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3 -  INTRODUCTION GENERALE

Ce document d’objectifs / plan de gestion de la RNR révisé du site « Grotte à chauves-souris des Sadoux » présente l’ensemble des actions à mettre en 
place pour la gestion, et la conservation des habitats prioritaires, d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Ces 
habitats et ces espèces dont en particulier les chauves-souris, bénéficient d’un engagement de conservation de l’Etat français vis-à-vis de l’Union 
Européenne et la Directive « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992). La démarche « Natura 2000 » s’articule parfaitement avec les objectifs de 
conservation nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre de la Réserve naturelle régionale (arrêté régional du 21/06/2010). 

Le premier document d’objectifs (2004-2009) a permis d’engager et de mener à bien des actions en faveur des espèces connues sur le site. Ces actions ont 
été évaluées à la fin de la période d’application du document d’objectifs. Parmi ces actions, des prospections ont été réalisées afin d’identifier au mieux 
l’ensemble des espèces présentes sur le site. Plusieurs nouvelles espèces de Chiroptères ont été contactées dans le périmètre Natura 2000 dont certaines 
d’intérêt communautaire. Ces espèces représentent donc de nouveaux enjeux. 

Ce nouveau document d’objectifs tient compte de ces enjeux supplémentaires en fixant des objectifs et des actions en faveur de ces nouvelles espèces. 
Parmi les actions déjà réalisées entre 2004 et 2009, un certain nombre d’entre elles ont été reconduites dans ce document d’objectifs. En effet, les actions de 
suivi des populations de chauves-souris, de surveillance et d’entretien du site sont essentielles notamment par rapport à des objectifs de gestion et de 
conservation. 

Au cours de la période 2004-2009 le site Natura 2000 a été élargi afin de mieux répondre aux objectifs de conservation, notamment concernant la prise en 
compte des habitats de chasse des Chiroptères. Ainsi, le périmètre Natura 2000 étendu recouvre aujourd’hui 1316 ha. Suite à cette extension, un inventaire 
des habitats naturels a été confié au CBNA en 2008 afin d’identifier les enjeux en termes d’habitats. 

Le site Natura 2000 de la grotte à chauves-souris des Sadoux englobe une Réserve Naturelle Régionale (RNR) soumise à un plan de gestion. Le présent 
document d’objectifs a pour vocation de proposer des actions cohérentes avec celles nécessaires à la gestion de cette Réserve Naturelle Régionale. Il a été 
convenu unilatéralement, en comité de pilotage Natura 2000 et en comité consultatif de la RNR, que ce document unique de gestion constituait à la fois le 
document d’objectifs du site Natura 2000 et le plan de gestion de la RNR. 
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4 -  NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la 
diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. 

Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des 
deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la 
plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les 
engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 

Natura 2000 en Europe 

Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives (CTE, juillet 2007) : 
� 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE, 
� 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de la surface terrestre de l’UE.  

Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les 
transcrit en droit national. Ils sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. La France est considérée 
comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau est également l’une des réponses de 
la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux relayés par les discours des responsables français (Johannesburg en 
2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 

Natura 2000 en France 

Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à 
l’achèvement du réseau terrestre.  
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du territoire métropolitain soit 6 823 651 ha hors domaine marin 
qui représente 697 002 ha (chiffres MEEDDAT, juin 2007) : 

� 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha,
� 371 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de la France, soit 4 278 773 ha.

Natura 2000 dans la région Rhône-Alpes 

La Région Rhône-Alpes compte 129 sites dont 33 en ZPS. La surface totale de ces sites représente 11% du territoire régional (472 451 hectares). 
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/regions/REGFR71.html
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Carte 1 



Plan de gestion de la RNR et Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 820 1690 « Grotte à chauves-souris des Sadoux »  
LPO Drôme - 2011 

11 

5 -  FICHE D’IDENTITE DU SITE

Nom officiel du site Natura 2000 : Grotte à chauves-souris des Sadoux

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : Oui

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR 820 1690

Localisation du site Natura 2000 : région concernée : Rhône-Alpes

Localisation du site Natura 2000 : département concerné : Drôme

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : 1 316 hectares.

Préfet coordinateur : Préfet de la Drôme

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du Docob : Préfet de la Drôme 

Opérateur Natura 2000: Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme

Président du comité consultatif de la RNR: Michèle EYBALIN (élue régionale) 

Gestionnaires de la RNR: ONF Drôme-Ardèche et LPO Drôme 

Conservateurs de la RNR : Jean Louis TRAVERSIER (ONF) et Stéphane VINCENT (LPO Drôme)

Prestataires techniques (le cas échéant) : Office National des Forêts, association d’éco volontariat « A pas de Loup », Comité 
Départemental de Spéléologie de la Drôme, Conservatoire Botanique National Alpin 

Carte 1 Localisation de la RNR et du site Natura 2000 de la grotte des Sadoux 
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6 -  COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (ARRETE PREFECTORAL N°09-0219 DU 23/01/2009)

Ce comité de pilotage est issu de la fusion et de l’harmonisation du comité de pilotage du site Natura 2000 (COPIL) et du comité consultatif de la RNR. 

Administrations de l’Etat et du Département 

- Monsieur le Préfet ou son représentant, Président 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ou son représentant 
- Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ou son représentant 
- Monsieur le Directeur de l'Agriculture, gestion de l'Eau, Tourisme et Environnement du Conseil Général (DAERE) ou son représentant 
- Monsieur le Président du Comité Départemental du Tourisme ou son représentant 

Représentation des élus 

- Monsieur le Président du Conseil Régional ou son représentant 
- Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant 
- Monsieur le Conseiller Général du canton de Saillans ou son représentant 
- Monsieur le Conseiller Général du canton de La Motte Chalancon ou son représentant 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Diois ou son représentant 
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Saillans ou son représentant 
- Monsieur le Maire de la  commune de la Chaudière ou son représentant 
- Monsieur le Maire de la commune de Pradelle ou son représentant 
- Monsieur le Maire de la Commune de Rochefourchat ou son représentant 
- Monsieur le Maire de la commune de Saint-Benoit-en-Diois ou son représentant 
- Monsieur le Maire de la commune de Saint-Nazaire-le-Désert ou son représentant 

Etablissements Publics 

- Monsieur le Chef de l'Agence Interdépartementale Ardèche-Drôme de l'Office National des Forêts ou son représentant 
- Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière ou son représentant 
- Monsieur le Chef du Service Départemental de la Garderie Office National de la chasse et de la Faune Sauvage ou son représentant 

Chambres consulaires 

- Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture ou son représentant 
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Propriétaires, gestionnaires, usagers 

- Monsieur le Président du Syndicat des Propriétaires Sylviculteurs Forestiers de la Drôme-Ardèche ou son représentant 
- Monsieur le Directeur du Conservatoire National Botanique de GAP ou son représentant 
- Monsieur le Président de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) ou son représentant 
- Monsieur le Président du Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA) ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Association Communale de Chasse Agréée de La Chaudière ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Association Communale de Chasse Agréée de Pradelle ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Association Communale de Chasse Agréée de Rochefourchat ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Benoit-en-Diois ou son représentant 
- Monsieur le Président de l'Association Communale de Chasse Agréée de Saint-Nazaire-le-Désert ou son représentant 
- Monsieur le Président du Comité Départemental de Spéléologie ou son représentant
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A. Rapport de présentation : diagnostics 

Stéphane VINCENT © 

Stéphane VINCENT © 
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Carte 3
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TABLEAU 1 : DONNEES ADMINISTRATIVES 

Données administratives Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 
2000 

Origine des données 
Structures ressources 

Régions 
Carte 1 

1 région administrative Rhône-Alpes 
Le site Natura 2000 « Grotte à 
chauves-souris des Sadoux » 
représente 0,02 % de la surface 
de la région Rhône-Alpes 

La région Rhône-Alpes compte 
129 sites Natura 2000, ce qui 
représente 11% de son 
territoire : 129 relèvent de la 
DHFF et 33 de la DO 

DREAL
IGN

Départements 
Carte 1 

1 département Drôme, le site  «Grotte à 
chauves-souris des Sadoux » 
représente 0,2 % de la surface 
du département de la Drôme. 

Le département de la Drôme 
compte 27 sites Natura 2000 
soit 4,7 % de son territoire 

DREAL
IGN

Communes  
Carte 2 

Territoire des communes 
inclus dans le site : 12% en 
moyenne 

2 cantons 

2 communautés de 
communes 

5 communes 

Saillans, la Motte Chalancon 

CC du Diois : 57% du site 
Communes de Pradelle, 
Rochefourchat, Saint-Nazaire-
le-Désert 

CC du pays de Saillans : 43% 
du site 
Communes de La Chaudière, 
Saint-Benoît-en-Diois 

INSEE
IGN

Habitants 232 habitants   INSEE
Réserves naturelles (RNN, 
RNR) 
Carte 3 

1 RNR représentant 2 
% de la surface du site 

Réserve Naturelle Régionale de 
la grotte des Sadoux 

Présence d’espèces et 
d’habitats ayant justifié le 
classement en site Natura 2000

Région Rhône-Alpes 
IGN

Espaces Naturels 
Sensibles 
Carte 3 

1 ENS représentant 0,3 
% de la surface du site 

ENS de la grotte des Sadoux Présence d’espèces et 
d’habitats ayant justifié le 
classement en site Natura 2000

Département de la Drôme 
IGN

Forêt domaniale 2 Forêts Domaniales Forêt Domaniale de Laup 
Forêt Domaniale de la Roanne 

Présence d’espèces et 
d’habitats ayant justifié le 
classement en site Natura 2000

ONF 
IGN
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1 ZNIEFF type II  
Chainons occidentaux du 
Diois, Forêt de Saoû et 
Montagne de Couspeau 
(n°2612) 
12 597 ha 
Carte 3 

Site inclus dans une 
ZNIEFF de type II 

Edition 2007, 
Intérêt faunistique global : 8 
espèces de mammifères (dont 7 
Chiroptères), 22 espèces 
d’oiseaux 
3 espèces d’amphibiens, 10 
espèces d’invertébrés 
(Ecrevisse à pattes blanches) 
47 espèces de phanérogames 
dont l’Ophrys de la Drôme 

Présence d’espèces et 
d’habitats ayant justifié le 
classement en site Natura 2000

DREAL
IGN

ZNIEFF type I  
Grotte de Baume Rousse 
1,5 ha (n°26120003) 

Vallée de la Courance 
475,94 ha (n°26120002) 
Carte 3 

2 ZNIEFF type I 
représentant 36 % de la 
surface du site 

3 espèces de Chiroptères 

4 espèces de Chiroptères, 2 
espèces d’oiseaux, 1 espèce 
d’amphibien, 2 espèces 
d’invertébrés et 1 espèce de 
phanérogame 

Présence d’espèces ayant 
justifié le classement en site 
Natura 2000 

DREAL
IGN

SAGE SAGE et contrat de 
rivière en cours de 
révision 

Bassin versant de la Drôme, 
affluent la Roanne et la 
Courance 

Syndicat Mixte Rivière 
Drôme (SMRD) 

Réserve de chasse 
(ACCA) 
Carte 4 

1 réserve de chasse 
ACCA de Saint-
Nazaire-le-Désert, 39,8 
hectares soit 3 % du 
site 

DDT de la Drôme 

Réserve de pêche 
(APPMA)

- - - -

Schéma éolien  1 schéma éolien 
départemental 

1 schéma éolien 
régional en cours de 
réalisation 

Site en zone de sensibilité 
« très forte » 

Sensibilité définie par la 
présence de Chiroptères et de 
rapaces sensibles 

LPO Drôme et CORA 
Faune Sauvage 
IGN
DREAL

Carte 2 Limites communales
Carte 3 Inventaires et aires protégées du site  
Carte 4 Réserve de chasse 
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SYNTHESE

Le site de la Grotte à chauves-souris des Sadoux est situé dans le département de la Drôme. Ce département compte 27 sites Natura 2000 désignés au titre 
de la Directive « Habitats Faune Flore » et 6 sites désignés au titre de la Directive « Oiseaux ». Certains de ces sites débordent sur les départements voisins. 
L’ensemble du réseau sur la Drôme, représente 6,7 % du territoire ce qui est largement en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 12,4 %. 
Le site de la grotte à chauves-souris des Sadoux avec 1316 hectares, représente 2,7 % de cette surface départementale en Natura 2000. 

Ce site est situé sur les territoires des cantons de Saillans et de la Motte Chalancon et des communautés de communes du Pays de Saillans et du Diois. Les 
communes de La Chaudière, Pradelle, Rochefourchat, Saint-Benoît-en-Diois et Saint-Nazaire-le-Désert ont une partie de leur territoire concerné par le site 
avec une moyenne de 12% de celui-ci. Les extrêmes vont de 0,3 à 31 %. La population de ces communes s’élève à seulement 232 habitants avec une 
densité comprise entre 2 et 3 habitants par kilomètre carré. Cette densité est extrêmement faible, la moyenne nationale étant à plus de 95 habitants par 
kilomètre carré et 72 sur le département de la Drôme. 

Le site de la grotte à chauves-souris des Sadoux a été délimité suivant une logique de bassin versant, celui de la Courance. L’intérêt de ce secteur était déjà 
reconnu grâce à l’inventaire des ZNIEFF. Deux ZNIEFF de type I soit un peu plus du tiers du site Natura 2000 faisaient déjà état de la présence d’espèces 
d’intérêt communautaire. Ces deux entités étaient elles-mêmes incluses dans un ensemble plus vaste, une ZNIEFF de type II. Celle-ci comprend un certain 
nombre d’espèces et d’habitats, dont ceux ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

La parcelle de 29,99 hectares où se situe la grotte des Sadoux a été classée en Espace Naturel Sensible Départemental, elle a aussi fait l’objet d’un 
classement en Réserve Naturelle Régionale (Délibération n° 10.08.055 du Conseil Régional Rhône-Alpes du 22/01/10). 
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Carte 5
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TABLEAU 2 : SITUATION DES PROPRIETES DANS LE SITE

Données administratives Quantification Qualification Surface (ha) Enjeux par rapport à Natura 2000 Origine des données 
Structures ressources 

Propriétés de l'Etat 
Carte 5 

2 Forêts 
Domaniales 

891 ha soit  
68 % du site 

La Grotte des Sadoux est située sur l’une des deux 
forêts domaniales. 
Les habitats de ces forêts domaniales sont utilisés par 
les chauves-souris comme zones de chasse 

FSD-ONF

Propriétés privées 
Carte 5 

  425 ha soit 
32 % du site 

Les boisements ou les dernières zones ouvertes sont 
utilisés par les espèces d’intérêt communautaire 
comme zone de chasse 

FSD-ONF

SYNTHÈSE

Le site est en majeure partie occupé par des terrains propriétés de l’Etat à savoir les deux forêts Domaniales de Laup et de la Roanne. Le reste 
est en propriété privée. 

Carte 5 Nature des propriétés 
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Carte 6
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TABLEAU 3 : DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL 
Activités humaines 
et occupation du 

sol (1) 
Code FSD 

des activités Quantification Qualification Origine des données 
Structures ressources 

Agriculture 

100 mise en culture 
102 fauche 
140 pâturage 

141 abandon de systèmes 
pastoraux 

Hameau de l’Aribat, 
commune de 
Rochefourchat 

1 exploitation extérieure à la commune, les principales cultures sont 
le lavandin et la prairie de fauche 

Anciennes prairies abandonnées en fond de vallon, réouverture par 
contrat Natura 2000 docob 2004-2009 intérêt de maintenir des 
habitats ouverts 

LPO

Activité sylvicole 160 gestion forestière 

2 forêts domaniales

Forêts privées 

Aménagement en cours de révision pour la forêt de Laup 2009-
2028. Objectif de protection et de production sur 6,70 ha, coupe 
d’amélioration prévue en 2018 (futaie régulière de Hêtre) 

Aménagement sur la forêt de la Roanne pour 2006-2025. Objectif 
de protection et de production (en repos) Pas d’opérations 
sylvicoles sur la totalité du site Natura 2000 (peuplements en repos)

Plans de gestion présents sur La Chaudière 
Plans de gestion en cours d’élaboration sur Rochefourchat, St 
Benoit, St Nazaire 
Exploitations épisodiques pour le bois de chauffe et le bois-énergie 

ONF

Activité cynégétique 
230 chasse 
240 prélèvement sur la 
faune 

5 ACCA Principal gibier concerné : chevreuils, chamois, cerfs, sangliers et 
lièvres LPO

Tourisme 

622 Randonnée, 
Equitation et Véhicule non 
motorisé 
624 Escalade, Varappe, 
spéléologie 
629 Autres sport de plein 
air et activité de loisir 
690 Autres loisirs et 
activités de tourisme 

26 km de sentiers 
pédestres balisés 
11 km de sentiers 
VTT balisés 

Plusieurs grottes 
pointées sur carte 
IGN
Chapelles 

Principalement randonnée pédestre, itinéraires balisés 

Spéléologie sur quelques cavités (peu pratiquée) 

Canyoning (cours supérieur) ou randonnée aquatique (cours 
inférieur) dans la Courance itinéraires topographiés 

LPO
IGN
Département Drôme 

(1) Nomenclature FSD en annexe 

Carte 6 Activités humaines 
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SYNTHESE

Les activités humaines sont assez limitées du fait de certaines caractéristiques du site (isolement et accès difficile, peu de voirie, relief marqué). 
D’un point de vue agricole, on constate une diminution et une évolution de cette activité. Le pastoralisme et la fauche sont en déclin et ont 
quasiment disparu tandis que la culture du lavandin se maintient mais au profit de prairies permanentes. 

L’activité sylvicole est aussi très limitée par ces contraintes. Pour les deux forêts domaniales, les aménagements respectifs (un actuellement en 
cours de révision) définissent deux objectifs : le premier concerne la protection de milieux et d’espèces remarquables ce qui implique l’absence 
d’opérations sylvicoles. Le second touche à la production de ligneux tout en assurant une protection des milieux et des paysages. Cette 
production sur les deux forêts ne concerne en réalité que 6,70 hectares de hêtraie traitée en futaie régulière (une coupe d’amélioration est 
prévue en 2018), le reste étant « mis en repos », c’est à dire sans opération sylvicole sur toute la durée de l’aménagement (jusqu’à 2025 pour 
la FD de la Roanne et jusqu’à 2028 pour la FD de Laup). Ainsi, la gestion sylvicole pratiquée sur ces deux forêts domaniales est extrêmement 
réduite au sein du site Natura 2000. En forêt privée, représentant environ 400 ha sur le site, les forêts sont exploitées au moins épisodiquement 
afin de produire du bois de chauffe essentiellement. Les objectifs assignés à la forêt privée française sont de produire plus dans les années à 
venir, compte-tenu des besoins croissants exprimés en bois- énergie. La pression sur ces peuplements peut donc devenir plus importante dans 
les années à venir. 

L’activité de chasse est surtout axée sur le sanglier de façon individuelle ou en battue. Le chamois est aussi prélevé à l’approche. 

L’activité touristique est modérée, avec une prépondérance de la randonnée pédestre sur les sentiers balisés. L’intérêt paysager du site, les 
nombreux points de vue et le petit patrimoine (chapelles) participent à l’attrait du site. La grotte du Reychas (appelée aussi Baume Rousse) 
focalise l’attention (site pointé sur carte IGN). La randonnée équestre ou en vélo tout terrain est pratiquée sur certains itinéraires mais de 
manière plus ponctuelle (http://www.vttour.fr/topos/montagne-de-faraud,1461.html).

Enfin le canyoning ou la randonnée aquatique sur la Courance connaissent un certain succès. L’itinéraire est topographié et disponible sur 
internet entre autre (http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-description/22017/topo.html). Cette activité peut constituer une 
menace sur la qualité du cours d’eau et de ses berges en cas de forte fréquentation. L’érosion, l’abandon de détritus divers, les bivouacs 
sauvages avec risques d’incendie font partie des impacts potentiels. 
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TABLEAU 4 : DONNEES ABIOTIQUES GENERALES

Données 
abiotiques 
générales 

Quantification Qualification 
Origine des 

données/ Structures 
ressources 

Géologie 
Carte 7 

Formations superficielles : Calcaires du Jurassique 
supérieurs (terres noires, Argovien) au Crétacé 
(marnes valanginiennes et du barrémo-hauterivien) 

Calcaire massif favorable aux phénomènes karstiques, grottes et 
gouffres BRGM

Hydrologie 1 bassin versant Bassin versant de la Courance IGN

Climat 1 région biogéographique 
1 type de climat 

Aire biogéographique méditerranéenne  
Climat de type :  
Influences méditerranéenne et montagnarde 
900 mm de précipitations annuelles 

Météo France 

Topographie 

Etage de végétation : 2 
Altitude minimale : 477  m 
Altitude maximale : 1234 m 
Altitude moyenne : 832  m 

Etages collinéen et montagnard (sommets de Serre Calliaud et de la 
Montagne de Farraud) à la limite de l’étage montagnard 
Contraste entre versant sud et nord 

Falaises et relief très prononcé 

IGN

Hydrographie 
1 rivière : la Courance 
2 sources connues 
Ruisseaux temporaires en fond de vallon 

La Courance a un linéaire de 6,2 kilomètres dans le périmètre Natura 
2000.  IGN

Autres
informations

10 cavités naturelles répertoriées 
Grotte des Sadoux 
Grotte de Reychas 
Grotte Martial 
Grotte des Sadoux inférieure 
Grotte de la Montagne de Farraud 
Grotte du Trou du Rat 
Grotte de la Cheminée 
Grotte de la Vierge 
Puit de l’espoir 
Grotte résurgence de la Courance 
Grotte de Saint Régis 

Les cavités naturelles sur le site sont utilisées par les Chiroptères à un 
degré moindre que la grotte des Sadoux, mais cependant important 
pour certaines espèces en hiver et en transit (printemps et automne). 

IGN / CDS 26 
Publications Ursus 
Spelaeus 

Carte 7 Géologie du site 
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SYNTHESE

Le site de la Grotte à chauves-souris des Sadoux se trouve au sein du massif du Diois (bassin versant de la rivière Drôme) géologiquement 
constitué de calcaires marneux (Valanginien, Barremo-hauterivien) et des calcaires massifs thitoniques. L’orogénèse alpine a formé un relief 
marqué avec des sommets dépassant les 1200 mètres et des fonds de vallées en-dessous de 400 mètres d’altitude. Les pentes de l’ensemble 
du site sont accentuées avec des portions de falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, les éboulis sont également bien présents. 

La présence de cassures et de failles tectoniques a favorisé la formation de cavités. Une dizaine, de moindre importance que celle des Sadoux, 
sont actuellement répertoriées. 

La rivière Courance traverse le site dans le sens ouest/est, la majeure partie de son cours (les deux tiers) est à l’intérieur du périmètre Natura 
2000. Ce torrent franchit plusieurs secteurs étroits à l’intérieur desquels il a creusé un canyon. 

Le site se situe dans la zone biogéographique méditerranéenne. Le climat subit des influences méditerranéennes et montagnardes du fait de 
l’altitude. La nature géologique du substrat et les fortes pentes entraînent une aridité marquée sur la quasi-totalité du site. L’influence de 
l’exposition des versants est perceptible avec notamment un enneigement plus important et prolongé sur les parties en ubac. 

Précipitations mensuelles à Die 
http://alpesoiseaux.free.fr/climat_pluie_mensuelle_vercors.htm
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Carte 8
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TABLEAU 5 : GRANDS MILIEUX 

(1) En lien avec les grands milieux décrits dans le FSD 
(2) Estimation globale en ha, km, % ou mentions « données non disponibles » ou « sans objet » 
(3) Bon, moyen, mauvais ou mention « sans objet » 
(4) Liste non exhaustive ou mention « sans objet » 

Carte 8 Réseau des cavités explorées au sein du site et en périphérie 

Grands milieux 
(1) 

Surface, linéaire ou 
pourcentage de 

recouvrement du site 
(2) 

État
sommaire du 
grand milieu

(3)

Principaux habitats d’intérêt 
communautaire concernés (4) 

Principales espèces d’intérêt 
communautaire concernées 

(4) 

Principales menaces  ou 
compatibilités 

en lien avec les tendances naturelles 
et les activités humaines (4) 

Origine 
des

données/ 
Structures 
ressources 

Habitat forestiers 80,4% Moyen 
9150 Hêtraies calcicoles médio-
européennes  
91E0 Forêts alluviales résiduelles 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Enrésinement, exploitation par coupe à 
blanc, coupe des arbres gîte 

Pérennité de l’habitat 

LPO
CBNA

Habitats rocheux 4,84% Bon

8130 Eboulis méditerranéens 
occidentaux et thermophiles 
8210 Végétation chasmophytique 
des pentes rocheuses 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Pérennité de l’habitat LPO
CBNA

Grottes et cavités - Bon 8310 Grotte non aménagée par le 
tourisme 

Gîte pour les espèces d’intérêt 
communautaire : 
Minioptère de Schreibers 
Grand murin 
Petit murin 
Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 
Rhinolophe euryale 

Pérennité de l’habitat 
Grotte des Sadoux protégée par une 
grille interdisant l’accès 

LPO
CBNA

Habitats artificialisés 2,07% Moyen  

Milieu de chasse et de 
production de proies des 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Abandon progressif des prairies de 
fauche et des pâtures, conversion 
progressive en culture (lavande) 

LPO
CBNA

Habitats arbustifs 10,61% Moyen 

5110 Formations stables 
thermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses calcaires 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Recolonisation spontanée  de ligneux LPO
CBNA

Habitats de pelouses  2,04% Mauvais 
6210 Formations herbeuses 
sèches semi-naturelles et faciès 
d’embroussaillement sur calcaire 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Recolonisation et enrésinement spontané
Travaux de réouverture engagés dans le 
cadre de contrat Natura 2000 (première 
tranche effectuée en 2009 sur 5 
hectares) 

LPO
CBNA
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SYNTHESE

Les grands milieux du site Natura 2000 sont majoritairement composés de forêts, dont près de la moitié en boisements feuillus. La gestion 
forestière de ces peuplements est limitée en termes d’exploitation du fait d’une assez mauvaise qualité des terrains et d’une difficulté d’accès 
(fortes pentes). Cependant un risque d’exploitations par coupes à blanc de certaines parcelles, notamment privées, existe du fait d’une 
demande croissante en bois de chauffage et du développement de la demande en « bois énergie », telle que les granulés de bois. Ces 
exploitations potentielles, par coupes à blancs sur des surfaces importantes, pourraient occasionner de profonds bouleversements sur la 
qualité de ces habitats. 

La plantation de pins noirs sur de vastes surfaces pour la restauration des terrains de montagne a abouti à l’artificialisation des peuplements. 
Ces peuplements, arrivés à un stade mature, colonisent aujourd’hui spontanément les autres milieux. En effet, le Pin noir se régénère 
facilement et ses graines ont un important pouvoir de dispersion. 

Les autres milieux naturels du type affleurements rocheux sont bien conservés et ne présentent pas une évolution à tendance négative. La 
grotte des Sadoux, élément le plus important de cet habitat, est protégée depuis 1990 par une grille empêchant toute pénétration humaine. 

Les milieux ouverts tels que les pelouses sèches font l’objet d’une recolonisation par des ligneux, notamment des résineux (pins noirs et pins 
sylvestres), et un embroussaillement par des arbustes. Ces habitats sont d’origine anthropique du fait d’un pâturage exercé autrefois sur ces 
parcelles ; pâturages abandonnés depuis maintenant plusieurs décennies. La recolonisation par la forêt bien que lente pourrait faire diminuer 
sensiblement la biodiversité sur ces parcelles ainsi un contrat Natura 2000 a été initié en 2009 pour la réouverture de ces milieux.

Les autres milieux créés par des activités agricoles se maintiennent mais ont tendance à évoluer vers une prédominance de la culture de 
lavandin au détriment des prairies de fauche et des pâtures. Cette évolution est probablement négative d’un point de vue écologique. 
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Carte 9 
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TABLEAU 6 : HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL 

Habitats et espèces d'intérêt patrimonial Quantification 
Qualification 

Enjeux par rapport à Natura 2000 Origine des données/ 
Structures ressources 

Habitat de l'annexe I de la directive 92/43 
s'il s'agit d'une ZSC 
Carte N°6 et 7 

14 habitats 12 habitats d’intérêt communautaire et 2 habitats prioritaires CBNA 

Espèces de l'annexe II de la directive 92/43 
s'il s'agit d'une ZSC 

9 espèces de Chiroptères 
Liste Rouge Nationale : 1 espèce « vulnérable » 4 en « quasi-
menacées » 
Liste rouge Régionale : 3 espèces « en grave danger », 2 « en 
danger » et 3 « vulnérables » 

LPO Drôme 

Espèces de l'annexe IV de la directive 
92/43 19 espèces de Chiroptères 

Liste Rouge Nationale : 1 espèce « vulnérable » 4 en « quasi-
menacée » 
Liste rouge Régionale : 3 espèces « en grave danger », 4 « en 
danger » et 4 « vulnérables » 

LPO Drôme 

Espèces de l'annexe V de la directive 
92/43

3 espèces de mammifères : Castor, martre et chamois 
2 espèces d’amphibiens : Grenouilles rieuse et rousse LPO Drôme

Les autres habitats naturels  20 habitats  CBNA

Les autres espèces végétales 420 espèces 
3 espèces protégées au niveau national +1 signalée et non 
retrouvée 
6 espèces Liste Rouge Nationale 

CBNA 

Les autres espèces animales 

61 espèces d’oiseaux 
8 espèces de mammifères 
6 espèces de 
reptiles/amphibiens 

53 espèces d’oiseaux protégées 

6 espèces de reptiles/amphibiens protégées 

LPO Drôme 

Les autres espèces animales chassées  5 mammifères chassés Chevreuils, cerfs, chamois, sanglier et lièvres 

Les autres espèces animales pêchées 1 espèce de poisson Salmo trutta LPO Drôme 

Carte 9 Habitats naturels du site 
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SYNTHESE

Le site Natura 2000 de la Grotte à chauves-souris des Sadoux héberge une importante biodiversité dont la qualité n’est pas connue encore de façon 
exhaustive. L’avifaune par exemple ne compte que 61 espèces connues dont certaines prestigieuses comme l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-Blanc, le 
Faucon pèlerin (tous trois nicheurs) ou le Vautour fauve (zone de recherche de nourriture). Cependant, ce secteur n’a pas fait l’objet de recherches 
approfondies concernant les reptiles et amphibiens ou les mammifères autres que les chauves-souris (micromammifères en particulier). Les invertébrés sont 
largement méconnus même si quelques espèces sont citées dans les inventaires ZNIEFF. 

Les chauves-souris par contre, en tant que centre d’intérêt de ce site, ont été activement recherchées avec des résultats conséquents : 9 espèces d’intérêt 
communautaire (sur les dix espèces présentes en Rhône-Alpes) sur un total de 19 espèces observées sur le site soit une richesse rarement observée 
ailleurs. 

Un certain nombre d’espèces d’intérêt communautaire sont potentiellement présentes, notamment dans le groupe des invertébrés (Rhopalocères). 

Avec une trentaine d’habitats élémentaires, dont onze sont d’intérêt communautaire et deux sont prioritaires au regard de la Directive Habitats, le site au sens 
large de la Grotte des Sadoux est varié et présente un intérêt relativement fort du point de vue de la végétation. Toutefois, un seul habitat prioritaire, l’aulnaie 
blanche, est dans ou au contact du périmètre de la RNR sensu stricto.

La richesse floristique du site repose sur près de 420 espèces inventoriées dont trois protégées. Bien qu’essentiellement forestier, ce sont surtout les habitats 
ouverts qui sont les plus riches et présentent les espèces patrimoniales les plus marquantes, comme l’Ophrys de la Drôme et le Cytise de Sauze. Signalons 
aussi qu’aucune espèce protégée n’a été découverte sur le périmètre restreint de la RNR elle-même, les espèces protégées étant toutefois incluses dans le 
périmètre élargi du site Natura 2000. 
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Carte 10 



Plan de gestion de la RNR et Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 820 1690 « Grotte à chauves-souris des Sadoux »  
LPO Drôme - 2011 

33 

TABLEAU 7 : HABITATS NATURELS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 92/43

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire identifiés dans le 

FSD (1) 

Code européen 
Natura 2000 de 
l’habitat naturel

Surface couverte par 
l'habitat (ha) et % par 

rapport au site 
Structure

et fonctionnalité 

État de 
conservation  à 

l'issu de 
l'inventaire (2) 

État de conservation à 
l’échelle

biogéographique (2) 

Origine des 
données / 
Structures 
ressources 

Pelouses mésoxérophiles à Brome 
dressé (Bromus erectus) et 
Germandrée petit chêne (teucrium 
chamadrys)

6210 6,23 ha soit 0,47 % 
Embroussaillement 
lié à l’abandon du 
pâturage 

Défavorable 
inadéquat Défavorable inadéquat CBNA 

Pelouse xérophiles des crêtes 
calcaires à Brome dressé (Bromus 
erectus) et Fétuque lisse (Festuca 
laevigata)

6170 2,28 ha soit 0,17 % 
Embroussaillement 
lié à l’abandon du 
pâturage

Favorable Défavorable inadéquat CBNA

Pelouses xérophiles des crêtes 
calcaires à Brome dressé (Bromus 
erectus), Laîche de Haller (Carex 
halleriana) et espèces des garrigues 

6210 3,54 ha soit 0,42 % 
Embroussaillement 
lié à l’abandon du 
pâturage

Favorable Défavorable inadéquat CBNA

Pelouses mésophiles à Brome dressé 
(Bromus erectus), Trèfle jaunâtre 
(Trifolium ochrocleucon) sur calcaire 
marneux 

6210 4 ha soit 0,44 % 
Embroussaillement 
lié à l’abandon du 
pâturage

Favorable Défavorable inadéquat CBNA

Fruticée rupicoles à Buis (buxus 
sempervirens) et amélanchier 
(Amélanchier ovalis)

5110 23,66 ha soit 1, 8 %  Favorable Favorable CBNA

Landes à Genévrier commun 
(Juniperus communis) 5130 0,27 ha soit 0,02 %  Favorable Défavorable inadéquat CBNA

Fourrés des lits de rivières 
montagnardes à Saule drapé (Salix 
elaeagnos) et Saule pourpre (Salix 
purpurea)

3240 1,6 ha soit 0,12 %  Favorable Favorable CBNA

Bois riverains à Aulne blanc (Alnus
incana), Frêne (Fraxinus excelsior) et 
Peuplier noir (Populus nigra)

91E 0* 11,91 ha soit 0,91%  Favorable Défavorable mauvais CBNA
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Habitats naturels d'intérêt 
communautaire identifiés dans le 

FSD (1) 

Code européen 
Natura 2000 de 
l’habitat naturel

Surface couverte par 
l'habitat (ha) et % par 

rapport au site 
Structure

et fonctionnalité 

État de 
conservation  à 

l'issu de 
l'inventaire (2) 

État de conservation à 
l’échelle

biogéographique (2) 

Origine des 
données / 
Structures 
ressources 

Hêtraie méso-xérophiles à Buis 
(Buxus sempervirens) 9130 

142,48 ha soit 10,86 % 

 Favorable Inconnu CBNA

Hêtraies méso-xérophiles neutroclines 
à Gaillet odorant (Galium odoratum) 9130  Favorable Inconnu CBNA

Eboulis calcaires thermophiles à 
éléments fins à Calamagrostide 
argentée (Achnatherum 
calamagrostis)

8130 41,06 ha soit 3,13%  Favorable Favorable CBNA

Eboulis calcaires à éléments moyens 
à grossiers à Genêts poilus (Genusta
pilosa)

8130 7,25 ha soit 0,55 %  Favorable Favorable CBNA

Falaises calcaires en expositions 
chaudes 8210 15,19 ha soit 1,16%  Favorable Favorable CBNA

Grotte non exploitée pour le tourisme 8310 < 1 ha  Bon Favorable CBNA 

(1) Nom d’après l'annexe I de la directive 92/43 
(2) Favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu 

Carte 10 Habitats d’intérêt communautaire 
Carte 11 Répartition des habitats d’intérêt communautaire non prioritaires 
Carte 12 Répartition des habitats d’intérêt communautaire prioritaires 
Carte 13 Statut des habitats d’intérêt communautaire 
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TABLEAU 8 : ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43

Nom des espèces 
d'intérêt

communautaire 
identifiées dans le 

FSD
(1)

Nom
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 2000 
de l’espèce 

Estimation de 
la population 

(préciser 
l'unité)

Structure
et fonctionnalité de la 

population. 

Habitat de l'espèce 

État de 
conservation à 

l'issu de 
l'inventaire (2) 

État de conservation 
à l’échelle 

biogéographique (2) 

Origine des 
données/ 

Structures 
ressources 

Rhinolophus 
hipposideiros 

Petit
rhinolophe 1303 20 à 30 

individus 

Principalement connu en 
hivernage, reproduction 

avérée hors du site 
Habitat de chasse : forêt, pré 

bois, ripisylve 

Défavorable 
inadéquat Défavorable mauvais LPO Drôme 

Rhinolophus 
ferrumequinum

Grand
rhinolophe 1304 30 à 40 

individus 

Principalement connu en 
hivernage et en transit, 

reproduction soupçonnée 
hors du site, manque de 

connaissances. 
Habitat de chasse : forêt, pré 

bois, ripisylve 

Défavorable 
inadéquat Défavorable mauvais LPO Drôme

Rhinolophus euryale Rhinolophe 
euryale 1305 Moins de 5 

Données historiques et 1 
donnée récente en transit 
Habitat de chasse : forêt 

âgée 

Défavorable 
mauvais Défavorable mauvais LPO Drôme

Myotis myotis Grand murin 1324 

600 à 800 
femelles adultes

Manque de connaissances 
sur les effectifs reproducteurs 

(mixité avec Petit murin) 
Habitat de chasse : forêt, 

prairie 

Défavorable 
inadéquat Défavorable mauvais LPO Drôme

Myotis blythi Petit murin 1307 

Manque de connaissances 
sur les effectifs reproducteurs 

(mixité avec Grand murin) 
Habitat de chasse : lande, 

pelouse et prairie 

Défavorable 
inadéquat Défavorable mauvais LPO Drôme

Myotis emarginatus 
Murin à 
oreilles 
échancrées 

1321 1 à 5 

Quelques données, 
reproduction possible hors du 

site, manque de 
connaissances 

Habitat de chasse : forêt, 
ripisylve 

Défavorable 
inadéquat Défavorable inadéquat LPO Drôme
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Nom des espèces 
d'intérêt

communautaire 
identifiées dans le 

FSD
(1)

Nom
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 2000 
de l’espèce 

Estimation de 
la population 

(préciser 
l'unité)

Structure
et fonctionnalité de la 

population. 

Habitat de l'espèce 

État de 
conservation à 

l'issu de 
l'inventaire (2) 

État de conservation 
à l’échelle 

biogéographique (2) 

Origine des 
données/ 

Structures 
ressources 

Barbastella barbastellus Barbastelle 
d’Europe 1308 1 à 5 

Quelques données, 
reproduction possible sur le 

site, manque de 
connaissances 

Habitat de chasse : forêt, 
lisières, pré bois, ripisylve 

Inconnu Défavorable mauvais LPO Drôme

Miniopterus schreibersii Minioptère de 
Schreibers 1310 2500 à 4000 

femelles adultes

Reproduction et transit sur le 
site

Habitat de chasse : forêt, 
ripisylve, landes, zones 

urbaines 

Défavorable 
mauvais Défavorable mauvais LPO Drôme

(1) Nom d’après l'annexe II de la directive 92/43 
(2) Favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu 

Carte 14 Carte de présence du Rhinolophus hipposideiros
Carte 15 Carte de présence du Rhinolophus ferrumequinum
Carte 16 Carte de présence du Rhinolophus euryale
Carte 17 Carte de présence du Myotis myotis
Carte 18 Carte de présence du Myotis blythi
Carte 19 Carte de présence du Myotis emarginatus
Carte 20 Carte de présence du Barbastella barbastellus
Carte 21 Carte de présence du Miniopterus schreibersii
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SYNTHESE DES DEUX TABLEAUX (7 ET 8)

Les 14 habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire représentent au total près de 20 % de la surface du site. 

Parmi ces 14 habitats, deux prédominent avec la moitié de la surface considérée (112,8 ha), il s’agit de deux sous-ensembles de hêtraies. 
Les forêts riveraines à Aulne blanc constituent l’autre habitat boisé. Cet habitat occupe le fond de la vallée de la Courance. Il est dans un état 
de conservation qualifié de défavorable mauvais à l’échelle biogéographique mais favorable sur le site. La hêtraie communautaire est dans un 
état de conservation inconnu à l’échelle biogéographique. 

Les habitats plus ouverts ont pour la plupart une origine anthropique, notamment les pelouses, riches en espèces floristiques. Ces milieux 
relativement réduits en superficie sont d’anciens pâturages aujourd’hui à l’abandon. Leur statut de conservation est jugé défavorable mauvais à 
l’échelle biogéographique. On observe sur ces habitats une évolution vers des faciès d’embroussaillement par la colonisation de résineux (pin 
noir ou pin sylvestre). La fermeture lente de ces milieux compromet à moyen terme leur intérêt écologique. Leur état de conservation est 
défavorable mauvais pour l’aire biogéographique mais favorable sur le site du fait de la lenteur de la dynamique végétale. Un seul est considéré 
comme défavorable inadéquat localement, il s’agit des pelouses mésoxérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) et Germandrée petit chêne 
(Teucrium chamaedrys).

Pour compléter la liste des habitats d’intérêt communautaire, les complexes d’éboulis et de falaises sont dans un bon état de conservation tant 
à l’échelle biogéographique que sur le site lui-même. 

Les espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire sont au nombre de huit, parmi elles, trois se reproduisent de manière certaine sur le site 
(Grand murin, Petit murin et Minioptère de Schreibers). Les autres espèces sont connues soit par observations d’individus en transit ou en 
hibernation dans les cavités, soit par contacts d’individus en chasse. Les effectifs réels de ces espèces sont difficiles à estimer et leur 
reproduction peut être envisagée sur le site ou en périphérie compte tenu de la régularité des contacts et des milieux favorables présents. 

L’état de conservation des trois espèces se reproduisant dans la cavité peut être considéré comme relativement favorable sur le site de la 
grotte des Sadoux du fait de la protection physique de leur gîte. Cependant la disponibilité en terrains de chasse favorables sur un périmètre 
cohérent avec leurs exigences écologiques demeure inconnue. Cette disponibilité est essentielle pour l’avenir de ces espèces. 

De même, pour les autres Chiroptères contactés sur le site, un manque de connaissance certain limite l’évaluation de leur état de conservation. 
Pour les rhinolophes, la tendance globale y compris localement est une diminution du nombre de gîtes du fait de la restauration du bâti ou sa 
désaffection entraînant sa dégradation et sa disparition (ruines des bâtiments les plus anciens). L’état de conservation à l’échelle 
biogéographique est pour toutes les espèces défavorable mauvais, sauf pour le Murin à oreilles échancrées (défavorable inadéquat). 
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Dans un cadre plus large, les listes rouges nationales et régionales, donnent des statuts de conservation assez préoccupants pour la plupart de 
ces espèces. 

Le Minioptère de Schreibers fait l’objet de préoccupations majeures (« vulnérable » au niveau national et « en danger » au niveau régional) par 
rapport au faible nombre de sites occupés en France. Chaque site de reproduction ou d’hibernation rassemble généralement une part
importante de la population nationale. Ainsi, la colonie de reproduction de la grotte des Sadoux représente 2 % de la population nationale. 

Annexe 1 - Fiches Espèces 
Annexe 2 - Fiches Habitats
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B. Enjeux et objectifs de développement durable 

Stéphane VINCENT © 

Yoann PEYRARD © 
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L’enjeu naturaliste primordial du site réside dans le maintien, voire le renforcement, des populations de chauves-souris qui fréquentent la 
cavité. Cette finalité s’oriente autour de deux axes de travail indissociables : la préservation d’un gîte accueillant et la disponibilité en terrains de 
chasse favorables. 

La grotte des Sadoux bénéficie à la fois d’un statut de protection réglementaire (Réserve Naturelle Régionale) et d’une protection physique au 
travers de la grille interdisant l’accès au réseau souterrain. Ces mesures de protection garantissent donc la pérennité de ces populations 
remarquables de chauves-souris. La gestion du site s’attachera ainsi à veiller au respect de la réglementation en vigueur et à maintenir les 
ouvrages de protection en état fonctionnel. 

Outre le maintien d’un gîte accueillant, la conservation des chauves-souris liées à la grotte repose sur la disponibilité en territoires de chasse et 
en couloirs de circulation à proximité immédiate de la cavité. Une attention toute particulière sera donc portée sur les milieux préférentiellement 
exploités par les Chiroptères à la fois pour se nourrir et pour se déplacer. 

L’amélioration des connaissances relatives aux habitats disponibles, aux espèces présentes et à la fréquentation du gîte permettra par la suite 
une meilleure préservation ou protection des habitats et des espèces. Aussi, la localisation des terrains de chasse et des gîtes de différentes 
espèces de Chiroptères ainsi qu’une ouverture à la richesse entomologique des milieux paraissent intéressantes à étudier. 

Concernant le suivi de la grotte des Sadoux, les connaissances sur les populations de chauves-souris se sont largement améliorées depuis la 
mise en œuvre du document d’objectifs entre 2004 et 2009. L’approfondissement de ces connaissances mérite cependant d’être poursuivi. Un 
suivi régulier de la cavité en période hivernale et estivale permet de mesurer l’évolution des populations des différentes espèces. Enfin, la mise 
en place de mesures de conservation, qui nécessiteront a posteriori d’être évaluées, justifie pleinement un suivi scientifique régulier.  

Pour tout projet de conservation du patrimoine naturel, le succès de l’opération repose pour partie sur l’approbation des enjeux présents par les 
populations locales et les différents acteurs socio-économiques. Une démarche éco-citoyenne et volontaire implique la reconnaissance du 
patrimoine naturel en question comme une richesse, partie intégrante du patrimoine local. De cette prise de conscience émerge la
responsabilité commune et l’implication de chacun (public, promeneurs, chasseurs, élus, spéléologues…), nécessaires pour préserver cet 
héritage.  

Ce projet repose donc aussi sur une communication de qualité (informations disponibles sur le site, sensibilisation des spéléologues ou du 
grand public….). L’appropriation par chacun du site et de ces enjeux ainsi que la réussite du projet seront alors assurées. 
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ENJEUX LIES AUX HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE OU PRIORITAIRE ET AUX HABITATS D’ESPECES

Les actions de gestion des habitats répondent à des enjeux précis pour chacun d’entre eux. Certains, du fait de leur mauvais état de 
conservation, doivent bénéficier de mesures d’entretien ou de restauration. D’autres, comme les grottes non aménagées pour le tourisme, 
doivent être protégés pour éviter le dérangement des populations de Chiroptères qu’ils abritent. Les habitats pour lesquels l’état de 
conservation sera jugé favorable et ne présentant aucune menace, pourront faire l’objet d’absence de mesure de gestion particulière. La 
connaissance de ces milieux et leur rôle fonctionnel vis-à-vis d’espèces d’intérêt communautaire représentent aussi des enjeux et des thèmes 
d’action. 

Maintien des populations de chauves-souris associées à la grotte 

La gestion de la grotte par sa mise en tranquillité est un acquis qui ne nécessite plus que l’entretien de l’ouvrage interdisant la pénétration 
humaine dans la cavité. Le système de fermeture (cadenas) devra aussi être changé si cela s’avère nécessaire. 

Outre l’entretien de la grille, le panneau d’information situé à l’entrée de la cavité doit être changé afin d’être en cohérence avec le statut de 
Réserve Naturelle Régionale et la signalétique associée (information et rappel de la réglementation). Ce dernier objectif fait partie des mesures 
à mettre en place dans le cadre du plan de gestion de la RNR. Actuellement le panneau déjà en place et la grille semblent jouer pleinement 
leur rôle puisqu’aucune trace de passage n’a été constatée dans la cavité. 

Une meilleure connaissance de la grotte paraît de même primordiale au travers de la réactualisation de sa topographie, datant aujourd’hui de 
1971. Cette dernière est en effet considérée aujourd’hui comme obsolète du fait de son imprécision. Les techniques de relevés topographiques 
ayant considérablement évolué, il serait opportun de mener ce type d’action. 

L’exploration des parties supérieures de la grotte de Sadoux et de la cavité voisine du Trou du Rat avec une communication possible entre les 
deux cavités est un objectif intéressant du fait de la localisation d’une partie des effectifs de Chiroptères dans ces volumes, pour l’instant 
inaccessibles. En effet, les Grands et Petits murins utilisent la grotte des Sadoux différemment des Minioptères de Schreibers. Ils se tiennent 
dans les parties hautes où ils sont alors hors de vue. Seule une partie infime des individus présents se mélange occasionnellement avec les 
Minioptères. Cette impossibilité d’observation directe de l’essaim de ces deux espèces empêche pour l’instant l’évaluation précise de leurs 
effectifs et succès de reproduction. Cette exploration, à mener de concert avec des spéléologues confirmés, permettra aussi de compléter la 
topographie du site. Elle devra être menée à des périodes n’engendrant pas de dérangements pour les Chiroptères et sans tentative de 
désobstruction, ni altération de la cavité. 
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Maintien de terrains de chasse favorables à proximité du gîte 
 
Terrains de chasse en milieux forestiers 

L’entretien des milieux ouverts et notamment des pelouses paraît primordial. Ces habitats bénéficiaient autrefois d’un entretien régulier grâce 
au pâturage extensif de troupeaux. Ce pâturage ayant peu à peu périclité, une recolonisation lente de ces habitats par des ligneux (dont des 
résineux comme le pin noir et le pin sylvestre) menace à moyen terme l’intérêt écologique de ces derniers. Cet intérêt est pluriel : ces faciès de 
pelouses de versants et de crêtes calcaires hébergent une flore riche et une entomofaune associée très diversifiée. Cette entomofaune, 
notamment les orthoptères, sont les proies de certaines espèces de Chiroptères comme le Petit murin ou le Grand rhinolophe. La réouverture 
de ces milieux et l’entretien par un pâturage ponctuel présente donc des intérêts à la fois en termes de biodiversité botanique, entomologique et 
chiroptérologique. 

Ces actions de réouverture ont déjà commencé en 2009 avec la mise en place d’un premier contrat Natura 2000. Ce contrat vise à recouvrer 
22 hectares d’anciennes parcelles autrefois ouvertes par des chantiers d’abattage et de débroussaillement. La première tranche de travaux de 
5,26 hectares a été réalisée au cours de l’été 2009, une seconde a été réalisé en 2010 (11,04 ha). 

Les points d’eau permanents comme les mares sont des éléments intéressants pouvant favoriser la biodiversité. Les Chiroptères utilisent les 
points d’eau dégagés pour boire et pour chasser les insectes généralement plus abondants sur ce genre de milieu. Cependant les mares, 
même d’origine naturelle, peuvent se combler et perdre de leur intérêt, voire disparaître du fait d’un certain nombre de facteurs comme l’apport 
de sédiments et la production de végétaux aquatiques. Une petite pièce d’eau se trouve dans la vallée de la Courance en amont du « Pas de la 
Mort ». Issue d’un suintement émergent en pied de pente, il s’étale ensuite en formant quelques « flaques » à la faveur d’une dépression du 
terrain. La création d’une véritable mare est facilement réalisable en creusant l’emplacement actuel et en créant un endiguement de quelques 
dizaines de centimètres de haut avec les matériaux récupérés lors du creusement. L’alimentation en eau est suffisamment importante pour 
remplir le bassin ainsi créé. Cette opération peut être réalisée en marge du contrat Natura 2000 lancé en 2009 et 2010 pour la restauration des 
milieux ouverts puisque cette pièce d’eau se situe sur une des parcelles où se tiendra le prochain chantier en 2011. L’intérêt d’une mare ne se 
limite pas aux seuls Chiroptères, il concerne tout un cortège d’espèces animales et aussi végétales comme les reptiles, amphibiens ou oiseaux. 
Le diamètre de cette mare devra atteindre au moins 4 mètres et la profondeur ne devra pas dépasser 50 centimètres au plus profond. Les 
berges devront être en pente douce sur plus de la moitié de son périmètre afin de favoriser l’accès au plus grand nombre d’espèces. 

Les arbres-gîtes potentiels ou arbres à intérêt écologique peuvent être marqués en réserve au sein de parcelles qui seront exploitées. Ces 
arbres seront choisis selon des critères favorables aux chiroptères et autres espèces arboricoles. Ainsi des arbres présentant des cavités 
naturelles, fissures ou trous de pics pourront servir de gîte aux chauves-souris arboricoles comme le Murin de Bechstein et la Barbastelle 
d’Europe.  De plus, sur le moyen ou long terme, ces arbres sont menés à vieillir et mourir sur pied. La présence de ces arbres dépérissant 
laissés sur pied, offrent des conditions favorables aux cycles de vie d’insectes xylophages (capricornes, Lucane…) dont certains jouent un rôle 
non négligeable dans l’alimentation de plusieurs espèces de Chiroptères (Grand murin et Grand rhinolophe notamment). Le maintien de ces 
arbres à intérêt écologique fait partie des mesures du PDRH et peut aussi être inscrite dans une charte Natura 2000.
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Terrains de chasse en milieux agro-pastoraux 

Les prairies de fauches existantes sur le secteur sud du site (l’Aribat) présentent un intérêt faunistique et floristique important. Certaines 
espèces de Chiroptères utilisent ces milieux comme terrains de chasse. C’est notamment le cas du Petit murin qui consomme principalement
des Orthoptères dans les milieux prairiaux. L’abondance de ces proies peut en particulier être favorisée par le retardement de la fauche.

Le secteur de l’Aribat est aussi utilisé pour la culture du lavandin. Les surfaces concernées par ces cultures augmentent significativement et au 
détriment d’autres cultures et surtout des prairies. Le lavandin présente peu d’intérêt pour les chauves-souris chassant en milieux ouverts. Une 
reconversion de ces parcelles en prairies permanentes, fauchées ou pâturées, permettrait d’augmenter la disponibilité en habitats favorables 
pour les Chiroptères tels que le Petit murin. 

La restauration d’anciennes prairies en cours d’embroussaillement sera proposée sur de nouvelles parcelles. 
Les milieux ouverts, ayant déjà bénéficié de mesures de restauration (Cf. gestion des habitats forestiers ci-dessus), pourront être régulièrement 
entretenus par la mise en place d’un pâturage.  

La réalisation au préalable d’un diagnostic agricole et pastoral permettra d’évaluer la faisabilité et les modalités techniques de ces actions. Elles 
pourront être l’objet de Mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt). 

ENJEUX D’AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR LA FAUNE PRESENTE

Présence de gîtes de reproduction de chiroptères sur le site 
L’acquisition de connaissances sur les Chiroptères du site consistera à rechercher des gîtes de mise bas d’espèces ne se reproduisant pas 
dans la grotte des Sadoux. Le Grand rhinolophe mérite notamment une attention particulière. En effet, des effectifs relativement importants sont 
observés dans la grotte des Sadoux en hivernage et en période de transit (printemps et automne). En été de nombreux sites sont occupés par 
des individus isolés (très certainement des mâles). Aucune colonie de parturition n’est cependant connue à proximité de la cavité. La 
découverte d’une colonie de mise bas reste très difficile du fait de son extrême localisation et de sa discrétion. 

Les colonies de Grand rhinolophe dans la région comptent en général entre 50 et 200 femelles reproductrices. Ces colonies peuvent utiliser un 
gîte en milieu bâti ou en milieu cavernicole. Malgré les prospections de ces dernières années sur le site Natura 2000 et en périphérie (vallée de 
la Roanne), aucune colonie de Grands rhinolophes n’a été découverte mais les effectifs hivernaux (près d’une centaine d’individus en 2008 soit 
la moitié des effectifs recensés en hiver sur la Drôme) indiquent une très forte probabilité de colonie de reproduction dans le secteur. En effet, 
le Grand rhinolophe ne se déplace pas sur de grandes distances entre ses gîtes de reproduction et d’hibernation. Un radiopistage permettra de 
localiser cette colonie de reproduction. Des groupes d’individus en transit sont présents sur au moins trois sites au printemps (grotte des 
Sadoux, mine du col de la Bâtie, grotte de Solaure). L’équipement de femelles adultes avec des émetteurs radio nous permettra donc de 
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localiser le ou les gîtes de leur colonie. Cette action de radiopistage pourrait s’étendre à l’étude d’autres espèces telles que les chauves-souris 
forestières.

Mieux connaître les terrains de chasse des chiroptères 
Le Petit murin est une espèce à forts enjeux du fait de son statut de conservation, de sa localisation géographique (voir fiche espèce en 
annexe) et de son régime alimentaire concentré sur les Orthoptères des milieux ouverts. On constate en Europe un manque de connaissance 
quant à sa biologie. Peu d’informations sont en effet disponibles sur l’occupation de l’espace par les individus, l’étendue de leur domaine vital et 
les déplacements nécessaires à leur alimentation. Un suivi par radiopistage est donc proposé ici afin de déterminer les zones de chasse 
utilisées par la colonie de la grotte des Sadoux et de mieux définir leur domaine vital. Les résultats permettront de préciser les mesures de 
gestion favorables et à plus vaste échelle. Le suivi de deux femelles en 2006 avait permis de collecter quelques informations sur les zones de 
chasse utilisées par ces individus. Il sera cependant  très intéressant d’étudier un plus grand nombre d’individus et d’identifier les zones 
utilisées afin de délimiter le domaine vital de la colonie. Une étude sur une large période permettrait de voir quels sont les variations inter-
saisonnières de l’utilisation de l’espace (altitudes, exposition, etc…). 

Mieux connaître l’entomofaune du site 
L’inventaire des papillons diurnes et des invertébrés cavernicoles, notamment des espèces d’intérêt communautaire, est ici proposé afin 
d’élargir le champ des connaissances relatives au site. Les résultats de ces inventaires permettront d’appréhender la qualité des différents 
habitats sous un autre angle. De plus l’étude des invertébrés cavernicoles présente aussi son intérêt dans l’étude des chauves-souris.

ENJEUX D’EFFICACITE DES MESURES DE CONSERVATION ET DE SUIVI DES POPULATIONS DE CHIROPTERES
Les suivis scientifiques mis en place depuis de nombreuses années sur la grotte des Sadoux et sur l’ensemble du site permettent aujourd’hui 
d’appréhender la diversité des populations d’espèces de Chiroptères et leur évolution. Certaines actions de suivi mises en place lors du 
précédent Docob/Plan de gestion de la RNR, sont donc à poursuivre. Certaines actions de suivi peuvent aujourd’hui être améliorées et devenir 
plus précises et efficaces, notamment grâce aux progrès techniques récents.

Suivi scientifique des populations de Chiroptères 
Le suivi scientifique des Chiroptères présents dans la grotte est une action essentielle dans la gestion du site. Des changements d’ordre 
technique peuvent être proposés afin d’augmenter la précision des comptages effectués en période de reproduction. Parallèlement aux 
comptages visuels effectués en sortie de gîte deux fois par an (avant et après la mise bas), un comptage vidéo (caméra avec éclairage 
infrarouge) permettra de préciser la proportion de Minioptères de Schreibers et de Grands et Petits murins. La visite du gîte, visant à estimer le 
nombre de jeunes, peut aussi faire l’objet d’amélioration par l’utilisation d’un système de vision nocturne (éclairage infrarouge et amplificateur 
de lumière). Ce dispositif présente l’intérêt de limiter au mieux le stress des jeunes non-volants, particulièrement sensibles à ce stade. De plus, 
il aboutit à une estimation des effectifs d’une plus grande précision. 
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Dans la continuité du précédent document d’objectif, le suivi des cavités de la vallée de la Courance constitue une action importante. Ces 
cavités, au nombre d’une dizaine dont certaines sont en périphérie du site Natura 2000, constituent un réseau de gîtes utilisés par plusieurs 
espèces (en particulier les rhinolophes) et notamment en hiver. Le suivi de ces sites permet d’estimer l’évolution de ces populations. 

Suivi de l’impact des mesures de gestion des habitats d’espèces 
Cette opération vise à mesurer l’activité de chasse des Chiroptères sur des milieux ouverts avant et après restauration. Les parcelles à 
restaurer feront l’objet d’un suivi sur une saison fixant l’état initial, c’est à dire avant sa restauration, puis d’un suivi d’une saison par an après 
son traitement. Ces suivis ont pour objectifs de mesurer ou d’évaluer l’effet de la restauration de milieux en voie d’embroussaillement grâce à la 
pose d‘appareils enregistreurs automatiques qui permettent de mesurer l’activité sur plusieurs mois.  

ENJEUX DE COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

Importance de la communication et de la sensibilisation des populations locales à l’enjeu chiroptère 
Les objectifs transversaux ont pour vocation l’information et la sensibilisation de tous les acteurs concernés par le site.  

La présence de panneaux sur le site permettra de présenter la RNR et le site Natura 2000 ainsi que les enjeux chiroptères présents. Situés à 
l’entrée de grottes, dans des villages ou le long de sentiers de randonnées, ils permettront d’informer un public diversifié. 

Une lettre d’information annuelle concernant la vie de la RNR et du site Natura 2000 sera envoyée aux habitants concernés et mise à 
disposition dans les mairies, écoles et autres établissements.  

Enfin, une exposition itinérante présentant cette RNR et le réseau des RNR à chauves-souris sera réalisée. Il est aussi prévu d’intervenir
auprès des conseils municipaux et d’organiser une « nuit de la chauve-souris » à destination du grand public dont les habitants des communes 
de Pradelle, Rochefourchat, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Nazaire-le-Désert et de La Chaudière. 

Animation sur le territoire pour une bonne gestion du Docob/Plan de gestion de RNR 
L’animation et la mise en œuvre du document d’objectif/Plan de gestion de la RNR, à travers notamment des réunions de comité de pilotage ou 
la rédaction des synthèses annuelles, constituent des actions essentielles pour la coordination, l’information et la prise de décision des 
différents acteurs concernés par la gestion du site. 

Au cœur de cette animation du document d’objectifs/Plan de gestion de la RNR se situe la rédaction et la mise en place de la Charte Natura 
2000.

L’évaluation et la révision du document d’objectifs/Plan de gestion de la RNR interviennent en fin d’exercice afin de réaliser le bilan des 
différentes actions et mesures appliquées et de leur efficacité. 



Plan de gestion de la RNR et Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 820 1690 « Grotte à chauves-souris des Sadoux »  
LPO Drôme - 2011 

46 

Carte 22 

Carte 22 
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TABLEAU 9 : RECAPITULATIF DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Entité de gestion Objectifs de développement durable 
Niveau 

de
priorité

(1) 

Type d’objectifs 

Connaître Protéger Entretenir Restaurer Communiquer 

Habitat rocheux
HAB 1 

1 Assurer la tranquillité des populations de 
Chiroptères associées à la grotte *** � �

2 Explorer et topographier des parties non visitées 
de la grotte des Sadoux  ** �     

Habitats 
forestiers 

HAB 2 

1

Maintien de la biodiversité et de terrains de 
chasse favorables et diversifiés grâce à la 
présence d’une mosaïque d’habitats (milieux 
ouverts ou humides en forêt) 

*** � �

2 Maintien de gîtes arboricoles  ** �    

Habitats agro-
pastoraux 

HAB 3 

1
Maintien d’une faune et d’une flore riche et de 
terrains de chasse favorables grâce à des 
pratiques agricoles extensives 

* � � �

2 Maintien des milieux ouverts grâce à la pratique 
du pâturage *** � �

Amélioration
des

connaissances 
sur les espèces 

d’intérêt 
communautaire : 

Chiroptères 
ESP 1 

1 Recherche de sites de reproduction d’espèces 
fréquentant la grotte des Sadoux ** � �    

2 Recherche des terrains de chasse du Petit murin ** � �    

(1) *** : niveau de priorité élevé, ** : niveau de priorité moyen, * : niveau de priorité faible    
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Entité de gestion Objectifs de développement durable 
Niveau 

de
priorité

(1) 

Type d’objectifs 

Connaître Protéger Entretenir Restaurer Communiquer 

Amélioration
des

connaissances 
sur les espèces 

d’intérêt 
communautaire : 

Entomofaune
ESP 2 

1 Inventaire des papillons diurnes * � �    

2 Inventaire des invertébrés cavernicoles * �     

Suivi des 
populations 

SUIV 1 

1
Suivi des populations de Chiroptères de la grotte 
des Sadoux en période de reproduction et 
d’hivernage 

*** �     

2 Amélioration de la connaissance de l’utilisation 
des cavités présentes sur le site ** � �    

Suivi des 
mesures 
SUIV 2

1 Evaluation des mesures de réouverture des 
milieux en voie d’embroussaillement *** �     

Objectifs 
transversaux : 

Communication
TRV 1 

1  Information et sensibilisation des habitants et 
acteurs des communes du site sur la présence 
de la RNR et du site Natura 2000 

*** � �

2
Information et sensibilisation d’un large public 
sur la présence de la RNR et du site Natura 
2000 

***     �

Objectifs 
transversaux : 
Animation du 

DOCOB 
TRV 2

1 Mise en œuvre et animation du DOCOB/Plan de 
gestion de la RNR puis évaluation et révision 

***
� � �

 (1) *** : niveau de priorité élevé, ** : niveau de priorité moyen, * : niveau de priorité faible    

Carte 22 Localisation des objectifs et actions 
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SYNTHESE

La plupart des enjeux et objectifs présentent une continuité dans la gestion du site par rapport au premier document d’objectif.
Les enjeux liés aux Chiroptères concernent : 

� les gîtes souterrains, où ils se reposent, se reproduisent et passent l’hiver ; 
� les milieux sur lesquels ils se nourrissent (terrains de chasse) ; 
� l’amélioration des connaissances sur les espèces et les relations entre espèces et milieux ; 
� l’approche des populations locales concernant les Chiroptères et leur intérêt dans leur protection par la présence de la Réserve Naturelle Régionale 

et de la démarche Natura 2000.

Concernant la grotte des Sadoux, sa tranquillité nécessaire à la pérennité des populations de Chiroptères, est assurée par son statut de protection et 
l’entretien de la grille. Une meilleure connaissance de sa topographie permettra d’améliorer l’estimation des effectifs des populations. Le suivi hivernal et 
estival, avant et après la mise bas, est de même primordial afin de suivre l’évolution des populations. 
L’exploration des cavités de la vallée de la Courance permettra aussi de mieux appréhender le réseau de gîtes disponibles sur le site. 

Concomitamment aux actions menées sur le gîte, les terrains de chasse doivent être préservés. L’importance des milieux ouverts justifie donc l’ouverture de 
milieux recolonisés par la forêt. La diversité des terrains de chasse favorables sur le moyen et long terme sera par ailleurs assurée par la restauration d’une 
mare ainsi que la préservation d’arbres à intérêt écologique sur le long terme. En milieux agro-pastoraux, une agriculture extensive et favorable à la 
biodiversité est proposée. 

Le radiopistage notamment du Grand rhinolophe et du Petit murin assurera l’amélioration significative des connaissances relatives à la biologie de ces 
espèces. Des mesures de gestion adaptées pourront alors être proposées par la suite. 

Les inventaires de l’entomofaune sur l’ensemble des habitats et de la grotte élargiront le domaine de connaissances naturalistes du site et enrichiront le 
diagnostic d’état de conservation des habitats et les propositions de gestion. 

Enfin, une communication permanente, régulière ou ponctuelle mais aussi précise et ciblant différents publics et acteurs assurera l’appropriation du site et de 
ses enjeux par les populations locales mais aussi la sensibilisation des populations à la préservation des Chiroptères au-delà des limites de la RNR et du site. 
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C. Propositions de mesures 
Stéphane VINCENT © 

Thomas DEANA © 
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ACTIONS DU DOCUMENTS D’OBJECTIFS ET PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LA GROTTE DES 
SADOUX

HAB GESTION DES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE OU PRIORITAIRE ET DES HABITATS D’ESPECES 
HAB 1 Habitats rocheux 
HAB 1.1 Limiter la pénétration humaine dans la cavité par l’entretien de l’ouvrage existant 
HAB 1.2 Explorer et topographier la grotte des Sadoux et la grotte du Trou du Rat 
HAB 2 Habitats forestiers 
HAB 2.1 Restaurer des parcelles en voie d’embroussaillement par un chantier de génie écologique 
HAB 2.2 Restaurer une mare forestière 
HAB 2.3 Préserver des arbres à intérêt écologique 
HAB 3 Habitats agro-pastoraux 
HAB 3.1 Mettre en place des fauches tardives sur les prairies 
HAB 3.2 Convertir des cultures en prairies permanentes 
HAB 3.3 Favoriser l’entretien par le pâturage des milieux ouverts 
ESP AMELIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
ESP 1 Chiroptères 
ESP 1.1 Rechercher des colonies de parturition d’espèce d’intérêt communautaire 
ESP 1.2 Améliorer les connaissances sur les terrains de chasse du Petit murin en vue d’une meilleure prise en compte 
ESP 2 Entomofaune
ESP 2.1 Inventorier les papillons diurnes du site 
ESP 2.2 Mettre à jour les connaissances sur les invertébrés cavernicoles 
SUIV SUIVIS SCIENTIFIQUES 
SUIV 1 Suivre les populations de Chiroptères 
SUIV 1.1 Suivre les populations de Chiroptères présents dans la grotte 
SUIV 1.2 Compter les effectifs de Chiroptères en hibernation sur les cavités de la vallée de la Courance 
SUIV 2 Suivre l’impact des mesures de gestion des habitats d’espèces 
SUIV 2.1 Suivre l’activité de chasse sur les milieux ouverts restaurés et faire une comparaison avec des secteurs non restaurés
TRV ACTIONS TRANSVERSALES 
TRV 1 Communication- Information 
TRV 1.1 Publier des outils d’information 
TRV 1.2 Réaliser des animations sur les Chiroptères à destination des populations locales 
TRV 1.3 Mettre en place la signalétique de la RNR 
TRV 2 Gestion du DOCOB/Plan de gestion de la RNR 
TRV 2.1 Animer le DOCOB/Plan de gestion de la RNR 
TRV 2.2 Evaluer et faire le bilan du DOCOB/Plan de gestion de la RNR 
TRV 2.3 Réviser le DOCOB/Plan de gestion de la RNR 
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D. Cahiers des charges des actions 

Yoann PEYRARD © 
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FIC
H

ES-A
C

TIO
N

S SU
R

 LES A
N

N
EES 2011 A

 2015

C
es fiches-actions décrivent précisém

ent toutes les actions envisagées pour les cinq années à 
venir. L’estim

ation financière de chaque action est donnée H
T et TTC

, les subventions de la région 
sont calculées sur les prix TTC

 alors que celles de l’E
tat et de l’U

nion européenne sur les prix H
T ou 

TTC
 selon le m

aître d’ouvrage. 

V
oici les codes choisis pour la description de la priorité et la faisabilité des actions : 

Signe 
Signification 

Priorité 
Faisabilité 

*
Faible 

A
ction non-prioritaire 

D
élicate 

**
M

oyen 
A

ction secondaire 
M

odérée 

***
E

levée 
A

ction prioritaire 
A

isée 
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C
ode H

A
B

 : A
ctions de gestion des habitats d’intérêt com

m
unautaire ou 

prioritaire et des habitats d’espèces 

Lim
iter 

la 
pénétration 

hum
aine 

dans 
la 

cavité par l’entretien de l’ouvrage existant 
Priorité *** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche H

A
B

 1.1
H

A
B

O
bjectif à long term

e 
A

ssurer 
des 

conditions 
d’accueil 

optim
ales 

pour 
les 

populations de C
hiroptères de la grotte 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
A

ssurer la tranquillité des chauves-souris se reproduisant ou 
hivernant dans la grotte 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
G

rotte non am
énagée pour 

le tourism
e 

Tous 
les 

C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

G
rotte des S

adoux 
P

arcelles concernées 
P

arcelle A
 295, com

m
une de P

radelle 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

La grotte et son entrée : m
aintien des 

ouvrages existants et entretenus jusqu’à 
présent 

A
ctions ou program

m
es liés 

P
lan de gestion de la R

éserve N
aturelle 

R
égionale

P
lan d’actions en faveur des C

hiroptères en 
R

hône-A
lpes

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
La tranquillité des populations de C

hiroptères de la grotte est assurée par sa 
protection réglem

entaire et physique grâce à la présence d’une grille à l’entrée. D
e 

plus, du m
atériel de spéléologie a été installé afin de sécuriser et faciliter la 

prospection de la grotte pour la réalisation des inventaires. C
ette action perm

et 
l’entretien de ce m

atériel. 

C
ahier des charges : 
� 

V
érification régulière de l’état de l’ouvrage (grille et cadenas) et rem

ise à neuf en fin 
d’exercice du D

O
C

O
B

/P
lan de gestion de la R

N
R

 avec un décapage superficiel de 
l’ouvrage et application de peinture anti corrosion 

� 
E

ntretien des équipem
ents de spéléologie pour la visite de la cavité 

Indicateurs de suivi 
G

rille et systèm
e de ferm

eture (2 cadenas) en état 
E

quipem
ents de spéléologie (cordes notam

m
ent) en état 

Indicateurs
d’évaluation

M
aintien des populations de C

hiroptères fréquentant la cavité 
Taux de reproduction 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

  700 
€ 

TTC
 

pour 6 ans 
R

égion
E

tat
M

aître d’ouvrage potentiel 
LP

O
 D

rôm
e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires potentiels 

O
N

F 
C

D
S

 26 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
E

ntretien de la grille  
 

 
 

 
 260 €  

 570 €  
 700 €  

C
adenas et équipem

ents de 
spéléologie 

 50 € 
 

 
 

 260 €  

C
oût total 

H
T 

 50 € 
 

 
 

 520 €  

TTC
 

 60 € 
 

 
 

 640 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 280 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 420 €  
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
G

rotte non am
énagée pour 

le tourism
e 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

R
N

R
 de la G

rotte des S
adoux et Trou du R

at
P

arcelles concernées 
P

arcelle A
 295, com

m
une de P

radelle 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

L’exploration 
de 

ces 
cavités 

perm
ettra 

d’am
éliorer et de préciser les com

ptages de 
C

hiroptères 
réalisés jusqu’à 

présent 
dans 

une partie de la grotte.  
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

L’exploration de la cavité de la grotte des S
adoux et du Trou du R

at perm
ettra de 

réaliser une topographie précise et de com
pléter l’inventaire des chauves-souris 

dans les cavités. 
� 

D
e plus l’équipem

ent de certains secteurs perm
ettra de réaliser des com

ptages plus 
précis car sur une plus grande partie de la grotte m

ais aussi en term
es de proportion 

de chaque espèce présente. 
� 

D
es relevés de tem

pératures et d’hygrom
étrie perm

ettront d’une part de m
ieux 

com
prendre le fonctionnem

ent de la cavité. D
’autre part, ces données constitueront 

des indices expliquant éventuellem
ent la présence ou l’absence de chauves-souris à 

des périodes données.  

C
ahier des charges : 
� 

Topographie précise de la cavité de la grotte des S
adoux et du Trou du R

at 
� 

E
xploration des parties supérieures de la G

rotte des S
adoux, possibilité d’installation 

d’équipem
ents fixes perm

ettant un accès ultérieur pour des opérations de suivi 
� 

E
xploration du Trou du R

at 
� 

A
chat de m

atériel de relevé de tem
pérature et d’hygrom

étrie (D
ata logger), pose et 

analyse des données 

Indicateurs de suivi 
Topographie précise des cavités 
D

éveloppem
ent avant et après exploration 

Localisation d’éventuels em
placem

ents d’essaim
s de C

hiroptères 

Indicateurs
d’évaluation

C
om

pte rendus d’exploration et cartographie des topographies 
M

ise en place d’équipem
ents légers (points d’ancrage, cordes…

) 
pour la progression sous terre 

Explorer 
et 

topographier 
la 

grotte 
des 

Sadoux et la grotte du Trou du R
at 

Priorité ** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche H

A
B

 1.2
H

A
B

O
bjectif à long term

e 
M

ieux connaître la cavité et ses capacités d’accueil pour les 
C

hiroptères
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

Topographier précisém
ent la grotte des S

adoux et la grotte 
du Trou du R

at 
S

uperficie ou linéaire 
 < 1 ha 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

3 200 TTC
 pour 

6 ans 
R

égion
E

tat
M

aître d’ouvrage potentiel 
LP

O
 D

rôm
e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires potentiels 

C
D

S
 26 

O
N

F 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
TTC

Topographie précise par 
exploration des parties 

supérieures de la G
rotte des 

S
adoux et exploration du Trou du 

R
at

 
 1 000 € 

 
 

 
1000 € 

M
atériel : équipem

ents fixes 
 

 1 450 € 
 

 
 

1740 € 
M

atériel : D
ata logger T° 

hygrom
étrie 

 
390 € 

 
 

 
460 € 

Total 
 

2 840 € 
 

 
 

3 200 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

20%
 

640 € 
R

égion R
hône-A

lpes 
80%

 
2 560 € 
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
H

abitats d’intérêt 
com

m
unautaire, type 

pelouse : 6210 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

R
ochefourchat section B

 parcelles 69, 70, 
71, 73 
R

ochefourchat section C
 parcelles 47, 55 

La C
haudière section B

 parcelles 75, 77, 78, 
79, 80, 87, 88, 90, 103, 104, 195 

S
t-B

enoît-en-D
iois 

 
section 

O
C

 
P

arcelles 
190 et 191  
La C

haudière S
ection O

C
 P

arcelle 139
P

radelle section O
A

 P
arcelle 10  

S
t-B

enoît-en-D
iois 

section 
O

C
 

P
arcelles 

130, 131, 133 et 134  
P

radelle  section O
A

  P
arcelles 228 et 259  

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
O

uverture 
de 

m
ilieux 

en 
recolonisation 

forestière dans le site N
atura 2000, suite 

d’actions réalisées en 2009 (dans le cadre 
de contrat N

atura 2000) 
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

Les pelouses et prairies occupent de faibles surfaces sur le site N
atura 2000 et 

constituent un élém
ent déterm

inant pour l’alim
entation de nom

breuses espèces et 
notam

m
ent de C

hiroptères. 
� 

C
ette 

action 
vise 

donc 
à 

rouvrir 
et 

entretenir 
des 

parcelles 
abandonnées 

em
broussaillés 

et 
en 

cours 
de 

ferm
eture 

par 
la 

dynam
ique 

de 
recolonisation 

forestière. C
es m

ilieux ouverts à proxim
ité du gîte, le long de la C

ourance, ainsi que 
les écotones développés (lisières, alignem

ent d’arbres ou corridors) profiteront entre 
autres aux M

inioptères de S
chreibers et P

etits m
urins. C

ette action sera réalisée 
grâce à la m

ise en place de contrats N
atura 2000. 

R
estaurer 

des 
parcelles 

en 
voie 

d’em
broussaillem

ent 
par 

un 
chantier 

de 
génie écologique 

Priorité *** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche H

A
B

 2.1
H

A
B

O
bjectif à long term

e 
M

aintien des m
ilieux ouverts 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
M

aintenir des terrains de chasse favorables à proxim
ité du 

gîte par la restauration de m
ilieux ouverts 

S
uperficie ou linéaire 

E
n forêt dom

aniale : 16,55 et 2 hectares 
E

n terrains privés : 6,2 hectares 
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C
ahier des charges : 
� P

our l’em
ploi des outils à énergie therm

ique (tronçonneuses, débroussailleuses…
), 

utilisation obligatoire d’huile bio-dégradable pour huile m
oteur et huile accessoires 

� B
oisem

ent des zones ouvertes interdit 
� E

tat des lieux / état zéro à réaliser par le C
B

N
A

 
� Tenue d'un cahier d'enregistrem

ent des interventions 

� D
ésignation des arbres et arbustes à couper, et des zones à m

aintenir 
� C

onservation de 10 à 20%
 de la surface en bosquets ligneux si présence d'espèces 

ligneuses feuillues à garder  
� A

battage, ébranchage des arbres désignés 
� D

ébroussaillage sélectif des ligneux arbustifs 
� M

ise en tas des rém
anents 

� N
ettoyage du chantier 

� Lorsque certains arbres ou arbustes sont rares ou que ces végétaux sont des plantes 
hôtes ou utiles aux espèces rares, ils seront préservés. E

xem
ples : A

rbousier, 
C

ytises, A
ubépine, G

enévrier, C
orm

ier, P
om

m
ier sauvage, P

oirier sauvage…
 

M
esures concernées : 

C
ontrat N

atura 2000 non agricoles non forestiers 

Indicateurs de suivi 
P

hotographies des zones avant et après interventions 
N

om
bre d’hectares traités et géolocalisation des zones concernées

M
ise en place d’un contrat N

atura 2000 non agricole et non 
forestier et de conventions entre O

N
F et propriétaires privés 

Indicateurs
d’évaluation

E
tat/U

E
 d’ouverture des m

ilieux avant et après opération  

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrat N

atura 2000 
   71 530 € H

T 
pour 6 ans 

E
tat/U

E

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

O
N

F 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

LP
O

 D
rôm

e - A
 P

as de Loup 
P

ropriétaires privés 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T
R

éouverture de m
ilieux 

en cours de ferm
eture 

 43 280 €  
 28 250 € 

 
 

 
 71 530 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 71 530 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  



Pla
n d

e gestion d
e la

 RN
R et D

ocum
ent d

’objectifs d
u site N

a
tura

 2000 FR 820 1690 « G
rotte à

 cha
uves-souris d

es Sa
d

oux »

LPO
 D

rôm
e - 2011 

60 

R
estaurer une m

are forestière 
Priorité *** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche H

A
B

 2.2
H

A
B

 
O

bjectif à long term
e 

M
aintien de points d’eau perm

anents 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

E
ntretien et restauration d’un point d’eau existant 

S
uperficie ou linéaire 

/ 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
M

are perm
anente 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

C
om

plém
ent du contrat N

atura 2000 m
is en 

place 
pour 

2011 
sur 

la 
réouverture 

de 
parcelles em

broussaillées 
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

La diversité des m
ilieux disponibles est favorable aux C

hiroptères et à l’ensem
ble de 

la biodiversité. A
insi le m

aintien de zones hum
ides est prim

ordial et profite à un 
cortège d’espèces im

portant (am
phibiens, C

hiroptères, entom
ofaune, avifaune). 

� 
La présence d’un point d’eau est donc ici valorisée en assurant sa pérennité et en 
l’am

énageant afin qu’il profite au m
axim

um
 d’espèces. 

C
ahier des charges : 
� 

Le point d’eau actuel (petite m
are en pied de pente) sera agrandi et creusé de 

m
anière à être pérenne.

� 
Les m

atériaux de la dépression de 4 à 5 m
ètres de diam

ètre seront utilisés pour faire 
un m

erlon en arc de cercle sur le bas de la pente, ce qui rehaussera le niveau de la 
dépression à l’im

age d’une petite retenue collinaire. 

M
esure concernée : F 22 702 = M

esure forestière B
 : C

réation ou rétablissem
ent de m

ares 
forestières

� 
Taille m

inim
ale à définir 

� 
O

pérations éligibles concernées : profilage des berges en pente douce sur une 
partie du pourtour, curage à vieux fond 

� 
Travaux à réaliser hors de la période de reproduction des am

phibiens 
R

q : M
esure com

plém
entaire à la m

esure K
 

Indicateurs de suivi 
Localisation de la source 
M

ise en place d’un contrat N
atura 2000 forestier (m

esure B
) 

Indicateurs
d’évaluation

Fonctionnalité d’un point d’eau perm
anent et accessible 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

C
ontrat N

atura 2000
  700 € H

T pour 
6 ans 

E
tat/U

E

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

O
N

F 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

LP
O

 D
rôm

e 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T
A

grandissem
ent de la m

are et 
creusem

ent
 700 €  

 
 

 
 

 700 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 700 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  
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Préserver des arbres à intérêt écologique 
Priorité ** 
Faisabilité ** 

C
ode fiche H

A
B

 2.3
H

A
B

 
O

bjectif à long term
e 

O
ffrir 

une 
diversité 

de 
gîtes 

et 
de 

m
ilieux 

forestiers 
favorables aux C

hiroptères
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

O
rienter 

la 
gestion 

sylvicole 
vers 

le 
m

aintien 
d’arbres 

d’intérêt écologique et vieillissant 
S

uperficie ou linéaire 
10 ha 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

H
êtraies

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

La C
haudière S

ection O
C

  
parcelles 120 et 121 

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
A

ssurer la diversité en gîtes et alim
entaire 

dans les zones forestières exploitées  
A

ctions ou program
m

es liés  
A

m
énagem

ents 
forestiers 

des 
Forêts 

D
om

aniales (Laup et R
oanne) 

P
lan d’actions des C

hiroptères en R
hône-

A
lpes

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

N
aturelle 

R
égionale

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
L’ensem

ble de la forêt dom
aniale située dans le site N

atura 2000 est classé en forêt 
de protection, excepté certaines parcelles de hêtraies de 60 ans et occupant 10 
hectares environ et qui seront exploitées en 2018. C

ette intervention en am
élioration 

visera à travailler au profit des plus belles tiges et prélèvera 40 m
3/ha en m

oyenne.  
� 

C
ette intervention sera relativem

ent légère m
ais il paraît im

portant d’y associer la 
préservation d’arbres à intérêt écologique (présence de cavités, trous de pics, 
fissures, arbres sénescents ou m

orts …
). A

insi un m
artelage réunissant naturalistes 

et forestiers est proposé afin de choisir et m
arquer ces arbres-gîtes potentiels qui 

seront alors m
aintenus pendant 30 ans.  

� 
C

ette action aura donc deux vocations :  
� 

le m
aintien de la capacité d’accueil des forêts en term

es de gîtes et d’offre 
alim

entaire pour les chiroptères arboricoles et forestiers ; 
� 

la sensibilisation et form
ation réciproques entre naturalistes et forestiers associant 

interventions en forêt et préservation de la biodiversité. 
�

C
ahier des charges : 
� 

C
ritères de choix des arbres à intérêt écologique définis selon les exigences des 

chiroptères et autres espèces arboricoles : 
� 

10 m
3/ha d’arbres sur pied de diam

ètres supérieurs à 50 cm
 au total : financem

ent 
au-delà du 5

e m
3réservé

/ha, soit 2 tiges supplém
entaires à préserver /ha 

� 
E

ssences feuillues de préférence 
� 

A
rbres présentant des fissures, cavités, trous de pics, grosses charpentières ; 
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� 
D

ésignation avec les gestionnaires forestiers et les naturalistes des arbres à 
préserver : 

� 
M

arquage des arbres par îlots ou de m
anière diffuse 

� 
M

arquage de ces arbres avec une plaquette « arbre conservé pour la biodiversité » 
et  triangle jaune pointe vers le bas 

� 
Inventaire de ces arbres préservés précisant l’essence, le diam

ètre, le volum
e et le 

critère de choix 

M
esures concernées : 

M
esures forestières du P

D
R

H
 à savoir la m

esure K
 « D

ispositif favorisant le 
développem

ent de bois sénescents » (F 22 712) 
E

n forêt dom
aniale : financem

ent du m
aintien de 2 tiges/ha au-delà du cinquièm

e m
3

réservé à l’hectare 
A

ide forfaitaire par arbre : 63 €/hêtre 
M

esures devant être accom
pagnée d’une autre m

esure forestière dans un m
êm

e 
C

ontrat N
atura 2000 Forestier : ici « R

estauration de la m
are forestière », action H

A
B

 
2.2

Indicateurs de suivi 
N

om
bre d’arbres par hectares concernés et volum

e total préservé 
M

ise en place d’un contrat forestier (m
esure K

) 
Indicateurs
d’évaluation

M
arquage des arbres d’un triangle de peinture jaune, pointe en 

bas
C

artographie des arbres conservés 

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

C
ontrat N

atura 2000 
 1 

260 
€ 

H
T 

pour 6 ans 
E

tat/U
E

M
aître d’ouvrage potentiel 

O
N

F 
Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

C
R

P
F 

P
ropriétaires forestiers privés 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
M

esure K
 : M

arquage d’arbres 
à intérêt écologiques 

 
 

 
 

 1 260 € 
 1 260 €  

 1 510 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 1 260 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  
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M
ettre en place de la fauche tardive sur les 

prairies
Priorité * 
Faisabilité * 

C
ode fiche H

A
B

 3.1
H

A
B

 
O

bjectif à long term
e 

A
m

élioration du potentiel écologique des m
ilieux prairiaux 

(production d’insectes) et le bon état de conservation des 
pelouses 

sèches 
à 

orchidées 
en 

assurant 
la 

rentabilité 
économ

ique
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

R
etarder la date de fenaison sur les prairies de fauches 

S
urface ou linéaire 

14 hectares 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
H

abitats d’intérêt 
com

m
unautaire : 

6210 P
elouses sèches sem

i-
naturelles et faciès 

d'em
buissonnem

ent sur 
calcaires (Festuco 

B
rom

etalia)

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 
notam

m
ent le P

etit m
urin 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

C
om

m
une de R

ochefourchat S
ection 0C

 
P

arcelles 38 et 39 division Le B
ègue 

P
arcelle 58 division La B

rune 
P

arcelles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 29 
division l’A

ribat et le B
ègue 

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
A

ssurer la pérennité et richesse des rares 
m

ilieux ouverts du site et en com
plém

ent 
des 

actions 
d’ouverture 

des 
m

ilieux 
en 

recolonisation forestière 
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan d’actions des C
hiroptères en R

hône-
A

lpes
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

Les pelouses et prairies occupent de faibles surfaces sur le site N
atura 2000. U

ne 
fauche tardive perm

et la présence d’espèces végétales à floraison tardive et donc la 
présence de nom

breux insectes pollinisateurs. E
lles profitent ainsi à l’alim

entation de 
nom

breuses espèces de m
am

m
ifères insectivores et oiseaux. 

� 
L’absence de fertilisation et une fauche tardive assurent la qualité biologique de ces 
prairies et pelouses. La m

ise en place de M
A

E
t perm

ettra leur réalisation. 
C

ahier des charges : 
R

éalisation d’un diagnostic agricole (pour les actions H
A

B
 31 et H

A
B

 32) perm
ettant : 

� 
D

’étudier les pratiques agricoles actuellem
ent m

enées, 
� 

D
e prendre en com

pte les types de m
ilieux concernés et les données phénologiques 

locales
� 

D
e préciser les m

otivations de l’exploitant pour le changem
ent de ces pratiques, 

� 
D

’étudier la faisabilité et proposer des pratiques favorables aux chiroptères et à la 
biodiversité en général (conversion de cultures en prairies, retard de récoltes, retard 
de fauches, lim

itation de la fertilisation, lim
itation ou interdiction de l’utilisation de 

pesticides, d’herbicides et d’intrants m
inéraux…

). 
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M
ise en place de la fauche tardive : 
� 

S
ecteurs concernés, nom

bres d’hectares et périodes pour la fauche tardive précisés 
� 

A
utres lim

itations ou interdictions précisées 

M
esures concernées : M

A
E

t 
� 

S
ocleH

01 (P
H

A
E

2) = G
estion des surfaces en herbe : absence de destruction de 

prairies perm
anente, lim

itation de la fertilisation azotée et m
inérale, absence de 

désherbage chim
ique et m

aîtrise des refus et ligneux 
� 

H
E

R
B

E
_01 

= 
E

nregistrem
ent 

des 
interventions 

m
écaniques 

et 
pratiques 

de 
pâturage : tenue d’un cahier d’enregistrem

ent précisant l’identification des élém
ents 

engagés, les dates de fauche, le m
atériel utilisé et les m

odalités 
� 

H
E

R
B

E
_06 = R

etard de fauche sur prairies et habitats rem
arquables : Localisation 

des 
parcelles 

et 
surfaces 

engagées, 
définition 

des 
périodes 

de 
fauche 

et 
éventuellem

ent de l’interdiction du pâturage partiel ou total 
� 

H
E

R
B

E
_02 ou H

E
R

B
E

_03 = Lim
itation ou A

bsence totale de fertilisation m
inérale et 

organique sur prairies et habitats rem
arquables, si elle constitue une am

élioration 
des 

pratiques 
existantes 

: 
D

éfinition 
des 

surfaces 
éligibles 

où 
lim

itation 
ou 

interdiction de toute fertilisation (N
PK

 ou par le pâturage) 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre 

d’hectares 
de 

prairies 
concernés, 

localisation 
des 

parcelles
M

ise en place de contrat N
atura 2000 ou de M

A
E

t 
Indicateurs
d’évaluation

S
uivi floristique 

Fréquentation par les espèces de C
hiroptères 

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

C
ontrat N

atura 2000 
M

A
E

t 
 19 

520 
€ 

H
T 

pour 6 ans 
E

tat/U
E

M
aître d’ouvrage potentiel 

O
pérateur agro-environnem

ental (diagnostic agro-pastoral) et 
exploitants agricoles 

Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

A
D

E
M

 et C
ham

bre d’agriculture 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
D

iagnostic agro-
pastoral pour les 
actions H

A
B

 31, 
32 et 33 

 
 5 520 €  

 
 

 
 5 520 €  

 6 600 €  

M
A

E
t : Fauche 

tardive selon le 
cahier des 
charges établis 

 
 3 500 €  

 3 500 € 
 3 500 € 

 3 500 € 
 14 000 €  

 14 000 €  

C
oût

total
H

T 
 

 9 020 €  
 3 500 € 

 3 500 € 
 3 500 € 

 19 520 €  
 20 600 €  

TTC
 

 
 10 100 €  

 3 500 € 
 3 500 € 

 3 500 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 19 520 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  
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C
onvertir 

des 
cultures 

en 
prairies 

perm
anentes

Priorité ** 
Faisabilité ** 

C
ode fiche H

A
B

 3.2
H

A
B

 
O

bjectif à long term
e 

A
ugm

enter la surface de terrains de chasse favorables aux 
C

hiroptères et restaurer des pelouses à orchidées 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

C
onvertir des lavandins en prairies perm

anentes 
S

uperficie ou linéaire 
5 hectares 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
H

abitats d’intérêt 
com

m
unautaire : 

6210 P
elouses sèches sem

i-
naturelles et faciès 

d'em
buissonnem

ent sur 
calcaires (Festuco 

B
rom

etalia)

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

C
om

m
une 

de 
R

ochefourchat 
S

ection 
0C

 
P

arcelles 
21, 

24, 
25, 

85 
et 

86 
D

ivision 
l’A

ribat 
P

arcelle 36 D
ivision le B

ègue 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

A
ssurer la pérennité et richesse des rares 

m
ilieux ouverts du site et en com

plém
ent 

des 
actions 

d’ouverture 
des 

m
ilieux 

en 
recolonisation forestière 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan d’actions des C

hiroptères en R
hône-

A
lpes

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

N
aturelle 

R
égionale

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
Les pelouses et prairies occupent de faibles surfaces sur le site N

atura 2000 et 
constituent un élém

ent déterm
inant pour l’alim

entation de nom
breuses espèces et 

notam
m

ent de C
hiroptères. 

� 
C

ette action vise donc à convertir des zones de cultures de lavandin en prairies 
perm

anentes où la fertilisation sera lim
itée voire absente. E

lle sera m
ise en place 

par des M
A

E
t ou des contrats N

atura 2000. 
� 

U
n retard de récolte sur les lavandins pourra aussi être proposé afin de favoriser les 

insectes butineurs notam
m

ent. 

C
ahier des charges : 

S
uite au diagnostic agricole (décrit dans l’action H

A
B

 31) 
� 

D
ésignation des parcelles à convertir 

� 
D

éfinition des conditions d’exploitation des parcelles concernées 
� 

Lim
itation de l’utilisation de pesticides, d’herbicides et d’intrants m

inéraux 
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M
esures concernées : M

A
E

t 

� 
S

ocleH
01 (P

H
A

E
2) = G

estion des surfaces en herbe : absence de destruction de 
prairies perm

anente, lim
itation de la fertilisation azotée et m

inérale, absence de 
désherbage chim

ique et m
aîtrise des refus et ligneux 

� 
H

E
R

B
E

_01 
= 

E
nregistrem

ent 
des 

interventions 
m

écaniques 
et 

pratiques 
de 

pâturage : tenue d’un cahier d’enregistrem
ent précisant l’identification des élém

ents 
engagés, les dates de fauche, le m

atériel utilisé et les m
odalités 

� 
C

O
U

V
E

R
_06 = C

réation et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles 
enherbées) 

� 
H

E
R

B
E

_02 ou H
E

R
B

E
_03 = Lim

itation ou A
bsence totale de fertilisation m

inérale et 
organique sur prairies et habitats rem

arquables, si elle constitue une am
élioration 

des 
pratiques 

existantes 
: 

D
éfinition 

des 
surfaces 

éligibles 
où 

lim
itation 

ou 
interdiction de toute fertilisation (N

PK
 ou par le pâturage) 

� 
H

E
R

B
E

_06 = R
etard de fauche sur prairies et habitats rem

arquables : Localisation 
des 

parcelles 
et 

surfaces 
engagées, 

définition 
des 

périodes 
de 

fauche 
et 

éventuellem
ent de l’interdiction du pâturage partiel ou total 

� 
M

ILIE
U

_05 = R
écolte retardée des lavandes et lavandins 

Indicateurs de suivi 
G

éo localisation des parcelles et nom
bre d’hectares concernés 

M
ise en place de contrats N

atura 2000 ou de M
A

E
T  

Indicateurs
d’évaluation

S
uivi floristiques 

Fréquentation par les espèces de C
hiroptères 

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrat N

atura 2000 
- M

A
E

T 
 5 

040 
€ 

H
T 

pour 6 ans 
E

tat/U
E

M
aître d’ouvrage potentiel 

E
xploitant agricole 

Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

O
pérateur agro-environnem

ental (cf. action H
A

B
 31) 

A
D

E
M

 et C
ham

bre d’agriculture 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T
M

ise en place de M
A

E
t : 

conversion des cultures 
 

1 260 € 
 1 260 € 1 260 €  1 260 € 

 5 040 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 5 040 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
H

abitats d’intérêt 
com

m
unautaire 

type pelouse : 6210 et 5110 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

P
radelle section A

3 parcelles 263, 264, 266, 
267, 280, 283, 284, 286, 287, 288, 292, 293, 
294, 295 
R

ochefourchat section B
 parcelles 69, 70, 

71, 73 
R

ochefourchat section C
 parcelles 47, 55 

La C
haudière section B

 parcelles 75, 77, 78, 
79, 80, 87, 88, 90, 103, 104, 195

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
M

aintien des zones ouvertes en 2009, 2010 
et 2011 (dans le cadre de contrat N

atura 
2000)

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

N
aturelle 

R
égionale

P
lan d’actions en faveur des C

hiroptères en 
R

hône-A
lpes

A
ction H

A
B

21 
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

Les pelouses et prairies occupent de faibles surfaces sur le site N
atura 2000 et 

constituent un élém
ent déterm

inant pour l’alim
entation de nom

breuses espèces et 
notam

m
ent de C

hiroptères. 
� 

C
ette action vise donc à m

aintenir ouvert des m
ilieux qui ont été débroussaillés en 

2009, 2010 et 2011, car en cours de ferm
eture par la dynam

ique de recolonisation 
forestière. 

L’installation 
d’un 

pâturage 
extensif 

en 
lim

itant 
la 

fertilisation 
et 

éventuellem
ent d’un entretien m

écanique ponctuel sera m
ise en place par des M

A
E

t 
ou des contrats N

atura 2000. 

C
ahier des charges : 

R
éalisation d’un diagnostique pastoral (prévu dans l’action H

A
B

 31) perm
ettant : 

� 
D

’estim
er le potentiel fourrager de chaque m

ilieu à entretenir, 
� 

D
e préciser le nom

bre d’U
G

B
 ainsi que la pression et les périodes de pâturage afin 

d’entretenir au m
ieux ces m

ilieux, 
� 

D
e préciser les difficultés d’accès, 

� 
D

e trouver un éleveur local potentiel pour réaliser ce pâturage.  
M

ise en place d’un pâturage ovin et/ou caprin sur les parcelles débroussaillées 
respectant les préconisations du diagnostic pastoral 

M
esures concernées :  

C
ontrat ni agricole ni forestier 

Favoriser 
l’entretien 

par 
le 

pâturage 
des 

m
ilieux ouverts

Priorité *** 
Faisabilité * 

C
ode fiche H

A
B

 3.3
H

A
B

O
bjectif à long term

e 
M

aintien des m
ilieux ouverts 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
M

ise 
en 

place 
d’un 

pâturage 
ovin 

et/ou 
caprin 

sur 
les 

parcelles restaurées 
S

uperficie ou linéaire 
21,81 ha 
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Indicateurs de suivi 
G

éo localisation des parcelles à pâturer 
D

éfinition 
d’un 

plan 
de 

gestion 
pastorale 

et 
d’un 

cahier 
des 

charges définissant les conditions de pâturage 
N

om
bre d’hectares pâturés 

M
ise en place d’un contrat N

atura 2000 ou de M
A

E
t 

Indicateurs
d’évaluation

E
tat/U

E
 d’ouverture des m

ilieux avant et après pâturage 
Fréquentation par les espèces de C

hiroptères 

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrat N

atura 2000 
- M

A
E

t 
 17 

480 
€ 

H
T 

pour 6 ans 
E

tat/U
E

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

O
N

F 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

E
leveur

LP
O

 D
rôm

e 
C

ham
bre d’agriculture et A

D
E

M
 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T
M

ise en place 
du contrat : 

P
âturage selon 
le cahier des 
charges établi 

 
 4 370 € 

 4 370 € 
 4 370 €  

 4 370 € 
 17 480 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat/U

E
 

100%
 

 17 480 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
 - €  
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C
ode ESP : A

ction d’am
élioration des connaissances sur les espèces 

d’intérêt com
m

unautaire 

R
echercher 

les 
colonies 

de 
parturition 

d’espèce d’intérêt com
m

unautaire
Priorité ** 
Faisabilité ** 

C
ode fiche ESP 1.1

ESP 
O

bjectif à long term
e 

C
onnaître 

les 
populations 

de 
C

hiroptères 
fréquentant 

la 
grotte

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
Identifier les gîtes non connus actuellem

ent par prospections 
diurnes ou par radiopistage 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

/
Tous les C

hiroptères 
d’intérêt com

m
unautaire dont 

G
rand rhinolophe 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 et périphérie 

P
arcelles concernées 

/ 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

E
tude 

d’individus 
sur 

l’ensem
ble 

du 
site 

N
atura 2000 afin de connaître l’utilisation de 

l’espace par les C
hiroptères 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan de gestion de la R

éserve N
aturelle  

R
égionale

P
lan d’actions des C

hiroptères en R
hône-

A
lpes

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
Les sites de reproduction des C

hiroptères et notam
m

ent du G
rand rhinolophe ne 

sont pas connus sur le site. P
ourtant il est fort probable qu’un gîte de parturition soit 

présent sur le site ou à proxim
ité. S

a localisation perm
ettrait une m

eilleure 
préservation de l’espèce. C

ette action pourrait aussi concerner d’autres espèces 
telles que les chauves-souris forestières. 

� 
Le radiopistage constitue la m

éthode la plus efficace pour localiser ce ou ces gîtes. 

C
ahier des charges : 
� 

P
réparation du radiopistage (inform

ations auprès des com
m

unes…
) (1 journée) 

� 
C

apture et équipem
ent avec des radio-ém

etteurs de fem
elles reproductrices sur 

leurs zones de chasse de transit ou de repos nocturne (6 nuits) 
� 

S
uivi et localisation en journée de ces individus m

arqués sur leur gîte de 
reproduction (12 journées de suivi) 

� 
Traitem

ent des données et rédaction d’un rapport de synthèse (2 journées) 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre d’individus capturés, équipés et suivis 

Localisation de leur colonie 
Indicateurs
d’évaluation

N
om

bre de colonies découvertes et com
ptage des effectifs 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

 10 830 € TTC
 

pour 6 ans 
R

égion
E

tat
M

aître 
d’ouvrage 

potentiel
LP

O
 D

rôm
e  

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

C
O

R
A

 Faune S
auvage 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E
A

nnées 
1 

2 
3 

4 
5 

Total TTC
 

R
éalisation du radiopistage 

  
 10 110 €  

10 110 €   

A
chat d’ém

etteurs 
 

 600 €
720 € 

Total H
T 

 
10 710 € 

 10 830 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 4 330 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 6 500 €  
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A
m

éliorer 
les 

connaissances 
sur 

les 
terrains de chasse du Petit m

urin en vue 
d’une m

eilleure prise en com
pte

Priorité ** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche ESP 1.2

ESP 
O

bjectif à long term
e 

C
onnaître de m

anière précise les exigences écologiques du 
P

etit m
urin 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
Identifier les zones de chasse et les couloirs de vol par 
radiopistage 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

M
yotis blythi (1307) 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 et périphérie 

P
arcelles concernées 

/ 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

L’ensem
ble de la R

N
R

, du site N
atura 2000 

et 
au-delà 

est 
concerné 

par 
la 

présence 
d’une activité de chasse. 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan de gestion de la R

éserve N
aturelle  

R
égionale

P
lan d’actions des C

hiroptères en R
hône-

A
lpes

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
La connaissance des terrains de chasse du P

etit m
urin perm

ettrait une m
eilleure 

préservation de l’espèce. 
� 

Le radiopistage constitue la m
éthode la plus efficace pour localiser ces terrains de 

chasse.

C
ahier des charges : 
� 

S
uivi par radiopistage de fem

elles reproductrices de la colonie de la grotte des 
S

adoux pour localiser leurs zones de chasse et leur route de vol à divers périodes 
de l’année (4 personnes pendant 7 nuits). 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre d’individus suivi 

C
artographie et description des zones de chasse 

Indicateurs
d’évaluation

C
onnaissance sur les m

ilieux utilisés par l’espèce  

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

18 450 € TTC
 

pour 6 ans 
R

égion
E

tat
M

aître 
d’ouvrage 

potentiel
LP

O
 D

rôm
e  

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

C
O

R
A

 Faune S
auvage 
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C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E
A

nnées 
1 

2 
3 

4 
5 

C
oût total 

H
T 

TTC
 

R
adiopistage 

 
 

 
 16 170 €  

 
 18 070 €  

 18 450 €  
M

atériel d’études, hébergem
ent et 

nourriture
 1 900 €  

 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 7 380 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 11 070 €  
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Inventorier les papillons diurnes du site
Priorité * 
Faisabilité *** 

C
ode fiche ESP 2.1

ESP 
O

bjectif à long term
e 

C
onnaître la richesse lépidoptèrologique du site 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
D

éterm
iner les espèces présentes sur le site par un prem

ier 
état des lieux 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

Tous les habitats du site 
P

apillons diurnes 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 et périphérie 

P
arcelles concernées 

/ 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

Les inventaires concernent l’ensem
ble des 

habitats présents donc tout le site N
atura 

2000.
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan de gestion de la R
éserve N

aturelle  
R

égionale
P

lan d’actions des C
hiroptères en R

hône-
A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

L’am
élioration des connaissances est ici élargie à l’entom

ofaune. L’inventaire des 
papillons diurnes perm

ettra d’identifier les enjeux du site pour l’entom
ofaune ainsi 

que les habitats particulièrem
ent intéressants. 

C
ahier des charges : 
� 

C
onsultation des bases de données et synthèse des données existantes 

� 
L’ensem

ble des m
ilieux présents sont concernés par l’inventaire et regroupés en 4 

types : habitats forestiers et lisières, m
ilieux rupicoles, végétations arbustives puis 

pelouses sem
i-naturelles et zones agricoles (prairie de fauche, de pâture et cultures 

de Lavandin). 5 ou 2 transects seront inventoriés par type de m
ilieux ceci à 3 

reprises entre avril et août. 
� 

U
ne synthèse sera réalisée et fera ressortir les espèces protégées et d’intérêt 

com
m

unautaire. D
es propositions de gestion par type d’habitats pourront être 

proposées. 

Indicateurs de suivi 
E

tude en cours de réalisation par l’entom
ologiste 

Indicateurs
d’évaluation

R
apport réalisé par l’entom

ologiste 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

  11 040 € TTC
 

pour 6 ans 
R

égion
E

tat
M

aître 
d’ouvrage 

potentiel
E

tat

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

A
ssociation ou expert entom

ologiste 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
E

tude de terrain et rédaction du 
rapport

 
 

 
 11 040 €  

11 040 € 
 11 040 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

100%
 

   11 040 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
0%

 
  - €  
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M
ettre 

à 
jour 

les 
connaissances 

sur 
les 

invertébrés cavernicoles 
Priorité * 
Faisabilité *** 

C
ode fiche ESP 2.2

ESP 
O

bjectif à long term
e 

C
onnaître la richesse entom

ologique de la grotte 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

D
éterm

iner les espèces présentes sur le site par un prem
ier 

état des lieux 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

G
rotte non am

énagée pour 
le tourism

e 
Invertébrés cavernicoles 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

G
rotte des S

adoux 
P

arcelles concernées 
P

arcelle A
 295, com

m
une de P

radelle 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

L’inventaire 
des 

invertébrés 
de 

la 
grotte 

com
plètera les connaissances relatives à la 

R
N

R
 ainsi que ses enjeux naturalistes. 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan de gestion de la R

éserve N
aturelle  

R
égionale

P
lan d’actions des C

hiroptères en R
hône-

A
lpes

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
La grotte des S

adoux présente un enjeu C
hiroptère im

portant. Il est cependant 
intéressant d’élargir les connaissances naturalistes en s’intéressant à d’autres 
espèces telles que les invertébrés cavernicoles. 

� 
U

n inventaire des invertébrés cavernicoles est donc proposé. 

C
ahier des charges : 
� 

P
ose de pièges dans la grotte qui seront relevés tous les 15 jours pendant 3 m

ois 
(m

ai, juin et juillet) 
� 

Identification des insectes piégés et appel à des spécialistes des diptères et 
m

yriapodes 
� 

R
édaction d’un rapport de synthèse précisant l’enjeu entom

ofaune de la grotte ainsi 
que des propositions de gestion le cas échéant. 

Indicateurs de suivi 
E

tude en cours de réalisation par l’entom
ologiste 

Indicateurs
d’évaluation

R
apport réalisé par l’entom

ologiste 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

 5 
870 

€ 
TTC

 
pour 6 ans 

E
tat

R
égion

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

LP
O

 D
rôm

e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

A
ssociation ou expert entom

ologiste 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
E

tude de terrain et rédaction du 
rapport

 
 

 5 870 €  
 

 
 5 870 €  

 5 870 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

20%
 

 1 170 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
80%

 
 4 700 €  
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C
ode SU

IV : Suivis scientifiques

Suivre 
les 

populations 
de 

C
hiroptères 

présents dans la grotte 
Priorité *** 
Faisabilité *** 

SU
IV 1.1

S
U

IV
O

bjectif à long term
e 

C
onnaître de façon précise les effectifs de C

hiroptères se 
reproduisant hivernant dans la grotte des S

adoux 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

C
om

ptages annuels avant et après m
ise bas ainsi qu’en 

hivernage
S

uperficie ou linéaire 
- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

G
rotte non am

énagée pour 
le tourism

e (8310) 
Tous les C

hiroptères 
d’intérêt com

m
unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

P
arcelle n°A

 295 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

La R
N

R
 fait l’objet d’un suivi régulier depuis 

la m
ise en œ

uvre du précédent D
ocob/P

lan 
de gestion de la R

N
R

. C
ette action est donc 

la 
poursuite 

de 
cet 

inventaire 
régulier 

et 
continue. 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

N
aturelle 

R
égionale

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
Le com

ptage des populations de C
hiroptères en période hivernale et estivale perm

et 
d’estim

er l’évolution des populations. 
� 

D
ifférentes espèces sont recensées et com

ptées chaque année : l’utilisation de 
technologies adaptées perm

ettra une m
eilleure répartition des espèces lors des 

com
ptages ainsi qu’une m

eilleure estim
ation des juvéniles. 

C
ahier des charges : 
� 

2 com
ptages réalisés en sortie de gîte en période estivale : avant et après la m

ise 
bas (avec visite de l’essaim

 de jeunes après sortie des adultes) 
� 

2 com
ptages par vidéo infrarouge réalisés sim

ultaném
ent à ces com

ptages en sortie 
de gîte 

� 
1 com

ptage en hiver 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre d’individus par espèces 

Taux de reproduction 
Indicateurs
d’évaluation

C
om

paraison des effectifs 
E

volution des effectifs dans le tem
ps 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

  8 750 € TTC
 

pour 6 ans 
E

tat
R

égion
M

aître d’ouvrage potentiel 
LP

O
 D

rôm
e  

Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
C

om
ptages en 

sortie de gîte en 
période estivale 
et hivernale et 

rapport

 1 630 € 
 1 630 €  

 1 630 € 
 1 630 € 

 1 630 € 
 8 150 €  

 8 150 € 

A
chat de 

m
atériel : S

pot 
infrarouge et 

batterie 

 
 500 €  

 
 

 
 500 €  

 600 €  

C
oût

total

H
T 

 1 630 € 
 2 130 €  

 1 630 € 
 1 630 € 

 1 630 € 
 8 650 €  

 

TTC
 

 1 630 € 
 2 230 €  

 1 630 € 
 1 630 € 

 1 630 € 
 

 8 750 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

20%
 

 1 770 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
80%

 
 6 980 €  
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
G

rotte non am
énagée pour 

le tourism
e (8310) 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

/ 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

Les 
grottes 

présentes 
sur 

le 
site 

N
atura 

2000 ont déjà été prospects lors de la m
ise 

en œ
uvre du précédent D

ocob. C
ette action 

est dans la continuité de ces prospections 
hivernales.

A
ctions ou program

m
es liés  

C
ontrat N

atura 2000 
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

La vallée de la C
ourance offre de nom

breuses grottes et cavités favorables aux 
C

hiroptères. L’enjeu du site N
atura 2000 en période hivernale est encore à préciser 

en assurant un suivi régulier des cavités où des groupes d’hivernants sont connus. 

C
ahier des charges : 
� 

1 visite annuelle des principales cavités de la vallée de la C
ourance en période 

hivernale à savoir les parties inférieures de la grotte des S
adoux, le Trou du R

at, la 
grotte de R

eychas et les m
ines du col de la B

âtie. 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre d’individus observés par espèces et par sites 

Indicateurs
d’évaluation

E
volution des effectifs 

C
om

pter 
les 

effectifs 
de 

C
hiroptères 

en 
hibernation sur les cavités de la vallée de la 
C

ourance

Priorité ** 
Faisabilité *** 

SU
IV 1.2

SU
IV

O
bjectif à long term

e 
C

onnaître les sites d’hibernation sur le site et l’évolution des 
populations de C

hiroptères 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

S
uivre les colonies d’hibernation 

S
uperficie ou linéaire 

- 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

7 650 
€ 

TTC
 

pour 6 ans 
E

tat
R

égion
M

aître 
d’ouvrage 

potentiel
LP

O
 D

rôm
e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
V

isite des grottes 
et synthèse des 

données
1 530 € 

1 530 € 
1 530 € 

1 530 € 
1 530 € 

7 650 € 
7 650 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

3 050 € 
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
4 600 € 
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Suivre l’activité de chasse sur les m
ilieux 

ouverts restaurés et faire une com
paraison 

avec des m
ilieux non restaurés 

Priorité *** 
Faisabilité *** 

SU
IV 2.1

SU
IV

O
bjectif à long term

e 
E

valuer l’effet de la restauration de m
ilieux ouverts sur les 

populations de C
hiroptères 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
M

esurer l’activité de chasse annuellem
ent sur des parcelles 

restaurées  
S

uperficie ou linéaire 
- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces

P
elouses : 6210 

Tous les C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

R
ochefourchat section B

 parcelles 69, 70, 
71, 73 
R

ochefourchat section C
 parcelles 47, 55 

La C
haudière section B

 parcelles 75, 77, 78, 
79, 80, 87, 88, 90, 103, 104, 195 
La C

haudière S
ection O

C
 P

arcelle 139
P

radelle section O
A

 P
arcelle 10, 228 et 259 

S
t-B

enoît-en-D
iois 

section 
O

C
 

P
arcelles 

130, 131, 133, 134, 190 et 191 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

D
es m

ilieux en cours de ferm
eture ont été 

rouverts dans le cadre de contrats N
atura 

2000. 
C

ette 
action 

vise 
donc 

à 
évaluer 

l’efficacité de cette restauration de m
ilieux 

ouverts.
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
A

ction H
A

B
21 

D
escription de l’action (m

éthode et m
oyens techniques) : 

� 
Les m

ilieux ouverts constituent souvent des terrains de chasse favorables aux 
C

hiroptères. Leur m
aintien sur le site N

atura 2000 et à proxim
ité de la R

N
R

 par des 
actions d’ouvertures de parcelles abandonnées sem

ble donc essentiel pour la 
pérennité des populations de C

hiroptères. 
� 

L’évaluation de l’efficacité de cette m
esure de gestion repose donc ici sur l’étude de 

l’intensité d’activité de chasse des C
hiroptères sur les parcelles entretenues par 

rapport à état initial avant restauration. 

C
ahier des charges : 
� 

M
ise en place d’appareil d’enregistrem

ent autom
atique (A

nabat) pendant la saison 
d’activité (de m

ai à septem
bre sur 3 périodes de 15 jours) perm

ettant de m
esurer 

l’activité de chasse 
� 

C
om

paraison des résultats et synthèse. 
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Indicateurs de suivi 
Indice d’activité : nom

bre de contacts par heure 
D

iversité du nom
bre d’espèces 

Indicateurs
d’évaluation

E
valuation des m

esures de restauration des m
ilieux ouverts 

M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

 10 800 € TTC
 

pour 6 ans 
E

tat
R

égion
M

aître d’ouvrage potentiel 
LP

O
 D

rôm
e  

Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
Travail de terrain et 
analyse et synthèse 

des données 
 3 600 €

 3 600 € 
 

 3 600 € 
 10 800 €  

 10 800 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 4 320 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 6 480 €  
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C
ode TR

V : A
ction transversale 

Publier des outils d’inform
ation 

Priorité *** 
Faisabilité *** 

TR
V 1.1

TR
V

O
bjectif à long term

e 
Inform

er 
et 

sensibiliser 
les 

élus, 
le 

grand public 
et les 

populations locales sur la présence des chauves-souris, de 
la R

N
R

 et du site N
atura 2000, des enjeux et actions 

m
enées

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
Faire connaître la R

N
R

 et le site N
atura 2000 ainsi que leurs 

enjeux aux populations locales 
S

uperficie ou linéaire 
- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
Tous les habitats d’intérêt 

com
m

unautaire 
Toutes les espèces d’intérêt 

com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

C
om

m
unes 

concernées 
par 

le 
périm

ètre 
N

atura 2000 
P

arcelles concernées 
/ 

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
C

ontinuité 
des 

actions 
de 

com
m

unication 
réalisées lors du prem

ier D
ocob notam

m
ent 

la publication d’articles dans la presse locale 
A

ctions ou program
m

es liés 
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

La com
m

unication et sensibilisation des élus et acteurs locaux ainsi que des 
populations locales et du grand public à plus large échelle participent à la réussite 
des actions de préservation m

enées. 
� 

D
ivers outils de com

m
unication seront donc utilisés lors des 5 prochaines années. 

C
ahier des charges : 
� 

P
ublication d’une lettre d’inform

ation annuelle puis envoi par publipostage et m
ise à 

disposition dans les m
airies et autres établissem

ents (450 exem
plaires, form

at A
3 

plié en 2, 200 envois) 
� 

R
éalisation d’une exposition itinérante présentant les 3 R

N
R

 à grottes à chauves-
souris en R

hône-A
lpes : C

onception et im
pression de 2 panneaux  propres à la R

N
R

 
de la grotte des S

adoux 

Indicateurs de suivi 
Lettres d’inform

ation 
P

anneaux
Indicateurs
d’évaluation

A
cteurs locaux sensibilisés 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

 8 
730 

€ 
TTC

 
pour 6 ans 

E
tat

R
égion

M
aître d’ouvrage potentiel 

LP
O

 D
rôm

e  

Partenaires techniques ou 
prestataires potentiels 

O
N

F 
G

raphiste/E
diteur

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
R

édaction de la 
lettre d’inform

ation 
annuelle 

 1 290 € 
 1 290 €  

 1 290 € 
1 290 €  

 1 290 € 
 6 450 €  

 6 450 €  

A
chat de photos 
P

ublication et 
envoi de la lettre 

d’inform
ation

annuelle 

 530 €  
 350 €  

 350 €  
 350 €  

 350 €  
 1 930 €  

2 280 € 

R
éalisation d’une 

exposition
itinérante 

 -   €  
 

 
 

 
 -   €  

 -   €  

Total
H

T 
1 820 €

1 640 € 
1 640 €

1 640 €
1 640 € 

8 380 € 
 

TTC
 

1 890 €
1 710 € 

1 710 €
1 710 €

1 710 € 
 

8 730 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

50%
 

 4 365 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
50%

 
 4 365 €  
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
Tous les habitats d’intérêt 

com
m

unautaire 
Toutes les espèces d’intérêt 

com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

C
om

m
unes 

concernées 
par 

le 
périm

ètre 
N

atura 2000 
P

arcelles concernées 
 

C
ham

p d’application (historique de l’action et 
justification du périm

ètre d’application) 
C

ontinuité 
des 

actions 
de 

com
m

unication 
réalisées lors du prem

ier D
ocob  

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

naturelle 
régionale 
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

La rencontre des acteurs locaux et des habitants liés à la R
N

R
 et au site N

atura 
2000 perm

ettra de les sensibiliser aux enjeux relatifs aux C
hiroptères et de les 

inform
er sur la R

N
R

 et le site N
atura 2000. 

C
ahier des charges : 
� 

R
éalisation d’une anim

ation telle que «la nuit européenne de la chauve-souris» pour 
l’ensem

ble des com
m

unes concernées par la R
N

R
 et le site N

atura 2000 
� 

P
résentation aux conseils m

unicipaux concernés 

Indicateurs de suivi 
N

om
bre de participants 

Indicateurs
d’évaluation

P
ublic sensibilisé 

R
éaliser des anim

ations sur les C
hiroptères 

à destination des populations locales 
Priorité *** 
Faisabilité *** 

TR
V 1.2

TR
V

O
bjectif à long term

e 
Inform

er et sensibiliser le grand public et les habitants de la 
région sur la présence des chauves-souris, de la R

N
R

 et du 
site N

atura 2000, des enjeux et actions m
enées 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
Faire découvrir les chauves-souris au grand public et le 
sensibiliser aux enjeux de conservation 

S
uperficie ou linéaire 

- 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

 2 
350 

€ 
TTC

 
pour 6 ans 

E
tat

R
égion

M
aître d’ouvrage potentiel 

LP
O

 D
rôm

e  

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires potentiels 

O
N

F 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
A

nim
ation auprès des 

conseils m
unicipaux ou 

organisation d’une « nuit 
de la chauve-souris » 

 470 €  
 470 € 

 470 € 
 470 € 

 470 € 
 2 350 €  

 2 350 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 950 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 1 400 €  
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Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
G

rotte non am
énagée pour 

le tourism
e 

Tous 
les 

C
hiroptères 

d’intérêt com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

R
éserve N

aturelle R
égionale de la G

rotte 
des S

adoux 
P

arcelles concernées 
P

arcelle A
 295, com

m
une de P

radelle 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

C
es panneaux visent à inform

er le public 
plus particulièrem

ent de la présence de la 
R

N
R

 m
ais aussi du site N

atura 2000. 
A

ctions ou program
m

es liés  
P

lan 
de 

gestion 
de 

la 
R

éserve 
N

aturelle 
R

égionale
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

C
inq panneaux inform

eront le public de la présence de la R
N

R
, de la 

réglem
entation, du périm

ètre du site et des enjeux en place.  
� 

Le panneau à l’entrée de la grotte sera changé afin d’être en cohérence avec ses 
statuts (notam

m
ent signalétique R

N
R

), quatre autres panneaux seront posés à 
l’entrée de la grotte de R

eychas, dans le village de La C
haudière, à l’entrée de la 

vallée de la C
ourance aux G

leizolles et sur le sentier de G
rande randonnées au 

niveau de l’A
ribat. 

C
ahier des charges : 
� 

C
onception et im

pression de 5 panneaux d’inform
ation (dim

ensions : 160/120cm
) 

portant sur la réglem
entation et les caractéristiques (périm

ètre du site et enjeux) de 
la R

éserve N
aturelle R

égionale de la grotte des S
adoux et de l’interdiction de 

pénétrer dans la cavité 
� 

P
ose des 5 panneaux 

Indicateurs de suivi 
P

anneaux m
is en place et en état 

Indicateurs
d’évaluation

M
aintien des populations de C

hiroptères fréquentant la cavité 
R

espect de la réglem
entation 

Inform
ation du public 

M
ettre en place la signalétique de la R

N
R

 
Priorité *** 
Faisabilité *** 

C
ode fiche TR

V 1.3
H

A
B

O
bjectif à long term

e 
Inform

er le public de la réglem
entation de la R

N
R

 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

C
onception et installation de panneaux d’inform

ation sur la 
réglem

entation de la R
N

R
 

S
uperficie ou linéaire 

29 ha 25 a 40 ca 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

  17 810 € TTC
 

pour 6 ans 
E

tat
R

égion
M

aître d’ouvrage potentiel 
LP

O
 D

rôm
e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires potentiels 

O
N

F 
P

icB
ois

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total TTC
 

R
édaction des panneaux 

 
 1 290 €  

 
 

 
1 290 € 

M
ise en place de la 

signalétique de la R
N

R
 : 

conception, im
pression et pose 

des panneaux 

 
 13 810 € 

 
 

 
16 520 € 

Total 
 

15 100 € 
 

 
 

17 810 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

40%
 

 7 120 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
60%

 
 10 690 €  
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A
nim

er le D
O

C
O

B
/Plan de gestion de la 

R
N

R
Priorité *** 
Faisabilité *** 

TR
V 2.1

TR
V

O
bjectif à long term

e 
M

ise en œ
uvre et anim

ation du D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de 
la R

N
R

 
O

bjectif à court term
e (6 ans) 

A
ssurer 

l’exécution 
et 

le 
suivi 

des 
actions 

inscrites 
au 

D
O

C
O

B
 

A
ssurer l’inform

ation et la sensibilisation du public et des 
partenaires sur les enjeux, les pratiques et les actions liées 
à la R

N
R

 et au site N
atura 2000 

S
uperficie ou linéaire 

- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
Tous les habitats d’intérêt 

com
m

unautaire 
Toutes les espèces d’intérêt 

com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

R
N

R
 et site N

atura 2000 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

naturelle 
régionale 
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

A
nim

ation du D
ocob/P

lan de gestion de la R
N

R
 : suivi des différentes actions et 

dém
arches

C
ahier des charges : 
� 

A
nim

ation des actions inscrites au D
ocob/P

lan de gestion de la R
N

R
 : contact avec 

les prestataires, propriétaires forestiers ou exploitants agricoles, m
ise en place de 

contrats N
atura 2000 ou M

A
E

t, suivi des prestations ou m
ise en œ

uvre des contrats 
ou M

A
E

t... (16 journées par an) 
� 

C
onduite de projet : suivi adm

inistratif et relationnel (préparation et anim
ation des 

C
O

P
IL/C

om
ité consultatif, rédaction des rapports annuels, …

) (6 journées par an) 

Indicateurs de suivi 
Taux de réalisation des actions du D

O
C

O
B

/P
lan de gestion de la 

R
N

R
 

R
apport de synthèse 

Indicateurs
d’évaluation

A
ctions du D

ocob réalisées 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrat R
N

R
 

 48 700 € TTC
 

pour 6 ans 
E

tat
R

égion
M

aître 
d’ouvrage 

potentiel
LP

O
 D

rôm
e 

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

O
N

F 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
A

nim
ation : 

exécution et 
suivi des 
actions

 7 080 €  
 7 080 €  

 7 080 € 
 7 080 € 

 7 080 € 
 35 400 €   35 400 € 

C
onduite de 

projet : suivi 
adm

inistratif et 
relationnel

 2 660 €  
 2 660 €  

 2 660 € 
 2 660 € 

 2 660 € 
 13 300 €   13 300 € 

C
oût

total
H

T 
 9 740 €  

 9 740 €  
 9 740 € 

 9 740 € 
 9 740 € 

 48 700 €   48 700 € 

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

A
nim

ation : exécution et suivi des actions 
E

tat 
100%

 
35 400 € 

C
onduite de projet : suivi adm

inistratif et relationnel 
E

tat 
20%

 
2 650 € 

R
égion R

hône-A
lpes 

80%
 

10 650 € 
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Evaluer et faire le bilan du D
O

C
O

B
/Plan de 

gestion de la R
N

R
 

Priorité *** 
Faisabilité *** 

TR
V 2.2

TR
V

O
bjectif à long term

e 
E

valuation du D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de la R
N

R
 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
E

valuer l’état de conservation du site et l’efficacité des 
actions m

enées 
S

uperficie ou linéaire 
- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
Tous les habitats d’intérêt 

com
m

unautaire 
Toutes les espèces d’intérêt 

com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

R
N

R
 et site N

atura 2000 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

naturelle 
régionale 
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

L’évaluation et le bilan des actions effectuées et de leur im
pact sur l’état de 

conservation des habitats ou des espèces perm
ettront de connaître leur réelle 

faisabilité, efficacité et apport quant aux connaissances sur le site. 

C
ahier des charges : 
� 

E
valuation et bilan des actions effectuées et de leur im

pact sur l’état de conservation 
des habitats ou des espèces 

� 
R

édaction d’une synthèse (7 journées de rédaction au total) 

Indicateurs de suivi 
R

apport d’évaluation de la m
ise en œ

uvre du D
O

C
O

B
/P

lan de 
gestion de la R

N
R

 et de l’état de conservation des habitats et des 
espèces

Indicateurs
d’évaluation

A
ctions m

ises en place sur le site 
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
rédits E

tat 
- C

ontrats R
N

R
 

 3 
010 

€ 
TTC

 
pour 6 ans 

E
tat

R
égion

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

LP
O

 D
rôm

e  

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

O
N

F 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 
E

valuation et bilan des actions 
m

enées
 

 
 

 
 3 010 € 

 3 010 €  
 3 010 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

50%
 

 1 505 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
50%

 
 1 505 €  
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R
éviser le D

O
C

O
B

/Plan de gestion de la 
R

N
R

Priorité *** 
Faisabilité *** 

TR
V 2.3

TR
V

O
bjectif à long term

e 
R

évision du D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de la R
N

R
 

O
bjectif à court term

e (6 ans) 
A

ctualiser le D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de la R
N

R
 

S
uperficie ou linéaire 

- 

Elém
ents favorisés 

par l’opération 

H
abitats naturels 

Espèces
Tous les habitats d’intérêt 

com
m

unautaire 
Toutes les espèces d’intérêt 

com
m

unautaire 

D
ESC

R
IPTIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S 
Localisation géographique 

P
érim

ètre N
atura 2000 

P
arcelles concernées 

 
C

ham
p d’application (historique de l’action et 

justification du périm
ètre d’application) 

R
N

R
 et site N

atura 2000 

A
ctions ou program

m
es liés  

P
lan 

de 
gestion 

de 
la 

R
éserve 

naturelle 
régionale 
P

lan d’actions en faveur des C
hiroptères en 

R
hône-A

lpes
D

escription de l’action (m
éthode et m

oyens techniques) : 
� 

La révision du D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de la R
N

R
 se base sur l’évaluation du 

dernier docum
ent de gestion m

is en œ
uvre, de ses résultats, réussites et difficultés 

d’application. C
ette révision prendra en com

pte les actions à poursuivre et proposera 
de nouvelles actions. 

C
ahier des charges : 
� 

R
édaction du D

O
C

O
B

/P
lan de gestion de la R

N
R

 actualisé après 5 années d’actions 
(20 journées de rédaction) 

Indicateurs de suivi 
A

nim
ation de la concertation pour l’actualisation du D

O
C

O
B

/P
lan 

de gestion de la R
N

R
 

A
vancem

ent du D
O

C
O

B
/P

lan de gestion de la R
N

R
 actualisé 

Indicateurs
d’évaluation

R
édaction de la révision du D

O
C

O
B

 /P
lan de gestion de la R

N
R
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M
O

D
A

LITE D
E L’O

PER
A

TIO
N

C
adre de m

ise en œ
uvre 

- C
ontrats R

N
R

 
- C

rédits E
tat 

 8 
800 

€ 
TTC

 
pour 6 ans 

R
égion

E
tat

M
aître 

d’ouvrage 
potentiel

LP
O

 D
rôm

e  

Partenaires 
techniques 

ou 
prestataires 

potentiels

O
N

F 

C
A

LEN
D

R
IER

 D
E M

ISE EN
 O

EU
VR

E

A
nnées 

1 
2 

3 
4 

5 
C

oût total 
H

T 
TTC

 

R
édaction du D

O
C

O
B

 2016-2021 
 

 
 

 
 8 800 € 

 8 800 €  
 8 800 €  

PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

E
tat 

50%
 

 4 400 €  
R

égion R
hône-A

lpes 
50%

 
 4 400 €  
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TA
B

LEA
U

X 
D

’ESTIM
A

TIO
N

 
D

ES 
C

O
U

TS 
PA

R
 

A
N

N
EE 

ET 
SELO

N
 

LA
 

PR
IO

R
ITE 

D
E 

R
EA

LISA
TIO

N
 D

ES A
C

TIO
N

S

V
oici des tableaux récapitulatifs présentant le m

ontant financier de chaque action, selon leur priorité 
de réalisation : 

 
 

 
A

nnée 

Priorité
A

ction 
N

ature des 
dépenses 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 
Total 

*** - Actions prioritaires 

H
A

B
11 

Fonctionnem
ent  

        60 € 
          - €  

          - € 
          - € 

      320 €  
             380 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

      320 €  
             320 € 

Total
        60 € 

          - €  
          - € 

          - € 
      640 €  

             700 € 

H
A

B
21 

Fonctionnem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Investissem
ent  

  43 280 € 
  28 250 €  

          - € 
          - € 

          - €  
        71 530 € 

Total  
  43 280 € 

  28 250 €  
          - € 

          - € 
          - €  

        71 530 € 

H
A

B
22 

Fonctionnem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Investissem
ent  

      700 € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
             700 € 

Total
      700 € 

          - €  
          - € 

          - € 
          - €  

             700 € 

H
A

B
33 

Fonctionnem
ent  

          - € 
   4 370 €  

   4 370 € 
   4 370 € 

   4 370 €  
        17 480 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total  
          - € 

   4 370 €  
   4 370 € 

   4 370 € 
   4 370 €  

        17 480 € 

SU
IV11

Fonctionnem
ent  

   1 630 € 
   1 630 €

   1 630 € 
   1 630 € 

   1 630 €
          8 150 € 

Investissem
ent  

          - € 
      600 €  

          - € 
          - € 

          - €  
             600 € 

Total
   1 630 € 

   2 230 €
   1 630 € 

   1 630 € 
   1 630 €

          8 750 € 

SU
IV21

Fonctionnem
ent  

   3 600 € 
          - €  

   3 600 € 
          - € 

   3 600 €  
        10 800 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total  
   3 600 € 

          - €  
   3 600 € 

          - € 
   3 600 €  

        10 800 € 

TR
V11 

Fonctionnem
ent  

   1 890 € 
   1 710 €

   1 710 € 
   1 710 € 

   1 710 €
          8 730 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total
   1 890 € 

   1 710 €
   1 710 € 

   1 710 € 
   1 710 €

          8 730 € 

TR
V12 

Fonctionnem
ent  

      470 € 
      470 €  

      470 € 
      470 € 

      470 €  
          2 350 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total  
      470 € 

      470 €  
      470 € 

      470 € 
      470 €  

          2 350 € 

TR
V13 

Fonctionnem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Investissem
ent  

          - € 
  17 810 €

          - € 
          - € 

          - €  
        17 810 € 

Total
          - € 

  17 810 €
          - € 

          - € 
          - €  

        17 810 € 

TR
V21 

Fonctionnem
ent  

   9 740 € 
   9 740 €  

   9 740 € 
   9 740 € 

   9 740 €  
        48 700 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total  
   9 740 € 

   9 740 €  
   9 740 € 

   9 740 € 
   9 740 €  

        48 700 € 

TR
V22 

Fonctionnem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

   3 010 €
          3 010 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total
          - € 

          - €  
          - € 

          - € 
   3 010 €

          3 010 € 

TR
V23 

Fonctionnem
ent 

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

   8 800 €  
          8 800 € 

Investissem
ent 

          - € 
          - €  

          - € 
          - € 

          - €  
                 - € 

Total 
          - € 

          - €  
          - € 

          - € 
   8 800 €  

          8 800 € 

Total 
Fonctionnem

ent    17 390 € 
  17 920 €

  21 520 € 
  17 920 € 

  33 650 €
       108 400 € 

Investissem
ent  

  43 980 € 
  46 660 €

        -   €  
        -   €  

      320 €  
        90 960 € 

Total  
  61 370 € 

  64 580 €
  21 520 € 

  17 920 € 
  33 970 €

       199 360 € 
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A

nnée 

Priorité
A

ction 
N

ature des 
dépenses 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 
Total 

** - Actions secondaires 

ESP11
Fonctionnem

ent  
          - €  

          - € 
  10 110 €

          - €  
          - €  

        10 110 € 
Investissem

ent  
          - €  

          - € 
      720 €  

          - €  
          - €  

            720 € 
Total

          - €  
          - € 

  10 830 €
          - €  

          - €  
        10 830 € 

ESP12
Fonctionnem

ent  
          - €  

          - € 
          - €  

  17 370 € 
          - €  

        17 370 € 
Investissem

ent  
          - €  

          - € 
          - €  

   1 080 €  
          - €  

          1 080 € 
Total  

          - €  
          - € 

          - €  
  18 450 € 

          - €  
        18 450 € 

H
A

B
12 

Fonctionnem
ent  

          - €  
   1 000 € 

          - €  
          - €  

          - €  
          1 000 € 

Investissem
ent  

          - €  
   2 200 € 

          - €  
          - €  

          - €  
          2 200 € 

Total
          - €  

   3 200 € 
          - €  

          - €  
          - €  

          3 200 € 

H
A

B
23 

Fonctionnem
ent  

          - €  
          - € 

          - €  
          - €  

          - €  
                 - € 

Investissem
ent  

          - €  
          - € 

          - €  
          - €  

   1 260 €  
          1 260 € 

Total  
          - €  

          - € 
          - €  

          - €  
   1 260 €  

          1 260 € 

SU
IV12

Fonctionnem
ent  

   1 530 €
   1 530 € 

   1 530 €
   1 530 €

   1 530 €
          7 650 € 

Investissem
ent  

          - €  
          - € 

          - €  
          - €  

          - €  
                 - € 

Total
   1 530 €

   1 530 € 
   1 530 €

   1 530 €
   1 530 €

          7 650 € 

Total 
Fonctionnem

ent     1 530 €
   2 530 € 

  11 640 €
  18 900 €

   1 530 €
        36 130 € 

Investissem
ent  

        -   €  
   2 200 € 

      720 €  
   1 080 €

   1 260 €
          5 260 € 

Total  
   1 530 €

   4 730 € 
  12 360 €

  19 980 €
   2 790 €

        41 390 € 

 
 

 
A

nnée 

Priorité
A

ction 
N

ature des 
dépenses 

2011 
2012 

2013 
2014 

2015 
Total 

* - Actions non prioritaires 

ESP21
Fonctionnem

ent  
          - € 

          - € 
          - € 

          - €   11 040 €     11 040 € 
Investissem

ent  
          - € 

          - € 
          - € 

          - €  
          - €  

            - € 
Total  

          - € 
          - € 

          - € 
          - €   11 040 €     11 040 € 

ESP22
Fonctionnem

ent  
          - € 

          - € 
   5 870 € 

          - €  
          - €  

     5 870 € 
Investissem

ent  
          - € 

          - € 
          - € 

          - €  
          - €  

            - € 
Total

          - € 
          - € 

   5 870 € 
          - €  

          - €  
     5 870 € 

H
A

B
31 

Fonctionnem
ent  

          - € 
   9 020 € 

   3 500 € 
   3 500 €     3 500 €     19 520 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - € 

          - € 
          - €  

          - €  
            - € 

Total  
          - € 

   9 020 € 
   3 500 € 

   3 500 €     3 500 €     19 520 € 

H
A

B
32 

Fonctionnem
ent  

          - € 
   1 260 € 

   1 260 € 
   1 260 €

   1 260 €
     5 040 € 

Investissem
ent  

          - € 
          - € 

          - € 
          - €  

          - €  
            - € 

Total
          - € 

   1 260 € 
   1 260 € 

   1 260 €
   1 260 €

     5 040 € 

Total 
Fonctionnem

ent  
        -   € 

 10 280 € 
 10 630 € 

   4 760 €
 15 800 €     41 470 € 

Investissem
ent  

        -   € 
        -   € 

        -   € 
        -   €  

        -   €  
          -   € 

Total  
        -   € 

 10 280 € 
 10 630 € 

   4 760 €
 15 800 €     41 470 € 

A
nnée 

A
ctions 

N
ature des 

dépenses 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

Total 

Total 
Fonctionnem

ent  
 18 920 € 

 30 730 € 
 43 790 € 

 41 580 € 
 50 980 €   186 000 € 

Investissem
ent  

 43 980 € 
 48 860 € 

      720 € 
   1 080 € 

   1 580 €
   96 220 € 

Total  
 62 900 € 

 79 590 € 
 44 510 € 

 42 660 € 
 52 560 €   282 220 € 
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PLA
N

 D
E FIN

A
N

C
EM

EN
T

V
oici le plan de financem

ent par année : la région R
hône-A

lpes subventionne les dépenses TTC
 

alors que l’E
tat finance H

T ou TTC
 selon le m

aître d’ouvrage et l’E
tat et l’U

nion européenne 
subventionnent les dépenses H

T.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Financeur 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

Total 
%

R
égion R

hône-A
lpes TTC

 
       7 775 €  

      19 215 € 
      18 845 € 

      16 555 € 
      13 930 €  

       76 320 € 
30%

E
tat H

T ou TTC
 

      11 145 €  
      22 995 € 

      16 535 € 
      16 975 € 

      28 240 €  
       95 890 € 

30%
E

tat/U
nion E

uropéenne H
T 

      43 980 €  
      37 380 € 

       9 130 € 
       9 130 € 

      10 390 €  
      110 010 € 

40%
  

  
  

  
  

  
  

  
Total 

      62 900 €  
      79 590 € 

      44 510 € 
      42 660 € 

      52 560 €  
      282 220 € 

R
égion R

hône-A
lpes 

12%
 

24%
 

42%
 

39%
 

27%
 

30%
 

  
E

tat 
18%

 
29%

 
37%

 
40%

 
54%

 
30%

 
  

E
tat/U

E
 

70%
 

47%
 

21%
 

21%
 

20%
 

40%
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REPARTITION PLURIANNUELLE DES COUTS ESTIMES - PARTICIPATION DE LA REGION

Actions 

Coûts 
Participation de la Région 

Subv. 
globale 

Région TTC 

Taux subv 
Région 
TTC (%) 

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

Interne Externe Total Dépense 
TTC subv. Dépense 

TTC subv. Dépense 
TTC subv. Dépense 

TTC subv. Dépense 
TTC subv. 

Fonctionnement 

Gestion des habitats 
HAB     19 040 €    24 380 €      43 420 €           60 €          40 €   15 650 €        800 €      9 130 €           -   €     9 130 €          -   €      9 450 €         190 €       1 030 €  2% 

Amélioration des 
connaissances sur 
les espèces ESP 

    26 280 €    18 110 €      44 390 €           -   €          -   €          -   €           -   €    15 980 €    10 770 €   17 370 €   10 420 €    11 040 €           -   €     21 190 €  48% 

Suivis scientifiques 
SUIV     26 600 €            -

€     26 600 €      6 760 €     4 380 €     3 160 €     2 220 €      6 760 €      4 380 €     3 160 €     2 220 €      6 760 €      4 380 €     17 580 €  66% 

Sensibilisation
communication
TRV1 

      8 800 €      2 280 €      11 080 €      2 360 €     1 225 €     2 180 €     1 135 €      2 180 €      1 135 €     2 180 €     1 135 €      2 180 €      1 135 €       5 765 €  52% 

Animation du projet, 
concertation, bilan 
TRV2 

    60 510 €            -
€     60 510 €      9 740 €     2 130 €     9 740 €     2 130 €      9 740 €      2 130 €     9 740 €     2 130 €    21 550 €      8 035 €     16 555 €  27% 

Total fonct en €   141 230 €    44 770 €    186 000 €    18 920 €     7 775 €   30 730 €     6 285 €    43 790 €    18 415 €   41 580 €   15 905 €    50 980 €    13 740 €     62 120 €  

               

Investissement 

Contrat forestier  
HAB 22 et HAB23       1 960 €            -

€       1 960 €         700 €            - €            - €             - €             - €             - €            - €             - €      1 260 €             - €              - €  0% 

Contrat ni forestier ni 
agricole                   
HAB21 et HAB33 

    71 530 €            -
€     71 530 €    43 280 €            - €   28 250 €            - €             - €             - €            - €             - €             - €             - €              - €  0% 

Matériel et achats 
divers
HAB11 et HAB 12  
ESP 11 et ESP 12  
SUIV11,TRV11 et 
TRV13 

      1 290 €    21 440 €      22 730 €             - €            - €   20 610 €   12 930 €         720 €         430 €     1 080 €        650 €         320 €         190 €     14 200 €  62% 

Total inv en €     74 780 €    21 440 €      96 220 €    43 980 €            - €   48 860 €   12 930 €         720 €         430 €     1 080 €        650 €      1 580 €         190 €     14 200 €  

                

Total en €   216 010 €    66 210 €    282 220 €    62 900 €     7 775 €   79 590 €    19 215 €    44 510 €    18 845 €   42 660 €    16 555 €    52 560 €    13 930 €     76 320 €  27% 
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REPARTITION PLURIANNUELLE DES COUTS ESTIMES - PARTICIPATION DE L'ETAT OU DE L'ETAT ET DE L'UNION EUROPEENNE
Participation de l'Etat ou de l'Etat et de l'Union européenne 

Subv. 
globale 
Etat HT 
ou TTC 

Subv. 
globale 
Etat/UE 

HT 

Subv. 
globale 
Etat et 
Etat/UE 

Taux
subv 

Etat et 
Etat/UE 

(%) 
Actions 

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 

Dépense HT 
ou TTC 

subv. 
Etat 

subv. 
Etat/UE 

Dépense
HT ou 
TTC 

subv. 
Etat 

subv. 
Etat/UE 

Dépense
HT ou 
TTC 

subv. 
Etat 

subv. 
Etat/UE

Dépense
HT ou 
TTC 

subv. 
Etat 

subv. 
Etat/UE

Dépense
HT ou 
TTC 

subv. 
Etat 

subv. 
Etat/UE 

Fonctionnement 

Gestion des habitats 
HAB       60 €        20 €          -   €   15 650 €   5 720 €     9 130 €   9 130 €       -   €  9 130 €    9 130 €       -   €  9 130 €   9 450 € 130 €  9 130 €  5 870 €  36 520 €  42 390 €  98% 

Amélioration des 
connaissances sur les 
espèces ESP 

      -   €         -   €          -   €          -   €         -   €           -   €  15 980 €  5 210 €        -   €  17 370 €  6 950 €      -   € 11 040 € 11 040 €      -   €  23 200 €       -   €  23 200 €  52% 

Suivis scientifiques 
SUIV    6 760 €    2 380 €          -   €    3 160 €      940 €           -   €  6 760 €  2 380 €        -   €    3 160 €    940 €        -   €   6 760 € 2 380 €      -   €    9 020 €          -   €  9 020 €  34% 

Sensibilisation 
communication TRV1    2 360 €  1 135 €          -   €    2 180 €   1 045 €           -   €  2 180 €  1 045 €        -   €    2 180 €  1 045 €      -   €   2 180 € 1 045 €       -   €    5 315 €          -   €  5 315 €  48% 

Animation du projet, 
concertation, bilan 
TRV2

   9 740 €  7610 €          -   €    9 740 €   7 610 €           -   €  9 740 €  7 610 €        -   €    9 740 €    7 610 €      -   €  21 550 €  13 515 €         €  43 955 €          -   €  43 955 €  73% 

Total fonct en €  18 920 €  11 145 €          -   €  30 730 €  15 315 €     9 130 €  43 790 € 16 245 € 9 130 €  41 580 €  16 545 € 9 130 € 50 980 €  28 110 € 9 130 €    87 360 € 36 520 €  123 880 €   

                   

Investissement 

Contrat forestier  
HAB 22 et HAB23       700 €         - €       700 €            - €           - €             - €           - €         - €          - €            - €           - €       - €   1 260 €            - € 1 260 €             - €     1 960 €  1 960 €  100% 

Contrat ni forestier ni 
agricole                   
HAB21 et HAB33 

 43 280 €         - €  43 280 €   28 250 €            - €   28 250 €          - €            - €         - €           - €           - €        - €            - €         - €         - €             - €   71 530 €  71 530 €  100% 

Matériel et achats 
divers  
HAB11 et HAB 12  
ESP 11 et ESP 12  
SUIV11, 
TRV11 et TRV13 

           - €         - €          - €   20 610 €   7 680 €             - €      720 €     290 €          - €    1 080 €      430 €       - €      320 €     130 €          - €  8 530 €            - €  8 530 €  38% 

Total inv en €  43 980 €      -   €  43 980 €   48 860 € 7 680 €    28 250 €      720 €      290 €       -   €    1 080 €      430 €   -   €    1 580 €    130 €  1 260 €    8 530 €  73 490 €  82 020 €  

                   

Total en €  62 900 €  11 145 €   43 980 €  79 590 € 22 995 € 37 380 €   44 510 €   16 535 € 9 130 €  42 660 €  16 975 € 9 130 €   52 560 € 28 240 € 10 390€    95 890 € 110 010 €  205 900 €  73% 
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REPARTITION DES COUTS INTERNES ET EXTERNES ESTIMES ENTRE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT ENTRE 2001 ET 2015

LPO ONF Total Fct Inv Total Fct Inv Total

ESP11 Recherche de colonies de parturition d'espèces d'intérêt communautaire 21 0 21 10 110 € 0 € 10 110 € 0 € 720 € 720 € 10 830 €

ESP12
Amélioration des connaissances sur les terrains de chasse du Petit Murin 

en vue d'une meilleure prise en compte 35 0 35 16 170 € 0 € 16 170 € 1 200 € 1 080 € 2 280 € 18 450 €

ESP21 Inventaire des papillons diurnes du site 0 0 0 0 € 0 € 0 € 11 040 € 0 € 11 040 € 11 040 €

ESP22 Mise à jour des connaissances sur les invertébrés cavernicoles 0 0 0 0 € 0 € 0 € 5 870 € 0 € 5 870 € 5 870 €

56 0 56 26 280 € 0 € 26 280 € 18 110 € 1 800 € 19 910 € 46 190 €

HAB11 Limiter la pénétration humaine dans la cavité par l'entretien de l'ouvrage 
existant

0 0 0 0 € 0 € 0 € 380 € 320 € 700 € 700 €

HAB12 Explorer et topographier la grotte des Sadoux et la grotte du Trou du Rat 0 0 0 0 € 0 € 0 € 1 000 € 2 200 € 3 200 € 3 200 €

HAB21 Restaurer des parcelles en voie d'embroussaillement 0 0 0 0 € 71 530 € 71 530 € 0 € 0 € 0 € 71 530 €

HAB22 Restaurer une mare forestière 0 0 0 0 € 700 € 700 € 0 € 0 € 0 € 700 €

HAB23 Préserver des arbres à intérêt écologique 0 0 0 0 € 1 260 € 1 260 € 0 € 0 € 0 € 1 260 €

HAB31 Mise en place de fauches tardives sur les prairies de fauche 0 0 0 14 000 € 0 € 14 000 € 5 520 € 0 € 5 520 € 19 520 €

HAB32 Conversion de cultures en prairies permanentes 0 0 0 5 040 € 0 € 5 040 € 0 € 0 € 0 € 5 040 €

HAB33 Favoriser l'entretien des milieux ouverts par le pâturage 0 0 0 0 € 0 € 0 € 17 480 € 0 € 17 480 € 17 480 €

0 0 0 19 040 € 73 490 € 92 530 € 24 380 € 2 520 € 26 900 € 119 430 €

SUIV11 Suivi des populations de chiroptères de la grotte des Sadoux 17,5 0 17,5 8 150 € 0 € 8 150 € 0 € 600 € 600 € 8 750 €

SUIV12
Comptage des effectifs de chiroptères en hibernation sur les cavités de la 

vallée de la Courance 15 0 15 7 650 € 0 € 7 650 € 0 € 0 € 0 € 7 650 €

SUIV21
Suivi de l'activité de chasse sur les milieux ouverts restaurés et 

comparaison avec des milieux non restaurés 24 0 24 10 800 € 0 € 10 800 € 0 € 0 € 0 € 10 800 €

56,5 0 56,5 26 600 € 0 € 26 600 € 0 € 600 € 600 € 27 200 €

TRV11 Publication d'outils d'informations 15 0 15 6 450 € 0 € 6 450 € 2 280 € 0 € 2 280 € 8 730 €

TRV12 Animation sur les chiroptères à destination des populations locales 5 0 5 2 350 € 0 € 2 350 € 0 € 0 € 0 € 2 350 €

TRV13 Mise en place de la signalétique de la RNR 3 0 3 0 € 1 290 € 1 290 € 0 € 16 520 € 16 520 € 17 810 €

23 0 23 8 800 € 1 290 € 10 090 € 2 280 € 16 520 € 18 800 € 28 890 €

TRV21 Animation du plan de gestion 80 35 400 € 0 € 35 400 € 0 € 0 € 0 € 35 400 €

TRV21 Conduite de projet 30 0 30 13 300 € 0 € 13 300 € 0 € 0 € 0 € 13 300 €

TRV22 Evaluation et bilan du DOCOB/Plan de gestion RNR 7 0 7 3 010 € 0 € 3 010 € 0 € 0 € 0 € 3 010 €

TRV23 Révision du DOCOB/Plan de gestion RNR 20 0 20 8 800 € 0 € 8 800 € 0 € 0 € 0 € 8 800 €

97 40 137 60 510 € 0 € 60 510 € 0 € 0 € 0 € 60 510 €
232,5 40 272,5 141 230 € 74 780 € 216 010 € 44 770 € 21 440 € 66 210 € 282 220 €

Total Actions "Suivi"

Total Actions "Transversales - Sensibilisation"

Total Actions "Transversales - Animation du plan de gestion"

Coût total
Coûts internes Coûts externes

Total général

Code Action
Nombre de journées

80

Total Actions "Espèces"

Total Actions "Habitats"
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REPARTITION DES COUTS ESTIMES ENTRE LES DIFFERENTS FINANCEURS POTENTIELS

Part Région Part Etat ou 
Etat/UE Région Etat Etat/UE

ESP11 Recherche de colonies de parturition d'espèces d'intérêt communautaire 60% 40% 6 500 € 4 330 € 0 €

ESP12
Amélioration des connaissances sur les terrains de chasse du Petit Murin en vue d'une meilleure prise 

en compte 60% 40% 11 070 € 7 380 € 0 €

ESP21 Inventaire des papillons diurnes du site 0% 100% 0 € 11 040 € 0 €
ESP22 Mise à jour des connaissances sur les invertébrés cavernicoles 80% 20% 4 700 € 1 170 € 0 €

48% 52% 22 270 € 23 920 € 0 €
HAB11 Limiter la pénétration humaine dans la cavité par l'entretien de l'ouvrage existant 60% 40% 420 € 280 € 0 €
HAB12 Explorer et topographier la grotte des Sadoux et la grotte du Trou du Rat 80% 20% 2 560 € 640 € 0 €
HAB21 Restaurer des parcelles en voie d'embroussaillement 0% 100% 0 € 0 € 71 530 €
HAB22 Restaurer une mare forestière 0% 100% 0 € 0 € 700 €
HAB23 Préserver des arbres à intérêt écologique 0% 100% 0 € 0 € 1 260 €
HAB31 Mise en place de fauches tardives sur les prairies de fauche 0% 100% 0 € 5 520 € 14 000 €
HAB32 Conversion de cultures en prairies permanentes 0% 100% 0 € 0 € 5 040 €
HAB33 Favoriser l'entretien des milieux ouverts par le pâturage 0% 100% 0 € 0 € 17 480 €

2% 98% 2 980 € 6 440 € 110 010 €
SUIV11 Suivi des populations de chiroptères de la grotte des Sadoux 80% 20% 6 980 € 1 770 € 0 €
SUIV12 Comptage des effectifs de chiroptères en hibernation sur les cavités de la vallée de la Courance 60% 40% 4 600 € 3 050 € 0 €

SUIV21
Suivi de l'activité de chasse sur les milieux ouverts restaurés et comparaison avec des milieux non 

restaurés 60% 40% 6 480 € 4 320 € 0 €

66% 34% 18 060 € 9 140 € 0 €
TRV11 Publication d'outils d'informations 50% 50% 4 365 € 4 365 € 0 €
TRV12 Animation sur les chiroptères à destination des populations locales 60% 40% 1 400 € 950 € 0 €
TRV13 Mise en place de la signalétique de la RNR 60% 40% 10 690 € 7 120 € 0 €

57% 43% 16 455 € 12 435 € 0 €
TRV21 Animation du plan de gestion 0% 100% 0 € 35 400 € 0 €
TRV21 Conduite de projet 80% 20% 10 650 € 2 650 € 0 €
TRV22 Evaluation et bilan du DOCOB/Plan de gestion RNR 50% 50% 1 505 € 1 505 € 0 €
TRV23 Révision du DOCOB/Plan de gestion RNR 50% 50% 4 400 € 4 400 € 0 €

27% 73% 16 555 € 43 955 € 0 €
27% 73% 76 320 € 95 890 € 110 010 €

Total Actions "Suivi"

Total Actions "Transversales - Sensibilisation et information"

Total Actions "Transversales : Animation du plan de gestion"

Répartition des financements Financements
Code Action

Total général

Total Actions "Espèces"

Total Actions "Habitats"
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E. Modalités de suivi des mesures et évaluation 
des habitats et espèces 

Stéphane VINCENT © 
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Carte 23 
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TABLEAU 10 : SUIVI DE L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS 

Habitats naturels (1) Code de 
l’habitat 

Surface initiale 
couverte par 

l'habitat 

Évolution 
de la 

surface 
(ha ou %)

Évolution qualitative de la 
structure et de la 

fonctionnalité 

Évolution qualitative 
de l'état  de 

conservation 
Recommandations 

Pelouses mésoxérophiles à Brome dressé (Bromus
erectus) et Germandrée petit chêne (teucrium 
chamadrys)

6210 6,23 ha soit 0,47%     

Pelouses xérophiles des crêtes calcaires à Brome 
dressé (Bromus erectus) et Fétuque lisse (Festuca 
laevigata)

6170 2,28 ha soit 0,17%    

Pelouses xérophiles des crêtes calcaires à Brome 
dressé (Bromus erectus), Laîche de Haller (Carex 
halleriana) et espèces des garrigues. 

6210 3,54 ha soit ,42%    

Pelouses mésophiles à Brome dressé (Bromus
erectus), Trèfle jaunâtre (Trifolium ochrocleucon)
sur calcaire marneux. 

6210 4 ha soit 0,44%    

(1) Selon l’annexe I de la directive 92/43 

Carte 23 Etat de conservation des habitats 
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TABLEAU 11 : SUIVI DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES DE LA DIRECTIVE HABITATS, FAUNE ET FLORE

Espèces 
d'intérêt

communautair
e (1) 

Code de 
l’espèce 

Estimation
de la 

population 
initiale 

Évolution de 
la

population 
Évolution qualitative de la structure et de la 

fonctionnalité 
Évolution qualitative de 
l'état de conservation Recommandations 

Rhinolophus 
hipposideiros 1303 20 à 30 

individus     

Rhinolophus 
ferrumequinum 1304 30 à 40 

individus     

Rhinolophus 
euryale 1305 Moins de 5     

Myotis myotis 1324 600 à 800 
femelles 
adultes 

    

Myotis blythi 1307     

Myotis
emarginatus 1321 1 à 5     

Barbastella 
barbastellus 1308 1 à 5     

Miniopterus
schreibersii 1310 

2500 à 4000 
femelles 
adultes 

    

(1) Selon l'annexe II de la directive 92/43 
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SYNTHESE DES DEUX TABLEAUX (10 ET 11)

L’état de conservation des pelouses présentes sur le site est à suivre lors de la mise en œuvre de cette révision de Docob/Plan de gestion de la 
RNR. L’évolution qualitative des pelouses sera évaluée grâce à l’observation de l’embroussaillement des parcelles lié à l’abandon du pâturage 
et à l’observation et étude de l’appauvrissement de la biodiversité. De même l’observation de la vitesse d’évolution de ces milieux suite à une 
déprise ou au contraire suite au maintien d’une activité agricole extensive permettra de préciser l’urgence, l’utilité et l’efficience des 
interventions.
L’état de conservation des espèces de Chiroptères présentes sur le site sera assuré d’une part grâce au maintien de la tranquillité des 
populations de la grotte et autres cavités et, d’autre part, sur l’offre diversifiée en terrains de chasses de qualité. Le suivi de l’évolution des 
populations et le maintien d’habitats diversifiés et de qualité permettront donc d’évaluer l’état de conservation des populations.
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7 -  CONCLUSION
La grotte des Sadoux fait partie des gîtes à enjeux international pour la préservation des chiroptères. Sa protection réglementaire par la 
présence d’une Réserve Naturelle Régionale est ainsi justifiée et assure la pérennité des colonies fréquentant ce site. Le site Natura 2000 
permet quant à lui de réfléchir et agir pour la protection des chauves-souris à une plus grande échelle en intégrant les terrains de chasse des 
chauves-souris. 

Ainsi, ce plan de gestion permettra de suivre l’évolution et d’améliorer les connaissances des populations de chauves-souris au sein de la 
grotte des Sadoux et sur l’ensemble des cavités du site. 

Ce plan de gestion prévoit aussi le maintien de la diversité et de la qualité des milieux forestiers, humides ou agro-pastoraux. Ce site étant 
majoritairement forestier, la diversité des habitats est en effet à préserver. 

Une ouverture à d’autres groupes d’espèces est envisagée via l’amélioration des connaissances sur l’entomofaune. 

L’effet et l’efficacité des actions menées sur les habitats et donc les espèces sont aussi mesurés et critiquées. 

Enfin, la sensibilisation aux enjeux chiroptères présents sur la RNR et le site Natura 2000 et la communication sur les différentes actions 
menées sur ce territoire permettront une appropriation locale de ces enjeux. 

La présence de la RNR et du site Natura 2000, politiques environnementales complémentaires, permettant une protection forte localement et 
une préservation des espèces et des habitats à plus grande échelle. 

La cogestion du site par l’ONF et la LPO-Drôme est un partenariat riche assurant un suivi des espèces de qualité et une gestion forestière 
respectueuse des chiroptères sur ce site majoritairement forestier. 
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A
nnexe 1. Fiches Espèces 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
Le G

rand rhinolophe est un C
hiroptère de grande taille (environ 38 cm

 d'envergure). Il possède l’appendice 
nasal caractéristique des rhinolophes et s'enveloppe dans ses ailes au repos. S

a grande taille perm
et de le 

distinguer des autres espèces du genre présentes en E
urope. 

L'espèce est cavernicole m
ais peut égalem

ent s’installer en période estivale dans les bâtim
ents (com

bles, 
greniers). Les déplacem

ents entre les gîtes d'hiver et d'été sont de l’ordre de 20 à 30 km
 au m

axim
um

. E
lle 

affectionne les m
ilieux sem

i-ouverts présentant des habitats diversifiés : bois clairs de feuillus ou de pinèdes, 
ripisylves, vergers traditionnels, pâtures et friches avec des lisières. A

 contrario, elle évite les m
ilieux ouverts 

dépourvus d'arbres com
m

e les cultures (m
aïs). Les plantations de résineux ne sont pas exploitées du fait de 

leur pauvreté en proies potentielles. S
on régim

e alim
entaire est constitué en grande partie de Lépidoptères, de 

D
iptères, et de C

oléoptères. Il faut noter l'im
portance des C

oléoptères coprophages (A
phodius sp.), liés aux 

excrém
ents du bétail, qui constituent la m

ajorité de l'alim
entation des fem

elles allaitantes et des jeunes en 
cours d'ém

ancipation. 

2. 
Evolution 

historique, 
répartition 

sur 
le 

site, 
en 

France, dans son aire naturelle 
Le 

G
rand 

rhinolophe 
est 

une 
espèce 

dont 
la 

distribution 
est 

eurasiatique. Il est présent dans toute la France ainsi que dans tous 
les 

départem
ents 

rhônalpins 
avec 

des 
niveaux 

d’abondance 
variables. 

A
u regard des suivis engagés depuis une trentaine d’années en 

France et en E
urope, il apparaît que les populations de G

rand 
rhinolophe ont considérablem

ent chuté. Les effectifs régionaux sont 
localisés et lim

ités (environ un m
illier d’individus). S

ix colonies de 
parturition sont actuellem

ent connues en D
rôm

e avec près de 600 
fem

elles adultes recensées avant m
ise bas. L’espèce est assez 
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répandue dans les cavités en hiver m
ais seuls deux sites rassem

blent des effectifs conséquents (50 et 70 
individus). 

Le site D
24 abrite le G

rand rhinolophe toute l’année. E
n été il n’est connu qu’en faible nom

bre (quelques 
individus), dispersés individuellem

ent, principalem
ent dans les cavités ou des gîtes en m

ilieux bâtis. E
n hiver, 

les effectifs sont légèrem
ent supérieurs avec près de trente individus répartis sur trois sites (G

rotte des 
S

adoux supérieure, grotte des S
adoux inférieure et grotte de R

eychas). D
’autres sites en périphérie du 

périm
ètre N

atura 2000 abritent des effectifs conséquents (grotte de S
olaure avec jusqu’à 50 individus). 

C
es 

rassem
blem

ents 
et 

les 
observations 

d’individus 
isolés 

répartis 
sur 

toute 
la 

zone 
indiquent 

très 
certainem

ent l’existence d’une colonie de reproduction à proxim
ité. La recherche de cette colonie doit être 

considérée com
m

e un objectif prioritaire. 

3. 
Etat de conservation 

Le G
rand rhinolophe présente un état de conservation défavorable en région R

hône-A
lpes (C

f. Liste rouge 
régionale). Les populations restent localisées et fragiles tant en période d’hivernage (dérangem

ent au gîte) 
qu’en période estivale (dérangem

ent au gîte, pérennité des gîtes en m
ilieu bâti). 

4. 
Enjeu patrim

onial 
C

’est une espèce de très fort enjeu patrim
onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

A
u vu de l’état de conservation m

is en évidence par les différentes listes rouges, le G
rand rhinolophe est une 

espèce m
enacée. Les principales m

enaces qui la concernent sont d’origine hum
aine. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

 
Facteurs défavorables 

Facteurs favorables 
Facteurs naturels 

- 
V

ieillissem
ent des boisem

ents 

Facteurs hum
ains 

 
D

érangem
ent au gîte 

 
R

estauration du bâti 
 

D
estruction 

ou 
altération 

des 
m

ilieux de chasse 
 

D
estruction et contam

ination des 
ressources alim

entaires 
 

M
ortalité routière 

 
P

rotection 
et 

m
ise 

en 
tranquillité 

des gîtes 
 

A
griculture biologique 

 
M

aintien 
de 

paysages 
diversifiés 

(m
osaïques de m

ilieux et corridors 
biologiques) 

 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La préservation des populations de G

rands rhinolophes im
plique nécessairem

ent la prise en com
pte des gîtes 

qu’elles fréquentent m
ais égalem

ent le m
aintien, voire la restauration des habitats de chasse qui leur sont 

favorables. C
eci signifie d’une part d’assurer des conditions favorables à l’établissem

ent des colonies dans les 
gîtes tant en hiver qu’en été m

ais égalem
ent de contribuer à la préservation à proxim

ité des gîtes, d’habitats 
adéquats aux exigences de l’espèce. 

Les préconisations de gestion pour favoriser les habitats de cette espèce s’attachent à m
aintenir ou renforcer 

les linéaires arborés et les boisem
ents m

ixtes à structures hétérogènes. Le pâturage d’anim
aux (bovins), non 

verm
ifugés à base d’iverm

ectine, à proxim
ité des gîtes de parturition est déterm

inant vis à vis du succès de la 
reproduction. 
V

oici les m
esures de gestion proposées : 

� 
M

ise en tranquillité des gîtes d’hibernation 
� 

R
echerche et protection de gîtes de reproduction 

� 
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse (m
aintien de m

ilieux ouverts prairiaux, m
aintien ou recréation des 

ripisylves…
) 

� 
S

ensibilisation 
des 

exploitants 
agricoles 

par 
rapport 

à 
l’utilisation 

de 
produits 

zoosanitaires 
et 

phytosanitaires 
� 

S
ensibilisation des usagers du m

ilieu souterrain 
� 

S
ensibilisation des acteurs de l’am

énagem
ent du territoire (infrastructures routières en particulier) 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
C

om
m

e son nom
 l'indique le P

etit rhinolophe est une espèce de petite taille (environ 22 cm
 d'envergure). A

 
l’instar des autres rhinolophes, il présente un appendice nasal en form

e de feuille, qui lui perm
et d’ém

ettre des 
ultrasons de m

anière directionnelle. Il se tient souvent, com
m

e le G
rand rhinolophe, dans une position 

caractéristique, enveloppé dans ses ailes. C
es caractéristiques le rendent facilem

ent identifiable. La confusion 
est cependant possible avec le R

hinolophe euryale (R
hinolophus euryale).

L'espèce est cavernicole l'hiver m
ais les colonies de parturition peuvent s’installer dans les com

bles ou les 
greniers. Le P

etit rhinolophe utilise pour se déplacer les haies et les lisières. Il évite généralem
ent les m

ilieux 
totalem

ent 
ouverts, 

l’espèce 
est 

ainsi 
très 

vulnérable 
aux 

m
odifications 

paysagères. 
Les 

m
ilieux 

préférentiellem
ent exploités par le P

etit rhinolophe sont le bocage, les forêts de feuillus et les vergers pâturés. 
Il affectionne aussi tout particulièrem

ent les ripisylves et les boisem
ents riverains de cours d’eau qui sont des 

m
ilieux riches en insectes. Le régim

e alim
entaire de l'espèce est com

posé en grande partie par des 
Lépidoptères, des D

iptères et des C
oléoptères. C

'est une espèce qui n'effectue pas de grands déplacem
ents. 

Les gîtes estivaux se trouvent généralem
ent à proxim

ité des gîtes d'hivernage, en m
oyenne à m

oins de 5 km
. 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

Le P
etit rhinolophe est présent en E

urope jusqu’en A
llem

agne et en P
ologne où il atteint sa lim

ite nord de 
distribution. E

n France, il est présent partout, horm
is dans le nord-est où par endroits il a disparu. C

’est une 
espèce en forte régression. L’espèce est encore bien représentée en région R

hône-A
lpes, avec cependant de 

grosses différences d’abondance selon les secteurs. D
es populations stables et en effectifs nom

breux sont 
présentes dans les départem

ents de l’A
rdèche, de la D

rôm
e, de l’A

in et dans une m
oindre m

esure de la 
S

avoie. E
n D

rôm
e, nous disposons d’une bonne connaissance des gîtes de parturition, cependant un gros 

effort reste à faire quant à la connaissance des gîtes d’hivernage. 
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Le P
etit rhinolophe est présent en faibles effectifs sur le site D

24. 
O

n dénom
bre une vingtaine d’individus chaque hiver, dans les 

trois principales cavités (Sadoux supérieure, S
adoux inférieure et 

R
eychas), à proxim

ité du site, la m
ine du col de la B

âtie héberge 
près 

de 
40 

individus. 
A

ucune 
colonie 

de 
parturition 

n’est 
actuellem

ent connue sur le site D
24 m

ais plusieurs sites ont été 
répertoriés sur l’ensem

ble du bassin de la R
oanne avec près de 

150 fem
elles adultes sur neuf colonies. 

3. 
Etat de conservation 

La m
oitié sud du pays abrite encore des populations qui sem

blent 
pérennes. S

on déclin est catastrophique dans le nord du pays où 
sa régression est constatée depuis plusieurs années déjà. La 
région 

R
hône-A

lpes 
héberge, 

surtout 
dans 

les 
secteurs 

karstiques, des populations stables m
ais fragiles. 

4. 
Enjeu patrim

onial 
C

’est une espèce de fort enjeu patrim
onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

La plupart des m
enaces pesant sur cette espèce sont d’origine anthropique ou liées à des activités hum

aines. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

Facteurs défavorables 
Facteurs favorables 

Facteurs naturels 
U

niform
isation des habitats 

V
ieillissem

ent des boisem
ents 

Ferm
eture des m

ilieux 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
R

estauration du bâti 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

D
estruction 

et 
contam

ination 
des 

ressources alim
entaires 

Traitem
ent des charpentes 

M
ortalité routière  

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
M

aintien 
de 

paysages 
diversifiés 

(m
osaïques de m

ilieux et corridors 
biologiques) 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La préservation des populations de P

etit rhinolophe nécessite le m
aintien d’une im

portante disponibilité en 
gîtes d’été ou d’hiver favorables (grottes, cavités artificielles, com

bles, greniers). C
ette espèce est aussi 

fortem
ent 

dépendante 
des 

paysages 
entretenus 

par 
une 

agriculture 
traditionnelle 

et 
respectueuse 

de 
l’environnem

ent (prairies de fauche ou de pâture, vergers traditionnels). La présence de secteurs boisés et de 
réseaux de haies est une condition sine qua none au m

aintien de territoires de chasse qui lui sont favorables. 
A

 proxim
ité de colonies de parturition, il conviendra ainsi d’éviter l’usage de pesticides agricoles et de lim

iter 
l’enrésinem

ent des boisem
ents, l’arasem

ent des ripisylves, ainsi que la rectification des cours d’eau. E
nfin la 

pratique de cultures intensives sur de grandes surfaces est à éviter et la verm
ifugation du bétail par des 

produits à base d’iverm
ectine à proscrire. 

V
oici les m

esures de gestion proposées : 
�

R
echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 

�
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
�

R
estauration de m

ilieux de chasse (m
aintien de m

ilieux ouverts prairiaux, m
aintien ou recréation des 

ripisylves…
) 

�
S

ensibilisation 
des 

exploitants 
agricoles 

par 
rapport 

à 
l’utilisation 

de 
produits 

zoosanitaires 
et 

phytosanitaires 
�

S
ensibilisation des usagers du m

ilieu souterrain 
�

S
ensibilisation des acteurs de l’am

énagem
ent du territoire (infrastructures routières en particulier) 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
Le R

hinolophe euryale présente une taille interm
édiaire (30 cm

 d’envergure) entre le G
rand et le P

etit 
rhinolophe. S

on pelage est beige clair sur le dos et presque blanc sur le ventre. C
ontrairem

ent aux deux 
autres espèces du genre, le R

hinolophe euryale ne peut pas s’envelopper dans ses ailes, ce qui constitue un 
critère de déterm

ination de l’espèce, toutefois son identification reste très délicate. 

L’écologie du R
hinolophe euryale est peu connue. Les gîtes d’été et d’hiver fréquentés par l’espèce sont 

généralem
ent cavernicoles, m

ais des colonies de parturition peuvent s’installer dans le bâti. L’espèce sem
ble 

m
ontrer une préférence pour les régions karstiques chaudes et de basses altitudes. E

n activité de chasse, elle 
exploite les lisières de m

ilieux forestiers, les ripisylves et les boisem
ents clairs. 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

Le R
hinolophe euryale m

ontre globalem
ent une répartition circum

 m
éditerranéenne. E

n France on le rencontre 
dans la m

oitié sud du pays depuis le Lim
ousin jusqu’au Jura. E

n R
hône-A

lpes, l’espèce se rencontre 
essentiellem

ent en A
rdèche et dans l’A

in. 

Les populations de cette espèce, après avoir connu un fort recul 
depuis 30 ans, sont extrêm

em
ent réduites et très localisées. Les 

effectifs 
connus 

en 
R

hône-A
lpes 

ont 
un 

caractère 
relictuel 

et 
rassem

blent 
quelques 

centaines 
d’individus 

seulem
ent. 

Les 
populations ardéchoises et notam

m
ent celle de la vallée de l’Ibie 

constituent le principal foyer de cette espèce en R
hône-A

lpes. 

U
ne observation ancienne est connue sur le site D

 24 ou un individu 
était noté en 1978, des reste osseux appartenant à cette espèce 
avaient été découverts auparavant. E

n 2008, un individu était de 
nouveau observé sur la grotte des S

adoux en période estivale. 
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3. 
Etat de conservation 

La situation du R
hinolophe euryale est très préoccupante en France. La m

oitié sud du pays abrite des 
populations qui sem

blent pérennes. S
on déclin est catastrophique partout en France où sa régression est 

constatée depuis plusieurs décennies. La région R
hône-A

lpes héberge, surtout dans les secteurs karstiques, 
des populations stables m

ais fragiles. 

4. 
Enjeu patrim

onial 
C

’est une espèce de très fort enjeu patrim
onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

La plupart des m
enaces pesant sur cette espèce sont d’origine anthropique ou liées à des activités hum

aines. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

Facteurs défavorables 
Facteurs favorables 

Facteurs naturels 
U

niform
isation des habitats 

V
ieillissem

ent 
des 

peuplem
ents 

forestiers 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
R

estauration du bâti 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

D
estruction 

et 
contam

ination 
des 

ressources alim
entaires 

M
ortalité routière  

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
M

aintien 
de 

paysages 
diversifiés 

(m
osaïques de m

ilieux et corridors 
biologiques). 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La recherche du ou des gîtes de reproduction de l’espèce constitue une priorité pour la connaissance et la 
conservation locale de cette espèce. 

La préservation des habitats de chasse doit s’appréhender à l’échelle d’un grand territoire (15 km
 autour du 

gîte) sans négliger des m
esures de gestion sur de petites surfaces (2 à 5 ha) afin de favoriser une m

osaïque 
paysagère hétérogène, qui présente une forte connectivité. L’usage des pesticides agricoles est à proscrire à 
proxim

ité des colonies de parturition. La protection des gîtes fréquentés par le R
hinolophe euryale constitue 

aussi une priorité pour l’avenir de l’espèce. 

V
oici les m

esures de gestion proposées : 
� 

R
echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 

�  
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse à travers une sylviculture adaptée (futaie irrégulière ou taillis sous 
futaie, lisières étagées…

) 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoosanitaires 

et 
phytosanitaires 

� 
S

ensibilisation des usagers du m
ilieu souterrain 

� 
S

ensibilisation des acteurs de l’am
énagem

ent du territoire (infrastructures) 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
Le P

etit m
urin est un C

hiroptère de grande taille (environ 37 cm
 d’envergure). S

a distinction du G
rand m

urin 
est délicate sans avoir recours à la m

anipulation. Toutefois, une frange im
portante des individus présente une 

touffe de poils blancs sur le front, caractéristique de l’espèce. 

Le P
etit m

urin occupe des gîtes variés, soit cavernicoles (grottes, m
ines, tunnels), soit en bâtim

ents (caves, 
com

bles). C
ette espèce affiche une forte spécialisation alim

entaire. Le régim
e alim

entaire du P
etit m

urin est en 
effet essentiellem

ent com
posé d’insectes inféodés à la strate herbacée (O

rthoptères, chenilles). D
e fait, ses 

m
ilieux de chasse préférentiels sont les prairies de hautes herbes (prairies de fauche, pâturages extensifs, 

prairies naturelles, landes). 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

Le P
etit m

urin occupe le pourtour du bassin m
éditerranéen, le sud-est de l’E

urope et l’A
sie. E

n France cette 
espèce est présente dans la m

oitié sud du pays. L’A
rdèche, la S

avoie, la D
rôm

e et dans une m
oindre m

esure 
l’Isère abritent l’essentiel des populations en R

hône-Alpes. 

L’estim
ation des effectifs de cette espèce reste très délicate du fait 

de la possibilité de confusion avec le G
rand m

urin. U
ne dim

inution 
des effectifs sem

ble se profiler dans le sud-ouest de l’E
urope. Les 

effectifs régionaux de P
etit m

urin s’élèvent à seulem
ent quelques 

m
illiers d’individus. 

Le site D
 24 abrite une colonie de reproduction de cette espèce et 

de G
rand m

urin. C
om

m
e décrit précédem

m
ent, cette m

ixité rend 
difficile 

l’estim
ation 

des 
effectifs 

respectifs 
de 

chaque 
espèce, 

d’autant 
que 

l’essaim
 

se 
tient 

généralem
ent 

dans 
une 

partie 
inaccessible de la grotte des S

adoux. Le total des deux espèces 
s’élève à environ 800 adultes. Le suivi par radiopistage de deux 
fem

elles adultes en 2006 a perm
is de localiser des zones de chasse 
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à 7 et 15 kilom
ètres du gîte et hors du périm

ètre N
atura 2000. L’une de ces fem

elles a aussi fréquenté la 
grotte de R

eychas alors qu’aucune observation de M
urin de grande taille n’avait été réalisée sur ce site 

auparavant. 

3. 
Etat de conservation 

Les incertitudes sur les effectifs réels de l’espèce, associées aux m
enaces qui pèsent sur ses habitats de 

chasse (ferm
eture des m

ilieux, engraissem
ent des prairies, m

ise en culture…
) contribuent au statut de 

conservation défavorable de cette espèce. 

4. 
Enjeu patrim

onial 
C

’est une espèce de fort enjeu patrim
onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

La plupart des m
enaces pesant sur cette espèce sont d’origine anthropique ou liées à des activités hum

aines. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

Facteurs défavorables 
Facteurs favorables 

Facteurs naturels 
Ferm

eture des m
ilieux 

R
échauffem

ent clim
atique 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
R

estauration du bâti 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

(retournem
ent 

de 
prairies, 

enrésinem
ent de pelouses ou de 

landes) 
D

estruction 
et 

contam
ination 

des 
ressources alim

entaires 
M

ortalité routière 

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
M

aintien 
de 

paysages 
ouverts 

et 
corridors biologiques 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La conservation du P

etit m
urin im

plique la préservation des gîtes de parturition ou d’hivernage connus. Le 
m

aintien de prairies de fauche, de pelouses et de pâturages constitue une condition sine qua none pour la 
disponibilité en ressources alim

entaires (O
rthoptères) de cette espèce. Les pratiques agricoles telles le 

pâturage extensif ou la fauche tardive des prairies sem
i-naturelles sont garantes des territoires de chasse du 

P
etit m

urin. Les prairies hum
ides ou les landes tourbeuses sont aussi particulièrem

ent prisées par l’espèce. 
L’usage de pesticides agricoles et l’am

endem
ent chim

ique des prairies est à éviter à proxim
ité des colonies de 

parturition. 

V
oici les m

esures de gestion proposées : 
�  

R
echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 

�  
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
�  

R
estauration de m

ilieux de chasse 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoosanitaires 

et 
phytosanitaires 

� 
S

ensibilisation des acteurs de l’am
énagem

ent du territoire (infrastructures) 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
Le G

rand m
urin est la plus grosse espèce du genre M

yotis et aussi l’une des plus grandes chauves-souris 
d’E

urope (40 cm
 d’envergure). Le pelage est épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps à l’exception 

du ventre et de la gorge qui sont blanc-gris. S
on vol est souple et lent, adapté au glanage de proies au sol. 

C
avernicole strict été com

m
e hiver dans le sud de son aire de répartition, les colonies de parturition de G

rand 
m

urin s’installent aussi dans le m
ilieu bâti à des latitudes plus élevées. Les rassem

blem
ents de cette espèce 

peuvent com
pter quelques dizaines à plus d’un m

illier d’individus. Le régim
e alim

entaire du G
rand m

urin est 
en grande partie com

posé d’arthropodes terrestres qu’il repère par audition passive et qu’il capture au sol. 
L’espèce recherche ainsi des terrains de chasse dont le sol est facilem

ent accessible (boisem
ents ouverts 

dont la végétation basse est absente, prairies fraîchem
ent fauchées, pelouses). 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

Le G
rand m

urin est présent dans toute l’E
urope horm

is les îles B
ritanniques où il a disparu. O

n le rencontre au 
nord jusqu’aux côtes de la m

er Baltique. P
résent partout en France, il est connu sur tous les départem

ents de 
R

hône-A
lpes. 

E
n France, le nom

bre d’adultes reproducteurs était estim
é à 54 000 sur près de 300 sites en 2004. E

n hiver, 
les effectifs connus sont bien m

oins im
portants (16 000 individus sur 1500 sites) du fait d’une plus grande 

discrétion de cette espèce à cette saison. 

E
n R

hône-A
lpes, cette espèce est en régression. D

’une part sa distinction du P
etit m

urin est peu aisée m
ais 

ces deux espèces form
ent aussi des colonies m

ixtes. P
ar conséquent l’estim

ation des effectifs rhônalpins est 
difficile. Il est raisonnable de penser que les quelques colonies de parturition connues rassem

blent plusieurs 
m

illiers d’individus. La D
rôm

e et l’A
rdèche constituent l’un des bastions de l’espèce en R

hône-A
lpes. 
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La colonie m
ixte de la grotte des S

adoux com
pte environ 800 individus 

des deux espèces, quelques individus isolés sont parfois observés 
dans des caves voûtés ou sous des tabliers de ponts de la vallée de la 
R

oanne. D
es contacts acoustiques de M

urins de grande taille ont été 
régulièrem

ent enregistrés sur plusieurs transects d’écoute forestiers 
sur le site N

atura 2000 (fond de la vallée de la C
ourance et C

ol de 
Faraud). 3. 

Etat de conservation 
C

om
m

e pour le P
etit m

urin, le m
anque d’inform

ations quant aux effectifs précis lim
ite la possibilité d’estim

er 
l’état de conservation de cette espèce. C

e statut peut être considéré com
m

e préoccupant du fait de nouvelles 
m

enaces pesant sur ses habitats, notam
m

ent les forêts. C
elles-ci sont de plus en plus soum

ises à une gestion 
répondant à des filières en expansion com

m
e le bois de chauffage (granulés de bois). 

4. 
Enjeu patrim

onial 
Il s’agit d’une espèce à fort enjeu patrim

onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

Le G
rand m

urin est une espèce qui dem
eure fragile du fait de l’im

portance de ses colonies de reproduction 
(regroupant entre 100 et 1500 individus). Les m

enaces qui affectent les populations de cette espèce sont 
essentiellem

ent d’origine hum
aine. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

 
Facteurs défavorables 

Facteurs favorables 
Facteurs naturels 

Ferm
eture des m

ilieux 
V

ieillissem
ent des boisem

ents 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
R

estauration du bâti 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

D
estruction 

et 
contam

ination 
des 

ressources alim
entaires 

M
ortalité routière 

M
ortalité éolienne 

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
P

ratiques 
sylvicoles 

favorables 
au 

m
aintien de ses habitats de chasse 

A
m

énagem
ent 

des 
infrastructures 

routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La préservation des gîtes fréquentés par l’espèce dem

eure une priorité pour la conservation du G
rand m

urin. 
A

fin de m
aintenir les territoires de chasse à proxim

ité des gîtes de parturition, il convient de conserver des 
boisem

ents dont les strates inférieures sont absentes ainsi que des prairies de fauche ou encore de favoriser 
les écotones favorables au développem

ent des proies de l’espèce. La conversion de prairies en cultures 
intensives est à éviter. L’utilisation de tout biocide à proxim

ité des gîtes de parturition est fortem
ent 

déconseillée, que ce soit en m
ilieu ouvert ou forestier. 

V
oici les m

esures de gestion proposées : 
� 

R
echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 

�  
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoosanitaires 

et 
phytosanitaires 

� 
S

ensibilisation des acteurs de l’am
énagem

ent du territoire (infrastructures) 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
C

ette chauve-souris est de taille m
oyenne avec une petite envergure (23 cm

 environ), cette particularité lui 
perm

et d'entrer en sous-bois et de s'y déplacer d'un vol acrobatique. O
n la reconnaît plus à son poil laineux 

caractéristique qu'à la particularité qui lui vaut son nom
. C

'est une espèce encore peu connue et peu étudiée. 
Le M

urin à oreilles échancrées utilise aussi bien les m
ilieux souterrains que les édifices bâtis pour gîter. D

eux 
des sept colonies de parturition connues en D

rôm
e se trouvent par exem

ple dans des chèvreries. Il passe 
l'hiver dans des grottes, souvent enfoncé dans les fissures. Son régim

e alim
entaire est essentiellem

ent 
com

posé de D
iptères (surtout les m

ouches) et d’araignées qu’il chasse en m
ilieu forestier où il peut glaner ses 

proies sur les feuilles ou les branches. 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

Le M
urin à oreilles échancrées est largem

ent répandu en E
urope. Il est noté sur l’ensem

ble du territoire 
français avec des niveaux d’abondance variables. E

n R
hône-A

lpes, bien que régulièrem
ent contacté, ses 

populations apparaissent très localisées. 

Les effectifs rhônalpins s’élèvent à environ 5000 individus répartis sur 
15 colonies estivales. E

n D
rôm

e, 7 colonies de parturition sont 
connues rassem

blant au total environ 3500 adultes. U
n site est 

soupçonné dans le secteur assez proche de la forêt de S
aoû et un 

dernier à proxim
ité du S

aut de la D
rôm

e. 
C

es différentes colonies se trouvent plutôt dans des secteurs de 
basses 

altitudes 
(Tricastin, 

vallée 
du 

Jabron, 
piém

ont 
sud 

du 
V

ercors) ; le D
iois et le site D

 24 sont relativem
ent éloignés de ces 

populations. 
C

ependant, 
des 

observations 
d’individus 

isolés 
sont 

notées sur quelques cavités du site ou aux abords im
m

édiats, en 
période 

hivernale 
ou 

en 
transit. 

P
lus 

intéressant, 
des 

contacts 
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acoustiques ont aussi été relevés en période estivale sur trois transects et une fem
elle adulte a été capturée 

sur la vallée de la C
ourance. C

es données peuvent laisser envisager la présence d’une population dans ce 
secteur, entre la vallée de la R

oanne et le val de D
rôm

e. 

3. 
Etat de conservation 

M
algré des effectifs relativem

ent im
portant à l’échelle régionale et départem

entale, cette espèce dem
eure 

fragile et son état de conservation est préoccupant. L’une des principales raisons vient de la localisation 
systém

atique de ses colonies en m
ilieux bâtis et du faible nom

bre de ces dernières, ce qui accroît sa 
vulnérabilité.

4. 
Enjeu patrim

onial 
Il s’agit d’une espèce à fort enjeu patrim

onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

Le M
urin à oreilles échancrées est une espèce qui dem

eure fragile du fait de l’im
portance de ses colonies de 

reproduction (regroupant entre 100 et 2000 individus). Les m
enaces qui affectent les populations de cette 

espèce sont essentiellem
ent d’origine hum

aine. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

 
Facteurs défavorables 

Facteurs favorables 
Facteurs naturels 

 
R

échauffem
ent clim

atique 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
R

estauration du bâti 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

D
estruction 

et 
contam

ination 
des 

ressources alim
entaires 

M
ortalité routière 

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
M

aintien 
de 

paysages 
diversifiés 

(m
osaïques de m

ilieux et corridors 
biologiques) 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
La préservation des gîtes fréquentés par l’espèce dem

eure une priorité pour la conservation du M
urin à 

oreilles échancrées. E
n term

es de zones de chasse, la présence de bétail sem
ble être un facteur déterm

inant 
vis-à-vis de ses ressources en nourriture. Les m

assifs forestiers caducifoliés entrecoupés de rivières et de 
zones bocagères sont particulièrem

ent appréciés par l’espèce. 
L’utilisation de tout biocide à proxim

ité des gîtes de parturition est fortem
ent déconseillée, que ce soit en m

ilieu 
ouvert ou forestier. 

V
oici les m

esures de gestion proposées : 
� 

R
echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 

�  
S

uivi des gîtes connus et dénom
brem

ent des populations à dates fixes 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoosanitaires 

et 
phytosanitaires 

� 
S

ensibilisation des acteurs de l’am
énagem

ent du territoire (infrastructures) 
� 

G
estion des rivières, m

aintien des ripisylves 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
La B

arbastelle est une chauve-souris de taille m
oyenne, dont l’allure et la coloration la rendent facilem

ent 
distinguable des autres espèces de chiroptères européens. E

lle présente une forte affinité pour les m
ilieux 

forestiers, tant pour ses gîtes que pour ses terrains de chasse. Les gîtes estivaux occupés sont souvent 
localisés dans des espaces étroits (fissure, écorces décollées…

) où des  colonies de 15 à 50 individus 
peuvent être observées. O

n peut aussi rencontrer la B
arbastelle en m

ilieu bâti entre 2 linteaux ou à l’arrière 
des volets. En période hivernale, l’espèce sem

ble aussi occuper les cavités arboricoles m
ais des individus 

peuvent se regrouper en m
ilieu souterrain lors des forts « coups de froid ». 

La B
arbastelle consom

m
e quasi exclusivem

ent des m
icro-lépidoptères nocturnes qu’elle capture en lisière de 

forêt ou dans les allées forestières. C
ette espèce est capable de faire d’im

portants déplacem
ents entre son 

gîte diurne et les terrains de chasse qu’elle exploite (environ 20 km
). 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

La B
arbastelle est présente un peu partout en France (sauf sur le 

pourtour 
m

éditerranéen), 
son 

abondance 
varie 

d’une 
région 

à 
l’autre. C

ette espèce est en déclin en Europe du N
ord et en E

urope 
de l’E

st.
E

n 
R

hône-A
lpes, 

cette 
espèce 

présente 
des 

populations 
im

portantes dans les départem
ents de la Loire, de l’A

in et de la 
S

avoie. D
ans le sud de la région, l’espèce se fait plus rare en 

particulier sur la zone d’influence m
éditerranéenne.  

E
n D

rôm
e, des contacts ont été obtenus un peu de partout, m

ais 
jam

ais de façon abondante. La seule population clairem
ent identifié 

se trouve dans la vallée du Jabron. 
Q

uelques 
contacts 

acoustiques 
d’individus 

en 
chasse 

ont 
été 

enregistrés sur le site D
 24 au fond de la vallée de la C

ourance et 
au C

ol du Faraud. Le très faible nom
bre de contact (2) par rapport à 
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l’effort de prospection relativem
ent im

portant m
ontre que cette espèce peut être considérée com

m
e très rare 

sur la zone. 

3. 
Etat de conservation 

M
êm

e si la B
arbastelle présente une aire de répartition française relativem

ent large, son abondance n’est 
jam

ais im
portante. S

es effectifs ont tendance à dim
inuer. Très sensible au dérangem

ent, cette espèce est 
particulièrem

ent m
enacée par la disparition des arbres creux. 

Les dim
inutions de populations en France et au B

énélux confèrent à cette espèce un enjeu patrim
onial fort. 

La B
arbastelle d’E

urope est, com
m

e toutes les chauves-souris, protégée en France depuis 1981. E
n E

urope, 
elle est protégée par les conventions de B

onn (annexe II), B
erne (annexe II) et par la D

irective H
abitats 

(annexes II et IV
). E

n R
hône-A

lpes, l’espèce est considérée « E
n D

anger » sur la liste rouge des espèces 
m

enacées. 

4. 
Enjeu patrim

onial 
Il s’agit d’une espèce à fort enjeu patrim

onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

La B
arbastelle utilise le bâti et peut s’installer dans les disjointem

ents extérieurs des bâtim
ents, les greniers ou 

les caves (selon la saison) ou encore derrière les volets. Les principales atteintes susceptibles d’affecter cette 
espèce sont : 
a. la destruction des gîtes ou lim

itation des accès par la réalisation de travaux de restauration ; 
b. la disparition de ses arbres-gîtes préférentiels : creux ou m

ort, avec fissures ou écorces décollées ; 
c. la destruction ou la m

odification des m
ilieux propices aux proies (utilisation d’insecticides, enrésinem

ent, 
m

ise en culture de prairies...). 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

 
Facteurs défavorables 

Facteurs favorables 

Facteurs naturels 
D

épérissem
ent 

V
ieillissem

ent des forêts 
Ferm

eture des m
ilieux 

D
épérissem

ent de certains arbres 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent 
au 

gîte 
en 

hivernage 
D

estruction 
des 

m
ilieux 

de 
chasse 

(uniform
isation 

des 
peuplem

ents forestiers, coupes 
à blanc, enrésinem

ent) 
D

estruction 
et 

contam
ination 

des ressources alim
entaires 

M
ortalité routière 

P
rotection 

et 
m

ise 
en 

tranquillité 
des 

gîtes 
(m

arquage des arbres-gîtes) 
A

griculture biologique 
M

aintien de paysages diversifiés (m
osaïques 

de m
ilieux et corridors biologiques) 

G
estion forestière adaptée aux exigences de 

l’espèce
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières 

(passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
Les efforts de conservation à m

ettre en œ
uvre concernant la B

arbastelle relèvent essentiellem
ent de la 

gestion forestière. Il conviendra d’éviter les exploitations par coupes rases, un m
inim

um
 d’arbres (sem

enciers) 
devra être m

aintenu sur pied en cas d’exploitation. La prise en com
pte de cette espèce dans les docum

ents 
d’am

énagem
ent forestier (plan sim

ple de gestion ou docum
ent d’am

énagem
ent) devra intégrer les exigences 

de cette espèce (m
aintien d’arbres-gîtes ou m

ort sur pied, gestion et interventions en faveur de l’hétérogénéité 
et de la m

aturité des peuplem
ents, m

aintien de peuplem
ents âgés jusqu’au stade d’effondrem

ent, traitem
ent 

en futaie irrégulière ou taillis sous futaie). D
ans la zone N

atura 2000 une recherche gîtes potentiels de 
reproduction serait à m

ettre en œ
uvre. 

L’utilisation de tout biocide à proxim
ité des gîtes de parturition est fortem

ent déconseillée, que ce soit en m
ilieu 

ouvert ou forestier. 
V

oici les m
esures de gestion proposées : 

� 
R

echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 
� 

M
arquage et m

aintien d’arbres-gîtes 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse (lisières, corridors intra forestier…
) 

� 
S

ensibilisation des acteurs forestiers 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoosanitaires 

et 
phytosanitaires 

� 
S

ensibilisation des acteurs de l’am
énagem

ent du territoire (infrastructures) 
� 

G
estion des rivières, m

aintien des ripisylves 
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1. 
D

escription générale, exigences écologiques 
Le M

inioptère de S
chreibers est un C

hiroptère de taille m
oyenne (environ 32 cm

 d’envergure). S
on front 

bom
bé est caractéristique et ses oreilles sont courtes et triangulaires. S

on pelage est gris et densém
ent fourni. 

Les ailes sont longues et étroites. 

Le 
M

inioptère 
est 

une 
espèce 

caractéristique 
des 

m
ilieux 

cavernicoles 
(grottes, 

cavités 
souterraines 

artificielles). E
lle est l’espèce européenne la plus grégaire. S

es colonies peuvent rassem
bler jusqu’à plusieurs 

dizaines de m
illiers d’individus. La disponibilité d’un im

portant nom
bre de cavités est un facteur essentiel pour 

l’installation des populations de M
inioptères. E

n effet, l’espèce exploite un réseau de gîtes en fonction des 
saisons, ceux-ci pouvant être distants de 30 à 200 km

. L’espèce occupe les m
ilieux de plaine et de m

oyenne 
m

ontagne, dépassant rarem
ent la lim

ite des 1000 m
ètres d’altitude. 

Le M
inioptère est une chauve-souris forestière. Il exploite généralem

ent les lisières et les allées forestières. 
Les prairies de pâtures ou de fauches et les friches sont visitées si elles sont bordées de lisières ou si elles 
présentent des arbres isolés. Les vergers traditionnels, les alignem

ents d'arbres et les haies sont aussi 
fréquentés par l'espèce. Le régim

e alim
entaire du M

inioptère est principalem
ent com

posé de papillons de nuit 
(Lépidoptères). 

2. 
Evolution historique, répartition sur le site, en France, dans son aire naturelle 

D
e tous les m

am
m

ifères, il possède l’une des plus grandes aires de répartition m
ondiale. O

n le rencontre en 
A

frique, en Asie, en O
céanie et dans toute l’E

urope m
éridionale. E

n France, l’espèce est présente dans la 
m

oitié sud du pays. Les populations rhônalpines sont localisées aux départem
ents de l’A

in, de l’A
rdèche, de la 

D
rôm

e et de l’Isère. 

L’effectif national des populations de M
inioptère s’élève à environ 215 000 individus en hivernage, répartis sur 

45 sites et à 115 000 individus en parturition répartis sur 95 sites. D
urant la période hivernale, 7 cavités 

hébergent 85 %
 de la population française. E

n R
hône-A

lpes, les populations connues rassem
blent, été 

com
m

e hiver, environ 10 000 à 12 000 anim
aux. 
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 D
rôm

e - 2011 

S
ur le site D

 24, la grotte des S
adoux est fréquentée par une 

im
portante colonie de m

ise-bas de M
inioptères de S

chreibers. Les 
dernières opérations de suivi ont perm

is d’estim
er les effectifs de 

cette colonie à environ 2300 fem
elles adultes. 

C
ette cavité est fréquentée pendant toute la période d’activité avec 

des fluctuations parfois im
portantes entre avril et novem

bre. La 
période hivernale est peu propice à l’observation de ce chiroptère sur 
le site, avec cependant quelques données d’individus isolés. 
E

n 
term

es 
de 

zone 
de 

chasse, 
les 

prospections 
acoustiques 

effectuées sur l’ensem
ble du site ont perm

is de noter des individus en 
chasse sur tous les transects parcourus. 

3. 
Etat de conservation 

L’extrêm
e 

localisation 
des 

gîtes 
de 

cette 
espèce 

et 
son 

caractèregrégaire font du M
inioptère une espèce fragile. U

ne m
ortalité (épizootie virale supposée) survenue 

entre 2002 et 2003 a conduit à une réduction de m
oitié des effectifs français de l’espèce. C

’est une espèce au 
statut de conservation défavorable. 

4. 
Enjeu patrim

onial 
Le M

inioptère de S
chreibers est une espèce à très fort enjeu patrim

onial. 

5. 
Interactions avec l’H

om
m

e et m
enaces liées à l’espèce 

Le M
inioptère de S

chreibers souffre de m
enaces directem

ent causées par l’hom
m

e, que ce soit au niveau de 
ses gîtes ou de ses habitats de chasse. 

6. 
Sensibilités et facteurs d’évolution (favorables ou défavorables) 

 
Facteurs défavorables 

Facteurs favorables 
Facteurs naturels 

- 
- 

Facteurs hum
ains 

D
érangem

ent au gîte 
D

estruction des m
ilieux de chasse 

D
estruction 

et 
contam

ination 
des 

ressources alim
entaires 

M
ortalité routière 

M
ortalité éolienne 

P
rotection et m

ise en tranquillité des 
gîtes
A

griculture biologique 
G

estion forestière « douce » 
M

aintien de paysages diversifiés et 
corridors biologiques 
A

m
énagem

ent 
des 

infrastructures 
routières (passages à faune) 

7. 
M

esures de gestion proposées 
D

u fait de son fort grégarism
e, le M

inioptère se rencontre en France sur un nom
bre réduit de gîtes. Le 

caractère localisé des populations les rendent ainsi particulièrem
ent vulnérables. La conservation de cette 

espèce nécessite de raisonner sur deux com
posantes essentielles aux exigences des chauves-souris, d’une 

part conserver des gîtes accueillant pour l’installation des populations (gîtes de parturition, d’hivernage et de 
transit) et d’autre part m

aintenir des terrains de chasse favorables. C
eci s’avère incontournable afin d’assurer 

aux anim
aux la possibilité de se reproduire ou d’em

m
agasiner des réserves de graisses en prévision de la 

période d’hivernage. Les préconisations en faveur de l’espèce s’orientent vers le m
aintien de vastes surfaces 

de boisem
ents feuillus présentant un im

portant linéaire de lisières, le m
aintien de sem

enciers lors de coupe 
(10 à 15 individus par ha) et l’encouragem

ent de la fauche tardive des prairies en lisières. Il conviendra aussi 
d’éviter tous traitem

ents chim
iques agricoles non sélectif et à rém

anence im
portante à proxim

ité des colonies 
de m

ise-bas. 
V

oici les m
esures de gestion proposées : 

� 
R

echerche et protection de gîtes de reproduction et d’hibernation 
� 

R
estauration de m

ilieux de chasse 
� 

G
estion forestière « douce » (proscrire enrésinem

ent et coupes rases) 
� 

S
ensibilisation 

des 
exploitants 

agricoles 
par 

rapport 
à 

l’utilisation 
de 

produits 
zoo 

sanitaires 
et 

phytosanitaires 
�

S
ensibilisation des acteurs de l’am

énagem
ent du territoire (infrastructures, éoliennes)
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A
nnexe 2. Fiches H

abitats  

P
elouses et garrigues 

�
H

abitat 6210 
�

H
abitat 6170 

Landes, fourrés arbustifs et form
ations de hautes herbes 

�
H

abitat 5110 
�

H
abitat 5130 

E
aux courantes 

�
H

abitat 3240 

G
roupem

ent arboré 
�

H
abitat 91

E0*
�

H
abitat 9130 

M
ilieux rocheux 

�
H

abitat 8130 
�

H
abitat 8210 

�
H

abitat 8310 
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (festuco-
brometalia) [* Sites d’orchidées remarquables] Code Corine : 34.322

6210

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 – 1999

PAL.CLASS. : 34.31 à 34.34

1) Pelouses calcaires sèches à semi-sèches des Festuco-
Brometea. Cet habitat comprend d’une part les pelouses
steppiques ou subcontinentales (Festucetalia valesiacae) et
d’autre part les pelouses des régions plus océaniques et
subméditerranéennes (Brometalia erecti) ; parmi ces der-
nières, on distingue les pelouses primaires du Xerobromion
et les pelouses secondaires (semi-naturelles) du
Mesobromion à Bromus erectus ; celles-ci sont caractéri-
sées par leur richesse en orchidées. Leur abandon conduit
aux fourrés thermophiles en passant par un stade de végé-
tation d’ourlets thermophiles (Trifolio-Geranietea).

Par sites d’orchidées remarquables on doit entendre les
sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois cri-
tères suivants :

a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;

b) le site abrite une population importante d’au moins une
espèce d’orchidée considérée comme peu commune sur le
territoire national ;

c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées consi-
dérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le ter-
ritoire national.

2) Végétales : Mesobromion – Anthyllis vulneraria, Arabis
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis,
Campanula glomerata, Carex aryophyllea, Carlina vulgaris,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium
campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus,
Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera,
O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa colum-
baria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion –
Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata,
Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae : Adonis verna-
lis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites,
Stipa capillata, S. joannis.

Animales : Papilio machaon, Iphiclides podalirius
(Lepidoptera) ; Libelloides spp., Mantis religiosa (Neuroptera).

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « CG1 Festuca ovina-
Carlina vulgaris grassland », « CG2 Festuca ovina-Avenula
pratensis grassland », « CG3 Bromus erectus grassland »,
« CG4 Brachypodium pinnatum grassland », « CG5 Bromus
erectus-Brachypodium pinnatum grassland », « CG6 Avenula
pubescens grassland », « CG7 Festuca ovina-Hieracium pilo-
sella-Thymus praecox/pulegioides grassland », « CG8
Sesleria albicans-Scabiosa columbaria grassland», « CG9
Sesleria albicans-Galium sterneri grassland ». 

En France, sous-types suivants : 34.31 – Pelouses subconti-
nentales (eurosibériennes et orientales) des Alpes internes
atteignant peut être l’Alsace (Stipo capillatae-Festucenea
valesiacae Gaultier 89 prov.) ; 34.32 – Pelouses subatlan-
tiques xéroclines calcicoles [Mesobromenalia erecti Royer
87 (IX 212 : Brometalia erecti Br-Bl. 36)] ; 34.33 – Pelouses
calcicoles subatlantiques xérophiles (Xerobromenalia erecti
Royer 87) ; 34.34 – Pelouses d’Europe centrale calcaro-sili-
ceuses généralement établies sur des sables hyperxérother-
mophiles, en partie dénudés [Koelerio macranthae-Pleion
phloeidis Korneck 74 (Koelerio macranthae-Phleenalia
phloeidis (Korneck 74) Royer 87)].

Classification allemande : « 340101 submediterraner
Trockenrasen auf karbonatischem Unterground »,
« 34020301 subkontinentaler Halbtrockenrasen auf karbonati-
schem Boden, gemäht », « 34020102 submediterraner
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020103 submediterraner Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 340103 sub-
kontinentaler Trockenrasen auf karbonatischem Untergrund »,
« 34020101 submediterraner Halbtrockenrasen auf karbonati-
schem Boden, gemäht », « 34020302 subkontinentaler
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden, beweidet
Mähweide », « 34020303 subkontinentaler Halbtrockenrasen
auf karbonatischem Boden, brachgefallen », « 3403 natürli-
cher Steppenrasen (kontinental, auf tiefgründigem Boden) ».

Classification nordique : Avenula pratensis-Artemisia
oelandica- variant de « 5213 Avenula pratensis-Fragaria
viridis-Filipendula vulgaris-typ »

4) Souvent associés aux fourrés et forêts thermophiles ainsi
qu’aux prairies pionnières sèches à Sedum (Sedo-
Scleranthea).

5) Albertsson, N. (1950). Das grosse südliche Alvar der
Insel Öland. Eine Pflanzensoziologische Übersicht. Sven.
Bot. Tidskr. 44:269-331.

Sous-Type 2 – Pelouses calcicoles semi-sèches subatlantiques
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Caractères généraux
Ce sous-type d’habitat correspond à l’aile mésophile à méso-
xérophile des pelouses calcicoles eurosibériennes (sous-ordre
des Mesobromenalia erecti). Il est largement répandu en France
où il présente une très grande diversité typologique alimentée
par la confluence des deux contingents floristiques qui alimen-
tent le cortège floristique des pelouses calcicoles d’Europe occi-
dentale : un contingent méridional à caractère subméditerranéen,
représentant une migration du sud vers le nord des éléments flo-
ristiques, et un contingent steppique oriental à caractère eurosi-
bérien et correspondant à un flux floristique orienté est/ouest.

Il s’agit toujours de pelouses à dominance d’hémicrypto-
phytes, planitiaires à montagnardes, installées en conditions
mésophiles à méso-xérophiles, oligotrophes à méso-oligo-
trophes sur substrats carbonatés ou basiques. Les sols calci-
morphes sont le plus souvent des rendzines ou des sols bruns
calciques, possédant une économie en eau suffisante pour limi-
ter les excès de sécheresse.

Aux marges de cet habitat, se situent divers types marqués par
un glissement floristique vers d’autres types de communautés de
pelouses et de prairies :
– vers les pelouses acidiclines (classe des Nardetea strictae) par
décarbonatation progressive des sols (processus fréquent à l’éta-
ge montagnard ou sous climat hyper-atlantique) [habitat de la
directive : code 6230] ; 
– vers les prés humides et les bas-marais (classes des Molinio
caeruleae-Juncetea acutiflori et des Scheuchzerio palustris-
Caricetea fuscae) sur substrats marneux ou sous influence crois-
sante d’une nappe phréatique [en partie habitat de la directive :
code 6410] ; 
– vers les pelouses pionnières, à dominance d’hémicrypto-
phytes, sur sables plus ou moins stabilisés (classe des Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis) [habitat de la directive :
code ] ou sur dalles rocheuses calcaires (classe des Sedo albi-
Scleranthetea perennis) [habitat de la directive : code ].

Il s’agit pratiquement toujours de pelouses à caractère secon-
daire s’inscrivant dans un contexte agropastoral plus ou
moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions sou-
vent pluriséculaires qui ont souvent influencé la toponymie loca-
le (registre important de toponymie pelousaire). En complément
des usages pastoraux, d’autres animaux herbivores peuvent exer-
cer une pression biotique non négligeable. C’est notamment le
cas du lapin qui avant l’introduction de la myxomatose a consi-
dérablement modulé la structure et la composition floristique
des paysages pelousaires. Aujourd’hui ce rôle est généralement
devenu marginal.

Les pelouses secondaires présentent un caractère instable, plus
ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui conduit en l’ab-
sence de perturbations pastorales au développement de végéta-
tions préforestières s’inscrivant généralement dans des poten-
tialités de forêts neutrocalcicoles diverses. Les principales
étapes de ce processus dynamique progressif consistent :
– en des végétations de hautes herbes calcicoles, appelées our-
lets (classe des Trifolio medii-Geranietea sanguinei) et connais-
sant des développements spatiaux importants sous l’impulsion
de quelques plantes à fort pouvoir de colonisation végétative.
C’est tout particulièrement le cas des brachypodes du groupe
pinnatum [Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et
Brachypode rupestre (Brachypodium rupestris)] au système sou-
terrain traçant particulièrement agressif permettant à ces grami-
nées de constituer de grands faciès (brachypodiaies) dès que les
pressions de pâturage et de fauche disparaissent ;
– en des fourrés calcicoles (classe des Crataego monogynae-
Prunetea spinosi) dont le mode de progression au sein des

pelouses est souvent varié, alliant des phases de piquetage arbus-
tif, d’extension et de coalescence des taches progressivement
constituées, mais aussi des phénomènes d’extension des lisières
arbustives en contact avec les systèmes pelousaires ;
– en la constitution de pré-bois calcicoles issus de l’implanta-
tion préalable de quelques essences arborées pionnières (bou-
leaux, hêtres, pins sylvestres, etc.).

Les fluctuations, les successions d’abandon et de reprise des pra-
tiques pastorales, mais aussi celles des herbivores sauvages,
conduisent à des paysages pelousaires complexes associant de
manière diverse pelouses et stades dynamiques préforestiers.
L’ensemble de ces paysages pelousaires est à prendre en
compte dans le cadre de la directive « Habitats ». En matière
de présentation typologique, les complexes d’ourlets, de fourrés
et de pré-bois calcicoles associés aux pelouses calcicoles méso-
philes seront présentés pour chacun des types pelousaires rete-
nus.

Hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel
extensif est à l’origine de la création de la plupart des pelouses
calcicoles si bien que la déprise agricole de ces dernières décen-
nies en a, inversement, favorisé la fermeture.

La restauration de ces pelouses nécessite une intervention
intensive ponctuelle (gyrobroyage, brûlage, fauche avec expor-
tation, pâturage en parc avec forte pression). Sauf si les sols sont
trop humides, il est préférable d’intervenir l’hiver pour une
meilleure efficacité et pour préserver les éventuelles orchidées.

L’entretien passe ensuite par un pâturage extensif itinérant et, de
préférence, gardé afin d’en moduler le chargement et la durée en
fonction de la ressource fourragère.

Déclinaisons en habitats élémentaires

6 - Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées et du
piémont nord-pyrénéen
7 - Pelouses calcicoles nord-atlantiques
8 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques des
mésoclimats froids
9 - Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques
des mésoclimats froids
0 - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids de l’Est 
- - Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats
froids du Sud-Est
= - Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur
calcaires tendres ou friables
q - Pelouses calcicoles marnicoles atlantiques
w - Pelouses calcicoles acidiclines atlantiques
e - Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est
r - Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est
t - Pelouses calcicoles acidiclines de l’Est
y - Pelouses calcicoles acidiclines continentales du Pays
de Bitche
u - Pelouses calcicoles mésophiles acidiclines du Massif
central et des Pyrénées
i - Pelouses marnicoles subatlantiques
o - Pelouses calcicoles et marnicoles à tendance conti-
nentale
p - Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques
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Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

➤ FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-
Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à
mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, européennes
et ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou
basiques.

■ Brometalia erecti W.Koch 1926
Communautés atlantiques à subatlantiques.

● Gentianello amarellae-Avenulion pratensis Royer
1987 nom. inval.
Communautés nord-atlantiquesextrême nord de la France.

◆ Associations
Thymo britannici-Festucetum hirtulae7
Succiso pratensis-Brachyopodium pinnatum7
Galio maritimi-Brachypodietum pinnati7
Anthyllido langei-Thesietum humifusi7

● Potentillo montanae-Brachypodion rupestris Braun-
Blanq. 1967 corr. Guitían, Izco & Amigo 1989
Communautés hyperatlantiques du secteur cantabrique ;
Pays basque (à rechercher dans l’ouest des Pyrénées).

◆ Associations
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris6
Koelerio pyramidatae-Potentilletum splendentis6
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis6

❍ Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938)
Oberd. 1957 nom. cons. propos.
Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxéro-
philes à xérophiles.

◆ Associations
Carlino cynarae-Brachypodietum pinnati6
Centaureo nigrae-Brachypodietum pinnati6
Campanulo precatoria-Cynosuretum cristati6
Erico vagantis-Genistetum occidentalis6

❍ Mesobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938
Communautés des sols profonds.

◆ Associations
Onobrychido viciifoliae-Brometum erectie
Gentiano vernae-Brometum erectie
Scabioso pratensis-Brometum erectie
Onobrychido viciifoliae-Brometum erectir
Onobrychido montanae-Brometum erectir
Campanulo spicatae-Brometum erectir
Diantho pavonii-Brachypodietum pinnatir

❍ Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis
Vigo 1982
Communautés acidiclines.

◆ Associations
Sieglingio decumbentis-Brachypodietum pinnatit

Coronillo variae-Brachypodietum pinnati subass.
callunetosum vulgarist
Trifolio rubentis-Brometum erecti subass. calluneto-
sum vulgarist
Ranunculo montani-Agrostietum capillarist
Viscario vulgaris-Avenetum pratensisy
Brachypodio pinnati-Dianthetum monspessulaniu
Stachyo officinalis-Galietum veriiu
Ranunculo bulbosi-Brachypodietum pinnatiu
Chamaespartio sagittalis-Agrostietum tenuisu

❍ Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti
Royer 1991 nom. inval.
Communautés des sols marneux.

◆ Associations
Parnassio palustris-Thymetum praecocisi
Blackstonio perfoliatae-Caricetum flaccaei
Blackstonio perfoliatae-Senecietum erucifoliii
Chloro perfoliatae-Brometum erectio
Plantagini serpentinae-Tetragonolobetum maritimio
Calamagrostio variae-Molinietum littoraliso
Chloro perfoliatae-Brometum erecti), o

❍ Teucrio montani-Mesobromenion erecti Royer
1991 nom. inval.
Communautés xéroclines.

◆ Associations
Avenulo pratensis-Festucetum lemaniip
Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariaep
Veronico scheereri-Koelerietum macranthaep
Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgarisp
Lino leonii-Festucetum lemanii[
Chamaecytiso supini-Prunelletum grandiflorae[
Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae[
Astero amelli-Prunelletum grandiflorae[
Festuco lemanii-Brometum erecti]
Antherico ramosi-Brometum erecti]
Carici humilis-Brometum erecti]
Equiseto ramossissimi-Brometum erecti]

❍ Seslerio caeruleae-Mesobromenion erecti Oberd.
1957
Communautés sous microclimat froid.

◆ Associations
Lino salsoloidis-Seslerietum caeruleae8
Catanancho caeruleae-Seslerietum albicantis8
Violo rupestris-Koelerietum pyramidatae8
Pulsatillo vulgaris-Seslerietum caeruleae subass.
coronilletosum minimae9
[Festuco lemanii-Seslerietum albicantis], 9
[Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae], 9
Violo rupestris-Seslerietum caeruleae0
Koelerio pyramidatae-Seslerietum caeruleae0
Genisto pilosae-Seslerietum caeruleae0
Gymnocarpio robertiani-Seslerietum caeruleae0
Globularietum punctato-cordifoliae0
Teucrio montani-Festucetum laevigatae-
Pediculari comosae-Ranunculetum geraniifolii-

❍ Festucenion timbalii Boullet 1986 nom. ined.
Communautés du sud-ouest et du centre ouest de la
France.

◆ Associations
Carduncello mitissimi-Brometum erecti=
Prunello grandiflorae-Linetum salsoloidis=
Avenulo pratensis- Festucetum timbalii=
Ophryo scolopacis-Caricetum flaccaeq
groupements à Deschampsia media du Berry q
Carduncello mitissimi-Ranunculetum gramineiw

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement

[ - Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance pré-
continentale
] - Pelouses calcicoles mésoxérophiles à tendance conti-
nentale
\ - Pelouses mésoxérophiles, acidoclines, des affleure-
ments serpentiniques du Limousin
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Helianthemo apennini-Brometum erectiw
Orchido morionis-Helianthemetum apenniniw

❍ Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck
1974 \
Communautés subatlantiques, plus ou moins xéro-
philes, acidiclines à acidiphiles, surtout montagnard
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Pelouses calcicoles xérophiles continentales
de l’Alsace, du Jura, des Préalpes
et de la vallée du Rhône

Caractères diagnostiques de l’habitat 

Caractéristiques stationnelles et déterminisme

Étages planitiaire, collinéen, rarement montagnard inférieur
(jusque vers 850 mètres sur les contreforts des Alpes).

Climat à tendance précontinentale, avec des étés assez chauds à
chauds et une pluviométrie faible à moyenne, plus élevée sur les
contreforts des Alpes (500 à 800 mm).

Situation topographique variée : pentes plus ou moins fortes,
rebords de plateaux, terrasses alluviales, rarement plateaux.

Expositions assez variées, mais souvent au sud et très rarement
au nord.

Roches mères : tous types de calcaires, y compris marneux, sur-
tout d’âge jurassique ; alluvions et moraines riches en calcaire,
graveleuses ou sableuses.

Sols peu épais, riches en carbonates, surtout de type brun cal-
cique, brun calcaire, rendzine ; également sols bruns calcaires
épais des alluvions.

Systèmes pastoraux extensifs liés au pâturage ovin et caprin
(surtout au XIXe siècle), plus rarement bovin.

Action localement importante des lapins (vallées de l’Ain et du
Rhône) ; limitation fréquente des broussailles par les chevreuils
et les sangliers dans certains sites du Jura.

Variabilité

L’habitat étant présent çà et là dans une grande partie de l’est de
la France, il en découle une variabilité importante, de type géo-
graphique, mais surtout de type édaphique et topographique.

Variations de type géographique et climatique :
– sous climat chaud et sec en été (Ain, Isère, Rhône, Drôme) :
plusieurs associations avec une richesse maximale en espèces
méridionales ; principales variations de type édaphique et topo-
graphique :
– sur les sols bruns calcaires des alluvions de l’Ain et du Rhône :
pelouse à Germandrée des montagnes et Fumana couché
[Teucrio montani-Fumanetum procumbentis] sous-association à
Euphorbe de Séguier [subass. euphorbietosum gerardianae
avec : Laîche à utricules lustrés (Carex liparocarpos), Euphorbe
de Séguier (Euphorbia seguieriana), Polygale grêle (Polygala
exilis), Scorsonère hérissée (Scorzonera hirsuta), Scabieuse
blanchâtre (Scabiosa canescens), Armoise champêtre (Artemisia
campestris), Alysson des montagnes (Alyssum montanum) ; 
– sur les moraines et les terrasses alluviales (Ain, Rhône, Isère,
Drôme) : pelouse à Germandrée des montagnes et Fumana
couché sous-association à thérophytes [subass. therophytosum]
avec de nombreuses espèces annuelles comme le Réséda raipon-
ce (Reseda phyteuma), le Pâturin bulbeux (Poa bulbosa), le
Trèfle scabre (Trifolium scabrum), etc. ; 
– sur les sols peu profonds des plateaux et des pentes faibles à
fortes établies sur les calcaires durs (Ain, Isère) : pelouse à
Bugrane naine et Brome dressé [Ononido pusillae-Brometum
erecti], sous-association typique [subass. typicum] et sous-asso-

ciation à Argyrolobe de Zanon [subass. argyrolobietosum lin-
neani] avec l’optimum pour la Bugrane naine (Ononis pusilla),
la Renoncule graminée (Ranunculus gramineus) et l’Argyrolobe
de Zanon (Argyrolobium zanonii) ; 
– sur les sols plus profonds des mêmes plateaux et des pentes
faibles des calcaires durs, mais aussi des calcaires crayeux et des
hautes terrasses (Ain, Isère) : pelouse à Esparcette des sables
et Pulsatille rouge [Onobrychido arenariae-Pulsatilletum
rubrae], avec : Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra), Esparcette des
sables (Onobrychis arenaria), Véronique en épi (Veronica spica-
ta) et de nombreuses espèces plus mésophiles comme la
Centaurée de Hongrie (Centaurea pannonica) et la Brize inter-
médiaire (Briza media) ; 
– sur les rebords de corniches très ensoleillées (Ain et Isère) :
sous-association à Stipe pennée [subass. stipetosum pennatae]
de la pelouse à Bugrane naine et Brome dressé avec la Stipe pen-
née (Stipa pennata) ; 
– sur les pentes très raides et ébouleuses exposées au sud (Ain) :
sous-association à Hélianthème des Apennins [subass. helian-
themetosum apennini] de la pelouse à Bugrane naine et Brome
dressé avec : Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenni-
num var. velutinum), Silène des glariers (Silene vulgaris subsp.
glareosa) ; 
– sous-climat davantage pluvieux du rebord des Préalpes :
pelouse à Germandrée des montagnes et Brome dressé
[Teucrio montani-Brometum erecti] avec : Aphyllanthe de
Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), Gentiane à feuilles
étroites (Gentiana angustifolia), Buphtalme à feuilles de saule
(Buphthalmum salicifolium) et espèces mésophiles ; 
– sous climat davantage pluvieux du Jura et du Doubs (rebord de
la chaîne du Jura) : pelouse à Laîche de Haller et Brome dres-
sé [Carici hallerianae-Brometum erecti] très appauvrie en
espèces subméditerranéennes et dépourvues de caractéristiques
franches, avec : Séséli des montagnes (Seseli montanum),
Carline vulgaire (Carlina vulgaris) ; 
– sous climat continental d’Alsace : pelouse xérique à Brome
dressé [Xerobrometum erecti] avec : Potentille des sables
(Potentilla arenaria), Fétuque à épaisseur variable (Festuca
heteropachys), Pulsatille vulgaire (Pulsatilla vulgaris),
Centaurée du Rhin (Centaurea stoebe), Gaillet glauque (Galium
glaucum), Armoise blanche (Artemisia alba), etc.

Physionomie, structure

Pelouses surtout rases, rarement mi-rases, souvent écorchées,
moyennement recouvrantes (50 à 80 %, sauf la pelouse à
Esparcette des sables et Pulsatille rouge : 80 à 100 %), domi-
nées par les hémicryptophytes, surtout Brome dressé (Bromus
erectus) et Fétuque gr. ovine (Festuca gr. ovina), riches en cha-
méphytes : Germandrées (Teucrium), Fumana (Fumana),
Hélianthèmes (Helianthemum).

Parfois une strate arbustive constituée surtout de Buis (Buxus sem-
pervirens), de Genévrier commun (Juniperus communis), accom-
pagnés d’autres arbustes : le Prunier mahaleb (Prunus mahaleb) et
dans le Jura le Nerprun des rochers (Rhamnus saxatilis).

Diversité floristique importante avec un pic de floraison printanier
(avril-juin) et une seconde floraison plus discrète (septembre).

CODE CORINE : 34.332

6210
g
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Espèces « indicatrices » du type d’habitat 

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec des pelouses xérophiles vicariantes dans les régions de
contact [Code UE : 6210*].

Avec des pelouses méso-xérophiles du Tetragonolobo maritimi-
Mesobromenion erecti et du Teucrio montani-Mesobromenion
erecti, qu’elles côtoient ; ces dernières pelouses s’installent plu-
tôt sur les plateaux et les versants exposés au nord. Mais les
mosaïques restent possibles dans un même site lorsque la pro-
fondeur du sol y est variable [Code UE : 6210*].

Avec des pelouses-ourlets enrichies en Géranium sanguin
(Geranium sanguineum), Peucédan cervaire (Peucedanum cer-
varia) et en Trèfle pourpre (Trifolium rubens) [Geranion san-
guinei, Code UE : 6210*].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles xérophiles subatlantiques à précontinentales ;
sous-alliance : Xerobromenion erecti, alliance : Xerobromion
erecti.

Dynamique de la végétation
Pelouses généralement secondaires résultant de la déforestation
de chênaies pubescentes, très rarement primaires (éboulis fixés,
rebords de corniches).

Spontanée 

Après abandon pastoral, densification lente à très lente du tapis
graminéen (surtout Brome dressé et Fétuques), formation pro-
gressive d’une litière sèche plus ou moins dense, réduction lente
de la diversité floristique, localement passage à la pelouse-our-
let [Geranion sanguinei]. Ce phénomène est plus rapide sur les
sols les plus épais des secteurs les mieux arrosés (intérieur de la
chaîne du Jura). Il peut être très lent ou peu significatif sur les
sols peu épais en exposition sud et dans les vallées alluviales.

Parallèlement, implantation de fruticées par noyaux à partir
des genévriers, des pruniers mahaleb, des buis, des nerpruns
des rochers (Rhamnus saxatilis) et, dans les vallées, des saules
drapés (Salix elaeagnos) (ou par front lorsque la pelouse
côtoie une forêt). Le Buis lorsqu’il est présent constitue une
menace importante pour ces pelouses. Le chêne pubescent
(Quercus humilis) et le chêne sessile (Quercus petraea) s’ins-
tallent petit à petit sauf dans les vallées où ce phénomène est
très limité.

À long terme, un complexe préforestier mosaïqué est obtenu ; il
peut se maintenir sous cette forme très longtemps.

Il peut devenir une accrue forestière diversifiée en espèces calci-
coles en plusieurs décennies (au minimum cinq). Cette dernière
dérive généralement vers une chênaie pubescente ou une chênaie
sessiliflore sèche calcicole.

Certaines pelouses semblent stables à l’échelle humaine, notam-
ment dans les vallées de l’Ain et du Rhône.

Habitats associés ou en contact 

Communautés pionnières de l’Alysso alyssoidis-Sedion albi à
Céraiste nain (Cerastium pumilum), Orpin âcre (Sedum acre),
Orpin doux (Sedum sexangulare), Pâturin de Baden (Poa badensis)
et groupements bryolichéniques terricoles thermophiles [Code UE
: 6110*].

Pelouses xérophiles des corniches à Anthyllide des montagnes
(Anthyllis montana), Œillet des rochers (Dianthus sylvestris),
Stipe pennée (Jura) [Seslerio caeruleae-Xerobromenion erecti,
Code UE : 6210].

Ourlets xérophiles à Géranium sanguin, Coronille en couronne
(Coronilla coronata), Rosier à feuilles de boucage (Rosa pimpi-
nellifolia), Peucédan cervaire, Trèfle pourpre [Geranion sangui-
nei, Code UE : 6210*].

Pelouses méso-xérophiles à Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vul-
neraria), Hélianthème sombre (Helianthemum nummularium
subsp. obscurum), Cytise rampant (Cytisus decumbens),
Thésion à feuilles de lin (Thesium linophyllon), Polygale à tou-

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria

Aspérule à l’esquinancie Asperula cynanchica

Bothriochloa ischème Dichanthium ischaemum
(sauf Alsace)

Brome dressé Bromus erectus

Carex humble Carex humilis

Épiaire droite Stachys recta

Fétuque de Patzke Festuca longifolia subsp.
pseudocostei (sauf Alsace)

Fétuque d’Hervier Festuca marginata subsp.
gallica (sauf Alsace)

Fumana couché Fumana procumbens

Gaillet à feuilles Galium corrudifolium
d’asperge sauvage (sauf Alsace)

Germandrée des montagnes Teucrium montanum

Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys

Globulaire allongée Globularia bisnagarica

Hélianthème blanchâtre Helianthemum oelandicum
subsp. incanum

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa

Inule des montagnes Inula montana (sauf Alsace)

Koelérie du Valais Koeleria vallesiana

Laîche de Haller Carex halleriana (sauf
Alsace)

Lin à feuilles menues Linum tenuifolium

Lotier hérissé Lotus corniculatus subsp.
valdepilosus

Millepertuis perforé Hypericum perforatum

Œillet des rochers Dianthus sylvestris (sauf
Alsace)

Orobanche de la Orobanche teucrii
Germandrée

Petite coronille Coronilla minima

Petite pimprenelle Sanguisorba minor

Potentille du printemps Potentilla neumanniana

Thésion divariqué Thesium divaricatum

Thym précoce Thymus praecox

Trinie glauque Trinia glauca
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pet (Polygala comosa) [Eu-Mesobromenion erecti, Code UE :
6210*].

Pelouses acidiclines à Brachypode penné (Brachypodium gr.
pinnatum), Danthonie décombante (Danthonia decumbens),
Callune vulgaire (Calluna vulgaris) [Chamaespartio sagittalis-
Agrostidenion tenuis, Code UE : 6210*].

Manteaux arbustifs préforestiers à Prunier de mahaleb,
Genévrier commun, Nerprun des rochers, Buis, Amélanchier à
feuilles ovales (Amelanchier ovalis) (plusieurs types)
[Berberidenion vulgaris, Code Corine : 31.812].

Manteaux arbustifs à Saule drapé (Salix elaegnos), Saule
pourpre (Salix purpurea), Genévrier commun (vallées de l’Ain
et du Rhône).

Chênaies pubescentes à Hippocrépide émérus (Hippocrepis
emerus), Buis, Garance voyageuse (Rubia peregrina) [Quercion
pubescenti-sessiliflorae, Code Corine : 41.711].

Répartition géographique 
Rebord de la chaîne du Jura depuis Lons-le-Saunier (exception-
nel au nord) jusqu’au sud de la chaîne, vallées internes à la chaî-
ne (vallées du Bugey et vallée de l’Ain).

Collines sous-vosgiennes d’Alsace.

Plateau de l’Île-Crémieu (Isère).

Terrasses et lit majeur du Rhône et de l’Ain (peut-être du Doubs
vers Dôle).

Moraines et terrasses du Rhône, de l’Isère et de la Drôme.

Collines de la vallée du Rhône au nord de Montélimar.

Contreforts des Préalpes de la Savoie et de l’Isère.

Valeur écologique et biologique
Habitat rare et en forte régression spatiale ; certains types sont
très localisés : Pelouse à Laîche de Haller et Brome dressé ou
presque disparus : sous-associations à Euphorbe de Séguier et à
thérophytes de la pelouse à Germandrée des montagnes et
Fumana couché.

Diversité floristique très élevée, avec souvent des Orchidées.

Beaucoup d’espèces méridionales sont en limite d’aire dans ces
pelouses : Hélianthème des Apennins, Thésion divariqué
(Thesium divaricatum), Renoncule graminée, Koelérie du
Valais, Scorsonère hérissé de même que des espèces médio-
européennes comme la Scabieuse blanchâtre, la Potentille des
sables (Potentilla arenaria) et la Centaurée du Rhin (Centaurea
stoebe).

Diversité entomologique très élevée (grande variété des
Orthoptères, des Rhopalocères, plusieurs espèces d’Ascalaphes,
Mante religieuse).

Habitat de plusieurs Reptiles : Lézard vert (Lacerta viridis),
Vipère aspic (Vipera aspis).

Divers états de l’habitat ;
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Pelouse rase à mi-rase, ouverte ; cet état est obtenu par un pâtu-
rage extensif ovin, très rarement bovin (parfois chèvres ou che-
vaux, à l’exclusion des chevaux lourds), sans fertilisation ni
amendement complémentaires.

Pelouse rase à mi-rase mosaïquée avec des fruticées à Buis,
Genévrier commun, Prunier de mahaleb et des pelouses-ourlets
à Géranium sanguin, non pâturée, maintenue par les lapins, par-
fois par les chevreuils et les sangliers.

Pelouse rase mosaïquée avec des fruticées à Saule pourpre,
Saule drapé, Genévrier commun et des pelouses élevées à
Brachypode penné et Prêle rameuse (Equisetum ramosissimum),
non pâturée, maintenue par les lapins.

Autres états observables

Pelouse rase surpâturée et piétinée, enrichie en annuelles.

Tendances évolutives
et menaces potentielles
Habitat autrefois plus répandu, en réduction spatiale continue
depuis le milieu du dernier siècle avec une très forte accélération
vers 1965 : mise en culture (vallées de l’Ain et du Rhône), urba-
nisation (région de Lyon), ouverture de carrières, implantation
de vignobles (Alsace), embuissonnement puis reforestation
naturelle lente après abandon. L’habitat est actuellement morce-
lé et souvent relictuel.

Utilisation pour les loisirs : pique-nique avec feux, moto verte,
véhicules tout terrain.

Potentialités intrinsèques
de production économique
Pâturage extensif ovins et caprins, plus rarement bovins.

Habitat également entretenu par les herbivores sauvages (lapins,
chevreuils).

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)
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Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco-brometalia)

Cadre de gestion 

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat 

Certains faciès de cet habitat n’évoluent que très lentement et
peuvent être considérés comme stables à moyen terme.

Habitat sensible à l’abandon pastoral. Ce type de formation est
très lié à l’histoire du pâturage sur le site. L’arrêt de l’exploita-
tion peut faire dériver l’habitat vers la formation d’ourlets et
engendrer, dans certaines conditions, une reprise de l’implanta-
tion des ligneux, notamment du Buis.

Le Teucrio-Fumanetum est présent sur les terrasses alluviales et
présente un caractère patrimonial très fort.

Habitat morcelé ; installation de vignes.

Urbanisation ; activités touristiques non cadrées.

Modes de gestion recommandés

S’il y a absence globale de dynamique de la végétation, dans le
cas d’un habitat primaire, aucune intervention n’est nécessaire,
sauf éventuellement la surveillance de quelques arbustes, à cou-
per de manière très occasionnelle.

Dans le cas de formations secondaires, la dynamique de la végé-
tation sera très liée à la pression de pâturage qui favorise le déve-
loppement de certaines espèces herbacées.

Sous certaines conditions favorables au boisement (pâturage his-
torique récemment abandonné, qualité du sol), les pelouses du
Xerobromion erecti sont susceptibles de se boiser. Une restaura-
tion des pelouses est alors envisageable par d’éventuelles opéra-
tions de fauchage, débroussaillage ou pâturage en hiver, entre sep-
tembre et avril. Plus le degré d’ouverture sera faible, plus cette
phase de restauration risquera d’être aléatoire. Elle devra néces-
sairement passer par une phase d’artificialisation importante de la
zone (débroussaillement et pâturage/fauchage intensifiés) qui
conduit au moins momentanément à une baisse de la biodiversité.

L’ouverture du milieu est maintenue par un pâturage extensif
ovin, plus rarement bovin (à utiliser de manière marginale sur du
Xérobromion) ; des expériences de gestion par le pâturage sont
en cours, mais le recul n’est pas encore suffisant.

Favoriser localement l’action des grands herbivores (cerfs, che-
vreuils) dont le broutage peut limiter l’embroussaillement des

pelouses mosaïquées.

Pas de fertilisation ni amendements complémentaires ; contrôler
l’usage de certains produits utilisés notamment dans la gestion
sanitaire du bétail.

Encadrer les activités touristiques (pique-nique avec feux, véhi-
cules tout terrain).

Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Évaluer la vitesse de l’embroussaillement en cas d’absence de
pâturage et en fonction des caractères du milieu.
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages subalpin et alpin (1 500-2 700 m).

Pieds de falaises, replats et corniches ainsi que buttes ou crêtes
rocailleuses.

Pente faible (éventuellement nulle), aux différentes expositions.

Substratum calcaire (et dolomitique), souvent à caractère 
karstique.

Lithosol ou sol peu évolué (rendzine squelettique) à mull carbo-
naté (pH voisin de 7).

Conditions microclimatiques (surtout thermiques et hydriques)
très contrastées, en rapport avec l’action fréquente du vent ainsi
que d’un court enneigement.

Pâturage ovin éventuel.

Variabilité

Diversité typologique principalement liée à la localisation topo-
graphique et à la répartition altitudinale :
- au niveau des bases de falaises, encorbellements et plates-
formes rocheuses, du subalpin à l’alpin, pelouse à Laîche
ferme [Caricetum firmae], avec la Pédiculaire rose (Pedicularis
rosea), ainsi que la Laîche mucronée (Carex mucronata) et la
Laîche des rochers (Carex rupestris) ;
- sur les buttes et crêtes ventées du subalpin inférieur (jusqu’à 
1 900 m environ), surtout en zone préalpine, pelouse à
Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites [Androsaco
villosae-Gentianetum angustifoliae], avec l’Anthyllide des
montagnes (Anthyllis montana).

Physionomie, structure

Pelouses en général ouvertes à très ouvertes (10 à 60 % de
recouvrement), exceptionnellement fermées, à prédominance
d’hémicryptophytes (Graminées, Cypéracées, Légumineuses,
Gentianacées) mais également riches en petits chaméphytes en
touffes ou en coussinets : Hélianthème alpestre (Helianthemum
oelandicum subsp. alpestre), Globulaire rampante (Globularia
repens), Dryade à huit pétales (Dryas octopetala), Silène acau-
le (Silene acaulis), etc.

Disposition en gradins absente ou mal caractérisée.

Différenciation physionomique assez marquée des deux types
principaux :
- pelouses à Laîche ferme largement dominées par les touffes de
Cypéracées (luisantes, raides et coriaces pour la Laîche ferme),
souvent disposées selon les fissures du substratum ;
- pelouses à Androsace velue à caractère moins nettement 
« graminéen », pouvant être lâchement piquetées par 
des chaméphytes hauts : Raisin d’ours commun (Arctostaphylos
uva-ursi), et des nanophanérophytes : Genévrier nain (Juniperus
sibirica), Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster integerri-
mus).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aster des Alpes Aster alpinus
Aster pâqueronie Aster bellidiastrum
Globulaire rampante Globularia repens
Hélianthème alpestre Helianthemum oelandicum 

subsp. alpestre

Lotier des Alpes Lotus alpinus
Pâturin des Alpes Poa alpina
Thym serpolet Thymus serpyllum
Androsace velue Androsace villosa
Anthyllide alpestre Anthyllis alpestris
Anthyllide des montagnes Anthyllis vulneraria 

subsp. montana

Astragale austral Astragalus australis
Chamorchis des Alpes Chamorchis alpina
Drave faux aïzoon Draba aizoides
Dryade à huit pétales Dryas octopetala
Gentiane à feuilles étroites Gentiana angustifolia
Gentiane de Clusius Gentiana clusii
Gentiane printanière Gentiana verna
Laîche des rochers Carex rupestris
Laîche ferme Carex firma
Laîche mucronée Carex mucronata
Minuartie du printemps Minuartia verna
Oxytrope champêtre Oxytropis campestris
Pédiculaire rose Pedicularis rosea
Petite Coronille Coronilla minima
Sabline ciliée Arenaria ciliata
Saxifrage bleuâtre Saxifraga caesia
Seslérie bleuâtre Sesleria caerulea
Silène acaule Silene acaulis

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les autres types de pelouses orophiles méso-xérophiles à
Seslérie bleuâtre : Seslerio caeruleae-Caricetum sempervirentis
dans les Alpes du nord [Seslerienion caeruleae, code UE : 6170]
et Seslerio caeruleae-Avenetum montanae dans les Alpes du sud
[Seslerienion caeruleae, code UE : 6170].

Correspondances phytosociologiques
Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles du Jura et des
Alpes sur lithosols ; sous-alliance : Drabo aizoidis-Seslerienion
caeruleae ; alliance : Seslerion caeruleae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Pelouses à caractère quasi permanent, en raison des conditions
stationnelles contraignantes (vent, contrastes microclimatiques,
érosion).

Pelouses calcicoles orophiles 
méso-xérophiles des Alpes sur lithosols

CODE CORINE 36.431 ; 36.433
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Dans les situations topographiques les moins soumises à ces
contraintes (plates-formes et combes), possibilité d’une très
lente évolution du type à Laîche ferme vers les pelouses à Élyne
fausse queue de souris (Kobresia myosuroides) [Oxytropido-
Elynion myosuroidis, code UE : 7170] ou à saules rampants
[Arabidion caeruleae, code Corine : 36.122] (cf. ci-dessous).

De même, possibilité d’un très progressif enrichissement des
pelouses à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites en
ligneux bas de fruticées (Raisin d’ours commun, Genévrier nain,
Cotonéaster à feuilles entières).

Liée à la gestion

Néant.

Habitats associés ou en contact
Rochers à Potentille caulescente (Potentilla caulescens)
[Potentillion caulescentis, code UE : 8210].

Éboulis à Tabouret à feuilles rondes (Noccaea rotundifolia)
[Thlaspion rotundifolii, code UE : 8120].

Combes à neige pierreuses à Saule à réseau (Salix reticulata) et
Saule à feuilles émoussées (Salix retusa) [Arabidion caeruleae,
code Corine : 36.122].

Pelouses des stations ventées à Élyne fausse queue de souris
[Oxytropido-Elynion myosuroidis, code UE : 6170].

Autres types de pelouses orophiles méso-xérophiles à Seslérie
bleuâtre (cf. ci-dessus, « Confusions possibles »).

Il s’y ajoute, pour le type à Androsace velue et Gentiane à
feuilles étroites préalpin (Vercors, Diois, Baronnies), les
pelouses fermées acidiphiles à Benoîte des montagnes (Geum
montanum) et Méum fausse athamanthe (Meum athamanticum)
[Nardion strictae, code UE : 6230*], dans lesquelles ce type se
trouve ordinairement inclus (buttes).

Répartition géographique
Pelouse à Laîche ferme : très localisée et souvent à l’état frag-
mentaire dans les Alpes françaises : Haute-Savoie (Préalpes des
Bornes), Isère (Oisans), Alpes maritimes (massif du Marguareis).

Pelouse à Androsace velue et Gentiane à feuilles étroites :
Préalpes sud-occidentales (Vercors méridional, Diois et
Baronnies), Alpes maritimes (massif du Marguareis).

Valeur écologique et biologique
Très élevée en ce qui concerne le type à Laîche ferme, représen-
tatif (bien qu’à l’état appauvri) sous la forme de rares stations
relictuelles dans les Alpes françaises, d’une végétation paléoal-
pine d’origine tertiaire.

Au-delà du Carex firma lui-même (espèce protégée au plan
national), plusieurs autres espèces rares ou très rares au niveau
des Alpes françaises y sont localisées : Chamorchis des Alpes
(Chamorchis alpina), espèce protégée (convention de
Washington, liste régionale PACA), Laîche mucronée (Carex
mucronata), espèce à surveiller (Livre rouge national, tome II),
Saxifrage bleuâtre (Saxifraga caesia).

Élevée pour le type à Androsace velue et Gentiane à feuilles
étroites qui héberge l’Androsace velue (espèce protégée au plan
national).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

À rechercher.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Plus particulièrement les pelouses à Laîche ferme riches en
Laîche mucronée, principalement liées aux plates-formes kars-
tiques du massif du Marguareis, dans les Alpes maritimes
[Caricetum firmae subass. caricetosum mucronatae].

Autres états observables

Stade pionnier à Dryade à huit pétales des pelouses à Laîche
ferme, sur sol graveleux, voire même éboulis (ex. : pelouses fixa-
trices à Laîche des rochers de la Vanoise).

Stade pionnier à Globulaire à feuilles en cœur (Globularia cor-
difolia) et Hélianthème alpestre des pelouses à Androsace velue
et Gentiane à feuilles étroites.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Habitat naturellement sensible en ce qui concerne le type à
Laîche ferme, à tendance régressive plus ou moins marquée
(selon la localisation topographique et principalement la pente)
par érosion ou cryoturbation, et à régénération très lente.

En conséquence, ce même type s’avère particulièrement menacé
par les interventions humaines, principalement pour les stations
des Alpes maritimes (risque de surfréquentation liée aux pra-
tiques sportives).

Par contre, les menaces dues à un éventuel surpâturage ovin sont
relativement limitées, compte tenu de la faible valeur pastorale
de ces parcours.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Pelouses ouvertes à très ouvertes, présentes sur lithosol (falaises,
plates-formes rocheuses, buttes et crêtes ventées).

Sous-type 3 - Pelouses calciphiles en gradins et en guirlandes
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Elles peuvent s’insérer dans une unité de gestion pastorale plus
large et pourront à ce titre être pâturées éventuellement par le
bétail qui s’y trouve.

Il s’agit cependant de parcours à faible valeur pastorale.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Selon leur situation, ces pelouses ont un caractère quasi perma-
nent ou n’évoluent que très lentement, entretenues notamment
par le broutis des herbivores sauvages (mouflons…).

Comme tout habitat « en gradins », elles présentent un couvert
de végétation herbacée incomplet dans lequel il existe des
ouvertures (10 à 60 % de recouvrement). Leur présence favorise
les risques d’érosion mécanique, superficielle ou plus profonde,
à laquelle contribue largement un pâturage trop intensif. Le
risque est d’autant plus important que les passages des animaux
sont répétés et que le prélèvement y est très faible.

Risque de surfréquentation liée aux pratiques sportives.

Modes de gestion recommandés

Maintenir un pâturage occasionnel par les ovins.

Organiser l’encadrement des activités touristiques et sportives.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Absence de données.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Absence de données.
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Formations stables xéro-thermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

PAL.CLASS. : 31.82

Formations arbustives xéro-thermophiles et calcicoles domi-
nées par le buis, collinéennes et montagnardes. Ces forma-
tions correspondent à des fourrés xéro-thermophiles à 
Buis des stations sèches et chaudes avec leurs associations
d’ourlet de l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat
calcaire ou siliceux. Elles constituent également le manteau
forestier naturel des forêts sèches riches en Buis sur calcaire.

En région eurosibérienne, les plus ouvertes de ces forma-
tions sont riches en espèces subméditerranéennes.

Syntaxons : Berberidion p.p., Amelanchiero-Buxion.

Végétales : Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Prunus
mahaleb, Cornus mas, Crataegus spp., Berberis vulgaris,
Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Amelanchier ovalis,
Geranium sanguineum, Dictamnus albus.

Correspondances :

Classification allemande : « 410103 Gebüsch trocken-war-
mer Standorte (Berberitzen-, Felsenmispel-, Felsenbirnen-,
Sanddorngebüsch, etc.) (mit Buxus sempervirens, P036b) ».

Phase dynamique des pelouses calcaires vers des forêts mixtes
notamment à Quercus pubescens ou vers les pinèdes conti-
nentales à Pinus sylvestris (le terme « stables » concerne les
formations presque climaciques sur des sols très superficiels
où la végétation n’est pas susceptible d’évoluer vers la forêt).

Ces communautés sont associées sur le terrain avec des
pelouses calcaires, des chênaies mélangées ou de Quercus
pubescens, des hêtraies riches en orchidées, ou à Pinus
nigra et Pinus leucodermis par exemple en Grèce.

Caractères généraux
Remarque introductive : espèce thermophile méditerranéo-
montagnarde, le Buis toujours vert (Buxus sempervirens) n’est
plus présent vers le nord, l’ouest et l’est de la France qu’en
noyaux de populations plus ou moins isolés. Dans ces régions de
plaine, il acquiert préférentiellement un comportement forestier
et se réfugie volontiers en sous-bois où il démontre une capaci-
té de multiplication active et peut participer en abondance aux
stades arbustifs des cycles sylvogénétiques. Dans beaucoup de
ces cas, le caractère introduit et naturalisé du Buis a été démon-
tré, mais sa spontanéité paraît par contre parfaitement crédible
lorsque son habitat et les espèces qui l’accompagnent fournis-
sent un faisceau convergent d’indications mésoclimatiques ther-
mophiles à affinités méditerranéo-montagnardes. Dans de telles
situations, à caractère généralement relictuel, le Buis participe
fréquemment aussi à des fourrés thermophiles pionniers qui 
présentent une certaine stabilité à l’échelle des observations de
l’histoire botanique, et l’on peut parler alors de conditions 
subprimaires. Ne seront donc pris en considération ici que des 
fourrés à Buis à caractère plus ou moins stable, présents 
en foyers isolés dans les plaines atlantiques, subatlantiques et

continentales et qui appartiennent aux manteaux calcicoles xéro-
philes à caractère subméditerranéen [alliance du Berberidion
vulgaris].

Le Buis est une espèce très fréquente depuis les régions supra-
méditerranéennes jusqu’en Bourgogne et Franche-Comté, d’une
part, Charentes, d’autre part (au nord de ces régions, le Buis se
rencontrera en populations disjointes).

Cette espèce a dû connaître un plus grand développement à
l’époque xéro-thermique (- 4 000, - 5 000 ans), régressant ensui-
te, tout en se maintenant en quelques sites particuliers dans le
nord-est et le nord-ouest.

L’indigénat du Buis a fait l’objet de nombreux débats dans le
nord-est et le nord-ouest… Si quelques localités proviennent
d’introductions par l’homme, la plupart d’entre elles ont une ori-
gine autochtone.

Le Buis a connu de multiples usages : exploitation du bois,
recettes médicinales, transplantations à des fins ornementales,
usages horticoles, utilisation culturelle… Certaines activités
anciennes (vignes notamment) ont pu faire disparaître des popu-
lations. Mais les déboisements anciens sont à l’origine de son
implantation dans certains sites à partir des stations primaires.

Le Buis fleurit et fructifie régulièrement dans ses localités. La
dispersion des graines se fait par éclatements des fruits ; il est
donc incapable de réaliser une dispersion à longue distance. Il
affectionne les substrats calcaires, mais se retrouve aussi sur des
sols issus d’altérites siliceuses. On le rencontre sur des stations
montrant tout un éventail de bilans hydriques :
- en conditions xéro-thermophiles, en situation de crête ou de
corniche, de haut d’adret rocailleux ;
- en conditions xérophiles à méso-xérophiles d’adrets (évolution
vers la chênaie pubescente ou la hêtraie sèche).
Mais aussi :
- en conditions mésophiles ;
- en conditions hygroclines à méso-hygrophiles de fond de vallon ;
- en conditions hygrosciaphiles de forêts de ravins.

Les habitats concernés par la directive européenne sont limités
aux fruticées séchardes, stables. Dans les stations les plus
typiques (crêtes, corniches, versants rocailleux) le Buis participe
à un complexe d’habitats : fruticées, lisières, pelouses du plus
grand intérêt de par la présence fréquente d’espèces rares.

Dans la plupart des sites où le Buis se rencontre, l’espèce n’est
pas en danger, bien au contraire, et la gestion consiste souvent à
maîtriser son extension dommageable aux autres habitats de la
mosaïque ou à la végétation forestière.

Le Buis participe à de nombreux habitats arbustifs et forestiers.
Mais les habitats concernés par la directive se limitent aux for-
mations xéro-thermophiles, généralement calcicoles, installées
dans des conditions de sols très superficiels où l’évolution vers
la forêt est très difficile, voire impossible.

En dehors des habitats strictement concernés par la directive, il
est souhaitable, à travers les travaux forestiers, d’assurer la
pérennité des populations de Buis (sachant que souvent il est
nécessaire d’en limiter l’importance du fait des difficultés de
régénération des arbres forestiers).

D’un grand intérêt paysager, ces formations à Buis sont 
menacées par une évolution vers des forêts calcicoles. Leur
conservation passe, d’une part, par un pâturage extensif hors
période de végétation pour favoriser la régénération de la 

CODE CORINE 31.82
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strate herbacée, d’autre part, par une taille régulière, voire un
recépage périodique des buis pour les rajeunir et, enfin, par le
dessouchage des arbres colonisateurs.

Déclinaison en habitats élémentaires
Nous retiendrons trois habitats élémentaires :

1 - Buxaies des plaines atlantiques et subatlantiques
2 - Buxaies thermo-continentales et subatlantiques
3 - Buxaies supraméditerranéennes

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Végétation non méditerranéenne de manteaux arbustifs, fruti-
cées et haies
➤ Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen
1962

Communautés arbustives non dunaires, des sols carbonatés
ou plus ou moins désaturés
■ Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Communautés nord-atlantiques, subatlantiques, médio-
européennes et supraméditerranéennes, calcicoles, xéro-
philes à mésophiles
● Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950

◆ Associations : 
Cotoneastro integerrimae-Amelanchieretum 
ovalis1, 2
Taxo baccatae-Amelanchieretum ovalis1
Amelanchiero rotundifoliae-Buxetum sempervi-
rentis2
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis3
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étage collinéen supraméditerranéen et au niveau de ses irradia-
tions (collinéen atlantique et continental).

Macroclimat sous influences méridionales ou bénéficiant de
conditions mésoclimatiques thermophiles. On le retrouve à l’éta-
ge mésoméditerranéen au niveau de falaises.

Pentes fortes, rocheuses, ou à sols superficiels, en station chaude
(adret), parfois au sommet de corniches calcaires sur des sols
très peu épais et caillouteux.

Bilans hydriques très déficitaires.

Sols se limitant souvent à quelques éléments fins et à de la
matière organique dans les fentes de rocheuses, ou alors rend-
zines caillouteuses ou sol humo-carbonaté superficiel.

Lorsque les conditions de sols sont plus favorables (plus épais),
les buxaies dérivent de la dégradation de forêts vers lesquelles
elles peuvent réévoluer (chênaies pubescentes, hêtraies sèches).
Elles ne relèvent plus alors de la directive « Habitats ».

Variabilité

Un type principal : buxaie à Nerprun des rochers et Buis
[Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis]. Selon la localisa-
tion, il est possible d’individualiser plusieurs ensembles (sachant
que les données descriptives de ces milieux sont rares…) :
- l’ensemble supraméditerranéen proprement dit, le plus riche en
espèces méridionales ;
- les irradiations vers le Jura méridional, d’une part, les
Charentes, d’autre part, avec raréfaction progressive de ces
mêmes espèces.

Le Buis peut entrer également dans des fruticées stables méso-
méditerranéennes au niveau de vallées encaissées, de falaises,
avec le Genévrier rouge (Juniperus phoenicea), le Chêne vert
(Quercus ilex) ; ces buxaies méditerranéennes à Genévrier rouge
relèvent d’un autre habitat de la directive [code UE : 5210].

Physionomie, structure

Peuplements très denses de Buis, souvent difficilement péné-
trables.

Végétation herbacée sous les buis très pauvre.

Bosquets de buis participant fréquemment à un complexe d’ha-
bitats avec dalles rocheuses, végétation de fentes de rochers
ensoleillés, pelouses, lisières, chênaies pubescentes.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Amélanchier à feuilles ovales Amelanchier ovalis
Buis Buxus sempervirens
Fustet Cotinus coggygria
Nerprun des rochers Rhamnus saxatilis
Prunier mahaleb Prunus mahaleb

Achnathère calamagrostide Achnatherum calamagrostis
Baguenaudier arborescent Colutea arborescens
Brome dressé Bromus erectus
Chèvrefeuille de Toscane Lonicera etrusca
Dompte venin officinal Vincetoxicum hirundinaria
Garance voyageuse Rubia peregrina
Genévrier commun Juniperus communis
Germandrée petit chêne Teucrium chamaedrys
Immortelle stéchas Helichrysum stoechas
Inule des montagnes Inula montana
Lavande officinale Lavandula officinalis
Mélique ciliée Melica ciliata
Silène penchée Silene nutans
Viorne lantane Viburnum lantana

Confusions possibles avec d’autres habitats

Confusion possible des formations stables à Buis avec les 
végétations qui dérivent de chênaies pubescentes à Buis qui pos-
sèdent la capacité de reconquête forestière (la flore est assez
identique mais le sol est légèrement plus profond et plus fertile).

Correspondances phytosociologiques
Manteaux calcicoles xérophiles à caractère subméditerranéen ;
alliance du Berberidion vulgaris.

Dynamique de la végétation
Par principe, les buxaies à retenir pour la directive « Habitats »
sont stables : elles dérivent de la colonisation de pelouses xéro-
philes, de rochers, de corniches et constituent souvent des
mosaïques avec des végétations herbacées disséminées de
pelouses xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus), à Bugrane
striée (Ononis striata), à Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea).

Leurs lisières sont occupées par des végétations d’ourlets à
Géranium sanguin (Geranium sanguineum) [Geranion sanguinei,
code UE : 6210].

Les buxaies installées sur des sols légèrement plus profonds évo-
luent vers des chênaies pubescentes [Quercion pubescenti-sessi-
liflorae, code Corine : 41.711].

Habitats associés ou en contact
Communautés vivaces des falaises et parois rocheuses calcaires
[Potentillion caulescentis, code UE : 8210].

Communautés pionnières de dalles rocheuses calcicoles [Alysso
alyssoidis-Sedion albi, code UE : 8240*].

Éboulis calcaires [Stipetalia calamagrostis, code UE : 8160].

Pelouses calcicoles xérophiles à méso-xérophiles européennes et
ouest-sibériennes [Brometalia erecti, code UE : 6210].
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Formations stables xéro-thermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

Pelouses xérophiles à méso-xérophiles, subméditerranéennes et
supraméditerranéennes [Ononidetalia striatae].

Pelouses-ourlets et ourlets calcicoles [Trifolio medii-Geranietea
sanguinei, code UE : 6210].

Forêts tempérées caducifoliées calcicoles, soit des forêts 
thermophiles à caractère supraméditerranéen du Quercion
pubescenti-sessiliflorae [code Corine : 41.711], soit des hêtraies
calcicoles thermophiles enrichies en éléments des chênaies
pubescentes et relevant du Cephalanthero rubrae-Fagion sylva-
ticae [code UE : 9150], soit des tiliaies sèches d’éboulis [Tilion
platyphylli, code UE : 9180*].

Répartition géographique
Étage supraméditerranéen (région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon) et au niveau de ses irradiations :
- vers les Pyrénées, le sud et sud-ouest du Massif central ;
- vers le Bugey et le Jura méridional.

Valeur écologique et biologique
Le Buis n’est pas une espèce menacée au niveau de l’aire de cet
habitat ; dans ses localités, il tend à s’étendre.

Les stations séchardes abritent de nombreuses espèces végétales
et animales intéressantes ; le Buis, par son extension, peut
mettre en péril les populations de certaines de ces espèces.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Buxaies xérophiles de pentes thermophiles rocailleuses, en
mosaïque avec pelouses, ourlets, rochers, dalles rocheuses.

Autres états observables

Buxaies installées en stations moins séchardes, pouvant évoluer
vers la forêt ou déjà en sous-bois.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Type de milieu peu menacé compte tenu des conditions station-
nelles.

Ces buxaies sont stables quant au recouvrement présenté.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Les buxaies supraméditerranéennes ne présentent pas d’intérêt
pastoral direct compte tenu, d’une part, de leur implantation sur
fortes pentes et corniches rocheuses, et d’autre part, de leur
faible pénétrabilité ; souvent associées en mosaïque à des
pelouses sèches du Meso- et Xerobromion, elles peuvent alors
constituer une partie de parcours, toutefois de qualité médiocre.

Cet habitat participe à un paysage très apprécié du public, d’où
une valorisation économique indirecte.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Globalement, ces buxaies sont stables, voire ont tendance à
envahir le milieu au détriment d’autres espèces végétales.

Sur sols plus épais, elles peuvent évoluer vers des chênaies
pubescentes.

La principale menace en milieu rocheux pourrait provenir d’une
mauvaise gestion des activités sportives telles que l’escalade.

Modes de gestion recommandés

La gestion de ces sites doit être globale, permettant non seule-
ment d’assurer la pérennité du buis, mais aussi des lisières et des
espèces dignes d’intérêt.

Là où le pâturage est possible : maintenir un pâturage ovin ou
équin extensif (moins de 0,1 UGB/ha), hors période de végéta-
tion, à savoir de novembre à avril, afin d’éviter les effets du 
piétinement qui provoquerait des dégradations du sol et de 
l’eutrophisation si le chargement est trop important.

Éviter le pâturage en période de végétation afin de favoriser la
régénération du couvert végétal.

Un recépage périodique des buis en permet la régénération.

Limiter la dynamique forestière et l’embroussaillement, par un
débroussaillage partiel mécanique, voire l’arrachage des jeunes
arbres, mais éviter l’écobuage.

Pas de reboisement artificiel.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Absence de données.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Versants sud des gorges et zones calcaires des grands Causses.
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Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Absence de données.
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« Pour en savoir plus »

Parc national des Cévennes.
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Formations à Juniperus communis
sur landes ou pelouses calcaires

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

PAL.CLASS. : 31.88

Formations à Juniperus communis, planitiaires à monta-
gnardes. Elles correspondent essentiellement à des succes-
sions phytodynamiques des végétations suivantes :
a) généralement des pelouses maigres mésophiles ou xéro-
philes sur calcaire, pâturées ou en friche (abandonnées) des
Festuco-Brometea et Elyno-Seslerietea ;
b) plus rarement, des bruyères des Calluno vulgaris-
Ulicetea minoris (31.2).

Végétales : Juniperus communis, Crataegus spp., Rosa spp.,
Prunus spinosa.

Pour a) les espèces typiques des Festuco-Brometea et des
Elyno-Seslerietea.

Pour b) Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Empetrum
nigrum, Erica tetralix, Deschampsia flexuosa, Nardus 
stricta.

Correspondances :

Classification du Royaume-Uni : « W19 - Juniperus com-
munis ssp. communis-Oxalis acetosella woodland » et juni-
per rich facies of « W21 - Crataegus monogyna-Hedera
helix scrub ».

Classification allemande : « 340201 submediterrane
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden (mit
Wacholdergebüschen, P036a) », « 340203 subkontinentale
Halbtrockenrasen auf karbonatischem Boden (mit
Wacholdergebüschen, P036a) », « 4003 Heiden auf sandi-
gen Böden (Calluna-Heiden) (mit Wacholdergebüschen,
P036a) ».

Classification nordique : « 5115e Juniperus communis-
Calluna vulagaris variant ».

Rejmanek, M. et Rosen, E. (1988). The effects of coloni-
zing shrubs (Juniperus communis and Potentilla fruticosa)
on species richness in the grasslands of Stora Alvaret, Öland
(Sweden). Acta Phytogeogr. Suec. 76 : 67-72.

Caractères généraux
Le Genévrier commun (Juniperus communis subsp. communis)
est largement distribué en Europe des étages planitiaire à 
subalpin. C’est une espèce normalement dioïque (à de rares
exceptions près) pouvant atteindre 7 à 8 m, exceptionnellement
17 m. Le port est très variable en partie au moins en relation avec
les conditions environnementales (influence du 
climat et des troupeaux, notamment suite au broutage des jeunes
plants). Cette plasticité morphologique peut être résumée en
trois types majeurs de port :
- « colonnaire », ovoïde subcylindrique, particulièrement élancé,
la souche ne formant pas de ramifications principales ;
- « étalé/prostré », avec les branches principales retombantes ;
- « intermédiaire » entre les deux précédents, d’aspect buisson-
nant, chaque souche se ramifiant dès la base pour constituer un
faisceau de rameaux dressés presque parallèlement les uns par
rapport aux autres.

La longévité moyenne du Genévrier commun est estimée à 
70-100 ans, mais des individus de 200 ans ne sont pas excep-
tionnels et un âge record de 2 000 ans (circonférence de 2,75 m
à la base du tronc) a été indiqué. La maturité sexuelle est 
tardive et intervient chez les individus femelles vers 10 ans (un
peu moins chez les mâles). Selon des travaux réalisés en
Angleterre, la période adulte, correspondant à une fertilité opti-
male, se situe entre 20 et 45 ans avec un déclin rapide de celle-
ci au-delà. Une relation entre vitesse de croissance et longévité
a également été mise en évidence, la durée de vie s’amenuisant
avec l’augmentation de largeur des cernes. La structure d’âge
des peuplements de Genévrier commun, la disposition horizon-
tale des individus mâles et femelles ont un rôle essentiel (mais
variable d’une population à une autre) dans la capacité de repro-
duction et la fertilité des populations, et donc dans le renouvel-
lement des générations. Le sex-ratio est généralement biaisé en
faveur des mâles, sauf dans les populations vieillies en raison
d’une sénescence plus précoce des mâles.

CODE CORINE 31.88
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Fourrés sclérophylles (matorrals)

?
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Fourrés sclérophylles (matorrals)

Dans les régions montagnardes, supraméditerranéennes, litto-
rales ou boréales, le Genévrier commun est souvent installé au
sein de communautés arbustives primaires, ouvertes et hélio-
philes. Il s’agit habituellement de fourrés épars, installés sur des
corniches, des falaises ou des vires rocheuses, de structure ver-
ticale et horizontale très hétérogène et généralement diversifiés
sur le plan des essences.

En situation secondaire agropastorale, les junipéraies sont
souvent pures ou de faible diversité spécifique, de densité
variable depuis les voiles épars jusqu’aux massifs impénétrables
de junipéraies vieillies (cas très rares, observés notamment sur
les craies de Picardie). Dans certains types, d’autres espèces
peuvent jouer un rôle physionomique majeur en combinaison
avec le Genévrier commun : Ajonc d’Europe, Bruyère à balais
(« brande à Genévrier commun »), Nerprun des teinturiers,
Spirée d’Espagne… Dans les stades de boisement plus avancé,
le Genévrier commun peut se maintenir dans certains pré-bois
clairs (notamment sous Pin sylvestre) et même former une stra-
te arbustive basse éparse.

Selon le port dominant, la physionomie de ces junipéraies
secondaires, d’une part, mais aussi la structure de la végétation
varient considérablement, depuis les junipéraies colonnaires
(prenant alors souvent l’allure d’un alignement de mégalithes
végétaux) sur pelouses rases, jusqu’aux junipéraies étalées aux
genévriers ourlés d’une ceinture de hautes herbes (ourlet).

L’origine des junipéraies secondaires à Genévrier commun se
situerait au niveau de communautés arbustives primaires,
notamment méditerranéo-montagnardes. Le développement
des activités pastorales, la migration des troupeaux en a favo-
risé l’extension dans toute l’Europe.

La diversité typologique des situations secondaires est en rela-
tion avec les systèmes de pelouses et de landes associés, au sein
desquels les Genévriers forment une communauté arbustive
pionnière particulière et dépendante de la relation pastorale.
Ils ont par le passé été souvent confondus avec les manteaux et
fourrés arbustifs de recolonisation qui s’installent après abandon
pastoral et qui constituent une étape de dégradation des junipé-
raies secondaires à Genévrier commun.

Il existe de très nombreuses situations pouvant globalement se
superposer à l’ensemble des communautés de pelouses calci-
coles (Festuco valesiacae-Brometea erecti, Festuco-Seslerietea
caeruleae), de pelouses acidiphiles (Nardetea strictae, Caricetea
curvulae), de landes (Calluno vulgaris-Ulicetea minoris) et plus
rarement de bas-marais (Scheuchzerio palustris-Caricetea fus-
cae) ou de tourbières (Oxycocco palustris-Sphagnetea magella-
nici). En réalité, pour des raisons probablement historiques et de
préférences édaphiques, ces voiles de junipéraies secondaires se
sont principalement développés dans les systèmes de pelouses
calcicoles. La diversité floristique de ces communautés de juni-
péraies est souvent faible et réduite au seul Genévrier commun,
mais s’enrichit progressivement en contact ou à l’approche des
foyers primaires supraméditerranéens.

En situation primaire sur corniches et vires rocheuses, la
dynamique est normalement bloquée et les fourrés xériques à
Genévrier commun participent à des paysages rupicoles com-
plexes associant des végétations de rochers (Asplenietea tricho-
manis), de dalles (Sedo albi-Scleranthetea perennis), de
pelouses à caractère primaire (notamment du Xerobromion erec-
ti en système calcicole) et d’ourlets (Trifolio medii-Geranietea
sanguinei ou Melampyro pratensis-Holcetea mollis).

La place dynamique du Genévrier commun et des junipéraies
secondaires qu’il constitue dans les successions végétales post-
pastorales est particulièrement précise. Essence héliophile par
excellence, le Genévrier commun ne supporte pas la concurren-
ce arbustive et est rapidement éliminé dans les phases de coa-
lescence et de développement des manteaux arbustifs préparant
l’installation de la forêt, sauf sous couvert clairsemé d’essences
laissant largement pénétrer la lumière, comme le Pin sylvestre. 

Deux aspects sont importants à considérer ici :
- le déficit de pollinisation et de production de graines viables
qui croît avec la densification des manteaux arbustifs ;
- la recherche de conditions héliophiles et d’ouverture du tapis
végétal pour la régénération et l’établissement des juvéniles.

Cet optimum héliophile associé à des conditions de régénéra-
tion au sein d’un tapis végétal ouvert ainsi qu’à une maturité
sexuelle tardive du Genévrier commun (10 ans environ), res-
treint considérablement la niche d’occupation de l’habitat dans
le temps et dans l’espace ; son développement et son maintien
sont ainsi étroitement corrélés à des conditions pastorales suf-
fisamment extensives et pérennes.

Au sein des voiles épars de Genévrier commun, chaque gené-
vrier peut être un foyer dynamique pour l’installation et le déve-
loppement d’essences arbustives préparant la succession dyna-
mique et l’installation d’un manteau arbustif ; ce rôle « autodes-
tructeur » est d’autant plus vif que le port du genévrier et la pré-
sence d’un ourlet herbacé autour créent un microclimat d’om-
brage au pied de l’arbuste facilitant l’installation d’autres
arbustes ainsi que leur protection ; il est classique d’observer à
partir des genévriers en place la constitution de fourrés éclatés
dont la coalescence et le développement annoncent la mort de la
junipéraie pionnière.

Le Genévrier commun étant particulièrement sensible à la
lumière et à la dégénérescence, la conservation des junipéraies
secondaires est directement liée au maintien d’une activité
pastorale et à des interventions ponctuelles d’éclaircissage qui
permettent la génération des fourrés. Les junipéraies primaires
ne nécessitent pas d’intervention particulière.

Déclinaison en habitats élémentaires
Deux habitats élémentaires ont été considérés selon le caractère
primaire ou secondaire des junipéraies.

1 - Junipéraies primaires collinéennes à montagnardes
à Genévrier commun
2 - Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes
à Genévrier commun

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Végétation non méditerranéenne de manteaux arbustifs, fruti-
cées et haies
➤ Classe : Crataego monogynae-Prunetea spinosae Tüxen
1962

Communautés arbustives non dunaires, des sols carbonatés
ou plus ou moins désaturés
■ Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Communautés nord-atlantiques, subatlantiques, médio-
européennes et supraméditerranéennes, calcicoles, xéro-
philes à mésophiles
● Alliance : Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 1, 2

Végétation arbustive dominée par des Fabacées sur sols pro-
fonds subacides à acides
➤ Classe : Cytisetea scopario-striati Rivas-Mart. 1975

■ Ordre : Cytisetalia scopario-striati Rivas-Mart. 1975

Communautés thermo-atlantiques
● Alliance : Ulici europaei-Cytision striati Rivas-Mart.,
Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. et Loidi 1991 1, 2
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages collinéen à montagnard.

Situations topographiques de corniches sèches et de vires
rocheuses en situation primaire ou subprimaire.

Sols pionniers (lithosols, rendzines…) à caractère oligotrophe à
oligo-mésotrophe.

Populations de Genévrier commun correspondant à la sous-
espèce communis.

Habitats primaires de corniches, falaises et vires rocheuses, pou-
vant voisiner avec des situations secondaires.

Variabilité

Diversité typologique selon les substrats et les climats.

Sur corniches et vires rocheuses calcicoles, ensemble de fourrés
xériques calcicoles primaires riches en Amélanchier 
à feuilles ovales (Amelanchier ovalis) [Berberidion vulgaris
(= Amelanchierion ovalis)]. Cet ensemble de fourrés, à caractère
supraméditerranéen avec des irradiations atlantiques et conti-
nentales, est partiellement concerné par deux autres habitats de
la directive : « Formations stables xéro-thermophiles à Buxus
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) » [code
UE : 5110] en ce qui concerne les buxaies à Genévrier commun,
et « Matorral arborescent à Juniperus communis » [code UE :
5210] pour les fourrés à caractère méditerranéen [groupe 
d’associations supraméditerranéen du Berberidenion vulgaris
(= Lonicero etruscae-Rhamnenion catharticae)] qui assurent le
passage vers les communautés arbustives méditerranéennes
associées au Chêne vert [Pistacio lentisci-Rhamnetalia alater-
ni]. Les autres fourrés subméditerranéens à thermo-conti-
nentaux, sans Buis ou avec une faible participation du Buis,
peuvent être pris en compte ici en relation avec les pelouses cal-
cicoles primaires ou subprimaires des corniches rocheuses. Cet
ensemble [sous-alliance du Cotoneastro integerrimae-
Amelanchierienion ovalis] encore imparfaitement connu, asso-
cie au Genévrier commun divers arbustes xéro-thermophiles :
Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster integerrimus),
Fusain d’Europe (Evonymus europaeus), If (Taxus baccata),
Rosier rubigineux (Rosa rubiginosa).

Sur corniches et vires rocheuses siliceuses, ensemble de fourrés
xériques acidiphiles primaires, homologues des précédents,
peu connus et de position phytosociologique à éclaircir (actuel-
lement placés au sein des manteaux acidiphiles pionniers des
Cytisetea scopario-striati), avec : Genêt à balais (Cytisus sco-
parius), Poirier cordé (Pyrus cordata), Ajonc d’Europe (Ulex
europaeus), Ronce à feuilles d’orme (Rubus ulmifolius),
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)… Parmi ces
fourrés, un type bien identifié sur les corniches de Basse-
Normandie : cytisaie à Genévrier commun et Genêt à balais
[Junipero communis-Cytisetum scoparii].

Physionomie, structure

Peuplements de Genévrier commun généralement associés à
d’autres essences arbustives basses, ayant plutôt l’allure d’un

fourré épars, de structure verticale et horizontale très hétérogè-
ne et généralement diversifié sur le plan des essences.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Amélanchier à feuilles ovales Amelanchier ovalis
Buis Buxus sempervirens
Cotonéaster à feuilles entières Cotoneaster integerrimus
Genévrier commun Juniperus communis

subsp. communis
Nerprun fétide Rhamnus saxatilis

subsp. infectoria
Ajonc d’Europe Ulex europaeus
Genêt à balais Cytisus scoparius
Fusain d’Europe Evonymus europaeus
If commun Taxus baccata
Ronce à feuilles d’orme Rubus ulmifolius

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les junipéraies secondaires associées aux systèmes pastoraux
extensifs des étages planitiaire à montagnard [code UE : 5130].

Avec, dans les Alpes méridionales, les fourrés xérophiles pri-
maires à Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) qui possèdent
également le Genévrier commun et qui appartiennent au groupe
des fourrés xériques calcicoles primaires riches en Amélanchier
à feuilles ovales [Berberidenion vulgaris] ; ces fourrés très origi-
naux (Amelanchiero ovalis-Juniperetum thuriferae) constituent
un habitat à part de la directive « Habitats » [code UE : 9560*].

Avec les fourrés à Genévrier commun à caractère méditerranéen
[groupe d’associations supraméditerranéen du Berberidenion vul-
garis (= Lonicero etruscae-Rhamnenion catharticae) ; code UE :
5210], assurant le passage vers les communautés arbustives médi-
terranéennes associées au Chêne vert (Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni).

Avec les cytisaies primaires à Genêt purgatif (Cytisus oromedi-
terraneus) [Cytision oromediterraneo-scoparii] qui constituent
un habitat à part de la directive « Habitats » [code UE : 5120].

Correspondances phytosociologiques
Habitats de fourrés xériques primaires, de position variable
selon les substrats :
- manteaux calcicoles xérophiles à caractère subméditerranéen ;
alliance du Berberidion vulgaris [classe des Crataego monogy-
nae-Prunetea spinosae] ;
- manteaux pionniers acidiphiles atlantiques riches en
Fabacées ; alliance de l’Ulici europaei-Cytision scoparii [clas-
se des Cytisetea scopario-striati].

Dynamique de la végétation

Spontanée
En situation primaire sur corniches et vires rocheuses, la dyna-
mique est normalement bloquée et les fourrés xériques à

Junipéraies primaires collinéennes 
à montagnardes à Genévrier commun

CODE CORINE 31.88

5130
1

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
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Genévrier commun participent à des paysages rupicoles com-
plexes associant des végétations de rochers (Asplenietea tricho-
manis), de dalles (Sedo albi-Scleranthetea perennis), de
pelouses à caractère primaire (notamment du Xerobromion erec-
ti en système calcicole) et d’ourlets (Trifolio medii-Geranietea
sanguinei ou Melampyro pratensis-Holcetea mollis).

Des conditions subprimaires permettent une évolution extrême-
ment lente vers des forêts potentielles des Querco roboris-
Fagetea sylvaticae. Sur substrats calcaires, ces fourrés xériques
s’inscrivent dans des potentialités soit de forêts thermophiles à
caractère supraméditerranéen du Quercion pubescenti-sessiliflo-
rae [code Corine : 41.711], soit de hêtraies calcicoles thermo-
philes enrichies en éléments des chênaies pubescentes et relevant
du Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae [code UE : 9150].

Liée à la gestion

Habitat particulièrement sensible aux incendies compte tenu de
la grande inflammabilité et de la combustibilité du Genévrier
commun (d’où par exemple les noms populaires de « pétron » ou
de « grillon » et les toponymes qui en dérivent).

Habitats associés ou en contact
Communautés vivaces des parois rocheuses [Asplenietea tricho-
manis, codes UE : 8210 et 8220].

Communautés pionnières de dalles rocheuses soit calcicoles à
acidiclines [Alysso alyssoidis-Sedetalia albi, codes UE : 6110,
8230, 8240*], soit silicicoles [Sedo albi-Scleranthetalia biennis,
code UE : 8230].

Pelouses calcicoles xérophiles à méso-xérophiles européennes et
ouest-sibériennes [Festuco valesiacae-Brometea erecti, code
UE : 6210].

Pelouses calcicoles nordiques et orophiles [Festuco-Seslerietea
caeruleae, code UE : 6170].

Pelouses acidiphiles oligotrophes planitiaires à montagnardes
[Nardetea strictae, code UE : 6230*].

Pelouses-ourlets et ourlets calcicoles à acidiclines [Trifolio
medii-Geranietea sanguinei, code UE : 6210].

Pelouses-ourlets et ourlets acidiphiles [Melampyro pratensis-
Holcetea mollis].

Landes acidiphiles, sèches à fraîches, planitiaires à monta-
gnardes à Éricacées et Fabacées [Calluno vulgaris-Ulicetea
minoris, codes UE : 4010, 4020*, 4030].

Manteaux arbustifs préforestiers [Crataego monogynae-
Prunetea spinosae et Cytisetea scopario-striati, code Corine :
31.8, codes UE : 5110, 5120].

Forêts tempérées caducifoliées, planitiaires à montagnardes
[Querco roboris-Fagetea sylvaticae, code Corine : 41 (incluant
plusieurs habitats de la directive dont notamment codes UE :
9150 et 9180*)].

Répartition géographique
Fourrés xériques calcicoles riches en Amélanchier à feuilles
ovales : aire du Berberidion vulgaris, principalement dans l’est
et le sud-est de la France.

Fourrés xériques acidiphiles : aire à préciser, exemples surtout
connus de l’Ouest (massif armoricain).

Valeur écologique et biologique
Junipéraies primaires représentant probablement un pool géné-
tique originel et diversifié du Genévrier commun.

Très forte originalité et diversité faunistique associée aux genévriers
avec une part importante de phytophages junipérophages soit 
gallicoles, soit non gallicoles (essentiellement des lépidoptères,
hyménoptères, hémiptères, diptères et acariens).

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Aucune donnée propre aux junipéraies elles-mêmes.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Habitat théoriquement stable et auto-équilibré.

Autres états observables

Néant.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Habitats primaires peu menacés, sauf localement par des
constructions et les pratiques d’escalade.

Potentialités intrinsèques 
de production économique
L’habitat primaire, très restreint et présent sur les corniches et
vires rocheuses, ne présente aucune possibilité de valorisation
économique directe importante.

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
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Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Le Genévrier commun peut cependant être brouté par le bétail
en hiver, lorsque ces arbustes sont la seule ressource disponible.

Il peut néanmoins participer à des paysages naturels très appré-
ciés par le public, d’où une valorisation économique indirecte.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Les communautés primaires installées sur les parois rocheuses
ont une évolution extrêmement lente ; elles ne sont pas réelle-
ment menacées, si ce n’est ponctuellement par la varappe, l’ou-
verture et l’extension de carrières de marne ou de calcaire.

Intérêt patrimonial surtout au nord de la France où, peu com-
munes, la régénération des genévriers est difficile.

Les populations de Genévrier commun sont particulièrement
sensibles aux incendies ou feux courants car très combustibles.

Modes de gestion recommandés

En situation primaire, il est préférable de ne pratiquer aucune
intervention afin de conserver l’habitat tel quel.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Très forte originalité et diversité faunistique associée aux gené-
vriers.

Exemple de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Réserve naturelle du Ravin de Valbois : bordure supérieure de la
corniche.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Absence de données.

Bibliographie
BOULLET V., 1986.

FITTER A.H. et JENNINGS R.D., 1975.

FOUCAULT (de) B., 1991.

PARC NATIONAL DES CÉVENNES.

WARD L.K., 1973 et 1982.

« Pour en savoir plus »

Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie, conserva-
toire des sites naturels de Picardie, parc national des Cévennes,
conservatoire botanique national de Bailleul, CREN Poitou-
Charentes, réserve naturelle du Ravin de Valbois.
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Saulaies riveraines à Saule drapé 
des cours d'eau des Alpes et du Jura

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
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Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
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Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos

Habitats associés ou en contact
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Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier
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Végétation herbacée
pionnière

Forêt alluviale à bois dur
(aulnaie blanche)

Saulaie à Myricaire

Saulaie à Saule drapé
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Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)*

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

PAL. CLASS. : 44.3, 44.2 et 44.13

1) Forêts riveraines (ripicoles) de Fraxinus excelsior et
d’Alnus glutinosa des cours d’eau planitiaires et collinéens de
l’Europe tempérée et boréale (44.3 : Alno-Padion) ; bois rive-
rains d’Alnus incanae des rivières montagnardes et submon-
tagnardes des Alpes et des Apennins septentrionaux (44.2 :
Alnion incanae) ; galeries arborescentes de Salix alba, S. fra-
gilis et Populus nigra, bordant les rivières planitiaires, colli-
néennes ou submontagnardes d’Europe moyenne (44.13 :
Salicion albae). Tous ces types se forment sur des sols lourds
(généralement riches en dépôts alluviaux) périodiquement
inondés par les crues annuelles, mais bien drainés et aérés
pendant les basses eaux. La strate herbacée comprend tou-
jours un grand nombre de grandes espèces (Filipendula
ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sangui-
neus, Carex spp., Cirsium oleraceum) et diverses espèces de
géophytes vernaux sont parfois présentes telles que
Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides,
Corydalis solida.

Sous-types :

44.31 - Les aulnaies-frênaies des zones de sources et leurs
rivières (Carici remotae-Fraxinetum)

44.32 - Les frênaies-aulnaies des rivières à courant rapide
(Stellario-Alnetum glutinosae)

44.33 - Les aulnaies-frênaies des rivières lentes (Pruno-
Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum)

44.21 - Les aulnaies blanches montagnardes (Calamagrosti
variae-Alnetum incanae Moor 58)

44.22 - Les aulnaies blanches submontagnardes (Equiseto
hyemalis-Alnetum incanae Moor 58)

44.13 - Les saulaies blanches médio-européennes (Salicion
albae).

2) Végétales : strate arborescente - Alnus glutinosa, Alnus
incanae, Fraxinus excelsior ; Populus nigra, Salix alba, S.
fragilis ; Betula pubescens, Ulmus glabra ; strate herbacée -
Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex
acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica,
Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp.,
Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale,
Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sangui-
neus, Stellaria nemorum, Urtica dioica.

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « W5 Alnus glutinosa-
Carex paniculata woodland », « W6 Alnus glutinosa-Urtica
dioica woodland) » et « W7 Alnus glutinosa-Fraxinus excel-
sior-Lysimachia nemorum woodland ».
Classification allemande : « 43040401 Weichholzauenwald

mit weitgehend ungertörter Überflutungsdynamik »,
« 43040402 Weichholzauenwald ohne Überflutung », « 430403
Schwarzerlenwald (an Fließgewässern) », « 430402 Eschenwald
(an Fließgewässern) », « 430401 Grauerlenauenwald (montan,
Alpenvorland, Alpen).

Classification nordique : « 2234 Fraxinus excelsior-typ » and
« 224 Alskog ».

4) La plupart de ces forêts sont en contact avec des prairies
humides ou avec les forêts de ravins (Tilio-Acerion). On peut
observer une succession vers le Carpinion (Primulo-
Carpinetum).

Caractères généraux
Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert
d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières). On les
retrouve en situation de stations humides, inondées périodique-
ment par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en 
bordure de sources ou de suintements.

On peut distinguer ici deux ensembles de types d’habitats 
élémentaires :

● Les forêts à bois tendre

Il s’agit de saulaies, de saulaies-peupleraies, de peupleraies
noires prospérant sur les levées alluvionnaires des cours d’eau,
nourries par les limons de crues. Les laisses organiques et les
débris de toutes sortes y sont décomposés et nitrifiés chaque
année à l’époque des basses eaux, durant l’été. Les sols miné-
raux sont marqués en profondeur par l’engorgement, ils sont
caractérisés par l’impossibilité d’évolution (crues emportant les
litières).

Certaines peupleraies noires ne sont plus inondées du fait de
l’abaissement de la nappe entraîné par des travaux hydrauliques.

CODE CORINE 44.3, 44.2 et 44.13

91E0*

Forêt de l’Europe tempérée

* Habitat prioritaire
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● Les forêts à bois dur (avec persistance possible de quelques
espèces à bois tendre)

Elles sont installées en retrait par rapport aux forêts à bois tendre
ou directement en bordure des cours d’eau (ripisylves plus ou
moins étroites).

Les types d’habitats sont variés, cette diversification est liée aux
facteurs stationnels :
- vitesse d’écoulement des crues, intensité de l’engorgement ;
- durée de stationnement des crues, période des crues au cours

de l’année (régime océanique : crues en hiver et au printemps),
régime nival (crues à la fin du printemps et début de l’été) ;

- situation par rapport au profil en long du fleuve ;
- granulométrie des alluvions…

Les forêts à bois dur se différencient ainsi :
- habitats du bord des grands fleuves cf. 91F0 ;
- habitats des ruisselets, suintements, rivières à moyenne impor-

tance : rivières à eaux vives montagnardes à Aulne blanc
(Alnus incana), Frêne commun et Érable sycomore ; ruisselets,
suintements, petites rivières à eaux plus ou moins vives à
Aulne glutineux et Frêne commun ; rivières larges à eaux
lentes où en plus de l’Aulne et du Frêne pénètrent les Ormes,
le Cerisier à grappes, parfois le Chêne pédonculé ; installés sur
des sols se ressuyant après une crue ou restant assez engorgés.

Elles se rencontrent sur toute l’étendue du territoire de l’Europe
tempérée, de l’étage des plaines et collines à l’étage monta-
gnard.

Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant fortement régressé
du fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle fondamental
dans la fixation des berges et sur le plan paysager. L’intérêt
patrimonial est donc élevé.

Leur conservation passe déjà par la préservation du cours d’eau
et de sa dynamique. Il est recommandé d’éviter les transforma-
tions. L’exploitation doit se limiter à quelques arbres avec main-
tien d’un couvert permanent ; des précautions particulières sont
à prendre pour le prélèvement des arbres.

Déclinaison en habitats élémentaires
Onze habitats élémentaires ont été distingués :

1 - Saulaies arborescentes à Saule blanc (et Peuplier
noir éventuellement)

2 - Saulaies arborescentes à Saule fragile

3 - Peupleraies sèches à Peuplier noir

4 - Aulnaies blanches

5 - Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives 
sur calcaires du domaine continental

6 - Aulnaies-frênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire
des bois sur alluvions issues de roches siliceuses

7 - Aulnaies-frênaies caussenardes et des Pyrénées
orientales

8 - Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits 
ruisseaux

9 - Frênaies-ormaies atlantiques à Aegopode des
rivières à cours lent

0 - Frênaies-ormaies continentales à Cerisier à grappes
des rivières à cours lent

- - Aulnaies (-frênaies) à hautes herbes

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Forêts à bois tendre pionnières :
➤ Classe : Salicetea purpurae

Saulaies et peupleraies arborescentes :
■ Ordre : Salicetalia albae.

● Alliance : Salicion albae.
◆ Association : Salicetum albae1 ;

Salicetum fragilis2
● Alliance : Populion nigrae.

◆ Association : Ligustro vulgare-Populetum
nigrae3

Forêts caducifoliées de l’Europe tempérée :
➤ Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae

Forêts riveraines européennes :
■ Ordre : Populetalia albae.

Forêts riveraines de l’Europe tempérée :
❏ Sous-ordre : Alno-Ulmenalia.

● Alliance : Alnion incanae (=Alno-Padion).
❍ Sous-alliance : Alnenion glutinoso-incanae 

- rivières alpines à Alnus incana :
◆ Association : Calamagrostido variae-Alnetum

incanae4 ; Equiseto hyemalis-Alnetum
incanae4

- rivières à eaux courantes : 
◆ Association : Aceri pseudoplatani-Fraxinetum

excelsioris5 ; Impatiento noli-tangerae-
Alnetum glutinosae6 ; Stellario nemori-
Alnetum glutinosae6 ; Equiseto hyemalis-
Alnetum glutinosae7 ; Alno glutinosae-
Fraxinetum calciense7

- ruisselets, sources : 
◆ Association : Carici remotae-Fraxinetum

excelsioris8 ; Carici remotae-Alnetum glu-
tinosae8 ; Hyperico androsaemi-Alnetum
glutinosae8 ; Carici pendulae-Alnetum
glutinosae8 ; Equiseto telmateiae-
Fraxinetum excelsioris8

- rivières larges, à cours lent : 
◆ Association : Aegopodio podagrariae-

Fraxinetum excelsioris9 ; Pruno padi-
Fraxinetum excelsioris0

- sols très engorgés : 
◆ Association : Filipendulo ulmariae-Alnetum glu-

tinosae- ; Ribo rubri-Alnetum glutinosae-
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Les aulnaies blanches représentent les premières forêts allu-
viales (arborescentes) à l’amont des torrents et rivières des
Alpes (et du Jura), entre 1 400-1 100 m et 400 m.

Au centre de leur aire (Alpes du nord), elles sont installées sur
des matériaux alluviaux à texture grossière (sableuse, sablo-
limoneuse, graveleuse). Dans les Alpes du sud, elles recherchent
des substrats plus fins, procurant un bilan hydrique favorable en
climat régional plus sec.

Les cours d’eau à eaux vives peuvent présenter des crues 
perturbatrices détruisant en partie le linéaire forestier riverain.

Les sols sont de type alluvial, peu évolué.

Variabilité
Variations avec l’altitude à l’origine de deux types d’habitats
élémentaires.

● Aulnaie blanche montagnarde à Calamagrostide varié, se
rencontrant entre 1 400 m et 800 m, disparaissant souvent
entre 1 200 et 1 100 m ; en amont, l’aulnaie cède la place à des
saulaies où l’Aulne blanc persiste en transition à l’état disper-
sé (saulaie à Saule à cinq étamines : Salix pentandra ou à
Saule drapé : Salix elaeagnos). Sur graviers et sables gros-
siers, donnant des sols aérés, squelettiques, avec un humus
caractérisé par une forte activité biologique.

● Aulnaie blanche submontagnarde à Prêle d’hiver se ren-
contrant de 800 m à 400 m ; installée sur matériaux alluviaux
sablo-limoneux ou humo-sableux. L’activité biologique est
aussi très forte au niveau de l’humus.

En dehors des crues, le niveau moyen de la nappe est assez pro-
fond (80-100 cm) et plus profond encore pour les aulnaies dyna-
miques succédant aux saulaies sur les îles du Rhône.

Physionomie, structure
Peuplements dominés surtout par l’Aulne blanc auquel se
mêlent l’Érable sycomore, l’Épicéa, dans la partie amont des
cours d’eau, et le Frêne commun, le Chêne pédonculé, le
Cerisier à grappes, dans la partie aval.

La strate arbustive, en plus des jeunes arbres, comprend
quelques saules.

La strate herbacée est souvent recouvrante : avec le
Calamagrostide variable ou la Prêle d’hiver.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Aulne blanc Alnus incana
Calamagrostide variable Calamagrostis varia
Violette à deux fleurs Viola biflora
Aposeris fétide Aposeris foetida
Prêle d’hiver Equisetum hyemale
Anémone fausse-renoncule Anemone ranunculoides
Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Épicéa Picea abies
Frêne commun Fraxinus excelsior
Cerisier à grappes Prunus padus
Laîche glauque Carex flacca
Laîche digitée Carex digitata
Mélique penchée Melica nutans
Ficaire fausse-renoncule Ranunculus ficaria
Laîche des marais Carex acutiformis
Dorine à feuilles alternes Chrysosplenium

alternifolium
Impatiente Impatiens noli-tangere

Confusions possibles avec d’autres habitats
Avec l’érablaie-frênaie riveraine dans le massif jurassien, ou
dans les Alpes du nord entrant en contact avec l’aulnaie blanche
submontagnarde.

Correspondances phytosociologiques
Aulnaies blanches montagnardes ; association : Calamagrostido
variae-Alnetum incanae.

Aulnaies blanches submontagnardes ; association : Equiseto
hyemalis-Alnetum incanae.

Forêts riveraines des rivières petites à moyennes ; sous-allian-
ce : Alnenion glutinoso-incanae.

Forêts riveraines de l’Europe tempérée ; alliance : Alnion-incanae.

Dynamique de la végétation
Les aulnaies blanches succèdent généralement aux saulaies
arbustives : à Saule drapé, à Saule pourpre.

Elles représentent un climax stationnel encore dominé par une
espèce pionnière, accompagnée d’essences à bois durs. Dans la
partie aval des rivières, elles s’enrichissent en essences à bois
durs (érablaies-frênaies, chênaies-ormaies…).

Après destruction partielle lors de crues catastrophiques, leur
retour est généralement précédé par un habitat à saules arbustifs.

Habitats associés ou en contact
Végétation herbacée des grèves alluviales (UE : 3270).

Végétation à Myricaire germanique (UE : 3240).

Végétation à Saule drapé, Saule pourpre (UE : 3230).

Pessières (UE : 9410).

Bois de Pin à crochets (UE : 9430).

Bois de Pin sylvestre.

Sapinières-hêtraies (UE : 9130).

Mégaphorbiaies (UE : 6430).

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Aulnaies blanches 91E0*
4

CODE CORINE 44.2

* Habitat prioritaire
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Répartition géographique
Étages montagnard et submontagnard des Alpes.

Jura où l’aire exacte reste à préciser.

Nota : l’Aulne blanc peut se retrouver naturellement dans la chê-
naie-ormaie des grands fleuves (avalaison). Il est également uti-
lisé en plantation (restauration de carrières, terrils ou en
« forêt » : Champagne crayeuse…).

Valeur écologique et biologique
Habitat peu étendu qui souvent a été détruit ou fortement 
perturbé.

Habitat pouvant héberger des espèces rares (surtout au niveau
des complexes d’habitats riverains).

Intérêt des écocomplexes riverains avec leur mosaïque d’habi-
tats variés (milieux aquatiques, prairies inondables, mégaphor-
biaies, végétation herbacée des alluvions).

Valeur paysagère et rôle important dans la fixation des bords de
torrents.

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Aulnaie blanche en taillis ou en futaie, isolée ou en mosaïque
avec d’autres habitats de l’annexe I (prairies, milieux 
aquatiques).

Linéaire résiduel le long d’un torrent, exempt de pestes végétales.

Autres états observables
Présence de pestes végétales qu’il conviendrait d’éliminer pour
restaurer l’état de conservation et la biodiversité.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Présence, dans un certain nombre de sites, de pestes végétales
(espèces introduites depuis plus ou moins longtemps et prenant
un développement considérable aux dépens des espèces indi-
gènes : Renouées (Reynoutria japonica, R. sachalinensis),
Solidage du Canada (Solidago canadensis), Buddleya (Buddleja
davidii) éliminant les espèces herbacées et compromettant la
régénération des essences ligneuses.

Menaces sérieuses sur la pérennité de l’habitat lors de certains
travaux d’aménagement des cours d’eau.

Potentialités intrinsèques de production
À l’exception des rares situations plus étendues où quelques
individus isolés (Érable sycomore ou Frêne commun) peuvent
avoir une valeur marchande, aucune valorisation économique
n’est envisageable (problèmes d’exploitation par rapport aux
surfaces concernées et à leur disposition : liserés, mosaïque).

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Interconnexion avec l’hydrosystème (variation de nappe, inon-
dations, régime hydrique…).

Modes de gestion recommandés
Laisser faire la dynamique naturelle : vu la faible valeur éco-
nomique et les modalités de régénération existantes, aucune
intervention en vue de maîtriser le renouvellement n’est à
recommander particulièrement.

La multiplication végétative permet de plus à l’Aulne de se main-
tenir ; des individus issus de graines peuvent également se déve-
lopper à la faveur de trouées ; l’hydrochorie, l’anémochorie, l’or-
nithochorie sont également des voies de régénération de l’Aulne.

Transformations à proscrire.

Préserver la dynamique du cours d’eau. Vérifier la pertinence
des aménagements prévus et préexistants.

Assurer le minimum d’entretien obligatoire (art. 114 et L. 232-1
du Code rural) : coupe des arbres de berge dangereux car mena-
çant de tomber (risque d’embâcles et de réduction de la capaci-
té d’écoulement).

La recherche d’une qualité piscicole peut rendre nécessaire éga-
lement quelques interventions d’éclaircies ponctuelles sur l’aul-
naie en bordure de cours d’eau (gestion de la lumière).

● À propos des espèces envahissantes

La présence de la Renouée (Reynoutria japonica, R. sacchali-
nensis) induit une perte importante de diversité naturelle.

L’éradication de l’espèce pose de grandes difficultés, eu égard
aux possibilités et potentialités énormes de colonisation de celle-
ci (multiplication végétative, exportation de parties de rhizome)
et à sa résistance aux méthodes de lutte.

Le maintien de la végétation arborée est un premier rempart
pour limiter l’envahissement par les pestes végétales.

Des méthodes de lutte sont expérimentées (pâturage, fauche,
arrachage, herbicides). L’utilisation de produits agropharmaceu-
tiques sera à proscrire à proximité des cours d’eau et sinon à

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

n’utiliser qu’en application locale et dirigée. La lutte sera à limi-
ter aux cas critiques (blocage de l’accès au cours d’eau, gêne au
niveau de l’écoulement de canalisations…) car le coût en est
élevé (travail à répéter plusieurs fois dans l’année pour la fauche
et le pâturage).

Exemple : réserve naturelle des Marais de Lavours (01) : essais
de contrôle et d’élimination de la Verge d’Or (Solidago cana-
densis), surveillance de l’extension de la Renouée du Japon.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Connaissance du cycle des espèces envahissantes (Renouée du
Japon, Verge d’Or…) pour déterminer le ou les stades phénolo-
giques les plus sensibles vis-à-vis des méthodes de lutte.

Expérimentations avec pâturage extensif (Verge d’Or).

Renouée du japon : recherche d’une efficacité à long terme de la
lutte : intérêt de mettre en place un programme de recherche sur
la lutte biologique.

Délimiter l’aire exacte de ce type d’habitat.
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Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

Extrait du Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum

PAL. CLASS. : 41.13

1) Forêts à Fagus sylvatica et, dans les hautes montagnes,
Fagus sylvatica-Abies alba ou Fagus sylvatica-Abies alba-
Picea abies, développées sur sols neutres ou presque neutres,
à humus doux (mull), des domaines médio-européen et atlan-
tique de l’Europe occidentale et du centre et nord de l’Europe
centrale, caractérisées par une forte représentation des
espèces appartenant aux groupes écologiques d’Anemone
nemorosa, de Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, de Galium
odoratum et Melica uniflora et, en montagne, par diverses
dentaires (Dentaria spp.), formant une strate herbacée plus
riche et abondante que celle des forêts de 9110 et 9120.

Sous-types :

41.131 - Hêtraies neutrophiles collinéennes médio-européennes

Forêts neutroclines ou basiclines à Fagus sylvatica et Fagus
sylvatica-Quercus petrae-Quercus robur, des collines, des
basses montagnes et des plateaux de l’arc hercynien et de ses
régions périphériques, du Jura, de Lorraine, du bassin de
Paris, de Bourgogne, du piedmont Alpin, des Carpates et de
quelques localités de la plaine germano-baltique.

41.132 - Hêtraies neutrophiles atlantiques

Hêtraies et hêtraies-chênaies atlantiques à Hyacinthoides
non-scripta du sud de l’Angleterre, du Boulonnais, de
Picardie et des bassins de l’Oise, de la Lys et de l’Escaut.

41.133 - Hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes

Forêts neutrophiles à Fagus sylvatica, Fagus sylvatica et
Picea alba, Fagus sylvatica et Picea abies, ou Fagus sylvatica,
Abies alba et Picea abies, des étages montagnard et monta-
gnard supérieur du Jura, des Alpes septentrionales et orien-
tales, des Carpates occidentales et des grands massifs hercyniens.

2) Végétales : Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies,
Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon,
Galium odoratum, Melica uniflora, Dentaria spp.

3) Correspondances

Classification du Royaume-Uni : « W12 Fagus sylvatica-
Mercurialis perennis woodland p.p. » and « W14 Fagus syl-
vatica-Rubus fruticosus woodland p.p. ».

Classification nordique : « 2222 Fagus sylvatica-Lamiastrum
galeobdolon-Melica uniflora-typ » and « 2223 Fagus sylva-
tica-Mercurialis perennis-Allium ursinum-typ ».

Caractères généraux

● Hêtraies à Aspérule odorante collinéennes

Il s’agit de « hêtraies » (et hêtraies-chênaies) installées sur des
sols riches en calcaires ou sur des limons peu désaturés (avec
une végétation acidicline), parfois sur des roches cristallines
(colluvions de pente enrichies en éléments minéraux). Elles se
rencontrent dans la moitié nord de la France, avec une grande
fréquence de l’Aspérule odorante (Galium odoratum) et de la
Mélique uniflore (Melica uniflora).

Ce type d’habitat est largement répandu dans la moitié nord de
la France (Nord - Pas-de-Calais, Normandie, Bretagne, Picardie,
Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne,
Jura, Rhône-Alpes).

Il s’agit d’un habitat représentatif au sein de ces régions.

Au niveau de la gestion, il est recommandé d’éviter les transfor-
mations à l’intérieur d’un site Natura 2000. Les choix sylvicoles
sont à orienter si possible vers des mélanges avec les essences
autochtones.

Deux risques de détérioration sont à prendre en compte :
- le tassement des sols limoneux lors de l’exploitation ;
- l’engorgement de certains sols (mise en régénération prudente

afin d’éviter la remontée de la nappe).

Un effort particulier est nécessaire en faveur de l’If (Taxus
baccata) quand celui-ci est présent (zones les plus arrosées).

● Hêtraies à Aspérule odorante montagnardes

Il s’agit de « hêtraies » ou de sapinières-hêtraies installées sur
des sols riches en calcaire ou sur des limons peu désaturés
(avec une végétation acidicline), parfois sur roches cristallines
(colluvions de pente enrichies en éléments minéraux). Elles se
rencontrent dans le quart nord-est de la France, avec une grande

CODE CORINE 41.13

9130

Forêt de l’Europe tempérée
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Forêt de l’Europe tempérée

fréquence de l’Aspérule odorante (Galium odoratum) et de la
Mélique uniflore (Melica uniflora).

Les hêtraies, hêtraies sapinières atlantiques (avec Scilla lilio-
hyacinthus et d’autres espèces atlantiques) du Massif central et
des Pyrénées ou du sud des Alpes (avec Geranium nodosum,
Calamintha sylvatica) ne sont pas concernées.

Il s’agit d’un habitat représentatif du domaine nord continental.

Au niveau de la gestion, il est recommandé de conserver le
mélange Sapin-Hêtre sans passer aux plantations d’Épicéa, à
l’intérieur d’un site Natura 2000.

Un risque de détérioration est à prendre en compte : le tassement
des sols limoneux lors de l’exploitation.

● Collinéen :
1- Hêtraies-chênaies à Mélique, If et Houx
2- Hêtraies-chênaies à Lauréole ou Laîche glauque
3- Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois
4- Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou à

Chèvrefeuille
5- Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique

odorante
6- Hêtraies-chênaies à Pâturin de Chaix.

● Montagnard :
7 - Hêtraies, hêtraies-sapinières acidiclines à Millet diffus
8- Hêtraies à Tilleul d’ubac sur sol carbonaté
9- Hêtraies, hêtraies-sapinières calciclines à Orge

d’Europe
0- Sapinières-hêtraies vosgiennes à Fétuque des bois
-- Sapinières-hêtraies neutrophiles vosgiennes à

Mercuriale pérenne
=- Sapinières-hêtraies à Dentaire pennée
q- Sapinières-hêtraies à Prêle des bois

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

Forêts caducifoliées européennes (avec Sapin possible) :
➤ Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae

■ Ordre : Fagetalia sylvaticae

Forêts collinéennes
❏ Sous-Ordre : Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae

● Alliance : Carpinion betuli
◆ Association : Daphno laureolae-Fagetum 

sylvaticae2
Carici flaccae-Fagetum sylvaticae 2
Endymio non- scriptae-Fagetum sylvaticae 3
Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae 4
« Periclymeno-Fagetum » 4
Galio odorati-Fagetum sylvaticae5
Poo chaixii-Fagetum sylvaticae6

Forêts montagnardes ;
❏ Sous-Ordre : Fagenalia sylvaticae

● Alliance : Fagion sylvaticae
◆ Association : Milio effusi-Fagetum sylvaticae 7

Tilio platyphylli-Fagetum sylvaticae 8
Hordelymo europaeus-Fagetum sylvaticae 9
Festuco altissimae-Abietetum albae 0

Mercurialo perennis-Abietetum albae -
Cardamino heptaphyllae-Abietetum albae=
Equiseto sylvaticae-Abietetum albae q
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Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles
Type d’habitat médio-européen, de l’étage montagnard, installé
dans diverses situations topographiques selon la région : ver-
sant, plateau…

Se satisfait de bilan hydrique moyen (climat moyennement arro-
sé ou évapotranspiration forte) par rapport à d’autres types d’ha-
bitats montagnards plus exigeants en humidité.

Propre aux argiles de décarbonatation plus ou moins pierreuses
ou aux altérites de schistes.

Sols de type bruns calciques ou humocalciques ; encore souvent
riches en calcium.

Litière relativement bien décomposée (au moins dans la partie
nord de l’aire) (humus de type mull eutrophe à mull méso-
trophe).

Variabilité

● Variations géographiques :
- race du Jura du nord située à l’étage montagnard inférieur ;
- race de Chartreuse, Vercors, s’étendant sur l’ensemble de l’étage

montagnard où se rencontrent quelques espèces alticoles
(Polygonatum verticillatum…).

● Variations selon le bilan hydrique :
- variante xérocline avec la Mélitte (Melittis melissophyllum),

les Céphalanthères ;
- variante mésophile la plus répandue en conditions moyennes ;
- variante un peu hygrosciaphile avec la Fétuque des bois

(Festuca altissima), le Polystic à aiguillons (Polystichum acu-
leatum).

● Variations selon les conditions édaphiques :
- restant à préciser.

Physionomie, structure
Il s’agit généralement d’une futaie mélangée dont la strate arbo-
rescente est dominée par le Hêtre ou le Hêtre et le Sapin, accom-
pagné(s) du Frêne commun, de l’Érable sycomore, de l’Érable
champêtre, de l’Alisier blanc… ; la strate arbustive présente la
Viorne lantane, la Ronce (Rubus groupe fruticosus), le Rosier
des champs (Rosa arvensis)… ; la strate herbacée est marquée
par l’abondance de l’Orge d’Europe (Hordelymus europaeus) ;
la strate muscinale est dispersée (Rhytidiadelphus triquetrus,
Hylocomium splendens…).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Hêtre Fagus sylvatica
Orge d’Europe Hordelymus europaeus
Prénanthe pourpre Prenanthes purpurea
(Sapin) (Abies alba)
Érable sycomore Acer pseudoplatanus

Frêne commun Fraxinus excelsior
Érable champêtre Acer campestre
Alisier blanc Sorbus aria
Ronce Rubus gr. fruticosus
Viorne lantane Viburnum lantana
Noisetier Corylus avellana
Mercuriale pérenne Mercurialis perennis
Asaret d’Europe Asarum europaeum
Sanicle d’Europe Sanicula europaea
Aspérule odorante Galium odoratum
Lamier jaune Lamiastrum galeobdolon
Mélique à une fleur Melica uniflora
Gesce printanière Lathyrus vernus

Confusions possibles avec d’autres habitats
À ne pas confondre avec la hêtraie-chênaie-charmaie à Aspérule
odorante collinéenne qui héberge parfois l’Orge d’Europe
(Hordelymus europaeus) mais qui contient de nombreuses
espèces collinéennes, ou avec la hêtraie-sapinière à Dentaire
pennée (Cardamine heptaphylla) des stations plus hygroscia-
philes.

Correspondances phytosociologiques
Hêtraie, hêtraie-sapinière à Orge d’Europe ; associations :
Hordelymo europaeus-Fagetum sylvaticae.

Forêts montagnardes mésophiles calcaricoles à acidiclines
médio-européennes ; sous-alliance : Eu-Fagenion sylvaticae.

Forêts montagnardes mésophiles, calcaricoles à acidiclines
européennes ; alliance : Fagion sylvaticae.

Dynamique de la végétation

Spontanée
Après abandon de surfaces agropastorales.

Pelouses préforestières.

Fruticées à Viorne lantane, Cornouiller, Prunellier, Noisetier.

Phase pionnière forestière à Frêne commun, Érable sycomore,
Érable champêtre…

Phase de maturité à Hêtre, Hêtre et Sapin.

Liée à la gestion
Taillis de hêtre possibles ; taillis sous futaie.

Phase régressive à Frêne, Érable.

Plantations de Sapin, Épicéa.

Hêtraies, hêtraies-sapinières calciclines 
à Orge d’Europe

9130
9

CODE CORINE 41.13
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Habitats associés ou en contact
Prairie fauchée à Trisète dorée, Renouée bistorte (UE : 6520).

Fruticée à Cornouiller, Noisetier.

Lisières et prairies préforestières à Laser (Laserpitium latifo-
lium, L. siler) (UE : 6210).

Chablis et coupes forestières à Belladone (Atropa bella donna).

Divers types d’habitats forestiers :

- frênaies-érablaies riveraines ou aulnaies blanches (UE :
91EO*) ;

- hêtraies sèches (UE : 9150) ;

- hêtraies à Tilleul (UE : 9130) ;

- érablaies sur éboulis (UE : 9180*).

Répartition géographique
Jura ; Préalpes du nord : Chartreuse, Vercors ; l’aire reste à pré-
ciser par de nouvelles investigations.

Valeur écologique et biologique
Type d’habitat dont l’aire générale est développée et où les habi-
tats peuvent couvrir de grandes surfaces —› type d’habitat repré-
sentatif.

Flore montagnarde représentative (Hordelymus europaeus,
Prenanthes purpurea…).

Mosaïques d’habitats de grand intérêt par le grand nombre de
conditions offertes à la diversité biologique (forêt, pelouses,
rochers, éboulis, complexe riverain…).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier
Hêtraies mélangées en futaie.

Hêtraies pures, sapinières-hêtraies, sapinières en futaies.

Autres états observables
Taillis, taillis sous futaie de Hêtre.

Plantations d’Épicéa.

Phase pionnière ou phase régressive à Frêne, Érables…

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Surface occupée restant stable, tendant à s’étendre compte tenu
de la déprise pastorale sévissant sur les zones concernées.

Plantations d’Épicéa pouvant contribuer parfois à la disparition
de quelques fragments de cet habitat.

Potentialités intrinsèques de production
Fertilité assez élevée.

Essence principale : Hêtre. Essences secondaires : Érable syco-
more et Érable plane, Frêne, Sapin.

Cadre de gestion

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat
Sol peu profond et pierreux sur certaines stations.

Modes de gestion recommandés
La structure des peuplements, la composition en essences, le
matériel sur pied et les habitudes locales orienteront les choix de
gestion vers des traitements réguliers ou irréguliers.

Pour le maintien de l’habitat dans un bon état de conservation, il
faut viser :

- au bon mélange des essences : Hêtraies : lors des dégagements
assurer le maintien d’essences secondaires (Érables, Sapin) à
titre écologique et sylvicole ; Hêtraies-sapinières : conserver le
mélange feuillus/résineux.

- à l’obtention d’une régénération suffisante en quantité et en
qualité.

Dans l’option d’un traitement irrégulier, éviter une surcapitali-
sation excessive qui risquerait d’entraîner une régularisation des
peuplements.

Éviter les transformations de peuplement avec des essences
autres que celles de l’habitat (Épicéa principalement).

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Réaliser des inventaires supplémentaires afin de préciser l’aire
de l’habitat en France.

Diversité d’ordre édaphique restant à préciser.

Bibliographie
KUHN K., 1937.
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RAMEAU J.-C., 1988.
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Éboulis ouest-méditerranéens 
et thermophiles

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999
PAL.CLASS. : 61.3

1) Éboulis des expositions chaudes des Alpes et des
Pyrénées, des substrats calcaires des Pyrénées, des mon-
tagnes, des collines et des plaines méditerranéennes et, loca-
lement, des stations chaudes et ensoleillées d•Europe
moyenne. La végétation appartient aux ordres
Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p.,
Stipetalia calamagrostis, Polystichetalia lonchitis.

Sous-types :

61.31 - Éboulis thermophiles péri-alpins. Stipion calama-
grostidis, Leontodontion hyoseroidis.

Éboulis calcaires grossiers, non stabilisés, ensoleillés, des
étages montagnard et subalpin des Alpes et des plateaux et
régions basses d•Europe moyenne occidentale et centrale.

61.32 - Éboulis provençaux. Pimpinello-Gouffeion.

Éboulis de la France méditerranéenne, à Gouffeia arena-
rioides, Ptychotis heterophylla, Linaria supina, Centranthus
ruber, Crucianella latifolia.

61.33 - Éboulis siliceux chauds pyrénéo-alpins. Senecion
leucophyllae, Taraxacion pyrenaici.

Éboulis siliceux des pentes chaudes de l•étage subalpin des
Alpes et des étages alpin et subalpin des Pyrénées, souvent
composés pour une grande part de grands rochers ou blocs,
à Senecio leucophyllus, Taraxacum pyrenaicum, Galeopsis
pyrenaica, Xatartia scabra, Armeria alpina.

61.34 - Éboulis calcaires pyrénéens. Iberidion spathulatae.

Éboulis calcaires des Pyrénées.

61.35 - Éboulis calcaires orocantabriens. Linarion filicaulis,
Saxifragion praetermissae.

Éboulis basiphiles des monts Cantabriques.

61.36 - Éboulis siliceux oro-cantabriques. Linarion filicau-
lis p., Linario-Senecion carpetani p.

Éboulis siliceux des monts Cantabriques ; les formations
floristiquement riches des éboulis sombres des monts
Cantabriques sont apparentées à celles de 61.351, mais
quelque peu intermédiaires vers 61.38 ; d•autres, plus
pauvres en espèces, caractérisées par Trisetum hispidum et
Rumex suffruticosus, appartiennent à cette dernière unité.

61.37 - Éboulis ibériques à fougères. Dryopteridion oreadis,
Dryopteridion submontanae.

Chaos de rochers dominés par des peuplements de fougères
des montagnes ibériques siliceuses et calcaires.

61.38 - Éboulis siliceux carpétano-ibériques. Linario-
Senecion carpetani.

Éboulis de la cordillère centrale, des monts ibériques, des
montagnes léonaises, à Linaria saxatilis, L. alpina,
Digitalis purpurea var. carpetana, Senecio pyrenaicus ssp.
carpetanus, Rumex suffruticosus, Santolina oblongifolia,
Conopodium butinioides, Reseda gredensis.

61.39 - Éboulis siliceux névadéens. Holcion caespitosae.

Éboulis siliceux des hauts étages de la Sierra Nevada, très
riches en endémiques.

61.3A - Éboulis calcaires sud-ibériques. Platycapno-
Iberidion granatensis, Scrophularion sciaphilae.

Éboulis des montagnes calcaires bétiques d•Ibérie méridio-
nale et sud-orientale.

61.3B - Éboulis centre-méditerranéens.

Éboulis de la péninsule italienne et des grandes îles médi-
terranéennes.

2) Végétales : 61.31 - Achnatherum calamagrostis,
Galeopsis angustifolia, Gymnocarpium robertianum,
Leontodon hyoseroides, Sisymbrium supinum, Linaria
supina ; 61.32 - Gouffeia arenarioides, Ptychotis hetero-
phylla, Centranthus ruber, Crucianella latifolia ; 61.33 -
Senecio leucophyllus, Taraxacum pyrenaicum, Xatartia
scabra, Armeria alpina ; 61.34 - Iberis spathulata, Papaver
suaveolens, Galium cometerhizon, Plantago monosperma,
Viola lapeyrousiana, Campanula jaubertiana, Crepis pyg-
maea, Doronicum grandiflorum, Campanula cochleariae-
folia, Carduus carlinoides, Galium cespitosum, Festuca
glacialis, Androsace ciliata, Saxifraga oppositifolia,
Hutchinsia alpina, Galium pyrenaicum, Minuartia cerastii-
folia, Saxifraga praetermissa, S. aizoides, Epilobium ana-
gallidifolium, Veronica alpina, Taraxacum alpinum, Crepis
pygmaea ; 64.35 - Linaria filicaulis, Arabis cantabrica,
Iberis lereschiana, Ranunculus parnassifolius ssp. favarge-
ri, Crepis pygmaea, Iberis aperta, Rumex scutatus,
Epilobium anagallidifolium, Doronicum grandiflorum ssp.
braunblanquetii, Campanula arvatica, Saxifraga praeter-
missa, Arabis cantabrica, Ranunculus alpestris ssp. leroyi,
Salix breviserrata, Galium pyrenaicum ; 61.38 - Linaria
saxatilis, L. alpina, Digitalis purpurea var. carpetana,
Senecio pyrenaicus ssp. carpetanus, Rumex suffruticosus,
Santolina oblongifolia, Conopodium butinioides, Reseda
gredensis ; 61.39 - Senecio tournefortii var. granatensis,
Digitalis purpurea var. nevadensis, Cirsium gregarium,
Solidago virgaurea var. alpestris, Holcus caespitosus,
Crepis oporinoides, Eryngium glaciale, Linaria aeruginea
var. nevadensis, Viola crassiuscula, Linaria glacialis,
Rhynchosinapis cheiranthos ssp. nevadensis, Ranunculus
glacialis, R. parnassifolius, Saxifraga oppositifolia,
Papaver suaveolens, Holcus caespitosus, Crepis opori-
noides.

CODE CORINE 61.3

8130
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Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés se développant en Corse et
en région méditerranéenne jusqu•à la bordure méridionale du
Massif central, dans les Pyrénées, les Alpes du Sud, le Jura et la
Bourgogne, de l•étage mésoméditerranéen et collinéen à l•étage
alpin sur des éboulis siliceux (granitiques, schisteux, volcaniques)
et carbonatés (calcaires durs, calcaires marneux, calcschistesƒ) à
granulométrie variable (éléments fins à grossiers), le plus souvent
en situations assez chaudes mais parfois froides, comme pour les
communautés de l•alliance de l•Iberidion spathulatae.

Cet habitat pionnier colonise les moraines, les pierriers issus de
l•altération des falaises, les alluvions torrentielles. Ces pierriers
sont principalement mobiles mais parfois fixés (cas des chaos de
gros blocs).

Les principales menaces qui pèsent sur cet habitat sont des amé-
nagements qui peuvent le détruire directement ou en perturber la
dynamique en empêchant l•apport de matériaux nouveaux.

Du fait des fortes contraintes s•exerçant sur cet habitat et rendant
très lente (voire nulle) la dynamique de la végétation et des
faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires
La déclinaison en 23 habitats élémentaire repose principalement
sur la répartition géographique, la granulométrie, l•altitude et le
microclimat de ces habitats.

1 - Éboulis calcaires et calcaro-marneux des Préalpes
et de Bourgogne
2 - Éboulis calcaires collinéens à montagnards à élé-
ments moyens et gros, du Jura
3 - Éboulis carbonatés montagnards à subalpins à
Cirse glabre, des Pyrénées
4 - Éboulis carbonatés montagnards à subalpins à
Stipe calamagrostide, des Pyrénées
5 - Éboulis siliceux subalpins thermophiles, des Alpes
6 - Éboulis siliceux alpins à Séneçon à feuilles blanches,
des Pyrénées

7 - Éboulis siliceux à Cryptogramme cr ispé et Pâtur in
du Mont Cenis, des Pyrénées
8 - Éboulis carbonatés alpins à Pensée de Lapeyrouse,
des Pyrénées
9 - Éboulis schisteux alpins à Xatar tie scabre, des
Pyrénées
0 - Éboulis alpins d•adrets corses
- - Éboulis car bonatés subalpins à Ancolie des
Pyrénées et Dioscorée des Pyrénées
= - Éboulis carbonatés subalpins à Ancolie visqueuse et
Xatar tie scabre, des Pyrénées
q - Éboulis calcaires alpins à Fétuque des glaciers et
Fétuque des Pyrénées
w - Éboulis calcaires alpins et gélifracts des Pyrénées
centrales
e - Éboulis carbonatés subalpins à alpins à Ibér is
Spathulé et Renoncule à feuilles de par nassie, des
Pyrénées
r - Éboulis carbonatés subalpins à alpins à Crépide
naine, des Pyrénées
t - Éboulis calcaires subalpins à Petit pigamon pubes-
cent et Gaillet nain des Pyrénées centro-occidentales
y - Éboulis carbonatés et siliceux subalpins à alpins à
Saxifrage inaperçue, des Pyrénées
u - Éboulis alpins à Oxyr ia à deux styles et Doronic des
Pyrénées
i - Éboulis carbonatés collinéens à montagnards des
Pyrénées occidentales
o - Éboulis siliceux et dalles érodées de l•étage cr yo-
nival, des Pyr énées centr ales
p - Éboulis calcaires mésoméditer ranéens et supramé-
diter ranéens à éléments moyens, du Midi
[ - Éboulis calcaires de Provence

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétations des éboulis plus ou moins mobiles
Classe : Thlaspietea rotundifolii

■ Communautés thermophiles calcaricoles, du collinéen au
montagnard
Ordre : Stipetalia calamagrostis

● Communautés collinéennes à montagnardes du Jura,
des Alpes, de la Bourgogne
Alliance : Stipion calamagrostis

◆ Associations : 
Achnathero calamagrostidis-Centranthetum
angustifolii 1
Centrantho angustifolii-Iberidetum durandi1
Erysimo decumbentis-Centranthetum angusti-
foliae 2
Galeopsietum angustifoliae2
Iberidetum intermediae fo. contejanii2
Festuco gautieri-Cirsietum glabri3
Picrido rielii-Stipetum calamagrostis4
Erysimo ochroleuci-Ononidetum natrix4

● Alliance : Iberido apertae-Linarion propinquae

◆ Associations : 
Linario odoratissimae-Rumicetum scutatii
Epipactido atrorubentis-Linarietum proximaei
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■ Communautés silicicoles, du montagnard supérieur à 
l•étage subnival
Ordre : Androsacetalia alpinae

● Communautés des Alpes, des Pyrénées et de Corse plu-
tôt d•adret
Alliance : Senecionion leucophylli

◆ Associations : 
Saxifrago exaratae-Coincyetum cheiranthi 5
Senecionetum leucophylli 6
Allosuro crispi-Poetum fontquerii 7
Xatartietum scabrae 9
Festuco alpinae subsp. briquetii-Galietum comete-
rhizi0

■ Communautés surtout calcaricoles du montagnard à l•al-
pin, en stations plutôt fraîches 
Ordre : Thlaspietalia rotundifolii

● Communautés subalpines à alpines des Pyrénées
Alliance : Iberidion spathulatae (syn. incl. : Saxifragion
pratermissaea)

◆ Associations : 
Violetum diversifoliae 8
Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae -
Aquilegio hirsutissimae-Xatartietum scabrae =
Festucetum glaciali-pyrenaicae q
Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae w
Iberidetum spathulatae e
Iberido spathulatae-Ranunculetum heterocarpae e
Iberido bernardianae-Ranunculetum favargeri e
Crepidetum pygmaeae r
Thalictro pubescentis-Galietum pumili t
Saxifragetum praetermissae y
Luzulo alpinopilosae subsp. candollei-
Saxifragetum praetermissae y
Oxyrio digynae-Doronicetum pyrenaici u

■ Communautés alpines et subalpines sur schistes et moraines
Ordre : Drabetalia hoppeanae

● Communautés subnivales des Pyrénées, indifférentes au
substrat
Alliance : Androsacion ciliatae

◆ Associations : 
Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae o
Alsine cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae o

■ Communautés méditerranéennes et parfois supraméditer-
ranéennes
Ordre : Andryaletalia ragusinae

● Communautés méditerranéennes
Alliance : Pimpinello tragium-Gouffeion arenarioidis

◆ Associations : 
Centranthetum lecoqii p
Linario supinae-Gouffeietum arenarioidis [
Brassico montanae-Galeopsidetum angustifoliae [
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Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages supraméditerranéen, montagnard et subalpin inférieur.

Éléments fins, pouvant être recouvert par une couche d•épais-
seur très variable, pouvant atteindre un mètre, d•éléments
moyens et grossiers (jusqu•à 20-30 cm de diamètre).

Principalement aux expositions chaudes (sud).

Pentes souvent fortes (30-40 %).

Mobilité plus ou moins importante des éléments selon le degré
de la pente et de colonisation par la végétation.

pH de la terre fine de l•ordre de 7,5-8,5.

Variabilité

Diversité typologique principale en relation avec la localisation
géographique.

Préalpes du sud : ééboulis à Calamagrostide argentée et
Centranthe à feuilles étroiteess [Achnathero calamagrostidis-
Centranthetum angustifolii]. Cet habitat montre une bonne
homogénéité floristique : les espèces caractéristiques sont pour la
plupart présentes sur l•ensemble de l•aire de répartition et tolè-
rent une grande amplitude altitudinale. Il existe néanmoins une
variabilité reposant sur plusieurs facteurs (dont certaines formes
mériteraient certainement d•être élevées au rang d•association).

Variations géographiques : différentes races peuvent être évo-
quées mais correspondent en réalité à des modifications pro-
gressives de la végétation selon les axes est-ouest et nord-sud.
Les aires de répartition indiquées pour les différentes races sont
donc à nuancer :
- race des bassins supérieurs du Var et de la Tinée, avec des sta-
tions isolées jusqu•au bassin de l•Ubaye (vallon du Bachelard),
avec Fétuque dimorphe (Festuca dimorpha) ;
- races de la partie méridionale des Alpes-de-Haute-Provence et
des Alpes-Maritimes ; deux races dépourvues de Centranthe à
feuilles étroites peuvent être distinguées : race de la partie supé-
rieure de l•étage méditerranéen jusqu•à 800 m, avec Céphalaire
à fleurs blanches (Cephalaria leucantha) ; race de caractère
supraméditerranéen, avec la Germandrée luisante (Teucrium
lucidum) ;

race de la vallée de la Durance, du Dévoluy (Hautes-Alpes), très
certainement présent dans les départements limitrophes, avec la
Scabieuse à feuilles de graminée (Lomelosia graminifolia).

Variations altitudinales : le groupement est de plus en plus frag-
mentaire avec l•élévation en altitude. Il s•appauvrit en
Calamagrostide argentée et s•enrichit en espèces subalpines et
alpines, avec : Trisète à feuilles distiques (Trisetum disticho-
phyllum), Athamanthe de Crète (Athamantha cretensis), Avoine
des montagnes (Helictotrichon sedenense).

Variations hydriques : dans les stations plus humides : forme à
Pas d•âne (Tussilago farfara) ;

Variations édaphiques : sur substrats marneux principalement
composés d•éléments fins, forme à Bugrane à feuilles rondes
(Ononis rotundifolia), Bugrane ligneuse (Ononis fruticosa),
Bugrane natrix (Ononis natrix), Fausse roquette à feuilles de
cresson (Erucastrum nasturtiifolium).

Bourgogne : ééboulis à Centranthe à feuilles étroites et Ibér is
de Durandd  [Centrantho angustifolii-Iberidetum durandi], avec
en plus : Laser de France (Laserpitium gallicum), Galium de
Fleurot (Galium fleurotii), Scutellaire des Alpes (Scutellaria
alpina), Silène des glariers (Silene uniflora subsp. glaerosa). Se
rencontre une forme fragmentaire, appauvrie de cette commu-
nauté, dans des éboulis à éléments grossiers, avec : Germandrée
petit-chêne (Teucrium chamaedrys), Centranthe à feuilles
étroites, Dompte-venin (Vincetoxicum hirundinaria), Rosier à
feuilles de Pimprenelle (Rosa pimpinellifolia), Mélitte à feuilles
de mélisse (Melittis melissophyllum).

Physionomie, structure

Le degré de recouvrement est de l•ordre de 10 à 40 %.

La physionomie est dominée par les touffes de la Calamagrostide
argentée et des plantes de grande taille : Centranthe à feuilles
étroites, Laser de France pour l•éboulis à Calamagrostide argen-
tée et Centranthe à feuilles étroites, et par les taches mauves (au
printemps) de l•Ibéris de Durand.

Les espèces se développant dans ces pierriers mobiles sont pour
la plupart des lithophytes migrateurs, ascendants et recouvreurs.
Leurs adaptations (stolons hypogés, rejets s•étalant à la surface
du pierrierƒ) concourent à la fixation des pierriers et à l•instal-
lation de la pelouse (cf. chapitre « Dynamique de la végéta-
tion »). La diminution de la mobilité des pierriers permet à des
espèces plus ubiquistes de se développer : Gaillet oblique
(Galium obliquum), Calament népéta (Calamintha nepeta),
Céphalaire à fleurs blanches.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Achnatherum calamagrostis Calamagrostide argentée
Centranthus angustifolius Centranthe à feuilles étroites
Galium fleurotii Galium de Fleurot
Iberis linifolia Ibér is de Durand
subsp. intermedia (inclut Iberis Durandii)

Laserpitium gallicum Laser de France
Lomelosia graminifolia Scabieuse à feuilles 

de graminées
Nepeta nepetella Petit Népéta
Ptychotis saxifraga Ptychotis saxifrage
Rumex scutatus Rumex à écussons
Scrophularia canina Scrophulaire du Jura
subsp. juratensis
Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin
Aethionema saxatilis Sabline cendrée
Athamantha cretensis Athamanthe de Crète
Calamintha nepeta Calament népéta
Cephalaria leucantha Céphalaire à fleurs blanches
Epilobium dodonaei Épilobe à feuilles de romarin
Erucastrum nasturtiifolium Fausse roquette 

à feuilles de cresson
Festuca dimorpha Fétuque dimorphe
Galium obliquum Gaillet oblique
Helictotrichon sedenense Avoine des montagnes
Ligusticum ferrulaceum Ligustique fausse férule
Ononis fruticosa Bugrane ligneuse

Éboulis calcaires et calcaro-marneux 
des Préalpes du Sud et de Bourgogne
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Ononis natrix Bugrane natrix
Ononis rotundifolia Bugrane à feuilles rondes
Scutellaria alpina Scutellaire des Alpes
Silene vulgaris Silène couchée
subsp. prostrata
Silene vulgaris Silène des glariers
subsp. glaerosa
Teucrium lucidum Germandrée luisante
Tolpis staticifolia Épervière à feuilles de statice
Trisetum distichophyllum Trisète à feuilles distiques
Tussilago farfara Pas d•âne

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les éboulis calcaires à éléments fins, des situations fraîches
du Petasition paradoxi [Code UE : 8130, Code Corine : 61.231],
en particulier pour la forme à Pas d•âne des stations humides de
l•éboulis à Calamagrostide argentée.

Avec les éboulis calcaires à éléments moyens à Tabouret à
feuilles rondes [Thlaspietum rotundifolii ; Code UE : 8120, Code
Corine : 61.22] à l•étage subalpin inférieur.

Avec les éboulis du Pimpinello tragii-Gouffeion arenarioidis
(Code Corine : 61.32) en région méditerranéenne.

Avec les éboulis à Ibéris de Contejean (Iberis linifolia subsp.
intermedia ; incluant Iberis contejanii) [Iberidetum intermediae
fo. contejanii, Stipion calamagrostidis ; Code UE : 8130, Code
Corine : 61.31] localisé au Jura.

Correspondances phytosociologiques
Éboulis calcaires et calcaro-marneux des situations thermophiles
des Préalpes et de Bourgogne, à éléments fins à gros.

Alliance : Stipion calamagrostis.

Associations : Achnathero calamagrostidis-Centranthetum
angustifolii ; Centrantho angustifolii-Iberidetum durandi.

Dynamique de la végétation
Au niveau de l•éboulis à Calamagrostide argentée et Centranthe
à feuilles étroites : - après fixation de l•éboulis, la végétation
peut évoluer vers des habitats de pelouses méso- à xéro-thermo-
philes, avec principalement :

€ pelouses des Alpes internes du Stipo capillatae-Poion car-
niolicae [Code UE : 6270, Code Corine : 34.314] aux étages
supraméditerranéen et montagnard,
€ pelouses à Brachypode de Phoenicie (Brachypodium phoeni-
coides) (Code Corine : 34.36) à l•étage supraméditerranéen,
€pelouses de l•Ononidion cenisiae [Code UE : 4090, Code
Corine : 36.432] aux étages (montagnards) subalpins,
€pelouses du Seslerion caeruleae [Code UE : 6170, Code
Corine : 36.43] aux étages (montagnards) subalpins ;

- passage possible vers des landes et des fourrés méso- à xéro-
thermophiles, avec principalement :

€landes des Alpes internes des Pino sylvestris-Juniperetalia
sabinae [Code UE : 4060, Code Corine : 31.432],
€ landes du Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae
[Code Corine : 32.62],
€fourrés du Berberidion vulgaris [Code UE : 5110, Code
Corine : 31.82] ;

- évolution ultime possible vers des forêts méso- à xéro-thermo-
philes, avec principalement :

€pinèdes des Alpes internes de l•Ononido rotundifoliae-

Pinion sylvestris [Code UE : 9430, Code Corine : 42.4 et
42.53],
€ chênaies supraméditerranéennes du Quercion pubescentis-
sessiliflorae. [Code Corine : 41.71] ;
€ chênaies méditerranéennes du Quercion ilicis. [Code
Corine : 41.714].

Au niveau de l•éboulis à Centranthe à feuilles étroites et Ibéris
de Durand :
- la fixation de l•éboulis conduit le plus souvent aux pelouses à
Seslérie bleutée (Sesleria caerulea) et Anthyllide des montagnes
(Anthyllis montana) [Seslerio albicantis-Anthyllidetum monta-
nae, Seslerio albicantis-Xerobromenion erecti ; Code UE : 6210,
Code Corine : 34.332] ;
- possibilité d•évolution vers des chênaies supraméditerranéennes
du Quercion pubescentis-sessiliflorae [Code Corine : 41.71].

Habitats associés ou en contact
Habitats évoqués au chapitre « Dynamique de la végétation »,
auxquels il est possible de rajouter :

falaises calcaires du Potentillion caulescentis [Code UE :
8110, Code Corine : 62.15] ;

pelouses mésophiles du Bromion erecti [Code UE : 6210,
Code Corine : 34.322] ;

alluvions caillouteuses de l•Epilobion fleischeri [Code UE :
3220, Code Corine : 24.221].

Répartition géographique
Éboulis à Calamagrostide argentée et Centranthe à feuilles
étroites : présent dans la majeure partie des Alpes occidentales et
remonte jusque dans le Jura méridional.

Éboulis à Centranthe à feuilles étroites et Ibéris de Durand : en
Bourgogne sur la côte dijonaise (de Sainte-Foy à Vougeot).

Valeur écologique et biologique
Cet habitat possède deux espèces endémiques des Alpes 
préligures et de Haute-Provence : Germandrée luisante, Sabline
cendrée.

Une espèce est protégée au niveau national : Sabline cendrée.

Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
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Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »

Présence d•espèces animales de l•annexe II et protégées au
national :
- UE 1229, Phyllodactyle d•Europe (Euleptes europaea) ;
- UE 1298, Vipère d•Orsini (Vipera ursinii).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Les éboulis encore actifs (dont la dynamique n•a pas été modi-
fiée par des aménagements humains) non colonisés par des
espèces de pelouses et présentant une flore spécifique d•éboulis
(lithophytes migrateursƒ).

Les éboulis non pâturés par les troupeaux.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement peu menacé.

Des stations de basse altitude peuvent souffrir de l•exploitation
des matériaux pierreux.

La création de routes peut favoriser l•installation ponctuelle de cet
habitat (remaniement des talus), tout comme elle peut entraîner la
disparition de stations de manière directe en détruisant le pier-
rier ou de manière indirecte en empêchant l•apport de maté-
riaux nouveaux. L•éboulis s•immobilise et est colonisé par
d•autres habitats (cf. « Dynamique de la végétation »).

Les troupeaux s•écartant des parcours pastoraux peuvent entraî-
ner la raréfaction de certaines espèces.

La création de nouveaux sentiers, en particulier lorsqu•ils sont
parallèles à la pente, augmente le ravinement.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Éboulis calcaires sur pentes souvent fortes, composés d•élé-
ments grossiers recouvrant une couche d•éléments plus fins, à
végétation présentant un recouvrement inférieur à 40 % et prin-
cipalement dominée par les touffes de Calamagrostide argentée
et d•autres plantes de grande taille telles que le Centranthe à
feuilles étroites et le Laser de France.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Installation lente de la végétation du fait de l•apport d•éléments
et de l•instabilité du substrat (apport permanent d•éléments et
érosion liée au ruissellement des eaux de pluie) et donc sensibi-
lité de la végétation au pâturage et au piétinement.

Dynamique de l•éboulis susceptible d•être modifiée par des
aménagements.

Modes de gestion recommandés

Non-intervention dans la grande majorité des cas.

Éviter les aménagements (routes, pistes pastorales, de skiƒ)
perturbant la dynamique de l•éboulis.

Maintenir au maximum cet habitat à l•écart des parcours pasto-
raux.

Privilégier l•entretien et la signalétique des sentiers pour une
meilleure canalisation des randonneurs.

Exemples de sites avec l’habitat dans un bon état de
conservation ou avec gestion conservatoire

Site Life-Natura 2000 « Vallons du Fournel-Les-Bans », parc
national du Mercantour, parc naturel régional du Queyras.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Améliorer les connaissances syntaxonomiques de l•habitat.

Étudier l•impact d•un pâturage intensif et ponctuel pour les
éboulis en cours de colonisation par les pelouses, dans l•optique
d•une mise en place d•un plan de pâturage visant à restaurer ou
à entretenir les éboulis (maintien de la mobilité des éléments 
et de la spécificité floristique) ; dans le cas particulier où la
végétation ligneuse (comme celle du Berberidion vulgaris)
se développe, expérimenter les actions cumulées d•un débrous-
saillage mécanique léger et d•un pâturage caprin approprié
(charge pastorale à définir).
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Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation chasmophytique

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15-1999

PAL.CLASS. : 62.1

11)) Végétation des fentes des falaises et pentes rocheuses cal-
caires de l•intérieur des terres, de la région méditerranéenne
ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région eurosibé-
rienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caules-
centis et Asplenietalia glandulosi. Deux niveaux peuvent
être identifiés : a) le thermo- et mésoméditerranéen
(Onosmetalia frutescentis) avec Campanula versicolor, C.
rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites luskii ; b) le mon-
tagnard et oro-méditerranéen (Potentilletalia speciosae, y
compris Silenion auriculatae, Galion degenii et Ramondion
nathaliae).

Ce type d•habitat présente une grande diversité régionale,
avec de nombreuses espèces endémiques et sous-types
(décrits avec les espèces clefs au point 2).

2) Végétaleess :
62.11 - Communautés de l•ouest méditerranéen (Asplenion
petrarchae) : Asplenium petrarchae, Asplenium trichomanes
ssp. pachyrachis, Cheilanthes acrostica, Melica minuta,
Hieracium stelligerum, Erodium petraeum ; groupements à
fougères sciaphiles mésothermes de l•étage supra-méditerra-
néen (Polypodion australis) : Polypodium cambricum ssp.
australe, Saxifraga corbariensis, # Asplenium jahandiezii,
Asplenium sagittatum, Pteris cretica, Asplenium tricho-
manes ssp. inexpectans.

62.12 - Communautés des Pyrénées centrales (Saxifragion
mediae) : Asperula hirta , + Androsace cylindrica ,
Asplenium celtibericum, Saxifraga media, S. longifolia, S.
aretioides, Potentilla alchimilloides, P. nivalis, Ramonda
myconi, Ptilotrichum pyrenaicum.

62.13 Communautés des falaises liguro-apennines
(Saxifragion lingulatae) : Saxifraga callosae ssp. lingulata,
Primula marginata, P. allionii, Phyteuma cordatum, Ballota
frutescens, Potentilla saxifraga, Silene campanula,
Phyteuma charmeli.

62.14 - Communautés du sud de l•Italie (Dianthion rupico-
lae) : # Dianthus rupicola, Antirrhinum siculum, Cymbalaria
pubescens, Scabiosa limonifolia.

62.15 et 62.1B - Communautés de la région eurosibérienne
et des étages supra- à oro-méditerranéens de la région médi-
terranéenne (Potentilletalia caulescentis) :

communautés sciaphiles : Cystopteris fragilis, Asplenium
trichomanes, Asplenium viride ;

communautés xérophiles : Ceterach officinarum, Asplenium
ruta-muraria, Draba aizoides, Kernera saxatilis, Biscutella
laevigata ;

communautés de l•étage alpin : Androsace helvetica,
Minuartia rupestris, Draba tomentosa ;

communautés du centre et du sud de l•Italie (Saxifragion
australis) : Saxifraga australis, Potentilla nebrodensis,
Campanula tanfanii, Trisetum bertolonii.

62.16, 62.17, 62.18, 62.19 et 62.1A - Communautés des
falaises calcaires de la Grèce et de l•Italie méridionale

(Campanulion versicoloris, Cirsietalia chamaepeucis,
Silenion auriculatae, Ramondion nathaliae).

62.1C - Communautés boréales avec Asplenium viride,
Woodsia glabella.

3) Correspondanceess :
Classification Allemande : « 320101 natürlicher Karbonatfels
(Kalk, Dolomit) ».

44)) Forment des mosaïques avec les communautés du
Xerobrometea (34.1, 34.31-34.34, des éboulis (61) et des
pavements calcaires (62.4)).

En Irlande et au Royaume-Uni, il existe des sites de grande
valeur abritant une flore relictuelle arctico-alpine et d•im-
portantes communautés de bryophytes et/ou de lichens.

Caractères généraux
Cet habitat regroupe les communautés se développant dans l•en-
semble de la France, de l•étage thermoméditerranéen à l•étage
nival sur les rochers et falaises carbonatés. Cet habitat ne prend
en compte que les communautés installées au sein d•étroites fis-
sures dans lesquelles se sont formés des fragments de lithosols.
Les replats plus larges à sol plus évolué (type rendzine) et colo-
nisés par des lambeaux de pelouses (formant des guirlandes) ne
rentrent pas dans la définition de cet habitat et correspondent à
un stade d•évolution ultérieur de la végétation ou à une végéta-
tion parallèle sans lien direct avec les habitats chasmophytiques.

La large répartition de cet habitat en France, sa grande amplitude
altitudinale et ses expositions variées, entraîne une grande diver-
sité de situations écologiques et de communautés végétales.

Peu de menaces reposent sur cet habitat, si ce n•est, ponctuelle-
ment l•exploitation de la roche ou la pratique de l•escalade dans
des sites à forte valeur patrimoniale.

Du fait des fortes contraintes s•exerçant sur cet habitat et rendant
très lente (voire nulle) la dynamique de la végétation, et des
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faibles relations qui lient les activités humaines à cet habitat, la
gestion consiste dans la majorité des cas en une non-intervention.

Déclinaison en habitats élémentaires
La déclinaison en habitats élémentaire repose principalement
sur la géographie, l•altitude, l•exposition et l•humidité. Vingt-
six déclinaisons sont proposées :

1 - Falaises calcaires méditer ranéennes thermophiles
2 - Falaises calcaires du Narbonnais, du Roussillon et
des Corbières
3 - Falaises de la bordure mér idionale des Cévennes
4 - Falaises calcaires de basse altitude, de Corse
5 - Falaises calcaires de moyenne altitude, de Corse
6 - Encorbellements des falaises calcaires du Sud-Est
7 - Falaises calcaires mésoméditer ranéennes à supra-
méditer ranéennes du Sud-Est
8 - Falaises calcaires supr améditer r anéennes à
subalpines du Sud-Est
9 - Falaises calcaires planitiaires et collinéennes
0 - Falaises calcaires supraméditerranéennes à monta-
gnardes, des Alpes du Sud et du Massif central méridional
- - Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne, du
Jura et des Préalpes
= - Falaises calcaires subalpines à alpines, des Alpes
q - Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens
w - Végétation des fissures de rochers ou de pieds de
falaises calcaires des étages supraforestiers
e - Végétation des parois calcaires temporairement
suintantes de l•étage montagnard
r - Végétation des rochers et gélifracts suintants des
étages montagnards à subalpins des Pyrénées
t - Falaises calcaires montagnardes à subalpines r iches
en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura
y - Falaises calcaires ombragées collinéennes à monta-
gnardes, de la Bourgogne, du Jura, des Préalpes, des
Pyrénées centrales
u - Rochers calcaires alticoles de Corse
i - Végétation des rochers calcaires des étages sub-
alpin et alpin, insensible à l•exposition
o - Végétation des rochers calcaires de l•étage monta-
gnard, insensible à l•exposition, des Pyrénées
p - Végétation des rochers calcaires de l•étage subalpin,
humides et de for te pente, des Pyrénées
[ - Végétation des rochers calcaires et conglomér iques
de l•étage montagnard, exposés au nord, des Pyrénées
] - Falaises calcaires montagnardes à subalpines à
Alysson des Pyrénées
\ - Végétation des vires et parois calcaires de l•étage
montagnard des Pyrénées
a - Végétation humo-épilithique des parois calcaires
méditer ranéennes

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle

➤ Végétation vivace des parois et des murs
Classe : Asplenietea trichomanis

■ Communautés cormophytiques calcicoles thermo- à méso-
méditerranéennes
Ordre : Asplenietalia glandulosi

● Alliance : Asplenion glandulosi

◆ Associations : 
Asplenio petrarchae-Campanuletum macrorhizae1
Phagnalo sordidi-Asplenietum petrarchae1
Diantho brachyanthi-Lavateretum maritimae2
Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrostichae2
Cheilantho acrostichae-Asplenietum petrarchae2
Ptilotricho spinosi-Erodietum petraeae3
groupement à Phagnalon sordidum4
groupement à Asplenium sagittatum4
Ruto divaricatae-Brassicetum insularis5

■ Communautés calcicoles de l•Europe tempérée et des
étages supra- et oroméditerranéens
Ordre : Potentilletalia caulescentis

● Communautés héliophiles supra- et oroméditerra-
néennes des Alpes maritimes
Alliance : Saxifragion lingulatae

◆ Associations : 
Primuletum allionii6
Phyteumetum villarsi6
Ballotetum frutescentis7
Potentilletum saxifragae7
Saxifragetum lingulatae8
Silenetum campanulae8

● Communautés héliophiles, xérophiles à mésophiles,
collinéennes à alpines
Alliance : Potentillion caulescentis

◆ Associations : 
Asplenietum trichomano-rutae-murariae9
Seseli libanotidis-Asplenietum rutae-murariae9
Sileno saxifragae-Asplenietum fontani0
Potentillo cebennensis-Saxifragetum cebennensis 0
Potentillo caulescentis-Hieracietum humilis-
Drabo aizoidis-Daphnetum alpinae-
Asplenietum fontani-ceterach-
Phyteumo charmelii-Bupleuretum petraeae=
Potentillo caulescentis-Saxifragetum diapensoidis =
Bupleuro petraeae-Avenetum setaceae=
Androsacetum helveticae=
Primulo marginatae-Valerianetum saliuncae=
groupement à Potentilla nitida et Hypericum
nummularium=
Kernero saxatilis-Arenarietum hispidaeq
Chaenorrhino origanifolii-Galietum pusilliq

● Communautés héliophiles supra- et oroméditerra-
néennes de Corse 
Alliance : Arenarion bertolonii

◆ Associations : 
Elymo corsici-Ptychotetum saxifragaeu
Asplenio utae-murariae Arenarietum bertoloniiu

● Communautés collinéennes à subalpines, en stations
ombragées, fraîches
Alliance : Violo biflorae-Cystopteridion alpinae

◆ Associations : 
Violo biflorae-Cystopteridetum fragilisw
Violo biflorae-Cystopteridetum alpinaew
Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenataew
Hyperico nummulari-Pinguiculetum longifoliae e
Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati r
Asplenio viridis-Caricetum brachystachyost
Heliospermo quadrifidi-Cystopteridetum regiae t
Asplenio viridis-Cystopteridetum fragilist
Androsaco lacteae-Ranunculetum alpestrist
Cystopterido fragilis-Asplenietum scolopendrii y
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● Communautés pyrénéennes, montagnardes à alpines
Alliance : Saxifragion mediae

◆ Associations : 
Saxifragetum mediaei
Hormatophylletum spinosaei
Asperulo hirtae-Dethawietum tenuifoliaeo
Asperulo hirtae-Potentilletum alchimilloidiso
Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae o
Saxifrago caesiae-Valerianetum apulaep
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga
pubescens subsp. iratianap
Saxifrago aretioidis-Valerianetum apulaep
groupement à Potentilla nivalis et Saxifraga are-
tioidesp
Saxifragetum catalaunicae[
Petrocoptidetum pyrenaicae[
Aquilegio-Alyssetum pyrenaici]
groupement à Ramonda myconi et Neckera com-
planata\
Petrocoptido-Androsacetum cylindricae\

➤ Végétation à base de bryophytes et de fougères, des 
parois et dalles ombragées, épilithique à terricole, mésophile à
hyperhumide et sciaphile ; optimale en conditions océaniques
planitaires à collinéennes, mais présente jusqu•au méso- et
supraméditerranéen
Classe : Anogrammo leptophyllae-Polypodietea cambrici 

■ Ordre : Anomodonto viticulosi-Polypodietalia cambrici

● Communautés humo-épilithiques mésophiles, plutôt
neutrophiles, atlantiques et mésoméditerranéennes
Alliance : Polypodion serrati

◆ Association :
Polypodietum serratia
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Falaises calcaires supraméditerranéennes 
à montagnardes, des Alpes du Sud et
du Massif central méridional

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages supraméditerranéen et montagnard méditerranéen.

Principalement aux expositions froides.

Lieux encaissés, rochers secs non suintants.

Se développe sur des parois subverticales, dépourvues en per-
manence de neige.

La très forte déclivité et le ruissellement intense entraînent un
rajeunissement fréquent de la paroi et s•opposent à l•édification
d•un sol proprement dit. C•est seulement au niveau des fissures
et des replats que peuvent se développer des fragments de litho-
sol (mélange de minéraux et d•humus noir de type mull).

Variabilité

Diversité typologique en rapport avec la localisation géogra-
phique :

Alpes du Sud (entre 300 et 1 000 m) : ffalaises à Silène 
saxifrage et Asplénium des fontainess  [Sileno saxifragae-
Asplenietum fontani], avec : Globulaire naine (Globularia
nana), Sabline à grandes fleurs (Arenaria grandiflora) ;
- Massif central méridional (entre 400 et 1 200 m) : ffalaises à
Potentille des Cévennes et Saxifrage des Cévenneess [Potentillo
cebennensis-Saxifragetum cebennensis], avec : Kernéra des
rochers (Kernera saxatilis), Linaire à feuilles d•origan
(Chaenorrhinum origanifolium), Athamanthe de Crète
(Athamantha cretensis), Laser siler (Laserpitium siler) ; la
Potentille des Cévennes est un taxon qui n•est plus reconnu aux
niveaux subspécifique et spécifique, et ne représente qu•une
variété de Potentilla caulescens, la Potentille à tige courte.

Physionomie, structure

Le degré de recouvrement est faible (inférieur à 10 %).

La végétation est essentiellement composée d•hémicryptophytes
et de chaméphytes.

Présence de quelques nanophanérophytes de junipéraies et de
buxaies, telles que : Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier
ovalis subsp. ovalis), Cotonéaster à feuilles entières (Cotoneaster
integerrimus), Buis (Buxus sempervirens), Genévrier rouge
(Juniperus phoenicea), du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae
[Code UE : 5110 ; Code Corine : 32.1321, Code Corine 31.82], 
à l•étage supraméditerranéen, ou de fourrés du Cotoneastro 
integerrimus-Amelanchierenion ovalis [Code UE : 5110 ; Code
Corine : 31.82], à l•étage montagnard méditerranéen.

Les géophytes sont quasiment inexistants et ne peuvent se déve-
lopper qu•au niveau de larges fissures.

Les espèces végétales se développant sur ces milieux sont prin-
cipalement des chasmophytes stricts, avec : Potentille à tige
courte, Saxifrage des Cévennes, Érine des Alpes (Erinus alpi-
nus), auxquelles il faut ajouter des espèces issues d•éboulis et de
pelouses rocailleuses.

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Arenaria grandiflora Sabline à grandes fleurs

Athamantha cretensis Athamanthe de Crète
Draba aizoides Drave faux aïzoon
Galium pusillum Gaillet très grêle
Globularia nana Globulaire naine
Kernera saxatilis Kernéra des rochers
Laserpitium siler Laser siler
Potentilla caulescens Potentille des Cévennes
var. cebennensis

Saxifraga cebennensis Saxifrage des Cévennes
Silene saxifraga Silène saxifrage
Asplenium fontanum Asplénium des fontaines
Daphne alpina Daphné des Alpes
Erinus alpinus Érine des Alpes
Minuartia mediterranea Minuartie de la Méditerranée
Minuartia rostrata Minuartie changeante

Confusions possibles avec d’autres habitats

Falaises calcaires du Saxifragion lingulatae [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.13], des Alpes-Maritimes, aux étages supra-
méditerranéen et montagnard méditerranéen.

Falaises calcaires de l•Asplenion glandulosi [Code UE : 8210,
Code Corine : 62.11], à l•étage mésoméditerranéen.

Falaises rocheuses calcaires, des situations ombragées, fraîches
du Cystopteridion fragilis [Code UE : 8110, Code Corine :
62.152] présentant une plus grande importance de mousses, de
lichens et de fougères.

Correspondances phytosociologiques
Falaises calcaires supraméditerranéennes et montagnardes
méditerranéennes, héliophiles, xérophiles à mésophiles.

Alliance : Potentillion caulescentis.
Associations : Sileno saxifragae-Asplenietum fontani ;
Potentillo cebennensis-Saxifragetum cebennensis.

Dynamique de la végétation
La végétation de cet habitat s•installe au niveau des fissures pré-
sentant une couche suffisante d•humus noir (apport par les eaux
de ruissellements, le ventƒ).

Cet habitat présente un caractère permanent.

Habitats associés ou en contact
Au pied de la falaise : éboulis calcaires thermophiles du Stipion
calamagrostis [Code UE : 8130, Code Corine : 61.311].

Sur vires :
pelouses méso-xérophiles du Seslerion caeruleae [Code UE :

6170, Code Corine : 36.43] ;

CODE CORINE 62.151

8210
0
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Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

pelouses mésoxérophiles des ubacs du Seslerion elegantissi-
mae [Code Corine : 34.712] ;

pelouses pionnières de l•Alysso alyssoidis-Sedion albi [Code
UE : 661100**, Code Corine : 34.11].

Dans les encorbellements : habitat à Raiponce de Villars
(Phyteuma villarsi) [Phyteumetum villarsi ; Code UE : 8210,
Code Corine : 62.13], dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
le Var.

Dans les fissures de la falaise :
- junipéraie à Genévrier rouge et buxaie à Amélanchier à feuilles
ovales du Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae [Code UE :
5210, 5110 ; Code Corine : 32.1321, 31.82], à l•étage supramé-
diterranéen ;
- fourrés du Cotoneastro integerrimus-Amelanchierenion ovalis
[Code Corine : 31.82], à l•étage montagnard méditerranéen.

Répartition géographique
Falaises à Silène saxifrage et Asplénium des fontaines : présent
dans la quasi-totalité des massifs provençaux (Drôme, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, partie méridionale des Alpes-de-Haute-
Provence et Var) mais dont la répartition précise reste encore à
préciser.

Falaises à Potentille des Cévennes et Saxifrage des Cévennes :
Causses, Cévennes.

Valeur écologique et biologique
Cet habitat présente une espèce endémique du Massif central :
Saxifrage des Cévennes.

Les différences floristiques observées dans les différentes
régions (Alpes, Massif central) sont liées aux phénomènes de
spéciation liés à l•isolement géographique des peuplements de
ces régions.

Espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux »

Faucon pèlerin (Falco peregrinus), Grand-duc d•Europe (Bubo
bubo).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Falaises exemptes de toutes activités humaines.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Cet habitat est globalement non menacé.

L•exploitation de la roche peut menacer certains peuplements.

L•équipement des voies d•escalade et de via ferrata (avec le net-
toyage de la falaise qu•elle implique), la création d•écoles d•es-
calade ainsi que leur fréquentation intensive peuvent ponctuel-
lement constituer des facteurs de raréfaction de certaines
espèces végétales.

Le dérangement répété des sites de reproduction d•espèces ani-
males rupestres peut entraîner leur abandon, en particulier pour
les espèces de grands rapaces rupicoles comme : le Grand-duc
d•Europe, le Faucon pèlerin et certaines espèces de chauves-
souris.

Cadre de gestion

États de l’habitat à privilégier

Falaises à végétation clairsemée (recouvrement inférieur à
10 %) et principalement composée par des hémicryptophytes et
des chaméphytes.

Rappels de quelques caractères sensibles de l’habitat

Installation difficile de la végétation liée aux phénomènes d•éro-
sion (érosion éolienne, ruissellement des eaux de pluie le long
de la paroi), donc recolonisation très lente des surfaces mises à
nu (suite à l•exploitation de la roche, pratique de l•escalade...).

Modes de gestion recommandés

Non-intervention dans la grande majorité des cas.

Éviter au maximum l•exploitation de la roche.

Éviter les équipements et les pratiques liées à l•escalade sur les
falaises de haute valeur biologique ; à défaut, les positionner
précisément de façon à ne pas dégrader les stations d•espèces
végétales rares.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion de l’habitat

Éviter les pratiques de « vol libre » au-dessus des aires de nidi-
fication (dérangements causés par les passages répétés).

Éviter la création de voies d•escalades sur les falaises abritant
des aires de rapaces ; pour celles en possédant déjà, limiter la
fréquentation pendant les périodes de nidification.
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Inventaires, expérimentations,
axes de recherche à développer
Affiner la répartition de l•habitat.

Mise en place de suivi de la reconquête de la végétation sur les
surfaces mises à nu suite à des aménagements.

Bibliographie
ARCHILOQUE A., 1962.

BRAUN-BLANQUET J. et al., 1952.

DELARZE R. et al., 1998.

LOISEL R., 1976.

MOLINIER R., 1966.

MOLINIER R., ARCHILOQUE A., 1967.

RAMEAU J.-C., 1996.

THEURILLAT J.-P. et al., 1995.

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique



�



�

�



Plan de gestion de la RNR et Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 820 1690 « Grotte à chauves-souris des Sadoux » 
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Annexe 3. Cartes optionnelles 
CT : Corps de texte – A : Annexe 
N° Objet Localisation
Carte 1 Localisation de la RNR et du site Natura 2000 de la grotte des Sadoux CT 
Carte 2 Limites communales A 
Carte 3 Inventaires et aires protégées du site CT 
Carte 4 Réserve de chasse A 
Carte 5 Nature des propriétés CT 
Carte 6 Activités humaines CT 
Carte 7 Géologie du site A 
Carte 8 Réseau des cavités explorées au sein du site et en périphérie CT 
Carte 9 Habitats naturels du site CT 
Carte 10 Habitats d’intérêt communautaire CT 
Carte 11 Répartition des habitats d’intérêt communautaire non prioritaires A 
Carte 12 Répartition des habitats d’intérêt communautaire prioritaires A 
Carte 13 Statut des habitats d’intérêt communautaire A 
Carte 14 Carte de présence du Rhinolophus hipposideiros A 
Carte 15 Carte de présence du Rhinolophus ferrumequinum A 
Carte 16 Carte de présence du Rhinolophus euryale A 
Carte 17 Carte de présence du Myotis myotis A 
Carte 18 Carte de présence du Myotis blythi A 
Carte 19 Carte de présence du Myotis emarginatus A 
Carte 20 Carte de présence du Barbastella barbastellus A 
Carte 21 Carte de présence du Miniopterus schreibersii  A 
Carte 22 Localisation des objectifs et actions CT 
Carte 23 Etat de conservation des habitats CT 
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Annexe 4. Charte Natura 2000 du site de la grotte des Sadoux validée lors du comité de pilotage du 28 juin 2010 
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1.
P

R
E

A
M

B
U

L
E

1.1 
L

e réseau N
atura 2000 

N
atura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des m

ilieux naturels rares ou m
enacés à 

l’échelle européenne. L
’engagem

ent des E
tats et de l’U

nion européenne est de préserver ce patrim
oine 

écologique sur le long term
e.  

L
a France a opté pour une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites N

atura 2000. 
A

ctuellem
ent, il existe quatre outils contractuels pour la gestion et la conservation de ces sites : les 

m
esures agro-environnem

entales territorialisées (pour les m
ilieux agricoles uniquem

ent), les contrats 
N

atura 2000 forestiers, les contrats N
atura 2000 non agricoles et non forestiers ainsi que la charte N

atura 
2000.  1.2 

L
a charte N

atura 2000 

L
a vocation d’un site N

atura 2000 est de contribuer à la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
com

m
unautaire qui ont justifié sa désignation. L

a charte N
atura 2000 fait partie intégrante du docum

ent 
d’objectifs, elle doit perm

ettre de favoriser la poursuite, le développem
ent et la valorisation de pratiques 

favorables à la conservation de ces m
ilieux et espèces. Il s’agit de « faire reconnaître » ou « labelliser » 

cette gestion passée qui a perm
is le m

aintien de ces habitats et espèces rem
arquables.  

C
et outil contractuel perm

et à l’adhérent de m
arquer son engagem

ent en faveur de N
atura 2000 et des 

objectifs 
poursuivis 

par 
ce 

réseau 
(définis 

pour 
chaque 

site 
dans 

le 
docum

ent 
d’objectifs) 1. 

L
es 

engagem
ents proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et ne donnent donc pas 

droit à rém
unération.  

T
oute personne souhaitant adhérer à 

la charte N
atura 2000 signe deux docum

ents : la déclaration 
d’adhésion  et un exem

plaire de la C
harte N

atura 2000 com
plétée.  

L
a déclaration d’adhésion com

porte la liste des parcelles sur lesquelles le signataire souhaite s’engager et 
la nature des m

ilieux présents sur ces parcelles, ce qui perm
et de définir les engagem

ents spécifiques que 
l’adhérent devra respecter. 

1.3 
C

e qu’apporte l’adhésion à la charte N
atura 2000 

L
’adhésion à la charte N

atura 2000 garantit que les terrains concernés font l’objet d’une gestion durable 
et/ou que les activités pratiquées sont respectueuses des habitats naturels et des espèces pour lesquels le 
site N

atura 2000 a été désigné.  
L

’adhésion à la charte N
atura 2000 perm

et aussi aux propriétaires de bénéficier de certains avantages :  

�
L

’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (T
FN

B
)  

L
a totalité

2 de la T
FN

B
 est exonérée. L

a cotisation pour la C
ham

bre d’agriculture, qui ne fait pas partie 
de la T

FN
B

, n’est pas exonérée.  

�
L

’exonération des ¾
 des droits de m

utation pour certaines successions et donations
C

ette exonération ne concerne que les m
utations à titre gratuit des propriétés non bâties et qui ne sont 

pas en bois et forêts. 

�
L

a réduction du revenu net im
posable des charges de propriétés rurales

L
es travaux de restauration et de gros entretien, effectués en vue du m

aintien du site en bon état 
écologique et paysager, sont déductibles du calcul du revenu net im

posable.  

                                              
1 D

ocum
ent de gestion du site N

atura 2000. 
2 L

’adhésion à la charte N
atura 2000 perm

et de bénéficier de l’exonération des parts com
m

unale et intercom
m

unale de la T
FN

B
.   
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�
L

a garantie de gestion durable des forêts
L

’adhésion à la charte constitue cette garantie. 
E

lle perm
et de bénéficier : 

-
d’exonérations fiscales (ISF, m

utations à titre gratuit sur les bois et forêts) ; 
-

d’exonérations 
d’im

pôt 
sur 

le 
revenu 

pour 
les 

acquisitions 
de 

parcelles 
ou 

certains 
travaux 

forestiers, si la propriété fait plus de 10 ha ; 
-

d’aides publiques à l’investissem
ent forestier. 

1.4 
Q

ui peut adhérer à une charte N
atura 2000 ? 

L
e signataire est, selon les cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un m

andat la qualifiant 
juridiquem

ent pour intervenir sur les parcelles concernées. L
a durée du m

andat doit couvrir au m
oins la 

durée d’adhésion à la charte N
atura 2000. 

L
’unité d’engagem

ent est la parcelle cadastrale. A
insi, l’adhérent peut choisir de signer une charte N

atura 
2000 sur la totalité ou sur une partie seulem

ent de ses parcelles incluses dans le site N
atura 2000 sans 

pouvoir les fractionner. 

-
L

e propriétaire adhère à tous les engagem
ents de portée générale et à tous les engagem

ents qui 
correspondent aux m

ilieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d’adhérer. 
-

L
e 

m
andataire 

peut 
uniquem

ent 
souscrire 

aux 
engagem

ents 
de 

la 
charte 

N
atura 

2000 
qui 

correspondent aux droits dont il dispose. 

1.5 
D

urée de validité d’une charte N
atura 2000 

L
a durée d’adhésion à la charte N

atura 2000 est de 5 ans renouvelable.  
Il n’est pas possible d’adhérer à différents engagem

ents pour des durées différentes. 

2.
L

E
 SIT

E
 N

A
T

U
R

A
 2000 « D

E
 L

A
 G

R
O

T
T

E
 A

 C
H

A
U

V
E

S-SO
U

R
IS 

D
E

S SA
D

O
U

X
 » 

2.1 
D

escription du site 

L
e site N

atura 2000 D
24 dit " G

rotte à chauves-souris des Sadoux " fait partie de la région R
hône-A

lpes.  
Il est localisé dans le départem

ent de la D
rôm

e, il se situe dans la partie occidentale du m
assif du D

iois. 

U
ne carte est jointe en annexe. 

L
e term

e de « chiroptère » est le term
e scientifique pour désigner les chauves-souris. 

L
e site «G

rotte a chauve-souris des Sadoux  » a été intégré dans le réseau N
atura 2000 par application de 

la directive « habitats » en raison de sa forte valeur patrim
oniale. 
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2.2 Les habitats présents sur le site 

Grands milieux 
Pourcentage de 

recouvrement du 
site

État sommaire 
du grand 

milieu

Principaux habitats d’intérêt 
communautaire concernés 

Principales espèces d’intérêt 
communautaire concernées 

Principales menaces   
en lien avec les tendances naturelles et 

les activités humaines  

Habitat forestiers 80,4% Moyen 
9150 Hêtraies calcicoles médio-
européennes
91E0 Forêts alluviales résiduelles 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 

Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Enrésinement, exploitation par coupe à 
blanc, coupe des arbres gîte 

Pérennité de l’habitat 

Habitats rocheux 4,84% Bon

8130 Eboulis méditerranéens 
occidentaux et thermophiles 
8210 Végétation chasmophytique 
des pentes rocheuses 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 

Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Pérennité de l’habitat 

Grottes et cavités - Bon
8310 Grotte non aménagée par le 
tourisme

Gîte pour les espèces d’intérêt 
communautaire : 

Minioptère de Schreibers 
Grand murin 
Petit murin 

Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 

Pérennité de l’habitat 
Grotte des Sadoux protégée par une 

grille interdisant l’accès 

Habitats 
artificialisés 2,07% Moyen  

Milieu de chasse et de 
production de proies des 

Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Abandon progressif des prairies de 
fauche et des pâtures, conversion 
progressive en culture (lavande) 

Habitats arbustifs 10,61% Moyen 
5110 Formations stables 
thermophiles à Buxus sempervirens 
des pentes rocheuses calcaires 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 

Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Recolonisation spontanée  de ligneux 

Habitats de 
pelouses 2,04% Mauvais 

6210 Formations herbeuses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d’embroussaillement sur calcaire 

Milieu de chasse et de 
production de proies des 

Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Recolonisation et enrésinement spontané 
Travaux de réouverture engagés dans le 
cadre de contrat Natura 2000 (première 
tranche effectuée en 2009 sur 5 hectares) 
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2.3 
L

es espèces d’intérêt com
m

unautaire  

L
es 

huit 
espèces 

de 
C

hiroptères 
qui 

fréquent 
la 

cavité 
sont 

toutes 
des 

espèces 
d’intérêt 

com
m

unautaire (appartenant à l’annexe II de la directive). 
�

G
rand rhinolophe

�
Petit rhinolophe

�
R

hinolophe euryale
�

G
rand m

urin
�

Petit m
urin

�
M

urin à oreilles échancrées
�

B
arbastelle d’E

urope
�

M
inioptère de Schreibers

2.4 
Statut actuel de la grotte des Sadoux et de ses abords 

L
a grotte des Sadoux est un site dont l’intérêt pour les chauves-souris est reconnu depuis 1978. 

E
lle a été classée en R

éserve N
aturelle V

olontaire (A
rrêté Préfectoral n°937 du 3 avril 1991) et 

une grille de protection a été posée à l’entrée.  
Par convention avec la R

égion R
hône-A

lpes, la R
éserve naturelle volontaire a été transform

ée en 
R

éserve N
aturelle R

égionale des Sadoux en 2010 pour une durée de 30 ans. C
ette R

N
R

 est 
cogérée par l’O

N
F et la L

PO
 D

rôm
e (délibération n° 10.08.055 du C

onseil R
égional R

hône-
A

lpes du 22/01/10). 
Par ailleurs l’intérêt rem

arquable de ce site a été reconnu au travers de l’inventaire des Z
ones 

N
aturelles d’Intérêt E

cologique Floristique et Faunistique (Z
N

IE
FF de type 1 n° 26125305 et de 

type 2 n° 2612) ainsi que dans l’inventaire des E
spaces N

aturels Sensibles (E
N

S 165).  

L
e site N

atura 2000 com
prend depuis 2008 la grotte proprem

ent dite et le périm
ètre de chasse des 

chauves-souris. 

L
a réglem

entation actuelle est présentée en annexe. 

©
 Y.Peyrard 

Colonie de M
inioptères de Schreibers 

©
 S.Vincent 

Colonie de
Petits rhinolophes 
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3.
L

E
S E

N
G

A
G

E
M

E
N

T
S E

T
 L

E
S R

E
C

O
M

M
A

N
D

A
T

IO
N

S 

L
es

engagem
ents et les recom

m
andations sont de l’ordre des bonnes pratiques favorables aux habitats et 

aux espèces ayant justifié la désignation du site. Ils doivent se situer au-delà du seul respect des exigences 
réglem

entaires. 

D
es engagem

ents généraux concernent l’ensem
ble du site N

atura 2000. D
’autres, plus spécifiques, sont 

définis pour chaque type de m
ilieux naturels. L

’adhérent à la charte N
atura 2000 a obligation de respecter 

les engagem
ents généraux ainsi que ceux correspondant aux m

ilieux présents dans  les parcelles engagées. 
L

es engagem
ents sont soum

is à contrôle, ils perm
ettent de bénéficier des avantages fiscaux. 

L
es

recom
m

andations sont propres à sensibiliser l’adhérent à la charte N
atura 2000, aux enjeux de 

conservation com
plém

entaires poursuivis sur le site et à favoriser une dém
arche de progrès en lui 

fournissant 
les 

inform
ations 

nécessaires 
au 

m
aintien 

des 
m

ilieux 
en 

bon 
état 

de 
conservation. 

L
’application des recom

m
andations est souhaitable et fortem

ent encouragée m
ais non obligatoire et non 

soum
ise à contrôle.  
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3.1 
E

ngagem
ents et recom

m
andations concernant l’ensem

ble du site N
atura 2000 

Je m
’engage à : 

�
R

especter les réglem
entations applicables sur le site (voir liste récapitulative des principaux textes 

en annexe) 
Point de contrôle : absence/présence de constat d’infraction 

�
A

utoriser et faciliter l’accès des terrains soum
is à la charte N

atura 2000 à la structure anim
atrice 

du site N
atura 2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la structure anim

atrice), afin que 
puissent être m

enées les opérations d’inventaire, d’évaluation et de suivi de l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces 
L

a structure anim
atrice du site inform

era préalablem
ent l’adhérent à la charte N

atura 2000 de la date de 
ces opérations, ainsi que de la qualité des personnes am

enées à les réaliser. 
L

’adhérent pourra se joindre à ces opérations et il sera inform
é de leur résultat. 

Point de contrôle : correspondance et bilan d’activité annuel de la structure porteuse du site 

�
Inform

er m
es m

andataires des engagem
ents auxquels j’ai souscrit.  

Point de contrôle :
docum

ent signé par le(s) m
andataire(s) attestant que le propriétaire les a 

inform
és des engagem

ents souscrits. 

�
N

e pas réaliser de désherbage chim
ique

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction 

�
M

aintenir le réseau de sentiers existant et balisé et ne pas créer de sentiers sauvages.
Point de contrôle : absence de constat de destruction ou de nouvel itinéraire.

Je note les recom
m

andations

�
Inform

er la structure anim
atrice de toutes observations naturalistes rem

arquables et participer 
à la connaissance du site. 

�
Lim

iter la circulation des engins m
otorisés des propriétaires et ayant-droits  sur les voies 

ouvertes à la circulation publique au strict m
inim

um
  

�
E

viter l’utilisation de pesticides et d’organism
es m

odifiés par génie génétique   
�

M
odifier les m

andats lors de leur renouvellem
ent, afin de les rendre conform

es aux engagem
ents 

souscrits dans la charte N
atura 2000. 

�
Inform

er tout prestataire et autre personne intervenant sur les parcelles concernées par la 
charte N

atura 2000 des dispositions qu’elle prévoit. 
�

Inform
er la structure anim

atrice du site N
atura 2000 de toute dégradation des habitats d’intérêt 

com
m

unautaire d’origine naturelle ou hum
aine. 

�
E

n cas d’activité agricole sur la(les) parcelle(s) concernée(s) : enregistrer les pratiques et tenir 
un carnet de pâturage et un cahier d’épandage et plan de fertilisation. 

�
A

dapter les périodes d’intervention de façon à lim
iter toute nuisance sur les habitats et espèces 

présents sur le site : éviter les périodes à sols détrem
pés, les périodes de reproduction des 

anim
aux  et floraisons. U

ne inform
ation sera faite par la structure d’anim

ation afin d’adapter 
au m

ieux les périodes avec les espèces présentes ou susceptibles de l’être sur le site. 
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3.2 
E

ngagem
ents et recom

m
andations concernant les forêts 

O
bjectif : M

aintenir les habitats forestiers en bon état de conservation 

H
abitats d’intérêt com

m
unautaire présents sur le site (ordre prioritaire) :

H
abitats 

C
ode corinne 

C
ode N

atura 2000 
Statut 

B
ois riverains à A

ulne blanc, Frêne et 
Peuplier noir 

44.2 
91E

0* 
H

abitat
com

m
unautaire 

prioritaire
H

êtraies m
éso-xérophiles à B

uis et 
m

ésophiles neutroclines à G
aillet odorant 

41.13 
9130 

H
abitat

com
m

unautaire 
H

abitat m
ixte com

posé de pelouses sèches, 
ourlet forestier et chênaie therm

ophile 
34.3x34.4x41.7 

6210 
H

abitat
com

m
unautaire 

Fourrés des lits de rivière m
ontagnarde à 

Saule drapé et Saule pourpre 
44.112 

3240 
H

abitat
com

m
unautaire 

B
ois m

ésophiles de fond de vallon à Frêne 
et E

rable cham
pêtre 

41.27 
- 

-

Pineraies sylvestres 
42.59 

- 
- 

C
hênaies pubescentes 

41.711 
- 

- 
B

ois de pins sylvestres im
briqués de 

pelouses à aphyllantes 
42.59 x 34.72 

- 
- 

Plantations de pins noirs 
42.67 

- 
- 

Je m
’engage à : 

�
M

aintenir le bois m
ort au sol et le bois m

ort sur pied (sauf risque sanitaire ou de m
ise en danger 

du public) et laisser sur place une partie des chablis.
Point de contrôle : contrôle sur place de la présence ou de l’absence de bois m

ort et de chablis à 
partir du docum

ent d’am
énagem

ent ou du plan de gestion, vérifier le nom
bre d’arbres secs ou 

dépérissants laissés sur pied notam
m

ent en vérifiant la présence d’arbres m
orts ou debout de 

différents diam
ètres  

�
M

aintenir des vieux arbres de différentes essences notam
m

ent toutes les espèces fruitières 
sauvages présentes et m

aintenir des arbres à cavités (sauf risque sanitaire ou de m
ise en danger 

du public) à raison d’un m
inim

um
 de 2 vieux arbres et de 2 arbres à cavités par hectare, en 

m
oyenne.

Point de contrôle : contrôle sur place de la présence ou de l’absence de vieux arbres et d’arbres à 
cavités à partir du docum

ent d’am
énagem

ent ou du plan de gestion, vérifier le nom
bre de vieux 

arbres laissés sur pied

�
P

roduire 
une 

notice 
d’im

pact 
pour 

tout 
nouvel 

am
énagem

ent 
(routes, 

pistes…
) 

Point 
de 

contrôle : bilan d’activité annuel de la structure anim
atrice du site. 

�
N

e pas procéder à des plantations dans les clairières et trouées existantes,
Point de contrôle : docum

ents d’am
énagem

ent forestier.

�
N

e pas procéder à des coupes rases, excepté dans les cas suivants : 

-
travaux de réouverture de clairières préconisées dans le D

O
C

O
B

  

-
problèm

es sanitaires im
portants 

-
m

ise en oeuvre d’une sylviculture adaptée notam
m

ent pour garder une régénération acquise 
et par trouées inférieures à 1 hectare  (toutefois il conviendra de laisser une dizaine d’arbres 
de diam

ètre m
oyen)

Point de contrôle : contrôle de terrain / déclarations ou dem
andes transm

ises à la D
D

T
 validées 

par le D
épartem

ent de la Santé des Forêts dans le deuxièm
e cas 

�
N

e pas transform
er de peuplem

ents feuillus
Point de contrôle : contrôle de terrain / déclarations ou dem

andes transm
ises à la D

D
T
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Je note les recom
m

andations :

�
F

avoriser le m
aintien ou le développem

ent de zones non exploitées 
�

S’interdire toute plantation artificielle et privilégier la régénération naturelle F
avoriser la 

régénération naturelle et ne pas faire procéder à des plantations, sauf après catastrophe 
naturelle (tem

pête, incendie, dépérissem
ents m

assifs) et sous réserve de préserver les essences 
autochtones et inform

er la structure anim
atrice du site. 

�
M

aintenir une lisière active et large, c’est-à-dire m
aintenir une zone interm

édiaire plus claire et 
plus ouverte entre la partie forestière et la zone ouverte. 

�
Se servir de m

atériels m
anuels à m

oteur therm
ique, utilisant des huiles biodégradables (huiles 

végétales ou équivalent). 
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3.3 
E

ngagem
ents et recom

m
andations concernant les m

ilieux ouverts : les pelouses, 
les prairies, les fourres et les landes  

O
bjectif : M

aintenir les m
ilieux ouverts en bon état de conservation

H
abitats d’intérêt com

m
unautaire présent sur le site : 

H
abitats 

C
ode corinne 

C
ode N

atura 2000 
Statut 

Pelouses m
ésophiles à B

rom
e dressé, 

T
rèfle jaunâtre sur calcaire m

arneux 
34.322E

 
6210 

H
abitat

com
m

unautaire 
prioritaire

Pelouses m
ésoxérophiles à B

rom
e dressé 

et G
erm

andrée petit-chêne ou pelouses 
xérophiles à B

rom
e dressé, L

aiche de 
H

aller et espèces de garrigues 

34.322E
 ou 

34.332H
 

6210 
H

abitat
com

m
unautaire 

Pelouses xérophiles des crêtes calcaires à 
B

rom
e dressé et Fétuque lisse 

36.43 
6170 

H
abitat

com
m

unautaire 
Fruticées rupicoles xéro-therm

opiles à 
B

uis et A
m

élanchier 
31.82 

5110 
H

abitat
com

m
unautaire 

L
andes à G

enévrier com
m

un 
31.881 

5130 
H

abitat
com

m
unautaire 

H
abitat m

ixte com
posé de pelouses sèches, 

landes à buis et à genêts cendrés 
34.3x31.82x32.6 

6210 
5110 

H
abitat

com
m

unautaire 
Prairie de fauche ou de pâture 

38.2, 38.11 ou 81.1
- 

- 
L

andes à G
enêt cendré colonisées par les 

pins sylvestres 
32.62x42.59 

- 
- 

G
arrigues xérophiles à A

phyllante ou 
rocailleuses à T

hym
 et L

avande 
34.721 ou 32.62 

- 
- 

Je m
’engage à : 

�
N

e pas réaliser de plantation artificielle sur les surfaces non forestières 
Point de contrôle  : contrôle sur place de l’absence de plantation ; contrôle adm

inistratif de 
l’absence d’aide et de déclaration au boisem

ent 

�
N

e pas retourner le sol sauf pour la m
ise en place de cultures traditionnelles afin de recréer de la 

biodiversité 
Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de retournem

ent 

�
Interdire les apports d’am

endem
ents, fertilisants ou épandages 

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’intrants de quelque nature que ce soit  

�
R

especter les élém
ents constitutifs d’un diagnostic pastoral et en suivre les préconisations 

Point de contrôle : contrôle sur place et existence d’un cahier de pâturage transm
issible si 

dem
andé  

�
Interdire l’em

ploi de verm
ifuge pour le bétail à base de m

olécules antiparasitaires de la fam
ille 

des iverm
ectines à élim

ination digestive.  
Point de contrôle : contrôle sur place de la dégradation rapide des déjections anim

ales 

Je note les recom
m

andations

�
C

onserver les élém
ents du patrim

oine naturel et du patrim
oine bâti : arbres rem

arquables, 
haies, m

urets, points d’eau, m
ares
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3.4 
E

ngagem
ents et recom

m
andations concernant les rochers et les éboulis et cavités

O
bjectif : M

aintenir les rochers et éboulis en bon état de conservation 

H
abitats d’intérêt com

m
unautaire présents sur le site :

H
abitats 

C
ode corinne 

C
ode N

atura 2000 
Statut 

E
boulis calcaires 

61.311 
8130 

H
abitat

com
m

unautaire 

Falaises calcaires en exposition chaude 
62.151 

8210 
H

abitat
com

m
unautaire 

G
rotte non exploitée pour le tourism

e 
65 

8310 
H

abitat
com

m
unautaire 

Je m
’engage à : 

�
N

e pas effectuer d’am
énagem

ent entraînant une perturbation de la dynam
ique des éboulis sans 

notice d’im
pact.

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’am
énagem

ent sur les m
ilieux rocheux 

�
N

e pas exploiter la roche sans notice d’im
pact.

Point de contrôle  : contrôle sur place de l’absence d’exploitation 

�
N

e pas favoriser l’exploration et la visite des grottes ni la pratique des activités d’escalade  

               Point de contrôle   contrôle sur place de l’absence d’équipem
ents  

Je note les recom
m

andations :

�
Lim

iter au m
axim

um
 la fréquentation hum

aine et des troupeaux dans les m
ilieux rocheux 

�
É

viter le passage de pistes et de sentiers dans les éboulis 

F
ait à  

 
 

, le  
 

 
 

 

Signature

P
récédé de « lu et approuvé » 
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Annexe 5. Liste des parcelles cadastrales concernées par le site Natura 2000 de la grotte des Sadoux 



N
om

 de la com
m

une
C

ode de la com
m

une
Section

Feuille
N

um
éro

La C
haudière

090
0B

1
0197

La C
haudière

090
0B

1
0059

La C
haudière

090
0B

1
0060

La C
haudière

090
0B

1
0061

La C
haudière

090
0B

1
0062

La C
haudière

090
0B

1
0063

La C
haudière

090
0B

1
0064

La C
haudière

090
0B

1
0065

La C
haudière

090
0B

1
0066

La C
haudière

090
0B

1
0067

La C
haudière

090
0B

1
0068

La C
haudière

090
0B

1
0069

La C
haudière

090
0B

1
0070

La C
haudière

090
0B

1
0071

La C
haudière

090
0B

1
0072

La C
haudière

090
0B

1
0073

La C
haudière

090
0B

1
0074

La C
haudière

090
0B

1
0075

La C
haudière

090
0B

1
0076

La C
haudière

090
0B

1
0077

La C
haudière

090
0B

1
0078

La C
haudière

090
0B

1
0079

La C
haudière

090
0B

1
0080

La C
haudière

090
0B

1
0081

La C
haudière

090
0B

1
0082

La C
haudière

090
0B

1
0083

La C
haudière

090
0B

1
0084

La
C

haudière
090

0B
1

0085

Site N
A

TU
R

A
 2000 D

 24 "G
rotte à chauves souris des Sadoux"

La
C

haudière
090

0B
1

0085
La C

haudière
090

0B
1

0086
La C

haudière
090

0B
1

0087
La C

haudière
090

0B
1

0088
La C

haudière
090

0B
1

0089
La C

haudière
090

0B
1

0090
La C

haudière
090

0B
1

0091
La C

haudière
090

0B
1

0092
La C

haudière
090

0B
1

0093
La C

haudière
090

0B
1

0094
La C

haudière
090

0B
1

0095
La C

haudière
090

0B
1

0096
La C

haudière
090

0B
1

0097
La C

haudière
090

0B
1

0098
La C

haudière
090

0B
1

0099
La C

haudière
090

0B
1

0100
La C

haudière
090

0B
1

0101
La C

haudière
090

0B
1

0102
La C

haudière
090

0B
1

0103
La C

haudière
090

0B
1

0104
La C

haudière
090

0B
1

0105
La C

haudière
090

0B
1

0106
La C

haudière
090

0B
1

0107
La C

haudière
090

0B
1

0108
La C

haudière
090

0B
1

0109
La C

haudière
090

0B
1

0110



N
om

 de la com
m

une
C

ode de la com
m

une
Section

Feuille
N

um
éro

La C
haudière

090
0B

1
0111

La C
haudière

090
0B

1
0112

La C
haudière

090
0B

1
0113

La C
haudière

090
0B

1
0114

La C
haudière

090
0B

1
0115

La C
haudière

090
0B

1
0116

La C
haudière

090
0B

1
0117

La C
haudière

090
0B

1
0118

La C
haudière

090
0B

1
0119

La C
haudière

090
0B

1
0120

La C
haudière

090
0B

1
0121

La C
haudière

090
0B

1
0122

La C
haudière

090
0B

1
0123

La C
haudière

090
0B

1
0124

La C
haudière

090
0B

1
0125

La C
haudière

090
0B

1
0126

La C
haudière

090
0B

1
0127

La C
haudière

090
0B

1
0128

La C
haudière

090
0B

1
0129

La C
haudière

090
0B

1
0130

La C
haudière

090
0B

1
0132

La C
haudière

090
0B

1
0179

La C
haudière

090
0B

1
0180

La C
haudière

090
0B

1
0181

La C
haudière

090
0B

1
0187

La C
haudière

090
0B

1
0188

La C
haudière

090
0B

1
0189

La C
haudière

090
0B

1
0190

La C
haudière

090
0B

1
0191

La C
haudière

090
0B

1
0192

La
C

haudière
090

0B
1

0192
La C

haudière
090

0B
1

0193
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Annexe 6. Abréviations et acronymes 

AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique 
ACCA : Association communale de chasse agréée 
ADASEA : Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
AE RMC : Agence de l'eau Rhône,  Méditerranée et Corse 
ANEM : Association nationale des élus de la montagne  
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
ATEN : Atelier technique des espaces naturels  
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières  
CA : Chambre d’agriculture 
CAD : Contrat d’agriculture durable  
CBN : Conservatoire botanique national 
CBNA : Conservatoire botanique national alpin 
CC : Communauté de communes 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie  
CDS 26 : Comité Départemental de Spéléologie de la Drôme 
CDOA : Commission départementale d’orientation agricole  
CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts  
CG : Conseil général 
CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
CNASEA : Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles  
CNERA : Centre national d'étude et de recherche appliquée (ONCFS) 
CNJA : Centre national des jeunes agriculteurs  
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
COPIL : Comité de pilotage (d’un site Natura 2000)  
CPE : Commission de protection des eaux (CPEPESC) 
CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 
CREN : Conservatoire régional des espaces naturels 
CR : Conseil régional 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière  
CSP : Conseil supérieur de la pêche (devenu ONEMA) 
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  
CTE : Contrat territorial d’exploitation  
CTE-PNB : Centre thématique européen - Protection de la nature et de la biodiversité  
DCE : Directive cadre sur l’eau 
DDJS : Direction départementale jeunesse et sports 
DDT : Direction départementale des territoires 
DE : Direction de l’eau (MEEDDAT)  
DG Env : Direction générale de l’environnement (Commission européenne)  
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DHFF ou DH : Directive habitats faune flore sauvages CEE/92/43 
DNP : Direction de la nature et des paysages (MEEDDAT)  
DO : Directive européenne oiseaux sauvages CEE/79/409 
DOCOB : Document d’objectifs (d’un site Natura 2000)  
DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  
DREAL : Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
DTONF : Direction territoriale de l'office national des forêts 
ENF : Espaces naturels de France  
ENGREF : École nationale du génie rural, des eaux et des forêts  
ENS : Espace naturel sensible 
EP : Établissement public 
EPA : Établissement public à caractère administratif 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  
EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial 
FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
FDC : Fédération départementale des chasseurs 
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEDER : Fonds européen de développement régional  
FEOGA : Fonds Européen d’orientation et de garantie agricole  
FEP : Fonds européen pour la pêche 
FNCOFOR : Fédération nationale des communes forestières françaises  
FNE : France nature environnement 
FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles  
FNRPFS : Fédération régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs  
FPNR : Fédération nationale des parcs naturels régionaux 
FRC : Fédération régionale des chasseurs 
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site Natura 2000) 
FSE : Fonds social européen  
GIC : Groupement d’intérêt cynégétique 
GIP : Groupement d’intérêt public  
IFORE : Institut de formation de l’environnement  (MEEDDAT) 
INRA : Institut national de la recherche agronomique 
JOCE : Journal officiel de la communauté européenne 
JORF : Journal officiel de la république française 
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement 
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 
MAET : Mesures agro-environnementales territorialisées 
MEDDTL : Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle 
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
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ONF : Office national des forêts 
ONG : Organisation non gouvernementale 
OPIE : Office pour les insectes et leur environnement  
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  
PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS) 
PMPOA : Plan de maîtrise des pollutions d’origine agricole  
PN : Parc national 
PNR : Parc naturel régional 
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 
PPR : Plan de prévention des risques 
PSG : Plan simple de gestion  
RHP : Réseau hydrologique et piscicole 
RBd : Réserve biologique domaniale 
RBi : Réserve biologique intégrale 
RN : Réserve naturelle 
RNCFS : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage  
RNF : Réserves naturelles de France 
RNN : Réserve naturelle nationale 
RNR : Réserve naturelle régionale 
RNV : Réserve naturelle volontaire 
SAFER : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi SRU, Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme) 
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SFEPM : Société française pour l'étude et la protection des mammifères 
SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire et proposition de Site d’intérêt communautaire (directive Habitats)  
SIG : Système d'information géographique 
SINP : Système d’information sur la nature et les paysages (MEEDDAT) 
SRADT : Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire 
SRAE : Service régional d’aménagement des eaux (intégré avec les DRAE et les SHC dans les DIREN en 1991) 
SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain  
SSCENR : Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux  
UE : Union européenne  
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 
URCPIE : Union régionale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement 
WWF : World wildlife fund 
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)  
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)  
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Annexe 7. Glossaire 

Aire de distribution 
Territoire actuel comprenant l’ensemble des localités où se rencontre une espèce.  

Angiosperme 
Plantes à fleurs. C’est un groupe important de plantes supérieures caractérisées par la possession (au niveau de leurs fleurs) d’un ovaire enclosant un ou des 
ovules. Ces organes, à la suite d’une double fécondation, deviendront un fruit renfermant une ou plusieurs graines. 

Animateur – structure animatrice 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, 
l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ces missions ou travailler en 
partenariat avec d’autres organismes. 

Association végétale 
Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes aux exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné 
d’après le nom de l’espèce dominante. 

Avifaune
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. 

Biocénose 
Groupements de plantes ou d’animaux vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par des liens d’interdépendance. 

Bioclimat 
Ensemble des conditions climatiques qui exercent une influence sur le comportement des plantes et des organismes végétaux dans leur ensemble. 

Biodiversité 
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la 
diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée généralement en trois niveaux : 
diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète. 

Biomasse 
Masse totale de matière vivante, animale et végétale, présente dans un biotope délimité, à un moment donné. 

Biotope 
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station. 

Bryophyte 
Plante terrestre ou aquatique qui ne comporte ni vaisseaux, ni racine, se reproduisant grâce à des spores. Végétaux cryptogames chlorophylliens comprenant 
les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. 
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Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le paiement d’aides de l'Etat et de l’Union européenne dans le 
cadre de la politique d’installation et de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural, ainsi que celle de la protection de 
l’environnement. Le contrôle du respect des engagements pris en contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par le CNASEA. 

Charte Natura 2000 
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le Docob. Sur la base unique du 
volontariat, l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour but de contribuer à la protection des milieux naturels et des 
espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle permet au propriétaire une exonération de la Taxe 
foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

Classe 
Unité taxonomique (ex. : monocotylédones) ou syntaxonomique (ex. : Thlaspietea rotundifolii), regroupant plusieurs ordres. 

Climax 
État d’un écosystème ayant atteint un stade d’équilibre relativement stable (du moins à l’échelle humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et 
édaphiques. Autrefois, le climax était considéré comme un aboutissement dans l’évolution d’un écosystème vers un état stable. Les milieux étant dorénavant 
considérés en évolution constante, la stabilité n’est plus envisagée que de façon relative et on parle plutôt de pseudo-climax.

Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil) 
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région 
terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de 
biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des représentants de l'État. Il participe à la préparation et à la validation des 
documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement). 

Communauté végétale 
Ensemble structuré et homogène d’organismes vivants évoluant dans un milieu (habitat) donné et à un moment donné. 

Contrats Natura 2000 
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement 
contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le développement de bonnes pratiques. Le contrat 
est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées 
dans le cadre du Docob. Il permet l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce document. 

Directive européenne 
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 
1957). « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme 
et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. La transposition des directives Oiseaux et  
Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.414-1 à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat 
au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir.
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Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages » 
Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales 
de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la mise en oeuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et 
de son régime d'évaluation des incidences. 

Directive "Oiseaux sauvages" 
Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
Ce texte fonde  juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection spéciale (ZPS). 

Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous l’autorité du préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des 
crédits nationaux ou communautaires et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une fonction juridictionnelle et des compétences dans la 
mise en place des mesures de gestion des milieux naturels, aquatiques et des zones humides. 

Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Ecologie ayant pour missions : d’organiser, coordonner et gérer l’ensemble des données et des 
connaissances relatives à l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des méthodes d’études, d’aménagement, de gestion et de 
protection des milieux naturels et de leurs ressources, de contribuer à la prise en compte de l’environnement urbain et de promouvoir un urbanisme et une 
architecture de qualité, de veiller à la bonne application des législations relatives à l’environnement. 

Dynamique de la végétation  
En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps de la composition floristique et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications 
rapprochent ou éloignent la végétation du climax, l’évolution est dite progressive ou régressive. 

Document d’objectifs (DOCOB) 
Document d'orientation  définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise 
en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en concertation avec les acteurs locaux et avec l’appui de 
commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de l'environnement). 

Embranchement 
Grande division de la classification classique des espèces vivantes (ex : vertébrés, invertébrés.) 

Espèce indicatrice 
Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur certains caractères écologiques de l’environnement. 

Espèce d’intérêt communautaire 
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : - soit à l’annexe 
II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation,  
- soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble 
du territoire. 
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Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États membres. L’Union européenne porte une responsabilité particulière quant à 
leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I et II de la Directive 
92/43/CEE). 

Espèce migratrice régulière d’oiseaux 
Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones d’hivernage, pouvant justifier la désignation d’une Zone de Protection 
spéciale lorsque le site est régulièrement fréquenté par elles. 

État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire 
européen des États membres. L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long 
terme, à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, 
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. 

État de conservation d'un habitat naturel (définition extraite de la directive Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa 
répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres. L'état 
de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme « favorable" lorsque les trois conditions suivantes sont réunies: 
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, 
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, 
- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 
La notion d’état de conservation rend compte de « l’état de santé » des habitats déterminé à partir de critères d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de 
conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt communautaire est l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de conservation 
peut être favorable, défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. Une espèce ou un habitat est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il 
prospère et a de bonnes chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des objectifs et des mesures de gestion dans le cadre du 
Docob afin de maintenir ou rétablir un état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation vise un fonctionnement équilibré des milieux 
par rapport à leurs caractéristiques naturelles. 

Études et notices d'impact 
Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-11 du code de l'environnement. 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable 
les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement). 

Famille
Unité taxonomique qui regroupe les genres qui présentent le plus de similitude entre eux (ex : ursidés, canidés). 
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Faune 
Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 

Flore 
Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un habitat ou un écosystème donné. 

Formation végétale 
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s). 

Formulaire standard de données (FSD) 
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la 
Commission européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 

Genre 
Unité taxonomique rassemblant des espèces voisines, désignées par un même nom 

Groupe de travail (ou commissions de travail) 
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du Document d’Objectifs. Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, 
associations etc.) et permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. 

Groupement végétal 
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de plusieurs forme(s) biologique(s). 

Habitat d’espèce 
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, 
de déplacement, de migration, d'hibernation… vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout son cycle biologique, défini par des facteurs physiques 
et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Habitat naturel d’intérêt communautaire 
Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé par sa végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une 
nomenclature. Il est à préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins long terme, avec une aire de 
répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques 
propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation.  

Habitat naturel ou semi-naturel 
Cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’un organisme, une espèce, une population ou un groupe 
d’espèces animale(s) ou végétale(s). Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, physiques et biologiques (exemple : 
un habitat naturel correspond à un type de forêt : hêtraie-sapinière, pessière ; un type de prairie etc.). 

Impact 
Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement. 
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Impacts cumulatifs 
Appréciation conjointe des impacts de plusieurs projets d'aménagement. Les impacts cumulatifs de plusieurs projets peuvent être supérieurs à la somme des 
impacts de ces projets considérés individuellement. 

Incidence 
Synonyme d'impact. Dans le cadre de l'étude d'incidence on peut utiliser indifféremment ces deux termes. 

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
Installations, usines, dépôts, chantiers ou autres installations soumises aux dispositions particulières prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de 
l'environnement. Les ICPE soumises à autorisation font l'objet d'une étude d'impact conformément au décret n° 77-1l33 du 21 septembre 1977 pris pour 
l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Mesures agri-environnementales 
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques 
agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement 
sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l’Europe et des exploitants agricoles pour une durée de 5 ans en général. 

Natura 2000 
Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des 
Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Structure porteuse 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de l’élaboration du Docob avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de 
travail locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de la mission ou travailler en sous-traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du Docob, une 
nouvelle structure porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase précédente.  

Ordre 
Unité taxonomique regroupant plusieurs familles (ex. : rosales).  

Phanérogame 
Grande division systématique rassemblant les plantes à fleurs. 

Physionomie 
Aspect général d’une végétation.  

Phytosociologie 
Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les 
tendances naturelles que manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à s’en exclure. 
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Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) 
Sites proposés par chaque État membre à la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, 
flore".

Ptéridophytes 
Embranchement du règne végétal qui regroupe notamment les fougères, les prêles, les lycopodes, les sélaginelles et les isoètes.

Raisons impératives d’intérêt public majeur  
À l’instar de la Convention de Ramsar, la directive Oiseaux et la directive Habitats adoptent le concept de «raisons impératives d’intérêt public majeur» pour 
justifier la réalisation d’un projet malgré une évaluation négative. Si l’expression elle-même n’est pas définie, l’article 6 paragraphe 4 de la directive Habitats 
stipule que les raisons impératives d’intérêt public majeur ne sont examinées qu’en «l’absence de solutions alternatives». L’article ne s’applique pas aux 
projets qui relèvent exclusivement de l’intérêt d’entreprises ou de particuliers. Exemple de raison impérative d’intérêt public majeur : lutte contre le chômage 
en Allemagne en 1990 après la réunification. 

Région biogéographique 
Entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de climat, de répartition de la végétation et des espèces animales et pouvant s’étendre sur le 
territoire de plusieurs États membres et qui présente des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes. L’Union 
européenne à 27 membres compte neuf régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique, 
steppique et littoraux de la mer noire.  
La France est concernée par quatre de ces régions : alpine, atlantique, continentale, méditerranéenne. 

Réseau Natura 2000 
Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est 
de préserver la biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, voire 
leur rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de 
développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection 
Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Section 
Division taxonomique d’un genre, d’une famille, etc. 
Sites d’importance communautaire (SIC) 
Sites sélectionnés, sur la base des propositions des États membres, par la Commission européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la 
directive "Habitats, faune, flore" à partir des propositions des États membres (pSIC) à l'issue des séminaires biogéographiques et des réunions bilatérales 
avec la Commission européenne. La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission européenne pour chaque région biogéographique après avis 
conforme du comité « Habitats" (composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission). Ces sites sont ensuite 
désignés en Zones spéciales de conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 

Station
Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques (mésoclimat, topographie, composition floristique et 
structure de la végétation spontanée). 



Plan de gestion de la RNR et Document d’objectifs du site Natura 2000 FR 820 1690 « Grotte à chauves-souris des Sadoux » 
LPO Drôme - 2011 

Syntaxon
Groupement végétal identifié, quel que soit son rang dans la classification phytosociologique.  

Systématique 
Classification des êtres vivants selon un système hiérarchisé en fonction de critères variés parmi lesquels les affinités morphologiques, et surtout génétiques, 
sont prépondérantes. La classification hiérarchique traditionnelle s’organise depuis le niveau supérieur vers le taxon de base dans l’ordre suivant : règne, 
embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. 

Taxon 
Unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Inventaire scientifique national dressé en application d’un programme international de Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables 
pour la conservation des oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire que sont délimitées les ZPS. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 
Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique ou écologique ; 
les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones de protection spéciale (ZPS) 
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des 
espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des 
espèces d’oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et 
de leurs habitats. La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête 
scientifique de terrain validée par les Directions régionales de l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d’un 
arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à la commission européenne. 

Zones spéciales de conservation (ZSC)  
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 
novembre 2001 en application de la directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au 
rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 
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Annexe 8. Codes FSD 

CODE DESCRIPTION (en français) CODE DESCRIPTION (en français) 

100 mise en culture 601 golf 

101 modification des pratiques culturales 602 complexe de ski 

102 fauche/coupe 603 stade 

110 épandage de pesticides 604 circuit, piste 

120 fertilisation 605 hippodrome 

130 irrigation 606 parc d'attraction 

140 pâturage 607 terrain de sport 

141 abandon de systèmes pastoraux 608 camping, caravane 

150 remembrement 609 autres complexes de sports et de loisirs 

151 élimination des haies et boqueteaux 610 centres d'interprétation 

160 gestion forestière 620 sports et loisirs de  nature 

161 plantation forestière 621 sports nautiques 

162 artificialisation des peuplements 622 randonnée, équitation et véhicules non motorisés 

163 replantation forestière 623 véhicules motorisés 

164 éclaircissage 624 escalade, varape, spéléologie 

165 élimination des sous-étages 625 vol-à-voile, delta plane, parapente, ballon 

166 élimination des arbres morts ou dépérissants 626 ski, ski hors piste 

167 déboisement 629 autres sports de plein air et activités de loisirs 

170 élevage du bétail 690 autres loisirs et activités de tourisme 

171 stock feeding 700 pollutions 

180 brûlage 701 pollution de l'eau 

190 autres activités agricoles et forestières 702 pollution de l'air 

200 pêche, pisciculture, aquaculture 703 pollution du sol 

210 pêche professionnelle 709 autres formes ou formes associées de pollution 
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CODE DESCRIPTION (en français) CODE DESCRIPTION (en français) 

211 pêche à poste 710 nuisances sonores 

212 pêche hauturière 720 piétinement, surfréquentation 

213 pêche aux arts traînants 730 manoeuvres militaires 

220 pêche de loisirs 740 vandalisme 

221 bêchage pour appâts 790 autres pollutions ou impacts des activités humaines 

230 chasse 800 comblement et assèchement 

240 prélèvements sur la faune 801 poldérisation 

241 collecte (insectes, reptiles, amphibiens) 802 
modification du profil des fonds marins des estuaires et des zones 
humides 

242 désairage (rapaces) 803 comblement des fossés, digues, mares, étangs marais ou trous 

243 piégeage, empoisonnement, braconnage 810 drainage 

244 autres prélèvements dans la faune 811 
gestion de la végétation aquatique et des rives à des fins de 
drainage 

250 prélèvements sur la flore 820 extraction de sédiments (lave,...) 

251 pillage de stations floristiques 830 recalibrage 

290 autres activités de pêche, chasse et cueillette 840 mise en eau 

300 extraction de granulats 850 modification du fonctionnement hydrographique 

301 carrières 851 modification des courants marins 

302 enlèvement de matériaux de plage 852 modification des structures 

310 extraction de la tourbe 853 gestion des niveaux d'eau 

311 extraction manuelle de la tourbe 860 dumping, dépôt de dragage 

312 extraction mécanique de la tourbe 870 endigages, remblais, plages artificielles 

320 recherche et exploitation pétrolière 871 défense contre la mer, ouvrages de protection côtiers 

330 mines 890 autres changements des conditions hydrauliques induits par l'homme 

331 activités minières à ciel ouvert 900 érosion 

340 salines 910 envasement 
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CODE DESCRIPTION (en français) CODE DESCRIPTION (en français) 

390 autres activités minières et d'extraction 920 assèchement 

400 urbanisation, industrialisation et activités similaires 930 submersion 

401 zones urbanisées, habitat humain 940 catastrophes naturelles 

402 urbanisation continue 941 inondation 

403 habitat dispersé 942 avalanche 

409 autres formes d'habitats 943 éboulement, glissement de terrain 

410 zones industrielles ou commerciales 944 tempête, cyclone 

411 usine 945 volcanisme 

412 stockage industriel 946 tremblement de terre 

419 autres zones industrielles/commerciales 947 raz de marée 

420 décharges 948 incendie naturel 

421 dépôts de déchets ménagers 949 autres catastrophes naturelles 

422 dépôts de déchets industriels 950 évolution biocénotique 

423 dépôts de matériaux inertes 951 accumulation de matières organiques 

424 autres décharges 952 eutrophisation 

430 équipements agricoles 953 acidification 

440 entreposage de matériaux 954 envahissement d'une espèce 

490 autres activités d'urbanisation industrielle ou similaire 960 relations interspécifiques à la faune 

500 réseau de communication 961 compétition ( ex: goéland/sterne ) 

501 sentier, chemin, piste cyclable 962 parasitisme 

502 route, autoroute 963 apport de maladie 

503 voie ferrée, TGV 964 pollution génétique 

504 zones portuaires 965 prédation 

505 aérodrome 966 antagonisme avec des espèces introduites 

506 aéroport, héliport 967 antagonisme avec des animaux domestiques 

507 pont, viaduc 969 autres formes ou formes associées de compétition à la faune 
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CODE DESCRIPTION (en français) CODE DESCRIPTION (en français) 

508 tunnel 970 relations interspécifiques à la flore 

509 autres réseaux de communication 971 compétition 

510 transport d'énergie 972 parasitisme 

511 ligne électrique 973 apport de maladie 

512 pipe line 974 pollution génétique 

513 autres formes de transport d'énergie 975 manque d'agents pollinisateurs 

520 navigation 976 dégâts de gibier 

530 amélioration de l'accès du site 979 autres formes ou formes associées de compétition à la flore 

590 autres formes de transport et de communication 990 autres processus naturels 

600 équipements sportifs et de loisirs   
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Présentation de la réserve 
La Réserve Naturelle Régionale de la grotte des Sadoux a été créée en 2010 dans le but d’assurer la tranquillité des colonies de Minioptère 

de Schreibers, Grand murin et Petit murin, ce gîte à chiroptères est reconnu d’importance internationale. 

Historique de sa création 
Lors de sa découverte, la grotte des Sadoux a suscité l'intérêt des spéléologues et des touristes. 
La présence d'une très importante colonie de reproduction de chiroptères (Grand murin et Petit murin, 
Minioptère de Schreibers) a amené à la création d'une Réserve Naturelle Volontaire en avril 1991 pour 
en réglementer l'accès. 
Depuis ce classement, les suivis des chiroptères ont permis d'établir qu'elle abrite une population de 
Minioptère de Schreibers d'importance internationale. Il s’agit de l’une des deux colonies de parturition du 
Minioptère de Schreibers connue sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. 

Le site présente donc un enjeu majeur pour la préservation des chauves-souris justifiant la création de la 
Réserve Naturelle Régionale des Sadoux en 2010 pour une durée de 30 ans (délibération n° 10.08.055 
du Conseil Régional Rhône-Alpes du 22/01/10). Le périmètre proposé correspondait à celui de la 
Réserve Naturelle Volontaire. 

Annexe 1 -  Délibération et règlement de la RNR des Sadoux 

Situation
Le site de la grotte à chauves-souris des Sadoux est situé en région Rhône-Alpes dans le département 
de la Drôme au sein de la Communauté de communes du Diois. 
La réserve est située sur la commune de Pradelle, dans la vallée de Courance au sein de la forêt 
domaniale de la Roanne, à 840 mètres d’altitude. La parcelle (n°A 295) classée en réserve totalise une 
superficie de 29,25 hectares et intègre la grotte de 310 mètres de long ainsi qu’une partie de la forêt 
entourant et surplombant la cavité. La grotte est entourée de zones rocheuses, de garrigues et de 
boisements de chênes pubescents et de pins sylvestres. 

Panneau à 
l’entrée de la 
grotte des 
Sadoux 

Stéphane VINCENT © 



7



8 Plan de gestion de la RNR des Sadoux 



9

Gestion de la réserve 

La RNR des Sadoux fait l’objet d’une co-gestion entre l’Office National des Forêts 
(ONF) d’une part, du fait de son statut de propriétaire et de gestionnaire de forêts, 
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Drôme (LPO Drôme) d’autre part 
qui a pour missions l’étude et la gestion de la faune sauvage et des écosystèmes 
dans la Drôme (convention quinquennale signée le 19 octobre 2006 entre le Cora 
26 et l'ONF reconduite par tacite reconduction).  
L’ONF et la LPO Drôme, gestionnaires de la RNR de la Grotte des Sadoux, sont 
ainsi chargés d’assurer conjointement la bonne gestion écologique du site afin d’en 
préserver le patrimoine naturel, dans le cadre du plan de gestion de la réserve. 

Annexe 2 -  Convention de gestion de la RNR des Sadoux 

Les missions des gestionnaires qui découlent de ce plan de gestion sont : 

� des missions d’ordre scientifique telles que le suivi scientifique des milieux et des espèces ; 
� des missions d’ordre technique telles que l’organisation de la surveillance de la réserve naturelle et la police de la nature, la mise en place et le 

suivi d’un balisage et de la signalisation de la réserve (dans le respect de la charte graphique des RNR en Rhône-Alpes), le suivi des 
équipements, ou encore la mise en œuvre de travaux de génie écologique éventuellement nécessaires à la conservation du patrimoine naturel de 
la RNR ; 

� des missions d’ordre administratif telles que la rédaction de rapport d’activité annuel, la présentation de projet de budget et la préparation des 
réunions du comité consultatif ; 

� des missions d’information, de communication et d’aide à la découverte du milieu. 

Stéphane VINCENT © 

Vue sur la RNR 
de la grotte  
des Sadoux 

Stéphane VINCENT © 
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Cadre socio-économique 
La réserve est située sur la commune de Pradelle (dans l’arrondissement de Die et le canton de la Motte-Chalancon).  

Commune Superficie Occupation de la RNR Nombre d’habitants* Densité de population 
(hbt/km²)* 

Pradelle 12,9 km² 2% 17 1,3
* Source : Insee, RP2008 

Statuts de protection
La RNR des Sadoux est située sur un Espace Naturel Sensible, deux ZNIEFF (types 1 et 2) et un site Natura 2000. 

Classement Nom Superficie Objet de classement 
Espace Naturel Sensible du 

Département 5 ha Grotte des Sadoux 

ZNIEFF type 1 Vallée de la Courance - 
n°26120002 475,94 ha  

4 espèces de Chiroptères 
2 espèces d’oiseaux 

1 espèce d’amphibien 
2 espèces d’invertébrés 

1 espèce de phanérogame 

ZNIEFF type 2 

Chainons occidentaux du 
Diois, Forêt de Saoû et 

Montagne de Couspeau - 
n°2612 

12 597 ha 

7  espèces de Chiroptères 
2 espèces d’oiseaux 

1 espèce d’amphibien 
2 espèces d’invertébrés 

1 espèce de phanérogame 

Natura 2000 
Site de la grotte à chauves-

souris des Sadoux – 
 D 24 « FR 8201690 »

1 316 ha 

Protection des gîtes des 
colonies de chauves-souris 

de la grotte et de leurs 
terrains de chasse 

La Réserve Naturelle Régionale et le site Natura 2000 de la grotte à chauves-souris des Sadoux constituent deux politiques de préservation des milieux 
et des espèces complémentaires. La RNR permet en effet d’apporter une protection réglementaire à la grotte et d’assurer ainsi la tranquillité des 
populations. Le site Natura 2000 permet quant à lui de prendre en compte les terrains de chasse des chauves-souris gîtant dans la grotte. Les colonies 
sont ainsi protégées tout au long de leur cycle biologique. 
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Réglementation
Le classement en RNR de la Grotte des Sadoux s’appuie principalement sur l’importance particulière du site pour 
la conservation des chauves-souris.  
Ainsi, au sein de la RNR des Sadoux, il est interdit : 

- toute destruction ou perturbation de la faune et de la flore, 
- les activités agricoles, pastorales, sylvicoles et forestières dans le respect des objectifs définis par le plan 

de gestion. L’état boisé du site protégé devra être pérennisé. Les coupes à blanc et les défrichements 
sont interdits. 

- l’utilisation de matériaux polluants ou biocides pour le revêtement des sentiers par exemple, 
- la circulation et le stationnement des personnes dans la grotte et les cavités de la réserve. Des grilles en 

interdisent physiquement l’accès. L’accès à la cavité est autorisée dans le cadre d’actions en lien avec la 
protection ou la gestion du site ou encore des missions d’exploration ou d’inventaires. 

Sauf en cas d'action d'urgence requise pour la sécurité des personnes et des biens, les conditions de circulation 
dans la grotte, applicables à tous, sont les suivantes : 

- ne pas excéder cinq personnes en même temps dans la galerie ; 
- utiliser exclusivement un éclairage électrique, quelle que soit la période de l’année ; 
- ne pas réaliser de photographie au flash si cela ne se justifie pas pour les comptages des groupes 

compacts de chauves-souris. Dans ce cas, une seule personne se chargera de réaliser le cliché. 

La randonnée pédestre est autorisée, d’autres activités ne le sont pas (escalade, canyoning, sports motorisés…). 
Les feux, le camping, les rassemblements collectifs sont de même interdits. 

Spécificté de la RNR : complémentarité avec le site Natura 2000 

En 2008 il a été décidé de rassembler le comité de pilotage de la zone Natura 2000 et le comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale lors 
d’une réunion annuelle unique où siègent les deux instances. Ce regroupement répond à un besoin d’harmonisation des deux structures qui partagent 
un territoire et des objectifs communs. Cette décision a été validée lors de la première réunion commune des deux instances au début de l’année 2009. 

Les actions proposées au sein de la RNR et du site Natura 2000 doivent donc être cohérentes et complémentaires. Il a été notamment convenu 
unilatéralement, en comité de pilotage Natura 2000 et en comité consultatif de la RNR, de réaliser un document unique de gestion constituant à la 
fois le document d’objectifs du site Natura 2000 et le plan de gestion de la RNR. 

Annexe 3 -  Arrêté relatif à la création et au fonctionnement du comité consultatif de la RNR de la grotte des Sadoux (26) 
Annexe 4 -  Arrêté préfectoral modifiant la composition du comité de pilotage et du comité consultatif de la RNR des Sadoux

Stéphane VINCENT © 

Grille à l’entrée 
de la grotte  
des Sadoux 
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Précipitations mensuelles à Die 
http://alpesoiseaux.free.fr/climat_pluie_mensuelle_vercors.htm 

L’environnement et le 
patrimoine de la RNR 
Située dans le massif du Diois, les habitats en place sur la Réserve Naturelle Régionale des Sadoux 

sont essentiellement représentés par la chênaie pubescente. La grotte constitue l’intérêt majeur du 

site au travers de ses populations de chiroptères. 

Situation géographique et géologie du site 
La RNR de la Grotte à chauves-souris des Sadoux se trouve au sein du massif du Diois (bassin versant de la rivière 
Drôme) géologiquement constitué de calcaires marneux (Valanginien, Barremo-hauterivien) et des calcaires massifs 
thitoniques. L’orogénèse alpine a formé un relief marqué avec des sommets dépassant les 1200 mètres et des fonds de 
vallées en-dessous de 400 mètres d’altitude. Les pentes de l’ensemble du site sont accentuées avec des portions de 
falaises de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, les éboulis sont également bien présents. 
La RNR est située sur un versant orienté sud-est, elle est comprise entre 510 et 910 mètres d’altitude. Elle est longée sur 
sa bordure Est par la rivière Courance. 

Le site se situe dans la zone biogéographique méditerranéenne. Le climat subit des influences méditerranéennes et 
montagnardes du fait de l’altitude. La nature géologique du substrat et les fortes pentes entraînent une aridité 
marquée sur la quasi-totalité du site. 

Creusée par l’action récurrente de la tectonique et de la dissolution du calcaire par l’eau, la grotte des Sadoux est une vaste cavité qui présente un 
développement souterrain total de 310 mètres. Une galerie sinueuse d’environ 250 mètres en pente (30 à 45°) débouche dans une salle de 20 mètres 
de haut par 15 mètres de large. La présence de cassures et de failles tectoniques a favorisé la formation de cavités. Une dizaine de cavités, de 
moindre importance que celle des Sadoux, sont actuellement répertoriées aux alentours de la RNR. 

Stéphane VINCENT © 
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Habitats naturels de la RNR des Sadoux 

Les habitats de la RNR forment le cortège représentatif de l'étage 
supraméditerranéen de Drôme provençale, avec une succession dynamique sur 
les pentes de la série du chêne pubescent. 
La Réserve Naturelle Régionale des Sadoux est occupée à 60 % par des forêts 
issues de régénération naturelle telles que la chênaie pubescente et des zones 
de recrûs caducifoliés composés de chênes pubescents et pins sylvestres 
(respectivement 43 % et 17 %). Les chênaies sont à forte valeur patrimoniale en 
raison de la présence de nombreux gros et vieux chênes ainsi que de nombreux 
arbres morts, sur une forte pente peu accessible.  
Les éboulis et falaises, où se situe l’entrée de la grotte, occupent quant à eux 20 
% du site. Ces deux habitats d’intérêt communautaire sont en bon état de 
conservation et sont peu menacés, la dynamique de végétation étant lente et les 
activités humaines très réduites. 
Les fruticées à buis ou à prunelliers et troènes couvrent 13 % du site. De même, 
les formations de buis sur pentes rocheuses sont d’intérêt communautaire et en 
bon état de conservation. Ces habitats ne sont pas menacés compte tenu des 
conditions stationnelles. 

En juin 2011, la Biscutelle à feuille de chicorée Biscutella cichoriifolia, espèce protégée 
régionalement, a été observée, de même que trois espèces rares en Drôme : Asparagus 
tenuifolius, Asphodelus macrocarpus, Echinops sphaerocephalus (Leprince, comm. 
pers.). 

Les habitats sur l’ensemble de la Réserve naturelle régionale sont en bon état de 
conservation et ne sont pas menacés 

Annexe 5 -  Liste des espèces végétales observées sur la RNR 

Falaises et 
Recrus

caducifoliés 
de la RNR 

de la grotte  
des Sadoux 
secteur des 

ruines de 
Maravoie 

Laure VUINEE © 
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Habitats Code
Corinne

Code
Natura 
2000 

Superficie
en ha 

Taux de 
recouvrement 

de la RNR 
Etat de 

conservation 
Tendances 
évolutives, 
menaces 

Bois occidentaux de 
Quercus pubescens 

Chênaies pubescentes thermophiles à 
Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), Viorne lantane (Viburnum 
lantana) et Genévrier commun 

(Juniperus communis) 

41.711 / 13,1 43 % /
Absence 

d’interventions
forestières 

Recrûs forestiers 
caducifoliés 

Accrus préforestiers feuillus à Chêne 
pubescent (Quercus humilis) et/ou Pin 
sylvestre (Pinus sylvestris) et/ou Hêtre 

(Fagus sylvatica) 
31.8D / 5,2 17 % / /

Eboulis à Stipa 
calamagrostis 

Eboulis calcaires thermophiles à 
éléments fins à Calamagrostide 

argentée (Achnatherum 
calamagrostis)

61.311 8130 4,1 13% Favorable 

Dynamique de 
végétation lente 
Peu d’activités 

humaines 

Fruticées à Buis 
Fruticées rupicoles xéro-thermophiles 

à Buis (Buxus sempervirens) et 
Amélanchier (Amelanchier ovalis) 

31.82 5110 2,8 9 % Favorable 
Conditions

stationnelles 
favorables à l’habitat 

Falaises calcaires 
ensoleillées des 

Alpes

Falaises calcaires en expositions 
chaudes 62.151 8210 2,2 7% Favorable 

Fruticées à 
Prunelliers et 

Troènes 

Fourrés xéro-thermophiles à Nerprun 
des Alpes (Rhamnus alpina), Cerisier 
de Sainte Lucie (Prunus mahaleb) et 

Cytise à feuilles sessiles 
(Cytisophyllum sessilifolium) 

31.812 / 1,2 4 % / /

Forêts supra-
méditerranéennes 
de Pins sylvestres 

Pinèdes thermophiles de  Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) à Buis (Buxus 

sempervirens) et Genévrier commun 
(Juniperus communis) / Pinèdes 
mésoxérophiles de Pin sylvestre 

(Pinus sylvestris) à Brachypode des 
bois (Brachypodium sylvaticum) 

42.59 / 0,7 2 % / /

Garrigues à Genista 
cinerea 

Landes à Genêt cendré (Genista 
cinerea) 32.62 / 0,6 2% / /

Mesobromion des 
pré-Alpes nord-

occidentales 

Pelouses mésoxérophiles à Brome 
dressé (Bromus erectus) et 

Germandrée petit chêne (Teucrium 
chamaedrys) 

34.322E 6210 0,4 1% Défavorable
inadéquat Embroussaillement 
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Habitats Code
Corinne

Code
Natura 
2000 

Superficie
en ha 

Taux de 
recouvrement 

de la RNR 
Etat de 

conservation 
Tendances 
évolutives, 
menaces 

Chênaies-charmaies 
et frênaies-
charmaies 
calciphiles 

Bois mésophiles de fond de vallon à 
Frêne (Fraxinus excelsior) et Erable 

champêtre (Acer campestre) 
41.27 0,4 1 % /

Galeries d'Aulnes 
blancs 

Bois riverains à Aulne blanc (Alnus 
incana), Frêne (Fraxinus excelsior) et 

Peuplier noir (Populus nigra) 
44.2 91EO* 0,1 0 % Favorable /

Grotte non exploitée pour le tourisme 65 8310 < 1 / Favorable Visites, 
vandalisme… 

Laure VUINEE ©

Pelouses en 
aval de la RNR 
de la grotte  
des Sadoux 
secteur des 
ruines de 
Maravoie 

Jacques-Henri LEPRINCE ©

La Biscutelle à 
feuille de 
chicorée 
Biscutella
cichoriifolia 
protégée au 
niveau régional
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Les populations de chiroptères de la RNR des Sadoux 

Espèce Nom commun Statut biologique Effectifs Statut de protection Valeur
patrimoniale

Rhinolophus 
hipposideiros Petit rhinolophe 

Principalement connu en 
hivernage, reproduction avérée 

hors du site 
Habitat de chasse : forêt, pré 

bois, ripisylve 

20 à 30 individus 

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : En 

danger (EN) 
Intérêt communautaire (1303) 

Forte

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe

Principalement connu en 
hivernage et en transit, 

reproduction soupçonnée hors 
du site, manque de 

connaissances. 
Habitat de chasse : forêt, pré 

bois, ripisylve 

30 à 40 individus 

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : En 

grave danger (CR) 
Intérêt communautaire (1304) 

Très forte

Rhinolophus euryale Rhinolophe 
euryale 

Données historiques et 1 
donnée récente en transit 

Habitat de chasse : forêt âgée 
Moins de 5

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : En 

grave danger (CR) 
Intérêt communautaire (1305)

Très forte

Myotis myotis Grand murin 

Manque de connaissances sur 
les effectifs reproducteurs 
(mixité avec Petit murin) 

Habitat de chasse : forêt, prairie 
600 à 800 femelles 

adultes

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : 

Vulnérable (VU) 
Intérêt communautaire (1324)

Forte

Myotis blythi Petit murin 

Manque de connaissances sur 
les effectifs reproducteurs 
(mixité avec Grand murin) 
Habitat de chasse : lande, 

pelouse et prairie

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : 

Vulnérable (VU) 
Intérêt communautaire (1307) 

Forte

Myotis emarginatus Murin à oreilles 
échancrées 

Quelques données, 
reproduction possible hors du 

site, manque de connaissances 
Habitat de chasse : forêt, 

ripisylve 

1 à 5 

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : 

Vulnérable (VU) 
Intérêt communautaire (1321) 

Forte



21

Espèce Nom commun Statut biologique Effectifs Statut de protection Valeur
patrimoniale 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 

Quelques données, reproduction 
possible sur le site, manque de 

connaissances 
Habitat de chasse : forêt, 
lisières, pré bois, ripisylve 

1 à 5 

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : En 

danger (EN) 
Intérêt communautaire 

(1308)

Forte

Miniopterus
schreibersii

Minioptère de 
Schreibers 

Reproduction et transit sur le 
site

Habitat de chasse : forêt, 
ripisylve, landes, zones urbaines

2500 à 4000 
femelles adultes 

Espèce protégée 
Liste rouge régionale : En 

danger (EN) 
Intérêt communautaire 

(1310)

Très forte

Huit espèces de chiroptères sont observées sur la RNR des Sadoux. Trois d’entre elles se reproduisent de manière certaine sur le site (Grand murin, 
Petit murin et Minioptère de Schreibers). Les autres espèces sont connues par observations d’individus en transit ou en hibernation dans les cavités. 
Les effectifs réels de ces espèces sont difficiles à estimer et leur reproduction peut être envisagée sur le site ou en périphérie compte tenu de la 
régularité des contacts et des milieux favorables présents. 

L’état de conservation des trois espèces se reproduisant dans la cavité peut être considéré comme relativement favorable sur le site de la grotte des 
Sadoux du fait de la protection physique de leur gîte. Cependant la disponibilité en terrains de chasse favorables sur un périmètre cohérent avec leurs 
exigences écologiques demeure inconnue. Cette disponibilité est essentielle pour l’avenir de ces espèces. 

De même, pour les autres Chiroptères contactés sur le site, un manque de connaissance certain limite l’évaluation de leur état de conservation. Pour 
les rhinolophes, la tendance globale y compris localement est une diminution du nombre de gîtes du fait de la restauration du bâti ou sa désaffection 
entraînant sa dégradation et sa disparition (ruines des bâtiments les plus anciens). L’état de conservation à l’échelle biogéographique est pour toutes 
les espèces défavorable mauvais, sauf pour le Murin à oreilles échancrées (défavorable inadéquat). 

Dans un cadre plus large, les listes rouges nationales et régionales, donnent des statuts de conservation assez préoccupants pour la plupart de ces 
espèces. 

Le Minioptère de Schreibers fait l’objet de préoccupations majeures (« vulnérable » au niveau national et « en danger » au niveau régional) par rapport 
au faible nombre de sites occupés en France. Chaque site de reproduction ou d’hibernation rassemble généralement une part importante de la 
population nationale. Ainsi, la colonie de reproduction de la grotte des Sadoux représente 2 % de la population reproductrice nationale. 

Voir les fiches « Espèces» en annexe du document commun DOCOB et plan de gestion de la RNR 
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La faune de la RNR des Sadoux 

Classe Nombre 
d’espèces Espèces 

Statuts de protection Espèce d’intérêt 
communautaire Remarques Liste rouge 

nationale 
Liste rouge 
régionale 

Avifaune 32 espèces 

Martinet noir, Martinet pâle 
Pigeon ramier, Epervier d'Europe 

Aigle royal, Buse variable 
Circaète Jean-le-Blanc 

Milan noir, Faucon pèlerin 
Faucon crécerelle 

Mésange à longue queue 
Grand corbeau, Corneille noire 

Pic noir, Bruant fou 
Geai des chênes, 

Mésange bleue, Mésange huppée 
Mésange charbonnière 

Roitelet à triple bandeau 
Sittelle torchepot, Pouillot de 

Bonelli 
Pouillot véloce 

Fauvette à tête noire 
Pinson des arbres 

Hirondelle de rochers 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Troglodyte mignon 

Merle noir, Grive musicienne 
Pic épeiche 

1 EN 
1 VU 
30 LC 

1 VU 
28 LC 
3 NA 

5 Annexe I 
4 Annexe II 

1 Annexe II/III 

Le Faucon pèlerin, 
considéré « En danger » 
sur la liste rouge 
nationale, est classé en 
« Vulnérable » en 
Rhône-Alpes. 

Mammifères 9 espèces 

Chamois, Chevreuil, Sanglier, 
Renard roux, Fouine, 
Blaireau européen, 

Lièvre d'Europe, 
Loir gris et Ecureuil roux 

9 en LC 9 en LC 1 annexe V 
1 espèce annexe V et 
déterminante en SRCE : 
le chamois 

Reptiles 2 espèces Lézard vert et Lézard des 
murailles 2 en LC 2 en LC 2 Annexe IV 

EN : En danger, VU : Vulnérable, LC : Risque faible, NA : Non applicable, occasionnels (en migration, hivernage) 

Annexe 6 -  Liste des espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles observés sur la RNR des Sadoux 
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Au sein de la grotte des Sadoux, les anciennes publications de spéléologie (Leclerc, 1982 ; Reveillet, 1982) montrent l’intérêt de la grotte pour les 
invertébrés. Les premières données sur l’entomofaune de la grotte remontent à 1884. 

En effet, la quantité importante de guano liée aux populations de chauves-souris permet l’expression d’une faune cavernicole caractéristique : les 
guanobies, les vers, les acariens, les collemboles et les diptères. La grotte abriterait notamment le rare coléoptère Carabidae Duvalius delphinensis.
Les données sur les invertébrés cavernicoles sont pour le moment imprécises et sont à actualiser.  

Annexe 7 -  Liste des arthropodes cavernicoles recensés dans la grotte des Sadoux 
Annexe 8 -  Carte de répartition du Duvalius delphinensis 

L’entomofaune présente au sein de la RNR n’est pas connue précisément. Cependant de nombreuses données existent sur les communes concernées 
et notamment sur les Gleizolles (commune de Pradelle) à proximité de la RNR. Les espèces inventoriées (773 en tout) sont donc potentiellement 
présentes sur la RNR (Faton, comm. pers.). 
.

Annexe 9 -  Liste des insectes inventoriés sur les communes du site
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Classe ou 
ordre Famille Nombre d’espèces 

Espèces protégées 

Nom Liste rouge nationale Directive 
Habitats 

Coléoptère 

Carabidae 6
Cerambycidae 2 Rosalia alpina Vulnérable Annexe II 

Cleridae 1
Lucanidae 1 Lucanus cervus Annexe II 

Lépidoptère 
hétérocère 

Arctiidae 32 Euplagia quadripunctaria Annexe II 
Prioritaire

Cossidae 3
Crambidae 5
Drepanidae 4
Endromidae 1
Geometridae 177 
Hepialidae 14 Eriogaster catax Insecte protégé au niveau national (art.2) Annexe II et IV 
Lemoniidae 1

Lemacodidae 1
Lymantriidae 8

Noctuidae 278 
Nolidae 4

Notodontidae 25 
Pyralidae 70 

Saturniidae 3
Sphingidae 16 

Zygaenidae Zygaeninae 16 Zygaena rhadamanthus Insecte protégé au niveau national (art.3)
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Classe ou 
ordre Famille Nombre d’espèces 

Espèces protégées 

Nom Liste rouge nationale Directive 
Habitats 

Lépidoptères 
rhopalocères 

Hesperiidae Hesperlinae 3
Hesperiidae Pyrginae 4

Lycaenidae Lycaenninae 1
Lycaenidae Polyommatinae 23 Maculinea arion Insecte protégé au niveau national (art.2) Annexe IV 

Lycaenidae Riodininae 1
Lycaenidae Theclinae 4

Nymphalidae Apaturinae 1
Nymphalidae Heliconiinae 7
Nymphalidae Limenitinae 1

Nymphalidae Nymphalinae 13 Euphydryas aurinia En danger 
Insecte protégé au niveau national (art.2)

Annexe II 

Nymphalidae Satyrinae 25 Lopinga achine En danger 
Insecte protégé au niveau national (art.2)

Annexe IV 

Papilionidae Papilioninae 4
Papilio alexanor Vulnérable 

Insecte protégé au niveau national (art.2)
Annexe IV 

Zerynthia rumina Vulnérable 
Insecte protégé au niveau national (art.3)

Papilionidae Parnassiinae 1
Pieridae Coliadinae 3

Pieridae Dismorphiinae 2
Pieridae Pierinae 6

Odonate
Anisoptère

Cordulegastridae 1
Gomphidae 2
Libellulidae 1

Odonate
Zygoptère Calopterygidae 2



26 Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

Bilan sur le patrimoine naturel de la RNR des Sadoux 

Les habitats de la RNR, cartographiés en 2008, sont majoritairement composés de forêts ou 
d’éboulis et de falaises. Ces habitats sont en bon état de conservation et s’avèrent peu menacés 
grâce à leur difficulté d’accès.  

Les populations de chauves-souris sont suivies et étudiées depuis de nombreuses années dans 
la grotte des Sadoux. Ces inventaires aboutissent aujourd’hui à une connaissance fine sur 
l’utilisation de la grotte par les différentes espèces de chauves-souris. Les terrains de chasse 
utilisés par les populations se reproduisant dans la grotte sont pour le moment moins connus. 

Des articles publiés dans les années 1980, pour les plus récents, citent une faune invertébrée 
cavernicole intéressante liée notamment à la présence des chauves-souris et leur guano. L’état 
des connaissances sur ce groupe d’espèces reste restreint et serait à approfondir. 

De même les connaissances sur l’ensemble de la faune ou de la flore présentes sur la RNR 
sont peu renseignées et pourraient être approfondies. Certaines espèces floristiques protégées 
ou rares dans la Drôme ont par exemple été observées. L’étude de l’entomofaune liée aux 
garrigues, pelouses ou éboulis (Propserine Zerynthia rumina, Azurée du Serpolet Maculinea
arion, Damier de la succise Euphydryas aurinia) serait intéressante, de même que l’étude des 
lichens, bryophytes ou encore coléoptères en milieux forestiers (Osmoderma ermita).

Bois mort 
dans les 
forêts de 
chênes
pubescents 
de la RNR 
des Sadoux 

Laure VUINEE ©
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Le cadre socio-économique et 
culturel de la RNR 
La Réserve Naturelle Régionale des Sadoux est située en forêt domaniale dans un massif peu fréquenté où les activités humaines sont

limitées.

Représentation culturelle, patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique 
de la réserve naturelle 

Localement, le secteur des Sadoux, bien que difficile d’accès, est largement connu des populations 
locales. Un ancien hameau ruiné montre l’occupation ancienne du secteur avant l’important exode 
rural de la fin du XIXème siècle et les campagnes d’acquisition des forêts domaniales. Aujourd’hui, 
seule persiste la chapelle des Sadoux (ou des Sadous). Ce lieu de culte fait encore aujourd’hui l’objet 
de pèlerinages réguliers. La chapelle des « Sardons » est déjà pointée sur les cartes de Cassini. 

La grotte est largement connue des populations locales, bien que sa localisation reste imprécise pour 
beaucoup. L’existence de la colonie de chiroptères est elle aussi connue de nombreuses personnes. 
La présence de la colonie de chauves-souris entretient notamment des représentations affabulatoires 
du site : « une grotte remplie d’excréments…du guano en quantité dans lequel on s’enfonce jusqu’à la 
taille… ». 

Propriété 

La RNR des Sadoux est entièrement située sur la Forêt Domaniale de la Roanne (propriété privée de l’Etat gérée par l’ONF).  

Laure VUINEE ©

La chapelle  
des Sadoux 
située à 
proximité de 
la RNR 
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Les activités socio-économique 
Les activités humaines sont assez limitées du fait de l’isolement et de l’accès difficile de la RNR (peu de voirie et relief marqué).  

Les activités forestières 

L’activité sylvicole est aussi très limitée par ces contraintes. L’aménagement de la forêt domaniale de la Roanne a pour objectif sur la RNR de protéger 
les milieux et les espèces remarquables, ce qui implique l’absence d’opérations sylvicoles. La RNR de la Grotte des Sadoux est située sur la parcelle 
15 et les parcelles forestières 14 et 18 en partie qui sont classées dans la série d'intérêt écologique particulier. 

L'aménagement de la forêt de la Roanne approuvé pour la période 2006 à 2025 décrit cette zone comme faisant partie de l'étage de la chênaie 
pubescente supérieure. Les peuplements situés au-dessus de la grotte sont constitués par des chênes pubescents rabougris et des pins sylvestres de 
très mauvaise venue pour lesquelles aucune exploitation n'est prévue pendant la durée de l'aménagement : ces peuplements seront donc laissés en 
évolution naturelle. Aucun critère d'exploitabilité n'a été fixé pour cette série. 

Les seules actions prévues sur ces parcelles sont des contrats Natura 2000 dont l'objectif est d'améliorer ou de réhabiliter des milieux de chasse pour 
les chiroptères. 

Les autres activités  

L’activité de chasse est surtout axée sur le sanglier de façon individuelle ou en battue. Le chamois est aussi prélevé à l’approche. 

L’activité touristique est modérée, avec une prépondérance de la randonnée pédestre sur les sentiers balisés. L’intérêt paysager du site, les nombreux 
points de vue et le petit patrimoine (chapelles) participent à l’attrait du site. Des pistes de VTT et des sentiers de randonnées passent en bordure de la 
RNR. Enfin, du canyoning ou de la randonnée aquatique sur la Courance sont pratiqués en bordure de la RNR 
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La vocation à accueillir et 
l’intérêt pédagogique de la 
RNR
La Réserve Naturelle Régionale des Sadoux a entre autres objectifs, d’assurer la tranquillité des populations de chauves-souris. Ses visites 

sont donc limitées aux études scientifiques. Cependant la sensibilisation du public à la présence de ces colonies permet d’élargir la 

conservation des habitats d’espèces au-delà des limites de la RNR. 

Activités pédagogiques et équipements de la réserve naturelle 
La RNR ne peut pas être un site d’accueil du public. Un panneau, placé à l’entrée de la grotte, informe les randonneurs sur la présence de la RNR et la 
réglementation du site. Son accès est bloqué par la présence d’une grille cadenassée à l’entrée de la grotte. Des « nuits de la chauve-souris » ont été 
animées sur les communes avoisinantes. 

Aucune autre information sur la présence de la RNR et ses enjeux n’existe pour le moment. 

Capacité d’accueil et intérêt pédagogique de la réserve naturelle 
La localisation de la RNR ne permet pas d’accueillir du public, en revanche une sensibilisation des communes et populations environnantes permettrait 
de présenter l’intérêt de cette RNR et les enjeux liés aux chauves-souris sur ce territoire. 
Cette sensibilisation viserait donc à expliquer pourquoi la grotte est fermée au public et quels sont les éléments du paysage ou les pratiques favorables 
ou défavorables aux colonies de chauves-souris (arbres de gros diamètre à trous de pics, écorces décollées ou sénescents, diversité des milieux et 
notamment milieux ouverts agricoles, absence d’utilisation de pesticides …). 
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La valeur et les enjeux de la 
RNR
L’enjeu naturaliste primordial du site réside dans le maintien, voire le renforcement, des populations de chauves-souris qui fréquentent la 

cavité. Cette finalité s’oriente autour de deux axes de travail indissociables : la préservation d’un gîte accueillant et la disponibilité en 

terrains de chasse favorables. 

Les enjeux au sein de la RNR et complémentarité avec le site Natura 2000 

La grotte des Sadoux bénéficie à la fois d’un statut de protection réglementaire 
(Réserve Naturelle Régionale) et d’une protection physique au travers de la grille 
interdisant l’accès au réseau souterrain. Ces mesures de protection garantissent donc 
la pérennité de ces populations remarquables de chauves-souris. La gestion du site 
s’attachera ainsi à veiller au respect de la réglementation en vigueur et à maintenir les 
ouvrages de protection en état fonctionnel. 

Outre le maintien d’un gîte accueillant, la conservation des chauves-souris liées à la 
grotte repose sur la disponibilité en territoires de chasse et en couloirs de circulation à 
proximité immédiate de la cavité. La présence du site Natura 2000 permet de porter une 
attention toute particulière aux milieux préférentiellement exploités par les Chiroptères à 
la fois pour se nourrir et pour se déplacer. 

Yoann PEYRARD © 
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Au sein de la RNR et du site Natura 2000, l’amélioration des connaissances relatives aux habitats disponibles, aux espèces présentes et à la 
fréquentation du gîte permettra par la suite une meilleure préservation ou protection des habitats et des espèces.  

Concernant le suivi de la grotte des Sadoux, les connaissances sur les populations de chauves-souris se sont largement améliorées depuis la mise en 
œuvre du document d’objectifs entre 2004 et 2009. L’approfondissement de ces connaissances mérite cependant d’être poursuivi. Un suivi régulier de 
la cavité en période hivernale et estivale permet de mesurer l’évolution des populations des différentes espèces. Enfin, la mise en place de mesures de 
conservation, qui nécessiteront a posteriori d’être évaluées, justifie pleinement un suivi scientifique régulier.  

Pour tout projet de conservation du patrimoine naturel, le succès de l’opération repose pour partie sur l’approbation des enjeux présents par les 
populations locales et les différents acteurs socio-économiques. Une démarche éco-citoyenne et volontaire implique la reconnaissance du patrimoine 
naturel en question comme une richesse, partie intégrante du patrimoine local. De cette prise de conscience émerge la responsabilité commune et 
l’implication de chacun (public, promeneurs, chasseurs, élus, spéléologues…), nécessaires pour préserver cet héritage.

Ce projet repose donc aussi sur une communication de qualité (informations disponibles sur le site, sensibilisation des spéléologues ou du grand 
public….). L’appropriation par chacun du site et de ces enjeux ainsi que la réussite du projet seront alors assurées. 

Enjeux liés aux habitats et aux habitats d’espèces 

La grotte des Sadoux, non aménagée pour le tourisme, doit être protégée pour éviter le dérangement des populations de Chiroptères qu’elle abrite. Les 
habitats de la RNR dont l’état de conservation est jugé favorable et qui ne présentent aucune menace, ne feront pas l’objet de mesure de gestion 
particulière.

Maintien des populations de chauves-souris associées à la grotte 

La gestion de la grotte par sa mise en tranquillité est un acquis qui ne nécessite plus que l’entretien de l’ouvrage interdisant la pénétration humaine 
dans la cavité. Le système de fermeture (cadenas) devra aussi être changé si cela s’avère nécessaire. 

Outre l’entretien de la grille, le panneau d’information situé à l’entrée de la cavité doit être changé afin d’être en cohérence avec le statut de Réserve 
Naturelle Régionale et la signalétique associée (information et rappel de la réglementation). Actuellement le panneau déjà en place et la grille semblent 
jouer pleinement leur rôle puisqu’aucune trace de passage n’a été constatée dans la cavité. 

Une meilleure connaissance de la grotte paraît de même primordiale au travers de la réactualisation de sa topographie, datant aujourd’hui de 1971. 
Cette dernière est en effet considérée aujourd’hui comme obsolète du fait de son imprécision. Les techniques de relevés topographiques ayant 
considérablement évolué, il serait opportun de mener ce type d’action. 
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L’exploration des parties supérieures de la grotte des Sadoux et de la cavité voisine du Trou du Rat avec une communication possible entre les deux 
cavités est un objectif intéressant du fait de la localisation d’une partie des effectifs de Chiroptères dans ces volumes, pour l’instant inaccessibles. En 
effet, les Grands et Petits murins utilisent la grotte des Sadoux différemment des Minioptères de Schreibers. Ils se tiennent dans les parties hautes où 
ils sont alors hors de vue. Seule une partie infime des individus présents se mélange occasionnellement avec les Minioptères. Cette impossibilité 
d’observation directe de l’essaim de ces deux espèces empêche pour l’instant l’évaluation précise de leurs effectifs et succès de reproduction. Cette 
exploration, à mener de concert avec des spéléologues confirmés, permettra aussi de compléter la topographie du site. Elle devra être menée à des 
périodes n’engendrant pas de dérangements pour les Chiroptères et sans tentative de désobstruction, ni altération de la cavité.

Maintien de terrains de chasse favorables à proximité du gîte 

Outre la grotte, les habitats présents sur la RNR ne nécessitent pas d’intervention particulière vue leur bon état de conservation. L’aménagement de la 
forêt domaniale de la Roanne a classé les parcelles de la RNR en évolution libre, c’est-à-dire qu’aucune intervention n’est prévue. 

Le site Natura 2000 permet d’intégrer et de préserver les terrains de chasse des chauves-souris gîtant dans la grotte.  
Dans le cadre du DOCOB de ce site, il est en effet prévu de restaurer et entretenir d’anciens pâturages en cours de fermeture, actions présentant donc 
des intérêts à la fois en termes de biodiversité botanique, entomologique et chiroptérologique. 

Il est aussi prévu d’entretenir une mare située sur ces anciens pâturages, l’intérêt de cette mare ne se limitant pas aux seuls Chiroptères, puisqu’elle 
concerne tout un cortège d’espèces animales et aussi végétales comme les reptiles, amphibiens ou oiseaux. 

Enfin, des arbres-gîtes potentiels ou arbres à intérêt écologique peuvent être marqués en réserve au sein de parcelles qui seront exploitées. Ces 
arbres seront choisis selon des critères favorables aux chiroptères et autres espèces arboricoles. Ainsi, des arbres présentant des cavités naturelles, 
fissures ou trous de pics pourront servir de gîte aux chauves-souris arboricoles comme le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe. De plus, sur le 
moyen ou long terme, ces arbres sont menés à vieillir et mourir sur pied. La présence de ces arbres dépérissant laissés sur pied, offrent des conditions 
favorables aux cycles de vie d’insectes xylophages (capricornes, Lucane, Osmoderme…) dont certains jouent un rôle non négligeable dans 
l’alimentation de plusieurs espèces de Chiroptères (Grand murin et Grand rhinolophe notamment). 

Au sein des milieux agricoles, le DOCOB prévoit aussi de réaliser un diagnostic agro-pastoral afin de poursuivre et améliorer les pratiques agricoles au 
sein des prairies et des cultures de lavandin, en faveur des Orthoptères notamment, espèces consommées par la Petit murin. 
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Enjeux d’amélioration des connaissances sur la faune présente 

Recherche de gîtes de reproduction de chiroptères présents dans la RNR 
L’acquisition de connaissances sur les Chiroptères du site consistera à rechercher des gîtes de mise bas d’espèces ne se reproduisant pas dans la 
grotte des Sadoux. Le Grand rhinolophe mérite à cet égard une attention particulière. En effet, des effectifs relativement importants sont observés dans 
la grotte des Sadoux en hivernage et en période de transit (printemps et automne). En été de nombreux sites sont occupés par des individus isolés 
(très certainement des mâles). Aucune colonie de parturition n’est cependant connue à proximité de la cavité. La découverte d’une colonie de mise bas 
reste très difficile du fait de son extrême localisation et de sa discrétion. 

Les colonies de Grand rhinolophe dans la région comptent en général entre 50 et 200 femelles reproductrices. Ces colonies peuvent utiliser un gîte en 
milieu bâti ou en milieu cavernicole. Malgré les prospections de ces dernières années sur le site Natura 2000 et en périphérie (vallée de la Roanne), 
aucune colonie de Grands rhinolophes n’a été découverte mais les effectifs hivernaux (près d’une centaine d’individus en 2008 soit la moitié des 
effectifs recensés en hiver sur la Drôme) indiquent une très forte probabilité de colonie de reproduction dans le secteur. En effet, le Grand rhinolophe 
ne se déplace pas sur de grandes distances entre ses gîtes de reproduction et d’hibernation. Un radiopistage permettra de localiser cette colonie de 
reproduction. Des groupes d’individus en transit sont présents sur au moins trois sites au printemps (RNR de la grotte des Sadoux, mine du col de la 
Bâtie, grotte de Solaure). L’équipement de femelles adultes avec des émetteurs radio nous permettra donc de localiser le ou les gîtes de leur colonie. 
Cette action de radiopistage pourrait s’étendre à l’étude d’autres espèces, telles que les chauves-souris forestières. 

Mieux connaître les terrains de chasse des chiroptères gîtant dans la RNR 
Le Petit murin est une espèce à forts enjeux du fait de son statut de conservation, de sa localisation géographique (voir fiche espèce en annexe du 
document commun de gestion DOCOB/RNR) et de son régime alimentaire concentré sur les Orthoptères des milieux ouverts. On constate en Europe 
un manque de connaissance quant à sa biologie. Peu d’informations sont en effet disponibles sur l’occupation de l’espace par les individus, l’étendue 
de leur domaine vital et les déplacements nécessaires à leur alimentation. Un suivi par radiopistage est donc proposé ici afin de déterminer les zones 
de chasse utilisées par la colonie de la RNR de la grotte des Sadoux et de mieux définir leur domaine vital. Les résultats permettront de préciser les 
mesures de gestion favorables et à plus vaste échelle. Le suivi de deux femelles en 2006 avait permis de collecter quelques informations sur les zones 
de chasse utilisées par ces individus. Il sera cependant très intéressant d’étudier un plus grand nombre d’individus et d’identifier les zones utilisées afin 
de délimiter le domaine vital de la colonie. Une étude sur une large période permettrait de voir quels sont les variations inter-saisonnières de l’utilisation 
de l’espace (altitudes, exposition, etc). 

Mieux connaître l’entomofaune du site 
L’inventaire des invertébrés cavernicoles, notamment des espèces à forte valeur patrimoniale, est ici proposé afin d’élargir le champ des 
connaissances relatives à la RNR.  
Au sein du site Natura 2000, le DOCOB prévoit aussi l’inventaire des papillons diurnes.  
Les résultats de ces inventaires permettront d’appréhender la qualité des différents habitats sous un autre angle. 
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Enjeux d’efficacité des mesures de conservation et de suivi des populations de chiroptères 
Les suivis scientifiques mis en place depuis de nombreuses années sur la RNR de la grotte des Sadoux et sur l’ensemble du site Natura 2000 
permettent aujourd’hui d’appréhender la diversité des populations d’espèces de Chiroptères et leur évolution. Certaines actions de suivi mises en place 
lors du précédent Docob/Plan de gestion de la RNR, sont donc à poursuivre. Certaines actions de suivi peuvent aujourd’hui être améliorées et devenir 
plus précises et efficaces, notamment grâce aux progrès techniques récents.

Suivi scientifique des populations de Chiroptères 
Le suivi scientifique des Chiroptères présents dans la grotte est une action essentielle dans la gestion du site. Des changements d’ordre technique 
peuvent être proposés afin d’augmenter la précision des comptages effectués en période de reproduction. Parallèlement aux comptages visuels 
effectués en sortie de gîte deux fois par an (avant et après la mise bas), un comptage vidéo (caméra avec éclairage infrarouge) permettra de préciser la 
proportion de Minioptères de Schreibers et de Grands et Petits murins. La visite du gîte, visant à estimer le nombre de jeunes, peut aussi faire l’objet 
d’amélioration par l’utilisation d’un système de vision nocturne (éclairage infrarouge et amplificateur de lumière). Ce dispositif présente l’intérêt de 
limiter au mieux le stress des jeunes non-volants, particulièrement sensibles à ce stade. De plus, il aboutit à une estimation des effectifs d’une plus 
grande précision. 

Dans la continuité du précédent document d’objectif et afin d’améliorer les connaissances chiroptérologiques au-delà de la RNR des Sadoux, le suivi 
des cavités de la vallée de la Courance constitue une action importante. Ces cavités, au nombre d’une dizaine dont certaines sont en périphérie du site 
Natura 2000, constituent un réseau de gîtes utilisés par plusieurs espèces (en particulier les rhinolophes) et notamment en hiver. Le suivi de ces sites 
permet d’estimer l’évolution de ces populations. 

Suivi de l’impact des mesures de gestion des habitats d’espèces 
Toujours dans le but d’améliorer les connaissances sur la biologie des espèces gîtant dans la RNR de la grotte des Sadoux, cette opération vise à 
mesurer l’activité de chasse des Chiroptères sur des milieux ouverts avant et après restauration. Les parcelles à restaurer feront l’objet d’un suivi sur 
une saison fixant l’état initial, c’est à dire avant sa restauration, puis d’un suivi d’une saison par an après son traitement. Ces suivis ont pour objectifs de 
mesurer ou d’évaluer l’effet de la restauration de milieux en voie d’embroussaillement grâce à la pose d‘appareils enregistreurs automatiques qui 
permettent de mesurer l’activité sur plusieurs mois.  
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Enjeux de communication autour de la RNR et le site Natura 2000 de la grotte des Sadoux 

Importance de la communication et de la sensibilisation des populations locales à l’enjeu chiroptère 
Les objectifs transversaux ont pour vocation l’information et la sensibilisation de tous les acteurs concernés par le site.  

La présence de panneaux sur le site permettra de présenter la RNR et le site Natura 2000 ainsi que les enjeux chiroptères présents. Situés à l’entrée 
de grottes, dans des villages ou le long de sentiers de randonnées, ils permettront d’informer un public diversifié. 

Une lettre d’information annuelle concernant la vie de la RNR et du site Natura 2000 sera envoyée aux habitants concernés et mise à disposition dans 
les mairies, écoles et autres établissements.  

Enfin, une exposition itinérante présentant cette RNR et le réseau des RNR à chauves-souris sera réalisée. Il est aussi prévu d’intervenir auprès des 
conseils municipaux et d’organiser une « nuit de la chauve-souris » à destination du grand public dont les habitants des communes de Pradelle, 
Rochefourchat, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Nazaire-le-Désert et de La Chaudière. 

Animation sur le territoire pour une bonne gestion du Docob/Plan de gestion de RNR 
L’animation et la mise en œuvre du document d’objectif/Plan de gestion de la RNR, à travers notamment des réunions de comité de pilotage ou la 
rédaction des synthèses annuelles, constituent des actions essentielles pour la coordination, l’information et la prise de décision des différents acteurs 
concernés par la gestion du site. 

L’évaluation et la révision du document d’objectifs et du plan de gestion de la RNR interviennent en fin d’exercice afin de réaliser le bilan des différentes 
actions et mesures appliquées et de leur efficacité. 
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Le plan de gestion de la RNR 
Définition des enjeux et objectifs 

Enjeux Objectif à long terme Facteurs influençant l’état de 
conservation Objectif du plan 

Préservation de conditions 
favorables aux chiroptères 

dans la grotte 
Maintien des populations de 

chiroptères au sein de la grotte 

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

Assurer la tranquillité des 
populations de chiroptères et 

l’intégrité de la grotte 

Colonies de chiroptères 
fréquentant la grotte des 

Sadoux et le réseau de grotte 
alentour tout au long de 

l’année

Connaître les populations de 
chiroptères fréquentant la grotte et 

le réseau de grottes 

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

Recensement précis des 
populations de chiroptères 

présents dans la RNR de la grotte 
des Sadoux 

Préservation des espèces sur 
l’ensemble de leur cycle 

biologique 

Préserver les populations de 
chiroptères en période 

d’hibernation et de reproduction 

Dégradation ou raréfaction des 
gîtes

Diminution ou mauvaise gestion 
des terrains de chasse 

Identifier, suivre et préserver les 
autres gîtes et les terrains de 
chasse des chiroptères gîtant 

dans la grotte 

Connaissances sur les autres 
espèces présentes dans la 

grotte 
Connaître la richesse 

entomologique de la grotte 

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

Déterminer les espèces présentes 
sur le site par un premier état des 

lieux

Appropriation locale des 
enjeux de préservation de la 
biodiversité présents sur le 

territoire 

Informer et sensibiliser les élus, le 
grand public et les populations 

locales sur la présence des 
chauves-souris, de la RNR et du 

site Natura 2000 

Méconnaissance des enjeux peut 
engendrer des pratiques 

défavorables à la faune et la flore 

Faire connaître la RNR et le site 
Natura 2000 ainsi que leurs enjeux 

aux populations locales 

Animation du plan de gestion 
de la RNR 

Bonne mise en œuvre du plan de 
gestion de la RNR /

Assurer l’information des acteurs 
et partenaires du plan de gestion 

de la RNR 
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Codification des opérations mises en place sur la RNR et le site Natura 2000 

Objectif de l’opération Code Déclinaison Code 
Code 

Opérations de gestion des habitats et 
habitats d’espèces  HAB

Habitats rocheux 1
HAB11 
HAB12 

…

Habitats forestiers 2
HAB21 
HAB22 

…

Habitats agro-pastoraux 3
HAB31 
HAB32 

…

Amélioration des connaissances sur les 
espèces ESP

Chauves-souris 1
ESP11 
ESP12 

Autres espèces 2
ESP21 
ESP22 

Suivi SUIV
Des populations 1

SUIV 11 
SUIV12 

Des mesures 2 SUIV21 

Transversales TRV 

Sensibilisation et communication 1
TRV11 
TRV12 
TRV13 

Animation du plan de gestion 2
TRV21 
TRV22 
TRV23 
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Définition des opérations 

Objectif du plan Facteurs influençant l’état de 
conservation Code Opérations 

Niveau 
de

priorité (1)

Assurer la tranquillité des 
populations de chiroptères et 

l’intégrité de la grotte 

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

HAB11 Limiter la pénétration humaine dans la 
cavité par l’entretien de l’ouvrage existant ***

Recensement précis des 
populations de chiroptères présents 

dans la RNR de la grotte des 
Sadoux 

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

HAB12 Explorer et topographier la grotte des 
Sadoux et la grotte du Trou du Rat **

SUIV11 Suivre les populations de Chiroptères 
présents dans la grotte ***

Identifier, suivre et préserver les 
autres gîtes et les terrains de chasse 
des chiroptères gîtant dans la grotte 

Dégradation ou raréfaction des 
gîtes

Diminution ou mauvaise gestion 
des terrains de chasse 

ESP 11 Rechercher des colonies de parturition 
d’espèce d’intérêt communautaire **

ESP12
Améliorer les connaissances sur les 

terrains de chasse du Petit murin en vue 
d’une meilleure prise en compte 

**

SUIV12
Compter les effectifs de Chiroptères en 

hibernation sur les cavités de la vallée de la 
Courance 

**

SUIV 21 
Suivre l’activité de chasse sur les milieux 

ouverts restaurés et faire une comparaison 
avec des secteurs non restaurés 

***

Déterminer les espèces présentes 
sur le site par un premier état des 

lieux

Visite de la grotte 
Modification des conditions 

thermo-hydriques par 
modification d’ouvertures 

ESP 21 Inventorier les papillons diurnes du site *
ESP 22 Mettre à jour les connaissances sur les 

invertébrés cavernicoles *

(1)
*** : niveau de priorité élevé, ** : niveau de priorité moyen, * : niveau de priorité faible   
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Objectif du plan Facteurs influençant l’état de 
conservation Code Opérations 

Niveau 
de

priorité (1)

Faire connaître la RNR et le site 
Natura 2000 ainsi que leurs enjeux 

aux populations locales 

La méconnaissance des enjeux 
peut engendrer des pratiques 
défavorables à la faune et la 

flore.

TRV 11 Publier des outils d’information ***
TRV 12 Réaliser des animations sur les Chiroptères 

à destination des populations locales ***
TRV 13 Mettre en place la signalétique de la RNR ***

Assurer l’information des acteurs et 
partenaires du plan de gestion de la 

RNR 
/

TRV 21 Animer le DOCOB/Plan de gestion de la 
RNR ***

TRV 22 Evaluer et faire le bilan du DOCOB/Plan de 
gestion de la RNR ***

TRV 23 Réviser le DOCOB/Plan de gestion de la 
RNR ***

(1)
*** : niveau de priorité élevé, ** : niveau de priorité moyen, * : niveau de priorité faible   

La description de ces opérations se trouve dans le document unique de gestion lié à la RNR des Sadoux et au site Natura 2000. 
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La RNR de la grotte des Sadoux présente un enjeu international en termes de protection des chauves-souris. Sa réglementation permet

d’assurer la tranquillité des colonies gîtant dans cette cavité. 

Ce plan de gestion de RNR permet d’une part de poursuivre et d’améliorer le suivi des populations de chauves-souris présentes dans la 

grotte. D’autre part les chauves-souris peuvent utiliser un réseau de cavités et des terrains de chasse sur un vaste espace. Ainsi, ce plan de 

gestion de RNR a aussi pour objectif d’améliorer les connaissances sur la biologie de ces espèces sur un territoire plus vaste que ses 

limites (prospection du réseau de grottes et études des gîtes et terrains de chasse). 

L’ouverture à d’autres groupes d’espèces est aussi proposée à travers l’étude des insectes cavernicoles au sein de la grotte ou des 

papillons diurnes. 

Enfin, l’accueil du public n’est pas possible sur la RNR, cependant la communication et la sensibilisation des élus et des populations locales 

permettront une meilleure appropriation et gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel. 

Le site Natura 2000, d’une superficie plus élevée (1316 hectares) est complémentaire à la RNR. Il permet en effet de préserver la diversité et 

la qualité des terrains de chasse présents aux alentours de la grotte des chauves-souris et d’améliorer les connaissances sur des groupes 

d’espèces ou des habitats non liés à la grotte en elle-même. 
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Annexe 1 : Délibération et règlement de la RNR des Sadoux 
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d
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d
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ro
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S
a
d
o
u
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site

 
d
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n
a
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L
a
 
p
ré

se
n
ce

 
d
'e

sp
è
ce
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in
scrite

s a
u
x a

n
n
e
xe
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 d
e
 la

 D
ire

ctive
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2
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3
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E
E
 a

 p
a
r a

ille
u
rs ju

stifié
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u
e
 le site

 so
it 

p
ro

p
o
sé

 e
t re

te
n
u
 p

a
r l'E

u
ro

p
e
 a

u
 titre d

u
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se
a
u
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A
T
U

R
A
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0
0
0
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 I-1
  

C
h
a
m
p
 d
'a
p
p
lic

a
tio

n
 te

rrito
ria

l 

 L
e
 p

ré
se

n
t rè

g
le

m
e
n
t s'a

p
p
liq

u
e
 à

 l'in
té

g
ra

lité
 d

u
 territo

ire
 d

e
 la

 ré
se

rve
 (g

ro
tte

s, ca
vité

s e
t p

a
rtie 

e
n
 
su

rfa
ce

), 
te

l 
q
u
'a

u
 
p
é
rim

è
tre

 
visé

 
e
n
 
a
n
n
e
xe

 
3
 
d
e
 
la

 
d
é
lib

é
ra

tio
n
 
d
e 

cla
sse

m
e
n
t 

n
°…

…
 

a
p
p
ro

u
vé

e
 p

a
r la

 co
m

m
issio

n
 p

e
rm

a
n
e
n
te

 d
u
 C

o
n
se

il ré
g
io

n
a
l R

h
ô
n
e
-A

lp
e
s ré

u
n
ie

 e
n
 d

a
te

 d
u
 

2
2
 ja

n
vie

r 2
0
1
0
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P
o
rté

e
s re

sp
e
c
tive

s d
u
 p
ré
se

n
t rè

g
le
m
e
n
t e

t d
e
s a

u
tre

s lé
g
isla

tio
n
s e

t ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
s 

e
n
 vig

u
e
u
r su

r le
 te

rrito
ire

 d
e
 la

 ré
se

rve
 

 L
e
 p

ré
se

n
t rè

g
le

m
e
n
t ré

u
n
it l'e

n
se

m
b
le

 d
e
s d

isp
o
sitio

n
s ré

g
le

m
e
n
ta

ire
s p

ro
p
res d

e la
 ré

se
rve. 

 D
e
 

n
o
m

b
re

u
x 

te
xte

s 
d
'o

rig
in

e
s 

e
t 

p
o
rté

e
s 

n
a
tio

n
a
le

s 
e
t 

lo
ca

le
s 

co
n
d
itio

n
n
e
n
t 

ce
p
e
n
d
a
n
t 

p
a
ra

llè
le

m
e
n
t 

le
s 

a
ctio

n
s, 

a
ctivité

s, 
p
ra

tiq
u
e
s, 

tra
va

u
x, 

co
n
stru

ctio
n
s, 

in
sta

lla
tio

n
s 

e
t 

m
o
d
e
s 

d
'o

ccu
p
a
tio

n
 e

t u
tilisa

tio
n
 d

u
 so

l su
sce

p
tib

le
s d

'ê
tre  m

e
n
é
s o

u
 ré

a
lisé

s su
r so

n
 te

rrito
ire.  

 Il s'a
g
it là

, à
 titre p

rin
cip

a
l, e

t sa
n
s être e

xh
a
u
stif :  

 
-

d
e
s d

isp
o
sitio

n
s lég

isla
tive

s e
t ré

g
le

m
e
n
ta

ire
s n

a
tio

n
a
le

s q
u
i rég

isse
n
t, a

u
 se

in
 d

u
 co

d
e 

d
e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t, la

 p
ro

te
ctio

n
 d

e
 la

 fa
u
n
e
 e

t d
e
 la

 flo
re

, la
 ch

a
sse

 e
t la

 p
ê
ch

e
, la

 
p
ré

ve
n
tio

n
 d

e
s p

o
llu

tio
n
s, risq

u
e
s e

t n
u
isa

n
ce

s o
u
 e

n
co

re
 le

s m
ilie

u
x p

h
ysiq

u
e
s : e

a
u
 e

t 

m
ilie

u
x a

q
u
a
tiq

u
e
s, a

ir e
t a

tm
o
sp

h
è
re

, 

 
-

d
e
 

le
u
rs 

te
xte

s 
d
'a

p
p
lica

tio
n
 

a
u
 

n
o
m

b
re

 
d
e
sq

u
e
ls, 

p
o
u
r 

p
re

n
d
re

 
u
n
 

e
xe

m
p
le

 
p
a
rm

i 

d
'a

u
tre

s, le
s a

rrê
té

s m
in

isté
ri e

ls lista
n
t le

s e
sp

è
ce

s a
n
im

a
le

s e
t vé

g
éta

le
s p

ro
tég

é
e
s, 

 

-
d
e
s d

o
cu

m
e
n
ts d

e
 p

la
n
ifica

tio
n
 o

u
 d

e
 p

ro
te

ctio
n
 p

ré
visio

n
n
e
ls o

u
 ré

g
le

m
e
n
ta

ire
s lo

ca
u
x 

e
n
 
co

m
p
a
tib

ilité
 
a
ve

c 
lesq

u
e
ls 

o
u
 
e
n
 
co

n
fo

rm
ité 

a
u
xq

u
e
ls 

p
ro

g
ra

m
m

e
s 

e
t 

d
é
cisio

n
s, 

a
ctio

n
s, a

ctivité
s, o

ccu
p
a
tio

n
s e

t u
tilisa

t io
n
s d

u
 so

l d
o
ive

n
t se

 te
n
ir : site n

a
tu

ra
 2

0
0
0
 

D
2
4
 
«
 G

ro
tte

 
à
 
ch

a
u
ve

s-so
u
ris 

d
e
s 

S
a
d
o
u
x »

, 
cla

sse
m

e
n
t 

e
n
 
fo

rê
t 

d
e
 
p
ro

te
ctio

n
, 

p
a
r 

e
xe

m
p
le

, e
n
 ce q

u
i co

n
ce

rn
e
 le

 p
a
trim

o
in

e
 n

a
tu

re
l, 

 

-
d
e
s m

ê
m

e
s typ

e
s d

e
 d

isp
o
sitio

n
s n

a
tio

n
a
le

s e
t lo

ca
le s d

a
n
s le

 ch
a
m

p
 d

e
 l'u

rb
a
n
ism

e
. 
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L
e
s u

n
s e

t le
s a

u
tre

s e
n
ca

d
re

n
t o

u
 ré

g
le

m
e
n
te

n
t ce

s a
ctio

n
s, a

ctivité
s, p

ra
tiq

u
e
s, tra

va
u
x, m

o
d
e
s 

d
'o

ccu
p
a
tio

n
 
e
t 

u
tilisa

tio
n
 
d
u
 
so

l 
o
u
 
e
n
co

re
 
le

s 
a
ssu

je
ttisse

n
t 

à
 
d
é
cla

ra
tio

n
s 

o
u
 
a
u
to

risa
tio

n
s 

p
ré

a
la

b
le

s : a
u
to

risa
tio

n
 e

t d
é
cla

ra
tio

n
 d

ite
s "lo

i su
r l'e

a
u
", p

e
rm

is d
e
 co

n
stru

ire
 o

u
 d

'a
m

é
n
a
g
e
r 

p
o
u
r n

e
 cite

r q
u
e le

s p
lu

s e
m

b
lé

m
a
tiq

u
e
s. 

 Il co
n
vie

n
t e

n
 to

u
te

 h
yp

o
th

è
se

 d
e
 re

sp
e
cte

r cu
m

u
la

tive
m

e
n
t le

s u
n
s e

t le
s a

u
tre

s so
it d

a
n
s le 

p
rin

cip
e
 d

e
 l'in

d
ép

e
n
d
a
n
ce

 d
e
s lé

g
isla

tio
n
s so

it d
a
n
s le

s co
n
d
itio

n
s q

u
i le

s lie
n
t lo

rsq
u
e
 le

s te
xte

s 

e
n
 o

n
t o

rg
a
n
isé

 u
n
e
 a

p
p
lica

tio
n
 co

n
jo

in
te

. 
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D
é
fin

itio
n
s te

rm
in
o
lo
g
iq
u
e
s p

o
u
r la

 b
o
n
n
e
 a
p
p
lic

a
tio

n
 d
u
 rè

g
le
m
e
n
t 

 A
. 

O
u
vra

g
e
, c

o
n
stru

c
tio

n
, é

q
u
ip
e
m
e
n
t, b

â
tim

e
n
t, in

sta
lla

tio
n
 o
u
 a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t 

 
O

u
vra

g
e
  

: 
m

ise
 

e
n
 

o
e
u
vre

 
d
e
 

m
a
té

ria
u
x 

n
a
tu

re
ls 

o
u
 

a
rtificie

ls 
p
o
u
r 

la
 

ré
a
lisa

tio
n
 

d
'u

n
e
 

p
a
rtie

 
é
lé

m
e
n
ta

ire
 

d
'u

n
e
 

co
n
stru

ctio
n
 

o
u
 

d
'u

n
 

a
m

é
n
a
g
e
m

e
n
t 

C
o
n
stru

ctio
n
 

: 
e
n
se

m
b
le

 
d
'o

u
vra

g
e
s, 

d
'u

n
 
o
u
 
p
lu

sie
u
rs 

co
rp

s 
d
e
 
m

é
tie

r, 
a
sso

cié
s 

d
a
n
s u

n
e
 d

estin
a
tio

n
 p

o
u
r se

rvir u
n
e
 o

u
 p

lu
sie

u
rs fo

n
ctio

n
s 

E
q
u
ip

e
m

e
n
t 

: 
a
m

é
n
a
g
e
m

e
n
t o

u
 co

n
stru

ctio
n
 a

u
tre

 q
u
e
 b

â
tim

e
n
t, à

 fo
n
ctio

n
n
a
lité

 

te
ch

n
iq

u
e
 n

o
n
 d

é
m

o
n
ta

b
le

  

In
sta

lla
tio

n
 

: 
co

n
stru

ctio
n
 à

 fo
n
ctio

n
n
a
lité

 te
ch

n
iq

u
e
 d

é
m

o
n
ta

b
le 

B
â
tim

e
n
t 

: 
co

n
stru

ctio
n
 clo

se
 e

t co
u
ve

rte
 a

ve
c p

o
rte

(s) e
t fe

n
ê
tre

(s) 

A
m

é
n
a
g
e
m

e
n
t  

: 
e
n
se

m
b
le

 d
'o

u
vra

g
e
s co

n
stru

ctifs e
t/o

u
 a

u
tre

s  

 B
. 

V
é
h
ic
u
le

 o
u
 vé

h
ic
u
le

 te
rre

stre
 

 
V
é
h
icu

le 
:  

to
u
t a

p
p
a
re

il co
n
çu

 p
a
r l'h

o
m

m
e
 p

o
u
r se d

ép
la

ce
r  

V
é
h
icu

le
 te

rre
stre 

: 
to

u
t vé

h
icu

le
 ca

p
a
b
le

 d
e
 p

ro
g
re

sser su
r le

 so
l : p

a
tin

s e
t p

la
n
ch

e
 

à
 ro

u
le

tte
s, b

icycle
tte

, cyclo
m

o
te

u
r, q

u
a
d
, m

o
to

, vo
itu

re
 lé

g
è re, 

4
x4

 e
t p

o
id

s lo
u
rd

, e
tc…

 

 C
. 

F
a
u
n
e
, flo

re
 

 

E
sp

è
ce

s a
n
im

a
le

s n
o
n
 d

o
m

e
stiq

u
e
s 

: 
A
n
im

a
u
x a

p
p
a
rte

n
a
n
t 

à
 

la
 

fa
u
n
e
 

sa
u
va

g
e
 

in
d
ig

è
n
e
 

E
sp

è
ce

s vé
g
é
ta

le
s n

o
n
 cu

ltivé
e
s 

: 
V
é
g
é
ta

u
x 

a
p
p
a
rte

n
a
n
t 

à
 

la
 

flo
re

 
sa

u
va

g
e 

in
d
ig

è
n
e
 

In
d
ig

è
n
e
  

: 
S
e
 d

it d
'u

n
e
 e

sp
è
ce

 vé
g
éta

le
 o

u
 a

n
im

a
le

 q
u
i 

e
st o

rig
in

a
ire

 d
u
 lie

u
 d

e cro
issa

n
ce

 e
t d

e 
re

p
ro

d
u
ctio

n
 o

ù
 e

lle vit. 

E
sp

è
ce

s p
a
trim

o
n
ia

le
s  

: 
- 

e
sp

è
ce

s e
n
 d

a
n
g
e
r, vu

ln
é
ra

b
le

s, ra
re

s o
u
 

re
m

a
rq

u
a
b
le

s in
scrite

s d
a
n
s d

e
s liste

s e
t 

livre
s ro

u
g
e
s d

e
 n

'im
p
o
rte q

u
e
l n

ive a
u
 

g
é
o
g
ra

p
h
iq

u
e
, va

lid
ée

s o
u
 ré

a
lisé

e
s p

a
r 

l’U
n
io

n
 In

te
rn

a
tio

n
a
le

 p
o
u
r la

 C
o
n
se

rva
tio

n
 

d
e
 la

 N
a
tu

re
 (U

IC
N

), le
 M

u
sé

u
m

 N
a
tio

n
a
l 

d
’H

isto
ire

 N
a
tu

re
lle

 (M
N
H

N
) o

u
 le C

o
n
se

il 
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S
cie

n
tifiq

u
e R

é
g
io

n
a
l d

u
 P

a
trim

o
in

e
 N

a
tu

re
l 

(C
S
R

P
N

) ; 

-
e
sp

è
ce

s 
p
ro

té
g
é
e
s 

n
a
tio

n
a
le

m
e
n
t, 

ré
g
io

n
a
le

m
e
n
t, 

o
u
 

fa
isa

n
t 

l’o
b
je

t 
d
e 

ré
g
le

m
e
n
ta

tio
n
s 

e
u
ro

p
é
e
n
n
e
s 

o
u
 

in
te

rn
a
tio

n
a
le

s 
lo

rsq
u
’e

lle
s 

p
ré

se
n
te

n
t 

u
n
 

in
té

rê
t 

p
a
trim

o
n
ia

l 
ré

e
l 

a
u
 

re
g
a
rd

 
d
u
 

co
n
te

xte
 n

a
tio

n
a
l o

u
 ré

g
io

n
a
l ; 

-
e
sp

è
ce

s 
n
e
 
b
é
n
é
ficia

n
t 

p
a
s 

d
’u

n
 
sta

tu
t 

d
e
 

p
ro

te
ctio

n
 o

u
 n

’é
ta

n
t p

a
s in

scrite
s d

a
n
s d

e
s 

liste
s 

ro
u
g
e
s, 

m
a
is 

se
 
tro

u
va

n
t 

d
a
n
s 

d
es 

co
n
d
itio

n
s é

co
lo

g
iq

u
e
s o

u
 b

io
g
é
o
g
ra

p
h
iq

u
e
s 

p
a
rticu

liè
re

s, 
e
n
 

lim
ite

 
d
’a

ire
 

o
u
 

d
o
n
t 

la
 

p
o
p
u
la

tio
n
 

e
st 

p
a
rticu

liè
re

m
e
n
t 

e
xce

p
tio

n
n
e
lle

 
(e

ffe
ctifs 

re
m

a
rq

u
a
b
le

s, 

lim
ite

 d
’a

ire
, e

n
d
é
m

ism
e
s...). 

 

A
ctio

n
 sa

n
ita

ire
 

: 
A
ctio

n
 

p
e
rm

e
tta

n
t 

d
e
 

lu
tte

r 
co

n
tre

 
d
e
s 

m
a
la

d
ie

s e
t p

a
ra

site
s d

e
 p

o
p
u
la

tio
n
s d

’e
sp

è
ce

s 

a
n
im

a
le

s p
a
trim

o
n
ia

le
s, et co

n
tre

 d
e
s e

sp
è
ce

s 

a
n
im

a
le

s 
o
u
 

vé
g
é
ta

le
s 

p
o
rta

n
t 

a
tte

in
te

s 
a
u
x 

e
sp

è
ce

s 
p
a
trim

o
n
ia

le
s 

e
t 

à
 

le
u
rs 

h
a
b
ita

ts 

(e
sp

è
ce

s in
va

sive
s,…

) 

 D
.  

A
lin

é
a
 

 P
o
u
r 

le
 
b
o
n
 
re

p
é
ra

g
e
 
d
a
n
s 

le
s 

d
isp

o
sitio

n
s 

d
u
 
p
ré

se
n
t 

rè
g
le

m
e
n
t, 

le
 
te

rm
e
 
a
lin

é
a
 
d
é
sig

n
e
 
la

 

p
h
ra

se
 o

u
 l'e

n
se

m
b
le

 d
e
 p

h
ra

se
s a

tta
ch

é
 à

 u
n
 re

to
u
r à

 la
 lig

n
e
. 

L
e
 te

xte
 ci-a

p
rè

s, d
o
n
n
é
 à

 titre
 d

'e
xe

m
p
le

, co
m

p
re

n
d
 a

in
si tro

is a
lin

é
a
s : 

 "C
e
 p

a
trim

o
in
e
 d

e
m
a
n
d
e
 à

 ê
tre

 c
o
n
se

rvé
. Il d

o
it p

o
u
r c

e
la

 ê
tre

 p
ré
se

rvé
 d

'é
ve

n
tu

e
lle

s a
c
tio

n
s, 

vo
lo
n
ta
ire

m
e
n
t o

u
 n
o
n
, a

tte
n
ta
to
ire

s a
u
x e

sp
è
c
e
s a

n
im

a
le
s e

t vé
g
é
ta
le
s q

u
i le

 c
o
m
p
o
se

n
t. 

S
o
n
t in

te
rd
ite

s su
r l'in

té
g
ra
lité

 d
u
 te

rrito
ire

 d
e
 la

 ré
se

rve
 : 

- le
s p

la
n
ta
tio

n
s d

'e
sp

è
c
e
s vé

g
é
ta
le
s e

n
 vu

e
 d
e
 le

u
r c

o
m
m
e
rc
ia
lisa

tio
n
 ; 

- le
s p

la
n
ta
tio

n
s d

'e
sp

è
c
e
s e

t d
e
 va

rié
té
s é

tra
n
g
è
re
s à

 la
 flo

re
 sa

u
va

g
e
 lo

c
a
le
. 

L
e
s a

c
tivité

s a
g
ric

o
le
s e

t p
a
sto

ra
le
s, a

u
tre

s q
u
e
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t d

'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

, 

re
q
u
ise

 e
n
 a
p
p
lic

a
tio

n
 d

e
s  a

rtic
le
s L

. 3
3
2
-6

 e
t L

. 3
3
2
-9

, e
st a

d
re
ssé

e
 a
u
 p

ré
sid

e
n
t d

u
 c
o
n
se

il 
ré
g
io
n
a
l a

c
c
o
m
p
a
g
n
é
e
 :  

1
° D

'u
n
e
 n
o
te

 p
ré
c
isa

n
t l'o

b
je
t, le

s m
o
tifs e

t l'é
te
n
d
u
e
 d
e
 l'o

p
é
ra
tio

n
 ;  

2
° D

'u
n
 p
la
n
 d
e
 situ

a
tio

n
 d
é
ta
illé

 ;  

3
° D

'u
n
 p
la
n
 g
é
n
é
ra
l d

e
s o

u
vra

g
e
s à

 e
xé

c
u
te
r o

u
 d
e
s zo

n
e
s a

ffe
c
té
e
s p

a
r le

s m
o
d
ific

a
tio

n
s ;  

4
° D

'u
n
e
 n

o
tic

e
 d

'im
p
a
c
t p

e
rm

e
tta

n
t d

'a
p
p
ré
c
ie
r le

s c
o
n
sé

q
u
e
n
c
e
s d

e
 la

 m
o
d
ific

a
tio

n
 su

r le
 

te
rrito

ire
 p
ro
té
g
é
 e
t so

n
 e
n
viro

n
n
e
m
e
n
t.  

II. 
- 

L
e
 
c
o
n
se

il 
ré
g
io
n
a
l 
se

 
p
ro
n
o
n
c
e
 
su

r 
la

 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
p
rè
s 

a
vo

ir 
re
c
u
e
illi 

l'a
vis 

d
u
 
o
u
 
d
e
s 

c
o
n
se

ils m
u
n
ic
ip
a
u
x in

té
re
ssé

s e
t d

u
 c
o
n
se

il sc
ie
n
tifiq

u
e
 ré

g
io
n
a
l d

u
 p
a
trim

o
in
e
 n
a
tu
re
l." 
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9
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
 l'a

m
e
n
d
e
 p

ré
vu

e
 p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 2
e
 c
la
sse

 le
 fa

it, e
n
 in

fra
c
tio

n
 à

 la
 

ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
 d

'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

, d
'u
tilise

r u
n
e
 c
h
o
se

 q
u
i, p

a
r so

n
 b

ru
it, e

st d
e
 n

a
tu

re
 à

 

tro
u
b
le
r le

 c
a
lm

e
 e
t la

 tra
n
q
u
illité

 d
e
s lie

u
x." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

0
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
 l'a

m
e
n
d
e
 p

ré
vu

e
 p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 3
e
 c
la
sse

 le
 fa

it d
e
 c
o
n
tre

ve
n
ir à

 la
 

ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
 a
p
p
lic

a
b
le

 à
 la

 ré
se

rve
 n
a
tu
re
lle

 c
o
n
c
e
rn

a
n
t : 

1
º L

'a
b
a
n
d
o
n
, le

 d
é
p
ô
t, le

 je
t, le

 d
é
ve

rse
m
e
n
t o

u
 le

 re
je
t d

e
s o

rd
u
re
s, d

é
c
h
e
ts, m

a
té
ria

u
x o

u
 

to
u
t a

u
tre

 o
b
je
t d

e
 q
u
e
lq
u
e
 n
a
tu
re

 q
u
e
 c
e
 so

it ; 

2
º L

a
 c
irc

u
la
tio

n
 e
t le

 sta
tio

n
n
e
m
e
n
t d

e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t d
e
s vé

h
ic
u
le
s a

u
tre

s q
u
e
 d

e
s vé

h
ic
u
le
s 

te
rre

stre
s à

 m
o
te
u
r, la

 c
irc

u
la
tio

n
 e
t la

 d
iva

g
a
tio

n
 d
e
s a

n
im

a
u
x, le

 b
ivo

u
a
c
, le

 sta
tio

n
n
e
m
e
n
t e

t 

le
 c
a
m
p
in
g
 d
a
n
s u

n
 vé

h
ic
u
le

 o
u
 u
n
e
 re

m
o
rq

u
e
 h
a
b
ita

b
le

 o
u
 to

u
t a

u
tre

 a
b
ri m

o
b
ile

 ; 
3
º (…

)" 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

1
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
 l'a

m
e
n
d
e
 p

ré
vu

e
 p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 4
e
 c
la
sse

 le
 fa

it, e
n
 in

fra
c
tio

n
 à

 la
 

ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
 d

'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 :  

1
º D

e
 p
o
rte

r a
tte

in
te
, d

é
te
n
ir o

u
 tra

n
sp

o
rte

r, d
e
 q
u
e
lq
u
e
 m

a
n
iè
re

 q
u
e
 c
e
 so

it, d
e
s a

n
im

a
u
x n

o
n
 

d
o
m
e
stiq

u
e
s, 

d
e
s 

vé
g
é
ta
u
x 

n
o
n
 
c
u
ltivé

s 
q
u
e
l 
q
u
e
 
so

it 
le
u
r 
sta

d
e
 
d
e
 
d
é
ve

lo
p
p
e
m
e
n
t 
o
u
 
d
e
s 

p
a
rtie

s d
e
 c
e
u
x-c

i, d
e
s m

in
é
ra
u
x o

u
 d

e
s fo

ssile
s, sa

n
s p

ré
ju
d
ic
e
 d

e
 l'a

p
p
lic

a
tio

n
 d

e
 l'a

rtic
le

 L
. 

4
1
5
-3

 ; 
2
º D

'in
tro

d
u
ire

, à
 l'in

té
rie

u
r d

e
 la

 ré
se

rve
 n
a
tu

re
lle

, d
e
s a

n
im

a
u
x o

u
 d
e
s vé

g
é
ta
u
x, q

u
e
l q

u
e
 so

it 

le
u
r sta

d
e
 d
e
 d
é
ve

lo
p
p
e
m
e
n
t ; 

3
º D

e
 tro

u
b
le
r o

u
 d
é
ra
n
g
e
r vo

lo
n
ta
ire

m
e
n
t d

e
s a

n
im

a
u
x, p

a
r q

u
e
lq
u
e
 m

o
ye

n
 q
u
e
 c
e
 so

it, sa
n
s y 

a
vo

ir é
té

 a
u
to
risé

 ; 
4
º 

D
e
 
fa
ire

 
d
e
s 

in
sc

rip
tio

n
s, 

sig
n
e
s 

o
u
 
d
e
ssin

s 
su

r 
d
e
s 

p
ie
rre

s, 
a
rb

re
s 

o
u
 
to
u
t 
a
u
tre

 
b
ie
n
 

m
e
u
b
le

 o
u
 im

m
e
u
b
le

 ; 
5
º D

'u
tilise

r u
n
 é

c
la
ira

g
e
 a

rtific
ie
l, q

u
e
l q

u
e
 so

it so
n
 su

p
p
o
rt, sa

 lo
c
a
lisa

tio
n
 e

t sa
 d

u
ré
e
, à

 

l'e
xc

lu
sio

n
 d

e
 l'é

c
la
ira

g
e
 d

e
s b

â
tim

e
n
ts à

 u
sa

g
e
 d

'h
a
b
ita

tio
n
, d

e
 l'é

c
la
ira

g
e
 p

u
b
lic

 u
rb
a
in

 e
t d

e
 

l'é
c
la
ira

g
e
 u
tilisé

s p
a
r le

s se
rvic

e
s p

u
b
lic

s d
e
 se

c
o
u
rs." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

2
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
s p

e
in
e
s p

ré
vu

e
s p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 4
e
 c
la
sse

 le
 fa

it d
e
 n
e
 p
a
s re

sp
e
c
te
r 

le
s d

isp
o
sitio

n
s d

e
 la

 d
é
c
isio

n
 d

e
 c

la
sse

m
e
n
t c

o
m
m
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 q
u
i ré

g
le
m
e
n
te
n
t o

u
 

in
te
rd

ise
n
t la

 p
ra
tiq

u
e
 d
e
 je

u
x o

u
 d
e
 sp

o
rts." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

3
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
 l'a

m
e
n
d
e
 p

ré
vu

e
 p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 5
e
 c
la
sse

 le
 fa

it, e
n
 in

fra
c
tio

n
 à

 la
 

ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
 d

'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 : 

1
º D

'a
b
a
n
d
o
n
n
e
r, d

é
p
o
se

r, je
te
r, d

é
ve

rse
r o

u
 re

je
te
r d

e
s o

rd
u
re
s, d

é
c
h
e
ts, m

a
té
ria

u
x o

u
 to

u
t 

a
u
tre

 o
b
je
t d

e
 q
u
e
lq
u
e
 n
a
tu
re

 q
u
e
 c
e
 so

it à
 l'a

id
e
 d

'u
n
 vé

h
ic
u
le

 ; 

2
º D

e
 c
irc

u
le
r o

u
 d
e
 sta

tio
n
n
e
r a

ve
c
 u
n
 vé

h
ic
u
le

 te
rre

stre
 à

 m
o
te
u
r ; 

3
º 

D
'e
m
p
o
rte

r 
e
n
 
d
e
h
o
rs 

d
e
 
la

 
ré
se

rve
 
n
a
tu
re
lle

, 
m
e
ttre

 
e
n
 
ve

n
te
, 
ve

n
d
re

 
o
u
 
a
c
h
e
te
r 
d
e
s 

a
n
im

a
u
x 

n
o
n
 
d
o
m
e
stiq

u
e
s, 

d
e
s 

vé
g
é
ta
u
x 

n
o
n
 
c
u
ltivé

s 
q
u
e
l 

q
u
e
 
so

it 
le
u
r 

sta
d
e
 
d
e
 

d
é
ve

lo
p
p
e
m
e
n
t o

u
 d

e
s p

a
rtie

s d
e
 c

e
u
x-c

i, d
e
s m

in
é
ra
u
x o

u
 d

e
s fo

ssile
s, e

n
 p

ro
ve

n
a
n
c
e
 d

e
 la

 

ré
se

rve
 n
a
tu

re
lle

 ; 
4
º D

e
 d
é
te
n
ir u

n
e
 a
rm

e
 p
o
u
va

n
t ê

tre
 u
tilisé

e
 p
o
u
r la

 c
h
a
sse

 ; 
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5
º D

'a
llu

m
e
r d

u
 fe

u
 ; 

6
º D

e
 p

é
n
é
tre

r o
u
 d

e
 c

irc
u
le
r à

 l'in
té
rie

u
r d

'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 o
ù
 l'e

n
tré

e
 o

u
 la

 c
irc

u
la
tio

n
 

so
n
t in

te
rd

ite
s ; 

7
º D

e
 n

e
 p

a
s re

sp
e
c
te
r le

s p
re
sc

rip
tio

n
s d

o
n
t p

e
u
ve

n
t ê

tre
 a
sso

rtie
s le

s a
u
to
risa

tio
n
s d

é
livré

e
s 

p
o
u
r d

e
s tra

va
u
x, c

o
n
stru

c
tio

n
s, in

sta
lla

tio
n
s o

u
 a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
ts." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

4
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
s p

e
in
e
s p

ré
vu

e
s p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 5
e
 c
la
sse

 le
 fa

it d
e
 n
e
 p
a
s re

sp
e
c
te
r 

le
s 

d
isp

o
sitio

n
s 

d
e
 
la

 
d
é
c
isio

n
 
d
e
 
c
la
sse

m
e
n
t 

c
o
m
m
e
 
ré
se

rve
 
n
a
tu

re
lle

 
ré
g
le
m
e
n
ta
n
t 

o
u
 

in
te
rd

isa
n
t : 

1
º L

e
s a

c
tivité

s a
g
ric

o
le
s, p

a
sto

ra
le
s, fo

re
stiè

re
s ; 

2
º L

a
 p
ê
c
h
e
 e
n
 e
a
u
 d
o
u
c
e
, la

 p
ê
c
h
e
 m

a
ritim

e
 e
t la

 p
ê
c
h
e
 so

u
s-m

a
rin

e
 o
u
 le

 p
o
rt d

e
s a

rm
e
s o

u
 

e
n
g
in
s c

o
rre

sp
o
n
d
a
n
ts o

u
 le

u
r d

é
te
n
tio

n
 d

a
n
s u

n
 vé

h
ic
u
le

 o
u
 u

n
e
 e

m
b
a
rc
a
tio

n
 c
irc

u
la
n
t d

a
n
s 

la
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 ; 

3
º L

e
s tra

va
u
x p

u
b
lic

s o
u
 p

rivé
s, y c

o
m
p
ris c

e
u
x q

u
i so

n
t fa

its su
r d

e
s b

â
tim

e
n
ts, la

 re
c
h
e
rc
h
e
 

o
u
 l'e

xp
lo
ita

tio
n
 d
e
 m

a
té
ria

u
x o

u
 m

in
e
ra
is, le

s a
c
tivité

s in
d
u
strie

lle
s, c

o
m
m
e
rc
ia
le
s, a

rtisa
n
a
le
s 

o
u
 
p
u
b
lic

ita
ire

s, 
le
s 

a
c
tivité

s 
p
h
o
to
g
ra
p
h
iq
u
e
s, 

c
in
é
m
a
to
g
ra
p
h
iq
u
e
s, 

ra
d
io
p
h
o
n
iq
u
e
s 

o
u
 
d
e
 

té
lé
visio

n
, le

 su
rvo

l d
e
 la

 ré
se

rve
 ; 

4
º L

'u
tilisa

tio
n
, à

 d
e
s fin

s p
u
b
lic

ita
ire

s, e
t so

u
s q

u
e
lq
u
e
 fo

rm
e
 q

u
e
 c
e
 so

it, d
e
 la

 d
é
n
o
m
in
a
tio

n
 

d
'u
n
e
 ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

 o
u
 d

e
 l'a

p
p
e
lla

tio
n
 "ré

se
rve

 n
a
tu

re
lle

", à
 l'in

té
rie

u
r o

u
 e

n
 d

e
h
o
rs d

e
s 

ré
se

rve
s." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

5
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "E
st p

u
n
i d

e
s p

e
in
e
s p

ré
vu

e
s p

o
u
r le

s c
o
n
tra

ve
n
tio

n
s d

e
 la

 5
e
 c

la
sse

 le
 fa

it d
e
 s'o

p
p
o
se

r à
 la

 
visite

 d
e
 vé

h
ic
u
le
s n

o
n
 c

lo
s, sa

c
s, p

a
n
ie
rs o

u
ve

rts, p
o
c
h
e
s à

 g
ib
ie
r o

u
 b

o
îte

s à
 h

e
rb

o
rise

r, p
a
r 

le
s a

g
e
n
ts h

a
b
ilité

s à
 c
o
n
sta

te
r le

s in
fra

c
tio

n
s à

 la
 p
ré
se

n
te

 se
c
tio

n
." 

 A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

6
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "L
e
s p

e
in
e
s p

ré
vu

e
s a

u
x a

rtic
le
s R

. 3
3
2
-6

9
 à

 R
. 3

3
2
-7

5
 so

n
t a

p
p
lic

a
b
le
s a

u
x in

fra
c
tio

n
s à

 la
 

ré
g
le
m
e
n
ta
tio

n
 d
e
 to

u
te
s le

s ré
se

rve
s n

a
tu

re
lle

s, q
u
e
lle

 q
u
e
 so

it l'a
u
to
rité

 q
u
i le

s a
 c
ré
é
e
s." 

  A
rtic

le
 R

 3
3
2
-7

7
 d
u
 c
o
d
e
 d
e
 l’e

n
v
iro

n
n
e
m
e
n
t. 

 "L
e
s p

e
rso

n
n
e
s m

o
ra
le
s re

c
o
n
n
u
e
s re

sp
o
n
sa

b
le
s d

a
n
s le

s c
o
n
d
itio

n
s p

ré
vu

e
s à

 l'a
rtic

le
 1

2
1
-2

 

d
u
 c
o
d
e
 p
é
n
a
l d

e
s in

fra
c
tio

n
s p

ré
vu

e
s p

a
r la

 p
ré
se

n
te

 se
c
tio

n
 e
n
c
o
u
re
n
t le

s p
e
in
e
s su

iva
n
te
s : 

1
º L

'a
m
e
n
d
e
 d
a
n
s le

s c
o
n
d
itio

n
s fixé

e
s à

 l'a
rtic

le
 1

3
1
-4

1
 d
u
 c
o
d
e
 p
é
n
a
l ; 

2
º L

a
 c

o
n
fisc

a
tio

n
 d

e
 la

 c
h
o
se

 q
u
i a

 se
rvi o

u
 é

ta
it d

e
stin

é
e
 à

 c
o
m
m
e
ttre

 l'in
fra

c
tio

n
 o

u
 d

e
 la

 
c
h
o
se

 q
u
i e

n
 e
st le

 p
ro
d
u
it. 

E
lle

s e
n
c
o
u
re
n
t, e

n
 o

u
tre

, lo
rsq

u
'e
lle

s so
n
t re

c
o
n
n
u
e
s re

sp
o
n
sa

b
le
s d

'in
fra

c
tio

n
s p

ré
vu
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o
n
 a

tte
n
ta

to
ire

s 
a
u
x e

sp
è
ce

s a
n
im

a
le

s e
t vé

g
é
ta

le
s q

u
i le

 co
m

p
o
s e

n
t. 

 Il 
d
o
it 

p
o
u
vo

ir 
é
g
a
le

m
e
n
t 

fa
ire, 

le 
ca

s 
é
ch

é
a
n
t, 

se
lo

n
 
so

n
 
é
vo

lu
tio

n
, l'o

b
je

t 
d
'a

ctio
n
s 

d
e 

re
sta

u
ra

tio
n
. 

 S
o
n
t e

n
 co

n
sé

q
u
e
n
ce

 in
te

rd
ite

s d
a
n
s la

 ré
se

rve : 

 a
. 

la
 d

e
stru

ctio
n
 o

u
 l'e

n
lè

vem
e
n
t d

e
s o

e
u
fs o

u
 d

e
s n

id
s, la

 m
u
tila

tio
n
, la

 d
e
s tru

ctio
n
, la

 
ca

p
tu

re
 o

u
 l'e

n
lè

ve
m

e
n
t, la

 p
ertu

rb
a
tio

n
 in

te
n
tio

n
n
e
lle

, la
 n

a
tu

ra
lisa

tio
n
 d

'a
n
im

a
u
x d

e 

ce
s 

e
sp

è
ce

s 
o
u
, 

q
u
'ils 

so
ie

n
t 

viva
n
ts 

o
u
 
m

o
rts, 

le
u
r 

tra
n
sp

o
rt, 

le
u
r 

co
lp

o
rta

g
e
, 

le
u
r 

u
tilisa

tio
n
, le

u
r d

é
te

n
tio

n
, le

u
r m

ise
 e

n
 ve

n
te

, le
u
r ve

n
te

 o
u
 le

u
r a

ch
a
t ; 

 b
. la

 
d
e
stru

ctio
n
, 

la
 
co

u
p
e
, 

la
 
m

u
tila

tio
n
, 

l'a
rra

ch
a
g
e
, 

la
 
cu

e
ille

tte 
o
u
 
l'e

n
lè

ve
m

e
n
t 

d
e
 

vé
g
é
ta

u
x d

e
 ce

s e
sp

è
ce

s, d
e
 le

u
rs fru

ctifica
tio

n
s o

u
 d

e
 to

u
te

 a
u
tre

 fo
rm

e
 p

rise
 p

a
r ce

s 

e
sp

è
ce

s 
a
u
 

co
u
rs 

d
e
 

le
u
r 

cycle
 

b
io

lo
g
iq

u
e
, 

leu
r 

tra
n
sp

o
rt, 

le
u
r 

co
lp

o
rta

g
e
, 

le
u
r 

u
tilisa

tio
n
, 

le
u
r 

m
ise

 
e
n
 
ve

n
te

, 
le

u
r 

ven
te

 
o
u
 
le

u
r 

a
ch

a
t, 

la
 
d
é
te

n
tio

n
 
d
e
 
sp

é
cim

e
n
s 

p
ré

le
vé

s d
a
n
s le m

ilie
u
 n

a
tu

re
l ; 

 c. 
la

 d
e
stru

ctio
n
, l'a

ltéra
tio

n
 o

u
 la

 d
ég

ra
d
a
tio

n
 d

u
 m

ilieu
 p

a
rticu

lie
r à

 ce
s e

sp
è
ces a

n
im

a
le

s 

o
u
 vé

g
é
ta

le
s ; 
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d
 

la
 d

e
stru

ctio
n
 d

e
s site

s co
n
te

n
a
n
t d

e
s fo

ssile
s p

e
rm

e
tta

n
t d

'é
tu

d
ie

r l'h
isto

ire d
u
 m

o
n
d
e 

viva
n
t a

in
si q

u
e
 le

s p
re

m
iè

re
s a

ctivité
s h

u
m

a
in

e
s e

t la
 d

e
stru

ctio
n
 o

u
 l'e

n
lè

ve
m

e
n
t d

e
s 

fo
ssile

s, m
in

é
ra

u
x, co

n
crétio

n
s, ro

ch
e
s e

t ve
stig

e
s p

ré
se

n
ts su

r ce
s site

s ; 
 e
. 

l'in
tro

d
u
ctio

n
 
d
'a

n
im

a
u
x 

n
o
n
 
d
o
m

e
stiq

u
e
s 

e
t 

d
e
 
vé

g
é
ta

u
x 

n
o
n
 
cu

ltivé
s 

sa
n
s 

in
té

rê
t 

p
a
trim

o
n
ia

l e
t ce q

u
e
lq

u
e
 so

it le
u
r sta

d
e
 d

e
 d

é
ve

lo
p
p
e
m

e
n
t o

u
 le

u
r fo

rm
e
. 

 P
a
r e

xce
p
tio

n
 a

u
x in

te
rd

ictio
n
s ci-d

e
ssu

s, (e
t so

u
s ré

se
rve

 d
e
 l'a

u
to

risa
tio

n
 d

e
 l'a

rticle L
 

3
3
2
-9

 d
u
 co

d
e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t. ra

p
p
e
lé

 a
u
 II.0

 ci-d
e
ssu

s e
t d

u
 re

sp
e
ct d

e la
 lé

g
isla

tio
n
 

n
a
tio

n
a
le

 su
r le

s e
sp

è
ce

s p
ro

té
g
é
e
s), so

n
t ce

p
e
n
d
a
n
t a

d
m

ise
s : 

 
-

la
 

ré
in

tro
d
u
ctio

n
 

d
'a

n
im

a
u
x 

d
e
stin

é
s 

a
u
 

re
p
e
u
p
le

m
e
n
t 

à
 

lo
n
g
 

te
rm

e
 

d
’e

sp
è
ce

s 

p
a
trim

o
n
ia

le
s 

ra
re

s 
o
u
 

d
isp

a
ru

e
s 

su
r 

le
 

site 
e
t 

o
rg

a
n
isé

s 
e
n
 

a
p
p
lica

tio
n
 

d
’u

n
 

p
ro

g
ra

m
m

e
 
e
xp

o
sa

n
t 

cla
ire

m
e
n
t 

a
u
 
p
la

n
 
scie

n
tifiq

u
e
 
l’in

té
rê

t, 
le

s 
effe

ts 
e
t 

le
s 

co
n
sé

q
u
e
n
ce

s 
d
e 

l’o
p
é
ra

tio
n
, 

su
r 

le
 

m
ilie

u
 

co
n
ce

rn
é
 

e
t 

le
s 

a
u
tre

s 
e
sp

è
ce

s 

p
ré

se
n
te

s; 
 

-
le

 co
n
fo

rte
m

e
n
t d

e
s p

o
p
u
la

tio
n
s d

'e
sp

è
ce

s p
a
trim

o
n
ia

le
s d

é
jà

 e
n
 p

la
ce

 su
r le

 site 
d
o
n
t la

 ré
d
u
ctio

n
 d

e
s e

ffectifs a
 é

té
 o

b
se

rvé
e
 lo

rs d
e
 la

 d
e
rn

iè
re

 e
n
q
u
ê
te

 o
u
 re

le
vé

 

p
é
rio

d
iq

u
e d

ilig
e
n
té

 p
a
r l'o

rg
a
n
ism

e
 d

e
 g

e
stio

n
 e

n
 exé

cu
tio

n
 d

e
 so

n
 p

la
n
 d

e
 g

e
stio

n
; 

 
-

la
 d

e
stru

ctio
n
 d

'in
d
ivid

u
s o

u
 p

o
p
u
la

tio
n
s a

n
im

a
le

s, e
n
 d

e
h
o
rs d

e
s se

cte
u
rs in

scrits 

e
n
 
ré

se
rve

 
d
e
 
ch

a
sse

 
e
t 

d
a
n
s 

la
 
lim

ite
 
d
e
s 

m
o
d
e
s 

d
e 

ch
a
sse

 
a
u
to

risé
s 

p
a
r 

le
s 

p
ro

p
rié

ta
ire

s 
su

r 
le

u
rs 

p
a
rce

lle
s, 

p
o
u
r 

a
ssu

re
r 

le
u
r 

co
m

p
a
tib

ilité
 

a
ve

c 
le

s 
d
isp

o
sitio

n
s d

e
 l'a

rticle L
 3

3
2
-1

 d
u
 co

d
e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t., p

o
u
r : 

�
la

 
ré

g
u
la

tio
n
 

d
e
s 

é
ve

n
tu

e
ls 

d
é
séq

u
ilib

re
s 

q
u
a
n
tita

tifs 
d
'e

sp
è
ce

s 
e
n
 

p
ré

se
n
ce

 su
r la

 ré
se

rve ; 

�
l'e

xe
rcice

 d
e
s d

ro
its d

e
 ch

a
sse

 e
t d

e
 p

ê
ch

e
, d

a
n
s le

s co
n
d
itio

n
s fixé

e
s 

p
a
r 

le
s 

a
u
to

rité
s 

a
d
m

in
istra

tive
s 

d
é
p
a
rte

m
e
n
ta

les 
d
e
 

la
 

D
rô

m
e
 

e
n
 

a
p
p
lica

tio
n
 d

e
s d

isp
o
sitio

n
s d

e
s a

rticle
s L

 4
2
0
-1

, L
 4

2
4
-2

 e
t R

 4
2
4
-6

 

d
u
 co

d
e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t p

o
u
r la

 ch
a
sse

, L
 4

3
6

-5
 e

t R
 4

3
6
-6

 à
 2

0
 

d
u
 m

ê
m

e
 co

d
e
 p

o
u
r la

 p
êch

e  ; 

 

L
a
 d

é
te

n
tio

n
, le

 p
o
rt o

u
 le

 re
ce

l d
’a

rm
e
 à

 fe
u
 o

u
 d

e
 m

u
n
itio

n
s so

n
t in

te
rd

its en
 

d
e
h
o
rs d

e
s p

é
rio

d
e
s d

e
 ch

a
sse

. C
e
tte

 d
isp

o
sitio

n
 n

’e
st p

a
s a

p
p
lica

b
le

, d
’u

n
e p

a
rt, 

a
u
x p

e
rso

n
n
e
s d

a
n
s l’e

xe
rcice

 d
e
 le

u
rs fo

n
ctio

n
s d

e
 p

o
lice

 ju
d
icia

ire
 a

in
si q

u
’a

u
x 

p
e
rso

n
n
e
s p

la
cé

e
s so

u
s leu

r re
sp

o
n
sa

b
ilité. 

 

-
la

 d
e
stru

ctio
n
, le tra

n
sp

o
rt e

t la
 ven

te
 d

e
 su

je
ts o

u
 p

o
p
u
la

tio
n
s vé

g
éta

le
s : 

�
d
a
n
s 

le
s 

ca
s 

a
u
to

risé
s 

a
u
 
II-2

 
(a

ctivité
s 

a
g
rico

le
s, 

p
a
sto

ra
le

s 
e
t 

fo
re

stiè
re

s) ci-d
e
sso

u
s ; 

�
re

q
u
ise

s p
o
u
r le

s ré
a
lisa

tio
n
s a

u
to

risé
e
s a

u
 II-3

 (e
xé

cu
tio

n
 d

e
 tra

va
u
x, 

d
e
 co

n
stru

ctio
n
s e

t d
’in

sta
lla

tio
n
s d

ive
rse

s) ci-d
e
sso

u
s ; 

 
-

la
 cu

e
ille

tte
 tra

d
itio

n
n
e
lle d

e
s fru

its, b
a
ie

s, vé
g
é
ta

u
x e

t ch
a
m

p
ig

n
o
n
s sa

u
va

g
es n

o
n
 

p
ro

té
g
é
s, à

 d
e
s fin

s d
e
 co

n
so

m
m

a
tio

n
 p

e
rso

n
n
e
lle

 e
t co

m
m

e
rcia

le
 e

st so
u
m

ise
 à

 

a
cco

rd
 p

ré
a
la

b
le

 é
crit d

u
 p

ro
p
rié

ta
ire

. T
o
u
te

 cu
e
illette

 à
 d

e
s fin

s co
m

m
e
rcia

le
s e

st 
e
n
 p

lu
s so

u
m

ise à
 a

u
to

risa
tio

n
 é

crite
 d

u
 g

e
stio

n
n
a
ire

 ; 

 

-
le

s a
ctio

n
s visé

e
s a

u
x a

, b
, c, d

 e
t e

 lo
rsq

u
'e

lle
s so

n
t re

q
u
ise

s so
it p

a
r u

n
e
 é

tu
d
e
 

scie
n
tifiq

u
e
, 

so
it 

p
a
r 

u
n
e
 
a
ctio

n
 
d
e
 
sa

u
ve

ta
g
e
 
d
’e

sp
è
ce

s, 
va

lid
é
e
 
p
a
r 

le
 
co

m
ité 
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co
n
su

lta
tif, 

so
it 

p
a
r 

u
n
e
 
a
ctio

n
 
sa

n
ita

ire
 
à
 
l'u

tilité
 
fo

rm
e
lle

m
e
n
t 

ra
p
p
o
rtée

 
a
u
 

co
m

ité
 
co

n
su

lta
tif 

o
u
 
so

it 
p
a
r 

u
n
e
 
in

te
rve

n
tio

n
 

d
e
 
sé

cu
rité

 
d
e
s 

b
ie

n
s 

et 
d
e
s 

p
e
rso

n
n
e
s, 

e
t 

so
u
s 

ré
se

rve
 
d
e
 
la

 
lim

ita
tio

n
 
d
e
 
so

n
 
im

p
a
ct 

su
r 

le
s 

p
o
p
u
la

tio
n
s 

a
n
im

a
le

s 
o
u
 

vé
g
é
ta

le
s 

co
n
ce

rn
é
e
s 

a
u
 

m
in

im
u
m

 
re

q
u
is 

p
o
u
r 

l'a
tte

in
te

 
d
e
 

se
s 

o
b
je

ctifs. 
  II-2

 
A
c
tiv

ité
s a

g
ric

o
le
s, p

a
sto

ra
le
s e

t fo
re
stiè

re
s 

 
L
e
s a

ctivité
s a

g
rico

le
s, p

a
sto

ra
le

s, sylvico
le

s e
t fo

re
stiè

re
s so

n
t in

te
rd

ite
s, d

a
n
s le

 

re
sp

e
ct d

e
s o

b
je

ctifs d
é
fin

is p
a
r le

 p
la

n
 d

e
 g

e
stio

n
 d

e
 la

 ré
se

rve
 a

p
p
ro

u
vé p

a
r le 

C
o
n
se

il 
rég

io
n
a
l 

a
in

si 
q
u
e
 

d
a
n
s 

le
s 

co
n
d
itio

n
s 

fixé
e
s 

p
a
r 

le
s 

d
isp

o
sitio

n
s 

q
u
i 

su
ive

n
t. 

 L
’é

ta
t 

b
o
isé

 
d
u
 
site

 
p
ro

té
g
é
 
d
e
vra

 
ê
tre

 
p
é
re

n
n
isé

. 
L
e
s 

co
u
p
e
s 

à
 
b
la

n
c 

e
t 

le
s 

d
é
frich

e
m

e
n
ts so

n
t in

te
rd

its. 

 S
o
n
t 

se
u
ls 

a
d
m

is 
d
a
n
s 

la
 

ré
se

rve
, 

e
t, 

sa
u
f 

u
rg

e
n
ce

 
sé

cu
rita

ire
, 

le
s 

co
u
p
e
s, 

a
b
a
tta

g
e
s e

t b
ro

ya
g
e
s d

'a
rb

re
s e

t a
rb

u
ste

s a
in

si q
u
e
 le

 d
é
b
ro

u
ssa

illa
g
e
 si ce

u
x-ci 

so
n
t p

ré
vu

s a
u
 p

la
n
 d

e
 g

estio
n
 p

o
u
r a

ssu
rer : 

- 
la

 sé
cu

rité
 d

e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t d
e
s b

ie
n
s ; 

- 
la

 
p
ré

se
rva

tio
n
 

d
u
 

site
, 

la
 

re
sta

u
ra

tio
n
 

d
e
 

su
jets, 

p
o
p
u
la

tio
n
s 

o
u
 

e
sp

èce
s 

m
e
n
a
cé

s, lo
rsq

u
'ils so

n
t le se

u
l m

o
ye

n
, cla

ire
m

e
n
t d

é
m

o
n
tré

, d
e le

 fa
ire

. 

 
L
e
s a

ctivité
s a

u
to

risé
e
s sero

n
t ré

a
lisé

e
s a

u
 m

o
ye

n
 d

e
 m

a
té

rie
ls : 

- 
d
o
n
t le

 n
ive

a
u
 so

n
o
re

 e
t la

 d
u
ré

e
 d

'e
m

p
lo

i e
n
 co

n
tin

u
 so

n
t co

m
p
a
tib

le
s a

ve
c
 le 

ca
lm

e
 d

e
s lie

u
x e

t la
 tra

n
q
u
illité

 d
e
s p

o
p
u
la

tio
n
s a

n
im

a
le

s d
e la

 ré
serve

 ; 
- 

d
o
n
t le

 fo
n
ctio

n
n
e
m

e
n
t, n

o
rm

a
l o

u
 n

o
n
, n

'e
st p

a
s su

sce
p
tib

le
 d

e
 p

o
llu

e
r le

 so
l e

t 

le
s m

ilie
u
x q

u
'il a

ccu
e
ille

 : re
je

ts d
'h

yd
ro

ca
rb

u
re

s n
o
ta

m
m

e
n
t. 

  

II-3
 

E
xé

c
u
tio

n
 d
e
 tra

v
a
u
x, d

e
 c
o
n
stru

c
tio

n
s e

t d
'in

sta
lla

tio
n
s d

iv
e
rse

s 

 
II-3

.1
 
R
é
v
é
la
tio

n
 
d
u
 
c
a
ra
c
tè
re

 
p
o
llu

a
n
t 
o
u
 
à
 
e
ffe

t 
b
io
c
id
e
 
d
'o
u
v
ra
g
e
s, 

c
o
n
stru

c
tio

n
s, 

é
q
u
ip
e
m
e
n
ts, b

â
tim

e
n
ts, in

sta
lla

tio
n
s o

u
 a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
ts e

xista
n
ts 

 

T
o
u
t o

u
vra

g
e
, co

n
stru

ctio
n
, é

q
u
ip

e
m

e
n
t, in

sta
lla

t io
n
 o

u
 a

m
é
n
a
g
e
m

e
n
t e

xista
n
t d

o
n
t 

il se
ra

it cla
ire

m
e
n
t ra

p
p
o
rté

 q
u
'u

n
 d

e
 se

s p
ro

d
u
its o

u
 m

a
té

ria
u
x d

e
 co

m
p
o
sitio

n
, 

p
a
r sa

 n
a
tu

re
 co

n
ju

g
u
é
e
 o

u
 n

o
n
 à

 l'e
ffe

t d
e
 so

n
 vie

illisse
m

e
n
t o

u
 d

e
 so

n
 u

sa
g
e, a

 en
 

l'é
ta

t u
n
e
 a

ctio
n
 p

o
llu

a
n
te

 o
u
 b

io
cid

e
 su

r le
s e

sp
è
ce

s a
n
im

a
le

s, vé
g
é
ta

le
s, e

t le
u
rs 

h
a
b
ita

ts e
n
 p

la
ce

 d
a
n
s la

 ré
se

rve
 d

o
it fa

ire
 l'o

b
je

t, d
a
n
s les m

e
ille

u
rs d

é
la

is, d
'u

n
 

tra
ite

m
e
n
t a

ssu
ra

n
t la

 d
isp

a
ritio

n
 to

ta
le

 d
e
 se

s e
ffets p

o
llu

a
n
ts o

u
 b

io
cid

e
s, o

u
, à

 
d
é
fa

u
t, d

'u
n
e
 d

é
m

o
litio

n
 e

t/o
u
 d

'u
n
e
 é

va
cu

a
tio

n
 co

m
p
lè

te
 p

o
u
r tra

ite
m

e
n
t  h

o
rs d

e 

la
 ré

se
rve

. 
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 II-3
.2

 
C
ré
a
tio

n
, 
m
o
d
ific

a
tio

n
, 
c
o
m
p
lé
m
e
n
ta
tio

n
, 
ré
h
a
b
ilita

tio
n
 
e
t 
e
n
tre

tie
n
 
d
'o
u
vra

g
e
s, 

c
o
n
stru

c
tio

n
s, é

q
u
ip
e
m
e
n
ts, b

â
tim

e
n
ts o

u
 in

sta
lla

tio
n
s 

 
A
. C

ré
a
tio

n
  

 

S
o
n
t se

u
le

s a
d
m

ise
s d

a
n
s la

 ré
se

rve
 (so

u
s ré

se
rve

 d
e
 l'a

u
to

risa
tio

n
 d

e
 l'a

rticle 
L
 3

3
2
-9

 d
u
 co

d
e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t. ra

p
p
e
lé a

u
 II.0

 ci-d
e
ssu

s), le
s cré

a
tio

n
s 

lé
g
è
re

s d
’in

sta
lla

tio
n
s e

t a
m

é
n
a
g
e
m

e
n
ts : 

- 
d
e
 g

e
stio

n
 d

e
 la

 sé
cu

rité
 d

e
s p

e
rso

n
n
e
s ; 

- 
d
e
 

g
e
stio

n
 

d
e
s 

fo
n
ctio

n
n
a
lité

s 
d
e
 

la
 

ré
se

rve
 

: 
g
e
stio

n
 

é
co

lo
g
iq

u
e
 

d
e
s 

m
ilie

u
x, o

rg
a
n
isa

tio
n
 e

t in
fo

rm
a
tio

n
 re

la
tive

 à
 la

 fréq
u
e
n
ta

tio
n
 d

u
 site

. 
 

S
a
u
f e

n
 ca

s d
'a

ctio
n
 d

'u
rg

e
n
ce

 re
q
u
ise

 p
o
u
r la

 sécu
rité

 d
e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t d
e
s 

b
ie

n
s, 

e
lle

s 
le

 
so

n
t 

cep
e
n
d
a
n
t 

so
u
s 

ré
se

rve
 

d
e
 

n
e
 

p
a
s 

e
n
tra

în
e
r 

u
n
e 

m
o
d
ifica

tio
n
 sig

n
ifica

tive e
t/o

u
 d

u
ra

b
le

 : 

- 
d
u
 ré

g
im

e
 d

e
s e

a
u
x : q

u
a
n
tité

, te
m

p
é
ra

tu
re

, q
u
a
lité

 p
h
ysico

-ch
im

iq
u
e
 o

u
 

b
a
cté

rio
lo

g
iq

u
e
, e

tc…
, 

- 
d
e
 la

 co
n
fig

u
ra

tio
n
 to

p
o
g
ra

p
h
iq

u
e
 e

t d
e
 la

 n
a
tu

re
 o

u
 la

 q
u
a
lité d

u
 so

l, 

- 
d
u
 n

ive
a
u
 so

n
o
re

 o
u
 d

e la
 q

u
a
lité

 d
e
 l'a

ir, 
q
u
i p

o
u
rra

it, d
e fa

ço
n
 su

b
sta

n
tie

lle
 : 

- 
p
e
rtu

rb
er 

le
s 

a
n
im

a
u
x 

n
o
n
 

d
o
m

e
stiq

u
e
s 

d
e
 

la
 

ré
se

rve
, 

e
n
tra

în
e
r 

le
u
r 

d
é
p
é
risse

m
e
n
t, vo

ire
 le

u
r d

isp
a
ritio

n
 à

 q
u
e
lq

u
e
 te

rm
e
 q

u
e
 ce so

it ; 

- 
d
é
g
ra

d
e
r o

u
 d

é
tru

ire
 le

s vé
g
é
ta

u
x n

o
n
 cu

ltivé
s d

e
 la

 ré
se

rve
 ; 

- 
d
é
tru

ire, 
a
lté

re
r 

o
u
 

d
é
g
ra

d
e
r 

le
s 

h
a
b
ita

ts 
a
ctu

e
ls 

o
u
 

m
ilie

u
x 

d
'a

ccu
e
il 

p
o
ssib

le
s d

e
 ce

s e
sp

è
ce

s a
n
im

a
le

s o
u
 vé

g
éta

le
s ; 

- 
ro

m
p
re

 le
s co

n
tin

u
ité

s é
co

lo
g
iq

u
e
s ; 

- 
d
é
tru

ire, 
a
lté

re
r 

o
u
 

d
é
g
ra

d
e
r 

le
s 

site
s 

co
n
te

n
a
n
t 

d
e
s 

m
in

é
ra

u
x 

o
u
 

d
e
s 

fo
ssile

s, e
t le

s m
in

é
ra

u
x et fo

ssile
s e

u
x-m

ê
m

e
s p

ré
se

n
ts su

r ce
s site

s. 

 
B
. 

M
o
d
ific

a
tio

n
, c

o
m
p
lé
m
e
n
ta
tio

n
, ré

h
a
b
ilita

tio
n
, e

n
tre

tie
n
  

 
S
o
n
t se

u
ls a

d
m

is (so
u
s rése

rve
 d

e
 l'a

u
to

risa
tio

n
 d

e
 l'a

rticle
 L

 3
3
2
-9

 d
u
 co

d
e  d

e 

l’e
n
viro

n
n
e
m

e
n
t. 

ra
p
p
e
lé 

a
u
 
II.0

 
ci-d

e
ssu

s) 
to

u
te

 
in

te
rve

n
tio

n
 

d
'e

n
tre

tien
, 

m
o
d
ifica

tio
n
, 

co
m

p
lé

m
e
n
ta

tio
n
, 

ré
h
a
b
ilita

tio
n
 

d
e
s 

in
sta

lla
tio

n
s 

e
t 

a
m

é
n
a
g
e
m

e
n
ts e

xista
n
ts (g

a
le

rie
, g

rille, b
a
rriè

re
). 

 E
lle

s le
 so

n
t cep

e
n
d
a
n
t so

u
s ré

se
rve

 d
e
s d

isp
o
sitio

n
s d

u
 p

a
ra

g
ra

p
h
e
 II-3

.2
-A

.  
 

C
. 

D
isp

o
sitio

n
s c

o
m
m
u
n
e
s 

 

L
'e

m
p
lo

i e
n
 e

xté
rie

u
r d

e
 to

u
t p

ro
d
u
it o

u
 m

a
té

ria
u
 d

o
n
t le

s e
ffe

ts p
o
llu

a
n
ts o

u
 

b
io

cid
e
s so

n
t co

n
n
u
s o

u
 su

sp
e
cté

s e
st in

te
rd

it. 
 

L
e
s se

n
tie

rs n
e p

ré
se

n
te

ro
n
t p

a
s d

e
 re

vê
te

m
e
n
ts : 

- 
d
e
 typ

e
s ro

u
tie

rs tra
d
itio

n
n
e
ls : e

n
ro

b
é, b

i-co
u
ch

e
, e

tc …
; 

- 
im

p
e
rm

é
a
b
le

s ; 

-
p
o
llu

a
n
ts o

u
 b

io
cid

e
s. 

S
’ils so

n
t a

m
é
n
a
g
é
s, le

s se
n
tie

rs le sero
n
t e

n
 g

ra
ve

 n
a
tu

re
lle

. 
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II-4
 

C
irc

u
la
tio

n
 e
t sta

tio
n
n
e
m
e
n
t d

e
s p

e
rso

n
n
e
s, a

n
im

a
u
x d

o
m
e
stiq

u
e
s e

t vé
h
ic
u
le
s 

 

II-4
.1

 
C
irc

u
la
tio

n
 e
t sta

tio
n
n
e
m
e
n
t d

e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t d
e
s a

n
im

a
u
x d

o
m
e
stiq

u
e
s 

 
A
. L

a
 circu

la
tio

n
 e

t le
 sta

tio
n
n
e
m

e
n
t d

e
s p

e
rso

n
n
e
s d

a
n
s la

 g
ro

tte
 e

t le
s ca

vité
s d

e
 

la
 ré

se
rve

 so
n
t in

te
rd

its. D
e
s g

rille
s e

n
 in

te
rd

ise
n
t p

h
ysiq

u
e
m

e
n
t l’a

ccè
s. 

 T
o
u
te

fo
is, 

ce
s 

re
strictio

n
s 

d
e
 

p
é
n
é
tra

tio
n
 

n
e
 

s’a
p
p
liq

u
e
n
t 

p
a
s 

a
u
x 

p
e
rso

n
n
e
s 

su
iva

n
te

s, 
q
u
i 

p
o
u
rro

n
t 

ê
tre

 
a
cco

m
p
a
g
n
é
e
s 

p
a
r 

d
e
s 

tie
rs 

p
o
u
r 

d
e
s 

ra
iso

n
s 

d
e 

sé
cu

rité
 : 

-
L
e
 
g
e
stio

n
n
a
ire

, 
la

 
d
ire

ctio
n
 
e
n
 
ch

a
rg

e
 
d
e
 
l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 
la

 
R

é
g
io

n
 

R
h
ô
n
e
-A

lp
e
s o

u
 le

u
rs m

a
n
d
a
ta

ire
s, le

 p
ro

p
rié

ta
ire

, a
in

si q
u
e
 le

s m
e
m

b
re

s 
d
u
 co

m
ité

 co
n
su

lta
tif a

u
to

risé
s p

a
r le

 g
e
stio

n
n
a
ire

, d
a
n
s le

 ca
d
re

 d
'a

ctivité
s 

e
n
 lie

n
 a

ve
c la

 p
ro

te
ctio

n
, la

 g
e
stio

n
 o

u
 la

 m
ise

 e
n
 va

le
u
r d

u
 site

 e
t e

n
 ca

s 

d
’u

rg
e
n
ce

 req
u
ise p

o
u
r la

 sé
cu

rité
 d

e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t d
e
s b

ie
n
s ; 

-
L
e
s 

m
e
m

b
re

s d
’o

rg
a
n
ism

e
s 

p
ra

tiq
u
a
n
t 

la
 
sp

é
lé

o
lo

g
ie

 
o
u
 
d
e
s 

a
ctivité

s 
d
e 

p
le

in
e
 n

a
tu

re
, u

n
iq

u
e
m

e
n
t p

o
u
r d

es m
issio

n
s d

’e
xp

lo
ra

tio
n
, d

’in
ve

n
ta

ire
s, 

d
e
 
re

le
vé

s 
o
u
 
d
e
 
d
é
co

u
ve

rte
 
d
e
 
la

 
n
a
tu

re
 
a
p
rè

s 
a
vis 

p
o
sitif 

d
u
 
co

m
ité 

co
n
su

lta
tif, e

t e
n
 ca

s d
’u

rg
e
n
ce

 re
q
u
ise p

o
u
r la

 sécu
rité

 d
e
s p

e
rso

n
n
e
s e

t 

d
e
s b

ie
n
s, 

 

S
a
u
f e

n
 ca

s d
'a

ctio
n
 d

'u
rg

e
n
ce

 re
q
u
ise p

o
u
r la

 sé
cu

rité
 d

e
s p

erso
n
n
e
s e

t d
e
s b

ie
n
s, 

le
s co

n
d
itio

n
s d

e
 circu

la
tio

n
 d

a
n
s la

 g
ro

tte, a
p
p
lica

b
le

s à
 to

u
s, so

n
t le

s su
iva

n
te

s : 

-
n
e
 p

a
s e

xcé
d
er cin

q
 p

e
rso

n
n
e
s e

n
 m

ê
m

e
 te

m
p
s d

a
n
s la

 g
a
lerie

 ; 

-
u
t ilise

r e
xclu

sive
m

e
n
t u

n
 é

cla
ira

g
e
 é

le
ctriq

u
e, q

u
e
lle

 q
u
e
 so

it la
 p

é
rio

d
e
 d

e 
l’a

n
n
é
e
 ; 

-
n
e
 p

a
s ré

a
lise

r d
e
 p

h
o
to

g
ra

p
h
ie

 a
u
 fla

sh
 si ce

la
 n

e
 se

 ju
stifie

 p
a
s p

o
u
r le

s 

co
m

p
ta

g
e
s 

d
e
s 

g
ro

u
p
e
s 

co
m

p
a
cts 

d
e
 
ch

a
u
ve

s-so
u
ris. 

D
a
n
s 

ce
 
ca

s, 
u
n
e
 

se
u
le

 p
e
rso

n
n
e
 se ch

a
rg

era
 d

e
 ré

a
lise

r le
 clich

é
. 

  B
. L

a
 circu

la
tio

n
 e

t le
 sta

tio
n
n
e
m

e
n
t d

e
s p

e
rso

n
n
e
s e

n
 su

rfa
ce

 d
e
 la

 rése
rve

 n
e
 

so
n
t a

u
to

risé
s q

u
e
 su

r le
s se

n
tie

rs p
u
b
lics o

u
ve

rts à
 ce

t e
ffe

t, à
 p

ie
d
s, e

t d
a
n
s le

s 
co

n
d
it io

n
s fixé

e
s p

a
r le

s d
isp

o
sitio

n
s q

u
i su

ive
n
t. 

 
H

o
rs 

l'e
xe

rcice
 

d
u
 

d
ro

it 
d
e
 

ch
a
sse

 
d
a
n
s 

le
s 

p
é
rio

d
e
s 

a
u
to

risé
e
s 

a
in

si 
q
u
e
 

la
 

ré
a
lisa

tio
n
 d

e
s a

ctio
n
s d

e
 g

e
stio

n
 d

e
 la

 ré
se

rve
, la

 circu
la

tio
n
 e

t le
 sta

tio
n
n
e
m

e
n
t 

d
e
s 

p
e
rso

n
n
e
s 

e
t 

d
e
s 

a
n
im

a
u
x 

a
d
m

is 
d
a
n
s 

la
 
ré

se
rve

 
in

te
rvie

n
d
ro

n
t  

e
n
 
to

u
te

 
o
ccu

rre
n
ce

 
d
a
n
s 

u
n
 

n
ive

a
u
 

so
n
o
re

 
co

m
p
a
tib

le
 

a
ve

c 
le

 
ca

lm
e
 

d
e
s 

lie
u
x 

e
t 

la
 

tra
n
q
u
illité d

e
s p

o
p
u
la

tio
n
s a

n
im

a
le

s e
n
 p

ré
se

n
ce

 d
a
n
s la

 ré
se

rve
. 

 L
a
 ra

n
d
o
n
n
é
e
 p

éd
e
stre

 e
st a

u
to

risé
e
 su

r le
s se

n
tie

rs p
u
b
lics o

u
ve

rts à
 ce

t effe
t. 

 L
e
s 

a
ctivité

s 
p
é
d
a
g
o
g
iq

u
e
s 

p
e
rm

e
tta

n
t 

l’o
b
se

rva
tio

n
 

e
t 

l’é
d
u
ca

tio
n
 

à
 

l’e
n
viro

n
n
e
m

e
n
t 

so
n
t 

a
u
to

risé
e
s 

so
u
s 

ré
se

rve
 

d
e
 

l’a
u
to

risa
tio

n
 

é
crite

 
d
u
 

g
e
stio

n
n
a
ire

. 
L
e
s a

u
tre

s a
ctivité

s n
e so

n
t p

a
s a

u
to

risé
e
s (e

sca
la

d
e
, ca

n
yo

n
in

g
,…

). 

 L
e
s p

rise
s d

e
 vu

e
s, d

e so
n
 o

u
 le

s e
n
reg

istre
m

e
n
ts vid

é
o
 à

 ca
ra

ctè
re

 n
o
n
 co

m
m

e
rcia

l 

so
n
t 

a
u
to

risé
s 

d
a
n
s 

la
 
ré

se
rve

, 
h
o
rs 

d
u
 
m

ilie
u
 
so

u
te

rra
in

, 
d
ep

u
is 

le
s 

itin
é
ra

ire
s 

o
u
ve

rts a
u
 p

u
b
lic.  
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 A
 

l’e
xce

p
tio

n
 

d
e
s 

a
g
e
n
ts 

d
u
 

g
e
stio

n
n
a
ire

, 
d
e 

la
 

d
ire

ctio
n
 

e
n
 

ch
a
rg

e
 

d
e 

l’e
n
viro

n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 

la
 

R
é
g
io

n
 

R
h
ô
n
e
-A

lp
e
s, 

o
u
 

d
e
 

le
u
rs 

m
a
n
d
a
ta

ires, 
d
u
 

p
ro

p
rié

ta
ire

 d
es te

rra
in

s, a
in

si q
u
e
 d

e
s m

e
m

b
re

s d
u
 co

m
ité

 co
n
su

lta
tif a

u
to

risé
s p

a
r 

le
 g

e
stio

n
n
a
ire

, il e
st stricte

m
e
n
t in

te
rd

it à
 q

u
i q

u
e
 ce

 so
it d

e
 so

rtir d
e
s se

n
tie

rs 
d
a
n
s le

 b
u
t d

e
 ré

a
lise

r d
e
s p

rise
s d

e
 vu

e
s n

a
tu

ra
liste

s e
t d

e
 so

n
 a

fin
 d

e
 n

e
 p

a
s 

p
o
rte

r a
tte

in
te

 à
 la

 fa
u
n
e
 e

t la
 flo

re
 d

u
 site. 

L
e
 ca

s é
ch

é
a
n
t, d

e
s co

n
ve

n
tio

n
s a

u
to

risa
n
t u

n
 a

ccè
s co

n
trô

lé
 à

 ce
rta

in
s lie

u
x su

r la
 

ré
se

rve
 

n
a
tu

re
lle

 
p
e
u
ve

n
t 

ê
tre

 
p
a
ssé

e
s 

e
n
tre 

d
e
s 

p
h
o
to

g
ra

p
h
e
s 

a
m

a
te

u
rs 

o
u
 

p
ro

fe
ssio

n
n
e
ls e

t le g
e
stio

n
n
a
ire

 d
e
 la

 ré
se

rve.  

L
e
s 

p
rise

s 
d
e
 
vu

e
s 

o
u
 
d
e
 
so

n
 
à
 
d
e
s 

fin
s 

scie
n
tifiq

u
e
s 

o
u
 
p
é
d
a
g
o
g
iq

u
e
s 

p
e
u
ve

n
t 

é
g
a
le

m
e
n
t ê

tre
 a

u
to

risé
e
s d

a
n
s le

s m
ê
m

e
s co

n
d
itio

n
s. 

 T
o
u
te

fo
is, ce

s re
strictio

n
s d

e
 ch

e
m

in
e
m

e
n
t n

e
 s’a

p
p
liq

u
e
n
t p

a
s : 

-
A
 l’e

xe
rcice

 d
e
s a

ctivité
s cyn

é
g
é
tiq

u
e
s e

t h
a
lie

u
tiq

u
e
s p

e
n
d
a
n
t le

s p
é
rio

d
e
s 

o
fficielle

s e
t su

r le
s se

cte
u
rs a

u
to

risé
s ; 

-
A
u
x o

p
é
ra

tio
n
s stricte

m
e
n
t n

é
ce

ssa
ire

s à
 la

 su
rve

illa
n
ce

 p
a
r le

s fo
rce

s d
e
 

p
o
lice

 e
t à

 l'e
n
tre

tie
n
 d

e
 la

 ré
se

rve
,  

-
A
u
 g

e
stio

n
n
a
ire

, à
 la

 d
irectio

n
 e

n
 ch

a
rg

e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t d

e
 la

 R
é
g
io

n
 

R
h
ô
n
e
-A

lp
e
s, 

o
u
 

le
u
rs 

m
a
n
d
a
ta

ire
s, 

a
in

si 
q
u
’a

u
x 

m
e
m

b
re

s 
d
u
 

co
m

ité 

co
n
su

lta
tif a

u
to

risé
s p

a
r le

 g
e
stio

n
n
a
ire

, d
a
n
s le

 ca
d
re

 d
'a

ctivité
s e

n
 lie

n
 

a
ve

c la
 p

ro
te

ctio
n
, la

 g
e
stio

n
 o

u
 la

 m
ise

 e
n
 va

le
u
r d

u
 site

. 

 S
o
n
t in

te
rd

its su
r l'e

n
se

m
b
le

 d
e
 la

 ré
se

rve :  

1
) 

la
 d

iva
g
a
tio

n
 d

e
s a

n
im

a
u
x d

o
m

e
stiq

u
e
s : à

 l'e
xce

p
tio

n
 d

e
s ch

ie
n
s d

e
 ch

a
sse

 e
n
 

a
ctio

n
 p

e
n
d
a
n
t la

 p
é
rio

d
e
 e

t le
s h

o
ra

ire
s o

fficiels d
’o

u
ve

rtu
re

 d
e
 la

 ch
a
sse

 e
t su

r 
le

s se
cte

u
rs a

u
to

risé
s, a

in
si q

u
e le

s ch
ie

n
s d

e se
co

u
rs ; 

2
)  le

s fe
u
x d

'e
xtérie

u
r ; 

3
) 

le
 ca

m
p
in

g
, le b

ivo
u
a
c e

t to
u
te

 a
u
tre

 fo
rm

e
 d

’h
éb

e
rg

e
m

e
n
t ; 

4
) 

l'o
rg

a
n
isa

tio
n
 
d
e
 
je

u
x 

co
lle

ctifs 
o
u
 
ra

sse
m

b
le

m
e
n
ts 

sp
o
rtifs 

o
u
 
fe

stifs, 
h
o
rs 

é
vè

n
e
m

e
n
t lo

ca
l q

u
i p

e
u
t ê

tre
 a

u
to

risé
 a

u
 ca

s p
a
r ca

s p
a
r le g

e
stio

n
n
a
ire

 d
a
n
s 

le
 re

sp
e
ct d

e
s d

isp
o
sitio

n
s d

e
s se

ctio
n
s II-2

 à
 II-5

 ci-d
e
ssu

s. C
e
t é

vé
n
e
m

en
t 

re
ste

 
so

u
s 

le
 
co

n
trô

le
 
d
u
 
g
e
stio

n
n
a
ire

, 
l’a

ccè
s 

e
st 

lim
ité

 
a
u
x 

se
cte

u
rs 

o
ù
 
la

 

fra
g
ilité

 d
e
s m

ilie
u
x le

 p
e
rm

e
t e

t d
o
n
c d

a
n
s d

e
s lie

u
x p

ré
cisé

m
e
n
t d

é
fin

is p
a
r le

 
g
e
stio

n
n
a
ire

 
d
e
 

la
 

ré
se

rve
. 

E
n
 

ce
 

se
n
s, 

u
n
e
 

co
n
ve

n
tio

n
 

d
e
 

ca
d
ra

g
e
 

e
n
tre 

l’o
rg

a
n
isa

te
u
r d

e
 l’é

vé
n
e
m

e
n
t e

t le
 g

e
stio

n
n
a
ire

 se
ra

 sig
n
é
e
 q

u
a
n
d
 l’a

m
p
le

u
r d

e 

l’é
vè

n
e
m

e
n
t 

le
 

ju
stifie

. 
L
o
rs 

d
e
s 

co
m

ité
s 

co
n
su

lta
tifs, 

le 
g
e
stio

n
n
a
ire

 
re

n
d
 

co
m

p
te

 
d
e
s 

é
vè

n
e
m

e
n
ts 

q
u
i 

o
n
t 

e
u
 
lie

u
 
su

r 
la

 
R

é
se

rve
 
e
t 

d
e
s 

é
ve

n
tu

e
lle

s 

d
ifficu

lté
s re

n
co

n
tré

e
s. 

  

II-4
.2

 
C
irc

u
la
tio

n
 e
t sta

tio
n
n
e
m
e
n
t d

e
s vé

h
ic
u
le
s te

rre
stre

s 

 
L
'a

ccè
s, 

la
 

circu
la

tio
n
 

e
t 

le
 

sta
tio

n
n
e
m

e
n
t 

d
e
 

to
u
t 

vé
h
icu

le
 

à
 

m
o
te

u
r 

à
 

l'in
té

rie
u
r d

e la
 ré

se
rve  e

st in
te

rd
it. 

 

L
'a

lin
é
a
 p

ré
cé

d
e
n
t n

e
 s'a

p
p
liq

u
e
 p

a
s à

 la
 circu

la
tio

n
 e

t a
u
 sta

tio
n
n
e
m

e
n
t d

e
s 

vé
h
icu

le
s te

rre
stre

s, sa
n
s le

sq
u
e
ls n

e
 se

ra
ie

n
t p

a
s p

o
ssib

le
s, à

 d
e
s co

n
d
itio

n
s 

b
u
d
g
é
ta

ire
s o

u
 d

'o
rg

a
n
isa

tio
n
 fo

n
ctio

n
n
e
lle

 ra
iso

n
n
a
b
le

s : 
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-
u
n
e
 a

ctio
n
 d

e
 sé

cu
rité

 o
u
 d

e
 sa

u
ve

ta
g
e
,  

-
u
n
e
 a

ctio
n
 d

’e
n
tre

tie
n
, d

e
 g

e
stio

n
 é

co
lo

g
iq

u
e
 e

t d
e
 su

rve
illa

n
ce

 d
e
 la

 

ré
se

rve
 p

a
r le

 g
e
stio

n
n
a
ire

 d
e
 la

 ré
se

rve
, le

s p
ro

p
rié

ta
ires, le

s fo
rce

s d
e 

p
o
lice

 o
u
 le

u
rs m

a
n
d
a
ta

ire
s. 

 S
o
u
s ré

se
rve, n

é
a
n
m

o
in

s, p
o
u
r ce

s véh
icu

le
s : 

- 
d
'u

n
 n

ive
a
u
 so

n
o
re

 co
m

p
a
tib

le
 a

ve
c le ca

lm
e
 d

es lie
u
x e

t la
 tra

n
q
u
illité

 d
e
s 

p
o
p
u
la

tio
n
s a

n
im

a
le

s d
e
 la

 ré
se

rve
 ; 

-  
d
'u

n
 fo

n
ctio

n
n
e
m

e
n
t, n

o
rm

a
l o

u
 n

o
n
, in

su
sce

p
tib

le
 d

e
 p

o
llu

e
r le

 so
l e

t le
s 

m
ilie

u
x q

u
'il a

ccu
e
ille

 : re
je

ts d
'h

yd
ro

ca
rb

u
re

s n
o
ta

m
m

e
n
t. 

 
L
e
s sp

o
rts m

o
to

risé
s so

n
t in

te
rd

its. 

  II-5
 

Je
t o

u
 d

é
p
ô
t d

e
 m

a
té
ria

u
x, ré

sid
u
s e

t d
é
tritu

s p
o
u
v
a
n
t p

o
rte

r a
tte

in
te

 a
u
 m

ilie
u
 n

a
tu
re
l, 

n
u
isa

n
c
e
s 

 

Il e
st in

te
rd

it :  

1
.

D
e
 p

ro
cé

d
e
r à

 to
u
t a

b
a
n
d
o
n
, je

t, d
ép

ô
t o

u
 e

n
tre

p
ô
t d

e
 m

a
té

ria
u
x, ré

sid
u
s e

t 

d
é
tritu

s 
d
e
 
q
u
e
lq

u
e
 
n
a
tu

re
 
q
u
e
 
ce

 
so

it 
su

r 
l'e

n
se

m
b
le

 
d
u
 
te

rrito
ire

 
d
e
 
la

 
ré

se
rve

 ;  

2
.

D
e
 p

o
rte

r a
tte

in
te

 a
u
 m

ilie
u
 n

a
tu

re
l e

n
 fa

isa
n
t d

e
s in

scrip
tio

n
s a

u
tre

s q
u
e 

ce
lle

s 
q
u
i 

so
n
t 

n
é
ce

ssa
ire

s 
a
u
 

b
a
lisa

g
e 

d
u
 

site
 

m
is 

e
n
 

p
la

ce
 

p
a
r 

le 

g
e
stio

n
n
a
ire

 e
t a

d
m

is a
u
 II-6

.1
 ci-d

e
sso

u
s ;  

3
.

D
e
 d

é
g
ra

d
e
r le

s éq
u
ip

e
m

e
n
ts d

u
 site

 (in
sta

lla
tio

n
s, g

rille
s, m

a
té

rie
ls, e

tc.) 
p
a
r 

d
e
s 

in
scrip

tio
n
s 

o
u
 
a
ttein

te
s 

d
e
 
q
u
e
lq

u
e
 
n
a
tu

re
 
d
a
n
s 

l’e
m

p
rise

 
d
e
 
la

 

ré
se

rve
 ; 

  II-6
  

D
isp

o
sitio

n
s d

iv
e
rse

s 
 

II-6
.1

 
P
u
b
lic

ité
, 

e
n
se

ig
n
e
, 

p
ré
-e
n
se

ig
n
e
, 

a
ffic

h
a
g
e
 

p
u
b
lic

 
e
t 

p
riv

é
 

e
t 

b
a
lisa

g
e
 

d
'o
rie

n
ta
tio

n
 e
t d

e
 sé

c
u
rité

 

 
D

a
n
s la

 ré
se

rve
, o

u
tre

 la
 p

u
b
licité, le

s e
n
se

ig
n
e
s e

t p
ré

-e
n
se

ig
n
e
s –

 p
a
r a

ille
u
rs 

so
u
m

ise
s a

u
 d

u
 co

d
e
 d

e
 l’e

n
viro

n
n
e
m

e
n
t a

u
 titre

 d
e
 la

 p
ro

te
ctio

n
 d

u
 ca

d
re

 d
e
 vie

 - 

so
n
t in

te
rd

ite
s.  

Y
 so

n
t se

u
l a

u
to

risé
s le

s b
a
lisa

g
e
s d

'o
rie

n
ta

tio
n
, d

e
 p

é
d
a
g
o
g
ie

, d
e
 rég

le
m

e
n
ta

tio
n
, 

d
e
 sé

cu
rité e

t d
e
 p

ro
p
rié

té. 

 C
e
s b

a
lisa

g
e
s se

ro
n
t ré

a
lisé

s d
a
n
s le

 re
sp

e
ct d

e
 la

 ch
a
rte

 g
ra

p
h
iq

u
e
 d

e
s R

ése
rve

s 

n
a
tu

re
lle

s d
e la

 R
é
g
io

n
 R

h
ô
n
e
-A

lp
e
s. 

 S
o
n
t e

xclu
s d

e
 ce

tte
 o

b
lig

a
tio

n
 le

s b
a
lisa

g
e
s sp

é
cifiq

u
e
s d

'o
rie

n
ta

tio
n
 e

t d
e
 sé

cu
rité

 

d
e
s p

a
rco

u
rs d

é
a
m

b
u
la

to
ire

s p
u
b
lics tra

ve
rsa

n
t la

 ré
se

rve
 (e

t d
o
n
c m

is e
n
 p

la
ce

 su
r 

u
n
 
te

rrito
ire

 
p
lu

s 
la

rg
e
 
q
u
e
 
la

 
ré

se
rv e

) 
q
u
i 

p
o
u
rro

n
t 

si 
n
é
ce

ssa
ire

 
co

n
se

rve
r 

le
u
r 

id
e
n
tité

. 
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II-6
.2

 
U
sa

g
e
 d
u
 n
o
m

 d
e
 la

 ré
se

rv
e
 o
u
 d
e
 l'a

p
p
e
lla

tio
n
 d
e
 ré

se
rv
e
 n
a
tu
re
lle

 

 

P
o
u
r 

la
 
b
o
n
n
e
 
a
p
p
lica

tio
n
 
d
e
 
l'a

rticle 
R

 
3
3
2
-7

4
 
d
u
 
co

d
e
 
d
e 

l’e
n
viro

n
n
e
m

e
n
t., 

l'u
tilisa

tio
n
 
p
a
r 

to
u
te

 
a
u
tre

 
p
e
rso

n
n
e
 
q
u
e
 
l'o

rg
a
n
ism

e
 
g
e
stio

n
n
a
ire

 
o
u
 
le

 
C

o
n
se

il 

ré
g
io

n
a
l, 

à
 

d
e
s 

fin
s 

p
u
b
licita

ire
s, 

so
u
s 

q
u
e
lq

u
e
s 

fo
rm

e
s 

q
u
e
 

ce
 

so
it, 

d
e
 

la
 

d
é
n
o
m

in
a
tio

n
  "R

é
se

rve
 N

a
tu

re
lle

 R
é
g
io
n
a
le

 d
e
 …

" o
u
 d

e
 l'a

p
p
e
lla

tio
n
 "R

é
se

rve
 

N
a
tu

re
lle

" e
st in

te
rd

ite d
a
n
s la

 ré
se

rve. 

  

II-6
.3

 
E
c
la
ira

g
e
 a
rtific

ie
l 

 Il 
e
st 

in
te

rd
it 

d
'u

tilise
r 

u
n
 

é
cla

ira
g
e
 

a
rtificie

l, 
q
u
e
l 

q
u
e
 

so
it 

so
n
 

su
p
p
o
rt, 

sa
 

lo
ca

lisa
tio

n
 e

t sa
 d

u
rée, à

 l'e
xclu

sio
n
 d

e
 l'é

cla
ira

g
e
 u

tilisé
 p

a
r le

s service
s p

u
b
lics d

e 

se
co

u
rs e

t p
o
u
r la

 ré
a
lisa

tio
n
 d

e
s a

ctio
n
s p

ré
vu

e
s d

a
n
s le

 ca
d
re

 d
u
 p

la
n
 d

e g
e
stio

n
. 

 S
o
u
s ré

se
rve

, n
é
a
n
m

o
in

s, d
’u

tilise
r e

xclu
sive

m
e
n
t u

n
 é

cla
ira

g
e
 é

le
ctriq

u
e
 d

a
n
s la

 
g
ro

tte
, q

u
e
lle q

u
e
 so

it la
 p

é
rio

d
e
 d

e
 l’a

n
n
é
e
. 

 

 



Annexe 2 : Convention de gestion de la RNR des Sadoux 























 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

 Annexe 3 - Arrêté relatif à la création et au fonctionnement du comité consultatif de la RNR de la grotte des Sadoux (26)  









Annexe 4 - Arrêté préfectoral modifiant la composition du comité de pilotage et du comité consultatif de la RNR des Sadoux



P
R

E
FE

C
TU

R
E

 D
E

 LA
 D

R
O

M
E

 
A

R
R

ETE n° 08 
m

odifiant la com
position du com

ité de pilotage pour le site D
24 - FR

 8201690 
"G

rotte à chauves-souris des S
adoux" 

Le P
réfet de la D

rôm
e, 

C
hevalier de la Légion d'H

onneur 
C

hevalier de l'O
rdre N

ational du M
érite 

V
U

 
la directive 79/409/C

E
E

 du C
onseil du 2 avril 1979 m

odifiée concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, 

V
U

 
la directive 92/43/C

E
E

 du C
onseil du 21 m

ai 1992 m
odifiée concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvage, 

V
U

 
le règlem

ent (C
E

) 1257/1999 du C
onseil du 17 m

ai 1999 concernant le soutien au développem
ent rural par le 

Fonds E
uropéen d'O

rientation et de G
arantie A

gricole (FE
O

G
A

) et m
odifiant et abrogeant certains règlem

ents, 
ensem

ble le règlem
ent d'application (C

E
) 1750/1999 de la com

m
ission du 23 juillet 1999, 

V
U

 
le C

ode de l'E
nvironnem

ent, 

V
U

 
le C

ode R
ural, 

V
U

 
le décret n° 2001-1216 du 20 décem

bre 2001 relatif à la gestion des sites N
atura 2000 et m

odifiant le C
ode 

R
ural, 

V
U

 
l'arrêté préfectoral n° 05-2681 du 14 juin 2002 définissant la com

position du com
ité de pilotage pour le site 

D
24 - FR

 8201690, 

V
U

 
la décision du com

ité de pilotage approuvant le docum
ent d'objectif et l'extension du site en date du 

17 juin 2004, 

V
U

 
la transform

ation de la R
éserve N

aturelle V
olontaire des S

adoux en R
éserve N

aturelle R
égionale en 

application des dispositions de l'article L 322-11 du C
ode de l'E

nvironnem
ent, 

V
U

 
la transm

ission du dossier de dem
ande d'extension du site par le P

réfet de la D
rôm

e en date du 
16 juillet 2007, 

S
ur la proposition de la S

ecrétaire G
énérale de la P

réfecture, 

A
R

R
ETE 

A
R

TIC
LE 1 - Le com

ité de pilotage pour le site D
24 - FR

 8201690 - G
rotte à chauves souris des S

adoux est 
com

posé ainsi qu'il suit : 

A
dm

inistrations de l'E
tat et du D

épartem
ent

- M
onsieur le P

réfet ou son représentant, P
résident, 

- M
onsieur le D

irecteur D
épartem

ental de l'A
griculture et de la Forêt ou son représentant, 

- M
onsieur le D

irecteur R
égional de l'E

nvironnem
ent ou son représentant, 

- M
onsieur le D

irecteur D
épartem

ental de l'E
quipem

ent ou son représentant, 
- M

onsieur le D
irecteur R

égional de l'Industrie, de la R
echerche et de l'E

nvironnem
ent ou son représentant, 

- M
onsieur le D

irecteur de l'A
griculture, gestion de l'E

au, Tourism
e et E

nvironnem
ent du C

onseil G
énéral (D

A
E

R
E) 

ou son représentant, 
- M

onsieur le P
résident du C

om
ité D

épartem
ental du Tourism

e ou son représentant 



R
eprésentants des élus

- M
onsieur le P

résident du C
onseil R

égional ou son représentant, 
- M

onsieur le P
résident du C

onseil G
énéral ou son représentant, 

- M
onsieur le C

onseiller G
énéral du canton de S

aillans ou son représentant, 
- M

onsieur le C
onseiller G

énéral du canton de La M
otte C

halancon ou son représentant, 
- M

onsieur le P
résident de la C

om
m

unauté de C
om

m
unes du D

iois ou son représentant, 
- M

onsieur le P
résident de la C

om
m

unauté de C
om

m
unes du P

ays de S
aillans ou son représentant, 

- M
onsieur le M

aire de la  com
m

une de la C
haudière ou son représentant 

- M
onsieur le M

aire de la com
m

une de P
radelle ou son représentant 

- M
onsieur le M

aire de la C
om

m
une de R

ochefourchat ou son représentant 
- M

onsieur le M
aire de la com

m
une de S

aint B
enoit en D

iois ou son représentant 
--M

onsieur le M
aire de la com

m
une de S

aint N
azaire le D

ésert ou son représentant 

E
tablissem

ents publics

- M
onsieur le C

hef de l'A
gence Interdépartem

entale A
rdèche-D

rôm
e de l'O

ffice N
ational des Forêts ou son 

représentant 
- M

onsieur le président du C
entre R

égional de la P
ropriété Forestière ou son représentant 

- M
onsieur le chef du S

ervice D
épartem

ental de la G
arderie O

ffice N
ational de la chasse et de la Faune Sauvage 

ou son représentant 

C
ham

bre consulaire

- M
onsieur le P

résident de la C
ham

bre d'A
griculture ou son représentant 

P
ropriétaires, gestionnaires, usagers

- M
onsieur le P

résident du S
yndicat des P

ropriétaires S
ylviculteurs Forestiers de la D

rôm
e-Ardèche ou son 

représentant 
- M

onsieur le D
irecteur du C

onservatoire N
ational B

otanique de G
A

P
 ou son représentant 

- M
onsieur le P

résident de la Fédération R
hône-A

lpes de P
rotection de la N

ature (FR
A

PN
A

) ou son représentant 
- M

onsieur le P
résident du C

entre O
rnithologique R

hône-A
lpes (C

O
R

A
) ou son représentant 

- M
onsieur le P

résident de l'A
ssociation C

om
m

unale de C
hasse Agréée de La C

haudière ou son représentant 
- M

onsieur le P
résident de l'A

ssociation C
om

m
unale de C

hasse Agréée de P
radelle ou son représentant 

- M
onsieur le P

résident de l'A
ssociation C

om
m

unale de C
hasse Agréée de R

ochefourchat ou son représentant 
- M

onsieur le P
résident de l'A

ssociation C
om

m
unale de C

hasse A
gréée de S

aint B
enoit en D

iois ou son 
représentant 

- M
onsieur le P

résident de l'A
ssociation C

om
m

unale de C
hasse A

gréée de S
aint N

azaire le D
ésert ou son 

représentant 
- M

onsieur le P
résident du C

om
ité D

épartem
ental de S

péléologie ou son représentant. 

A
R

TIC
LE 2 - C

et arrêté annule et rem
place le précédent arrêté préfectoral n° 02-2681 du 14 JU

IN
 2002 définissant 

la com
position du com

ité de pilotage pour le site D
24 - FR

8201690. 

A
R

TIC
LE 3 - C

et arrêté est susceptible d'un recours devant le Tribunal A
dm

inistratif de G
renoble dans un délai de 

deux (2) m
ois à com

pter de sa notification. 

A
R

TIC
LE 4 - La S

ecrétaire G
énérale de la P

réfecture de la D
rôm

e est chargée de l'exécution du présent arrêté. 

 
Fait à V

A
LE

N
C

E
, le 

 
Le P

réfet, 

 
François-Xavier C

EC
C

A
LD

I 



 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

Annexe 5 - Liste des espèces végétales observées sur la RNR 

Source : LEPRINCE J.-H. 2011, comm.pers. 
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Annexe 6 - Liste des espèces d’oiseaux, de mammifères et de reptiles observés sur la RNR des Sadoux 
Source : LPO Drôme 

CLASSE ORDRE FAMILLE Nom complet latin Nom 
vernaculaire 

LR
Mondiales

Statut

LR
France 
Statut

LR RA 
Statut (CORA 

FS)
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitats 

Protection  
nationale 

Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter nisus 
(Linnaeus, 1758) Epervier d'Europe LC LC LCw (Faible 

risque)   Nr 

Aves Passeriformes Aegithalidae Aegithalos caudatus 
(Linnaeus, 1758) 

Mésange à longue 
queue LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Aves Apodiformes Apodidae Apus apus (Linnaeus, 
1758) Martinet noir LC LC LCm (Faible 

risque)   N 

Aves Apodiformes Apodidae Apus pallidus (Shelley, 
1870) Martinet pâle LC LC 

NAm (Non 
Applicable - 

Occasionnels en 
migration) 

   

Aves Falconiformes Accipitridae Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) Aigle royal LC VU VUw

(Vulnérable) A I  N 

Aves Falconiformes Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 
1758) Buse variable LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Falconiformes Accipitridae Circaetus gallicus 
(Gmelin, 1788) 

Circaète Jean-le-
Blanc LC LC LCm (Faible 

risque) A I  N 

Aves Columbiformes Columbidae Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Pigeon ramier LC LC LC (Faible 

risque) A II/III   

Aves Passeriformes Corvidae Corvus corax Linnaeus, 
1758 Grand corbeau LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone 
Linnaeus, 1758 Corneille noire LC LC LCw (Faible 

risque) A II   

Aves Piciformes Picidae Dryocopus martius 
(Linnaeus, 1758) Pic noir LC LC LC (Faible 

risque) A I  N 

Aves Falconiformes Falconidae Falco peregrinus 
Tunstall, 1771 Faucon pèlerin LC EN 

NAm (Non 
Applicable - 

Occasionnels en 
migration) 

A I  N 

EN : En danger, VU : Vulnérable, LC : Risque faible, NA : Non applicable, occasionnels (en migration, hivernage) 
N : espèce protégée au niveau national, Nr : espèce protégée au niveau national et régulable 



 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

CLASSE ORDRE FAMILLE Nom complet latin Nom 
vernaculaire 

LR
Mondiales

Statut

LR
France 
Statut

LR RA 
Statut (CORA 

FS)
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitats 

Protection  
nationale 

Aves Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Falconiformes Accipitridae Milvus migrans 
(Boddaert, 1783) Milan noir LC LC 

NAw (Non 
Applicable - 

Occasionnels en 
hivernage) 

A I  N 

Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza cia Linnaeus, 
1766 Bruant fou LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Corvidae Garrulus glandarius 
(Linnaeus, 1758) Geai des chênes LC LC LCw (Faible 

risque) A II   

Aves Passeriformes Paridae Parus caeruleus 
Linnaeus, 1758 Mésange bleue LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Paridae Parus cristatus 
Linnaeus, 1758 Mésange huppée LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 
1758 

Mésange 
charbonnière LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus bonelli 
(Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) Pouillot véloce LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Regulidae Regulus ignicapillus 
(Temminck, 1820) 

Roitelet à triple 
bandeau LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Sittidae Sitta europaea 
Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758) 

Fauvette à tête 
noire LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Piciformes Picidae Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) Pic épeiche LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Saxicolidae Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

Rougegorge 
familier LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 Pinson des arbres LC LC LCw (Faible 

risque)   N 



CLASSE ORDRE FAMILLE Nom complet latin Nom 
vernaculaire 

LR
Mondiales

Statut

LR
France 
Statut

LR RA 
Statut (CORA 

FS)
Directive 
Oiseaux 

Directive 
Habitats 

Protection  
nationale 

Aves Passeriformes Saxicolidae Phoenicurus ochruros 
(S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir LC LC LCw (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris 
(Scopoli, 1769) 

Hirondelle de 
rochers LC LC LCm (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Troglodytidae Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus merula 
Linnaeus, 1758 Merle noir LC LC LCw (Faible 

risque) A II   

Aves Passeriformes Turdidae Turdus philomelos C. L. 
Brehm, 1831 Grive musicienne LC LC LCw (Faible 

risque) A II   

Mammalia Artiodactyla Cervidae Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758) 

Chevreuil
européen, 
Chevreuil 

LC LC LC (Faible 
risque)    

Mammalia Rodentia Myoxidae Glis glis (Linnaeus, 
1766) Loir gris, Loir LC LC LC (Faible 

risque)    

Mammalia Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus 
Pallas, 1778 Lièvre d'Europe LC LC LC (Faible 

risque)    

Mammalia Carnivora Mustelidae Martes foina (Erxleben, 
1777) Fouine LC LC LC (Faible 

risque)   Nr 

Mammalia Carnivora Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 
1758) Blaireau européen LC LC LC (Faible 

risque)    

Mammalia Artiodactyla Bovidae Rupicapra rupicapra 
(Linnaeus, 1758) Chamois LC LC LC (Faible 

risque)  A V  

Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris 
Linnaeus, 1758 Ecureuil roux LC LC LC (Faible 

risque)   N 

Mammalia Artiodactyla Suidae Sus scrofa Linnaeus, 
1758 Sanglier LC LC LC (Faible 

risque)    

Mammalia Carnivora Canidae Vulpes vulpes 
(Linnaeus, 1758) Renard roux LC LC LC (Faible 

risque)    

Reptilia Squamata Lacertidae Lacerta bilineata 
Daudin, 1802 Lézard vert LC LC LC (Faible 

risque)  A IV N 

Reptilia Squamata Lacertidae Podarcis muralis 
(Laurenti, 1768) 

Lézard des 
murailles LC LC LC (Faible 

risque)  A IV N 



 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

Annexe 7 - Liste des arthropodes cavernicoles recensés dans la grotte des Sadoux      
Sources : LECLERC P., 1982 et REVEILLET P., 1982

CLASSE ORDRE FAMILLE Nom complet latin 

Malacostraca Isopoda Trichoniscidae Carloniscus dollfusi 

Malacostraca Amphipoda Niphargidae Niphargus longicaudatus 

Arachnida Pseudoscorpions Neobisiidae Neobisium sp. 

Arachnida Pseudoscorpions Chtoniidae Chthonius sp. 

Arachnida Scorpions Euscorpiidae Euscorpius carpathicus 

Arachnida Opiliones   

Arachnida Aranea Linyphiidae Centromerus paradoxus 

Arachnida Aranea Linyphiidae Lepthyphantes aciculifer 

Arachnida Aranea Nesticidae Nesticus eremita 

Arachnida Aranea Aranéides Meta menardi 

Arachnida Acariens Acarina Ixodes vespertilionis 

diplopoda Chordeumatida Craspedosomatidae Nanogona balazuci 

Chilopoda Lithobiomorpha Lithobiidae Lithobius pilicornis 

Entognatha Diplura Campodeidae Plusiocampa sp. 

Entognatha Collembolla ? ? 



CLASSE ORDRE FAMILLE Nom complet latin 

Insecta Orthoptera Rhaphidophoridae Dolichopoda azami 

Insecta Lepidotpera Noctuidae Scoliopteryx libatrix 

Insecta Lepidotpera Noctuidae Apopestes spectrum 

Insecta Lepidotpera Geometridae Triphosa dubitata 

Insecta Hymenoptera ichneumonidae Pseudamblyteles quadripunctarius 

Insecta Hymenoptera Proctotrupidae sp. 

Insecta Diptera Phoridae Triphleba aptina 

Insecta Diptera Nycteribiidae Penicillidia dufouri 

Insecta Coleoptera Carabidae Duvalius delphinensis 

Insecta Coleoptera Carabidae Scotodipnus sp. proche de S.fagniezi

Insecta Coleoptera Leiodidae Leptinus testaceus 

Insecta Coleoptera Leiodidae Bathysciola foveicollis argodi 

Insecta Coleoptera Staphylinidae Homalota sp. 

Insecta Coleoptera Staphylinidae Quedius mesomelinus 

Insecta Coleoptera Staphylinidae Bryaxis argodi 



 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 

Annexe 8 - Carte de répartition du Duvalius delphinensis
Source : http://www.deliry.com



Annexe 9 - Liste des insectes inventoriés sur les communes du site 

Source : FATON J.-M., 2011
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 Annexes – Plan de gestion de la RNR des Sadoux 
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