et juillet) et passe une
grande  partie  des  journées  dans  un  secteur à
végétation  dense  au  bord  de  l’eau  (notam m ent les
fourrés  de  saules  (photo  2)  s’avèrent
particulièrem ent intéressants pour cette phase)

• La ponte a eu lieu en fin de soirée/début de nuit sur
un  terrain  sec, dégagé, ensoleillé  et plutôt m euble
(photo  3) (les  places  de  pêche  sem blent convenir
parfaitem ent aux fem elles de la population du lac du
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Faune observée durant l’étude

N om  scientifique N om  com m un
Prot. internationale Listes rouges
D IR habitats Berne E U 27 N ationale BFC

A m phibiens
H yla arborea R ainette verte IV II A rticle 2 LC N T N T R
Pelophylax lessonae G renouille de Lessona IV III A rticle 2 LC N T D D R
Pelophylax sp. G renouille verte ind.

Reptiles
H ierophis viridiflavus C ouleuvre verte et jaune IV II A rticle 2 LC LC LC R
N atrix helvetica C ouleuvre helvétique III A rticle 2 LC LC LC R
Podarcis m uralis Lézard des m urailles IV II A rticle 2 LC LC LC
E m ys orbicularis C istude d'E urope II II N T LC E N R

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF

Im g. 2: S aulaie de bord d'étang (E coType)

Im g. 3: N id de C istude prédaté (E coType)



Rousset) ; plusieurs tentatives de ponte peuvent être réalisées par la fem elle à quelques jours ou
sem aines d’intervalle

• A près l’éclosion (à l’autom ne) et sortie du trou
(le  printem ps  suivant  le  plus  souvent  en
Bourgogne), les  jeunes  cistudes  se  dirigent
généralem ent vers  des  m ares  annexes  au
plan  d’eau  principal, afin  d’échapper  aux
prédateurs  (les  m ares  dans  les  secteurs
boisés  au  N ord  des  places  de  pêche  sont
donc  d’une  im portance  cruciale –  photo  4).
E lles  y  passeront plusieurs  m ois, avant de
retourner dans le lac.

C ette  utilisation  insoupçonné  de  l’espace, élargit le
territoire  sur les secteurs fréquentés  par l’hom m e et
entretenus  régulièrem ent. La  cohabitation  sem ble
possible, m ais  certaines  adaptations  pourraient
am éliorer les chances de réussite de ponte et de survie des jeunes tortues.

La  carte  8 récapitule  donc  les  secteurs  à  enjeux pour l’hérpétofaune. L’ensem ble  de  la  zone  en queue
d’étang  peut être  considérée  com m e  zone  à  enjeux  à  m inim a  forts. Les  secteurs  à  enjeux m ajeurs  se
situent au niveau des  habitats  fréquem m ent utilisés  pour accom plir le  cycle  de  vie  de  l’espèce  à  plus
grande valeur patrim oniale : zones de ponte, d’insolation et de repos de la C istude d’E urope.

 2.2.5 M am m ifères hors chiroptères

La  base  de  données  Faune-France  fait m ention  de  4  espèces  de  m am m ifères  sur la  com m une  du
Rousset-M arizy : C hevreuil européen, Taupe  d’E urope, Blaireau  européen  et Ragondin. C ette  dernière
espèce est introduite et considérée com m e envahissante. Le D O C O B N atura 2000 parle de 20 espèces de
m am m ifères (y com pris les chauves-souris), sans précision d’espèces. C e docum ent m entionne en plus
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Im g. 4: M are tem poraire forestière au niveau de places de 
pêche (E coType)

C arte 8: Z ones à enjeux liées à l'hérpétofaune (EcoType)



seulem ent le Rat m usqué (égalem ent introduit et envahissant), et l’É cureuil roux (espèce protégée) sur le
site N atura 2000, ainsi que le C hat sauvage, l’O reillard sp. et le M uscardin sur les com m unes du site N atura
2000 (espèces inscrites à l’A nnexe IV  de la D irective H abitats). 

Les  observations  ponctuelles  ont perm is  d’observer 4 espèces  de  m am m ifères  qui fréquentent le  site
durant leurs cycles de vie : reproduction, déplacem ents et nourrissage. 

Il s’agit globalem ent d’espèces com m unes, voire exogène pour le Ragondin. D ’autres espèces citées dans
la  bibliographie sont probables sur la zone d’étude, com m e notam m ent le blaireau, la taupe, l’écureuil ou
encore le m uscardin dans les fourrés. L’enjeu lié aux m am m ifères peut cependant être considéré com m e
faible.

 2.2.6 C hiroptères

Le pré-atlas des chiroptères de Bourgogne (S H N A , 2017) m entionne 6 espèces de chauves-souris dans
chacune  des  deux  m ailles  déca  kilom étriques  qui sont touchées  par la  zone  d’étude. Les  cartes  de
répartition des espèces dans le m êm e docum ent font m ention de 8 espèces au total.

Trois soirées d’écoute ont été organisées tout au long de l’étude. E lles ont perm is d’identifier 6 espèces
plus un groupe d’espèces difficilem ent reconnaissable sur les seuls critères auditifs. A insi, ce sont de loin
les  espèces  de  pipistrelles  (com m une  et de  Kuhl) qui sont les  plus  actives  autour du lac  du Rousset.
L’activité du M urin de D aubenton et de la N octule de Leisler n’est pas négligeable égalem ent. D e m anière
plus  discrète, la  N octule  com m une  fréquente  égalem ent les  m ilieux  autour du  lac. E nfin, plusieurs
enregistrem ents  m ontrent la  présence d’au m oins  une  espèce  du groupe des  N octules/S érotines. Il est
cependant im possible  de  dire  s’il s’agit des  enregistrem ents  supplém entaires  des  deux  espèces  de
noctules déjà contactées, ou si ce sont des sérotines qui viennent chasser au dessus du lac.
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Faune observée durant l’étude

N om  scientifique N om  com m un
Prot. internationale Listes rouges
D IR habitats Berne E U 27 N ationale BFC
A utres m am m ifères

C apreolus capreolus C hevreuil européen III LC LC LC
O ryctolagus cuniculus Lapin de garenne N T N T N T
M yocastor coypus Ragondin - - -
V ulpes vulpes Renard roux LC LC LC

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF

C hiroptères cités dans la bibliographie

N om  scientifique N om  com m un
Prot. internationale Listes rouges

D IR habitats E U 27 N ationale BFC
C hiroptères

B arbastella barbastella B arbastelle d’E urope II/IV A rticle 2 V U LC N T
M yotis m yotis G rand m urin II/IV A rticle 2 LC LC N T
R hinolophus ferrum equinum G rand rhinolophe II/IV A rticle 2 N T LC E N R
M yotis em arginatus M urin à oreilles échancrées II/IV A rticle 2 LC LC V U
M yotis daubentoni M urin de D aubenton IV A rticle 2 LC LC LC
Pipistrellus sp. Pipistrelle sp.
V espertilio m urinus S érotine bicolore IV A rticle 2 LC D D N A
E ptesicus serotinus S érotine com m une IV A rticle 2 LC N T LC

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF

C hiroptères observés durant l’étude

N om  scientifique N om  com m un
Prot. internationale Listes rouges

D IR habitats E U 27 N ationale BFC
C hiroptères

M yotis daubentoni M urin de D aubenton IV A rticle 2 LC LC LC
N yctalus noctula N octule com m une IV A rticle 2 LC V U D D
N yctalus leislerii N octule de Leisler IV A rticle 2 LC N T N T
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle com m une IV A rticle 2 LC N T LC
Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de K uhl IV A rticle 2 LC LC LC
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de N athusius IV A rticle 2 LC N T D D

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF



Il est à noter que la quasi-totalité des espèces contactées utilisent les boisem ents pour la recherche de
gîtes  d’été  (cavités  dans  les  arbres, décollem ent d’écorce  et autres  trous) et la  présence  d’arbres
m atures  leur est donc indispensable. Tous  les  boisem ents  autour du lac peuvent donc être  considérés
com m e habitats à enjeux du groupe des chiroptères.

 2.2.7 A vifaune

41 espèces sont citées dans la  base de données Faune-France sur la  com m une du Rousset-M arizy au
début de l’étude. Parm i elles, 30 sont protégées au niveau national et 13 sont inscrites sur les annexes de
la D irective O iseaux.

Les  observations  de  terrain ont perm is  d’identifier 49
espèces  d’oiseaux  qui fréquentent le  lac, les  m ilieux
hum ides  adjacents, ainsi que  les  boisem ents  et
espaces  agricoles  des  alentours. Parm i ces  49
espèces, 34 sont protégées au niveau national, 19 sont
inscrites  sur les  annexes  de  la  D irective  O iseaux, 9
présentent un  statut de  conservation  défavorable  à
l’échelle  européenne, nationale  et/ou  régionale  et 10
sont déterm inantes  pour les  Z N IE FF. Égalem ent, 8
nichent sur la  zone  d’étude  de  m anière  certaine  et 11
de m anière probable.

Le  cortège  de  l’avifaune  est, sans  surprise, com posé
en grande  partie  des  oiseaux  d’affinité  forestière  (16
espèces), d’espèces  ubiquistes  (14  espèces)  et
d’espèces  inféodées  aux  m ilieux  hum ides  (13  espèces). C ’est dans  ce  dernier groupe  qu’on  peut
considérer le plus grand nom bre d’oiseaux à enjeux, du fait de leur inscription aux annexes de la D irective
O iseaux (8 espèces sur 13), m ais surtout de leur statut de conservation défavorable (7 sur 13).
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C arte 9: Z ones à enjeux liées aux chiroptères

Im g. 5: Jeunes H érons cendrés dans un des nids de 
l'héronnière au N ord du lac (E coType)



L’étang  du  Rousset est régulièrem ent fréquenté  en  hiver par les  oiseaux  d’eau  et peut constituer un
m aillon im portant dans  la  m osaïque  des  étangs  du C harolais. E n effet, plus  de  500 individus  d’oiseaux
d’eau de 8 espèces différentes ont été recensés sur le lac au m ois de février 2021. N otons égalem ent la
présence  d’une  héronnière  au niveau du boisem ent hum ide  au nord  de  l’étang  avec au m oins  8 nids  de
hérons cendrés. 
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A vifaune observée durant l’étude

N om  scientifique N om  com m un N icheur
Prot. internationale Listes rouges
D IR oiseaux Berne E U 27 N ationale BFC

E spèces des m ilieux forestiers
A egithalos caudatus M ésange à longue queue H ivernant III A rticle 3 LC LC N T

B uteo buteo B use variable C ertaine III A rticle 3 LC LC LC
C arduelis spinus Tarin des aulnes Possible - - - LC D D

C erthia brachydactyla G rim pereau des jardins Probable III A rticle 3 LC LC LC
D endrocopos m ajor Pic épeiche Probable II A rticle 3 LC LC
D ryocopus m artius Pic noir Possible I II A rticle 3 LC LC
E rithacus rubecula R ougegorge fam ilier Possible II A rticle 3 LC LC
G arrulus glandarius G eai des chênes C ertaine II/2 LC LC

Lophophanes cristatus M ésange huppée Possible II A rticle 3 LC LC
Luscinia m egarhynchos R ossignol philom èle Possible II A rticle 3 LC LC

M ilvus m igrans M ilan noir C ertaine I III A rticle 3 LC LC
M ilvus m ilvus M ilan royal Possible I III A rticle 3 N T V U E N R
Periparus ater M ésange noire Possible II A rticle 3 LC N A D D

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Possible III A rticle 3 LC LC
R egulus ignicapilla R oitelet à triple bandeau Possible II A rticle 3 LC LC LC
T urdus philom elos G rive m usicienne Possible II/2 III LC LC

E spèces ubiquistes
C arduelis carduelis C hardonneret élégant Probable II A rticle 3 LC V U V U
C olum ba palum bus Pigeon ram ier Possible LC LC
C uculus canorus C oucou gris Possible III A rticle 3 LC LC

C yanistes caeruleus M ésange bleue Probable II A rticle 3 LC LC
Falco tinnunculus Faucon crécerelle C ertaine II A rticle 3 LC N T
Fringilla coelebs Pinson des arbres Probable III A rticle 3 LC LC
M otacilla alba B ergeronnette grise Probable II A rticle 3 LC LC LC
Parus m ajor M ésange charbonnière Probable II A rticle 3 LC LC
Picus viridis Pic vert Possible II A rticle 3 LC LC LC
S trix aluco C houette hulotte Probable II A rticle 3 LC LC

S turnus vulgaris É tourneau sansonnet C ertaine II/2 LC LC
S ylvia atricapilla Fauvette à tête noire Probable II A rticle 3 LC LC

T roglodytes troglodytes T roglodyte m ignon Possible II A rticle 3 LC LC
T urdus m erula M erle noir C ertaine II/2 III LC LC

E spèces des m ilieux ouverts
C orvus corone C orneille noire - II/2 III LC LC
Lullula arborea A louette lulu Probable I III A rticle 3 LC LC R

E spèces des m ilieux sem i-ouverts
Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Possible I II A rticle 3 LC N T R
U pupa epops H uppe fasciée Possible III A rticle 3 LC LC R

E spèces des m ilieux bâtis
A thene noctua C hevêche d'A théna Possible LC R

D elichon urbicum H irondelle de fenêtre Possible II A rticle 3 LC N T N T
E spèces des m ilieux hum ides

A lcedo atthis M artin-pêcheur d'E urope Possible I II A rticle 3 V U V U D D
A nas platyrhynchos C anard colvert C ertaine III LC LC LC
A nas querquedula S arcelle d'été Possible V U C R R
A rdea cinerea H éron cendré C ertaine III A rticle 3 LC LC LC
A rdea purpurea H éron pourpré Probable I II A rticle 3 LC LC E N R
A ythya ferina Fuligule m ilouin Probable III V U V U V U R

C asm erodius albus G rande A igrette Possible LC
Fulica atra Foulque m acroule C ertaine III N T N A N A

G allinago gallinago B écassine des m arais Possible II LC C R C R R
G allinula chloropus G allinule poule-d'eau C ertaine II/2 III LC LC
N um enius arquata C ourlis cendré Possible II/2 II V U V U V U R

Phalacrocorax carbo G rand C orm oran C ertaine III A rticle 3 LC LC V U
Podiceps cristatus G rèbe huppé C ertaine III A rticle 3 LC LC LC

Protection 
France

D éterm inant 
Z N IE FF

II/1 ; III/1

II/1 ; III/1

II/1 ; III/2

II/1 ; III/2
II/1 ; III/2



V is-à-vis  des  oiseaux, les  secteurs  à  plus  grands  enjeux  peuvent donc  être  considérées  les  zones
hum ides en queue de l’étang et des zones boisées hum ides au nord du lac.

 2.2.8 Bilan des enjeux écologiques sur la zone d’étude

La  carte  11 synthétise  les  enjeux écologiques  recensés  sur site  tout au long  de  l’étude. O n distingue
clairem ent trois zones à enjeux :

• Le  secteur avec  des  zones  à  enjeux  m ajeurs  et forts à  proxim ité  im m édiate  du  lac  sur son
pourtour N ord et E st. C es secteurs sont des territoires privilégiés de repos, de nourrissage et de
reproduction des espèces patrim oniales présentes  sur site. Les interventions lourdes dans ces
zones devraient être réduites au stricte m inim um , voire évitées com plètem ent, pour conserver la
viabilité des populations existantes.

• Le secteur des  habitats naturels patrim oniaux, du fait de leur attachem ent aux habitats d’intérêt
com m unautaire et/ou du fait de leur caractère hum ide. Les interventions dans ces zones doivent
prendre  en  com pte  les  classem ents  existants  et surtout, encore  plus  qu’ailleurs, respecter la
réglem entation en vigueur (lim iter les incidences sur les habitats d’intérêt, pas de destruction de
zones hum ides, etc.).

• Le secteur à enjeux m odérés, englobant les habitats naturels plus éloignés des rives du lac et en
dehors  des  zones  à  habitats  patrim oniaux. Les  interventions  dans  ces  zones  seront m oins
contraignantes, tout en gardant une vigilance vis-à-vis de certains groupes d’espèces (arbres à
cavité pour les oiseaux et chiroptères, m ares prairiales pour les am phibiens, etc.).
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 3 M éthodes d’inventaire et d’analyse

 3.1 Recueil des données existantes
Pour le recueil des données existantes, nous ne focalisons pas nos recherches uniquem ent sur la zone de
projet. L’objectif est, en effet, d’élargir à  l’échelle d’une zone écologiquem ent cohérente (souvent ce que
l’on nom m e zone d’étude), voire à l’échelle com m unale ou intercom m unale selon la configuration paysagère
du secteur.

La prem ière étape de ce recueil passe par la caractérisation des zonages écologiques connus sur ou à
proxim ité du projet.

L’objectif est ensuite de recueillir tous les docum ents concernant le site ou les alentours proches afin de
com piler les données naturalistes disponibles : articles scientifiques, données d’atlas, bases de données
en ligne, ouvrages  liés  au secteur, etc. Les  ouvrages  consultés  sont listés  en  bibliographie à  la  fin du
présent docum ent. E nfin, la  bibliographie  est com plétée  par une  phase  de  consultation, auprès  des
associations  locales  et de  personnes  ressources. C ette  dernière  phase  perm et de  com pléter les
inform ations obtenues précédem m ent en ayant, souvent, des données plus précises au niveau de la zone
de projet. E lles perm ettent notam m ent parfois d’avoir des inform ations inédites concernant le site.

 3.2 Recueil des données de terrain
A fin  de  fournir un  aperçu  le  plus  exhaustif possible  de  l’état biologique  initial du  site, les  dates  des
inventaires de terrain ont été choisies en fonction des périodes propices à chaque groupe prospecté. Les
dates  de  passages  sont synthétisées  dans  le  tableau suivant (en vert sont m arquées  les  périodes  de
prospection idéales pour chaque groupe).

2020 2021

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

H abitats/flore 28 6 22

C hiroptères 6 14 22

A utres m am m ifères 6 14 17 15 22 22

O iseaux 28 6 17 15 22 22

A m phibiens 6 15 22 22

Reptiles 28 6 14 22 22

Insectes 6 14 22 22

La m éthodologie choisie par type d’inventaire est conform e aux standards écologiques et correspond aux
critères définies pour la présente étude : offrir un aperçu large et le plus exhaustif possible des différents
groupes  d’espèces, tout en  lim itant le  nom bre  de  passages  et la  com plexité  de  m ise  en  œ uvre  des
protocoles.

 3.2.1 H abitats et végétation

Le  site  d’étude  étant intégré  dans  le  réseau  N atura  2000, il possède  une  cartographie  des  habitats
naturels. C ependant, celle-ci date de 2007 et n’est pas d’une très grande précision.

La typologie des habitats n’a pas été m ise à jour dans le cadre de l’étude, étant donné le tem ps de travail
disponible. L’ensem ble  des  attachem ents  aux habitats  naturels  a  ainsi été  faite  à  partir des  habitats
définis  dans  la  cartographie  de  2007. Le  travail consistait donc  essentiellem ent en une  définition plus
précise des entités hom ogènes à partir de photographies aériennes récentes et à leurs attachem ent à la
typologie existante. Les observations de terrain avaient pour but de confirm er l’attachem ent aux habitats
uniquem ent à  partir de  critères  visuels  et d’une  observation  floristique  succincte. A ucun  relevé
phytosociologique  n’a  été  réalisé  dans  le  cadre  de  l’étude  et la  recherche  de  flore  protégée  n’était pas
prévue égalem ent.
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 3.2.2 H erpétofaune

Le protocole de suivi des am phibiens a respecté la m éthodologie du protocole standardisé, développé par
la  S ociété  H erpétologique  de  France  PO PA m phibien (Barrioz M . &  M iaud  C . (coord.) 2016). 3 p assages
étalés sur le printem ps ont perm is d’apprécier l’occurrence des espèces d’am phibiens sur le site.

Trois sorties nocturnes et trois diurnes ont perm is  de prospecter les zones favorables aux am phibiens  :
m ares, fossés, ornières inondées et flaques d’eau tem poraires. C es zones favorables ont été identifiées
lors de la prem ière visite du site et un protocole identique a été appliqué à chaque prospection nocturne :

1. Passage en début de nuit avec écoute des chants d’anoures de 5 m inutes à l’approche de la m are
(environ 10 m  de la m are) ;

2. un prem ier tour de la m are et prospections à la lam pe (« torching ») ;
3. un deuxièm e tour avec capture tem poraire à l’épuisette (à partir du passage au m ois d’avril) ;
4. passage en journée pour observer les indices de reproduction (pontes, larves).

Tout le m atériel utilisé était nettoyé après chaque utilisation à l’aide d’une solution désinfectante V irkon®,
afin d’éviter la propagation d’agents infectieux et parasitaires (chytrides, ranavirus…).

Q uant aux  reptiles, ils  ont été  identifiés  par observation directe  lors  des  déplacem ents  sur site, en
prenant en com pte la  saison, l’horaire favorable pour la présence sur les postes d’insolation, et les
conditions m étéorologiques favorables (tem pérature non négative, tem ps ensoleillé m ais hors heures
les  plus  chaudes). Les  recherches  étaient effectuées  selon les  habitats  potentiels  des  espèces,
ainsi que sur les abris artificiels présents sur le site (plaques ondulées, m étalliques…).

 3.2.3 Insectes

Les prospections étaient orientées vers deux groupes d’insectes, présentant potentiellem ent les enjeux
m ajeurs sur site :

• O donates à  proxim ité  des  points  d’eau. C es  recherches  se  sont focalisées  sur la  recherche
d’im agos volants identifiés à vue ou après capture au filet (si nécessaire). C es prospections ont
été com plétées par une recherche d’exuvies en bordure des m ilieux aquatiques stagnants.

• Lépidoptères dans les m ilieux ouverts de la  zone d’étude : l’identification était faite à  vue et par
chasse  des  im agos  volants  (si nécessaire) le  long  des  transects  définis  dans  un corridor de  5
m ètres  (2,5 m  de  part et d’autre  du transect). Toute  nouvelle  espèce  observée  en dehors  des
parcours sur des transects était égalem ent notée. Les prospections ont toujours eu lieu dans des
conditions m étéorologiques optim ales (chaud, peu de vent, pas de précipitations).

 3.2.4 A vifaune

L’avifaune de la zone d’étude et ses alentours proches a été caractérisée sur ce secteur, lors de plusieurs
passages. L’objectif était de qualifier l’avifaune nicheuse présente sur l’aire d’étude définie.

Les sorties ont été réalisées le m atin qui correspond au m om ent de la journée où les oiseaux sont les plus
actifs (avec la fin de journée), notam m ent au printem ps avec les m âles chanteurs (prospections entre 1h
avant et 2h après le lever du soleil). N ous avons, par ailleurs, recherché des conditions m étéorologiques
perm ettant la m eilleure détection des oiseaux (tem ps calm e, avec pas ou peu de vent, sans pluie,...).

D eux points  d’observation ont été  définis  au sein du périm ètre  rapproché  (carte  1). S ur chacun de  ces
points, une écoute com binée avec une observation visuelle (jum elles) de 10 m inutes a été réalisée lors de
chaque sortie. E n plus du point d’écoute, toute espèce ponctuelle observée hors protocole et n’ayant pas
été  identifiée  pendant le  point d’écoute  était notée  et localisée  (notam m ent les  rapaces  diurnes, peu
actifs le m atin). C es données ont été com plétées par des observations aléatoires lors de l’ensem ble des
prospections de terrain (cris, survol, plum es, nids, …).

U ne session d’observation des oiseaux d’eau hivernants sur le lac a été organisée au m ois de février 2021.
Les espèces ont été observées à la longue-vue depuis un point fixe et vue dégagée sur la totalité du lac.

A fin de couvrir la  m ajorité des groupes d’oiseaux présents, une séance de prospections à  la  recherche
des  rapaces  nocturnes  était organisée  à  la  période  adaptée  (début m ars). Le  protocole  généralem ent
utilisé était appliqué, à savoir :

◦ écoute spontanée à un endroit potentiellem ent favorable (3-5 m inutes)
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◦ repasse du chant de m âle de l’espèce recherchée (1 m inute)
◦ écoute (1 m inute)
◦ repasse du chant de m âle de l’espèce recherchée (1 m inute)
◦ écoute (3-5 m inute)

É tant donné  la  faible  superficie  du site, un seul point d’écoute  suffit pour toutes  ces  espèces, dont le
chant porte à plusieurs centaines de m ètres.

 3.2.5 C hiroptères

A fin d’identifier les espèces de chiroptères présentes, trois sessions d’écoute étaient organisées avec,
pour objectifs, de recenser les zones de chasse et les corridors biologiques. Pour ce faire, la m éthode de
détection  des  ultrasons  par détecteur hétérodyne  et expansion  de  tem ps  (Batlogger M ) par écoute
directe en points d’écoute et enregistrem ent sim ultané, pour une éventuelle analyse  à posteriori (logiciel
BatE xplorer), était em ployée. Le but de l’étude  étant de m ontrer uniquem ent la  présence  des chauves-
souris sur site, il n’y a pas eu d’analyse de fréquentation, m ais seulem ent confirm ation de présence par
espèce.

 3.2.6 A utres m am m ifères

Plusieurs m éthodes sont em ployées pour la recherche des m am m ifères :

• M acro- et m éso- m am m ifères : prospections de terrain pour repérer les indices de passages et
de fréquentation (coulées, fèces, em preintes…) ;

• M icrom am m ifères : relevés de traces et indices de présence et l’analyse des pelotes de réjection
des rapaces nocturnes.
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