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1 – La biodiversité en Picardie : états des lieux
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Une faune et une flore diversifiée mais menacée

Flore :

•  1660 espèces végétales sauvages inventoriées (1450 en NPdC, 3500 en 
PACA,… 5000 environ en France).

•  228 espèces sont éteintes ou présumées éteintes ; environ 1 à 2 par an 
depuis 2 siècles, mais un rythme qui s’accélère.

•  395 espèces sont considérées comme menacées soit 22% de la flore 
indigène de Picardie.

Quelques causes de régression : 33% disparition du pâturage,  17% aux 
apports d’intrants dans le sol et aux pesticides et herbicides, 15% à la perte 
de qualité des milieux aquatiques, 10% à la gestion des lisières forestières,…

Liparis de Loesel

Andromède
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Une faune et une flore diversifiée mais 

menacée

Faune : quelques exemples de disparitions

• L’Outarde canepetière : intensification agricole
• Le Milan Royal : disparition sans doute liée à la dégradation des systèmes 

prairiaux et bocagers
• 90% des effectifs de Butor étoilé disparus depuis 1975
• La Babastrelle, une chauve-souris presque disparue à cause de la rupture des 

continuités de ses habitats (vieux peuplements forestiers, prairies connectées 
par des haies

• Disparition d’une vingtaine de papillons depuis un siècle,…

Milan Royal

Cuivré des marais

Babastrelle

Butor Etoilé
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Les responsabilités patrimoniales de la 

Picardie
• 90% des landes, de pelouses et 

marais disparus en moins d’un 
siècle

• Perte de 60% des prairies en 
40 ans

Quelques exemples  :
• Butor étoilé, Râle 

des Genêts,
• Phoques,
• Chauves-souris,
• Liparis de Loesel,
• Anémone sauvage,

…

Anémone sauvage



2 – Les continuités : une histoire ancienne en Picardie
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• Des enjeux  continuités écologiques qui ne sont pas nouveaux :
Schéma de services 
collectifs des espaces 
naturels et ruraux (1999) : 
reste cependant très 
orienté grande faune
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Réseaux de sites, réseaux d’acteurs

Grenouille des champs
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Des actions déjà engagées :

• Le réseau de landes du PNR Oise Pays de France,
• Des clôtures adaptées sur le réseau ferré sur la ligne Amiens-

Paris,
• Des documents d’urbanismes qui doivent et qui ont déjà intégré 

cet enjeu,
• Des refus de certains projets pour atteinte aux continuités 

d’enjeu régional,
• Des mesures agro-environnementales,
• L’effacement des ouvrages hydrauliques,….



Mais :
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•Un manque de hiérarchisation,
•Un besoin de cohérence,
•Des études qui ne sont pas partagées,
• Pas de diagnostic croisé des enjeux 

écologiques et socio-économiques



3 – L’élaboration du SRCE
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• Une approche qui laisse une grande place à la concertation 
pour définir la méthodologie et le cahier des charges :
– Organisation de 3 séminaires départementaux fin 

2011/début2012
– 41 entretiens avec les principaux acteurs (chambres 

d’agricultures, chambres de commerce, UNICEM, 
principales agglomérations,…)

– Analyse des expériences des autres régions
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• Bilans des perceptions :
– Constat positif d’actions déjà menées
– Constat de la nécessité d’aller vers plus 

d’intégration environnementale et de la 
biodiversité

– Des craintes : les conséquences sur le 
développement économique et social
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• Bilans des perceptions :
– Des attentes : 
• Transversalité thématique de la TVB
• Subsidiarité
• Cohérence avec les actions et politiques déjà menées
• Pérennité et évaluation
• Concertation (co-construction et vision partagée)
• Pédagogie (élaboration et mise en œuvre)



• la méthodologie qui en découle est proposée 
au CRTVB de juillet 2012  axée sur 4 points
– Une concertation renforcée
– Une attention particulière sur l’interaction entre 

activités et biodiversité
– L’échelle régionale
– Une définition scientifique de la hiérarchisation 

des enjeux régionaux relatifs à la préservation et la 
remise en état des continuités écologiques
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03/07/2012Trame Verte et Bleue / Schéma Régional de Cohérence Ecologique



• Fin 2012 le choix d’une équipe pour réaliser le 
SRCE :
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Phase 4 : Consultation, 
approbation, arrêté 

Phase 3 : 
Finalisation

janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc..

2013 2014
janv. fév. mars avril mai

2014

juin juillet août sept. oct. nov. déc.

2015

Phase 2 : Plan stratégique 
d’actions Phase 1 : Diagnostic écologique croisé 

CSRPN

CRTVB 
2

CRTVB 
1

Comité 
pilotage

CSRPN

Groupe travail 
scientifique

CRSPN

CRTVB 
3

Résumé non 
technique

Adoption par arrêtés du Président du  
Conseil régional et du Préfet de région

Evaluation environnementale : Rapport Environnemental

8 ateliers 
thématiques 
diagnostic  / 

enjeux

5 ateliers 
sous trames 
Diagnostic / 

enjeux

3 ateliers 
territoriaux
Informer / 
partager

8 ateliers 
thématiques 
Plan d’actions

3 ateliers 
territoriaux

Actions 
territorialisées

Journée de 
synthèse et 
d’échanges

Journée de 
synthèse et 
d’échanges

Réunion 
d’échanges 
avec régions 
voisines Consultation 

officielle 
(Projet SRCE & 

RE)

3 mois

Synthèse des avis

Enquête 
publique

(Projet 
SRCE, RE, 

Avis)
1 à 3 mois



Quels types d’ateliers en phase 1?
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Thématiques
Occupation 

du sol et 
sous-trames

Territoriaux 
Journée de 
synthèse et 
d’échanges

Ateliers techniques

8 thèmes
50 pers.

Mai/Juin 2013

5 trames
20-30 pers.

Après été 2013

1 par département
Liste séminaires 
départementaux

Oct/Nov 2013

1 en fin de ph.1
Toutes les 
personnes 

précédemment 
invitées

1 2 3 4

Socio-pro
Présentation + 
recueil d’avis et 
compléments

Co-construire le 
diag

Experts
Cartographie

Affiner le diag 

Présenter les 
travaux

Tracer contour 
plan actions

Échanges croisés



Quels objectifs ?  
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Thématiques 

- Présenter la démarche 

- Acteurs socio-pro identifier les liens 

favorables ou pas avec la TVB 

- Territorialiser ces liens 

- Hiérarchiser ces liens 

Activités socio-
économiques 

Eau, politiques  
de l'eau et 

risques naturels 

Infrastructures 
linéaires 

terrestres ou 
aquatiques 

Activités 
économiques 
industrielles 

Urbanisme et 
documents de 
planification 

Gestion des espaces 
naturels et usagers 

Paysages et 
tourisme 

Forêt et 
sylviculture 

Agriculture 
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :
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Les méthodes de détermination des continuités :



Précisions 
Il ne s’agit pas de cartographier seulement les espaces 

régulièrement utilisés par les espèces, mais aussi ceux pouvant 
permettre le passage plus ponctuel des espèces lors d’échanges 
entre noyaux de populations (importance pour le brassage 
génétique). Précisons ici que cette méthode géomatique peut 
être complétée en fonction des observations réalisées et/ou 
connues et donc adaptée à dire d’experts.
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Les méthodes de détermination des continuités :



Critères de sélection des espèces de guildes :
 Statistiquement représentatives (nombre de données suffisant à 

l’échelle régionale)
 Homogènes à l’échelle régionale (répartition spatiale connue de 

façon suffisamment homogène sur l’ensemble du territoire 
régional)

 Exploitables en termes de localisation (données géo-référencées 
de manière impérative à une échelle infra-communale)

 Exploitables en terme d’analyse SIG (nature de l’information, 
statut…), etc.
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Définition des guildes par Trame :

Par trame, en général trois classes sont définies en fonction 
des capacités de déplacement et/ou de franchissement des 
espèces. Plusieurs AMS seront donc réalisées pour assurer la 
représentativité des différents modes de déplacement ou de 
dispersion des espèces de chacune des classes. Ces classes sont 
définies comme telles : 
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 a : espèces à grand rayon de dispersion (> 10 km)  et/ou ayant 
de bonne capacité de franchissement. Il s’agit ici par exemple, 
des grands mammifères ; 

 b : espèces à rayon de dispersion moyen (< 10 km) et/ou 
ayant des capacités de franchissement moyennes. Divers 
libellules et reptiles intègrent cette catégorie ; 

 c : espèces à faible rayon de dispersion (< 1 km) et/ou ayant 
des capacités de franchissement faibles. Il s’agit ici d’espèces à 
très faible mobilité comme les mollusques, certains insectes…
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