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PRESENTATION DE L’ATLAS

CONTEXTE 

C’est dans un objectif de connaissance, de 

gestion et de valorisation du patrimoine naturel ma-

rin que la Communauté de Communes Presqu’île de 

Crozon - Aulne Maritime (CCPCAM) souhaite établir 

un inventaire cartographique des habitats marins 

benthiques des dix sites de la côte nord de la Ré-

serve Naturelle Régionale (RNR) (fig n°1). 

Cet inventaire prend la forme d’un stage co-encadré 

avec l’Institut Universitaire Européen de la Mer 

(IUEM) et fait partie intégrante du plan de gestion 

de la RNR (Boillot & Coat, 2019). Il est aussi conseillé 

par le Schéma départemental des espaces naturels 

sensibles et de la biodiversité du Finistère (Conseil 

général du Finistère, 2014).  

 

 

 

 

 

Figure n° 1 : Carte de la Réserve Naturelle Régionale 
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OBJECTIF DE L’ATLAS  

L’objectif de cet atlas cartographique est de synthétiser et simplifier 

la couche d’Information Géographique (IG), consultable sur le logiciel QGis, 

pour servir au travail de terrain de la RNR et à la diffusion auprès de diffé-

rentes structures et acteurs (communes, département, etc.). Deux cartes 

sont réalisées pour chaque site : la cartographie des habitats marins ben-

thiques ainsi que la cartographie de l’évaluation des pressions des habitats 

les plus sensibles.  

METHODE D’INVENTAIRE CARTOGRAPHIQUE 

La méthodologie d’inventaire, l’ensemble des indications et réfé-

rences utilisées dans les cartographies des habitats marins benthiques à 

l’échelle de la Bretagne ont comme source de référence la méthodologie 

élaborée par le réseau benthique REBENT de l’IFREMER, dans le 

Cahier des charges pour la cartographie d'habitats des sites Na-

tura 2000 littoraux (Bajjouk, 2009). Les principaux éléments méthodo-

logiques adoptés sont les suivants :  

§ L’inventaire est réalisé par prospections pédestres, entre avril et 

juin 2023 ; 

§ L’ensemble des relevés est importé et numérisé sous SIG (logiciel 

QGis) ; 

§ Les habitats marins sont représentés sous forme de polygones, 

d’une superficie minimale de 25 m². L’échelle cartographique est 

adaptée à la superficie de chaque site, pour permettre la réalisation 

d’une carte par site. Elle est comprise entre 1 / 250 (pointe du 

Drezec) et 1 / 5000 (Saint-Fiacre). 

La typologie d’habitats marins benthiques de Michez et al. (2019) a été choi-

sie dans une volonté de cohérence avec les derniers travaux de cartographie 

des habitats marins de la région Bretagne.  

La typologie sédimentaire retenue pour Natura 2000 est utilisée pour la mé-

thode d’analyse granulométrique par échantillonnage qualitatif. 

Des adaptations à cette méthodologie ainsi qu’à la typologie 

de Michez et al. (2019) ont été effectuées pour pouvoir l’appliquer 

aux particularités du terrain, mais aussi pallier les limites métho-

dologiques observées. L’ensemble de ces adaptations a été discuté avec 

trois membres du Conseil Scientifique (CS) de la RNR. Ces personnes sont les 

suivantes :  

§  Jacques Grall, Ingénieur de recherche en biologie marine à l’Institut 

Universitaire Européen de la Mer (IUEM), laboratoire LEMAR ; 

§ Christian Hily, ancien chercheur au Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) en biologie marine et fondateur de l’Observa-

toire Breton du Changement sur les Estrans (OBCE) ; 

§ Sophie Coat, conservatrice de la RNR et maître de stage.  
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Les principaux choix d’adaptation à la méthodologie et à la typologie sont 

les suivants : 

§ Des mosaïques substratiques sont effectuées lorsqu’il y a des alter-

nances répétées entre roches/blocs et sédiments, sur de grandes 

surfaces ; 

§ Le biotope et la biocénose sont dissociés dans l’inventaire pour per-

mettre la représentation des différents types de substrat sur les-

quels les communautés algales et animales se développent. En ef-

fet, les espèces de la rade de Brest ont la particularité de se déve-

lopper sur des substrats rocheux mais aussi sur des substrats 

meubles (galets, graviers, cailloutis). Or, la typologie de Michez et 

al. (2019) ne référence à aucune couverture macrobiotique sur 

substrat mobile ; 

§ Les habitats non référencés dans la typologie de Michez et al. (2019) 

sont ajoutés sous forme de proposition d’habitat ; 

§ L’évaluation des pressions est effectuée sur les habitats les plus sen-

sibles (herbiers de zostère, champs de blocs, plaquages d’her-

melles). 

En ce qui concerne la méthode d’élaboration des cartographies d’habi-

tats, la symbologie et la sémiologie graphique ont été réfléchis en adéqua-

tion avec l’application de la méthodologie de Bajjouk (2009) et des adapta-

tions effectuées. Les principes sont les suivants :  

§ Les polygones sont remplis par des couleurs se référant à la biocé-

nose dominante (exemples : différentes couleurs de rouge/marron 

pour les algues brunes, différentes couleurs de bleu pour les ani-

maux) ; 

§ Viennent se superposer à ces couleurs des trames de points, qui re-

présentent le substrat (roches ou blocs, sédiments grossiers, sédi-

ments hétérogènes, sables et vases) ; 

§ Les champs de blocs sont représentés de façon particulière afin de 

les différencier des habitats de roches ou blocs à dominance de Fu-

cus serratus ou à dominance d’algues rouges : les cercles représen-

tant les roches ou blocs sont colorés en bleu pour représenter la 

faune associée en dessous des blocs ;  

§ Les mosaïques d’habitats sont représentées par la combinaison de 

deux remplissages, sous forme de lignes ; 

§ Les mosaïques de substrats sont représentées par la combinaison 

de cercles de différents diamètres. 

Enfin, les toponymes maritimes suivants sont ajoutés à chaque carte : zéro 

hydrographique, contour de site, repères maritimes (anse, baie, rade, es-

tuaire). 
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METHODE D’EVALUATION DES PRESSIONS 

Chaque habitat sensible inventorié est pris en photographie pour 

être évalué ultérieurement avec Jacques Grall. Les critères d’évaluation des 

pressions sont issus de la littérature scientifique (Bajjouk, 2009 ; Le Hir, 

2002 ; Bensettiti et al., 2004, La Rivière et al., 2017) et ont été synthétisés 

et adaptés au terrain étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE L'ATLAS  

L’atlas est constitué de trois parties, organisées de la manière suivante : 

§ La première partie contient une présentation générale de l'atlas, qui dé-

taille l’objet, le contexte, la méthodologie, l’organisation de cet atlas et 

l’origine des données. L'ensemble des éléments méthodologiques est 

développé dans le rapport de la cartographie des habitats marins ben-

thiques de la Réserve Naturelle Régionale des Sites géologiques de la 

presqu’île de Crozon. 

§ La deuxième partie est subdivisée en dix sous-parties, qui se rapportent 

à chaque site cartographié. Chacune d'elle est organisée de façon simi-

laire : 

a. Une présentation du site réalisée à partir des sorties de ter-

rain ainsi que de deux documents de la RNR (Boillot & Coat, 

2019 ; Vidal et al., 2019) ; 

b. La cartographie des habitats marins benthiques ; 

c. Les résultats d’inventaires (graphique, photographie(s), 

commentaire(s)) ; 

d. La cartographie de l’évaluation des pressions sur les habi-

tats sensibles. 

§ La troisième partie présente les résultats généraux de l’inventaire 

cartographique des habitats marins benthiques et de l’évaluation 

des pressions sur les habitats sensibles. 
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ORIGINE DES DONNEES 

L'ensemble des données cartographiques est rassemblé dans un 

projet SIG consultable dans la base de données de la CCPCAM. La photogra-

phie aérienne de Géo-Pays-de-Brest (2021) constitue le fond cartogra-

phique de l’ensemble des cartes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE  

Ce document accompagne la couche d’IG (livrable principal), consul-

table sur le logiciel QGis. Deux autres livrables en version papier et numé-

rique sont complémentaires à celui-ci :  

§ Le rapport de la cartographie des habitats marins benthiques de la Ré-

serve Naturelle Régionale des Sites géologiques de la presqu’île de Cro-

zon ; 

§ La notice des habitats marins benthiques de la Réserve Naturelle Régio-

nale des Sites géologiques de la presqu’île de Crozon. 

 

>> Pour plus d’informations sur la méthodologie d’inventaire et d’évaluation 

des pressions utilisées, se référer à la partie correspondante du rapport de la 

cartographie des habitats marins benthiques de la Réserve Naturelle Régio-

nale des Sites géologiques de la Presqu’île de Crozon. 

>> Pour avoir le détail des propositions d’habitat, se référer à la notice de 

l’atlas des habitats marins benthiques. 

>> Pour plus d’informations sur chaque habitat sensible relevé, se référer à 

la table attributaire du projet QGis.  

Réalisation figures et tableaux non sourcés : Bernard, 2023 
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INVENTAIRE CARTOGRAPHIQUE DES DIX SITES DE LA RESERVE NATURELLE 
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LEGENDE EXHAUSTIVE DE L’INVENTAIRE CAROGRAPHIQUE DES HABITATS MARINS BENTHIQUES ET DE L’EVALUATION DES PRES-

SIONS SUR LES HABITATS SENSIBLES 

  

 

 

 

Figure n° 2 : Légende ex-

haustive de l'évaluation des 

pressions sur les habitats 

sensibles de la RNR 

Figure n° 3 : Légende exhaustive de l'inventaire cartographique des habitats marins 

benthiques de la RNR 
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POINTE DU DREZEC 

PRESENTATION DU S ITE   

La pointe du Drezec est le plus petit terrain d’étude (935 m² de superficie maritime). 

Situé à l’ouest de la baie de Roscanvel, son écosystème semi-abrité reçoit de façon modérée 

les houles et les vagues de la rade de Brest. 

Le site est classé pour sa coupe de référence dans la Formation de Quélern (Dévonien 

moyen). La sédimentologie de cette coupe est caractérisée par des cavités karstiques, de 15 

centimètres d’épaisseur. Ces phénomènes sont dus à la dissolution de carbonates, et sont 

visibles par des calcaires gris clair et des micro-karsts, entrecoupés par des filons éruptifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 4 : Platier rocheux du site de la pointe du Drezec 
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Les photographies du champ de blocs à Chondrus 

crispus (fig n°6 et n°7) ont été prises le 03/08/2023, soit 

quatre mois après l’inventaire cartographique réalisé le 

05/04/2023). Les algues vertes opportunistes ici pré-

sentes sont probablement dues aux fortes intempéries 

du début du mois d’août. 

Fs/Cc : Fucus serratus / Chondrus crispus 

Figure n° 5 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 

Figure n° 6 : Champs de blocs à  Chondrus crispus Figure n° 7 : Dessous d'un bloc à Chondrus crispus 
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ENEZ LOUARN 

PRESENTATION DU S ITE   

Enez Louarn (île du Renard) est une petite presqu’île de la baie de Roscanvel, d’une 

superficie de 54 072 m² (89 % se situant en zone maritime). Ses neuf formations du Dévo-

nien moyen et supérieur sont constituées d’alternances de schistes et de grès. L’érosion de 

ces roches alimente fortement la zone intertidale en sédiments meubles (cailloutis plats). 

En plus de sa géologie et de ses Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC), le site est classé 

pour ses intérêts historiques. Des vestiges d’un chemin pour le passage de charrettes sont 

observables le long de l’estran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 8 : Site de Enez Louarn, vue en direction du sud 
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La subeutrophisation des champs de blocs à 

Fucus serratus et à Chondrus crispus est mar-

quée par la présence de macroalgues oppor-

tunistes (algues vertes), ainsi qu’un taux de 

couverture d’algues brunes ou rouges très 

faible.  

* 

* Taux de recouvrement inférieur à 1 % 

ÉVALUATION DES PRESSIONS  

Figure n° 9 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat  

Figure n° 10 : Bloc avec pressions marquées 
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SAINT-FIACRE 

PRESENTATION DU S ITE   

Saint-Fiacre est le plus grand des sites inventoriés. Ses 657 357 m², situés en zone 

maritime, s’étendent de la pointe de l’île du Renard, côté ouest, à Rostellec, côté est. Ce site 

est classé pour sa coupe de référence dans les formations du Dévonien inférieur, moyen et 

supérieur. Plusieurs formations se succèdent, de la Formation du Fret à la Formation de 

Porsguen. 

L’écosystème très abrité de l’anse de Saint-Fiacre permet le développement d’une une cou-

verture importante d’herbiers à Zostera noltei, cartographiés par le bureau d’étude TBM en-

vironnement en 2021. La vase et les sédiments hétérogènes envasés empêchent l’accès à 

pied sur une grande partie du site. 

Des traces de passages de charrettes marquent une activité ancienne à Saint-Fiacre. Au-

jourd’hui, des parcs ostréicoles et quelques mouillages sont répartis sur l’ensemble de 

l’anse. 

 

 

 

 

Figure n° 11 : Site de Saint-Fiacre – Crédit photo : Coat, 2023 
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Le site de Saint-Fiacre est fortement recouvert 

par des algues vertes, qui marquent une 

subseutrophisation. Les champs de blocs sont 

impactés par ce phénomène. En revanche, la 

quasi-totalité des herbiers à Zostera noltei est 

en bon état. Seulement une partie de l’herbier, 

situé à l’embouchure d’un écoulement d’eau 

douce, est impacté.  

Zostera noltei 

ÉVALUATION DES PRESSIONS  

Figure n° 12 : Herbier à Zostera noltei sans 

traces de pressions 

Figure n° 13 : Traces de pressions sur bloc 

 

Figure n° 14 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 
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LE ZORN  

PRESENTATION DU S ITE   

L’anse du Zorn est située au pied de l’île longue (exposition nord nord-est). Le site, 

d’une surface maritime de 70 0312 m², est classé pour sa coupe type de la Formation du 

Zorn (Famennien) et sa coupe dans les formations du Dévonien moyen à supérieur. Ces 

roches sont composées de schistes et de grès, et la partie nord est recoupée par des filons 

de microgranite. 

Le biotope de ce site est composé d’un substrat dont l’érosion varie en fonction de la nature 

de la roche. La présence de schistes alimente l’estran en sédiments de granulométrie va-

riable (galets, cailloutis, sables), offrant des mosaïques substratiques complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 15 : Site du Zorn 
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De manière générale, la quasi-totalité de l’étage médiolit-

toral moyen est eutrophisé (algues vertes et sédiment noir 

marquant un état d’anoxie). Toutefois, les pressions sont 

moins importantes sur les herbiers à Zostera sp. et sur les 

champs de blocs : des algues vertes (Ulva spp.) recouvrent 

une partie importante de ces habitats, mais le sédiment est 

encore assez oxygéné pour permettre à la biodiversité de 

subsister. 

Chthamalus spp. 
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*Taux de recouvrement inférieur à 0,1 % 

* 

Zostera marina 

ÉVALUATION DES PRESSIONS  

Figure n° 17 : Herbiers à Zostera marina  au sud du site  

  

Figure n° 16 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 
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RUN AR C'HRANK 

PRESENTATION DU S ITE   

Run ar C’hrank est classé pour sa coupe complète dans cinq formations du Dévonien 

inférieur, dont quatre d’entre elles sont des coupes de référence. Ce site constitue alors un 

“classique” de la géologie en rade de Brest, avec divers faciès sédimentologiques observables.  

Les communautés benthiques qui se développent sur les grès, schistes et calcaires offrent une 

diversité paysagère riche en mosaïques d’habitats. Les couches lithologiques, parfois incli-

nées, accentuent ces contrastes paysagers en faisant varier l’altimétrie du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n° 18 : Site de Run ar C'hrank – Crédit photo : Coat, 2023 
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Chthamalus spp. 

 

Run ar C’hrank présente la plus grande couverture et diversité 

en habitats sensibles (herbiers à Zostera marina et Zostera nol-

tei, plaquages à Sabellaria alveolata et Sabellaria spinulosa, 

champs de blocs à Fucus serratus et à Chondrus crispus). Parmi 

l’ensemble de ces habitats, seuls les champs de blocs sont mar-

qués par des symptômes de subeutrophisation (présence 

d’algues vertes opportunistes).  

É VALUATION DE S PRE SSIONS  

Figure n° 20 : Champ de blocs à Fucus serratus 

subeutrophisé 

Figure n° 19 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 
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LE FORT DE LANVEOC  

PRESENTATION DU S ITE   

Le Fort de Lanvéoc, d’une superficie de 13 079 m² en surface maritime, est classé 

pour sa coupe de référence dans la Formation des Grès de Landévennec, passage aux 

schistes et calcaires de l’Armorique. 

Le biotope passe d’un substrat à dominance de sable fin sur la partie sud du site à une 

dominance de roches et blocs sur sa partie nord. Les détachements rocheux et le platier 

qui forment les paysages de la partie nord sont témoins de l’érosion des falaises rocheuses, 

composées principalement de grès.  

Certains paramètres physiques tels que des portions de roches en place inclinées et per-

pendiculaires à la côte, ainsi que la présence d’ouvrages (cale et épis rocheux), influent sur 

la répartition de la biocénose benthique. De plus, la localisation et l’exposition nord nord-

est rend le site du Fort de Lanvéoc plus exposé aux houles que les sites plus à l’ouest. 

 

   

 

 

Figure n° 21 : Site du Fort de Lanvéoc 
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Chthamalus spp. 

Les champs de blocs à Fucus serratus ne mon-

trent aucune trace de pression. En revanche, 

l’herbier à Zostera marina est fragmenté 

(trous assez profonds par endroits) et la pré-

sence d’espèces épiphytes est importante.  

Zostera marina 

ÉVALUATION DES PRESSIONS  

Figure n° 23 : Herbier à Zostera marina   

Figure n° 22 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 
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QUILLIEN 

PRESENTATION DU S ITE   

Le site de Quillien, d’une superficie maritime de 15 732 m2, est classé pour la présence 

d’éboulis grossiers de versant périglaciaire stratifié (Grèze litée), ainsi que la présence de plis 

dishamorphiques dans les Schistes et Quartzites de Plougastel. 

La géomorphologie du site est fortement influencée par les houles et la dérive littorale, pro-

venant du nord est. Les blocs et galets composent la couverture totale de l’étage médiolittoral 

moyen à inférieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure n° 24 : Vue vers l'est du site de Quillien 
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Chthamalus spp. 
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Figure n° 27 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat 

Figure n° 26 : Champ de blocs à Chondrus crispus Figure n° 25 : Dessous de bloc à Chondrus crispus  
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LE LOC'H 

PRESENTATION DU S ITE   

Le site du Loc’h est caractérisé par la présence de deux flèches de galets parallèles. 

Aujourd’hui, seule la flèche externe est encore active, mais son alimentation par la dérive 

littorale a cessé. Ces flèches protègent une zone humide et permettent le développement de 

prés salés atlantiques en arrière.  

Sa surface maritime de 65 130 m² possède les mêmes caractéristiques géomorphologiques 

que le site de Quillien, à savoir une couverture continue de blocs et de galets, issus de cette 

même dérive littorale. La biocénose intertidale est constituée majoritairement d’huîtres 

creuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure n° 28 : Vue vers l'est du site du Loc'h 
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Chthamalus spp. 

Figure n° 31 : Champ de blocs à Fucus serratus   Figure n° 30 : Bloc à Fucus serratus   

Figure n° 29 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat  
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SILLON DES ANGLAIS  

 PRESENTATION DU S ITE  

Le sillon des Anglais, situé sur la rive sud de l’embouchure de l’Aulne, est une flèche à pointe 

libre constituée d’une accumulation de blocs, de galets et de graviers. Sa formation, subpa-

rallèle à la côte, permet le développement d’un écosystème très abrité en arrière du cordon. 

Cette zone protégée des houles et des vagues est caractérisée par un substrat vaseux, con-

trastant avec le côté externe du sillon, plus exposé.  

Les caractéristiques géomorphologiques du sillon procurent un environnement favorable au 

nourrissage et au repos des oiseaux (Limicoles et Anatidés). Le cordon de galets sert de re-

posoir à marée haute, et les vasières constituent une importante source de nourriture. La 

présence de crêtes successives et des formes de croissants témoigne de l’hydrodynamisme 

du site.  

La surface maritime du Sillon des Anglais est de 141 276 m2, et les limites est et ouest sont 

définies par la cellule d’alimentation et le cro-

chet distal de la flèche. 

 

 

  

 Figure n° 32 : Herbiers à Zostera marina du médiolittoral inférieur, au 

Sillon des Anglais 
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Les champs de blocs et les herbiers ne pré-

sentent aucune pression (présence 

d’algues vertes, mais ne touchant pas les 

habitats sensibles). Toutefois, des déchets 

sont fréquemment déposés par les vagues 

et les courants ou par les randonneurs, sur 

l’ensemble du site.  

 

ÉVALUATION DES PRESSIONS  

Zostera marina 

 
 

% de la surface totale de 

l’estran 

Figure n° 35 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat  

Figure n° 33 : Herbier à Zostera ma-

rina 

Figure n° 34 : Champ de blocs à  Fu-

cus serratus  
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SILLON DU PAL 

PRESENTATION DU S ITE   

Le Sillon du Pal est, tout comme le Sillon des Anglais, une flèche à pointe libre. A la 

différence de ce dernier, le cordon n’est pas adossé à la côte. Néanmoins, la perte d’énergie 

des vagues due à cette formation permet le développement d’écosystèmes similaires à ceux 

du Sillon des Anglais (dépôt de sédiments vaseux sur la partie interne). Le versant externe est 

quant à lui constitué de sédiments hétérogènes envasés (fig n°35). L’ensemble de ces carac-

téristiques procure au Sillon du Pal une diversité biologique remarquable (végétation des 

laisses de mer et goémon noir, vasières favorables au nourrissage d’oiseaux, etc.).  

Des marques d’anthropisation sont visibles sur la zone intertidale du versant externe, par la 

présence de blocs et d’un bac en béton (hypothèse d’anciens viviers). 

La surface maritime du Sillon du Pal est de 51 186 m2, et ses limites sont définies par la cellule 

d’alimentation du cordon et son crochet distal.   

 

 

 

 

 

 

 Figure n° 36 : Site du Sillon du Pal, versant externe de la flèche 
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Les champs de blocs du Sillon du Pal présentent 

des traces de pressions, avec une subeutrophi-

sation généralisée sur l’ensemble du site. Le 

dessous des blocs (fig n°39) n’est pas impacté. 

 

Chthamalus spp.                      

ÉVALUATION DES PRESSIONS  
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Figure n° 38 : Champs de blocs à Fucus serratus Figure n° 39 : Dessous d'un bloc à Fucus  

Figure n° 37 : Taux de recouvrement de chaque habitat selon le type de substrat  
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RESULTATS GENERAUX 

HABITATS MARINS BENTHIQUESCCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCC 

Figure n° 40 : Taux de recouvrement de chaque habitat (filtré par biocénose dominante) sur l'ensemble des sites (en %) 
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ÉVALUATION DES PRESSIONS SUR LES HABITATS SENSIBLES 

Les tableaux qui suivent sont à lire à l’échelle de l’ensemble des sites. Ils représentent la surface couverte par chaque habitat sensible (tabl. I) ainsi que 

leur taux de recouvrement (tabl. II), selon le niveau de pression relevé. Ce taux de recouvrement est calculé sur la surface totale couverte par les habitats 

sensibles, et non sur la surface totale de l’ensemble des habitats marins benthiques. Enfin, l’histogramme (fig n°41) représente de manière graphique les 

données du tabl. II. 

 

 

 

 

Figure n° 41 : Taux de recouvrement des habitats sensibles sur l'ensemble des 

sites selon leur niveau de pression 

Habitat
Plaquages de 

Sabellaria sp.

Champs de 

blocs sans 

couverture 

d'algue 

brune/rouge

Champs de 

blocs à F. 

serratus

Champs de 

blocs à C. 

crispus

Herbiers à Z. 

noltei

Herbiers à Z. 

marina
TOTAL

Absence de pression 58,2 67,5 13,3 89,3 41,2

Trace de pression 36,4 32,5 2,9 10,7 14,4

Pression marquée 100 5,4 1,3

Non définie 100 83,8 43,1

TOTAL 1,9 0,3 18,0 14,5 49,2 16,2 100

Tableau II : Taux de recouvrement des habitats sensibles sur l'ensemble des sites se-

lon leur niveau de pression (en %) 

Tableau I : Surface couverte par chaque habitat sensible sur l'ensemble des sites 

selon leur niveau de pression (en m2) 

Habitat
Plaquages de 

Sabellaria sp.

Champs de 

blocs sans 

couverture 

d'algue 

brune/rouge

Champs de 

blocs à F. 

serratus

Champs de 

blocs à C. 

crispus

Herbiers à Z. 

noltei

Herbiers à Z. 

marina
TOTAL

Absence de pression 20985 19604 13148 28940 82677

Trace de pression 13110 9457 2826 3483 28876

Pression marquée 568 1949 2517

Non définie 3798 82655 86453

TOTAL 3798 568 36044 29061 98629 32423 200523
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