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Etat écologique de la Tanche et de ses affluents  
 

Orientations pour leur restauration 
 
 
 

I. Contexte, problématiques et objectifs 
 
La Tanche est un affluent forestier de la Clauge. Elle prend sa source à 275 m d’altitude 
au cœur de la forêt de Chaux et s’écoule sur environ 16 km avant de confluer avec la 
Clauge à l’aval de la Vieille Loye, à environ 220 m d’altitude (fig. 1)  
 

 
Figure 1. Localisation de la Tanche, affluent forestier de la Clauge 

 
Comme dans le cas du réseau hydrographique de la Clauge, les affluents de la Tanche 
ainsi que son lit lui même ont été rectifiés ou curés et surélargis sur la quasi-totalité de 
leurs linéaires. Ces travaux, combinés avec l’érosion qu’ils ont amplifiée, ont entrainé 
l’enfoncement des chenaux et l’augmentation de leurs pentes. 
 
Il en a résulté l’abaissement des niveaux étiage, l’accélération des écoulements en crue et 
la réduction de la fréquence et de la durée de l’ennoiement des franges humides (Teleos 
2001-20015). Ce syndrome s’est traduit à son tour par une réduction des débits d’étiage 
ainsi que par l’allongement de la durée ainsi que de l’extension des assecs. 

 
Parallèlement,  l’accélération du tarissement des ruisseaux a pu être reliée à la diminution 
de la réserve en eau des sols, elle-même induite par les travaux d’assainissement 
hydraulique dont a été victime la forêt de Chaux entre 1940 et 1980 (Lucot et al. 2009). 
Les affluents temporaires de la Tanche ont également été touchés (Teleos 2001). 
 
Pour reconstituer une partie des réserves en eau, un programme de restauration des 
affluents temporaires de la Clauge a été initié en 2007 et 2008 dans le cadre du LIFE 
« Têtes de bassin ». Il a été continué depuis 2014 et a été amplifié jusqu’en 2018 grâce à 
la collaboration étroite entre l’ONF, l’Université et l’Agence RMC.  
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En suivant la même démarche, la réalisation d’un état initial complet de la Tanche, comme 
celui réalisé pour la Clauge, paraissait à la fois intéressant et nécessaire. La présente 
démarche a ainsi été conçue pour atteindre les objectifs suivants : 

1. Réaliser un état initial de l’état morphologique, des potentiels hydrodynamiques et des 
capacités biologiques de la Tanche dans sa partie pérenne à sub-pérenne. 

2. Augmenter le volume des mesures morphologiques et biologiques permettant de suivre 
et de quantifier les effets de la restauration des ruisseaux temporaires ; 

3. Etablir, comme ce qui a été fait pour la Haute-Clauge, un inventaire de l’intensité et de 
la nature des altérations morphologiques du chevelu hydrographique de la Tanche. 

Ces résultats ont aussi été utilisés pour fonder puis pour pré-chiffrer une stratégie 
complète de restauration des écoulements de la Tanche. 
 
 

II.  Etude de l’état écologique actuel  
 

II-1.	Dispositif	d’étude	
 

I-1.	Maille	spatiale	:	la	Tanche	et	ses	affluents	à	deux	échelles	
 
La morphologie de la Tanche et son état hydrodynamique ont été évalués sur la totalité de 
son linéaire à l’aide de la « méthode tronçon » (Teleos 2001). Corrélativement, ses 
capacités biogènes ont été analysées quantitativement sur 2 stations jalonnant cours à 
l’aide de l’Indice d’Attractivité Morphodynamique (fig. 2).  
 

 
Figure 2. Localisation des 2 stations d’étude sur la Tanche (codes SANDRE 6464650 pour l’amont et 

06001168 pour l’aval) ainsi que des 2 affluents temporaires étudiés ; fond de carte ONF 
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Figure 3. Localisation des 4 stations étudiés à raison de d’une amont et d’une aval sur les 2 

affluents temporaires considérés, dont le ruisseau n°7, destiné à être conservé dans son 
état actuel, comme témoin, et le ruisseau n°15 étudié dans l’état actuel et destiné à être 
suivi après restauration ; fond de carte IGN 

 
Comme pour le cours principal, les mesures réalisées sur les affluents ont été réalisées à 
deux échelles. Pour réaliser des analyses biologiques et des cartographies d’habitats 
aquatiques, deux stations d’étude approfondies ont été implantées sur deux affluents, dont 
un restera témoin tandis que l’autre est susceptible d’être restauré. 
 
Parallèlement la morphologie et l’hydrodynamique de l’ensemble du linéaire des chevelus 
ont été expertisées en terme d’état de leur qualité physique. A cette occasion, les 
possibilités et les modalités optimisées de restauration ont été aussi élucidées. 
 

I-2.	Nature	et	articulations	des	investigations	
 
Les investigations appliquées sur la Clauge apicale et ses affluents ont été mis en œuvre 
pour établir l’état initial de la Tanche et des ses affluents. Il a en effet été démontré que 
ces méthodes et protocoles ont permis en effet de suivre les effets des travaux de sur la 
morphologie et les potentiels biologiques des ruisseaux traités. 
 

Analyse	des	potentiels		piscicoles	de	la	Tanche	
 
Des inventaires piscicoles quantitatifs ont été réalisés en 2018 et 2019 dans les 2 stations 
de la Tanche sub-pérenne. Dans cette optique, des pêches électriques à 3 passages ont 
été mise en œuvre à la fin du printemps à l’amont et à l’aval de la partie la plus pérenne. 
Les résultats de ces pêches ont été utilisées pour calculer l’indice IPR, qui a été expertisé 
(adéquation entre classe d’état et expertise réalisée) 
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Analyse	quantitative	de	la	faune	benthique	des	affluents	temporaires	
 
Pour caractériser les structures des communautés benthiques et pour en évaluer 
l’abondance, 8 placettes ont été échantillonnées pendant l’hydropériode dans chacune 
des 2 stations d’étude implantées sur chacun des 2 ruisseaux temporaires étudiés. 
 
Ces prélèvements ont été réalisés en milieu de printemps, dans la phase finissante de 
l’hydropériode qui correspond à la  densité optimale des larves âgées des insectes dont 
une phase au moins est aquatique. 
 
L’échantillonnage de la faune benthique a été réalisé suivant la stratégie stratifiée par 
substrats et vitesses de courant de l’IBGN (norme AFNOR 1992). Ce protocole se 
distingue de celui des indices normalisés pour les suivis de réseau (IBG-DCE). En effet, 
ces méthodes ont été conçues pour être appliquées en étiage estival dans les cours d’eau 
permanents, et ne sont donc pas adaptés aux ruisseaux  temporaires.   
 
En outre, les fonds de ce type de cours d’eau sont naturellement homogènes, y compris à 
l’état originel alors qu’ils sont méandriformes. Par conséquent la diversité des substrats et 
des classes de vitesses d’écoulement est très limitée, en particulier dans leur état rectifié, 
mais également après restauration. 
 
Leurs fonds sont en effet majoritairement constitués de mélanges homogènes de graviers 
et de galets, alternant avec des zones de dalles marneuses et des accumulations de litière 
organique. Ces 2 ou 3 substrats sont essentiellement baignés de courant moyens sous 
hauteur d’eau moyennes alternant avec des courant lent et ou des zones d’hauteurs plus 
faibles ou un peu plus élevées. 
 
Etant donnée cette uniformité, accentuée dans l’état rectifiée mais qui persistera, au 
moins partiellement dans l’état restauré, le prélèvement de trois placettes pour chaque 
type de substrats sous la vitesse d’écoulement la plus représentative permet d’approcher 
la densité de la faune benthique pour les taxons majoritaires sont forme d’indices 
d’abondances associés à des intervalles de confiance. 
 
Dans cette optique, et contrairement à ce qui est préconisé pour les indices « standard », 
la faune devra être dénombrée dans chaque placette. Dans le cas des insectes 
aquatiques et des crustacés, elle a été identifiée au genre, et même à l’espèce pour la 
plupart des taxons, dès que cela a été possible. 
 

Analyse	quantitative	du	benthos	de	Tanche	sub-pérenne	
 

12 prélèvements ont été effectués au printemps selon la méthode de l’IBG-DCE 
complétés à 20 selon la méthode MAG20 sur les deux stations d’étude approfondies 
implantée sur la partie sub-pérenne de la Tanche. En effet, ce protocole préconise le 
prélèvement, le dénombrement et la détermination au genre  de 20 placettes. Il permet 
donc de balayer la totalité des habitats aquatiques tout en réalisant des réplicats dans les 
substrats les mieux représentés. 
 
Les mesures d’abondances issues de cette approche sont associées à une puissance 
statistiques qui permet les comparaisons avant et après travaux. En outre, la variété des 
habitats pris en compte, y compris en ce qui concerne les écoulements, permet d’évaluer 
plus finement les variations de capacités habitationnelles. 
 



 

 
7 

Ces données ont été aussi utilisées pour calculer et interpréter l’indice I2M2 ainsi que les 
métriques de l’outil diagnostic associé. 
 
Afin de tenir compte des variations interannuelles, ces 2 stations ont été prospectées à 2 
reprises, en 2018 et en 2019 à l’aide du protocole MAG20. 
 

Caractérisation	de	la	qualité	physique	à	l’échelle	globale	
 
Pour caractériser la morphologie et l’hydrodynamique de la Tanche, la méthode tronçon a 
été appliquée sur la totalité de son linéaire. Parallèlement, l’état d’altération de l’ensemble 
des affluents a été caractérisé et les possibilités de leur restauration inventorié selon la 
méthode déjà employée sur le réseau hydrographique des affluents de la Clauge apicale 
(Degiorgi et al. 2011). 
 

Caractérisation	de	la	qualité	physique	à	l’échelle	stationnelle	
 
Sur chacune des 2 stations sur chacun des 2 affluents temporaires (le témoin et un 
ruisseau à restaurer), un Indice d’Attractivité Morphologique a été effectué. Cette méthode 
consiste à cartographier les substrats et les supports des fonds, ainsi que les mosaïques 
d’écoulement puis à évaluer les capacités biogènes de leurs combinaisons. 
 

Piézométrie	et	hydrologie	(cf.	approche	pédologique,	à	venir)	
 

Les mesures piézométriques effectuées dans le cadre du suivi pédologique ont été mises 
en relation avec la durée de la mise en eau des chenaux, en tenant compte des variations 
de l’hydroclimat. 
 

Suivi	thermique	
 
Le Département du Jura a installé et gère la maintenance d’un thermistor dans la Clauge, 
à l’aval de Vilette les Doles. Parallèlement, l’AFB enregistre les variations de température 
de la Clauge à l’aval de la Vieile Loye. Ces deux capteurs sont donc localisés à l’aval de la 
confluence entre la Tanche et la Clauge. En complément de ces deux stations de mesures, 
2 thermistors ont été installés et géré par la Fédération de Pêche du Jura sur la Tanche et 
la Clauge juste avant leur confluence. 
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I-1-3.	Maille	temporelle	:	réplicats	interannuels	

 
Le dispositif d’évaluation de la qualité physique  de la Tanche et de ses affluents 
temporaires a été mis en œuvre en 2018. L’analyse des peuplements benthiques et  les 
inventaires piscicoles ont été répétés soit en 2019, soit en 2020 (tab. 1).  
 

Années 2018 2019 2020 

Sites d’étude  et investigations                               état initial état initial état initial 

Totalité du linéaire de la Tanche   
 

 

Morphologie et hydrodynamique (méthode « Tronçon »)  1 
 

 

2 stations sur la Tanche (code SANDRE 6464650 et 06001168)   
 

 

Qualité habitationnelle  (IAM) 2 
 

 

Analyse quantitative de la faune benthique (MAG20 et IBG-RCS) 2 2  

Inventaires piscicoles 2 2  

Totalité du linéaire des affluents    

Caractérisation de l’état d’altération / possibilités de restauration  1  

4 stations sur 2 affluents temporaires   
 

Qualité habitationnelle  (IAM) 4 
 

 

Analyse quantitative de la faune benthique (8 placettes) 4  4 

Tableau 1.  Investigations  de l’état initial de la Tanche et de ses affluents 
 
Ce dispositif permettra d’évaluer l’effet des éventuelles restaurations si ces investigations 
sont répétées  au moins deux fois entre 3 et 5 ans après la fin des travaux. 
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II-2.	Capacités	biogènes	de	la	Tanche	et	de	ses	affluents	entre	2018	et	2020	
 
 

II2-1.	Potentiels	piscicoles	de	la	Tanche	
 
Les deux stations de la Tanche sur lesquelles les inventaires piscicoles ont été effectuée 
étaient presqu’à sec dès juin 2018 et se résumaient à quelques flaques maigres en 2019. 
Aussi leurs peuplements piscicoles étaient à ces 2 occasions soit extrêmement  pauvres 
soit réduits à néants (fig. 4 et 5). 
 

 
Figure 4. Structure du peuplement échantillonné en juin 2018 et en mai 2019 sur la partie amont de 

la portion sub-pérenne de la Tanche (code SANDR 06464650) 
 
Dans la station amont, le peuplement se résume à quelques loches (Barba Tula barbatula) 
et chevesnes (Squalius cephalus) en juin 2018. Il est nul en 2019. 
 

 
Figure 5. Structure du peuplement échantillonné en juin 2018 et en mai 2019 sur la partie aval de la 

portion sub-pérenne de la Tanche (code SANDRE 06001168) 
 
Dans la station aval, le peuplement n’est constitué que de quelques vairons en juin 2018. 
En mai 2019 il ne se compose que de vairons et juvéniles de loches. 
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II-2.	Potentiels	benthiques	de	la	Tanche	
 

Essai	d’application	des	indices	de	qualité	(IBGN,	IBG-DCE,	I2M2)	
 
Le tarissement estival de la Tanche ne permet pas d’appliquer rigoureusement les 
conditions de prélèvement de la faune benthique préconisées par les protocoles 
normalisés de l’IBGN (AFNOR 1992), de  l’IBG-DCE ni de l’I2M2 (Mondry et al. 2012). En 
effet, suivant ces protocoles les prélèvements doivent être réalisés en étiage estival, pour 
déceler les perturbations au moment le plus critique pour la faune aquatique.  
 
Cependant, en été, la Tanche est à sec.  En toute rigueur, la valeur de ces indices 
est alors nulle. 
 
Malgré tout, à titre d’essai, ils ont été calculés à partir des prélèvements printaniers 
réalisés peu avant l’assèchement total du cours d’eau (tab. 2-3). En effet, le protocole 
MAG20, qui a été appliqué et qui  repose sur l’échantillonnage de 20 placettes permet de 
reconstituer les jeux de prélèvements nécessaires aux calculs de ces différents indices. 
Parallèlement l’indice SPEAR réputé particulièrement sensible aux contaminations de type 
« contamination par des pesticides» (Bêcheton et al. 2006) a également été déterminé.  
 
Indicateurs Tanche amont (06464650) Tanche aval (06001168) 
  2018 2019 2018 2019 
IBGN (8 placettes)                 
Variété taxonomique : 14 5 14 5 11 4 10 4 
Taxon indicateur (GI) : Perlodidae 9 Nemouridae 6 Perlodidae 9 Nemouridae 6 
IBGN (/20) : 13   10   12   9   
Calcul de robustesse :                  
Taxon indicateur (GI) : Nemouridae 6 Limnephilidae 3 Nemouridae 6 Limnephilidae 3 
Robustesse  IBGN' (/20) : 10   7   9   6   
Calcul IBG-MPECE (8 placettes A+B)                 
Variété taxonomique : 14 5 10 4 13 5 10 4 
Taxon indicateur (GI) : Perlodidae 9 Nemouridae 6 Perlodidae 9 Nemouridae 6 
IBG (/20) : 13   9   13   9   

Tableau 2. Essai de calcul des indices IBGN et IBG-DCE sur les 2 stations de la Tanche forestière 
prospectées début juin 2018 et fin mai 2019 

 

Station Année I2M2 SPEAR (pesticides) 

    Valeur Classe de qualité  Valeur Classe de qualité  

Amont 
(06464650) 

2018 0,54 Bon état 0,97 II: Good 

2019 0,66 Très bon état 1,00 I: High 

Aval 
(06001168) 
  

2018 0,56 Bon état 1,04 I: High 

2019 0,56 Bon état 0,67 III: Moderate 

Tableau 3. Essai de calcul des indices I2M2 et SPEAR sur les 2 stations de la Tanche forestière 
prospectées en 2018 et 2019 
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Les indices IBG obtenus sont moyens à médiocres. De façon logique pour des ruisseaux 
temporaires, leur valeur est limitée par la faiblesse de la variété taxonomique qui 
sanctionne la pauvreté de l’habitat aquatique en lien avec l’intermittence des débits. 
 
 En 2018 valeur de ces indices est soutenue par la présence d’un Perlodidae adapté au 
débit intermittent : Isoperla grammatica. Ce plécoptère résiste en effet aux assecs très 
longs grâce à la faculté de ses œufs de rentrer en diapause et dont les larves jeunes 
peuvent se développer en milieu hyporhéique profond. 
 
La présence de cette espèce sensible à plusieurs types d’altération de la qualité de l’eau 
révèle une bonne qualité chimique pendant sa phase larvaire. Cependant, sa disparition 
dans les échantillons de 2019, qui entraine une chute des indices IBG de 3 à 4 points, est 
plus probablement due aux conditions de sècheresse intense de l’année hydrologique 
2018-2019, la plus sèche depuis plus de 60 ans (DEGIORGI et al. 2019). 
 
A contrario, l’intermittence du débit de la Tanche et la banalisation des mosaïques 
d’habitats aquatiques qu’elle entraine, y compris durant l’hydropériode, ne sont pas ou que 
très peu sanctionnées par l’I2M2. Cet indice n’apparait guère sensible à ce type 
d’altération (tab. 3). Les indications fournies par les diagrammes radar interprétatifs 
associés à cette méthode sont également peu pertinentes (fig. 6 et 7).  
 

 
 

 
Figure 6. Diagramme radar d’interprétation de l’indice I2M2 calculé sur les prélèvements réalisés 

début juin 2018 et fin mai 2019 sur la station amont Tanche (code SANDRE 60464650) ; 
en rouge, les données de la station. : plus le curseur est près de 1, plus le risque de 
perturbation par le paramètre est élevé. 
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En effet, le « risque » de perturbation par  « l’instabilité hydrologique » apparaît peu élevé 
pour les deux stations aux deux époques des contaminations. A contrario, cette approche  
indique une probabilité de perturbation par l’urbanisation ou les voies de communication 
peu cohérente avec la nature uniquement forestière du bassin versant. 
 
 

 
 
 

 

 
Figure 7. Diagramme radar d’interprétation de l’indice I2M2 calculé sur les prélèvements réalisés 

début juin 2018 et fin mai 2019 sur la station aval Tanche (code SANDRE 06001168) ; 
en rouge, les données de la station. : plus le curseur est près de 1, plus le risque de 
perturbation par le paramètre est élevé 

 

Biodiversité	quantitative	du	benthos	de	la	Tanche	(MAG20)	
 
Aussi pour évaluer objectivement la qualité et la quantité du benthos, l’effectif des 
prélèvements stationnels a été étendu à 20 placettes selon les préconisations du 
protocole MAG20. Cette méthode permet en effet de récolter de données quantitatives 
assorties d’une erreur instrumentale limitée. Elle fournit en outre des indicateurs 
discriminants la plupart des types de perturbations (Décourcière et Degiorgi  2002). Elle 
convient donc bien à la comparaison de situations avant et après restauration. 
 
Cette approche indique que les peuplements benthiques de la Tanche sont 
qualitativement et quantitativement très pauvres sur les 2 stations et pour les 2 années 
successives de prélèvement (tab. 4, fig. 8). Les abondances ne dépassent pas 900 
individus et les variétés totales ne sont comprises qu’entre 16 et 22. 
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Indicateurs Tanche amont (06464650) Tanche aval (06001168) 
  2018 2019 2018 2019 

Indicateurs MAG20 (20 placettes) :                 

Abondance : 872   802   752   351   

Variété familiale :  15   17   15   12   

Variété générique total :  20   22   20   16   

Variété générique /ab. Plécoptères 3 69 4 184 3 103 2 13 

Variété générique /ab. Éphéméropt. 2 24 2 9 1 33 2 3 

Variété générique /ab. Trichopt. : 5 16 5 1 5 52 4 18 

Abondance PET : 109   194   188   34   

Somme cotes d'abondance PET : 16   18   17   9   

Holobiotiques / % : 409 47% 117 15% 504 67% 138 39% 

Amphibiotiques / % : 463 53% 685 85% 248 33% 213 61% 

Tableau 4. Caractérisation, à l’aide du protocole MAG20, des structures quantitatives des 
peuplements benthiques échantillonnés sur 2 stations de la Tanche forestière début avril 
2018 puis fin mars 2020 

 
Corrélativement, les 2 stations n’abritent que de 8 à 11 genres d’EPT contre 30 à 40 pour 
sites en très bon état écologique appartenant au même niveau typologique. Le score 
« EPT » qui combine la richesse générique des 3 ordres d’insectes à larve aquatiques 
réputés sensibles à la qualité chimique et physique en résulte très faible (fig. 8).  
 

 
Figure 8. Comparaison des scores d’abondance des Ephéméroptères Plécoptères Trichoptères 

déterminés en juin 2018 et mai 2019 sur deux stations de la Tanche (code SANDRE 
6464650 pour l’amont et 06001168 pour l’aval) et sur deux stations de la Clauge (code 
SANDRE  06460003 pour l’amont et 06001167 pour l’aval). 
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II-3.	Potentiels	benthiques	des	deux	affluents	de	la	Tanche	

 
Pour caractériser de façon synthétique les peuplements benthiques des ruisseaux 
temporaires forestiers, 3 indicateurs ont été considérés : 

• la variété taxonomique totale ; 

• la variété taxonomique et l’abondance des 3 ordres d’insectes aquatiques réputés les 
plus sensibles tant à la qualité de l’eau qu’à celle de l’habitat, les Ephéméroptères, 
Plécoptères, Trichoptères désignés sous le sigle EPT ; 

• la variété et la fréquence de taxons considérés comme « indicateurs d’humidité 
soutenue » car leur développement nécessite soit une hydropériode, soit une durée 
d’écoulement hyporhéiques soit une humidité des sols de plusieurs mois après leur 
éclosion ; ils s’agit, d’après la bibliographie, des taxons suivant (cf. § 5-3) : 

+ les plécoptères appartenant aux genres Amphinemura et à la famille des Capnidae ; 

+ tous les Ephéméroptères ; 

+ les trichoptères appartenant à la tribu des Limnephilini (Limnephilidae) ou à la famille 
des Phryganeidae ; 

+ les diptères appartenant aux familles des Tipulidae ou des Athéricidae ; 

+ les crustacés de la famille des Gammaridae. 
 
Dans cette optique et à titre de comparaison, les affluents temporaires de la Clauge sont 
caractérisés par les indicateurs suivants (Degiorgi et al. 2022) : 

• ruisseau non restaurés :  variété totale comprise entre :  6     et  16 

variété des EPT comprise entre :  2     et    7 

indicateur d’humidité soutenue entre  0     et    3 

abondance comprise entre :       700     et       2000 
 

• ruisseau restaurés :   variété totale comprise entre :  11   et  22 

variété des EPT comprise entre :  8     et  10 

indicateur d’humidité soutenue entre  4     et    6 

abondance comprise entre :      1000     et        4000 
 
Nota : pour un même degré d’altération morphologique, ces indicateurs varie en fonction 
de la taille du bassin versant et de l’année hydrologique. 
 
Dans le cas des affluents de la Tanche, échantillonnés à la fin de l’hydropériode 
printanière, début avril 2018 et fin mars 2020 (tab. 5), ces indicateurs sont dans 
l’ensemble compris entre les valeurs respectives suivantes : 

• 11 et      17   pour la variété totale ; 

• 3  et        8    pour la variété EPT ; 

• 625  et  2710   pour l’abondance totale ; 

• 1  et      5  pour le nombre d’indicateurs d’humidité soutenue. 
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Ces gammes de valeur les classent dans la gamme haute des ruisseaux dont la 
morphologie ou et le débits sont altérés. La partie aval du ruisseau 15 est même associée 
en 2018 à des caractéristiques proches de celles des affluents de la Clauge restaurés.  
 
Toutefois, ces bonnes performances ne sont pas retrouvées en 2020. En outre, la partie 
aval  de ce ruisseau bénéficie d’un bassin versant particulièrement important. 
   

Taxons / stations-dates 
7 amont  7 aval 15 amont 15 aval 

04-18 03-20 04-18 03-20 04-18 03-20 04-18 03-20 

Nemouridae Nemoura 245 318 113 575 123 120 40 313 

  Amphinemura       3     35 68 

Capniidae Zwicknia             3   

Taeniopterygidae Brachyptera         5   50   

Perlodidae Isoperla 3       5   18 20 

Ameletidae Metreletus   3           5 

Siphlonuridae Siphlonurus 5 5     3 23 3 5 

Limnephilidae Glyphotealius   3 5 20   20   23 

  Limnephilus 5 3   18 20 10 3   

  Micropterna   3   20         

  Stenophylax 88 45 80 70 155 100 390 13 

Phryganeidae Trichostegia           3     

Dryopidae Dryops 3   5   3 3     

Dytiscidae Hydroporinae     3         3 

Chironomidae   30 363 25 523 105 438 38 548 

Limoniidae   28 30 10 23 45 35 18 13 

Simuliidae   5 30 3   30 83 35 185 

Tipulidae   3           5   

Niphargidae       5       5 10 

Sphaeriidae Pisidium 35 65 835 508 45   78 3 

OLIGOCHETES   178 188 1625 173 925 140 438 193 

Erpobdellidae Erpobdella     3   3       

Hirudidae Haemopis       3 3       

HYDRACARIENS           5   3   

BRYOZOAIRES               100   

Variété total   12 12 12 11 15 11 17 14 

Variété EPT   5 7 3 6 6 6 8 7 

Abondance totale (nb/m2)  625 1052 2710 1932 1472 972 1257 1397 

Indicateurs d'humidité soutenue 3 4 1 3 2 4 5 3 

Tableau 5. Caractérisation, à l’aide du protocole MAG20, des structures quantitatives des 
peuplements benthiques échantillonnés sur 2 stations de la Tanche forestière début avril 
2018 puis fin mars 2020 
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II-3.	Qualité	physique	de	la	Tanche	et	de	ses	affluents	entre	2018	et	2020	
 

II-3-1.	Qualité	physique	stationnelle	des	affluents	de	la	Tanche	
 
La qualité physique des deux affluents de  la Tanche a  été analysée en mars 2018, sur 
les 4 stations d’étude, à l’aide du protocole IAM (Teleos 2001-2003). Ces mesures ont été 
réalisées durant l’hydropériode, avant l’assèchement même si cette méthode préconise de 
cartographier les mosaïques d’habitat en étiage estival. Les valeurs d’indice obtenues sont 
donc surestimées et doivent être considérées avec précaution. 
 

Cartes	des	composantes	de	l’habitat	aquatiques	
 
La station cartographiée à l’amont de l’affluent numéro n°7 est presque rectiligne (fig. 9). 
Les écoulements y sont très uniformes. La mosaïque de substrats-supports, très 
homogène également, est ultra-dominée par des litières organiques grossières. 
 

 
Figure 9. Cartes des composantes de l’habitat aquatiques de la station amont du ruisseau n°7 
 
La station cartographiée à l’aval du ruisseau n°7 est plus méandriforme. La mosaïque de 
substrats-supports y est beaucoup plus diversifiée, même si elle ne comporte que peu 
d’anfractuosité pouvant former caches ou abris hydrauliques (fig. 10). Parallèlement, les 
hauteurs d’eau y sont uniformément faibles et les vitesses d’écoulement très lentes, ce qui 
traduit la sur-largeur du chenal. 
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Figure 10. Cartes des composantes de l’habitat aquatiques de la station aval du ruisseau n°7 

 
La station amont du ruisseau XV est elle aussi méandriforme, mais la mosaïque des 
écoulements y est plus diversifiée (fig. 11). Les substrats-supports, quoique également 
équilibrés, ne présentent qu’une attractivité limitée 
 

 
Figure 11. Cartes des composantes de l’habitat aquatiques de la station amont du ruisseau n°15 

 
La station aval du ruisseau XV apparaît aussi relativement hétérogène sur le plan des 
écoulements et plus attractive que la station amont (fig. 12). En particulier les substrats-
supports sont presqu’entièrement constitués de mélanges de graviers et de galets.  
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Figure 12. Cartes des composantes de l’habitat aquatiques de la station amont du ruisseau n°15 

 

Bilan	comparatif	de	la	qualité	stationnelle	des	deux	affluents	étudiés	
 
Les IAM calculés sur ces 4 stations varient de 197 à 998, ce qui correspond à des déficits 
de capacités habitationnelles de 93 à 53 % même durant l’hydropériode. 
 
Descripteurs                             Stations 7 amont 7 aval 15 amont 15 aval 

Substrats (%) 
CHV = végétations aquatiques rases - - - 2,00 
GGR = galets et graviers 5,9 - 11,71 61,09 
GRA = graviers 17,7 14,9 22,94 3,91 
SAB = sables - 29,3 26,57 0,15 
HYI = hydrophytes immergés - 15,1 - - 
FIN= éléments fins, limons - - 0,46 - 
DAL = dalles 4 4,5 9,07 18,52 
LIT = litières organiques 72,4 36,2 29,25 14,34 

Hauteurs d'eau (%) 
< 5 cm 18 45 53 48 
6 à 20 cm 82 55 31 39 
21 à 70 cm - - 16 12 

Vitesses (%) 
< 10 cm/s 93 91 66 81 
11 à 40 cm/s 7 9 33 17 
41 à 80 cm/s - - 1 2 

Indicateurs synthétiques 
Var. substrats 4 5 6 6 
Var. profondeurs 2 2 3 3 
Var. vitesses 2 2 3 3 
Attractivité (/100) 12,3 12,8 12,7 18,5 
IAM 197 255 684 998 

Capacité habitationnelle (%) 7 12 32 47 

Tableau 5. Descripteurs synthétiques des mosaïques d’habitats aquatiques des 4 stations  
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Adaptation	de	l’indice	à	l’intermittence	des	débits		
 
Pour pouvoir apprécier plus finement la qualité physique de ruisseaux temporaires a-
piscicoles, le mode de calcul de l’indice IAM doit être adapté. En effet, cette méthode 
d’évaluation de la qualité des mosaïques d’habitats aquatiques a été conçue pour des 
cours d’eau pérennes, en utilisant les exigences des poissons pour caler la valence des 
substrats-supports qui déterminent l’attractivité des mosaïques d’habitats  
 

Code Classe de substrats supports Cotation  
IAMPb 

Cotation IAM 

CHV Chevelus racinaire ou bryophytes 100 40 

HYI Hydrophytes immergés 90 80 

BRA Branchages et racines immergés 80 100 

GLP Galets plats non colmatés 80 50 

GAL Galets ménageant des anfractuosités 70 50 

HYD ou HYIc Hydrophytes immergés très dense ou colmatés 60 40 

HEL Hélophytes 60 40 

HYF hydrophytes à feuilles flottantes 50 40 

LIT Litière organique grossière 50 10 

BRG Sous-berge noyée 40 90 

DLF Litière organique fine, débris organique fin 40 10 

GLS ou GALc Galets sans anfractuosité (pavage) ou colmatés 35 25 

GGR Mélange de galets et de graviers  35 25 

HLD ou HLE Hélophytes très denses ou au contraire épars 30 20 

GRA Graviers non damés ni colmatés 20 20 

SAB Sables 20 8 

BLO Blocs non jointifs, avec caches pluri centimétriques 15 60 

GGRc Mélange de galets et de graviers colmatés 15 12 

GRS ou GRAc Graviers (colmatés ou damés) 10 10 

FNO  Fonds nus organiques, vases, limons 10 3 

BLS Blocs sans anfractuosité 5 30 

FIN Eléments fins non organiques, limons 5 4 

DAL Dalle, marne ou autres surfaces lisses 1 1 

Tableau 6. Adaptation des cotes d’attractivité associées aux substrats supports pour le calcul de 
l’Indice d’Attractivité Morphodynamique Potentiel  

 
Aussi, la cotation de l’attractivité associée aux différents substrats-supports a été  modifiée 
pour pouvoir calculer un « Indice d’Attractivité Morphodynamique « potentiel » pour le 
benthos (IAMpb, tab. 6). Suivant cette approche, les déficits des capacités habitationnelles 
des  4 stations étudiées sont réduits, respectivement à 76, 62, 27 et 20 %, toujours en 
admettant que l’hydropériode soit suffisamment longue pour permettre aux espèces 
adaptées à ces habitats de se développer complètement. 
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II-3-2.	Qualité	physique	stationnelle	de	la	Tanche	
 
La qualité physique de la Tanche a  été analysée en avril 2018, sur les 2 stations d’étude, 
à l’aide du protocole IAM (Teleos 2001-2003). Ces mesures ont été réalisées durant 
l’hydropériode, avant l’assèchement, alors que cette méthode préconise de cartographier 
les mosaïques d’habitat en étiage estival. 
 

Station	Tanche	amont	:	code	sandre	6464650	
 
Sur la station située sur la partie amont de la Tanche, les fonds sont dominés par des 
surfaces argileuses lisses très peu biogènes résultant d’anciennes opérations de curage 
et de recalibrage (fig. 13-14). A la faveur des assecs, une partie de ces dalles argileuses 
sont toutefois couvert de bryophytes amphibies. 
 

  
  

  
Figure 13. Vues de la station en amont de la Tanche (code SANDRE 6464650) en avril 2018. 

 
Le surélargissement du lit mineur provoqué par ces travaux a amplifié l’énergie maintenue 
dans le chenal avant débordement. L’érosion induite a empêché le réajustement spontané 
du chenal et limité la végétalisation tout en perchant la ripisylve. 
 
Corollairement, les écoulements d’étiage, à la fin des hydropériodes sont très uniformes. 
Les profondeurs sont réduites et la vitesse d’écoulement ne dépasse pas 50cm/s (tab. 7). 
 



 

 
21 

 
Figure 14. Cartes des composantes de l’habitat aquatique pour la Tanche amont (code 6464650) 

 
Descripteurs synthétiques Avril 2018 

Indice d’Attractivité Morphodynamique 1 502 points 
Rapport à la référence 26% 
Indice de diversité 1,16 

Indicateurs au niveau des substrats-supports : 
Attractivité des substrats 21 /100 
Proposition des substrats très biogènes  0,4% (Branchages immergés) 
Substrat dominant Marnes (28,0%) 
Variété de la substrats-supports� �  8 

Indicateurs au niveau des profondeurs : 
Variété des hauteurs d'eau 3 classes 
Profondeur maximale  41 cm 
Profondeur modale 16 cm 

Indicateurs au niveau des vitesses : 
Variété des vitesses d'écoulement 3 classes 
Vitesse maximale mesurée 47 cm/s 
Vitesse modale 6 cm/s 

Tableau 7. Caractéristiques des mosaïques habitationnelles sur la station « Tanche amont » en 2018. 
 

Station	Tanche	aval:	code	sandre	06001168	
 
La station Tanche aval est elle aussi très homogène vis-à-vis des trois composantes de 
l’habitat aquatique (fig. 15-16, tab.8). 
 

Substrats	
supports		

Profondeurs	

Vitesses	de	
courant	
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Le substrat-support ultra-dominant est composé d’un mélange de gravier-galets 
partiellement colmatés. Comme dans la station amont, les branchages et racines 
immergés sont anecdotiques. 
 

  
  

  
Figure 15. Vues de la station en aval de la Tanche (code SANDRE 06001168) en avril 2018. 

 
Descripteurs synthétique  Avril 2018 

Indice d’Attractivité Morphodynamique 1 089 points 
Rapport à la référence 18% 
Indice de diversité 1,09 

Indicateurs au niveau des substrats-supports : 
Attractivité des substrats 17,0 /100 

Proposition des substrats très biogènes 
0,9% (Racines immergés-Branchages 

immergés) 
Substrat dominant Galets-graviers (44,2%) 
Variété des substrats-supports 8 

Indicateurs au niveau des profondeurs : 
Variété des hauteurs d'eau 4 classes 
Profondeur maximale  75 cm 
Profondeur modale 19 cm 

Indicateurs au niveau des vitesses : 
Variété des vitesses d'écoulement 2 classes 
Vitesse maximale mesurée 36 cm/s 
Vitesse modale 6 cm/s 

Tableau 8. Caractéristiques des mosaïques habitationnelles sur la station  « Tanche aval » en 2018. 
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Les écoulements sont aussi très monotones. La station comporte une mouille de 
profondeur notoire, mais la vitesse d’écoulement très lente ne dépasse pas 10 cm/ s sur la 
quasi-totalité de la station. Cette uniformisation des écoulements est liée au 
surélargissement du lit induit par les travaux de curages et de recalibrage. 
 

 
Figure 16. Cartes des composantes de l’habitat aquatique pour la Tanche aval (code 06001168) 

 

Bilan	sur	la	qualité	des	mosaïques	d’habitat	aquatique	des	2	stations.	
 
Comme indiqué plus haut, la méthode IAM a été ici appliquée hors protocole, alors qu’un 
débit printanier très supérieur au débit d’étiage baignait la station. Les indices calculés 
sont donc très fortement surestimés. Malgré cela, les capacités biogènes liées à la qualité 
physique des deux stations est réduits, respectivement de 74 et de 82% par rapport au 
potentiel optimum rencontré dans ce type de cours d’eau (tab. 9, fig. 17). 
 
Si l’on calcule l’IAMpb adapté au ruisseau temporaire apiscicole, on observe que l’habitat 
aquatique de la station amont apparaît plus favorable a la faune benthique adapté au 
régime intermittent, à condition d’augmenter la durée de l’hydropériode. En revanche, une 
amélioration  aussi limitée du débit  ne suffirait pas à rehausser les capacités biogènes de 
l’habitat aquatique de la station aval. 
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Descripteurs synthétique Tanche amont Tanche aval 

Variété des substrats 8 8 

Variété des profondeurs 3 4 

Variétés des vitesses 3 2 

Attractivité des fonds 20,9 16,8 

Attractivité temporaire des fonds 43,0 16,2 

IAM 1502 1078 

Potentiels par rapport à l'optimum  26% 18% 

IAMpb " écoulement temporaire" 3094 1037 

Tableau 9. Descripteurs synthétiques de la qualité des mosaïques d’habitat aquatique des deus 
station étudiées sur la Tanche en avril 2018 

	

	
Figure 17. Comparaison de la qualité physique stationnelle appréciée à l’aide de l’IAM déterminés 

sur deux stations de la Haute-Clauge et deux stations de la Tanche 
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II-3-3.	Qualité	physique	globale	de	la	Tanche	
 

Délimitation	des	tronçons	
 
La qualité physique globale de l’ensemble du linéaire de la Tanche, soit environ 15,2 km, 
a été analysée.  Quatorze tronçons morphodynamiquement homogènes y ont été définis 
(fig. 18) puis décrits et caractérisés suivante le protocole dit de la méthode tronçon. 

 

 
Figure 18. Délimitations et localisation des tronçons morphodynamiquement homogène jalonnant 

la Tanche de ses sources à sa confluence 
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Descriptions	de	tronçons,	de	l’aval	vers	l’amont	
 
Le tronçon A, de la confluence avec la Clauge au lieu dit les Vétillards, n’est pas 
entièrement forestier. Il s’écoule majoritairement au milieu des prairies communales. Pour  
le débit printanier, très supérieur à l’étiage, cette portion apparaît relativement hétérogène. 
Elle bénéficie des caches de berge ménagées par la ripisylve partiellement connective 
pour ce niveau d’eau (fg. 19).  
 
Cependant, ce tronçon, plusieurs secteurs ont été rectifiés. En outre les merlons  de 
curage et les multiples remblais qui la flanquent limite fortement sa connectivité latérale.  
 
Surtout, les débits estivaux y sont réduits à un filet d’eau. Même en eau, les fonds du 
centre du chenal y sont moins hétérogènes que les berges, et on n’y observe que peu 
d’embâcles. 
 

  
  

  
Fig. 19.  Vues du tronçon A de la Tanche. 

 
 
Les tronçons B et C, du lieu dit les Venteillards à la RF de Marizy et à la limite des 
parcelles 1089-1115, sont entièrement forestiers, comme tous le reste du linéaire. Ils sont 
plus nettement méandriformes même si plusieurs méandres ont été rescindés.  
 
Dans les secteurs demeurés sinueux, le lit a été uniformément surélargis et enfoncé (fig. 
20). Les berges décapées par l’érosion induite sont lisses et argileuses. Le lit incisé en 
résulte homogène et inattractif. 
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Figure 20.  Vues des tronçons B (4 photos supérieures) et C (4 photos inférieures) de la Tanche 
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Les tronçon D et  E sont plus altérés encore (fig. 21). De nombreux méandres y ont été 
rescindés, et le chenal y est partout très fortement surélargis et enfoncés. Même les 
méandres résiduels sont bordés de merlons de curage qui limitent encore la connectivité 
du cours d’eau avec sa frange humides ainsi qu’avec la ripisylves. 
 

      
 

      
Figure 21.  Vues des tronçons D (2 photos supérieures) et E (2 photos inférieures) de la Tanche 

 
En revanche le petit tronçon F qui s’étend sur 530 m de part et d’autre de la RF Brenot est 
à la fois méandriforme et connectif (fig. 22). La diversité des écoulements en soutient 
l’hétérogénéité. Cependant, la très faible proportion de bois morts en limite l’attractivité. 
 

      
Figure 22.  Vues du tronçon F  de la Tanche 

 



 

 
29 

A contrario le chenal des tronçons G et H est à nouveau surélargis et enfoncés (fig. 23). 
De très nombreuses dalles argileuses limite fortement l’hétérogénéité et l’attractivité, en 
particulier au sein du tronçon G. 
 

      
 

      
Figure 23.  Vues des tronçons G (2 photos supérieures) et H (2 photos inférieures) de la Tanche 

 
Le tronçon I, rectifié sur un plus grand linéaire, en résulte homogène et inattractif. Il est le 
siège d’érosion de berges notoires (fig. 24). 
 

      
Figure 24.  Vues du tronçon I  de la Tanche 

 
Le tronçon J a conservé sa sinuosité mais a été surélargi (fig. 25). Le manque de cache 
de berge, combiné avec un fort déficit en bois mort, imite drastiquement son attractivité. 
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Figure 25.  Vues du tronçon J  de la Tanche 

 
Les tronçons K et dans une moindre mesure L ont été sévèrement rectifié en plusieurs 
endroits (fig. 26). Les lits y sont plus étroits mais plus incisés et très homogènes. 
 

      
Figure 26.  Vues des tronçons K (à gauche) et L (à droite) de la Tanche 

 
Dans les tronçons M et N ont eux aussi été partiellement rectifiés et presque entièrement 
creusés ou enfoncés (fig. 27). Malgré l’humidité de la période d’observation, les  débits 
étaient étiques dans le premier tronçon et nul dans le second. 
 

      
Figure 27.  Vues des tronçons M (à gauche) et N (à droite) de la Tanche 
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Bilan	sur	la	qualité	physique		globale	de	la	Tanche	
 
L'application du protocole tronçon sur les 15 km de la Tanche n'a pas permis de définir 
des secteurs réellement référentiels sur le plan de la qualité morphodynamique. En effet, 
même lorsqu’ils sont considérés durant l’hydropériode, hors protocole, et donc avec un 
débit favorable, tous les secteurs présente des altérations marquées (tab. 10 et fig. 28). 
 

 
Tableau 10. Bilan de l’état des composantes de la qualité physique globale de la Tanche 
 
Les différentes composantes de la qualité physiques sont limitées en particulier par 
l’étalement des débits dû à un élargissement et à un enfoncement notoire du gabarit du 
cours d'eau, parfois amplifiés par des rectifications locales drastiques. Cependant, même 
sur les tronçons où des méandres subsistent encore (tronçons B, C, F, H, J) les curages 
et recalibrage dont a souffert le lit ont entrainé une incision généralisée et grevé de façon 
non naturellement réversible les capacités biogènes de la Tanche. 

Score Score Score Score Coef Qualité

Trç Limite aval Limite amont Hétérogénéité  Attractivité  Connectivité  Stabilité stab*  physique

/111 /90 /130  -60 / 40 0,75 - 1,25 /30600

Trç A Confluence Clauge Les Vanteillards 2 262 43 B 43 B 55 B -8 équilibre 0,85 4 021 B

Trç B Les Vanteillards
Route Forestière 

Marizy 2 348 49 B 18 D 59 B -7 équilibre 0,85 3 360 C

Trç C
Route Forestière 

Marizy
Limite parcelles 

1089-1115 658 45 B 30 C 57 B -14 érosion 1 4 275 B

Trç D
Limite parcelles 

1089-1115
Limite parcelles 

976-977 2 835 46 B 14 D 55 B -10 équilibre 0,85 2 805 C

Trç E
Limite parcelles 

976-977

400 m amont 
Route Forestière 

Brenot
1 068 31 C 18 D 53 B -10 équilibre 0,85 2 207 C

Trç F
400 m amont 

Route Forestière 
Brenot

530 m amont 
Route Forestière 

Brenot
128 40 B 18 D 86 A -5 équilibre 0,85 4 240 B

Trç G
530 m amont 

Route Forestière 
Brenot

750 m amont 
Route Forestière 

Carabinier
1 503 33 C 9 E 59 B -11 érosion 1 2 478 C

Trç H
750 m amont 

Route Forestière 
Carabinier

530 m aval Route 
Forestière du 

Défois
283 40 B 15 D 60 B -10 équilibre 0,85 2 805 C

Trç I
530 m aval Route 

Forestière du 
Défois

Route Forestière 
du Défois 529 24 D 12 D 50 B -15 érosion 1 1 800 C

Trç J
Route Forestière 

du Défois
470 m amont D 31 1 808 42 B 7 E 58 B -10 équilibre 0,85 2 416 C

Trç K 470 m amont D 31
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

360 8 E 7 E 45 C -8 équilibre 0,85 574 D

Trç L
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

400 m amont 
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

400 23 D 8 E 55 B -8 équilibre 0,85 1 449 D

Trç M

400 m amont 
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

1250 m amont 
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

856 23 D 4 E 59 B -9 équilibre 0,85 1 354 D

Trç N

1250 m amont 
Route Forestière 

Communale d'Arc-
et-Senans

"Sources" 196 À SEC À SEC À SEC À SEC À SEC

A >50 > 45 > 65 >10 Sédimentation > 6500

B  40 - 50  34 - 45  49 - 65  -10 / 10 Equilibre 3500 - 6500

C  28 - 40  23 - 34  33 - 49   -25 / -10 Erosion 1500 - 3500

D  14 - 28  11 - 23  16 - 33  -60 / -25 Forte érosion 400 - 1500

E < 14 <  11 < 16 < 400

Linéaire 
(m)

Classe ClasseClasse

Tendance 
dynamiqu

e
Classe
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Ce processus se traduit par affaiblissement de l'hétérogénéité et surtout de l'attractivité. Le 
lit de la Tanche n’offre en effet que très peu de caches, la fréquence des bois mort étant 
anecdotique et les systèmes racinaires de la ripisylve généralement non connectif. 
 

 

 
 

Figure 28. Variation spatiale de la qualité physique globale de la Tanche 
 
Sur l’ensemble du linéaire, la plupart des méandres rectifiés sont encore visibles mais non 
connectifs.  Parallèlement, la  qualité physique du réseau d'affluents de la Tanche est 
également très altérée, en particulier au niveau des confluences. Cette configuration 
traduit un appauvrissement généralisé des potentiels écologiques de l’ensemble du bassin 
hydrographique. 
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III.  Etat d’altération du chevelu et stratégie de restauration 
 

III-1.	Inventaire	spatialisé	des	altérations	
 

III-1-1.	Inventaire	des	altérations	et	des	possibilités	de	restauration	des	affluents	
 

Méthodologie	
 
Le tableau de description « fonctionnelle » simplifiée mis au point pour décrire 
synthétiquement la morphologie et la dynamique des affluents de la Clauge a été utilisé 
pour caractériser ceux de la Tanche (Degiorgi et al., 2010, tab. 11). Cette grille s’attache à 
décrire,: 

- la largeur du vallon, et les propriétés des sols en rapport avec leur hydromorphie ; 

- les interfaces entre le chenal et le vallon et ses versants ; 

- la morphologie et la dynamique du chenal ; 

- les possibilités spatiales et matérielles de restauration les plus efficaces. 
 

 
Tableau 11. Grille de description  morpho-hydrodynamique des ruisseaux forestiers temporaires 

 

Application	aux	affluents	de	la	Tanche	
 
Cette grille de description a été renseignée de janvier à février  2018 puis durant l’hiver et 
le début des printemps 2020 et 2021, au cours de la prospection d’une partie seulement 
des affluents de la Tanche. En effet, si une première approche cartographique appliquée 
par l’ONF avait permis d’identifier  47 affluents principaux, les reconnaissances de terrain 
et surtout l’analyse du Lidar a montré que le chevelu se composait de 169 affluents et 
contre-affluents (fig. 29). Le linéaire cumulé total identifié dépasse 58 km  
 
L’analyse a donc été appliquée à un sous-échantillon représentatif de 50 ruisseaux 
affluent ou contre-affluents majeurs de la Tanche totalisant une trentaine de kilomètre de 
linéaire cumulé. Elle  a permis de distinguer les différentes composantes déterminant leur 
taux d’altération, les principales causes de perturbation, leurs tendances dynamiques et 
les possibilités de restauration qui leur sont associées. 

Remarques

N° ru
N°

parc
sit foto

Larg.
Vall

Pier.
Pier.

lit
MO

Mndr
tot.

Mndr
hum.

Affl. Fossé Gué Buse
Larg
méd.

Prof.
max

Pente Form Embcl Merlon
Bois
dispo

Tn
Diagnostic ou/et

préconisation

m 0 à 3 0 à 3 1 à 3 nb nb N° nb nb nb m m ‰ II ou S nb 0 à 3 nb A à E

- Sit[e] : division éventuellue de la parcelle
- Pier[osité] : densité de cailloux de 1 à 3, au fon du vallon et dans le lit mineur
- MO : teneur en matière organique en fonction de la couleur (1 à 3)
- M[éa]ndr[e] : nb total de fantome (tot) DONT en eau ou très humides au moment de la prospection (hum)
- Affluents : distinguer ceux cartographié (n° attribué) et ceux non cartographié (lettre)
- Fossés : indiquer les fossés accentués dont il convient d'oblitérer la zone de confluence ou et la partie basale
- Embcl : nb d'embâcles en place
- Ripisylve penchée ou vieillissante (1 à 3)
- Merlon selon quantité de matériaux dispo : 3 # bouchage total, 2 # bouchage partiel mais sensible, 1 simple amorce ou compléments, 0 aucun
- Bois coupés : houpiers, chablis, tronc couché susceptible de constituer 3# plusieurs bouchons 2# un bouchon au moins 1# amorce de bouchon
- Tn : appréciation synthétique de la stratégie de restauration optimale
A Comblement total : merlon ou autre source de matériaux disponible à proximité
B Bouchons à noyau ( fossé très enfoncé et pente forte ou/et terrain friable ...) C Bouchons terreux (simple) : pente faible et fossé peu profond
D Embacles artificielles à fixer avec D+ ou sans D recharge E Autre : par exemple recharge en granulat

Matériaux / TnRepères Sol Corridor/annexes Fossé/chenal
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Figure 29 Chevelu hydrographique et bassin versant de la Tanche 
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1. Le taux d’altération des ruisseaux a été évalué en mesurant la diminution de sinuosité 
du lit et en caractérisant le surdimensionnement du lit induit par les travaux des années 
1940 à 1980 puis aggravés par l’érosion. La sur-largeur et l’enfoncement du lit 
augmentent en effet la vitesse de tarissement en étiage ainsi que le niveau de l’énergie 
maintenue dans le chenal en crue. Ces processus limitent eux-mêmes les capacités 
biogènes du ruisseau. 

2. Les tendances dynamiques sont inférées à partir de l’observation du signe d’érosion 
ainsi qu’à partir de la pente et de la cohérence des terrains riverains. 

3. Les principales causes d’altération sont recherchées par enquête auprès des agents 
de terrain, mais aussi par observation des usages et pratiques et des types de travaux 
d’aménagement mis en œuvre sur le tronçon considéré ainsi qu’à l’amont et à l’aval. 

4. Les possibilités et l’orientation des modalités de restauration sont déduites des 
tendances dynamiques et de présence ainsi que de la nature des matériaux 
disponibles sur places. 

 

Suivant cette optique, plusieurs tendances et phénomènes récurrents ont pu être identifiés 
sur les 32 kilomètres de linéaires prospectés. Puis, le degré d’artificialisation du chevelu a 
été évalué en distinguant la forme et l’encaissement du lit ainsi que la fréquence des 
embâcles et l’importance relative des merlons (tab. 12). 

 
Forme du lit Proportion Profondeur du chenal (cm) Embâcles 

 % moyenne minimale maximale nb/100m 

      

Peu marquée dont 2 20 5 30 0,5 

Peu marquée + embâcles 1 15 5 25 1,5 

      

Méandriformes dont : 22 32 10 80 0,3 

Méandriforme non creusé 4 19 10 30 0,8 

Méandriforme incisé (1) 11 47 30 80 0,2 

Partiellement  sinueux (2) 7 36 10 70 0,4 

      

Rectifié (3) 76 56 20 140 0,2 

      

Artificialisé ou érodé (1+2+3) 93 48   0,2 

Tableau 12. Typologie  de l’artificialisation des affluents de la Tanche. 
 
 

III-1-2.	Inventaire	des	altérations		et	des	potentiels	de	restauration	pour	la	Tanche	
 
Un  inventaire des altérations et des potentiels de restauration a aussi été dressé pour la 
Tanche elle même (tab.13-14). Cette approche a permis de déterminé que la proportion 
de linéaire rectifié drastiquement  était d’environ 25 % contre 73 % linéaire curé ou 
recalibré. 
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Repères Tronçon Linéaire (m) Altitude 
(m NGF) Pente Largeur 

modale 
Hauteur 
de berge 

    IGN Lidar amont aval ‰ m max (m) 

Source / fossé N 196 239 276 273 16 2,0 40 

Foret de Champagne M 856 1 044 273 263 11 3,0 50 

Amont RF Arc-et-S. L 400 488 263 261 5 7,0 60 

Aval RF Arc-et-S. K 360 439 261 258 8 5,0 70 

Amont D31 - RF Défois J 1 808 2 206 258 250 5 5,0 75 

Amont aval proches Défois I 529 645 250 248 2 5,0 80 

RF Défois - RF Carbinier H 283 345 248 246 7 6,0 90 

Amont/aval RF Carabinier G 1 503 1 834 246 242 3 8,0 90 

RF Carbinier - RF Brenot F 128 156 242 242 2 8,0 75 

Amont/aval RF Brenot E 1 068 1 303 242 239 3 9,0 120 

Am. Louvrier - av. Guiseul D 2 835 3 459 239 233 2 8,0 126 

Amont RF Marizy C 658 803 233 231 3 9,0 180 

Aval RF Marizy -Essart  B 2 348 2 865 231 225 2 9,0 155 

Essart - Confluence A 2 262 2 760 225 220 2 10,0 168 

Total 15 234 18 585 276 220 4   
Tableau 13. Caractéristique morphologique des tronçons de la Tanche 

 

Repères	 Tronçon	 Bois	mort	 Taux	de	ripisylve		
(%	berge)	

Altérations	par	linéaire	(m)	

		 		 lin.	(m)	 tot.	 conn.	 Rectifié	 Curé	 Merlon	

Source	/	fossé	 N	 20 40 4 40	 120	 119	

Foret	de	Champagne	 M	 0 7 7 120	 680	 60	

Amont	RF	Arc-et-S.	 L	 0 10 10 112	 376	 40	

Aval	RF	Arc-et-S.	 K	 0 20 5 259	 180	 200	

Amont	D31	-	RF	Défois	 J	 2 24 11 335	 1	871	 654	

Amont aval proches Défois	 I	 0 15 5 140	 505	 120	

RF	Défois	-	RF	Carbinier	 H	 0 50 10 0	 345	 148	

Amont/aval	RF	Carabinier	 G	 3 18 10 0	 1	834	 80	

RF	Carbinier	-	RF	Brenot	 F	 0 25 25 0	 156	 40	

Amont/aval	RF	Brenot	 E	 2 33 15 500	 803	 650	

Am.	Louvrier	-	av.	Guiseul	 D	 8 38 22 980	 2	479	 118	

Amont	RF	Marizy	 C	 6 60 15 148	 655	 40	

Aval	RF	Marizy	-Essart		 B	 13 40 16 100	 2	765	 800	

Essart	-	Confluence	 A	 86 66 47 1	560	 1	200	 1	200	

Total	 		 32	 14	 4	294	 13	968	 4	269	

Tableau 14. Spatialisation des altérations et des possibilités de restauration par tronçon 
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III-2.	Modalité	de	restauration	adaptées	
 
Pour reconstituer les réserves en eau du sol, allonger leur hydropériode ou les rendre à 
nouveau pérenne, une stratégie de restauration intégrée  a  été conçue et mise en 
pratique sur la Clauge et ses affluents. Elle vise à rehausser l’altitude et à resserrer la 
largeur des écoulements de surface, en s’adaptant à la morphologie des lits artificialisés et 
de leur berge, aux types d’altérations subies, à l’intensité de l’érosion induite ainsi qu’aux 
contraintes de la gestion forestière. 
 
Dans cette optique, 4 modalités ont été mises au point, en les choisissant et en les 
articulant en fonction des configurations suivantes. Elles ont démontré leur efficacité 
(Degiorgi et al. 2022). 
 

III-1.	Stratégie	optimale	:	comblement	total	des	lits	rectifiés	
 
 

1. Le chenal a été rectifié, les merlons de curage sont encore présents sans être 
colonisés par de gros arbres, les anciens méandres sont ou non encore visibles. 

=> Comblement du lit rectiligne et réactivation des méandres sans recreusement 
ou creusement ménagé d’un lit guide méandriforme sous-dimensionné (fig. 30)  

 
 

 
Figure 30. Vue schématique en plan (à gauche) et en profil (à droite) des ruisseaux restaurés par 

comblement total du lit rectiligne 
 

III-2.	Stratégie	compromis	:	comblement	partiel	des	lits	rectifiés	
 
2. Le chenal a été rectifié, les anciens méandres sont ou non encore visibles mais les 

merlons ont été exportés ou érodés ou et colonisés par des arbres à conserver. 

=> Oblitération partielle du lit rectiligne  à l’aide de bouchons en escalier et 
réactivation des méandres comme ci-dessus (fig. 31-32). 



 

 
38 

 

 
Figure 31. Vue schématique en plan (et en profil (en bas à droite) des ruisseaux temporaires 

restaurés par oblitération du lit rectifié à l’aide d’une série de bouchons étanches  

 

 
Figure 32. Profil en long d’une succession de double bouchons en escalier oblitérant partiellement 

le chenal rectiligne quand il n’est pas possible de le combler complètement 

 

III-3.	Rehaussement,	resserrement	et	diversification	des	lits	enfoncés	surélargis	
 
3. Le chenal a été seulement curé et enfoncé mais pas rectifié,  les merlons de curage 

ont été exportés ou érodés ou et colonisés par des arbres exploitables. 

=> Rehaussement et resserrement de la lame d’eau et diversification des 
mosaïques d’habitats aquatiques à l’aide de recharges en gravier ou galet ainsi 
que d’embâcles fixés et semi-enterrés (fig.33). 
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Figure 33. Schéma de principe du rehaussement et du resserrement de la lame d’eau des ruisseaux 

temporaire curés et incisés mais non rectifiés ; en haut recharge en galets ou et graviers 
sous forme de triplets de bancs ; en bas embâcle artificiel ancré et semi enfoui. 

 
4. Le chenal a été rectifié ou curé, les anciens méandres ne sont plus visibles, les 

merlons ont été exportés ou érodés ou et colonisés par des arbres importants et le 
chenal artificialisé est très large 

=> Rehaussement et resserrement de la lame d’eau et diversification des 
mosaïques d’habitats aquatiques à l’aide de l’implantation de banquette double 
ou simple assortie d’un embâcle fixé et enfoui à l’aval immédiat (fig. 34). 

 

 
Figure 34. Principe du resserrement du lit  à l’aide d’un couple de banquette végétalisée en vis à 

vis ; un embâcle artificiel semi-enterré sera systématiquement ancré à l’aval immédiat 
des banquettes 
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III-3.	Orientation	et	stratégie	de	restaurations	du	chevelus	hydrographique		
 
Les déficits mis en évidence pour les capacités biogène de la Tanche et de deux de ses 
affluents en relation avec les altérations de leur  qualité physique inclinent à engager des 
actions de restauration sur l’ensemble du chevelu hydrographique. En effet, les suivis des 
effets des travaux menés sur le bassin de la Clauge forestière on montré que l’intérêt et la 
nécessité de réaménager  à la fois les affluents et le cours principal (Degiorgi et al. 2022). 
 

III-3-1.	Stratégie	de	restauration	de	la	Tanche		
 
En fonction des caractéristiques morphologiques globale de chacun des tronçons de la 
Tanche une prévision des différents types de travaux à y mener peut être proposée et pré-
chiffrée. Suivant cette optique, le volume des aménagements nécessaires pour 
reconstituer des écoulements d’étiage et pérenniser le débit à partir de l’aval de la route 
forestière du Défois se décline de la façon suivante : 

+   Entre 900 et 1000 m linéaire de comblement total ; 

+   130 et 140 banquettes doubles ou simples ; 

+   entre 190 et 200 triplets de bancs de recharge en galets et graviers ; 

+   210 et 220 embâcles ancrés et enfouis. 
 

Trç Comblement Doubles banquettes  Recharge 
triplets bancs 

Embâcles ancrés 
enfouis 

  lin. nb vol. cout nb lin. vol. cout nb vol. cout nb vol. cout 

N 20 1 16 320 4 6 14 1320 8 20 358 2 6 462 

M 40 2 60 1800 17 8 67 5524 20 133 2345 40 213 11268 

L 60 2 252 5640 4 9 50 3520 6 120 2109 12 258 7670 

K 80 3 280 6500 4 10 42 3161 7 84 1475 12 146 5226 

J 120 4 450 10200 24 11 330 21120 24 298 5249 36 436 15598 

I 60 2 240 5400 6 12 94 5151 8 105 1843 16 195 6961 

H   
  

  4 13 94 3520 8 170 2995 8 124 3966 

G   
  

  16 14 538 35200 20 786 13828 24 654 18383 

F   
  

  2 14 56 4400 4 125 2199 4 99 2796 

E 120 4 1296 27120 7 14 331 14458 13 852 14990 12 403 10850 

D 240 6 2419 50184 28 15 1411 61600 32 1730 30455 24 646 18160 

C 60 2 972 20040 4 16 357 9078 8 802 14118 8 269 7254 

B 60 2 837 17340 16 17 1232 34278 32 2692 47378 20 661 17822 

Tôt. 960   6822 144544  134   4615 202331 191 7917 139342 218 4110 126417 

Tableau 15. Principe du resserrement du lit  à l’aide d’un couple de banquette végétalisée en vis à 
vis ; un embâcle artificiel semi-enterré sera systématiquement ancré à l’aval immédiat de 
chacune des banquettes 
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III-3-2.	Stratégie	de	restauration	des	affluents	de	la	Tanche		
 
Les sols du bassin versant de la tanche sont à dominante argileuses et argilo-limoneux. 
En outre la densité de drainage des affluents est assez faible et ne dépasse pas 2 km/km2. 
Par conséquent, le temps d’évacuation des eaux à l’exutoire est assez long. 
 
On en déduit l’intérêt de restaurer la morphologie d’une partie au moins des affluents de la 
Tanche. Toutefois, pour atteindre un seuil d’augmentation critique des apports phréatique 
et de débits avant tarissement au cours d’eau principal, la restauration d’au  moins 25 
affluents dont les 9 principaux pour un total d’au moins 45 km apparaît nécessaire. 
 
Les affluents à restaurer par ordre de priorité sont les suivants : 

+ majeurs : 15, 9, 20, 23, 24, 30, 29, 33, 39 ; 

+ mineurs : 3 , 4, 5, 12, 28, 29-13, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47. 
 
 

III-3-3.	Propositions	de	phasages	et	pré-chiffrage	
 
Que ce soit dans le cas des affluents comme pour la Tanche elle-même, cette stratégie et 
ses modalités techniques doivent être précisées et modulées spatialement au cours 
d’étude de phase APD et PRO ultérieures. Cependant, un chiffrage global peut être 
proposé ainsi qu’un phasage opérationnel (tab. 36). 
 

Années Phases Fourchette € HT /an 

2023 Etude APD /PRO/DLE dont état initial pour les affluents 24 000 28 000 

2023 à 2025 8 affluents /an  soit 15 km /an => 280 000 360 000 

2024 Etude APD /PRO/DLE dont état initial pour la Tanche 28 000 32 000 

2025  à 2027 Tanche 5 à 6 km/an=> 18 km 220 000 300 000 

Tableau 16. Principe du resserrement du lit  à l’aide d’un couple de banquette végétalisée en vis à 
vis ; un embâcle artificiel semi-enterré sera systématiquement ancré à l’aval immédiat de 
chacune des banquettes. 

 
Ainsi, comme dans le cas du chevelu hydrographique de  la Clauge, dans un premier 
temps, la restauration des affluents permettra de reconstituer les réserves en eau des sols 
en tête de bassin  ainsi que les écoulement hyporhéiques parvenant jusqu’à la Tanche. 
Dans un deuxième temps, la restauration de la Tanche elle même permettra d’espérer le 
retour à la pérennisation des débits d’étiage  au moins dans sa moitié forestière aval. 
 
 

III-3-4.	Perspectives	de	finalisation	des	restaurations	de	la	Clauge	et	de	la	Tanche		
 
A plus long terme, lorsque les restaurations des parties apicales forestières des chevelus 
hydrographiques de la Tanche et de la Clauge auront été mise en œuvre, la restauration 
de la partie prairiales des deux cours d’eau pourra utilement être envisagée. En effet pour 
l’instant, cette zone a été notoirement artificialisée. 
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Juste avant leur confluence, les deux cours ont été rectifié set fortement surélargis (fig. 35). 
Cependant, des reliques ou des fantômes des anciens méandres ainsi que de l’ancienne 
confluence sont encore visibles. Aussi, la restauration de cette zone permettrait une 
reconstitution très efficace des débits d’étiage de la Moyenne Clauge (fig. 36). 
 

 
Figure 35. Carte LIDAR de la zone de confluence de la Clauge et de la Tanche à la Vieille Loye 
 

 
Figure 35. Proposition pour la restauration de la confluence de la Clauge et de la Tanche  
 
Corollairement, la fonctionnalité et l’intérêt écologiques des prairies humides adjacentes 
seraient renforcés. Ce réaménagement nécessiterait certes une adaptation des pratiques 
agricoles, mais il permettrait aussi un gain notoire de la surface en herbe. Surtout, il 
garantirait, à moyens termes, le maintien, voire l’augmentation de la production de 
fourrage sur cette zone, en dépit des sécheresses aigües et récurrentes qui sont à 
craindre dans un avenir proche, compte tenu du dérèglement climatique. 
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Annexe 1. Listes faunistiques du benthos (protocole MAG20) sur 2 

stations de la Tanche (codes SANDRE  06464650 et 
06001168) 

 
 

 Famille  Genre (espèce) 

Début juin 2018 Fin mai 2019 
amont 

(aval route 
forestière 
Brenot) 

aval 
(amont route 

forestière 
Gilardoni) 

amont 
(aval route 
forestière 
Brenot) 

aval 
(amont route 

forestière 
Gilardoni) 

Nemouridae Amphinemura standfussi 40 12 85 1 
  Nemoura cinerea 14 12 85 12 
Perlodidae Isoperla (gr. grammatica) 15 79 3   
Taeniopterygidae Brachyptera (risi)     11   
Ameletidae Metreletus balcanicus 2   6 2 
Siphlonuridae Siphlonurus aestivalis 22 33 2 1 
Limnephilidae Chaetopteryx villosa       1 

  Glyphotaelius pellucidus 4 15 2 4 
  Ironoquia dubia 1   1   
  Limnephilinae indéterminé 1 1     

  Limnephilus (dt L. centralis, L. 
rhombicus) 9 7 9 4 

  Melampophylax mucoreus     1   
  Micropterna   2     
  Stenophylax (permistus)   27 14 9 
Phryganeidae Trichostegia minor 1       
Curculionidae     1     
Dryopidae Dryops 3 1     
Dytiscidae Colymbetinae 1   1   
  Hydroporinae 3 1     
Ceratopogonidae   12 15 2 6 
Chironomidae   324 25 136 164 
Limoniidae   15 19 17 5 
Simuliidae       310 2 
Tabanidae       1   
Tipulidae   3 1   2 
Sialidae Sialis         
Niphargidae   6 2 4 15 
BRANCHIOPODES       1   
Sphaeriidae Pisidium 98 74 4 1 
Ancylidae Ancylus   1     
Erpobdellidae Erpobdella      1   
OLIGOCHETES   298 424 106 122 

  Abondance 872 752 802 351 
  Variété 20 20 22 16 
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Annexe 2. Détail des IAM réalisé en juin 2018 sur 2 stations de la 
Tanche (codes SANDRE  06464650 et 06001168) 
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Bilan des IAM sur les deux stations. 
 
 
 

 
 

  

Code Composante de l'habitat aquatique Tanche amont Tanche aval

Bra Branchages 0,4 0,6

Gal Galets 0,2

Bry Chevelus racinaire ou bryophytes 29,6 5,8

Ggr Galets et graviers mélangés 23,5 44,2

Gra Graviers 7,5

Gls Galets colmatés 3,2

Grs Graviers colmatés 2,1 14,0

Lit Litières organiques grossières 2,6 1,2

Sab Sables 0,3 13,3

Fno Fonds nus organiques 2,8 2,7

Dal Surfaces lisses, ici argileuses 27,9 18,1

1 <5 cm 27,64% 15,51%

2 6 à 20 38,86% 61,22%

3 21 à 70 33,50% 20,48%

4 71 à 150 2,79%

5 >151 cm

1 <10 cm /s 95,37% 96,90%

2 11 à 40 4,34% 3,10%

3 41 à 80 0,28%

4 81 à 150 

5 > 151 cm /s
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Annexe 3. Détail des scores de la qualité globale déterminés à l’aide de 
la méthode tronçon 
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