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Prolifération

Le terme "proliférafion"

concerne des espèces indigènes

ou introduites dont les effectifs

se dévetoppent fortement ou

(et) dont ['aire de répartition

géographique s'étend, soit

provisoirement, soit par pics,

soit en permanence, sur

I'ensemble d'un bassin versant

ou sur une portion significative

de ce dernier.
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;e déve1 oppe une population ?
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La jussie

Îrès fréquemment, des
ftagmenB dc tige pêuvent
reformer rapidêment ur
nouvel individu ê!
produirant des racines. Gela

s'observe chez presque toutes
les plantes emDhibies ou
aquâtiquet connê la iussi€
ou le lagarosiphon, mals
aussi chez des ptantes
lerrestres comme la renouée
du Japon.

Chez les animaux

Il s'agit le plus souvent d'une fertilité élevée et

d'une reproduction très précoce. Ainsi, une

femelle de ragondin peut produire 6jeunes par

portée. avoir jusqu'à 3 portées par an et com-

mencer à se reproduire dès sa première année

de vie.

e*r4/12
Le Potamot pediné

Lea cas dê rystème3 dê survie
et de multiplication grâce à
des organB souterraint sont
égâlement couranB. GÉce à
6es tubercules, ce potamot
peut résicter au troid. à uae
bal$e de féclalrenent et à
fapport dê substanccs
toriques. Irc ptu!, chaque
tubetculo peut constituer un
nouvel lndiüdu.
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Chez les plantes

Lcs stratégics lcs plus efficaces concernent la

muhiplicalion végétative.

etAoopb

@ La compétition intraspécifigue

Cette concurrence peut également s'observer

entre les différents individus d'une même espè-

ce. Sur un même site, les effectifs d'une espèce

vont donc être régulês par la quantité des res-

sources vitales disponibles et accessibles.

@ La prédation/consommation

La présence d'herbivores ou de predateurs peut

conslituer un facteur limitant le développement

des effectifs d'une espèce, végétale dans le pre-

mier cas, animale dans le second, si le nombre

d'individus consommês est suffisammenl

important.

@ Les facteurs limitants

Le développement des individus el des popula-

tions dépend des éléments nutritifs accessibles,

de la place disponible, des conditions clima-

tiques, de la luminosité, etc. Le facteur limitant

est celui qui est le plus contraignant pour le

développemenl des organismes.

Chaque élément peut devenir limita pour

I'espèce, en fonction des caractérisüques du

site et de I'espèce.

Lês cas dê protlfératlons

.pparôissent donc plus

fréquemment chez des

espècer compêtitives,
qui roît pêu ou pas

consommées et qül ne

3ont pas conflontées à

des facteurs llmltants
dans le mltleu où elhs
Cinsteltcnt.
La préservatlon de

mlliêur dlverslflés et
équltibrês favorise [a

mlse ên placê de ces

mêcanlsmes rÉgulateurs

et limite les rlsques de

grollfénüon$
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@ Protiférations dues.i ta nrodification rles raracteristique:; cles milieux

L'tivoltrtion gtittt!rrlc rlcs 1l:rvs:rccs rrrrL rrlrorrls rlts pl;rris rl t'rrrr rt rlatts les yllairtes

rtllLtvilrlts lrrcililc rlc pltrs cn plLis l:r rlislrcrsion rlcs cspi'cts ct lirurnit cles conditions

{:rvorrrltlcs à ttn dôvclr;grperrtt'nl t'xct'ssil rlt' et'rt;rittt's poprtl:rliors :
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Renouée abondante

Renouée assez abondante

! Renouée ctairesemée

@ Changement des paramètres environnernentaux

l.(iv(,lrlliilrr rles purlirltrts lrLrrrlritrts I)r(|votlu(

,ir'r rlrrtt,,r trt, rrtr Ir,,1.,r ,rs rlL s lrilrnli rr,'\

crrvir-ontttnttnllrrtr. (ts 1x,r'tLrrl»rtiorr: pcttvcrrl
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. .. , L \ irlr.r r rr,lr\lii( l. rtitiL,rl,-r :

rllilnq{'nr( rt\ rlcs pirlrtnèlrts physictr chi

rrirlrrcr rlc i rrrr, Iollrrtiorr. ctrtl.(rphisalion,
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ri rl r I r:il r, : i|llillr inli\illir)ùs virrii'es dcs

rf ilit Lrr. pollrrt iorrs. {l( \lr ualio \ rI nrilirrrx-

boiement diversifi

Ces pratiques aboutis-
sent souvent à un ralen-
tissement du courant, à

une baisse du niveau

des eaux dans les cours

d'eau, à une augmentà-

tion de [a température
de ['eau, à une augmen-

tation des concentra-
tions en minéraux et
nutriments. Tous ces

étéments favorisent
l'apparition de phéno-

mènes de prolifération.
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@ Introduction d'espèces

Plusieurs centaines d'espèct's végétâlcs ct plu-

sieurs dizaines d'espèces animalcs ont été

introduites en France dcpuis la pôriode romai-

ne et de nouvclles espèces sont régulièrement

inlroduitcs, volontaircment ou accide[telle-

ment. Dc nombreuses espèces se retrouvent

dans les milirux aquatiques, sur les rives ou

dans des zones humides.

Certaines vont disparaître, Ies plus nombreuses

vont se maintenir sans prolilérer et d'autres

vont étendre leur aire de répartition ct parlois

pulluler.

Les cas de prolifération les plus imponants, au

niveau narionâl ou mondial, résuhent d'espèces

introdu ites.

Ces espèces n'ayant pas évolué dans les pays

ou rllcs sonl introduites, il n'existe parfois pas

d'espèces concurrentes ou consommatrices qui

pourraient limiter l€ur expansion ou leur mul-

tiplication.

Les 6 espèces d'écreüsses du bassin
Autochtonei - [rotiques

ÉGreü§se à pieds btancs
A u st to potd ît obl ! s po I li pes

Écrevisse à pi€ds rouges
Astacus dstocus

Gau3es des lntroducüon!
d'erDèces Yégétales

(, Amétlon6or des stock r.ttl.lts
(piô!rle, pêche de lolslr)

O Àqueculturc

I Invotontalre

lD tutte blotoglguc

Cause lnaorrsc

(t Erpèce domettletlt

O Rr(hcr e scl.ntlfiqu€

eâ,fùc*, ué4éfal'zb
Lês plântês udllréês en a$ErloDhiu. ne reprérênt rt que 0,5%
des e3pècer htrorllites, nais elles Drovoqrent le! prlndpao(
câr de proliférâdon3 sur le ba$ln Adou-Gaxotrne (la Jurdê, qnl
est aursi utilirÉe conme plante ornemêrtale. le lagâr6lt Lotr gt

le nyriophytle du Bréril).

eAiùlrn a44nâl2o
Parml les 6 espèces d'êcrevbree prélsntes sEr le balrln Adorr-
oamtrIrc, 4 rotrt sodquês. Le dq/enlr dea êaDècea âütocltone!
e8t ltracüain.
llême d leg uammüèrcr introduitt aott Deu nombreux (en

IDurcêrtagê), lts pcut ent foutdt dra ttr ûê prolltéràdorr
problênatiques, connê L ri€o!ür.
En ptus des lntrôdurüoü, aferpèces er(oü{ue+ m ardrte surd
à de fréqpênts déDlaccme s .fc.DacÈ. aEtoc[toûcs d'utr Dâr&
veÉant à un autn, Derücullèrement chez 1.3 polt.orÀ CGt

dôplacemenB d'ecpàcca t Guvlrt au$i indsùê der lf,pactr
nqtatlft ou d€. nuLarrta

tcrevisse è pattes grêlPs

^1lo(ns 
lcptodctcty!!s

Ecrêvissê signdl ou de
(a(ifornie

Po(ilostacus Ietlistulus

f(revirse américàine
otco ecte! liûosus

FG}

rl€

'e
)iG
f.ilB
f«E(revisse rouqe de Louisiù e

P.ocûmhor6 .lukii



Conséquences des

Perturbations du m il leu

Poisson-chât

5ur certains ttonçons,
le dévetoppement
d'herbier gène [es

actiütés nàutiques

Les prolitérations pefturbent le milieu

biologique et physiquc quc les espèccs

ont colonisé.

Selon l'arnpleur de ces pcrturbations,

on pourra aboutir à des impacts

écologiques et/ou à des nuisances

occasionnées aux dillërents usages.

II est souvent impossible dc

déterminer, a priori, I'enchaînemenl

complexe de causes et d'effets que va

provoquer unc prolilération, ce qui

constitue un des principaux dangers

de ce phénomène.

pr.olrÉnrnox
ÿI'NE
EspÈcr

Intrractlons
complêxes )

l. cspi'cc r;ui prolilè're peul provoquer la régres-

sion ou lu disparilion dcs âulres espi'ces par lc

.jcu tlc :

- la competition rrtrc cspèccs,

- la ('on\omrnalir)rr dcs autres cspèces,

- la lrarsnlission de parasites ou d'agents

pathogènes.

- la pollution genétique (croisements possibles

entre espèces).

Prrfois, elle peut aussi lavoriser le mâintien ou

lu progrt.ssion des autres espèces :

- cn [ournissanl une ressource alim€ntaire

rl)0ndante,

- cn cri'ant un milieu d'accueil pour ces

cspôces.

E

PAnAt'rÈTnE
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proliféra tions

Perturbations des activités humaines
En perturbânt le régime hydraulique,

en favorisant Ia fornation

d'atterrissements, en encombrant [e lit

des cours d'eau ou les plans d'eau, en

fragilisant lcs berges ou les ouvrages

et en modifiant les paramètres

physico-chimiques de I'eau, les

espèces qui prolifèrent peuvent gêner

de multiples activités humaines.

La pêche, activité la plus pratiquée, subit le

plus de nuisances.

Dans les secteurs exploités pour des activil(ls

touristiques, les proliférations sont aussi pcr-

çues comme une gêne.

Pourcentages de cas où une gêne est ressentie

Activités les plus courantes
sur les sites landais colonisés
par la jussie

Irrigation

Nâutlsme

Pê(he

Chasse

Pt nche à vollê

Ealqnade

Ptanche
à volle

Eaignado

ClargaElntr DroY!$!& D.r
h Dra..m. d. llGrtlcr

O nâlentl3rcmênt du couràrt

Q Ptégeage de sédimentr

O Béchâufferrnt de feau

Q changcrncnt du pellplemêrt
ptrdcotê et d'ltn ertébrés

O ApporB dê Ea{èrc
orgarique

O ConroEmetior dorygèng
UlÉrÀtior d€ luEiEeltr
(P, ù, etc,).

Q Dtverrlficaüon du miüeu

O zonê favoraDle porr le
déwloppêmênt d'algues et
dtnvertêbr& (aümentatlon
dss poirro )

O f,Gfug€ poü lê3 poilrors et
sit. dr reproduction

a
o
a
o
o

100
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0

IrrlEatlon l{autisme Pêrhe Chass€

ïr$
\.§"1'
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- .' S rroducüon rl'orygèle le
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nutrlmGrt!
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. Un herbier est un hâbitat làvorable pour Iâ taune aquâtiqùe
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@rluttel

tuânùon.

Réglrmnrtati on5

lvléthodes
curatives

l)es noycns rlc luttc ph-ysiquc. chimique (phy-

locides, poisons), biologiquc (p:ilurc) ou ttcolo-

gique (restauralion dc ripisylvc!i) (,nt éti

essayÉs dans divcrsrs r(igions, dont lc bassin

Adour-Caronnc. Dans la najoriti'dcs cas (pour

la taune dans la lolillir(' dcs cas) il s'agil dr

nrcsutes de dsstru( ti,rn tl'indivitlus.

L efficacité des actiorls mcnies esl très variable

se]on ls espèces concernées et les techniqurs

rnrployèes : résultal nul à satisl'aisant.

Les traitements mécaniques
{lnachages mÉcaniqucs ou manuels, fauche,

curaqe ou dragagc. clc.l ronl parfois efficaces

lI]ais néce55ilent des actions régulièrement répé-

tées dans le lenrps. Crs techriqurs impliquant

un(' dcrlrurlion r) urganisrnes, et une nrodifica-

tion des milieux, doivent être utilisées avec pré-

calrtion.

Les produits chimiques
En raison de lcur to\icité. ils ne doivent être uti-
lisés qu avec de nrultiples précautions, dans le

cadre cl actions organisées et encadrées. Des

etfcls néqatifs Pourraicrl progressivement appa-

raitre sur les peuplements piscicoles, sur la faune

et la flore locales en q(n(:ral, ou 5ur I'hygii'nc ct

la santé llublique. en cas d utilisation régulière et

généralisée sur un nrôme bassin vcrsânt.

ll esl prélérable rtue ce ll,pe de lutte soit mis en

oeuvre en concertâtion arr nivcau d'un bassin

vcr\;rnl L.l (lc lc rtrscrycr, \oil i (ertai s sites, soit

à certaines espôces {quand la luttc chimique est

obliqatoirc pour obtrnir rlcs résullals).

t0

Fleur de Ju!!ie



moyens de lutte
Les mêthodes biotogique : l'exemple
de l'introduction de [a carpe chinoise
Celle prrlirllrc rlrril Itrc r'rrrisirrlLrr' ;r\\'ç (irÇor\

pection elr raison de son manquc d cllicat iti par

rapport aux espèces qui prolifërerrt et de la dis-

parilion rJ'hertrii'rs dc plarrtcs autochtones qu'cl-

le provoque. Ett règle générale, lir lullc biolrr-

giqLrr par introduction de consonlnrateurs nc

peut étre réâlisêc qur rhrrr lc cadrr d optralions
très surveillées.

En conclusion

. Le plus souvent un traitement n'est pâs

efficace s'il est apptiqué seul. Une com-

binaison de traitements est donc la solu-

tion [a plus adaptée puisqu'elle fournit
les meilleurs résultats,

. Le choix des traitements dêpend de lluti-
lisation dês milieux par l'homme
(incompatibitité éventuelle, notamment

des moyens chimiques avec la quâlitê

des eaux), de leur structure (accessibiti-

té des zones à traitêr), de leur fragilité
(impacts possibles des traitements sur tâ

flore et la faune locale), ainsi que des

moyens financiers disponibtes.

.ouand un site est fortement envahi, un

trâitement partiel sur une superficie
réduite ne donnera pas de bons résul-

tats. fespèce recolonise rapidement les

secteuIs trdités à partir des secteurs non

traités.

. En conséquence, il faut envisager un

entretien rêgulier du site envahi. Après

une opérdtion lourde, un entretien léger
pêut suffire pour limiter [a superficie

occupée par l'espèce et [a densité de ses

effectifs.

. Pour les espèces exotiques, il est préfé-

rable d'agir le ptus tôt possibte. dès t'im-
plantation de [espèce sür un site et non
pas quand les premières nuisances appa-

raissent Cela limite l'ampleur et lê coût
des interventions et permet d'enüsager

une suppression de l'espèce sur [e site.

avonsel
aoDrocnes' prévent

F
ES

IVES

[rrevisse de Louisiane
Procotoîrbus clarkn

ll ne s'xgil pas en lait dÈ techniques parlicu-

Iii'rcs rrruis plutôt de démarches globales qui

pourrai('nl ou drvraient être adoptées afin de

linritcr lirpparilion el la nrulliplicalion dc cc

lvp(' {lc prol)li'mcs.

Espèces introduites
l.cs probli'nrcs lcs plus irnportants conctrncnt

des cspèces introduites. volontairemert ou âcci-

dentellement. La dêmarche la plus souhaitable

c\t (le rc l)ar introtluirc volonlaircmcnt dc nou-

velles espèces. En toute occâsion, il est essentiel

dc procéder avec de rnultiples précautions: véri-

Iicr l'origirrc. h biologie el l'in1êrêl réel des

espèces introrluites, éviter les transports d'indivi-

dus vivants ou Iutililation d appàts vivarts. ctc.

La préservation
des milieux aquatiques
Lt's cas de proliférations s'inscrivent totalement

dans le cadre de la dynamique des populations.

l.a prdscrvatiolr rlc nrilicux arluatiqucs ou

hunrides diversifrés lirnitera les risques de prolifé-

râtiolrs, Unc espè'ce très vigoureuse y trouvera

plus dc cornpdliteurs, de prédateurs, de consom-

nrâteurs et de parasites potentjels : ses perspec-

tivrs rlc prolilêration scront linrjtées.

Intégrer ['impact
des activités humaines
l,c\ irclivités hurnainesjouent un rôle londamen-

tal dans les prolifërations d'espèces en provo-

(luant (lcs dt!st'quilibrcs du tnilicu. ll cst indis-

pensable d'intégrer lâ question des proliférations

d rsptces dans les proicts d aménaqements, par

cxcnrpll rlc ;llarts rl eau. ou dc gestiott qui rir-
quent cle fàire varier certajns paramètres du

milicu ric I;rçon signilicalivc-

ir
4

h
Rlpisylve diversifiée

Suplression de

ÿéqétôlion sur les

berq€r:sile de

prèdilectiof pour les

espèces invasives

tr



lirrJlr'rrterrlalirrll., 1,1 moyens de lutte

F

Les espaces associés aux cours d'eat

CS
IVCS
(suite)

Favoriser les opérations régutières de
qestion
La lutte contre les proliférations d'espèces

autochtones lroseau, potamot, etc.) relève plus

souvent d'une gestion Égulière et bien adaptée

des milieux que d'opérations lourdes de destruc-

tions d'indiüdus. Ce n'est toutefois pas une

démarche sufhsante comme le montre le cas du

grand cormoran, espèce en expansion et à large

répartition sur plusieur pays : sa gestion néces-

site des approches variÉes sur I'ensemble du

domaine géographique concerné.

Organiser une démarche cottective de
gestion des espèces
Les actions de lutte Ésultent le plus souvent

d'initiatives locales (parfois indiüduelles), sans

coordination des démarches entre les maîtres

d'ouvragr et trop souvent sans suivi ni bilan. La

lutte contre les proliférations d'espèces doit
s'inscrire dans une démarche collertiw organi-

sée, avec du personnel qualifié, pour des raisons

d'efficacité, de sécurité el de contraintes régle-

mentaires.

ll est préférable, et souvent obligatoire, d'agir en

concertation avec les organismes compétents ou

habilités à mettre en place des campagnes de

régulation.

En cas de doute sur la démarche, renseignez-

vous auprès des services responsables de la poli-
ce de l'eau (DDAF, Direction Départementale dc

I'Agriculture et de la Forêt ou DDE, Direction

Dépaftementale de I'Equipemcnt), ou bien auprès

du conseil supérieur de la pêche (introductions

de poissons) ou des fédérations départementales

des groupements de défense contre les ennemis

des cultures (lulle contre le ragondin).

Etablir un diagnostic de tutte avant
toute action
Afin de ne pas s'engager dans des opérations

coûteuses et inutilet un diagnostic de la situa-
tion doit être réalisé avant toute action de luttc,
le plus précis possible en fonction des connais-

sânces du moment.

Les enJeu)
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prevenr
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Les enjeux principaux

sonl au nombre de quatre

. Une amélioration indispcnsable des connais-

sanccs, ainsi qu'une organisâtion de la col-

lcctc cl du rcgroupement des données dispo-

nibles.

o Une meilleure retransmission de ces informa-

tions auprès des acteurs concernés pour

mieux percevoir le phénomène et choisir la

démarche la mieux adaptée pour résoudre les

problèmes.
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quand diversité rime avec équitibre

!

G

T:ï

),

o,

[.
il

.\

les aux proliféra tions
. Lintégration systématiquc dc crt(r question

dans les politiqucs d'am(nagcment et de

gestion des milicux aquatiques et des zones

humides.

r Une mcillcure surveillance et une maîtrise

dcs introductions d'espèces, volontaires ou

accidentcllcs, afin de réduire les risques de

prolifération. Ce demier point, dont la plu-

part dcs act(urs sont conscients, est discuté

au niveau national mais est loin d'être résolu

malgré les nombreuses réglementations nises

en placc.

U



L'analyse des

Face aux problèmes posés par certaines proliférations d'espèces et à Ia volonté de

certains acteurs de lutter contre ce phénomène, le choix d'une démarche judicieuse

constitue un enjeu majeur supplémentaire.

C'est pourquoi certaines questions doivent absolument être posées avant

d'entreprendre toute opérâtion de lutte.

L espèce oui nrolifère
est-elle nôuvelle sur le site ?

Terrier de ragondin,
berge déstàbi [i sée

l4yriophytte du Brésil. :

espèce utitisée en
aquâriophitiê, introduite

dans le milieu naturel

Espèce déjà présente sur un site
Elle est intêgrée au milieu dans lequel elle vit. Si

elle se met à proliférer, c'est que les conditions

d'accueil ont changé. ll est donc important de

savoir:
- si la biologie et l'écologie de I'espèce sont suf-

fisamment connues pour définir les facteun

susceptibles de provoquer une prolilêration (otr

trouver l'informalion ?) ;

- si des changements naturels ont eu lieu ;

- si des actions humaines onl provoqué des

changements des facteuE envircnnementaux,

lesquels, avec quelle intensité ct les effets sont-
ils temporaires ou permanents ?

Espèce nouvelle sur le site
mais indigène
- La situation de I'espèce sur le bassin et en

France est-elle connue ? Cette espèce prolifè-

re-t-Êlle sur d'autres sites, sur tous les sites ? 5i

oui, il faut envisager une démarche plus globa-

le, au minimum à l'échelle d'un bassin veTsant.

- Le site colonisé est-il constitué d'un milieu
jeune, récemment formé (atterrissement, nou-
ltau plan d'eâu, etc.) ? 5i oui, il est presque

obligâtoire que des espèces pionnières y proli-

fèrent, mais cette situation est transitoire. Une

action particulière n'est pas souhâitâble s'il n y
a pas de nuisance importânle par rcppot à des

activitÉs humaines.

- L'espèce (animale ou végétale) présente tou-
jouIs des effectifs relativement impo ants sur

les sites otr elle s'installe (roseau, par exemple).

Son élimination n'est pes souhaitée mais une

limitation de son expansion peut être réalisée

s'il ya conflit d'usage.

- Lâ situation ne conespond à aucun des trois

cas précédenls. Soit on se trcuve face à une

situâtion provisoire, I'espèce n'étant pas enco-

re totalement intégrée au milieu d'accueil, soit

une pcrturbation des paramètres environne-

mentaux est inteNenue et génère cette prolifé-

ration.

Espèce nouvelle
et exotique sur [e site
- Peut-on déterminer comment est anivée I'es-

pèce, pouna-t-on éüter que cette colonisation

se reproduise ?

- Esl-on certain de la déterminâtion de I'espèce ;

sa biologie et son écologie sont-elles bien

connucs ?

- Uespèce prolifère-t-elle toujours là où elle

s'installe ou a-t-elle besoin de conditions par-

ticulières ?

- Dans le second cas, est-il préférable et moins

coûteux d'agir sur les conditions d'accueil plu-

tôt que sur I'espèce, les paramètres du milieu

sur lesquels il faut agir étant plus faciles à

déterminer ?

- Ne rien faire contre cette espèce est-il enüsa-

geable par rapporl aux risques d'impacls ou de

nuisances ?

E



)roliférations

Quels facteurs
neuvent
bliouer cette'prblifération ?

ex

. Une espèce peul v)ir scs cllcctifs augmcnter

tbrteme t à lechelle nationale, voire inlcrnr-
tionale. Dlns cc ras. les intlividus de cette

espèce risquent de sinstallcr partoul où ils

trouvent des conditions d'accueil salisfâi-

santes. llne lultc localis(c contre la proliféra-

tion de l'espèce sera peu efficace. ll cst n('ccs-

\âirc d'ttablir un proqralrùle de lutte au

niveau ralional, olr au rnillinrurn illr nivcau

d'un bassin versant.

. Dcs condition5 nrétéoroloqiques particulières

peuvent favorisL.r la prolili.ration dc certâines

espèces. ll faut atterrdre Ie retour de con(lilions

norrnalcs pour pouvoir anah-ser la situation. La

prolilération ne va pas forcinrcnt s'arrÊler. une

espèce pouvant profiter de ces conditions par-

ticulièrrs pour prcldrc le dessu: sur ses

concurrentes et conserver cet avantagc,clr rli-
son de ses capacités de reproduction ou

d'autres caractiristique5.

. Des actions hurnaines perturbent le fonctiorr-

nement des nrilieux rt changent Ies pararnètres

ervironnenrenlaux. l,c: cxcmples 5()nt nlul-

tiples et peuvent concerner de nombreux para-

mi'tres. Le curage d'un fossé, par exenrple, va

crêer un milieu jcunc qui scra rnvahi par une

ou quelques espèces, faut-il recommencer lt'

curagc, d(lruirc la vé!,étation, chan5Jer les pra-

tiques d entretien dcs lossris ? Àutrc cx(mplc,

la construction d'un banage peut suppriiner

les crucs printanières et favoriser Ie développe-

nrent d herbiers important5 dans ur cours

d eau. Cet herbier gêne-t-il réellenrent, peut-

on changer Ia grstion rJu barraltr pour rétablir

des crues printânières ?

Si on ne connaît pas les causes d'une protlfê-

râtion, même approximativement. une action

menée contre cette protifération risque fort

d'être inefficace. voire d'être dommageable

pour fenvironnement.

a) .*i
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toute a tion

réalablesri
a

Les bonncs questions à se poser avant d'agir:
r Est-il matériellement possible d'intcrvenir sur l'espèce ou son milieu ?

o Comment agir tout en préservant l'environnemenl ?

. Cette action sera-t-e[]e utilc ?

Faut-il limiter.,
vorre suoDnmer

totalement
cette prolifération ?
t Y a-t-il des irnpacts écologiques 0u rlcr nui-

sancc\ par rapport aux activités hurnaines,

quelles sont lcur amplcur et lsur localisâtion ?

. Cc5 impacts ou rruisances sont-i15 (lurablc5 ct

réellement pr(judiciable: à l environnerrent ou

au\ activités (perte êconomiquc récllc, baissc

rlc l'intensité d une activité de loisir. ctc.l ?

. Les nroyenr d(' [rtte cortre lespèce qui proli-

fère ne seront-ils pas plus rlonrmaqcablcs pour

l'cnviro n rremerr t ou pour lcs aclivités
hunraines ?

Ouelles que solent les techniques choisies,

[à lutte contre les protiféntions d'espètes

coûte cher De plus, l'éradication d'une

espèce n'étant pas enüsageable, Cest une

stntegie à long terme (frais dlnvestisse-

ments lnitiaux. frais d'entretien et de fonc-

tlonnement les années suivantes). Il est

donc évident que ces coûts doivent être

évâlués et analysés en fonction de llmpact

écologique, de ta gêne et de [a perte éco-

nomique réellenrent induite par ta protifé-

ration.
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Le choix de détruire l'espèce pour lutter

contre les proliférations n'est pas forcément

[e ptus efficace ni [e moins coûteux (à court

ou tong terme). Le choix de la démarche doit

être réatisé en fonction des connaissances

gue ['on a, des techniques connues et réali-

sables par [e maitre d'oeuvre, des moyens

financiers dont on dispose, de t'urgence de [a

situation, liée souvent à l'ampleur des nui-

sances ou des impacts, des impacts de [â

technique utilisée sur l'environnement. Une

démarche n'élimine pas ['autre, Il est pos-

sible de commencer pâr une lutte directe

contre ['espèce pour supprimer ou limiter

une nuisance excessive, toüt en mettânt en 7

place une gestion âdaptée des mitieux afin

de régler te problème à long terme.
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Prin cipal es proliférati ons

[. rcnoncule f,ottantc

le Lgarosiphon

l"r jssrlc

!â rrlrouêc du JaDon

La ôlêâll

L. nyrloplrytlc du Bré'lt

Espèces autochtones
concernant une grande partie
ou la totalité du bassin

Les atgues filamenteuses
Leur développement excessif relève

plutôt d'une modification de la ges-

tion quanlitalivr et qualitative de la
ressource en eau.

Les plantes aquatiques
(renoncules, potamots, nénu-
phaB, cératophylle& etc.)
Ces plantes peuvent avoir un dévelop-

pemenl important dans les zones

humides et prolifèrent dans certains

fosses ou cours d'eau lents. Sur le bas-

sin, le grand herbier de renoncules

flottânles après le banage d'Argenlal
(sur la Dordogne) constitue un cas

souvent cité.

Les hélophytes
(roseau, batdtugère, glycérte,

massettes, etc.) .

Ces espèces peuvent former des grou-

pements végétaux denses et mono-

spécifiques dans les eaux stagnantes

ou calmes et peu profondes. Labon-

dance de ces espères est régulée au

quotidien par les gestionnaires. Aucun

câs de prolifération exceptionnelie

n'est cependant signalê sur lc bassin

Adour-Garonne.

Espères exotiques
concernant une grande partie
ou la totalité du bassin

La jussie

C'est la plante dont I'expansion est la

plus importanlc sur le bassin et qui

présente le pius grand nombre de cas

de proliférations. Les impacts et nui-

sances qui en résultent sont nom-

breux.

Le ragondin
Cette espèce animale s'est répandue

sur pratiquement la totalité du bassin.

Malgré des campagnes de lutte rêgu-

lière, ses importantes capacités de

reproduction lui permettent de main-

tenir des effectifs abondants. Uespèce

est surtout connue pour les dégâts

qu'elle occasionne aux cultures (ali-

mentation) et aux berqes des fossés,

des coun d'eau ou des digues (creuse-

ment de terriers)-

Les écrevisses américaines

Les écreüsses de Califomie, d'AmÉ-

rique, et surtout de Louisiane, sont

rêpandues sur l'ensemble du basin.
Elles provoquent une régression des

écreüsses autochtones et peuvent

dégrader les berges en crcusant des

terriers profonds.

Les espèces exotiques
à potentiel d'expansion
limité ou incertain

La crépidule
Mollusque fixé se dêveloppant dans

les eaux salées ou saumâtres. ll proli-

fère dans le bassin de Marennes-

Olêron et dans le bassin d'Arcachon.

Le lagarosiphon

Plante aquatique proliférant dans cer-

tains lacs ou étangs. Elle est surtout
prêsente sur les étangs littoraux
d Aquitaine ou elle occasionne des

nuisances par rapporl aux activitér de

loisirs.

Le myriophylle du Bréeil

Plante amphibie colonisant les eaux

stagnantes ou calmes- Elle est encore

peu présente sur le bassin et s'étend l€

long du littoral, vers le nord. Elle proli-

fère dans quelques fossés et cours d'eau

lents ou eile gêne les écoulements.

,,#
,ffi,
q

il



suT le bassin Adour-Garonne
Le baccharis à feuilles d'arroche

Plantc colonisant avant tout les rives

de cours d'eau à proximité du littoral.

Uétodée du Canada

Espèce qui après une période de pro-

lifération s'est âdaptée et ne semble

plus poser de problèmes.

La grande balsamine

Espèce pouvânt proliférer sur les rives

de coun d'eau, particulièrement dâns

les firénées et dans les secteurs ou

l'humidité atmosphérique est élevée.

Le buddteia davidii
Plante ornernenlalc proliférant sur les

rives des coun d'eau ou sur les atter-
rissements, surtout à proximitê des

zones urbaines.

Les espèces
à prolifération plus limitée
rn:rir .r prrltrtiir-l rl Ir.1ItIri0n
Lltri

Le grand cormoran

Les populations d'hivemants se sont

fortement développées dans toute
I'Europe ces demières années. L espèce

s'est régulièrement étendue ven le

sud. Elle n'est encorc que localement

abondante sur le bassin Adour-

Garonne, mais les conflits avec les

activilés de pêche et de pisciculture

posent des problèmes qui ont motivé

des mesures de régulation (tirs sélec-

tifs).

Lâ renouée du Japon

Cette plante prolilère sur les rives des

cours d'eau. Son expansion, catastro-

phique dans le nord-est, est encore

limilée sur le bassin Adour-Garonne-

Son pouvoir de multjplication élevé

nécessite unc sunrillance de cette

espèce.

IJégeria densa

Les données sur la présence de cette

espèce aquatique sont encore rares sur

le bassin. Sa capacilé de prolifôration

très élevée, même aux dépens d'es-

pèces prolifiques comme le lagarosi-

phon. impliquc une surveillance étroi-

te de la progression de cette espèce.

Les mollusques exotiques lixês
lls colonisent les cours d'eau et peu-

vent poser des problèmes au niveau

des réseaux d'irrigation ou des cen-

trales nucléaires.

La tortue de Floride
Les lâchen très fréquents de cette

cspèce d'aquarium dans les plans

d'eau font craindre une régression de

la cistude du fait de lâ compétition

entre ces espè(es.

Le üson dlmérique
Lexpansion régulière de cetle espèce,

qui ne pullule pas, semble provoquer

une forte régression du vison

d'Europe.

Cas particuüer des poissons

Des cas de rêelles proliférations sont

très raremen[ décrits. Les problèmes

posés au nilrau de ce groupe animal

conceme surtout la fort€ expansion

gêogrâphique de certaines espèces, les

cas d'intloductions volontaires ou

accidentelles dans les cours d'eau et

plans d'eau étant abondants. Cela

conceme aussi bien des espèces exo-

tiques que des espèces indigènes de

France mais initialement absentes du

bassin Adour-Garonne. Les change-

ments profonds et ânârchiqu€s des

peuplements piscicoles sont donc
inquiétants-

Le ragondin

Le grand @rmoran

l.âCrwi3sê de Loulsl.ne

L. (.réPidutc
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Jeu de fiches concernant les principales espèces
rencontrées sur le bassin Adour-Garonne

Liste des fiches:

Plantes aquatioues et amphibies indigènes
Jussie

Lagarosiphon
Myriophylle du Brésil

Renouée
Grand cormoran

Ragondin
Ecrevisse de Louisiane

Grépidule
"Proliférations" chez les poissons d'eau douce introduits

Documents issus d'une étude réalisée en mai 1999 par

GEREA BORDEAUX MONTESQUIEU - 33651 MARTILLAC cedex
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La* plantes u 
sociale-s " : des especes cofiime Ie roseau, la baldingère, les massettes ou la glyc,erie aquatique possèdent desrhizomes qui leur permettent de se muttiptier et aé s'eteio.Ë-d; Àd;;;il;. Ëir.J p"uo"rt donc former desgroupements végétaux denses et pratiquement monospécifiques. Toutes ces plantes *nt o*pfri[i". ;;.. ;;;.Ë;;, ,*les rives ealmes des cours d'eau et fossès, sur les bords Oe* pians a'"uu ou sur les zones humides.

Leur développement est raxement important sur les rives a"'roui. a;;rù, les conditions du milizu n,étant pas idéales. si cesplantes peuvent avoir un développement prolifique sur les autres milieü, r"df-il;"-rri. à1îr* avruriql. notur4llï n.correspond pas à un dérèglement fonctionnel, même si ce phénomène peut généier des problémes (ïoir ;. Lrpu.L utenjeux ").

Les Blantes aquatiques : ces plantes sont relativement peu nombreuses, par conséquent, lorsqu,une plante aquatiques'installe dans un milieu qui lui est très favorable, il est fréquent qu'elle se développe en abondance du fait de l,absence deconcurrence' Toutefois,-les conditions sont rarement idéales ei des facteun timitants existent dans la majorité des cas(courant trop rapide, turbidité ou profondzur excessivg etc.).
Par consëquent, la plupart.du.temps, ces espèces-ont des eh?ctifs peu abondants ou forment très localement des herbiersdenses qui ont un rôle écologique fondamental. ces herbiers J" 

"! 
p.ru"rt cependant être à l,origine de nuisances (voir" Impacts et enjeux "). ' - - - -r ----

En cas de perturbation du fonctionnement des milieux, du fait des cctivités humaines, les conditions peuvent devenirexceptionnellement favorables à I'installation et à la multipticatioi ar *ri"ir;;il; 'ôn 
assiste alors à de réellesproliferations qui induisent des nuisances et des impacts ecobgiques importants, c'üi;;, f,ar e"emple, sur la Dordogneoù I'aménagement du barrage d'Argentat à eu res ÉonséquencJs suir*t., :

. .- ralentissement du courant et supprcssion dps crues printânièrcs qui permettent aux jeunes pousses de sedévelopper sans être emportées par le courànt
- accélération des dépôts de sédiments et baisse globale du niveau d'eau à l'aval du barrage, ce qui favorise aussi ledéveloppement de la plante en diminuant lu proforJeurî i;;;;;;r;g,r.ffiü i,iltnosite et Ia température del'eau.

Les aménagements qui ralentissent le courant (seuils, barrages, etc.) semblent être à l'origine de la majorité des cas deproliferations végétales dans les cours d'eau.

Si.ces espèces peuvent proliferer localement ou durant certaines périodes, elles ne sont pas en expansion. Dans le cas deshélophytes, on assiste 
1ême 

ri une régression globale sur le territoire national. Pour les espèces aquatiques, leur répartitionest plus ou ntoins stable mais, dans certaines régions, leur régression a justifié leur inscription sur'lu-ii.le àrr'.rpe.oprotégees.

PLANTES AQUATIQUES ET AMPHIBIES INDIGENES

Les cas de proliferation n'apparaissent pas uniquement chez les plantes exotiques. Certaines plantes locales peuventproliferer, même si les cas sont plus rares ou ne correspondent pas àu tout aux mêmes situations ecologiques que dans lecas des plantes exotiques.

Origines des proliférarions

Ces cas de proliferæions ne peuvent pas être traités commÊ ceux concsrnant les plantes exotiques, car des mesures de luttetrop intensives pourraient aboutir à leur disparition de la flore autochtone, ce qui nuirait à l'équilibre des milieux et auraitdes conséquences négatives (perturbetion des peuplements piscicoles notemment)

Cas répertoriés sur Ie bassin AdoutCaronne

Parmi les cas signalés dans la littérature (parce qu'ils semblent poser des problèmes), on note- le vaste herbier de renoncule flottante (Rantmcalus fluitans) dans la Dordogne entre Argentat et vay'ac (centred'Ecologie des Ressources Renouvelables)

rls sont peu nombreux dans 18 littérature mais plus fréquents dans la réalité de terrain. La formation d,herbiers importantsde plÊntes aquatiques comme les nénuphars dans les plànr o'"au ou oe rosetieres denses dans les fossés est un phénomènecourant' Les acteurs locaux y sont toutefois habitués àt ne signalent pas cela comme des cas d'invasion ou de piolifeiation.si ces plantes les dérangent, ils gèrent le problème par la toiuctre olle rarcardage. De plus, les proliférations de plantesaquatiques (potamots, renoncules) dans les marais, phénomène naturel qui ne dérange personne, ne sont pas perçues
comme une nuisance donc comme une proliferation,

)
-le myriophylle enépi (Myriophylhrm spicatum) dans une retenue des Landes (Dutartre A.



Renoncule flottante

Roseau

Régulations naturelles

Comme cela a été indiqué' ces espèces, étant autochtones, sont adaptées aux milieux de notre région. Leur abondance estdonc naturellement régulées par le jeu des facteun limitants, ie la compétition ou de la-consommation per tes
herbivores.
Les cas de réelles proliferations sont rares et issus de perturbations humaines.
Les autr.es cas correspondent à des abondances trop èlevees p"r ,.ppoi-iui*. ur"gu, du milieu mais ne sont pas forcément
des proliferations d'un point de we écologique.



Intewentions humaines directes

indirectes (modes de gestion du milieu, aménagetnents)

Les cas de proliferation.observés chez ces espèces proüennent le plus souvent de perturbations du fonctionnement desmilieux dues aux activités humaines. La suppiession ou I'atténurtià, à" ..rî;r,i;rd;;r*"r;" ;;;; iîJ*,..,.développement des herbiers.
Dans les cours d'eau' l'absence de ralentissement du courant et le maintien des crues printanières limite ou annule lesrisques de développement de grands herbiers.

Sur les plans d'eau, le maintien de niveaux d'eau élwéspour favoriser les activités estivales de loisir défavorise la présence
des hélophytes sur les rives, ceux-ci ayant besoin d'une üuir*"a"r'iü;r* J,;r;. I;;i",t.iÀ*"*, il limite doncl'expansion de ces esieces. on peut même noter qu'il provoqur un" rffirr;;lô;;;;rî" .àu"l*i, i., .o.uier.u et-ten régression sur l'ensemble du territoire nstional.

Régulations

Principales références

CEPEE, 1996 - La végétation aquatique de l'Adour, de Bagnères-de-Bigorre à saint-sever. Agence de l,Eau Adour-Garonne.
Collecif, 1997 - Synthèse bibliographique à caractère opérationnel sur l'écologie des espèces proliferantes en France.Rapport Inter-Agences de I'eau, réalisé par le Cente de iecherches écoloÿques de l,univer,sité de Melz, tes CLMAGREFBordeaux et I4on, J. Haury et lrl. Trémàlières.
Dethioux M', 1989 - Aménagement écologique des cours d'eau : espèces aquatiques des eaux courantes. Ministère de tarégron Wallonne / Centre de Recherche etàe promotionforestières.
Dethioux M', 1989 - Aménagement écologique des cours d'eau : espèces herbacées du bord des eaux. Ministère de lorégion ÿl/allonne / cenrre de Recherche et de promotion/orestières.
Lascaux J'M., 1991 - Lesherbiers de Ia Dordogne entre Argentat et Vayrac : évolution, typologie, propositions
d'aménagement. Centte d'Ecoloÿe des Ressouices Renouvùables (CNRS) / Agence de l,Eatt Adour-Garonne.
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JUSSIE (Ludwigio sp)

Ludwigia grandiflora Luàuigia peploides

Grandes fleurs jaunes

Feuilles émersées
lancéolées, poilues/ " tplu* 

arrondies, glabres

Feuilles immergées ovales ou rondes

Plantes amphibies fixées se développant sous forme d'herbiers denses quasiment impénétrables, immergées ou émergées.
Tige rigide pouvant atteindre 6 m de longueur.
Ne pas confondre avec lajussie des marais, plante autochtone, à feuilles rougeâtres et petites fleurs verdâtres.
Dispersion très eflicace de la plante par bouturage spontané ou provoqué de fragments de tiges.

Population et répartition sur le bassin

Malgré des lacunes dans les connaissances, la jussie semble présente dans la plupart des régions de France, mais elle est
plus abondante au sud, et tout particulierement dans Ie Sud-Ouest et sur la façade atlantique.
Les rives des étangs aquitains sont colonisées par ces plantes, mais après une période initiale de forte expansion, la jussie
semble relativement stabilisée sur les étangs de Parentis-Biscarosse et Cazaux-sanguinet (CEMAGREF, comparaison
1985 ' 1997). La proliferation pourrait donc se limiter aux secteurs les plus favorables à ces espèces (phénomènepas en-
core analysé).
Les observations d'herbiets de jussie par le GEREA concement de nombreuses stations sur les bassins versaflts de la Cha-
rente âval, de la Tardoire, de I'Isle, de la Dordogne aval, du Lot aval, de la Garonne, de la Leyre, de I'Adour et des Gaves.
La progression de la jussie le long de la vallée de l'Isle et des rives de ce cours d'eau est importante. La jussie a également
été observée sur la Dronne (Agence de l'Eau), la Seugne et le Dropt (AGEDRA).
Elle est signalée sur le Tarn, à l'aval de Millau (Atlas àes Causses, l9à6).
Si les cours d'eau sont essentiellement colonisés au niveau des anses calmes ou des retenues collinaires, I'invasion des zones
humides adjacentes est beaucoup plus préoccupante (localement, formation de vastes herbiers monospécifiques).
Les actiütés d'extraction et de curage semblent jouer un rôle non négligeable dans la propagation de I'espèce (transport
possible de boutures par les engins d'un site à un autre).

Biotope

Se developpent dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes : plans d'eau (usqu'à 3 m de profondeur), parties lentes
des cours d'eau, fossés, atterrissements, zones humides variées.

indiffirentes
unePossèdent üs-à-vis nutrimentsdes duet vâses debancseapacitégrande d'adaptation substrat etc.érnergées, )galets,

Relativement la enteneur etmlneraux au pH
lesPréfèrent bienlleux l, deéclairés absence ripisylve).

Historique (apparition, proli{étation)

leurs qualités ornementales (dans les bassins d'agrément entre autres), depuis un peu plus

D'abord observées sur le Lez à Montpellier vers 1820 - 1830 et à Bayonne à la fin du siecle dernier, leur extension s'êst
poursuiüe ces deux dernières décennies sur une grande partie du territoire, e[ remonte régulièrement vers le nord.

Origine : Amérique du Sud
lntroduites et disséminées pour
d'un siecle.



,.,::
lmpacts sur les espèces : après une phase d'instaltation limitee, la jussie peut se développer en herbiers très denses. Ce cas
est fréquemment observé sur les zones humide§, .mais peut aus;i apparaître en milieu'aquatique, des tiges nottn11i., ,,
développant sur de grandes superficies à partir aes rruro*"s n.er ;ri r"" b*g.., il; ;J;;;, h jr;rl ?i*r" i*iÀ r",
autres plantes basses' La biomasse importante, lorsqu'elle se décompose, pe; créer un aencit en oxygène qui limite ouinterditégalementIavieanima]e.'..........

Impacts sur le milieu ; les herbiers de grande superficie constituent une gêne pour I'écoulement de l'eau et accélèrent le
comblernent des milieux par plegeage du sédiment et accumulation de matiére organique morte. "

Impact* sur les activités. humaines : les gênes pour l'éeoulement peuvent entraîner des problèmes pour l'irrigatiorr et Ie
$rainage' De plus. la présence même de l'herbier constitue une genà pour les aotiütés ae iêche; et de sports naîiques, En
Iimitant les surfaces en eau libre, la jussie limite la présence d'oiiaux d'eau ce suiface, r.i"i ,uii ai'"J# .|"*6il-



Interyentions humaines

Il est illusoire d'espérer éradiquer la jussie de France, ou même d'un bassin versant. on peut espérer, à long terme, que des
ghénomènes de co:adaptation se.méttront en place et que le développement de la jussie pourra être limité par diftrents
facteurs naturels : utilisation de la plaute rg .des 

animaux autochtones tinr."t." piyto;ü;;;,-"#ur]r"iiuir"ô'qri
s'habitueront à cette nouvelle ressource, limitation de la progression des herbiers pà io lrt eîo*er", de concu*ence avec
des plarrtes autochtones (sélection génetique naturelle de ioJehes plus compétitiô, 

r - ---

Les interventions humaines con"etnent donc des actions à court oL rnoy* terme, pour limiter la progression de l,espèce et
éviter de se retrouver confronté à des situations critiques.

:

' Lufte biologique : les 
.quelques 

tentatives de pâture par du bétail n'ont donné aucun résultat probant. L,introduction de
carpe chinoise est un êchec, I'espèce préférant conro*ru, les autres pfrntu"pr*unrc* pirrOrîr; la jussie.

' Herbicides : diftrents essais de traitement ont été réalisés avec des herbicides homologués pour les milieux aquatiques
1oi.o11t, Aquaprop, Round'up Biovert Aqua). Seul le dernier produit cité semble ,*iiï"*e des resultats, Àui, t.è,
variables selon les sites. Nous ne possédonspas d'estimations de àoûts.

Alnchase mécanique ou manuel : cette technique efficace, au moins à court terme, a eté mise en oeuwe sur certains sites,
mais nous ne poss&ons pas de bilan. Le coût àe I'opération et son efficacité à b;; tu*" n" sont pas connus. ce type
d'intervention esr plutôt présenté comme une techniqu! d'entretien régrrti", ut répété d-es milieux.

Dragage ou mise en a§sec et decapage du sédiment : nous n'avons pas de références sur cette technique en ce qui concerne
la 

jussie' II est évident que son efficacité est élevée puisqu'elle peut supprimer la totatité àu r, pr*æ irige et ra;ines). Mais
la zone traitée peut toujours être recolonisée depuis un" ,one non traitee. i'"perrii", ."iiaisJrruraurement coûteuse.

Les principales infomrations issues de ces expérimentations sont :

- le manque de recul ne permet pas de connaître précisément l'efficacité des différents traitements.
- aucun traitement n'a permis l'élimination totale et définitive de la plante.
- I'effcacité des traitements dépend i, rain Oi rri ;rr"* ; i; ffi;;;uws à savoir, une application homogènepour les herbicides, la récolte et l;élimination de toute ru piari. 

"n-."t 
a'**Çi irîpr. laisser de rhizomes ou de

fragments de plante).
- quand seule une partie d'un site est traitée, il y aura recolonisation de la totalité du site depuis les secteurs non

la combinaison d'un traitement chimique, suiü d'un curage, semble donner de bons résultats, mais pas forcémentdéfinitifs. ----'
' la démarohe la plus réaliste actuellement seraii urt entretien mânuel, léger mais régulier, zuite à une opération plus

lo-u.d.. 
avant permis d'éiiminer.ra prr* e'*d. |;Ë duîtioîi.;, iJ* ô;ilil il;r;,i*e que soit son ampreur, nepermet pas de résoudre Ie problème.

Régulations indirectes (modes de gestion du milieu, aménagements)

, Dans les cours d'eau, limiter les zones de ralentissement artificiel du courant au strict minimum.
- Maintenir ou restaurer les ripisylves sur les secteurs à courant faible ou nul.
' Limiter la teneur en azote de I'eau : la production de- biomasse par la jussie augmente avec les teneurs en nitrates, pour des
concentrations allant jusqu'à 2a mgfi. A I'inverse, il faut signler q"ue cette ptante peut assimiler des quantités tiazote
supérieures à ses besoins; elle peut donc jouer un rôle épurateL.



Niveau actuel de connaissances

Connaissances générales moyennes. Il existe encore de nombreuses lacunes sur les caractéristiques biologiques et
écologiques desjussies dans le contexte français.
Les données sur la présence de I'espèce sont fragmentaires et souvent dispersées dans des rapports non publiés ou des
publications à diffirsion limitée. De plus, les informations sur I'abondance de I'espèce sur les sites colonisés et sur sa
progression sont encore rares.
Le bilan sur les techniques de gestion de la jussie est encore difficile à réaliser (efHcacité, coût, niveau réel des enjeux),
On notera que I'espèce tend à progresser vers le Nord, en raison peut-être d'une élévation générale de la température, mais
aussi du fait de la commercialisation de la jussie comme plante ornementale.

Sur le bassin Adour-Garonne, particulièrement en Aquitaine, la jussie est certainement la plante qui risque le plus
de continuer son expansion et de voir progresser le nombre de cas de protiférations, du fait de son pouvoir de
multiplication et de propagation dans des milieux variés (amplitude écologique très importante, envahisseur
rapide, facilités de bouturage et de régénération).
On ne peut que recornmander de ne pas utiliier la jussie comme plante ornementale, les risques de propagation et
de prolifération incontrôlables étant trop élevés.

Principales ré férences

Collectif' 1997 - Synthèse bibliographique à caractère opérationnel sur l'écologie des espèces végétales proliférantes en
France. Rapport Inter-Agences de l'eau, ftalisë par le Centre de recherches écologiques de l'université de Metz, les
CEMAGREF Bordequx et Lyon, J. Haury et M. Trémolières.
Eigle D. et Dutartre L., 1997 - Bilan des proliferations végétales exotiques aquatiques dans le département des Landes.
Répartition, bilan des actions engagées pour les contrôler, propositions. Conseil Général des Londes.

Aures références

CEMAGREF' 1998 - Suiü du développement des plantes aquatiques exotiques : lacs de Cazaux-sanguinet et Parentis-
Biscarosse. Propositions d'interventions. GEOIIINDES.
Dauphin P.' 1996 - Les Ludwigia (Oenothéracées), plantes-hôtes des Galerucella du groupe nymphaea (Col.
Chrysomelidae). Bulletin de la Sociétë linnéenne de Bordequx, n" 24 (l).
Dutartre A., 1994 - Gestion de la végétation aquatique. Proliferations de certaines espèces, nuisances induites et modes
gestion. In "Actes des journées techniques sur les lacs et étangs aquitains, 14 et t5 mai 1992". Ouvrage collectif.
CEMAGREF Bordeaux M.
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LAGAROSI PHON (Lagarosi phon major)

\ nm," aquatique fixée, totalement immergée

\ Tiges grêles et très ramifiées, aux feuilles recourbées vers I'arrière. Longueur de tige : jusqu'à 5 m.
tPetites fleurs couleur rosée flottant à la surface de I'eau.
Forme des herbiers denses par l'extension des rhizomes üvaces et pérennes sur lesquels se développent de
nombreuses tiges.
Forte ütalité due notamment à une photosynthèse très eflicace.
Pas de reproduction séxuée en France (uniquement des pieds femelles).
Se disperse par bouturage spontané (fragmentation des sommets de tige). La fragilité des tiges les rend
très cassantes (effets de la houle, des bateaux à moteur, des poses d'oiseaux aquatiques, etc.).

Biotopes

Fragile, le lagarosiphon préfère le§ eaux calmos, stagnantes ou peu courantes, chaudes, meme très peu éolairées.
Le ruveau trophique ne parâît pes être un facteur déterminant dans I'installation de I'espece, elle affectionne cependant les
zofles de sédiments vaseux, riches en matière organrque en éléments nutritifs dissou§, plus que les sédiments sableux.
L'espèie peut être
discontinus le long

particuliêrement abondante dans oertains plans

l'Àdour où il a

d eau mals elle peut ausSl coloniser des habitats très
d'un courS d'eau (par exemple sur été observé dans une zon.e protégee située directement

a I'aval d'herbiers de renoncules ou bien dars des secteurs de flves abrités par des toselières).
Profondeur maximale de colonisation 4 à 5 m et jusqu'à 1 m dans des eâux très tfansparente§.

Historique (apparition, prolifération)

Origine : Afrique du Sud

Population et répartition sur le bassin

Présente sur Ia quasi-totalité des lacs et etangs de la zone littorale entre la Gronde et I'Adour.
Bilan effectué sur le réseau hydrographique landais : le Lagarosiphon a été essentiellement recensé sur des plans d'eau. Il a
cependant été observê sur l'Adour entre Tarbes et Maubourguet et sur le Tarn,

!u fait de la fragilité des tiges du Lagarosiphon, le risque dà proliferation zur les cours d'eau est faible. Mais cette fragilité
facilite l'expansion de l'espèce le lortg de I'Adour et la colonisation de milieux en relation avec les Gaves.
La prolifération de I'espèce sur les étangs littoraux est importante. La dispersion entre les differents plans d'eau est en
revanche plus aléatoire : liaison hydraulique (canaux), transport de fragrnents de tiges par des oiseaux d'eau, transport
accidentel par des engins.
L'expansion encore limitée de l'espèce doit être surveillée, particulièrement dans le Sud-Ouest où les conditions
climatiques sont favorables,



herbivores mais(oiseax, poissons) lagarosiphon,eonsomment

préservation deslaêlu, proliferationd'écoulement risques de

d'éaula profondeur : il est peu probable
hormis à proximité des rives.

profonderrr (supuiorre

La
üeeelÊle

Le lessur courScourant, débits des
cette espèce.

que surl'èspèce proliËre plans



gestion,du

eoncernânt

aménagements)

thèmece

Niveau actuel de connaissances/obsenrations

Espèce potentiellement nuisible, à surveiller. Le risque encouru est dtautant plus important qu,elle est encore
commercialisée en France en tant que plante d'aquarium. La situation s'avère particulièrement préoccupante pour les
étangs aquitains.
Sa répartition en France et sur le Bassin Adour Garonne, ainsi que l'évolution de cette répartition restent difficile à évaluer.
Les études et travaux réalisés dans les Landes montrent clairement que le lagarosiphon 

".t 
U"uuffi-."f". ,Jp"rau ilr. fujussie.

Enfin, quelques imprécisions subsistent encore quant à ses exigences écotogiques (en matière de température par exemple)
et son impact éventuel sur la flore et la faune autochtone.

Principales références

-Collectif, 
1997 - Synthèse bibliographique à caractère opérationnel sur l'écologie des espèces végétales proliferantes enFrance. Rapport Inter-Agences de l'Eau, réalisé par le èrrt , de Recherches-Ecologiques de t,îlniversitt ae uetl, bs

CEIv{AGREF de Bordeaux et Lyon, J. Haury er M. Trémolières.
Eigle D', Dutartre A-, 1997 - "Bilan des proliferations végétales exotiques aquatiques dans le département des Landes -Répartition, bilan des actions engagées pour les contrôler, piopositions. " Conseil Général des Landes.
GEOLANDES, 1998 - Note technique sur le faucard age âe Lagarosiphon major surl'étang Blanc.
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MyRropHyLLE DU BRES rL (Myriophyilum oquoticum)

Ressemble aux myriophylles autochtones mais avec un aspect parfois plus robuste.. ce myriophylle dévellope fréquemmentdes tiges aériennes dressées au-dessus de l'eau ou parfois sur les rives exondées mais inondables.

Feuilles en lanières fines, verticillees par 4 ou 6

Plante amphibie fixée formant des herbiers immergés o.u é19rgés Tige rigide pouvant arteindre 3 à 4 m de longueurPas de reproduction sexuée en France (absence dJpieds matel;-- 
- -"- '

Dispersion très eflicace de Ia plante par bouturage spontané ou provoqué de fragments de tiges.

Ce

le Sud-Ouestlettement vers

Population et répartition sur le bassin
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Niveau acnrel de connaissances / Observations

connaissances moyennes sur l'écologie de l'espèce, sa dynamique et les moyens de lutte.
L'espèce est connue depuis plusieurs dizaines d'annéei dans le sud-ouest où elle ne montre pas une expansion aussinotable que celle d'autres plantes telles que la jussie. Malgré cel4 son éventuelle progression doit être surveillée en raisonde son potentiel de proliferation élevé sui les milieux qui lii sont iavorables.

Principales référe nces

AGEDRA, 1998 - Etude des proliferations de macrophytes sur le bassin Adour-Garonne. Agence de l,eau Adour-
Garonne.
Collectif, 1997 - Synthèse bibliographique à caractère opérationnel sur l'écologie des espèces végetales proliférantes enFrance' Rapport Inter-Agences de I'eau, réalisé par le'Centre de recherches-écotogiqies tle l,universilé de Metz, lesCFÀüAGREF Bordeaux et Lyon, J. Haury et M. Tiémolières.
Eigle D' et Dutartre A.., lgg7 - Bilan des proliferations végétales exotiques aquatiques dans le département des Landes.Répartition, bilan des actions engagées pou.l"s contrôler, prJpositions. Conseil Général des Landes.
Plnnty-Tabacchi A.M., 1993 - Invasion des corridors riverains fluviaux par des espèces végétales d,origine étrangère.Thèse de doctorat, Univ. p. Sabatier, Toulouse.
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Plantes terrestres, herbacées mais pérennes. Tiges érigées pouvant atteindre 4 m de haut (croissance trà rapide).
En Europe, la reproduction seruée est quasiment inexistanie.
La renouée se multiplie et se disperse très elficacement grâce à deux systèmes de reproduction végétative : le boutu-
rage spontané de fragments de tiges et surtout la formation de rhizomes (àrganes souterrains) qui emrügasinent d'impor-
tantes réserves nutritives, ont une durée de vie de plus de l0 ans et peuvent aussi se bouturer.
Ces rhizomes permettent à la plante de surviwe même en eas de gef ou de fauche, Ils facilitent une colonisation rapide d,un
site par leur croissance (usqu'à l0 ou 20 m de long) et par la fo-rmation de bourgeons qui vont donner de nouveiles tiges.
Le système racinaire ne stabilisant pas le sol, un plant peut facilement être 

"*po.té 
avec son rhizome lors d,une crue et se

fixer à I'aval; c'est donc aussi un système d,expansion ierformant.

RENOUEE (Reynoufrio sp)

Reynoutria japonica

Feuilles grandes et nombreuses

arrondies, pointues

Reynoutria socholinens is

lancéolées

Population et our [e bassin







Niveau acnrel de connaissances

Bonne connaissance et bibliographie très riche : de nombreux chercheurs ont étudié l'écologie des renouées exotiques ainsi
que les aspects de lutte contre I'invasion de cette plante. Parmi ces études, beaucoup ont aàmenees dans I'Est de la France
(bassin Rhin Meuse) où le niveau de contamination a été particulièrement élevé.
Les données concemant leur propagation ainsi que leur répartition en France sont encore imprécises.
Espèce d'amplitude écologique très vaste et « agressivs » vis-à-üs des espèces voisines. L'évolution de sa répartition
géographique doit être surveillée avec attention.

Agence de I'eau Rhin-Meuse.'1996 - Ecologie, biogéographie et possibilités de contrôle des populations invasives de
renouées asiatiques en Europe. Le cas particulier du bassin Rhin-Meuse.
Beaussart X., Mercier A., Tesseyre D.,1998 - La renouée du Japon, une plante bien envahiss ante. Rewe de l,Agence de
l'Eau Adour Garonne, n"72.
Jager C.,1994 - Répartition, écologie, et possibilités de contrôle de l'expansion de la renouée du Japon en Lorraine.
Mémoire de maltrise. Llniversité de Metz / Agence de l'Eau Rhin-Meuse.
Mercier A., 1997 - La Reynoutria : écologie, tentatives de limitation. Syndicar mixte de rivière « Ihore-Agout » / Agence
de l'Em Adour-Garonne.
Phulpin Y.' 1996 - Lutter contre la Renouée du Japon sur les cours d'eau du bassin de la Haute Moselle. Mémoire de
maîtrise. Université de Metz / DDAF des Vosges.
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GRAND CORMORAN (Phalacrocorax carbo sinensis)

Oiseau d'eau strictement piscivore
Longévité maximale : environ 20 ans.
Longueur: 80-l00cm
Envergure: 1,30-1,60m
Poids: 1,7-3,2kg
Tête et cou massifs
Front bas
Taches blanches faciales et sur les flancs

suf

Biotopes

les falaises rocheuses (population littorale; forme carbo) ou sur les arbres

Cormoran huppé
(ne pas confondre avec le grand cormoran)

(population continentale; forme
sinensis).

surtout les eaux côtières, les regions d'étangs, les grands plarts

Historique (apparition,

Origine : espece autochtone
La population européenne a subi une importante phase de déclin jusqu'en 19?0, puis les effectifs de reproducteurs et
d'hivernants ont nettement progressé depuis I 980.
La recolonisation du territoire français slest faite à partir des populations danoises, allemandes et néerlandaises, surtout en
ce qui concerne les populations continentales d,hivernants.

Population et réparrition sur [e bassin
Effectifs_enFrance(1995):2g1}reproducteursetT4000hivernants(2èmeplaceaprèslaNorvège).
La population de reproducteurs est presque uniquement située dans la moitié nord dà la France. fIe est en âugmentstion et
en expansion géographique.
La France constitue pour l'espèce à la fois une zone de transit (octobre à mars) et une zone d'hivernage (decernbre à début
mars).
Globalement, les effectifs d'hivemants sont efl nette progression.
Répartition des hivernants en France : Ies principaux sites sont localisés sur la côte Atlantique (sud de la Bretagng Vendée
et Charente'Maritime), les vallees de Ia Loire, du Rhône et de la Saône, la partie aval de la Seine et l'ouest de la côte
méditemanéenne.

Le bassin Adour-Garonne était moins concerné (hormis [a Charente-Maritime), mais il devient progressivement une
irnportante zone d'hivernage, particulièrement en lfauto.Gâronne, dans le Tarn-et-Garome et, dans une moindre
mesure, dans le Tarn, le Lot-et-Garonne, Ies Landes et la Gironde (enquête réalisée par le Conseil Supérieur de la pêche,
1998). Les effectifs semblent montrer une baisse en Aquitaine mais une progression en Midi-pyrénées, particulièrement
dans la vallee de la Garonne. La poursuite de ces comptages hivernaux permettra de vérifier l'évolution de ces tendances.





àcorrnofan,

envisageable

Niveau actuel de connaissances/obserÿations

Bonnes connaissances générales sur l'espèce, mais la dynamique des populations nécessite d'être étudiée plus finement.L'impact de la prédation sur la production piscicole et .u.tout .ri 1., peuplements piscicoles en eau libre nécessitent
également une clarificatign, ce qui implique une meilleure connaissance de îa a5rnamique des populations de poissons. Il esttrop souvent impossible d'analyser Ie lien réel entre une baisse des stocks de pôissons et la pÉsence de cormorans.si les opérations de tirs sélectifs ont semblé indispensables pour préserver la production piscicole ou les peuplements eneau libre, cette mesure ne.pourra sufiire à préserver la richàsse ôt l'abondanôe de ces pËuplements. La restauration des
cours d'eau et la préservation de la ressource en eau sont des mesures d'accompagn.r"ni inâirp"nsables.

Rappelons que des comptages sont maintenant réalisés annuellement sous l'égide du ministère de l,enüronnement, par desreprésentant des pêcheurs (principalement des membres du Conseil Supérieur de la pêche, mais aussi des fedérations depêche et des volontaires d'AAPPMA), par des membres de I'oNC et par des naturalistes. La population d,hivernants étant
suivie, cela permet d'enüsager une amélioration des connaissances et une meilleure maltrise dàs problèmes soulevés.

Principales références

Conseil Supérieur de la Pêche, 1998 - Le grand connoran en Midi-Pyrénées et Aquitaine. L'état des populations,
évolution, mesures de régulation, propositions,
Lebreton J'-D' et Gerdeau D., 1996 - Gestion des populations de grand cormoran Phalacrocoraccarào séjournant enFrance. Rapport CEFE-I NRA, Mini stère de l,Environne ment.
Marion L', 1997 - Procambarus clarkii (écrevisse rouge des marais de Louisiane), synthèse sur les problèmes posés par
cette espèce et sur les essais pour contrôler ses populations. L'astacicalteur de frii"r, nü 44 et 45.
vigneux E', 1997 - Le grand corïnoran en Europà; dynamique des populations et impacts. In « oiseaux à risques en ülle
et en campagne>>.|NRA éditions.
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RAGON D lN (Myocastor coyp u s)

DESCRITJ'|ION

Queue arrondie Oreilles üsibles
Rongeur
Longueur: 56-63 cm
Poids : 5-7 kg

i Incisives orange

situation
progression espèce

lbuest et le sud. Hormis dans sa partie nord, le bassin Adour-Garonne estpar cette peut provenir de la préserce du ragondin qui est plus compétitif au niveau
Toutefois, la de cette vers le zud doit être surveillee. Elle semble en effetcoloni§er les secteurs laissés vacants par le ragondin, notamment ceux où les eonditions climatiques sont plus rigoureuses.







Niveau acarel de connaissances/observations

Niveau de connaissances satisfaisant.
Manque de données sur les effectifs et l'estimation réelle des dégâts causés (part réellement due aux ragondins, rapporr
entre l'importance des dégâts et les effectifs de ragondins, struJure des cultrares pouvant favoriser leur- consommatioq
etc.).
Le bilan du coût des dégâts occasionnés par les ragondins, du coût des carnpagnes d'éradication et de l,ef6cacité à court et
moyen termes de ces campagnes n'est pas disponible.

Principale référence

Jouventin P. et al., 1996 - Le ragondin. Biologie et méthodes de limitation des populations. ACTA (Association de
coordination Technique Agricole, 149, rue de Bercy, 75595 paris cedex l2).

Autres références utiles

Lavanceau P' et Guédon G., 1995 - Le ragondin. Un irnpact préoccupant sur les réseaux hydrauliques et les cultures.
Phytoma-La défense des végétaux n" 470.
Lavanceau P' et Guédon G., 1995 - Le ragondin. Comment lutter contre ce rongeur ? Phytoma-La défense des végétaux
n" 473.
Lavancelu P', 1997 - Le ragondin. Exemple de lutte collective contre un vertébré. Phytoma-La défense des végétaux no496.
Maurin H', 1997 - L'homme et les mammiftres delrance métropolitaine : évolution historique et introductions d,espèces
dans les milieux humides et aquatiques. In "Les introductions i'espèces dans les milieux aquatiques continentaux en
métropole". Bull. Fr. pêche piscic. n" 344-345.
Micol T., 1990 'Le ragondin : sa biologie doit déterminer ses méthodes de lutte. Déf. Vég. N. 260/261.
Moutou F, 1997 - Mammiferes aquatiques et semi-aquatiques introduits en France. trJ.qu". et conséquences. In ,,Les
introductions d'espèces dans les milieux aquatiques continentaux en métropole". Bull. Fr. pêôhe piscic. no 344-34s.
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Pince fine, allongée

Rostre à bords denticulés

ECREVISSE DE LOUISIANE (Procambarus clarkii)

Pas d'ergot Présence §pique d'un ergot

/

Rostre à bords presque
parallèles

Rostre globalement
triangulaire

Grosse pince
Tache blanchâhe
ou bleu-vert bien
üsible

Astctcus leptodactyfus Paci/astacus leniusculus Orconecle,slimorus hocambarusclarkii

Crustacé décapode ayant un comportement grégaire et fouisseur, d'une longévité de 3 à 5 ans.
La reproduction a lieu de juin à septembre, voire de mai à décembre (dans le Sud-Ouest notamment). La femelle, très
productive, peut se reproduire deux fois par an et porter de 200 à 750 æufs. La vitesse de croissance est élevée et les
jeunes peuvent se reproduire 6 à l2 mois après l'éclosion. Les adultes et les jeunes peuvent migrer sur plusieurs kilomètres.
L'écrevisse de Louisiane est omnivore.

Biotopes

Comme l'ensemble des écrevisses introduites, l'écreüsse de Louisiane frequente des milieux aquatiques variés, mais plutôt
stagnants ou à courant lent. L'espèce marque une préference pour les eaui calmes, ensoleiltées (optimum 22" à25oC), pan
profondes (moins de 40 cm), â fonds turbides et souvent couverts d'herbiers.
Èile p"ut rèsister plus ou moins longtemps à des conditions extrêmes, notamment en s'enterrant (gel, sécheresse, faibles
teneurs en 02 dissous, fortes teneurs en rnatière organique). Elle peut aussi supporter de fortes pollutions et résister aux
produits phytosanitaires.

Population et répartition sur [e bassin

Présente sur tout le bassin Adour Garonne.
Les importations d'écrevisses vivantes, admises jusqu'en 1983, ont permis aux amateurs d'effectuer de multiples
implantations , notamment dans le Gers. L'écrevisse de Louisiane a pu coloniser de nombreux cours d'eau et plans d'eau
par migration. Souvent échappée des enclos, son expansion est favorisée par son utilisation comme appât vivant par les
pêcheurs, par des lâchers volontaires ou pàr des introductions accidentelles (transports d'individus vivants, norrnalement
interdits par la législation).
L'enquête réalisée par le CSP en 1996 révèle la présence de Procambarus clardi dans les départements suivants :

Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Tarn.
La banque de données Fauna-Flora indique sa présence en abondance dans les marais bordant I'estuaire de la Gironde, mais
aussi sur l'Isle (en amont de Périgueux), sur l'Adour (au niveau de Dax), sur la Garonne (en amont de Toulouse), au niveau
du système Neste (en amont d'Agen).
Sont également présentes en Adour-Garorcie, Astacus leptodactyhs, Orconecles limosus (fréquente et abondante) et
Pacifastaas leniusculas (plus rare).

Historique (apparition, prolifération)

Origine : Amérique du Nord (Sud Est des Ëtats-Unis)
A partir de la deuxième moitié du )O(ème siècte, la proliferation des maladies (notamment la "peste des écreüsses') et lês
nuisances dues aux activités humaines ont entraîné un déclin des peuplements d'écreüsses aotochtones. AIin de compenser
ces pertes et de constituer des centres de production pour le repôuplement, diverses especes ont Êté introduites .n Éu.opu
et en France, dont l'écrevisse de Louisiane aux environs de 197i.
Les qualités de résistance et de reproduction de cette espèce lui ont valu d'être introduite
représente près de 90 %o dela récolte mondiale annuelle) où elle proliftre fortement et oée de

dans les cinq continents (elle
nombreux problèmes.



læs ladies une
aucun phénomène

orseaux, 'etc, peut Jouer rôle
par rapport aux capacités de

Toutefois, quel que soit le milieu consid&é;la seule technique qui montre une réelle efficacité pour lutter contre la
prolifëration de l'écrevisse de Louisiane est la pratique regulière d'une pêche intensive, ce qui implique de trouver desdébouchéséconomiquespourcettepêche.,---L_---r,--f--

droit

La I'de ecreussecapture de estLouisiane un acte de estElle touteautorisee mal§pêche. estannée, necessarre être
d unemembre association de d 'avoiragréée pêche, autorisation de la dude dudétenteur de etcapture part dèpêche

se àconformer la en ledansréglementation ügueur concSrne ladépartement derenselgner(se fédérationaupres
de IeDansdépartementale cadrepêche). le de la neactuel, vendu,êtrelégislatif produit pêche peut



sâ capture,apres

Niveau actuel de connaissances/observations

Niveau de connaissances.satisfaisant : la banque de données "Fauna-Flora" gérée par le service du patrimoine naturel au
Muséum National d'Histoire Naturelle couvre plus de 3000 stations d'observation dis crustacés décapodes en France. Mais
de telles données sont essentiellement basées Jur des enquêtes et déclarations spontanées, le facteur humain induit donc un
biais non négligeable et les résultats ne permettent pas vraiment de rendre compte de I'intensité réelle des mécanismes de
régression ou de colonisation.

D'après une étude réalisée dans le cadre du Programme National Ecrevisse (lgsg) portant sur 12 régions françaises, et
malgré la réglementation en ügueur, la moitié des exploitations astacicoles ideÀtifiées Lt enquêtées (22 au total) étaient des
o<ploitations d'espèces interdites et il s'agissait poui la plupart d'élevages de Procambais Clarkii localisées en poitou-
Charentes et en Aquitaine (celles ci étaient d'ailleurs .n .ôurr d'intemrpiion d'activités pour cause réglementaire).
Le respect des réglementations est l'un des enjeux majeurs pour la lutte conire les pretiférations d,écrevisses
introduites.

La proPagation de l'écrevisse de Louisiane constitue un grand risque à I'heure actuelle : sa ütesse de croissance, son taux
exceptionnel de reproduction et son agressiüté font dielle une espèce redoutable et responsable de bouleversements
préjudiciables à l'environnement aquatique.
Après avoir été introduite dans de très nombreux paÿs pour développer les activités commerciales de pêche, elle est
désormais considérée comme un véritable fléau dans lâ majorité d'entre eux. La propagation de cette 

"rpè." 
à l,é.h.ll"

mondiale a constitué une énorme erreur ecologique.
Les autres espèces introduites, d'origine américaine, ont toutes posé des problèmes importants (sanitaires, compétition
avec les espèces autochtones). L'orientation actuelle est à la maîtrise des unités de production pour éviter ies risiues de
fuite et au renforcement des populations rocales d'espèces autochtones.

Daguerre de Hureaux N., Fenouil 8., Mariojouls C. et Roqueplo C., 1989-1990 - "Ecrevisses : le point,,. Aqua Rewten6 27, 28, 29, 30.
Laurent P.J., 1997 - Introductions d'écreüsses en France et dans le monde, historique et conséquences. In ,,Les
introductions d'espèces dans les milieux aquatiques et semi-aquatiques continentaux en métropole". Bull.Fr.pêche pi.scic.
no311-315.

Roqueplo C', Laurent P.J. et Neveu A., 1995 - Procamhams clarkii (écrevisse rouge des marais de Louisiane), synthèse
sur les problèmes posés par cette espèce et sur les essais pour contrôler ses populatio ns. L'asracicttlteur de Frqnce, nü 44
et 45.

Vigneux 8., 1997 - "Les introductions de crustacés décapodes d'eau douce en France. Peut-on parler de gestion?,, In ',Les
introductions d'espèces dans les milieux aquatiques et semi-aquatiques continentaux en métropole,,. Bull.Fr.pêche piscic.
n"344-345.

Principales références
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CREPIDULE (Crepidula fomicata)

DESCRITTTION

Mol l usEre gastéropode marin
Longueur : 1-6 cm

Coquille mince, cle couleur brun-rosé
Légèrement spiralée

Organisme filtreur, fixé, pouvant üwe enüron l0 ans. Les individus mâles et femelles s'empilent les uns sur les autres,
formant des chaînes d'une dizaine d'individus, ce qui permet une fécondation directe entre les individus d'une même
pile et explique en partie la forte prolificité de cette espèce.
Son déplacement naturel, à l'état larvaire, se limite à quelques kilomètres. Cependant, fixée aux coques de bateaux elle
peut être facilement transportée sur de longues distances, ce qui a favorisé son expansion géographique.

Biotopes

La crepidule s'installe dans les eaux côtières mais supporte des degrés de salinité et des températures très variés. Elle pzut
se Iixer sur sédiments grossiers et les substrats durs : cailloux; coquilles de
mollusques
C'est donc I'ensemble du littoral français, mais, les conditions étant plus
favorables à sa croissance, elle est plus présente dans lesbaies et lee estuaires de faible proforrdeur
Les secteurs les plus favorables à sa prolifération sont donc les mêmes que ceux utilisés pour la conchyliculture.

Historique (apparition, prolifémtion),. -,

Son introduction en France date de la seconde gueffe mondiale. Lors du débarquement, des crépidules fixées sur la coque
des bateaux ont été introduites depuis les ports anglais où l'espèce était déjà présente. Elle s'est ensuite répandue le long
du littoral de la Manche et de l'Atlantique. Il est:également possible qu".étt. espèce ait été introdr:ite'dans le bassin
Adour-Garonne vers 1967, en même temps que l'huître japonaise.
Actuellement très bien adaptée sur nos c'àtei, la crlpidüè conquiert toujours de nouveaux sites, en particulier sur la eôte
méditerranéenne.
Si les larves peuvent être transportées grâce aux courant et coloniser de nouveaux sites, ce sont avant tout les introductions
accidentelles qui sont responsables dë l'expansion géographique de l'espêce.

Population et répartition sur le bassin

Sur le bassin Adour Garonne, les zones les plus conoemées sont les deux bassins de Marennes-Oléron et d'fucachon. Elle
est également présente dans Ia région de Royan.
Dans la baie de Marerrnes-Oléron, les secteurs de Fouras, Aix-est, Mérignac-Charret, Mortanne-Juliar, Lamouroux-nord,
Longée-sud, et La côurante d'Oléron sont particulièrement atteints. Au niveau du bassin d'Arcachon, ce sont les chenaux
de la partie orientale qui connaissent la colonisation la plus forte, même si la crépidule est présente jusqu'au banc d'fuguin.
Les côtes basques et landaises, moins propices à son installation, sont moins touchées.
Si I'aire de répartition de cette espèce est relativement bien connue, les estimations du stock de crépidule demeurent très
imprécises.



Régulations naturelles

La compétition : les moules lorsqu'elles se développent en abondance, peuvent etouffer les jeunes crépidules par le
développement d'un important réseau de filaments de byssus.

L'envâsement : les crépidules sont étouffëes dans les sites où des dépôts réguliers de vase ont lieu.

Le courant : les courant prononcés ne permêttent pas auxjannes de se fixer durablement sur Ie substrat.

Régulations indirectes (modes de gestion du milieu, aménagements)

Il paraît difficile de trouver des techniques de tégulations indirectes des effectifs de crépidules. On peut toutefois envisager
de limiter les risques d'expansion de l'espèce par une surveillance sanitaire des naissains destinés à la conchyliculture et par
le nettoyage des coques de bateaux quittant une zone infestée.



Niveau actuel de connaissances/obsewations

Bonnes connaissances sur la biologie de l'espèce et sur sa dynamique..
Les incidences écologiques et économiques réelles de la crépidule nécessitent encore des études sur des sites variés du
littoral français.
En l'état actuel des connaissances, il semble plusjustifié d'envisager des actions ciblées sur certains secteurs à risque plutôt
que des interventions systématiques et coûteuses sur l'ensemble d'un bassin ostréicole.

Principales référcnces

Audemard C., 1997 - Répartition de la crépidule Crepidulafornicqtq dans le bassin d'Arcachon. Impact sur la croissance
des huîtres Crassosfi'ea gigas et sur la diversité macrozoobenthique. Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon /
Agence de l'Eau Adour-Garonne.
Blanchard M. et Rebillard J-P.,1996 - "Gare aux mollusques". Adour Garonne - rewe de l'Agence de I'Eau no67.
Blanchard M.'1995 - Origine et état de la population de Crepidula fornicata (Gastropoda Prorcbranchia ) sur le littoral
français. Haliotis no24.

Crepel L., 1994 - La crépidule, Crepidula fornicata,Linné 1758, fléau de l'ostréiculture. Thèse d'état, Université Paul
Sabatier de Toulouse.
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«PROLIFERATIONS» CHEZ LES POISSONS D,EAU DoUcE INTRoDUITS

Des cas de proliférations de poissons en tant qu'explosion. démographique ne sont pas exposés dans la littérature. Enrevanche' de nombreuses, espèces présentent une expansion ge-ogiaphique impoiante, ioronisant regulièrernent denouveat»( cours d'eau ou plans d'eau, voire de nouveaux bassins u"rr*ti ces espéc", ,oni pu.roi, exotiques, parfois déjàprésentes en France, mais avec une répartition. géographiq* initiJ"li*itée r.a progÀr-i-ol*p*-anente de ces espècesprovoque un bouleversement des peuplements piüicües, aJrr r"r riÀines et les conséquences sont variées.

- Ipérine lippuq Paclrychilan pictus,présente dans la Garonng la vezère, laLèze,l,fuiège, le Gers et la Barguelonne,

Le poisson chat (Ictalurus melas),également acclimaté, sernble actuellement en régression.

Le cas des espèces non acclimatées en expansion.ne sera pas traité ici, ces espèces ne pouvant se maintenir sans deslâchers réguliers' si ces espèces posent del problèmer, il. ïoi""niâre régrés par ra régrementation (interdiction desintroductions) et le respect di cette reglementaiion.

Hiliff';tËîî:X":* 
la pêche de loisir sont donc majoritaires en France, alors que tes introductions pour t,aquaculture

ICuriosité scientifique
Accidentelle ...,,,,....,
Aquaculture ..... ;......

En ce qui conceme les espèces indigènes de France, y 2? qui sont présentes sur le bassin Adour-Garonne, seuletnent 9sont avec certitude autochtones sur le bassin, 5 sont introduiies et ls""ont douteuses, p"ur-c* autochtones ou peut-êtreintroduites' au moins sur certains sous-bassins versants. Les translocations drcspèces drun basrin vercant ou d,un §ous-

ïiiiü"uîi-ii::[Jilîîï:i:il;:,',,res et ne p;;;;;'i,. de dénnir ave. p"é.,;; h composirion réere des



- de savoir si le renforcement des populations autochtones ne fournirait pas des résultats aussi intéressants qu,uneintroductioq 
*$tvvr.v.vù'v rr

- d'élaborer une méthode d'évaluation à long terme des conséquences écologiques et économiques del'introductiorl si elle est réalisée.
- de vérifier la provenance et la qualité du stock utilisé (risques importants d'introduction accidentelle avec desstocks mal triés).



- les poissons et alevins dont l'introduction a été autorisee doivent obligatoirement provenir de piscicultures oüd'aquacultures agréées' Le rnanque ae uerincaiù l;:!iffiü.ér g*, re repeuprem"nt à", cours d,eau peut aboutir à
iî,.iii:'"ions 

accidentelles (cas atirpeinl,ppue' par exempte, pÉsente dans stocks de cyprinidés imporrés d,Europe

Pour plus de précisions sa1 les réglemenrafions concen@rt la pêche, la piscicutture, l,aquaculrure er les inffductionsd'espèces' consalter le code *rot ii ,inr"oi, t"s rg^,ig* ioifrirri, a" h Dir_ection Déportemenate de t.Agricurnre et
i',;i,i:'r"iff:É:lr.'- i i;b;;";;;-Rig,orot" de t'Environnement (DTREN), qinsi que tes brigades du conse,

Régulations indirectes (modes de gestion du milieu, aménagemenæ)

Les nombreux arnénagements qut perturbent le fonctionnement cours d'eau ou dégradent les milieux aquatiques etrivulaires, participent également à la rnodification des peuplements piscicoles (souvent aux dépens des salmonidés) et à ladiminution des stocks de poissons en eau libre
Lladaptation des techniques aux caracténstiques des milieux et la mise en place de mesures de gestion douce aideront aussipèuplements piscicoles autochtones, qualitativement et quantitativement. Celâ limitera les

à pré§erver les

ou en alevinages, qu'il s,agisse d, espèces autochtones ou introduites.
besoins en



Lrste nes pspÈcps RrpnÉsnrrÉBs

anguille

aphanius d'Espagne

apron

athérine

barbeau fluüatile

barbeau méridional

black-bass à grande bouche

black-bass à petite bouche

blageon

blennie

boulière

brcme

cristivomer

cyprinodonte de Valence

éperlan

épinoche

épinochene

esturgeon

flet

gambusie

gardon

goujon

grémille

hotu

able de Heckel

ablette

alose lbinte

(grande) alose

chevaine

cheraine cabeda

mrégones

crapet des roches

brème bordelière

brochet

carassin

carassin doré

carpe

chabot

l*ucaspius delineatus

Barbus meridionalis

Itl icropteru s dolomieu

Leucisats soullia

Blennius fluviatilis
Rhodeus sericeus

Abronis brama

Blicca bjoerkna

Esox lucius

Carassitts carassius

Corassius atalus

Cyprinus carpio

Cotlus gobio

Leuciscas cephalus

Leuciscus cephalus cabeda

Coregonus sp

Amb lopli tes t'upe s tris

Salvelirus namaycush

Valencia hispætica

Osmetas eperlous

Gas le ro s teu s acu le atas

Pungitius ptngilius

Gobio gobio

Gymnocephalus cernua

chondrostona nosus

alburmts

anguilla

salmoidcs

rulilus

Alosafallat

Alosa alosa

Aphoius iberas

Zingel asper

Alherina boyeri

Barbus barbus

Acipenser sturio

Platichilîys fesils
Ganktsiaafinis

huchon

ide melanote

lamproie de Planer

lamproie fluüatile

lamproie manne

lsclig d'drang

loche de riüère

loche franche

lote de riüère

loup ou bar

mulet à grosses lèlTes

mulet cabot

mulet doré

mulet porc

omble cher,aliet

omble de fontaine

ombre commun

perche

perche soleil

poisson chat

prêbe

rotengle

sandre

saumon allantique

silure glane

spirlin

tanche

toxostome

truite à grosses taches

lruite arc-en-ciel

truite de lac

truite demer

truite de riüère

umbre pygné

vairon

vandoise

vandoisc rostrée

Hucho hucho

Leucisctts idus

Lonpelra plorcri

Lanryetra fluviatilis

Petromyzon morirws

Misgurnus Jossilis

Cobitis taenia

Ne mache I lu s b arbatu lus

Lola lota

Dicenfiarclrus labræ

Chelon labrosus

Mugil cephafus

Liza aurata

Liza rarnoda

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

Tllvmallus tlrymallus

Perca Jluviatilis

Lepomis gibbosus

Atherina presbyter

Sc ard in ius e ryî hro phtalmu s

Slizos tedion luc iope rca

Salmo salar

Silurus glmis

À lbu rno ide s b i punc tatus

Tinca linca

C hordro s tom a toxo stona

Salrno lrulla macrostigna

Salmo gairdneri

Salmo trutla laarctris

Sahno lrulta trutta

Salmo truilaîailo

Umbrapygmea

Phoxinus phorinus

Leuciscas leuciscus

Leucisctts leu c iscus bu rdigalen s is

ûtelas
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