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Résumé 

Les politiques publiques doivent intégrer une analyse des enjeux et des menaces qui pèsent sur la 

biodiversité. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), territoire parmi les plus riches en 

espèces de France métropolitaine, constate que celles-ci sont menacées par des populations 

ŘΩ« espèces exotiques envahissantes ». Ces espèces, introduites en dehors de leur aire de 

distribution naturelle par le biais des activités humaines, engendrent des impacts négatifs, 

notamment sur la biodiversité, ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƻǳ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ, ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎΩȅ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƴǘ Ŝǘ 

prolifèrent. Ce document présente une base méthodologique permettant de mieux connaitre et 

catégoriser ces espèces en fonction de leur risque ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ς avérés ou potentiels ς sur le 

territoire. Il ǎŜ ǾŜǳǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƴƻǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭŀ 

biodiversité, pour une application régionale sur la thématique des espèces exotiques envahissantes, 

dans un objectif de prévention et de connaissance. Lƭ ŦƻǳǊƴƛǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ōŀǎŜ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

stratégies régionales de gestion. Cette méthodologie a été testée sur la mammofaune de la région, 

aboutissant à une lisǘŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ƳŀƳƳƛŦŝǊŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘǎ Ŝǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ 

envahissants et un catalogue régional des taxons présents en PACA. Cette catégorisation a été 

possible grâce à une clé de détermination ŘŜ ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ (avec un glossaire associé) et 

une analyse de risques de leurs impacts. Cette méthodologie vise ainsi à catégoriser un ensemble de 

taxons préoccupants pour la région PACA et se veut cohérente avec l'actuelle stratégie flore 

exotique envahissante (Terrin et al., 2014).  
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I.  Introduction  

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont une des causes reconnues de ƭΩŀǇǇŀǳǾǊƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜ όtȅǑŜƪ et al., 2020), notamment dans les écosystèmes insulaires (où 

la biodiversité associée est souvent endémique et isolée) ainsi que dans les hotspots de biodiversité, 

tels que dans une grande partie de la région méditerranéenne. Ces EEE ǎƻƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ 

négatifs affectant les espèces indigènes, le fonctionnement des écosystèmes et les biens et services 

ǉǳΩƛƭǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜƴǘ (ainsi que ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜύ. La prévention et la gestion de ces 

ŜǎǇŝŎŜǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ нл ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩ!ƛŎƘƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ ǎƛƎƴŀǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ 

diversité biologique, dont la France, se sont engagés à atteindre. La mise en place du Règlement 

européen (REG UE 1143/2014) relatif à la prévention et à la gestion de leur introduction et de leur 

propagation, le décret d'application de la loi pour la reconquête de la biodiversité (qui renforce la 

lutte contre ces ŜǎǇŝŎŜǎύ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ EEE (Muller et al., 

2017) engagent les politiques publiques à se mettre en cohérence avec cette problématique, et à 

élaborer des stratégies adaptées aux contextes tant nationaux que régionaux et locaux. 

La région Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ όt!/!ύ, hotspot de biodiversité, est aussi une zone exposée 

aux introductions ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎΣ par sa position spatiale et ses infrastructures de 

communication ς notamment maritimes ς Ł ƭΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘǊŀŦƛŎ ƳƻƴŘƛŀƭƛǎŞ ŘŜ ōƛŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ 

personnes. Établir une stratégie régionale relative aux espèces animales exotiques envahissantes en 

t!/! Řƻƛǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴƛǊ ces introductions. En effet, identifier les taxons les plus à 

ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴŞŦŀǎǘŜǎ ŀŎŎǊƻƞǘ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛŦ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǾƻƛŜǎ 

ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŎƛōƭŞŜǎΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ Ŝƴ Ŏƛōƭŀƴǘ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜs taxons 

exotiques envahissants ou potentiellement envahissants (ne prenant aucunement en compte les 

taxons indigènes ou archéozoaires, qui peuvent être « assimilés indigènes ») établies depuis peu, 

avec de faibles abondances ou sur des surfaces de faibles envergures, accroît considérablement la 

réussite de leur contrôle. Ensuite, une stratégie régionale permet aussi de mettre en place une action 

ŎƻƴŎŜǊǘŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǘǘŞƴǳŜǊ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƻǇŞǊŞǎ ǇŀǊ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ  

Lŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩune stratégie régionale a pour but liminaire la connaissance des taxons sur notre 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ et éviter que leur introduction (volontaire ou non) 

impacte durablement et irrémédiablement la biodiversité du territoire. Elle se veut basée sur des 

analyses de risques appuyées par des publications scientifiques, ainsi que des observations et retours 

ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ, pour éviter toute subjectivité ou interprétations du 

« principe de précaution » (qui stipule que lorsqu'il y a des risques d'impacts graves ou irréversibles, 

l'absence de certitude scientifique totale ne devrait pas être utilisée comme raison de reporter des 

mesures efficaces de prévention de la dégradation de l'environnement (Strubbe et al., 2019)). Il est 

cependant nécessaire ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ŘŜǎ 

actions de communication envers un public souvent peu formé ou apte à appréhender les enjeux de 

perte de biodiversité vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes.  

[ŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ǘŀȄƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŜƴƧŜǳȄ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜΣ 

suivant une méthodologie décrite dans ce document, qui se veut Ŝƴ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ 

stratégie flore exotique envahissante de la région PACA (Terrin et al., 2014). Cet outil permet de 

communiquer sur les taxons pouvant engendrer des impacts et mettre en exergue les taxons 

émergents ainsi que ceux potentiellement envahissants pour lesquels des actions de prévention 

semblent nécessaires. De plus, la prise en compte des sciences humaines et sociales dans la 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊŀ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŦǳǘǳǊŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  
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II.  Contexte  

A.  Objectifs  

/Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎŜ ǾŜǳǘ ǳƴŜ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ espèces 

exotiques envahissantes (SN-EEE ; Muller et al., 2017ύΣ ǊŞǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀȄŜ м ς Prévention 

de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, Objectif 1 ς identifier et 

hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes en vue de planifier les actions pour la région PACA. 

 

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŦŀǳƴŜ ŜȄƻǘƛǉǳŜ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜ Ŝƴ ǊŞƎƛƻƴ PACA vise à prendre en 

ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ƛƴǾŀǎƛƻƴǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴƛǊ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭa 

propagation des espèces exotiques envahissantes en région, de participer à la préservation des 

écosystèmes (notamment ceux soumis à de fortes pressions anthropiques) ainsi que des espèces 

indigènes (parfois menacées) qu'ils hébergent. [ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ 

PACA ǎŜ Řƻƛǘ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ cohérence avec les objectifs des grands axes stratégiques de la Stratégie 

nationale pour la biodiversité 2011-2020 (MEDDE, 2012), des directives nationales et règlements 

européens relatifs aux espèces exotiques envahissantes, de la SN-EEE (Muller et al., 2017) et de la 

Stratégie globale pour la biodiversité en région PACA (Hayot & Quenault, 2014), tout en tenant 

ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŀƴƛƳŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ /onservatoires botaniques nationaux (CBN) 

sur la flore. 

La SN-EEE (Muller et al., 2017) ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳΩŜƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ des taxons mentionnés dans le Règlement 

du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de 

l'introduction et de la propagation des EEE (REG UE 1143/2014)Σ ŘŜǎ ƭƛǎǘŜǎ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǎŞŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 

exotiques doivent être établies pour orienter les stratégies relatives aux EEE. Elles doivent être 

déclinées en fonction des territoires concernés et des objectifs ciblés. Basées sur des fondements 

stratégiques, ces listes doivent servir de référence pour établir des listes opérationnelles pour divers 

objectifs et à différentes échelles. 

[Ŝǎ ŀǘǘŜƴǘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ PACA reposent sur trois points : 

- une synthèse des connaissances scientifiques et opérationnelles disponibles, indispensable à la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
et de mutualiser les informations et données existantes ;  

- une démarche participative sollicitant les acteurs de la connaissance et de la gestion des 
ŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
problématique et ŘΩidentifier les attentes et priorités des différents acteurs concernés ; 

- ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴŜ ŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ SN-EEE et les directives nationales et européennes, ainsi 
ǉǳΩǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ ŎƻƘŞǊŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ς 
comme la gestion des espèces naturels : la réhabilitation ou la restauration écologique de 
milieux perturbés sont des processus essentiels dans la prévention des invasions biologiques. 

Cette stratégie régionale vise à enrayer les introductions de ces espèces et à limiter les effets de 

cŜƭƭŜǎ ŘŞƧŁ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎΣ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ όǇƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 

ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ 
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B.  Historique  

1. 2014 ¾ ¢h]^kn]pekj `Ñqja opn]p¢cea %%% (flore) 

En région PACA, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

(DREAL) PACA et le Conseil régional PACA, désormais Conseil Régional SUD, ont mandaté en 2014 les 

Conservatoires botaniques nationaux alpin (CBNA) et méditerǊŀƴŞŜƴ ό/.baŜŘύ ŀŦƛƴ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴŜ 

stratégie relative aux espèces végétales exotiques envahissantes (SR-EVEE Med Terrin et al., 2014).  

{ǳƛǘŜ Ł ǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ όŎƻƴǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ŦƭƻǊŜ ŜȄƻǘƛǉǳŜ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜ Ŝǘ 

sa méthodologie associée) et un diagnostic social (enquêtes, ateliers thématiques et implication des 

acteurs territoriaux), une analyse des enjeux et une compréhension des attentes et des besoins des 

ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭ. Celui-ci vise à mieux connaitre et 

ƳǳǘǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎΣ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜǎ 

espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE ou PEE) et potentiellement envahissantes 

(EVEpotE) listées pour la région PACA. Cette stratégie, opérationnelle depuis 2014, est animée grâce 

à de nombreux outils, dont une plateforme web ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ ƎǊŀƴŘ 

ǇǳōƭƛŎΣ ŘŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ via le lien : 

www.invmed.fr 

2. 2016 ¾ n¢bhatekjo oqn hÑ¢h]^kn]pekj `Ñqja opn]p¢cea %%% Åb]qjaÆ 

Suite à une commande de la DREAL PACA à la Délégation Interrégionale PACA-/ƻǊǎŜ ŘŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ 

national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), désormais Office français de la biodiversité 

(OFB), une première contribution à la stratégie régionale relative aux espèces exotiques 

envahissantes de PACA a été réalisée en 2016, focalisée sur un diagnostic biologique de ƭΩŀǾƛŦŀǳƴŜ Ŝǘ 

la mammofaune exotiques envahissantes (Cottaz, 2016). Une application a été opérée sur un groupe 

taxonomique particulier : les psittacidés (Croquet & Rozzo, 2018). 

3. 2018 : diagnostic social relat if  à la faune exotique envahissante 

[Ŝ /ƻƴǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ naturels (CEN) PACA a été mandaté par la DREAL PACA afin de réaliser un 

diagnostic social relatif aux espèces animales exotiques envahissantes (AEE) et une préfiguration de 

la stratégie régionale AEE (Guimier et al., 2019). Ce document rappelle le contexte international et 

européen (engagements et réglementations) ainsi que les stratégies existantes, puis apporte une 

définition des besoins, attentes et acteurs nécessaires afin de réaliser et dimensionner les ambitions 

ŘΩǳƴŜ stratégie régionale ainsi que les outils de gouvernance.  

Il en ressort que les acteurs régionaux attendent principalement (Guimier et al., 2019) :  

- Une meilleure connaissance des espèces et de leurs impacts, notamment via un cadrage 
méthodologique, une liste régionale et des connaissances partagées ;  

- Des moyens financiers, matériels et humains pour la réalisation des actions de gestion relatives 
aux AEE ;  

- Un réseau fonctionnel de surveillance et de détection précoce des AEE.  

Actuellement, en 2020 : la gouvernance de la stratégie régionale AEE est en discussion afin de 

ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ όŁ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŎƻƳƛǘŞǎΣ devant organiser et 

assurer le suivi des décisions) ainsi que les membres du Comité de pilotage (assurant la dimension 

ŘŞŎƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ).  

http://www.invmed.fr/
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III.  Cadre scientifique et terminologique  

N. b. ς Ce document présente une base méthodologique (résumée en annexe 1) Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ 

ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ de taxons exotiques envahissants sur un territoire, en proposant des définitions et 

une méthodologie dont certaines spécificités et cas particuliers seront discutés en comité technique 

et en groupes de travail ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ !99.  

A.  Référentiels définis  

1. Délimitations géographiques  

!Ŧƛƴ ŘŜ ǎΩƘŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜ aǳǎŞǳƳ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜ 

ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ όabIbύΣ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŦǊŀƴœŀƛǎ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ όhC.ύ et le Centre national de la recherche 

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ό/bw{ύ Ǿƛŀ ƭΩ¦ƴƛǘŞ ƳƛȄǘŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ bŀǘǳǊŜƭ ό¦a{ tŀǘǊƛbŀǘύΣ ƭŀ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 

ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜ Ŝǎǘ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŞǇartementale. En effet, une compilation des données de 

« présence » de chaque taxon inventorié pour la métropole (et les secteurs marins) est mise à 

disposition (Fig. 1) Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǘƭŀǎ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƳŀǊƛƴǎ 

(ABDSM), disponible en ligne : https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-abdsm 

 

Fig. 1. Exemple de compilation de données de « présence » par département mise à disposition par lôUMS PatriNat 

pour lôesp¯ce Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) (Écureuil de Pallas) : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61174 

  

https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-abdsm
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61174
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Les limites géographiques sont ainsi ŘŞŦƛƴƛŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ des six départements de la région 

administrative PACA pour les taxons continentaux terrestres. Toutefois, elles peuvent être 

différenciées1 lorsque le taxon est soit exclusivement aquatique (continental) soit exclusivement 

marin. Dans les deux cas précitésΣ ƭŜǎ ŘŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

du réseau hydrographique des départements de la région PACA et les eaux marines côtières2 des 

Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Cartographie des principaux cours dôeau de la r®gion PACA (ARPE PACA, 2014 ; http://www.observatoire-

eau-paca.org/files/20150703_CoursEauPACAreliefA3.pdf)  

                                                           
1 Dans le cadre de la stratégie flore exotique envahissante, deux zones biogéographiques ont été prises en compte 

et définies suivant la Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (Terrin et al., 2014). En effet, la région PACA se situe sur une partie du domaine 

biogéographique alpin et sur une partie du domaine biogéographique méditerranéen, avec des spécificités 

climatiques et floristiques. Dans le cadre de la stratégie faune exotique envahissante ï si envisagé par le comité 

technique et le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ï il est aussi possible de prendre en 

compte ce zonage. 
2 Dans le cadre de lôABDSM, le milieu marin a ®t® d®coup® en ç secteurs marins », unités calées en partie sur les 

départements terrestres (MNHN, 2020c).  

http://www.observatoire-eau-paca.org/files/20150703_CoursEauPACAreliefA3.pdf
http://www.observatoire-eau-paca.org/files/20150703_CoursEauPACAreliefA3.pdf
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2. Orientations taxonomiques  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ Ŝǘ ƛƴŦǊŀǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ suivant les taxons selon le référentiel 

ǘŀȄƻƴƻƳƛǉǳŜ ¢!·w9C όǾŜǊǎƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜύΦ [Ŝ ŘŞŦƛŎƛǘ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ 

groupes taxonomiques limite poteƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci sur le territoire. Toutefois, une 

réflexion a été menée au minimum sur les groupes taxonomiques des vertébrés suivants : (1) 

l'avifaune (oiseaux), (2) la mammofaune (mammifères), (3) l'ichtyofaune (poissons) et (4) 

l'herpétofaune (reptiles et amphibiens) ; ainsi que sur les invertébrés : (5) l'entomofaune (insectes), 

όсύ ƭŀ ƳŀƭŀŎƻŦŀǳƴŜ όƳƻƭƭǳǎǉǳŜǎύΣ όтύ ƭŀ ŎŀǊŎƛƴƻŦŀǳƴŜ όŎǊǳǎǘŀŎŞǎύΣ όуύ ƭΩŀǊŀŎƘƴƻŦŀǳƴŜ όŀǊŀƛƎƴŞŜǎΣ 

acariens) et (9) la nématofaune (nématodes). Les autres groupes taxonomiques (myriapodes, vers, 

ascidies, cnidaires, bryozoaires...) seront étudiés en fonction des compétences régionales.  

3. Dr]hq]pekjo `a hÑkneceja `ao p]tkjo  

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛǎǘŜǎ de taxons exotiques envahissants nécessitent des référentiels spatiaux et 

temporels. Afin de déterminer si un taxon est indigène ou non du territoire où il est présent, il est 

ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǎƻƴ ƻǊƛƎƛƴŜΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire de savoir à partir de quelle date il est considéré comme 

ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ł ƭŀ ŦŀǳƴŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ géographique prise comme référence :  

- Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΣ ƭŜ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǎǘ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ région administrative Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ (départements du Var, 
Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence) ;  

- Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ, la date de référence pour laquelle un 
taxon introduit est considéré ŎƻƳƳŜ ƴΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ Ǉŀǎ Ł ƭŀ ŦŀǳƴŜ ƭƻŎŀƭŜ est 18503. 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ŀǾŀƴŎŜƴǘ ǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ ǘŀȄƻƴ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƴƻƳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŞǘǳŘƛŞ ŀǳ 

ŘŞōǳǘ ŘŜ ƭΩIƻƭƻŎŝƴŜ όǎƻƛǘ ф нлл ŀƴǎ ŀǾŀƴǘ WΦ/Φύ ŀƭƻǊǎ ƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ƛƴŘƛƎŝƴŜ ǎǳǊ ŎŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

(Pascal, Lorvelec & Vigne, 2006), qui est son aire ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ όŜƴ ǇŀǊǘƛŜ ƻǳ ǘƻǘŀƭƛǘŞύΦ  

Ainsi, dans la suite du document, les termes suivant seront annexés comme tels :  

- « Territoire (considéré) » = région administrative PACA ; 

- « Taxon (considéré) » = espèce, sous-espèce ou toute autre groupe taxonomique de rang 
hiérarchique inférieur au Genre qui est soumis à analyse ; 

- « Date de référence (considérée) » = 1850 pour les vertébrés (pour les autres groupes 
taxonomiques, cette date doit être définie en consensus par les scientifiques experts) 

- « Actuel (date ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŀŎǘuelle) » = période liée à lΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ du taxon sur le territoire : 
cette donnée est jugée « ancienne » si ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ antérieure à ƭΩŀƴƴŞŜ 20004.  

Ces référentiels proposés pour la région PACA ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ consensuelle 

en comité technique ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΦ 

                                                           
3 La date charnière choisie en CSRPN PACA pour les vertébrés a été 1850, correspondant à la période 

dôintensification des ®changes internationaux. Cette date de référence doit être choisie en consensus par un 

groupe de travail composé de spécialistes et experts, et peut être ajustée aux groupes taxonomiques visés (voir 

également Seebens et al., 2017 ; 2020). Cette date permet entre autres de faire la distinction entre les taxons 

archéozoaires et les taxons néozoaires. Concernant la flore, la date charnière définie, assez consensuelle parmi 

les scientifiques en Europe, se situe globalement vers la fin du Moyen-âge (XVème siècle ; voir également Essl et 

al., 2018), départ de profonds changements culturels, démographiques, agriculturaux et commerciaux. A la 

même époque, la redécouverte des Amériques initie de nombreux échanges intercontinentaux de végétaux (et par 

cons®quence dôintroductions).  
4 Une observation datant de 20 ans semble appropriée pour les groupes taxonomiques connus, cependant, une 

observation plus ancienne parait plus pertinente pour les taxons peu connus ou inféodés à des habitats stables. 
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B.  Terminologie employée  

Les définitions et principes théoriques relatifs aux invasions biologiques utilisés pour la création des 

ƭƛǎǘŜǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜǎ Ŝƴ t!/! ǎƻƴǘ ƛǎǎǳǎ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ bƻōƭŜ Ŝǘ 

collaborateurs sur la flore (Noble et al., 2013, Noble et al., 2016 ; Terrin et al., 2014) associés aux 

synthèses de Cottaz (2016) sur la faune. Sont ainsi définis comme tels :  

1. Statut de présence 

Les catégories suivantes sont relatives à ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ5 du taxon (ou la connaissance actuelle de ce 

taxon)Σ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ ƻǳ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜΣ dans le territoire considéré :  

Taxon confirmé (syn. « présent ») [codé C] : « taxon Řƻƴǘ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré [i.e. 

la région PACA] est postérieure ou égale à ƭΩactuel [i.e. ƭΩŀƴƴŞŜ нллл] ». 

Taxon non confirmé [codé N] : « taxon Řƻƴǘ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré [i.e. la région 

PACA] est antérieure Ł ƭΩactuel [i.e. ƭΩŀƴƴŞŜ нлллϐ ». 

Taxon a priori absent (syn. « absent ») [codé A] : « taxon non observé sur le territoire considéré [i.e. la 

région PACA] ». 

2. 3p]pqp `Ñej`ec¢j]p 

Les catégories suivantes sont relatives à ƭΩŀƛǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ6 (ainsi ƭΩƻǊƛƎƛƴŜύΣ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ 

Ŝǘ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ du taxon sur le territoire considéré (faunistique ou floristique) :  

Taxon indigène (syn. autochtone) [codé I] Υ ζ ǘŀȄƻƴ Řƻƴǘ ƭΩŀƛǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ǎŜ ǎǳǇŜǊǇƻǎŜ 

(même partiellement) au territoire considéré [i.e. la région PACA] ». 

Taxon cryptogène (syn. à indigénat douteux) [codé I?] Υ ζ ǘŀȄƻƴ Řƻƴǘ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ, et 

son ƻǊƛƎƛƴŜ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŀǾŀƴǘ ǳƴŜ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ƭƛŞŜ Ł ƭΩhomme, ne peuvent être définies en 

Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ηΦ 

Taxon exogène l.s. (syn. non-natifs) [codé E] : « taxon Řƻƴǘ ƭΩŀƛǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜ 

superpose pas au territoire considéré [i.e. la région PACA] ». 

Une clé de détermination, permettant de catégoriser les taxons ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ Ŝǘ 

ŘŜƎǊŞ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré, est présentée Ł ƭΩétape 2b de la méthodologie, ainsi 

ǉǳΩǳƴŜ synthèse schématique permettant de mieux appréhender les définitions associées (cf. 

glossaire).   

                                                           
5 Occurrence dôun taxon : observation (ou non-observation) dôun taxon ¨ une localisation et à une date définie 

par un ou plusieurs observateurs selon des m®thodes dôobservation directes (de visu) ou indirectes (empreintes, 

fèces...) (MNHN, 2020a) 
6 Aire naturelle de répartition : zone*, continue ou disjointe, de distribution géographique du taxon présentant la 

totalité de ses populations naturelles*, soit dans laquelle le taxon se disperse naturellement (indépendamment 

dôactions directes ou indirectes de lôhomme). Par *populations naturelles, un débat existe entre scientifiques 

concernant le temps de r®sidence, côest-à-dire la date ¨ partir de laquelle lôhomme nôest plus consid®r® comme 

un élément potentiellement perturbateur du fonctionnement des écosystèmes : soit à partir du début du 

Néolithique (6000 ans avant JC) ou du début de lôHoloc¯ne (9 200 ans avant JC). Par *zone, une première 

®valuation du statut dôindig®nat peut °tre r®alis®e ¨ lô®chelle des grandes r®gions zoog®ographiques (i.e. un taxon 

exog¯ne de la r®gion PACA serait un taxon dont lôaire naturelle de r®partition ne se superposerait pas ¨ la r®gion 

pal®arctique). Un travail dôexpertise est n®cessaire afin dôaffiner lôattribution du statut dôindig®nat des taxons 

faunistiques, en prenant en compte les fluctuations des aires de répartition (moins « stables » que pour la flore).  
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Les définitions suivantes sont des sous-catégories de la notion de taxon « exogène ». Ces catégories 

sont ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ7 (et ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜύ Řǳ ǘŀȄƻƴ :  

Taxon archéozoaire [codé Arch] : « taxon (exogène) introduit entre le Néolithique et la date de 

référence [i.e. moitié du XIXe siècle (1850, soit la date de début de la révolution industrielle)] et 

actuellement autonome dans le territoire considéré όƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴύΦ [ΩŀƴŎƛŜƴƴŜǘŞ ŘΩǳƴ 

peuplement en semi-captivité ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƴΩƛƴŘǳƛǘ Ǉŀǎ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ŀǊŎƘŞƻzoaire pour un taxon qui ne 

serait pas autonome sur le territoire considéré [i.e. la région PACA] ». Un taxon archéozoaire est 

considéré comme « assimilé indigène » en région PACA. 

Taxon néozoaire (syn. exotique s.s.) [codé Néo] : « taxon (exogène) introduit après la date de 

référence [i.e. moitié du XIXe siècle] et actuellement autonome dans le territoire considéré [i.e. la 

région PACA]. Les taxons domestiqués et anciennement introduits sont exclus de cette catégorie car 

ils ne sont pas autonomes ». 

3. 3p]pqp `Ñ]qpkjkiea Åkq `a j]pqn]heo]pekjÆ 

[Ŝǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Řǳ ǘŀȄƻƴ :  

Taxon autonome : « ǘŀȄƻƴ ǉǳƛ ǎŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ǎŀƴǎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩhomme sur le territoire considéré [i.e. la 

région PACA] ». Ces taxons sont généralement capables de former des populations stables, viables et 

fertiles. 

Taxon détenu en captivité : « taxon non autonome en dehors des sites où ils sont introduits et 

ŜƴǘǊŜǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜ ». 

[Ŝǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳ ŘŜƎǊŞ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ όƻǳ ŘŜƎǊŞ ŘŜ ƴŀǘǳǊŀƭƛǎŀǘƛƻƴύ Řǳ ǘŀȄƻƴ 

dans le territoire considéré [i.e. la région PACA] :  

Taxon détenu en captivité (syn. captifs, incl. taxons détenus en semi-captivité ou semi-liberté) [codé 

Capt] : « taxon non autonome en dehors des sites où ils sont détenus Ŝǘ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳǎ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜΦ 

Cela peut ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜr aux animaux sauvages détenus en confinement (par exemple, en parcs 

ȊƻƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ŦŜǊƳŜǎΣ ŎƛǊǉǳŜǎΣ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜǎΧύ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƴŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴΣ ƭŀ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴΧ mais 

aussi aux animaux domestiques, ceux commercialisés, de compagnie ou ŜƴŎƻǊŜ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ (ou autres 

ǳǎŀƎŜǎ Ł ǾƻŎŀǘƛƻƴǎ ŎȅƴŞƎŞǘƛǉǳŜ ƻǳ ƘŀƭƛŜǳǘƛǉǳŜύΦ /ŜǘǘŜ ƴƻǘƛƻƴ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳǎǎƛ ŀǳȄ ŀƴƛƳŀǳȄ Ŝƴ 

situation de divagation8 ». 

Taxon accidentel (incl. les taxons « clandestins » Řƻƴǘ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ involontaire et les taxons 

ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭǎ Řƻƴǘ ƭΩƛƴǘǊƻŘuction est volontaire) [codé Accid] : « taxon capable de se reproduire sans 

intervention humaine hors de leurs zones de captivité, mais incapables de former des populations 

stables et donc de persister sur plusieurs générations (leurs apparitions sont fugaces et leur 

persistance dépend essentiellement de leur durée de vie). La présence de sources ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

ǇŜǳǘ şǘǊŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴǎ ǊŞǇŞǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜƳǇǎ όŜȄŜƳǇƭŜ Υ ƭŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭǎύ ».  

  

                                                           
7 Introduction : « déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'un taxon en dehors de son aire de 

répartition naturelle » (Muller et al., 2017). 
8 Divagation : « d®placement dôun taxon domestiqu® en libert®, m°me temporairement, au-delà du contrôle 

spatial de son propriétaire (identifié ou non) » (LPO PACA, GECEM & GCP, 2016) 
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Attention : Certains taxons indigènes situés en extrême limite de leur aire de répartition peuvent 

aussi être des taxons accidentels car leur présence sur le territoire considéré [i.e. la région PACA] est 

due à uƴ ŀǇǇƻǊǘ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ de populations stables situées hors mais à 

proximité du territoire considéré. 

Taxon acclimaté (syn. Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ώǎŀƴǎ ƎŀǊŀƴǘƛŜ Řǳ ǎǳŎŎŝǎ ƻǳ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜŎ ŘŜ celui-ci]) 

[codé Acclim] : « ǘŀȄƻƴ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǎŀƴǎ ŀŎǘƛƻƴ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜΣ ŘŜ former des 

populations autonomes et de persister sur quelques générations (sans intervention directe de 

ƭΩhomme) ηΦ [Ŝǎ ǘŀȄƻƴǎ ζ ŀŎŎƭƛƳŀǘŞǎκŜƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ » sont distingués des taxons « établis » 

Ŝƴ ǎŜ ōŀǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǘŀxon. Les taxons autonomes depuis moins de 10 

ans soƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ŎƻƳƳŜ ζ ŀŎŎƭƛƳŀǘŞǎκŜƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ η ŎŀǊ ƭŜ ǊŜŎǳƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ 

pour savoir si le taxon va persister sur le long terme. Les taxons autonomes depuis plus de dix ans 

sont considérés comme « établis ». 

Taxon établi [codé Étab] : « ǘŀȄƻƴ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǎŀƴǎ ŀŎǘƛƻƴ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜΣ ŘŜ 

former des populations autonomes Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊǎƛǎǘŜǊ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire au moins 10 

ŀƴǎΣ ǎŀƴǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ ». 

4. Caractère envahissant 

Les catégories ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŜǎǇŝŎŜ ŜȄƻǘƛǉǳŜ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘŜ ό999ύ ǳǘƛƭƛǎŞŜ 

Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛǎǘŜǎ Υ  

Taxon (animal) exotique envahissant (syn. taxon néozoaire envahissant) [codé AEE] : « taxon 

exotique Şǘŀōƭƛ ƻǳ Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ sur le territoire considéré [i.e. la région PACA]Σ ŎΩŜǎǘ-à-dire 

non indigène sur ce territoire, Řƻƴǘ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜΣ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŦƻǊǘǳƛǘŜΣ ȅ ƳŜƴŀŎŜ ƭŜǎ 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques 

et sanitaires négatives (sensu Muller et al., 2017 publié dans la SN-EEE) ». 

Taxon (animal) exotique potentiellement envahissant [codé AEpotE] : « taxon exotique établi ou en 

ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ qui est, soit peu présent sur le territoire considéré [i.e. la région PACA] soit 

absent du territoire mais connu ǇƻǳǊ şǘǊŜ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜ ƻǳ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ƻƴǘ 

un risque intermédiaire à élevé de devenir envahissant sur le territoire considéré όŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ analyses 

de risques ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ, socio-économiques et sanitaires 

(modifiées ŘΩŀǇǊŝǎ Branquart, 2009). 
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C.  Utilité de la catégorisation des taxons  

La méthodologie mise en place par Terrin et al. (2014) ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǘŀȄƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞǎ 

suivant 5 catégories : « Majeure », « Modérée », « Émergente », « Alerte » et « Prévention ».  

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŞŜ ŘŜ ǘŀȄƻƴǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘǎ ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ 

prise de décision concernant les actions à entreprendre en fonction des enjeux sur le territoire 

considéré. En effet, la priorisation des actions tient compte du type de milieux (naturels l.s. vs 

urbains) pour chaque action préconisée sur les AEE et donc des potentiels enjeux économiques et 

aspects positifs, et intègre la prévention, la sensibilisation, la communication, la formation des 

professionnels comme du grand public, mais surtout une gestion différentielle des taxons suivant les 

sites et enjeux, la restauration dŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǘǊŀƛǘŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ 

connaissance sur ces espèces et de mutualiser les informations. 

9ƴ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ό¢ŀōΦ LύΦ 

Tab. I. Tableau dôaide ¨ la décision pour la priorisation des actions relatives aux taxons exotiques envahissants et 

potentiellement envahissants (Terrin et al., 2014) 

Catégories    

     

Approche spatiale 

Taxon exotique envahissant 
Taxon exotique 

potentiellement envahissant 

Émergente Majeure Modérée Alerte Prévention 

Sites de priorité 1 : 

Au sein des 

espaces protégés 

1 

4 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

5 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

Non 

intervention 

ou 

1 si 

population 

envahissante 

1 

si le taxon 

est détecté 

sur le 

territoire 

considéré 

Sites de priorité 2 : 

Hors espaces 

protégés mais en 

milieux naturels ou 

semi-naturels 

2 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

Non prioritaire 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

Non prioritaire 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

Non 

intervention 

ou 

2 si 

population 

envahissante 

2 

si le taxon 

est détecté 

sur le  

territoire 

considéré 

Sites de priorité 3 : 

En milieux semi-

naturels fortement 

influencés par 

ƭΩƘƻƳƳŜ (berges, 

plaƴǎ ŘΩŜŀǳ 

anthropisés, pistes 

de ski, etc.) et en 

milieux agricoles 

3 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

ou 

1 si enjeux socio-

économique et 

sanitaires 

Non prioritaire 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

ou 

1 si enjeux socio-

économique et 

sanitaires 

Non prioritaire 

ou 

1 si enjeux 

environnementaux 

ou 

1 si enjeux socio-

économique et 

sanitaires 

Non 

intervention 

3 

si le taxon 

est détecté 

sur le  

territoire 

considéré 

Sites de priorité 4 : 

En milieux urbains 

(espaces verts, 

etc.), périurbains et 

dans les jardins 

privés 

Liste de consensus avec les différents 

acteurs 

[ƛǎǘŜ ŘŜ ǾŜƛƭƭŜ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎ (si taxons 

commercialisés) 

De 1 à 5 = tǊƛƻǊƛǘŞ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ en sur le territoire considéré (1 étant la priorité la plus forte et 5 la priorité la plus 

faible). 
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IV.  Méthodologie détaillée dô®laboration 

des listes faune exotique envahissante  

A.  Étape 1  : Exploitation des informa tions 

liés à la présence des taxons  

1. Étape 1a :  Synthétiser les occurrences faunist iques sur le terr itoire 

considéré 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ premier est de connaitre les taxons (de rangs spécifiques et infraspécifiques) présents sur 

le territoire considéré [i.e. la région PACA] en synthétisant les informations relatives à leur 

« présence η όŎΩŜǎǘ-à-dire à leur observation, directe ou indirecte, dans la mesure du possible validée 

par des experts, et confirmée i.e. pas trop ancienne9). Les informations liées à ces taxons sont 

principalement fournies par la littérature scientifique (publications), les atlas, les enquêtes 

protocolées, la littérature grise (rapports), les ouvrages scientifiques ainsi que les bases de données 

(accessibles en ligne). Le diagnostic biologique nécessite ainsi ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ře ces informations, pour 

la majorité ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ όǘŀȄƻƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞΣ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ ƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊΣ 

ŘŀǘŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭƛŜǳ ƎŞƻǊŞŦŞǊŜƴŎŞύ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜs en partie grâce à la bibliographie et la mise à 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜǎ produits par les acteurs du territoire, qui 

peuvent être agrégées sur une plateforme régionale du Système d'Information Nature et Paysages 

(SINP), type SILENE-Faune (www.silene.eu) par exempleΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ 

ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭŜǎ ƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜǎ ǊŞŎƻƭǘŞŜǎΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩ!.5{a ŘŜ ƭΩ¦a{ tŀǘǊƛbŀǘ όhC.-MNHN-

CNRS) (MHNH, 2020c), disponible en ligne (en exemple pour le département du Var : 

https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/83/tab/stats). 

2. Étape 1b : Rattacher la l iste des taxons faunistiques observés au 

référentiel taxonomique  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ƻōǎervés sur le territoire au référentiel taxonomique en vigueur, 

ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǘŀȄƻƴǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré [i.e. 

la région PACA]. Chaque taxon est, en France, identifié sur la base nomenclaturale du référentiel 

¢!·w9C όǾŜǊǎƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊύ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ƭŜ aǳǎŞǳƳ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ όabIbύΦ /Ŝǘ outil 

taxonomique (Gargominy et al., 2019) est disponible sur Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ǿŜō ǎǳƛǾŀƴǘŜ  : 

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/13.0/menu 

N.b. ς /ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜ sur le territoire considéré. Un 

catalogue faunistique est une liste référencée de taxons faunistiques présents sur une dition (soit le 

territoire considéréύ Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ 

de présence, leur staǘǳǘ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŘŜƎǊŞ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ sur le territoire (Noble et al., 

2016). Un catalogue se lit généralement avec un niveau de précision se situant aux rangs spécifique 

et infraspécifique. Des outils de base de données, sous format Access ou autre, peuvent être utiles 

pour faciliter le stockage des informations associées te leur mise à jour. 

                                                           
9 G®n®ralement, une p®riode de 20 ans parait pertinente pour la limite dôanciennet® dôune observation. A la 

différence de la flore, dont la répartition spatiale serait moins fluctuante, une observation datant de 50 ans pour 

des groupes taxonomiques peu étudiés ou des taxons inféodés à des habitats stables (exemples, des groupes 

taxonomiques cavernicoles) parait pertinente aussi. Ces référentiels seront validés en comité technique. 

http://www.silene.eu/
https://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/83/tab/stats
https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/taxref/13.0/menu
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B.  Étape 2  : Caractérisation des taxons 

soumis aux analyses de risque s 

1. Étape 2a : #n¢]pekj `Ñqja heopa `a pn]r]eh x l]npen `ao `kjj¢ao 

disponibles  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ la création ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜǊ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜ ǘŀȄƻƴǎΣ ǉǳΩƛls 

soient confirmés sur le territoire considéré (cf. étape 1a) ou a priori ŀōǎŜƴǘǎ Ƴŀƛǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩȅ 

parvenir. Ces derniers, ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Ře préoccupation suprarégionale (par exemple, les taxons 

mentionnés sur des listes réglementaires) ou transfrontaliers au territoire considéré (absents du 

territoire considéré mais confirmés dans des territoires limitrophes) et aussi considérés envahissants, 

sont aussi soumis à analyse de risques. Leur prise en compte permet de favoriser les mesures 

préventives liées à leur potentielle introduction ou prolifération. 

Ainsi, cŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŜǊ όŁ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǳƴ ǘŜƳǇǎ ǘύ ǘƻǳƧƻǳǊǎ 

selon le référentiel taxonomique TAXREF (Gargominy et al., 2019)Σ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ Řƛǘǎ ζ 

ŀƭƭƻŎƘǘƻƴŜǎΣ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎΣ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎΣ ŜȄƻƎŝƴŜǎΣ ŀƭƭƻƎŝƴŜǎΣ ƛƴǘŜǊŘƛǘǎ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ 

envahissants, de préoccupation européenne, etc. » trouvés sur diverses listes existantes et à 

différentes échelles, en fonction de ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜΣ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire considéré [i.e. la région PACA], leur caractère envahissant et leur transfrontalité (i.e. leur 

présence dans un territoire transfrontalier au territoire considéré). 

2. Étape 2b :  Définir les statuts des taxons l istés  

Une fois la liste de travail établie, chaque taxon se voit attribuer un ǎǘŀǘǳǘ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ Ŝǘ un statut 

ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Řéfini par des experts suivant la clé de détermination ci-dessous et le logigramme 

associé (Fig. 3). Les définitions sont disponibles dans le glossaire en fin de document (cf. glossaire).  

¦ƴŜ ŎƭŞ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ όǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ǉƭǳǎ ōŀǎύ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ Ŝǘ ǳƴ ŘŜƎǊŞ 

ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ Ł ǳƴ ǘŀȄƻƴ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré. Cette méthodologie de classement, réalisée par 

ƭŜǎ ŜȄǇŜǊǘǎ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜǎΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǘŀȄƻƴǎ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Ŝǘ ŎŜǳȄ Ł ŜȄŎƭǳǊŜ ŘŜǎ 

stratégies relatives aux espèces exotiques envahissantes. Chaque question est numérotée et possède 

deux (ou plusieurs) alternatives possibles, qui comportent un numéro de question à laquelle il faut se 

rapporter pour déterminer le statut du taxon considéré.  

#Ìï ÄÅ ÄïÔÅÒÍÉÎÁÔÉÏÎ ÄÕ ÓÔÁÔÕÔ ÄȭÉÎÄÉÇïÎÁÔ ÄÕ ÔÁØÏÎ ÃÏÎÓÉÄïÒï  

Pour rappel, les termes suivant sont annexés comme tels :  

- « Territoire (considéré) » = région administrative PACA ; 

- « Taxon (considéré) » = espèce, sous-espèce ou toute autre groupe taxonomique de rang 
hiérarchique inférieur au Genre qui est soumis à analyse ; 

- « Date de référence (considérée) » = 1850 pour les vertébrés (pour les autres groupes 
taxonomiques, cette date doit être définie en consensus par les scientifiques experts) 

- « !ŎǘǳŜƭ όŘŀǘŜ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ) » = ǇŞǊƛƻŘŜ ƭƛŞŜ Ł ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ taxon sur le territoire 
considéré (i.e. postérieure à 2000). 

A partir de la liste de travail (prenant en compte les taxons présents sur le territoire considéré et ceux 

a priori absents, mais réglementés ou présents dans un territoire proche et documentés comme 

étant envahissants) : 
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1/ Occurrence du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon est actuellement observé sur 

le territoire considéré ?  

h¦LΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧTaxon confirmé (C) ú 2 

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΦTaxon a priori absent (A) 

th{{L.[9Σ ŎŀǊ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ όғ нлллύΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧTaxon non confirmé (N) 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΦΦTaxon douteux (D) 

2/ Spontanéité du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon a déjà été domestiqué i.e. qui 

a acquis, perdu ou développé des caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux 

(parfois héréditaires), suite à une intervention humaine (interaction prolongée, contrôle ou sélection 

délibérée) résultant en un changement de son patrimoine génétique. 

bhbΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧTaxon sauvage ú 3 

h¦LΣ 9¢ 59±9b¦ !¦¢hbha9ΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦTaxon féral ú 3 

h¦LΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦ..........................................Taxon domestiqué, anthropogène ú 3 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΦΧΦ о 

3/ Autonomie du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon est autonome sur le territoire 

considéré i.e. ne nécessite aucune intervention humaine pour survivre, se reproduire et fournir une 

descendance viable et pérenne ?  

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦTaxon détenu en captivité ou en semi-captivité (Capt) 

OUI........................................................................................................................Taxon autonome ú 4 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ о 

4/ Ancienneté du taxon sur le territoire considéré : Est-ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ taxon (i.e. son 

aire naturelle de répartition) se superpose (même partiellement) au territoire considéré ?  

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΦ ú 5 

OUI...............................................................................................................................Taxon indigène (I) 

b9 {!L¢ t!{ όt!{ 59 5hbb;9{ύΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΦΦΧΦΧTaxon cryptogène (I?) 

5/ Genèse du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ƎŜƴŝǎŜ ǎǳǊ ƭŜ 

territoire considéré ?  

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧ..Taxon exogène (E l.s.) ú 6 

OUI.....................................................................................................................................Néotaxon (X?) 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧ ú 5 

6/ Introduction du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon a été introduit sur le territoire 

considéré ? Ou est-ce que le taxon a été introduit sur un territoire limitrophe permettant au taxon de 

coloniser le territoire considéré par dispersion naturelle ?  

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧTaxon exogène (E l.s.) 

OUI................................................................................................................Taxon exotique (E s.s.) ú 7 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧ ú 6 

7/ Introduction du taxon sur le territoire considéré après la date de référence : Est-ce que le taxon a 

été introduit sur le territoire considéré après la date de référence ? 

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧ..ΧΧΧTaxon archéozoaire (Arch) 

OUI..............................................................................................................Taxon néozoaire (Néo) ú 8 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧTaxon exotique (E s.s.) 
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#Ìï ÄÅ ÄïÔÅÒÍÉÎÁÔÉÏÎ ÄÕ ÄÅÇÒï ÄȭÁÕÔÏÎÏÍÉÅ ÄÕ ÔÁØÏÎ ÃÏÎÓÉÄïÒï  

8/ /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ taxon sur le territoire considéré : est-ce que le taxon peut former des 

populations stables et persister sur plusieurs générations sur le territoire considéré sans intervention 

humaine ? 

bhbΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ..Taxon accidentel (Accid) 

OUI..................................................................................................................................................... ú 9 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 8 

фκ /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŀȄƻƴ ǎǳǊ ƭŜ territoire considéré : est-ce que le taxon se reproduit 

actuellement sur le territoire considéré en formant des populations viables, pérennes et autonomes 

sur plusieurs générations (plus de 10 ans) sans intervention humaine ? 

bhbΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ¢ŀȄƻƴ Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜnt (Acclim) 

OUI..............................................................................................................................Taxon établi (Étab) 

b9 {!L¢ t!{ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΦΦΧΧΧΦ 9 

 

N. b. ς [Ŝǎ ƴŞƻǘŀȄƻƴǎ ό·Κύ ŘƻƛǾŜƴǘ Ł ǘŜǊƳŜǎ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ 

considérés indigènes (I), cryptogènes (I?) ou exogènes (E). La problématique qui fait débat parmi les 

ŜȄǇŜǊǘǎ Ŝǎǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩƘȅōǊƛŘŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ǳƴ ǘaxon indigène et un taxon 

ŜȄƻƎŝƴŜΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ ǎƛ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ζ droit du sol » qui prévaut (taxon dont la genèse est opérée sur le 

territoire, donc considéré indigène) ou le « droit du sang » (taxon hybridé avec un taxon exogène, 

donc considéré exogène) (Albert & Fried, comm. pers.).  

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ƛǎǎǳǎ Řǳ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ǘŀȄƻƴƻƳƛǉǳŜ (Gargominy et al., 2019) dont le statut 

biogéographique est Z (Endémique éteint), Y (Introduit éteint/Disparu), X (Éteint), W (Disparu) et A 

(Absent) peuvent sans hésiter être catégorisés en taxon a priori absent du territoire considéré (A) 

selon la clé de détermination présentée ci-dessus.  
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Fig. 3. Logigramme dôattribution dôun statut dôindig®nat et dôun degr® dôautonomie ¨ un taxon donn® ¨ partir dôune 

liste de travail, dans lôobjectif de d®finir des taxons exotiques envahissants. 
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3. Étape 2c :  Exclusion de certains taxons `a hÑ]j]huoa suivant les 

statuts définis 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ǉŀǎ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎ Ł 

analyse de risques, par divers filtres sélectifs (Slaghuis & Barneix, 2015). En effet, des filtres sélectifs 

appliqués à la liste de travail permettent de retenir les catégories permettant de définir les espèces « 

exotiques envahissantes » définies comme telles, par des critères de sélection spécifiques.  

/Ŝǎ ŦƛƭǘǊŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘΩŜȄŎƭǳǊŜ ƭŜǎ ǘŀȄƻƴǎ Řƻƴǘ ƭŀ ǘŀȄƻƴƻƳƛŜ Ŝǎǘ ŎƻƴŦǳǎŜ όŦƛƭǘǊŜ 

taxonomique), cŜǳȄ Řƻƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜ Ŝǘ ǉǳƛ ƴŜ ǎƻƴǘ ƴƛ ŘŜ 

préoccupation suprarégionale, ni transfrontaliers (filtre de présence), ceux considérés indigènes ou à 

ƛƴŘƛƎŞƴŀǘ ŘƻǳǘŜǳȄ όŦƛƭǘǊŜ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘύ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ŎŜǳȄ détenus en captivité όŦƛƭǘǊŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜύΣ ŜǘŎΦ  

Sont ainsi exclus les taxons répondant aux définitions suivantes :  

Filtre taxonomique = exclusion des taxons qui sont rattachés via le référentiel taxonomique (TAXREF 

version actuelle en vigueur) à un taxon protégé sur le territoire considéré ou au niveau national, des 

taxons dont la taxonomie est confuse (distinction impossible) ou encore des taxons spécifiques « en 

doublon η ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ ǉǳŜ ƭŀ ǎƻǳǎ-espèce présente sur le territoire considéré. 

Filtre de présence confirmée = exclusion des taxons douteux (D) et non confirmés (N). Seuls sont 

gardés ceux dont la présence est confirmée (C), soit ceux qui ont été observés après 2000. Attention, 

une sélection de taxons a priori absents (et/ou non confirmés) peut être gardée si, et seulement si, 

ceux-ci sont considérés comme néozoaires envahissants dans un territoire proche ou mentionnés 

dans la réglementation. 

CƛƭǘǊŜ ŘΩƛƴŘƛƎŞƴŀǘ = exclusion des taxons indigènes (I), des taxons cryptogènes/à indigénat douteux 

(I?) et des taxons archéozoaires (Arch). Seuls ont été gardés les taxons (exogènes) néozoaires (Néo). 

CƛƭǘǊŜ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ = exclusion des taxons détenus en captivité (Capt) et des taxons accidentels 

(Accid). Seuls ont été gardés les taxonǎ Ŝƴ ǾƻƛŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ (Acclim) ς avec une analyse de 

risques élevée à extrême ς et les taxons établis (Étab). Attention, une sélection de taxons accidentels 

peut être gardée si, et seulement si, ceux-ci sont considérés comme néozoaires envahissants dans un 

territoire proche et présentent une analyse de risque élevée à extrême. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ǉǳƛ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜȄŎƭǳǎ ŘŜǎ ŦƛƭǘǊŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛŦǎ ŘŞŎǊƛǘǎ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ 

ŘŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƛƳǇŀŎǘǎ Ŝǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞǎ Ł ƭŀ ƭƛǎǘŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ 

faune exotique envahissante. 

C.  Étape 3 : Analyse de lôintensit® des 

impacts environnementaux (ISEIA, modifié)  

À partir de cette liste obtenue par filtres sélectifs, lΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

des taxons listés sur le territoire considéré. La première analyse suit en partie méthodologie Invasive 

Species Environmental Impact Assessment10 όŘΩŀǇǊŝǎ Branquart, 2009 modifié) ou protocole sur 

ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜǎ taxons exotiques envahissants. Ce protocole met en 

exergue le caractère envahissant du taxon en se basant sur ses impacts reconnus sur la biodiversité 

et les écosystèmes.  

                                                           
10 Protocole dôanalyse des impacts environnementaux, nomm® ISEIA, mis au point par Branquart, 2009. 
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Cette analyse se subdivise en 2 étapes :  

- attribution des scores aux taxons listés ; 

- évaluation du risque des taxons exotiques scorés.  

Certains cas particuliers existent dans le cas des taxons peu connus (exceptions liées aux taxons à 

données déficientes) Υ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǘŀȄƻƴǎΣ ǳƴŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ 

environnemental, socio-économique ou sanitaire est possible par un système binaire (oui/non).  

1. Étape 3a : attribution des scores aux taxons l istés  

/Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŞǾŀƭǳŜ ǉǳŀǘǊŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ƛƴƘŞǊŜƴǘǎ ŀǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩƛƴǾŀǎƛƻƴ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ : (1) le potentiel 

ŘŜ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴΣ όнύ ƭŀ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ όоύ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ sur la faune et la flore 

indigènes (avec quatre sous-paramètres ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ) et (4) ƭΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

fonctions écosystémiques (avec aussi quatre sous-paramètres pris en compte).  

Un score est donné en rapport au risque que représente le taxon pour un paramètre donné. Le score 

est attribué sur une échelle de quatre indices en fonction des informations trouvées dans la 

ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎŀǎΣ ǎƛ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ 

paramètre, les indices sont :  

0 (nul) : ǊƛǎǉǳŜǎ ƴǳƭǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

1 (faible) : ǊƛǎǉǳŜǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

2 (moyen) : ǊƛǎǉǳŜǎ ƳƻŘŞǊŞǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

3 (fort) : ǊƛǎǉǳŜǎ ŞƭŜǾŞǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

Dans le deuxième cas, quand le paramètre est peu documenté et est seulement basé sur les avis des 

ŜȄǇŜǊǘǎ ƻǳ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǘƛǊŞ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ de terrain, le système de score est adapté :  

0 (données insuffisantes) : ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

1 (peu probable) : ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŦŀƛōƭŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

2 (probable) : probabilité élevéŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

Le score global du protocole ISEIA se définit comme la somme des valeurs de l'évaluation des impacts 

pour chaque paramètre (addition des 4 scores). Dans le cas des sous-paramètres, seule la plus 

grande valeur est comptabilisée dans la somme totale (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Sch®ma montrant lôattribution des scores pour chaque param¯tre lors de lô®valuation des impacts 

environnementaux dôun taxon exotique (¨ titre dôexemple) selon le protocole ISEIA. 
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2. Étape 3b : évaluation des taxons scorés 

/ƘŀǉǳŜ ǘŀȄƻƴ Ŝǎǘ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ suivantes :  

Catégorie A : taxon présentant ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ élevée (score 

global de 11 à 12) ;  

Catégorie B : taxon présentant ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƳƻŘŞǊŞŜ (score 

global de 9 à 10) ;  

Catégorie C : taxon présentant ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜ ǾƻƛǊŜ ƴǳƭƭŜ 

(score global inférieur à 8). 

3. #nep¡nao ap ]e`ao x h] `¢_eoekj hkno `a hÑ]ppne^qpekj `ao o_knao 

Chaque résultat doit être systématiquement décrit et expliqué afin de pouvoir être discuté. Certains 

ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ όŜƴ ǾŜǊǘΣ Fig. 5). Les 

ŞǾŀƭǳŀǘŜǳǊǎ ŎƘƻƛǎƛǎǎŜƴǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞ. 

 
 Potentiel de prolifération du taxon exotique 

bL±9!¦ 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Distribution géographique du taxon Limitée   Étendue 

Capacités de reproduction du taxon Faibles   Élevées 

Intensité de dispersion du taxon Restreinte   Facilitée 

Puissance de locomotion du taxon Faible   Élevée 

  

 /ƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ  

bL±9!¦ 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Valence écologique du taxon Sténoèce   Euryèce 

¢ȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ colonisés Artificiels    Naturels 

Valeur de conservation des habitats Faible   Forte 

Fréquence de colonisation Ponctuelle   Systématique 

  

 Impacts sur les taxons indigènes 

 Prédation Compétition Maladies Hybridation 

NIVEAU 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Gravité des impacts Négligeables   Irréversibles*  

Impacts locaux** Potentiels   Avérés 

     

 LƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 Cycles  

naturels 

Altérations  

physiques 

Successions 

écologiques 

Réseaux  

trophiques 

NIVEAU 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Gravité des impacts Négligeables   Irréversibles*  

Impacts locaux** Potentiels   Avérés 

*  [ŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǉǳŜ celui-ci se perpétue dans le temps même si sa source (le taxon considéré) ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ 

présente dans le milieu (par exemple, les introgressions génétiques). A contrario, les impacts réversibles devraient fortement diminuer si le 

taxon exotique envahissant est prélevé du milieu. 

ϝϝ[Ŝǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƭƻŎŀǳȄ ǎƻƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƻōǎervés sur le territoire considéré, non extrapolés de la littérature scientifique si des 

ŞǘǳŘŜǎ ƻƴǘ Ŝǳ ƭƛŜǳ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ  

Fig. 5. Table dôaide ¨ la d®cision lors de lôattribution des scores selon lô®valuation des impacts environnementaux 

(ISEIA).  
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1/ Potentiel de prolifération 
[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǉǳϥŁ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ όƛƴŘƛǾƛŘǳΣ ǆǳŦΣ ƘƾǘŜΦΦΦύ Ł ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŜǊ Řŀƴǎ ƭϥŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ όǇŀǊ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴύ ƻǳ ŦŀŎƛƭƛǘŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ 

quatre situations suivantes : 

Niveau nul (score = 0) : taxon, présentant généralement une répartition très limitée, cantonnée à 

ǎŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ǇƻǎǎŞŘŀƴǘ ŘŜ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ  

- le taxon est présent dans 0 ou 1 pays en Europe, sa distribution européenne est limitée ; 
- le taxon est restreint Ł ǎƻƴόŜǎύ ƭƛŜǳόȄύ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴόǎύ, son étendue mondiale est très limitée ; 
- le taxon possède des capacités de reproduction nulles, ou a une descendance stérile ; 
- le taxon se disperse uniquement grâce à sa puissance de locomotion, généralement faible. 

Niveau faible (score = 1) : taxon, présentant généralement une répartition limitée et possédant en 

général de faibles capacités de dispersion ou de reproduction.  

- le taxon est présent dans 0 ou 1 pays, sa distribution européenne est limitée ; 
- le taxon est restreint à une petite zone sur un continent, son étendue mondiale est limitée ; 
- le taxon possède des capacités de reproduction  faibles, avec une descendance peu nombreuse ; 
- le taxon se disperse uniquement grâce à sa puissance de locomotion. 

Niveau modéré (score = 2): taxon, ne colonisant pas des zones géographiquement éloignées, 

ŜȄŎŜǇǘŞŜǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜΣ Ŝǘ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ŦƻǊǘǎ 

impacts localement du fait de son fort taux de reproduction.  

- le taxon est présent dans 2 ou 5 pays en Europe, sa distribution européenne reste localisée ; 
- le taxon possède une distribution géographique mondiale qui couvre en partie un continent ; 
- le taxon peut avoir un taux de reproduction important, avec descendance nombreuse possible ; 
- le taxon ne colonise pas des zones géographiquement éloignées, excepté quand il est introduit à 
ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜΦ 

Niveau élevé (score = 3): taxon, possédant un fort taux de reproduction et pouvant facilement 

disperser (naturellement ou par des aŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜύ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘƛǎǘŀƴŎŜǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΦ  

- le taxon est présent dans plus de 5 pays en Europe, sa distribution européenne est étendue ; 
- le taxon est cosmopolite, son étendue mondiale couvre plusieurs continents ; 
- le taxon a de fortes capacités de reproduction, avec une descendance nombreuse et fertile ; 
- le taxon se disperse grâce à une forte puissance de locomotion ou un transport généralement 

facilité (ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎƻǳǊŀƴǘǎ ƳŀǊƛƴǎΣ ǾŜƴǘǎΣ ŜǘŎΦ). 

ΨȾ #ÏÌÏÎÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÈÁÂÉÔÁÔÓ  
[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǉǳΩŁ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ Ł ŎƻƭƻƴƛǎŜǊ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŀōƛƻǘƛǉǳŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ses avantages compétitifs sur les espèces indigènes déjà 

présentes (résistance biotique). Cette capacité est évaluée suivant les quatre situations suivantes : 

Niveau nul (score = 0) : taxon exclusivement restreint aux habitats plus ou moins artificiels, à faible 

valeur de conservation.  

- le taxon est limité à quelques habitats potentiels, sa valence écologique est faible (sténoèce11) ; 
- le taxon se restreint aux habitats artificiels (canaux, parcs urbains), urbanisés ou semi-urbanisés ; 
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄ όpar exemple, ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ 

                                                           
11 St®no¯ce = qui peut coloniser un faible nombre dôhabitats, autrement dit sa niche écologique est très étroite 

(inverse : euryèce, soit qui peut coloniser un grand nombre dôhabitats car ses exigences ®cologiques sont peu 

élevées). 
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communautaires mentionnés dans la Directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

Niveau faible (score = 1) : taxon généralement restreint aux habitats plus ou moins artificiels, à 

faible valeur de conservation. 

- le taxon est généralement sténoèce, sa valence écologique est faible ; 
- le taxon peut ponctuellement coloniser des habitats semi-naturels même si sŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ 

colonisés se restreignent généralement aux habitats plus ou moins artificiels ;  
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴŜ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƙŀbitats patrimoniaux (et/ou protégés), sa capacité à 
ǎΩƛƳǇƭanter dans des habitats à forte valeur de conservation est nulle. 

Niveau modéré (score = 2): taxon généralement restreint à des habitats altérés mais pouvant 

ponctuellement coloniser des habitats à forte valeur de conservation.  

- le taxon est généralement ubiquiste et peut coloniser différents habitats ; 
- le taxon colonise généralement des habitats semi-naturels (milieux agricoles, jachères, forêts 
ǇƭŀƴǘŞŜǎΧύ Ŝǘ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ όŦƻǊşǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎΣ ǇǊŀƛǊƛŜǎ ǎŝŎƘŜǎΣ ǘƻǳǊōƛŝǊŜǎΧύ ; 

- le taxon a peu de capacités Ł ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ł ŦƻǊǘŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴΦ 

Niveau élevé (score = 3) : taxon, colonisant généralement des habitats naturels (à forte valeur de 

conservation), et tout autre habitat possible dŝǎ ǉǳΩǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎƻǳǊŎŜ est présente. Ce sont 

ŘŜǎ ƳŜƴŀŎŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ŦǊŀƎƛƭŜǎΣ ƳŜƴŀŎŞǎ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΦ 

- le taxon est généralement euryèce, sa valence écologique est forte ; 
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ŎƻƭƻƴƛǎŞǎ ; 
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǎΩƛƳǇƭŀƴǘŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄ όŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜΣ ǇŀǊ 

exemple) et/ou protégés. 

3/ Impacts négatifs sur les taxons indigènes  
Un organisme peut présenter des impacts négatifs sur les communautés indigènes par (1) son 

intensité de prédation, (2) exclusion compétitive, (3) transmission de pathogènes ou (4) introgression 

génétique peut causer des changements significatifs dans les communautés indigènes (changement 

Řŀƴǎ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΣ ŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎΧύΦ La gravité des impacts est décrite 

suivant les quatre situations suivantes et évaluée séparément (avec la prise en compte seulement du 

ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƳŀȄƛƳŀƭ pour ces quatre sous-paramètres) : 

Niveau nul όǎŎƻǊŜ Ґ лύ Υ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘŞŜǎ Ŝƴ ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ƴŜ 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŀŦŦƛǊƳŜǊ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎ : le risque 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƳƛƴƛƳŜΦ  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ comportement de prédation/herbivorie sur des taxons indigènes ; 
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ όŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ŀƎǊŜǎǎƛŦǎΣ 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀǳȄΧύ ƻǳ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ όǇƻǳǊ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƭƛƳƛǘŀƴǘŜǎύ sur des taxons indigènes ; 

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ vecteur ou réservoir de maladies (potentiellement transmissibles) ; 
- lŜ ǘŀȄƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ǎΩƘȅōǊƛŘŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΦ 

Niveau faible (score = 1) : les impacts négatifs sur les taxons indigènes sont négligeables.  

- le taxon peut avoir un comportement de prédation/herbivorie sur des taxons indigènes 
(généralement des taxons sans enjeux patrimoniaux), sans impacts négatifs ; 

- le taxon peut entrer en compétition avec des taxons indigènes, sans impacts négatifs pour les 
populations locales (souvent par compétition indirecte de faible intensité) ; 

- le taxon peut être un vecteur de maladies, ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǘŀȄƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΣ sans 
conséquences importantes pour les populations locales όŦŀƛōƭŜ ǾƛǊŀƭƛǘŞΣ ǇŜǳ ŘŜ ǎȅƳǇǘƾƳŜǎΧύ ; 
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- le ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩƘȅōǊƛŘŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΣ cependant le risque ŘΩintrogression 
génétique reste ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ όǎǘŞǊƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ƘȅōǊƛŘŜǎΣ ǇŜǳ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎΧύ. 

Niveau modéré (score = 2) : les impacts négatifs sur les taxons indigènes peuvent être importants 

όŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀōƻƴŘŀƴŎŜΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜΣ ƭŀ ŦƛǘƴŜǎǎΣ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ 

ƭƻŎŀƭŜǎΧύ Ƴŀƛǎ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ǊŞǾŜǊǎƛōƭŜǎΦ [Ŝǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ƛƳǇŀŎǘŞŜǎ ǎƻƴǘ de facto 

des taxons communs.  

- le taxon peut avoir un comportement de prédation sur des taxons indigènes, sans que les impacts 
soient irréversibles pour les populations locales ; 

- le taxon peut entrer en compétition (directe ou indirecte) avec des taxons indigènes, sans impacts 
irréversibles pour les populations locales ; 

- le taxon est un vecteur de maladies ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǘŀȄƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎ ; 
- le ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩƘȅōǊƛŘŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΣ ǎŀƴǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƭes pour les 

populations locales. 

Niveau élevé (score = 3) : les impacts négatifs sur les espèces indigènes sont graves (déclin des 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭŜǎΣ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΧύ Ŝǘ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƭŜǎΦ ! 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ du territoire considéré, ce peut être un facteur pouvant participer au déclin de 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ǘŀȄƻƴ ƛƴŘƛƎŝƴŜΦ  

- le taxon a un comportement de prédation sur des taxons indigènes, notamment à forte valeur 
patrimoniale (taxons déjà menacés), pouvant impacter irréversiblement les populations locales ; 

- le taxon partiŎƛǇŜ Ł ƭΩexclusion compétitive des taxons indigènes, notamment à forte valeur 
patrimoniale (souvent causée par une compétition directe) ; 

- le taxon est un vecteur de maladies ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǘŀȄƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎΣ ǇƻǳǾŀƴǘ 
impacter irréversiblement les populations locales όƳŀƭŀŘƛŜ ǾƛǊŀƭŜΣ ŘŞƭŞǘŝǊŜΧύ ;  

- le ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩƘȅōǊƛŘŜǊ avec des populations indigènes et peut impacter irréversiblement les 
populations locales par introgression génétique. 

4/ Impacts négatifs sur les écosystèmes  

Le taxon considéré peut causer des altérations dans les fonctions écosystémiques, dans le processus 

ou dans la structure des écosystèmes, ce qui peut impacter la qualité, la quantité, la variabilité et la 

distribution des ressources nécessaires aux taxons indigènes pour survivre et/ou se reproduire. 

Quatre sous-paramètres sont évalués séparément (avec prise en compte uniquement de leur niveau 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƳŀȄƛƳŀƭ) : (1) les perturbations des cycles naturels12Σ όнύ ƭŜǎ ŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ13, (3) les 

changements dans les successions naturelles14 et (4) les modifications des réseaux trophiques15.   

                                                           
12 Cela comprend lôensemble des dégradations liées au biotope, engendrant des impacts négatifs sur les 

conditions environnementales (notamment p®dologiques, hydrologiques, microclimatiquesé) de certaines 

communautés de taxons indigènes  : impacts sur les sols (baisse de leur qualité, ne permettant plus lôimplantation 

dôune variabilit® en taxons v®g®taux indig¯nes, r®duction de lôoffre en habitats terrestresé), lôair (baisse de la 

qualité, altération du processus de photosynth¯seé), le cycle de l'eau (réduction de l'offre en habitats aquatiques, 

impact sur lôapprovisionnement en eau douce, d®gradation de la qualit® de l'eau, changements de régimes 

hydrauliques, augmentation de la turbidit® de lôeaué), le cycle des nutrimentsé 
13 Cela comprend lôensemble des altérations liées aux habitats des taxons indigènes, souvent patrimoniaux, 

qui engendrent généralement des impacts sur les ressources (notamment spatiales) utilisables par ceux-ci et 

nécessaires à leur survie, leur alimentation ou leur reproduction : destruction de leurs habitats, sites de 

nidification, abris, gîtes, terriers, nidsé 
14 Cela comprend lôensemble des impacts sur la biocénose, soit tout impact sur la diversité spécifique et la 

composition des communaut®s ainsi que sur leurs interactions, par lôimpact de groupes fonctionnels par exemple 

(r®duction de lôabondance des insectes pollinisateurs limitant la fertilit® de certaines esp¯ces végétales 

indig¯nesé) ou sur la ressource g®n®tique, impactant la r®ponse des taxons ¨ leur environnement et leur 

adaptation à celui-ci. 
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[ŀ ƎǊŀǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ Ŝǎǘ ŘŞŎǊƛǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ quatre situations suivantes : 

Niveau nul (score = 0) : les impacts négatifs sur les écosystèmes sont nuls.  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜ biotope, les cycles naturels et sur tout processus de base 
correspondant au fonctionnement des écosystèmes ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀƭǘŝǊŜ Ǉŀǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƻƴƛǎŞ et/ou ne modifie pas la ressource spatiale 
ǳǘƛƭƛǎŀōƭŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ƛƴŘƛƎŝƴŜǎ όǎƛǘŜǎ ŘŜ ƴƛŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ŀōǊƛǎΣ ƎƞǘŜǎΧύ ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ōƛƻŎŞƴƻǎŜ ƻǳ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭǎ ; 
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ trophiques.  

Niveau faible (score = 1) : les impacts négatifs sur les écosystèmes sont facilement réversibles.  

- le taxon peut avoir de faibles impacts sur les cycles naturels όǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ 
ƛƳǇŀŎǘǎ ƳƛƴŜǳǊǎ ǎǳǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎΧύ ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ŀƭǘŞǊŜǊ ǇƘȅǎƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƻƴƛǎŞΣ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǇƻǳǊ 
les taxons indigènes ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ƛƳǇŀŎǘŜǊ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭǎ όǇƻƭƭƛƴƛǎŀǘŜǳǊǎΣ ŜǎǇŝŎŜǎ ǇŀǊŀǇƭǳƛŜǎΧύ ;  
- le taxon peut avoir des impacts sur les réseauȄ ǘǊƻǇƘƛǉǳŜǎΣ ǎŀƴǎ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ 

pour les taxons indigènes.  

Niveau modéré (score = 2) : les impacts négatifs sur les écosystèmes sont modérés et considérés 

comme réversibles. 

- le taxon a des impacts sur les cycles naturels, qui peuvent être cependant réversibles 
όŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŘŜǎ ǎƻƭǎΧύ ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ŀƭǘŞǊŜǊ ǇƘȅǎƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƻƴƛǎŞΣ ce qui peut engendrer des impacts négatifs 
pour les taxons indigènes ;  

- le taxon peut avoir des impacts importants sur des groupes fonctionnels utiles aux écosystèmes ;  
- le taxon peut avoir des impacts sur les réseaux trophiques.  

Niveau élevé (score = 3) : les impacts négatifs sur les écosystèmes sont élevés et très difficilement 

réversibles.  

- le taxon dégrade ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜόǎύ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜόǎύ ƛƳǇŀŎǘŞόǎύΣ ǇƻǳǾŀƴǘ 
engendrer des conséquences importantes όŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴΣ ŞŎƻǘƻȄƛŎƛǘŞΧύ ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ŀƭǘŝǊŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƻƴƛǎŞΣ pouvant notamment le rendre impropre à être utilisé comme 
ressource spatiale par les taxons indigènes ;  

- le taxon a des impacts importants sur des groupes fonctionnels et/ou sur leur génétique (sur la 
diversification génétique) ;  

- le taxon a des impacts importants sur les réseaux trophiques όǎǳǊŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 
ǇǊƻƛŜǎΧύΦ 

 

                                                                                                                                                                                     
15 Cela comprend lôensemble des modifications des réseaux trophiques, qui engendrent généralement des 

impacts sur les ressources (notamment alimentaires) utilisables par les taxons indigènes : surconsommation 

dôesp¯ces proies, modification de la production primaire (plancton ¨ la base du r®seau trophique marin, par 

exemple)...  



Méthodologie pour l'élaboration de la stratégie faune exotique envahissante en région PACA 

23 

D.  Étape 4 : Analyse de lôintensit® des 

impacts socio - économiques et sanitaires 

(ISSIA, modifié)  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎƻŎƛƻ-économiques et sanitaires est tirée de la méthodologie 

Invasive Species Socioeconomic (and Sanitary) Impact Assessment16 (modifiée) et se subdivise aussi 

en 2 étapes :  

- attribution des scores aux taxons listés ; 

- évaluation du risque des taxons exotiques scorés.  

Certains cas particuliers existent dans le cas des taxons peu connus (exceptions liées aux taxons à 

données déficientes) Υ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǘŀȄƻƴǎΣ ǳƴŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ 

environnemental, socio-économique ou sanitaire est possible par un système binaire (oui/non).  

1. Étape 4a : attribution des scores aux taxons l istés  

Ce protocole évalue aussi quatre paramètres : (1) les impacts économiques (coûts de gestion relative 

au taxon exotique envahissant) ; (2) les impacts sanitaires sur les populations humaines (zoonoses, 

ǇŀǊŀǎƛǘƛǎƳŜΧύ Τ (3) les impacts négatifs sur les activités humaines (avec quatre sous-paramètres pris 

Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ) et (4) les impacts négatifs sur le bien-être humain17 (avec aussi quatre 

sous-paramètres pris en compte). Un score est aussi donné en rapport au risque que représente le 

taxon pour un paramètre donné, attribué sur une échelle de quatre indices en fonction des 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǘǊƻǳǾŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŎŀǎΣ ǎƛ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ 

ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜΣ ƭŜǎ ƛƴŘƛŎŜǎ ǎƻƴǘ :  

0 (nul) : ǊƛǎǉǳŜǎ ƴǳƭǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

1 (faible) : ǊƛǎǉǳŜǎ ŦŀƛōƭŜǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

2 (moyen) : ǊƛǎǉǳŜǎ ƳƻŘŞǊŞǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

3 (fort) : ǊƛǎǉǳŜǎ ŞƭŜǾŞǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦŀƛōƭŜύ 

Dans le deuxième cas, quand le paramètre est peu documenté et est seulement basé sur les avis des 

ŜȄǇŜǊǘǎ ƻǳ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǘƛǊŞ ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘerrain, le système de score est adapté :  

0 (données insuffisantes) : ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

1 (peu probable) : ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŦŀƛōƭŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

2 (probable) : ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŞƭŜǾŞŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŞǘǳŘƛŞ όƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŦƻǊǘύ 

                                                           
16 Protocole dôanalyse des impacts socio®conomiques et sanitaires, nommé ISSIA, mis au point par Cottaz, 2016. 

Il permet lô®valuation des impacts des taxons en prenant en compte des param¯tres comme (1) lô®conomie 

(activit®s humainesé), (2) la sant® publique et (3) les services ®cosyst®miques... 
17 Le bien-être humain est la somme de plusieurs éléments constitutifs, notamment (1) un bon cadre de vie 

comprenant des moyens d'existence sûrs et appropriés (logement, vêtements, accès à l'eau potable, à la 

nourriture...) ; (2) la santé comportant le fait de se sentir bien et d'avoir un environnement physique sain (air 

pur...) ; (3) de bonnes relations sociales incluant la cohésion sociale, le respect mutuel, avoir des enfants, etc. ; 

(4) la sécurité comptant l'accès sécurisé aux ressources, la sécurité personnelle et la sécurité publique (protection 

contre les catastrophes naturelles...) et (5) la liberté de choix et d'actions inhérente à tout un chacun (MEA, 

2005). 
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Le score global du protocole ISSIA se définit comme la somme des valeurs de l'évaluation du risque 

pour chaque paramètre (addition des 4 scores). Dans le cas des sous-paramètres, seule la plus 

grande valeur est comptabilisée dans la somme totale (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Sch®ma montrant lôattribution des scores pour chaque param¯tre lors de lô®valuation des impacts socio-

®conomiques et sanitaires dôun taxon exotique (¨ titre dôexemple) selon le protocole ISSIA. 

2. Étape 4b : évaluation des taxons scorés 

/ƘŀǉǳŜ ǘŀȄƻƴ Ŝǎǘ ŎŀǘŞƎƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ  

/ŀǘŞƎƻǊƛŜ !Ω Υ ǘŀȄƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƻǳ 

le bien-être humain élevée (score global de 11 à 12) ;  

/ŀǘŞƎƻǊƛŜ .Ω Υ ǘŀȄƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƻǳ 

le bien-être humain modérée (score global de 9 à 10) ;  

/ŀǘŞƎƻǊƛŜ /Ω Υ taxon présentant une intensƛǘŞ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƻǳ 

le bien-être humain faible voire nulle (score global inférieur à 8). 

 

3. #nep¡nao ap ]e`ao x h] `¢_eoekj hkno `a hÑ]ppne^qpekj `ao o_knao 

Chaque résultat doit être systématiquement décrit et expliqué afin de pouvoir être discuté. Certains 

ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊents paramètres (en bleu, Fig. 7). 

 
 Impacts économiques 

bL±9!¦ 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Coûts de gestion actuels (directs et résiduels) Raisonnables    Très coûteux 

Estimations* de la durée de gestion Limitée   Infinie 

Estimations* de la qté ressources humaines  Faible   Importante 

Estimations* de la qté ressources matérielles Faible   Importante 

  

 Impacts sanitaires  

NIVEAU 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Type de zoonose portée (vecteur/réservoir) Mineure   Majeure 

Fréquence de la zoonose sur le territoire Commune   Rare 

Viralité / Contagiosité Intransmissible    Contagieux 

Symptômes Bénins   Graves/Mortels 
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 Impacts sur les activités humaines 

 Agriculture Foresterie Aquaculture Industrie 

bL±9!¦ 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Gravité des impacts**  Raisonnables   Très coûteux 

Impacts locaux  Potentiels   Avérés 

     

 Impacts sur le bien-être humain 

 Patrimoine Sécurité Loisirs Aménités 

bL±9!¦ 5ΩLat!/¢ Nul Faible Modéré Élevé 

Gravité des impacts Négligeables   Irréversibles 

Impacts locaux  Potentiels   Avérés 

*si coûts de gestion non connus avec précisions  

**impacts liés aux dommages, dégâts et destructions résultant en coûts de réparation et/ou montant de pertes économiques occasionnées 

Ŝǘκƻǳ ŎƻǶǘǎ ǊŞǎƛŘǳŜƭǎ όŎƻǶǘǎ ŀƴƴŜȄŜǎΣ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ƳŀǊŎƘŀƴŘŜ ƻǳ ŘŜ ōƛŜƴǎ ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊǎΧύ. 

Fig. 7. Table dôaide ¨ la d®cision lors de lôattribution des scores selon lô®valuation des impacts socio-économiques et 

sanitaires (ISSIA). 

1/ Impacts économiques 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ des coûts de gestion (de veille, ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎΧύ ŘƛǊŜŎǘǎ ƻǳ ǊŞǎƛŘǳŜƭǎ est 

évalué suivant les quatre situations suivantes : 

Niveau nul (score = 0) : les impacts négatifs liés aux coûts de gestion du taxon sont nuls.  

- le taxon a un impact économique très faible à nul (hors destructions, dommages, dégâts) : aucune 

ŘŞǇŜƴǎŜ ƴΩŜǎǘ ƭƛŞŜ Ł ǎŀ ƎŜǎǘƛƻƴ όŦǊŀƛǎ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΣ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΧύ ƻǳ ƛƴƘŞǊŜƴǘŜ Ł ǎƻƴ ǎǳƛǾƛ 

ou à son observation, à la recherche scientifique, à des aspects de communication, etc. ; 

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻǶǘǎ ǊŞǎƛŘǳŜƭǎ όƭƛŞǎ Ł ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǶǘ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

milieux envahis, de la gestion des espaces naturels et de la protection des espèces, par exemple). 

Niveau faible (score = 1) : les impacts négatifs liés aux coûts de gestion du taxon sont faibles. 

- le taxon a un impact économique faible : les coûts de gestion sont raisonnables ;  

- dans le cas où les coûts de gestion ne sont pas connus, la durée allouée à la gestion du taxon est 

limitée et les ressources humaines et matérielles faibles.  

Niveau modéré (score = 2) : les impacts négatifs liés aux coûts de gestion du taxon peuvent être 

assez élevés.  

- le taxon peut présenter des impacts économiques pouvant être importants ;  

- dans le cas où les coûts de gestion ne sont pas connus, la durée allouée à la gestion du taxon peut 

être grande et les ressources humaines et matérielles importantes.  

Niveau élevé (score = 3) : les impacts négatifs liés aux coûts de gestion du taxon sont élevés.  

- le taxon a un impact économique élevé : les coûts de gestion sont très coûteux ;  

- dans le cas où les coûts de gestion ne sont pas connus, la durée allouée à la gestion du taxon est 

immense et les ressources humaines et matérielles très importantes.  

2/ Impacts sanitaires  
[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǉǳΩŁ ǳƴ ƻǊƎŀƴƛǎƳŜ Ł ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ƳŀƭŀŘƛŜǎ Ŝǘκƻǳ ŘŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ ŀǳȄ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ 

humaines est évaluée suivant les quatre situations suivantes : 
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Niveau nul (score = 0) : les impacts sanitaires pour les populations humaines sont négligeables.  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ ǇŀǘƘƻƎŝƴŜǎ ƻǳ ƳƛŎǊƻƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ;  
- le taxon ne transmet pas de pathogènes ou microorganismes pouvant provoquer une maladie. 

Niveau faible (score = 1): les impacts sanitaires pour les populations humaines sont faibles.  

- le taxon peut être réservoir ou vecteur de maladies ;  
- le taxon ne transmet pas de maladie virale, le pathogène ou microorganisme est intransmissible 

(allergies, enveniƳŀǘƛƻƴǎΧύΦ 

Niveau modéré (score = 2) : les impacts sanitaires sur les populations humaines peuvent être 

importants, mais les effets restent réversibles, ils ne sont donc pas mortels ni chroniques 

(psittacoses, par exemple). 

- le taxon peut transmettre des zoonoses plus ou moins mineures, communes, ne provoquant pas 
de symptômes graves ;  

- le taxon peut transmettre une maladie virale, pouvant être très contagieuse. 

Niveau élevé (score = 3) : les impacts sanitaires sur les populations humaines sont graves, 

chroniques et souvent irréversibles (comprend par exemple les maladies contagieuses listées à 

ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 5Φ нно-1 du Code Rural sur les zoonoses, comme la dengue ou la maladie de Lyme). 

- le taxon peut transmettre des zoonoses plus ou moins majeures ou rares, pouvant provoquer des 
symptômes graves voire mortels ;  

- le taxon transmet une maladie virale, très contagieuse. 

3/ Impacts négatifs sur les activités humaines  
Un organisme peut causer des dommages (dégâts ƳŀǘŞǊƛŜƭǎΧύ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ όмύ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

όŎǳƭǘǳǊŜ ƻǳ ŞƭŜǾŀƎŜύΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛǎǎǳǎ 

ŘΩŀƴƛƳŀǳȄ ƻǳ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀǳȄΣ όнύ ƭŀ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ 

matŞǊƛŀǳȄ ƛǎǎǳǎ Řǳ ōƻƛǎΣ όоύ ƭΩŀǉǳŀŎǳƭǘǳǊŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ƻǳ όпύ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ όƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ōƛŜƴǎ ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊǎΧύ. La gravité de ses 

impacts est décrite suivant les quatre situations suivantes et évaluée séparément (avec prise en 

compte seulement Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƳŀȄƛƳŀƭ pour ces quatre sous-paramètres) : 

Niveau nul (score = 0) : les impacts négatifs sur les activités humaines sont négligeables (aucun 

ŎƻǶǘ ƭƛŞ Ł ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ƻǳ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘΣ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞΧύΦ  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŞƭŜǾŀƎŜǎΣ ǎȅƭǾƛŎƻƭŜǎ ƻǳ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ 
pǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǳ ŘŜ ōƛŜƴǎΣ ƴƛ ŀǉǳŀŎƻƭŜǎ ƻǳ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎ ; 

- le taxon ne fait pas perdre de valeur à des biens immobiliers ;  
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŀǳȄ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ƻǳ ŀǳǘǊŜǎ 
ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ  

Niveau faible (score = 1) : les impacts négatifs sur les activités humaines sont faibles.  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳant une perte importante de 
rendements ; 

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ŦƻǊŜǎǘŜǊƛŜ όǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇƻǳǊ 
ƭŜǎ ƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜύΧ ƴƛ ǎǳǊ ƭΩŀǉǳŀŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŀ ƳŀǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŀ ŎƻƴŎƘȅƭƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ 
formes de pêche associées, ni sur les infrastructures, que ce soit des bâtiments, des ouvrages 
ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ όōŀǊǊŀƎŜǎΣ ŘƛƎǳŜǎΧύΣ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ ŜǘŎΦ  

 



Méthodologie pour l'élaboration de la stratégie faune exotique envahissante en région PACA 

27 

Niveau modéré (score = 2) : les impacts négatifs sur les activités humaines peuvent être importants 
mais restent peu coûteux. 

- le taxon peut engendrer des dommages agricoles importants, impliquant une perte de 
rendements parfois importante, notamment sur le prélèvement de ressources alimentaires ou sur 
ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŞƭŜǾŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƛƭƛŝǊŜǎ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜΧ Τ 

- le taxon peut engendrer des dommages, des pertes de productivité ou de valeur à certains 
ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ǇŀǊŦƻƛs importants. 

Niveau élevé (score = 3) : les impacts négatifs sur les activités humaines sont importants (ravages 

ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜǎΣ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜǎ ŀǳȄ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΧύ Ŝǘ ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ ŎƻǶǘŜǳȄΦ  

- le taxon est un ravageur de culture et/ou impacte sévèrement les élevages ; 
- le taxon engendre une perte de valeur de biens immobiliers importantes ;  
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƛƳǇŀŎǘŜ ǎŞǾŝǊŜƳŜƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ŜƴƎŜƴŘǊŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ; 
- le taxon occasionne des dégâts importants aux infrastructures, dont les réparations sont très 

couteuses.  

4/ Impacts négatifs sur le bien-être humain 
Un organisme peut aussi avoir des impacts négatifs sur la production de services (sociaux, récréatifs, 

culturels, éducatifs, artistiques, esthétiques, ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎΧύ ǳǘƛƭŜǎ Ł ƭΩƘƻƳƳŜΦ /Ŝ ǎƻƴǘ ŘŜǎ proxys 

du bien-şǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ όмύ ƭΩŀƭǘŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ όŎǳƭǘǳǊŜƭΣ ƴŀǘǳǊŜƭΣ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΧύΣ 

(2) la mise en danger des populations ƘǳƳŀƛƴŜǎ όōƭŜǎǎǳǊŜǎΣ ŎƻƭƭƛǎƛƻƴǎΧύΣ όоύ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

usages récréatifs et leurs impacts sur les activités touristiques ou (4) la dégradation du cadre de vie. 

La gravité de ses impacts est décrite suivant les quatre situations suivantes et évaluée séparément 

(ŀǾŜŎ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ƳŀȄƛƳŀƭ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ǉǳŀǘǊe sous-paramètres) : 

Niveau nul (score = 0) : les impacts négatifs sur le bien-être humain sont négligeables à nuls.  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀǳȄ όǇǊƻǘŞƎŞǎΣ ƳŜƴŀŎŞǎΧύΣ ǎǳǊ ŘŜǎ 
ŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ ƻǳ ǎǳǊ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ όŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭΣ artistiqueΧύ ;  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ Ŝǎǘ ƛƴƻŦŦŜƴǎƛŦ Ŝǘ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ; 
- le taxon ƴΩŀ ŀǳŎǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƴŞƎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƻƛǎƛǊǎΣ ƭŜǎ ǎǇƻǊǘǎ ƻǳ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎ όŎƘŀǎǎŜΣ 
ǇşŎƘŜΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƴŀǳǘƛǉǳŜǎΧύ Τ  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƴŞƎŀǘƛŦ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ŘŜ ƭΩŀƛǊΣ ƭŀ 
modification des paysages (en termes esthétiques), les nuisances (sonores, olfactives), la baisse 
ŘŜǎ ŎƻƳƳƻŘƛǘŞǎ όǘŞƭŞǇƘƻƴŜΧύΣ ƭŜǎ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ǇǊƛǾŞŜǎΣ ŜǘŎΦ 

Niveau faible (score = 1) : les impacts négatifs sur le bien-être humain sont faibles.  

- le taxon a de très faible impacts, non significatifs, sur le patrimoine ;  
- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǇŜǳ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭƭŜ ƻǳ ǇǳōƭƛǉǳŜ ;  
- le taxon peut avoir des impacts sur les loisirs, sans que ceux-ci ne soient irréversibles ;  
- le taxon provoque peu de nuisances sur le cadre de vie et les aménités.  

Niveau modéré (score = 2) : les impacts sur le bien-être humain sont modérés et considérés comme 

facilement réversibles si le taxon venait à disparaitre.  

- ƭŜ ǘŀȄƻƴ ǇŜǳǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜΣ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎΩŀǾŞǊŜǊ ƛmportants ;  
- le taxon peut présenter un danger pour les populations humaines, du fait de son caractère 

agressif ou son éventuelle toxicité, sans pour autant que ses impacts soient importants ;  
- le taxon peut avoir des impacts importants sur la pratique sportive ou de loisirs ;  
- le taxon peut avoir des impacts sur le cadre de vie, sans que les conséquences soient trop 

importantes ou irréversibles. 
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Niveau élevé (score = 3) : les impacts sur le bien-être humain sont élevés et très difficilement 

réversibles si le taxon venait à disparaitre.  

- le taxon a des impacts considérables sur le patrimoine naturel, sur un bâti historique, un site 
ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ƻǳ ǳƴ ǎƛǘŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ όǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭΧ), etc. ;  

- le taxon est connu pour porter atteinte à la sécurité personnelle des populations humaines, 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ǎŀ ŦƻǊǘŜ ŘŀƴƎŜǊƻǎƛǘŞ όŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŀƎǊŜǎǎƛŦΣ ŜƴǾŜƴƛƳŀǘƛƻƴǎΧύ ƻǳ ōƛŜƴ ǎŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ 
la sécurité publique, dans le domaine du transport de biens et/ou de personnes (péril aviaire, 
Ŏƻƭƭƛǎƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǾƻƛǘǳǊŜǎΧύ ;  

- le taxon altère les usages récréatifs et touristiques, impactant de manière significative la qualité 
de la pratique sportive ou récréative, avec de grosses pertes économiques possibles dans le 
secteur du tourisme ;  

- le taxon impacte de manière significative le cadre de vie et les aménités : intrusions dans les 
propriétés privés, destruction de biens, impacts sur des espèces à fort capital de sympathie 
όŀƴƛƳŀǳȄ ŘŜ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜΧύΦ 

E.  Étape 5 : Analyse de risques des taxons 

évalués (ISIRA,  modifié)  

/Ŝ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻƭƛŦŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŀȄƻƴǎ 

évalués sur le territoire considéré est complémentaire des précédentes analyses des intensités 

ŘΩƛƳpact. Cette analyse est tirée de la méthodologie Invasive Species Introduction Risk Assessment18 

(modifiée). Son oōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ όi.e. des conséquences) de 

ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǘŀȄƻƴǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ŜƴǾŀƘƛǎǎŀƴǘǎ ǎǳr le territoire considéré. Dans le cas de 

ǘŀȄƻƴǎ ŘŞƧŁ ƛƴǘǊƻŘǳƛǘǎΣ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŞǾŀƭǳŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ όǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭŜ ōƛŜƴ-être humain) de fondements de nouveaux foyers de population. Cette 

méthodologie ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƭΩévaluation des impacts de chaque paramètre (potentiel de dispersion, 

Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎΣ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ taxons indigènes Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ Ŝǘ ƭŜ ōƛŜƴ-être humain) pour pouvoir 

être mis en place.  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ISIRA se subdivise en 3 étapes :  

- déterminer les probabilités pour que des taxons exotiques envahissants soient introduits (ou 
fondent de nouvelles populations) sur le territoire considéré ; 

- ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŀόŜǎύ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜόǎύ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire déterminer les impacts 
potentiels de ces taxons (en fonction des résultats obtenus grâce aux méthodes ISEIA et 
ISSIA) ; 

- déterminer le risque que représentent ces taxons sur le territoire considéré.  

1. Étape 5a : déterminer les probabili tés  

La pǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŀȄƻƴ sur le territoire considéré peut être analysée en déterminant 

la probabilité que le taxon parvienne sur ce territoire via ŎƘŀǉǳŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾƻƛŜ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ όCƛƎΦ 8) 

Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ǾŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ 

                                                           
18 Protocole dôanalyse de risques, nommé ISIRA, mis au point par Cottaz, 2016 qui permet dôavoir une 

®valuation des risques bas®e sur les voies et les vecteurs dôintroduction des taxons sur le territoire considéré. 
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Fig. 8. Sch®ma des diff®rentes voies dôintroduction (modifi® d'apr¯s Hulme et al., 2007 in Sarat et al., 2015). 

 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ types de ǾƻƛŜǎ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǎƻƴǘ celles liées au 

commerce du taxon via (1) le lâcher ou ƭΩŞŎƘŀǇǇŜƳŜnt (introductions volontaires) ; celles liées au 

transport via (2) la voie « clandestine » (introduction involontaire) ou via (3) la colonisation naturelle 

du taxon Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ tƻǳǊ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ ǾƻƛŜǎ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ 

vecteurs ŘΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ doit être pris en considération, soit pour :  

- les introductions volontaires directes : repeuplement/alevinagŜΣ ƭŃŎƘŜǊǎ ŘΩŀƴƛƳŀǳȄ όŎƘŀǎǎŜΣ 
ǇşŎƘŜΣ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎΧύΣ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΧ 

- ƭŜǎ ƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜǎ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜǎ Ǿƛŀ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀƭŜǊƛŜǎΣ ƭΩŀǇƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭΩŀǉǳŀŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŜǎ 
ŀǉǳŀǊƛǳƳǎΣ ƭŜǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭŜǎ ŞƭŜǾŀƎŜǎ ŘΩŀƴƛƳŀǳȄΣ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŀƴƛƳŀǳȄ ŘŜ 
compŀƎƴƛŜǎ όb!/ύΣ ƭŜǎ ǇŀǊŎǎ ȊƻƻƭƻƎƛǉǳŜǎΧ et les trafics ƛƭƭŞƎŀǳȄ ŘΩŀƴƛƳŀǳȄΦ 

- les introductions accidentelles par les transports de bois, déchets, frets maritimes, aériens, 
ŜŀǳȄ ŘŜ ōŀƭƭŀǎǘΧ 

De même, pour la colonisation du taxon par dispersion naturelle, un maximum de vecteurs doit être 

pris en considération, liés à la connaissance du territoire : ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜΣ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΧ 

  
































































