
Fédération du Gard 

Pour La Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique 

Association reconnue d’utilité publique  (Article L. 434.-4 du Code de l’Environnement) 

Siret : 77591486400027    APE : 9499Z     Déclarée le 27 Février 1942 à la Préfecture du Gard – J.O du 14 Mars 1942 

 

Siège social : 34, rue Gustave Eiffel – ZAC de Grézan –30034 NIMES Cedex 1 – tél. 04.66.02.91.61  

E-mail : accueilfedegardpeche@gmail.com 
 

2024  

 

Etude du caractère envahissant de la laitue d’eau (Pistia 

stratiotes) sur le contre canal du Rhône, rive droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaire : Marius André, Université de Rennes, Master GHBV, 2024 

Responsable de stage : Julie Marais, directrice adjointe FD30 



 

 

Table des matières 
Introduction : .............................................................................................................................. 1 

1 Matériels et méthode : ........................................................................................................ 3 

1.1 Pistia stratiotes, L. : .................................................................................................... 3 

1.2 Zone d’étude : .............................................................................................................. 4 

1.3 Physico-chimie : .......................................................................................................... 6 

1.4 Cartographie : .............................................................................................................. 8 

1.4.1 Cartographie de Pistia stratiotes : ........................................................................ 8 

1.4.2 Interactions entre P. stratiotes et les autres plantes aquatiques : .......................... 9 

1.5 Vie subaquatique : ..................................................................................................... 10 

1.6 Analyses statistiques : ................................................................................................ 11 

1.6.1 Physico-chimie : ................................................................................................. 11 

1.6.2 Cartographie : ..................................................................................................... 11 

2 Résultats : ......................................................................................................................... 12 

2.1 Physico-chimie : ........................................................................................................ 12 

2.1.1 Tronçon 2............................................................................................................ 13 

2.1.2 Tronçon 3 : ......................................................................................................... 14 

2.1.3 Sonde de température : ....................................................................................... 15 

2.1.4 Sonde de pénétration de la lumière dans l’eau : ................................................. 16 

2.2 Développement de la végétation aquatique : ............................................................. 16 

2.2.1 Colonisation de P. stratiotes : ............................................................................. 16 

2.2.2 Interaction entre P. stratiotes et les autres plantes aquatiques : ......................... 20 

2.3 Vie subaquatique : ..................................................................................................... 23 

2.3.1 Faune aquatique : ............................................................................................... 23 

2.3.2 Flore aquatique : ................................................................................................. 25 

2.3.3 Granulométrie : .................................................................................................. 25 

3 Discussion : ...................................................................................................................... 26 



 

 

3.1 Influence de P. stratiotes sur les paramètres physico-chimiques : ............................ 26 

3.2 Colonisation du contre canal par P. stratiotes : ......................................................... 28 

3.3 Plongées : ................................................................................................................... 29 

3.4 Gestion CNR : ........................................................................................................... 30 

3.5 Communication sur Pistia stratiotes : ....................................................................... 31 

Conclusion : .............................................................................................................................. 33 

Bibliographie : ............................................................................................................................ 1 

Annexes : .................................................................................................................................... 1 

 

 

  



 

 

Table des figures :  

Figure 1 : Colonie de Pistia stratiotes ......................................................................................... 3 

Figure 2 : Carte présentant les différents tronçons avec la localisation des transects ................ 5 

Figure 3 : Points de prélèvements physico-chimiques type au sein d’un tronçon ..................... 7 

Figure 4 : Bouée témoin du tronçon 1 ........................................................................................ 7 

Figure 5 : Bouée test du tronçon 2 ............................................................................................. 7 

Figure 6 : Schéma du montage de la sonde de pénétration de la lumière dans l'eau .................. 7 

Figure 7 : Positionnement du drone ........................................................................................... 9 

Figure 8 : Disposition des quadrats .......................................................................................... 10 

Figure 9 : Évolution des différents paramètres physico-chimique sur les différents tronçons du 

contre-canal .............................................................................................................................. 13 

Figure 10 : Boxplot présentant les différences pour chaque paramètre entre le tapis dense de P. 

stratiotes et l'eau libre sur le tronçon 2. Significativité : 0.05‘*’ ; 0.01‘**’ ............................. 14 

Figure 11 : Boxplot présentant les différences entre le tapis dense P. stratiotes et l'eau libre pour 

les différents paramètres étudiés sur le tronçon 3. ................................................................... 15 

Figure 12 : Evolution des températures journalières moyenne du contre canal (tronçon 3) entre 

juin 2023 et août 2024 .............................................................................................................. 15 

Figure 13 : Evolution de la moyenne de la luminosité journalière entre le 02/07/2024 et le 

16/08/2024 ................................................................................................................................ 16 

Figure 15 : Carte présentant l’avancée du front de colonisation de tapis de P. stratiotes sur le 

tronçon 2 ................................................................................................................................... 17 

Figure 14 : Carte présentant la colonisation de Pistia stratiotes en amont de l'ouvrage sur le 

tronçon 3 ................................................................................................................................... 18 

Figure 16 : Evolution de la surface colonisée en Pista stratiotes tout au long du suivi sur les 

différents tronçons .................................................................................................................... 19 

Figure 17 : Evolution de la richesse spécifique par quadrat au fil des mois ............................ 20 

Figure 18 : Évolution de la diversité de Simpson par quadrat au fil des mois ......................... 21 

Figure 19 : A : Evolution de la présence de P. stratiotes au sein des quadrats au fil des mois, et 

B : la proportion de chaque classe d'abondance en P. Stratiotes par quadrat au fil des mois ... 22 

Figure 20 : Boxplot présentant la diversité de Simpson en fonction du recouvrement en laitue 

d'eau. La p-value présente le résultat du test de Kruskal-Walis. Les lettres présentent la 

différence entre chaque classe de recouvrement. ..................................................................... 23 

file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462497
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462498
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462499
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462500
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462501
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462502
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462503
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462504
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462505
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462505
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462506
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462506
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462507
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462507
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462508
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462508
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462509
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462509
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462510
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462510
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462511
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462511
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462512
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462512
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462513
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462514
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462515
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462515
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462516
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462516
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462516


 

 

Figure 21 : Faune aquatique rencontrée lors de la première plongée le 18/04/2024. A : Goujon, 

B : Ecrevisse de Louisiane, C : Tortue de Floride, D : Gardon ................................................ 24 

Figure 22 : Banc de juvéniles de gardons et d'ablette sous une colonie de P. stratiotes lors de la 

plongée du 20/07/2024 ............................................................................................................. 24 

Figure 23 : Observation du fond du contre canal composé de vase ......................................... 25 

Figure 24 Plaquette d'information sur la laitue d'eau ............................................................... 32 

 

Table des tableaux : 

Tableau 1: Longueur des tronçons .............................................................................................. 6 

Tableau 2 : Prélèvements physico-chimique .............................................................................. 6 

 

 

file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462517
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462517
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462518
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462518
file://///NASFDP30/Ingenierie/00.%20PROJETS/20.%20Especes%20Exotiques%20Envahissantes/Pistia%20stratiotes/2024/Rapport/Rapport_final.docx%23_Toc177462519


1 

 

Introduction :  

Les écosystèmes d’eau douce sont des habitats considérés comme les plus vulnérables (1). 

En effet, le déclin de la biodiversité est plus important dans les eaux douces comparé aux 

écosystèmes terrestres les plus fragiles (2,3). De plus, cet habitat est souvent plus perturbé à 

cause des nombreuses pressions anthropogéniques qu’il peut subir notamment en lien avec 

l’hydromorphologie, la surexploitation de l’eau et la pollution (2,4). Ces perturbations 

favorisent la colonisation et la dispersion de plantes exotiques envahissantes (5,6), notamment 

parce que ces dernières augmentent les fluctuations dans la quantité de nutriments disponible 

limitant ainsi l’accès aux ressources (7). 

De manière générale, le développement dense et monospécifique de toute plante aquatique 

peut avoir un impact sur les plantes indigènes et les autres organismes aquatiques tels que les 

micro et macro-invertébrés ainsi que les poissons (1,8,9). Néanmoins, les macrophytes 

aquatiques jouent un rôle de structuration essentiel pour les écosystèmes aquatiques (10–12). 

En effet, les tapis de végétaux aquatiques dotés d’une grande diversité remplissent de 

nombreuses fonctions pour le milieu telles que la rétention des nutriments, l’augmentation de 

la clarté de l’eau par la sédimentation (13–15), la nourriture générée pour les herbivores (16–

18), la régulation des interactions entre les proies et les prédateurs (19,20) et des zones de refuge 

pour les poissons (21). Globalement, les bénéfices cités précédemment pourraient être fournis 

par les plantes exotiques envahissantes (22,23). 

Les espèces exotiques envahissantes sont des plantes qui sont dites non-indigènes, c’est-à-

dire qu’elles proviennent d’une région géographique différente de celle où elle se trouve. Ces 

dernières sont le fruit d’introduction volontaire (élevage, ornementation, intérêt scientifique, 

etc.), involontaire (transport de semences, lests de navires etc.) (24,25) ou encore naturelle par 

le biais de migration que ce soit par le biais des oiseaux, de l’eau ou du vent (26). 

Toutes les plantes exotiques ne sont pas dangereuses pour le milieu, mais certaines 

disposent de traits spécifiques qui leur permettent d’être plus compétitives que les plantes 

indigènes (27,28). De plus, le changement climatique favorise l’implantation d’espèces 

exotiques (29). Les plantes aquatiques exotiques introduites qui deviennent envahissantes 

bénéficient d’une meilleure capacité de reproduction et de dispersion, mais également d’une 

plasticité phénotypique plus élevée et d’une meilleure adaptation aux ressources disponibles 

(30–32). Elles posent donc de nombreux problèmes tant sur le plan écologique qu’économique 

(33,34). Du point de vue de l’écologie, les impacts sont liés à des facteurs environnementaux 
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tels que la lumière (35), le pH, la concentration en oxygène dissous et en dioxyde de carbone 

(36,37). En outre, les tapis denses de macrophytes aquatiques peuvent augmenter le risque 

d’inondation (38,39), limiter la navigation (38), limiter l’accès et donc les activités aquatiques 

(40), ainsi que bloquer les usines hydroélectriques (41). 

La laitue d’eau (Pistia stratiotes L.) est une plante aquatique libre flottante de la famille 

des Aracea. Originaire d’Amérique du sud (42), elle s’est répandue dans les régions tropicale 

et subtropicale du monde (43). En effet, cette plante est utilisée comme plante ornementale dans 

les aquariums et dans les bassins (38,44). L’espèce est considérée comme problématique dans 

les pays où elle est présente (45,46). P. stratiotes se plaît particulièrement dans les rivières avec 

un faible courant, les lacs, les canaux d’irrigation, les étangs et les fossés (47–50), ainsi que 

dans des lieux avec de fortes teneurs en nutriments (51). La laitue d’eau se développe de 

manière exponentielle et forme des tapis denses de végétation qui posent divers problèmes, 

notamment sur la biodiversité et la physico-chimie de l’eau (46,52,53). 

P. stratiotes est présente dans quinze pays de l’Union européenne (43). Cette plante est 

depuis 2022 inscrite dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 

l’Union Européenne (54). La première apparition de l’espèce date de 1973 aux Pays-Bas (55). 

Aujourd’hui, elle est établie de manière permanente en Autriche (56), en Slovénie (57), en 

Allemagne (49) en Italie (58) et en France (43). En France, les premières données concernant 

l’espèce datent de 1998 dans la région méditerranéenne (59). Aujourd’hui, la plante semble 

établie de manière permanente uniquement sur le contre canal en rive droite du Rhône dans le 

département du Gard (43). Sur cette zone, les premières observations de l’espèce datent de 2005 

(60). L’hiver 2015-2016 particulièrement doux, a permis à de nombreux individus de survivre 

malgré sa caractéristique gélive (61). Cela a conduit à une croissance exceptionnelle de l’espèce 

durant le  printemps et l’été 2016 (60) colonisant ainsi 17 km de cours d’eau et couvrant parfois 

des zones à 100%. Depuis, P. stratiotes se développe chaque année et est présente de manière 

régulière dans la région Occitanie. Afin d’endiguer ce phénomène, la Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR) réalise depuis 2012 une gestion par enlèvement au mois de septembre (60,62). 

De plus, l’impact qu’exerce cette plante sur la faune et la flore du contre canal reste méconnu 

(62).  

C’est dans ce contexte que la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques 

(FDAAPPMA) du Gard a décidé, dans le cadre de sa fonction de protection des milieux 

aquatiques, de mener une étude sur le caractère envahissant de la laitue d’eau. 



3 

 

Cette dernière comprend plusieurs volets de différentes natures. La première partie traite 

de la physico-chimie de l’eau, à savoir s’il existe des différences de paramètres sous P. stratiotes 

et en dehors. La deuxième partie traite de l’interaction entre la laitue d’eau et les autres espèces 

de plantes aquatiques au travers notamment de la cartographie des milieux. Enfin, la dernière 

partie s’intéresse à l’interaction entre la faune piscicole et la plante.  

1 Matériels et méthode :  

L’étude fait suite à une étude préliminaire réalisée en 2023 qui s’était focalisée sur la partie 

physico-chimique et cartographique durant trois mois, de juin à septembre. Pour cette année, 

l’étude a commencé au mois de mars et s’est voulue plus diversifiée avec notamment une partie 

sur l’interaction entre la laitue d’eau et les autres plantes.  

1.1 Pistia stratiotes, L. :  

La laitue d’eau est une plante aquatique libre flottante en forme de rosette obovale 

spatulée à poils courts. L’espèce se développe principalement de manière végétative (25,52). 

Elle vient former de petites colonies où les plants 

filles sont rattachés à une plante mère. La dispersion 

se fait par le détachement des stolons qui viendront 

former de nouvelles colonies. Cependant, même si 

la production de graines viables existe en Europe, 

notamment sur des rivières thermales, qui 

présentent une température élevée (49,57), la 

viabilité des graines n’est pas avérée en France (60). 

La germination des graines se fait à une température 

supérieure à 20 °C. 

Cette espèce peut se développer dans des conditions thermiques et chimiques variables. 

Sa température optimale de développement est comprise entre 22 et 30 °C (51,63), mais elle 

peut se développer à des températures inférieures à 10 °C (49,63). En revanche, son caractère 

gélif fait qu’elle est sensible aux températures proches ou en-dessous de 0 °C et au gel, et meurt 

si elle est emprisonnée dans la glace (61). Néanmoins, elle peut survivre si ses feuilles sont en 

contact avec une eau à une température supérieure à 10 °C (49).  

La laitue d’eau n’a pas d’ennemi naturel en Europe. Toutefois, il existe un charançon qui 

est un prédateur naturel de la laitue d’eau : Neohydronomus affinis. Ce prédateur a déjà été 

Figure 1 : Colonie de Pistia stratiotes 
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utilisé dans certaines régions du monde afin de faire du biocontrôle et est considéré comme le 

moyen le plus efficace de lutter contre cette espèce (42). Néanmoins, son utilisation requiert 

des paramètres environnementaux spécifiques. De plus, l’utilisation d’organismes extérieurs 

peut avoir de grandes conséquences sur la biodiversité et l’espèce peut se révéler invasive et 

destructrice dans le nouvel environnement (64). 

La principale utilisation de la laitue d’eau réside dans l’ornementation dans les aquariums 

et dans les bassins, notamment en Europe. Dans de nombreux autres pays, elle est souvent 

utilisée en phytoremédiation des métaux, des produits chimiques et du pétrole. Il est à souligner 

que la production de bioéthanol et de biogaz est intéressante avec des rendements similaires 

aux autres plantes utilisées pour cette activité (65,66). La CNR et le Centre National de 

Recherche Scientifique (CNRS) de Montpellier travaillent actuellement en ce sens afin de 

valoriser la laitue présente sur le contre-canal. Ces recherches ont pour objectif de tester 

plusieurs plantes invasives présentes dans le sud de la France sur leurs capacités à filtrer l’eau 

des rejets miniers. 

Le développement de la laitue d’eau peut avoir de nombreuses conséquences sur les 

activités humaines et sur les milieux aquatiques. En effet, P. stratiotes peut réduire le courant 

et ainsi impacter les centrales hydroélectriques, ou encore limiter l’accès à l’eau pour un usage 

récréatif tel que la pêche (43,67). Sur le plan environnemental, l’espèce peut augmenter la 

mortalité des poissons et des macro invertébrés (67). De plus, les tapis peuvent limiter le 

brassage de l’eau et ainsi créer une stratification thermique induisant une réduction de 

l’oxygène dissous (67).  

1.2 Zone d’étude : 

L’étude se déroule sur la partie aval du contre-canal en rive droite du Rhône. Ce dernier 

est un ouvrage qui a été aménagé en 1970 par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Il 

débute au niveau de Villeneuve-Lès-Avignon et se jette dans le Gardon, sur la commune de 

Comps. Le contre canal dispose d’une largeur d’environ 10 m et d’une moyenne d’1,5 m de 

profondeur. 

L’objectif de ce contre canal est d’assurer la stabilité des endiguements présents sur le 

Rhône. En effet, il vient drainer l’eau qui percole au travers des digues avec un point de 

résurgence en-dessous de la ligne d’eau du fleuve. En parallèle, il vient drainer les terres 

agricoles à proximité, assurant ainsi un équilibrage piézométrique des nappes (62). Ce dernier 

est découpé en plusieurs biefs séparés par des ouvrages régulant ainsi les niveaux d’eau. Le 
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contre canal dispose d’une faible pente et donc de faibles débits. Ce qui a favorisé la 

colonisation de certaines plantes exotiques envahissantes telles que la jussie à grandes fleurs 

(Ludwigia grandiflora) et le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum). 

La zone étudiée par la Fédération de pêche du Gard mesure au total de sept kilomètres, 

découpée en quatre tronçons de l’amont à l’aval (Figure 2) et de longueurs variables (Tableau 

1). Cette zone a été choisie en fonction de la quantité de plantes présentes. En effet, l’aval du 

contre canal est la zone avec le plus de laitue et où elle pose le plus de problèmes au niveau des 

ouvrages, restreignant ainsi les secteurs de pêche. Sur la partie amont, la laitue d’eau est 

présente, mais uniquement sous forme de colonie en bordure et ne créant pas de grands tapis 

denses. 

 

 

Figure 2 : Carte présentant les différents tronçons avec la localisation des transects 
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Tableau 1: Longueur des tronçons 

Tronçon 1 2 3 4 

Longueur (en m) 1796 705 3085 1228 

 

1.3 Physico-chimie : 

Le premier grand volet de l’étude a consisté à étudier la physico-chimie de l’eau afin 

d’identifier si P. stratiotes modifie les caractéristiques de l’eau du contre canal. Plusieurs 

paramètres ont été étudiés à des profondeurs différentes. Tableau 2. 

Tableau 2 : Prélèvements physico-chimique 

Paramètre : pH, conductivité, température 

Oxygène dissous, 

saturation en oxygène, 

température 

Profondeur (en m) : 0,5 et 1 Tous les 0.5 m 

Modèle de la sonde Hanna Instrument  Hanna Instrument 

 

Le suivi de la physico-chimie a débuté le 04/04/2024 et s’est terminé le 14/08/2024. Les 

mesures ont été réalisées toutes les semaines sur les différents tronçons. Les mesures ont été 

effectuées au sein de Pistia stratiotes et dans l’eau libre. Les relevés ont été réalisés à bord d’un 

canoë gonflable, au centre du contre canal pour les mesures sans laitue d’eau.  

Pour les relevés sur les tronçons sans P. stratiotes, les points ont été évolutifs. En effet, 

afin de rester hors du tapis de végétation, le point a été amené à être décalé à cause de 

l’agglomération de Pistia (Figure 3).  

Pour ce qui est des relevés au sein des tapis de P. stratiotes, ces derniers ont été faits à 

pied sur des points fixes au niveau des ouvrages. Une fois que P. stratiotes forme un tapis dense, 

il est impossible d’y pénétrer avec un canoë. Les points de mesures sous la laitue d’eau ont eu 

lieu sur les tronçons 2 et 3. Les points ont été réalisés sur les ouvrages existants, c’est-à-dire à 

l’amont immédiat des écluses. 
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En parallèle, deux sondes d’enregistrement de la température et de la luminosité ont été 

installées le 02/07/2024, afin d’enregistrer la pénétration de la lumière dans l’eau et la 

température. Le modèle UA-002-64 de la marque HOBO® a été utilisé. Les deux sondes ont 

été installées sur le tronçon 1 et 2. Le tronçon 1 étant un tronçon sans accumulation de laitue 

d’eau, ce dernier a été choisi comme témoin (Figure 4) ; le tronçon 2 est quant à lui le tronçon 

avec la plus grande quantité de P. stratiotes généralement observée (Figure 5). Les sondes ont 

été installées à un mètre sous la surface, fixées à une corde reliée à une bouée et lestée par un 

moellon en béton (Figure 6). 

 

Figure 3 : Points de prélèvements physico-chimiques type au sein d’un tronçon 

Figure 6 : Schéma du 

montage de la sonde 

de pénétration de la 

lumière dans l'eau 

Figure 5 : Bouée test du 

tronçon 2 
Figure 4 : Bouée 

témoin du tronçon 1 
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De plus, une sonde de température a été installée sur le tronçon 2 le 16/06/2023, et cette 

dernière a été récupérée le 07/08/2024. Les valeurs collectées permettent de rendre compte de 

la température de l’eau du contre canal pendant l’hiver. 

1.4 Cartographie :  

La cartographie s’est déroulée en deux temps avec deux objectifs différents. La première 

partie avait pour but d’étudier le front de colonisation et le développement de la laitue d’eau au 

fil des mois. La seconde partie visait à évaluer l’interaction entre P. stratiotes et les autres 

espèces de plantes aquatiques. Ce suivi cartographique a débuté dès le mois de mars et s’est 

terminé en août. Ce dernier a démarré plus tôt que le suivi physico-chimique. En effet, la 

première étude qui avait été réalisée en 2023 avait débuté en juin alors que l’espèce colonisait 

déjà une grande surface sur les différents tronçons. L’objectif de démarrer plus tôt était d’avoir 

un « t0 » avant que la laitue d’eau colonise de manière trop importante le contre canal. 

1.4.1 Cartographie de Pistia stratiotes :  

La cartographie a été réalisée à raison d’une fois par mois durant trois jours. Le front de 

colonisation et chaque colonie de P. stratiotes ont été cartographiés à l’aide du logiciel Qfield 

3.2.2. Ce logiciel est une application fonctionnant comme une extension pour téléphone de 

Qgis, et permet de réaliser la cartographie directement sur le terrain via son smartphone. Les 

prospections de terrain ont été réalisées en canoë sur la partie en eau libre, puis à pied lorsque 

le tapis de Pistia stratiotes était devenu trop dense pour circuler. Afin d’être le plus précis 

possible, trois points différents ont été pris : l’amont et l’aval de la colonie, ainsi que sa largeur. 

Une fois la cartographie réalisée, la surface colonisée par P. stratiotes a pu être calculée 

à l’aide du calculateur de champs du logiciel et la fonction « $area ». Cela permet d’obtenir la 

surface colonisée au fil des mois. La table attributaire a ensuite été mise sur R afin de procéder 

aux analyses statistiques. 

En parallèle de cette cartographie, plusieurs campagnes de prise de vue aérienne à l’aide 

d’un drone (DJI mini3) ont été réalisées, l’objectif était d’avoir une évolution photographique 

des tronçons à point fixe. Les photos ont été prises sur quatre points différents (Figure 7). 
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Parallèlement aux prises de vue réalisées sur les tronçons du contre-canal, d’autres clichés 

ont été réalisés sur le Gardon en aval de la confluence avec le contre canal au niveau du seuil 

de Comps. L’objectif de ces images était d’observer la fuite de la laitue d’eau vers le Gardon et 

de voir si elle parvenait à coloniser l’amont du seuil de Comps. En outre, d’autres plans drone 

ont été réalisés sur le cours d’eau du Briançon, un affluent du Gardon, à l’amont du contre canal, 

afin de voir si la laitue d’eau était présente. En effet, le Briançon a sensiblement les mêmes 

caractéristiques que le contre canal en période estivale avec un débit assez faible. On considère 

ici que le Briançon peut agir comme un témoin sans P. stratiotes. 

 

1.4.2 Interactions entre P. stratiotes et les autres plantes aquatiques :  

Afin de caractériser les interactions entre la laitue d’eau et les autres plantes aquatiques, 

des transects avec quadrat par transects ont été effectués. La réalisation de quadrat afin 

d’analyser l’interaction entre la laitue d’eau et les autres plantes s’inspire de l’étude de Pellela 

et al. (68) où les chercheurs ont analysé la diversité floristique en fonction du recouvrement en 

Figure 7 : Positionnement du drone 
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jussie. Ici, 35 transects ont été réalisés, répartis tous les 200 m sur les différents tronçons. Cela 

représente dix transects pour le tronçon 1, quatre pour le tronçon 2, seize pour le tronçon 3 et 

six pour le tronçon 4. Chaque transect comprend quatre quadrats répartis en berge et en chenal 

(Figure 8). Chaque quadrat représente une surface de 4 m². 

 

 

Sur chaque quadrat est noté le recouvrement de chaque espèce de plante aquatique selon 

la méthode de Braun-Blanquet (69). Tous les étages ont été pris en compte. En effet, les plantes 

aquatiques flottantes, immergées et amphibies sont prises en compte dans les relevés. Afin 

d’avoir une vision plus nette du fond et d’être le plus précis, un bathyscope a été utilisé. De 

plus, une ancre a été utilisée afin de se stabiliser et a agi comme un grappin : les plantes 

remontées par cette dernière ont été prises en compte. Cette opération a été réalisée tous les 

mois sur les mêmes quadrats afin de voir l’évolution du recouvrement végétal au sein des 

différents tronçons du contre canal. Cela permet dans un premier temps d’observer le 

développement de Pistia stratiotes ainsi que de son interaction avec les autres espèces. 

1.5 Vie subaquatique :  

Afin de comprendre comment la laitue d’eau impacte la vie subaquatique, notamment la 

flore, la faune et les sédiments, des plongées scientifiques ont été planifiées avec la Fédération 

Française d’Études et de Sports Sous-Marins. Deux plongées ont été réalisées : le 18 avril et le 

20 juillet 2024. Les deux dates avaient pour objectif d’étudier le contre canal sur deux périodes 

Figure 8 : Disposition des quadrats 
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différentes : une avant le développement excessif de la laitue d’eau et l’autre une fois que la 

laitue était bien installée. Ces plongées se sont déroulées sur les tronçons 2 et 3.  Les plongeurs 

étaient équipés de caméra et ont filmé leur plongée. Lors des deux dates, les plongeurs ont 

réalisé le même parcours afin de pouvoir comparer les zones. Durant ces plongées, les 

palanquées étaient composées de deux personnes et ont descendu le contre canal de l’amont 

vers l’aval. Afin de parcourir toute la largeur du contre canal, les plongeurs ont réalisé des 

diagonales entre la rive droite et gauche. 

1.6 Analyses statistiques :  

Les données ont été rentrées dans Excel puis les analyses statistiques et les graphiques 

ont été réalisés avec le logiciel R et Rstudio version 2024.04.2+764.  

1.6.1 Physico-chimie :  

Pour la partie physico-chimie, des comparaisons de moyenne entre les différents mois pour 

tous les paramètres ont été réalisées afin de comparer les paramètres au sein de P. stratiotes et 

en dehors. Avant de réaliser les différents tests, une partie des valeurs ont été retirées. En effet, 

une partie des mesures a été réalisée en période de crue ; de ce fait, la hauteur d’eau du contre 

canal était très élevée avec certaines mesures à plus de 4 m de profondeur. Ainsi, pour les 

calculs, seules les valeurs jusqu’à 2,5 m ont été conservées. De plus, dans l’analyse des 

différences « avec et sans Pistia » seuls les tronçons 2 et 3 (tronçons présentant des tapis denses 

de laitue d’eau) ont été analysés, de manière séparée. Il est admis que ces deux biefs, séparés 

par une écluse sont différents. Les tests de Shapiro-Wilk et de Brush Pagan ont été réalisés afin 

de vérifier les conditions d’homoscédasticité (homogénéité des résidus) et de normalité des 

résidus. Enfin, un test de Kruskal-Walis a également été effectué. 

1.6.2 Cartographie :  

Pour la partie concernant l’interaction de la laitue et des autres plantes aquatiques, plusieurs 

analyses ont été réalisées. Dans un premier temps, la richesse et la diversité de Simpson ont été 

calculées. La richesse renseigne sur le nombre d’espèces présentes par quadrat. L’indice de 

Simpson est calculé à partir de la formule suivante :  

1 − 𝐷 = 1 −∑𝑝𝑖
2 

Avec pi l’abondance proportionnelle des espèces i. 1-D peut aller de 0 à 1 : 0 indique une 

diversité nulle et 1 indique une diversité infinie. Les deux indices ont été calculés à l’aide du 

package « vegan » (70). L’indice de Simpson a ici été préféré à celui de Shannon, car l’objectif 
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est de déterminer la dominance de la laitue d’eau ; de fait l’indice de Simpson donne plus de 

poids aux espèces dominantes à l’inverse de Shannon qui donne du poids aux espèces rares. 

Dans le but de vérifier la différence de richesse et de diversité au fil des mois, des 

comparaisons de moyenne ont été réalisées. Les tests de Shapiro-Wilk et de Brush-Pagan ont 

été réalisés afin de tester la normalité et l’homogénéité des résidus. En dernier lieu, le test non 

paramétrique de Kruskal-Walis a été effectué. Pour cette analyse, seuls les quadrats en berge 

ont été pris en compte. Ici, l’objectif est d’analyser l’impact de la colonisation par P. stratiotes ; 

or, elle est absente des quadrats en chenal. Il n’apparaissait donc pas pertinent de les considérer 

pour identifier son influence. De plus, peu de plantes ont été observées sur cette zone de suivi. 

Enfin, le recouvrement en P. stratiotes a été calculé à partir des indices de Braun Blanquet 

et la diversité a été comparée par classe de recouvrement de 0 à 100%. Un test de Kruskal-Walis 

avec un test post-hoc de Wilcoxon a été réalisé afin de comparer un à un les recouvrements.  

2 Résultats :  

 

2.1 Physico-chimie :  

 

Le graphique ci-dessous représente l’évolution des différents paramètres physico-

chimiques mesurés sur le contre canal entre avril et août (Figure 9) en dehors de la laitue d’eau. 

On observe que la concentration en oxygène dissous et la saturation en oxygène diminue entre 

le début et la fin du suivi, passant d’environ 7 mg/L au mois d’avril à environ 3 mg/L au mois 

d’août. La première mesure montre une valeur comprise entre 5 et 6 mg/L, et la suivante des 

valeurs plus élevées. Inversement, la température augmente de manière importante, passant 

d’environ 17 °C au mois de mars à environ 21 °C au mois d’août. Ici, le même phénomène est 

observé avec une température plus élevée au début, puis une chute rapide de celle-ci. 

Néanmoins, la saturation suit la concentration en oxygène, signifiant qu’il n’y a pas de 

production d’oxygène par des organismes photosynthétiques. Pour ce qui est de la conductivité 

et du pH, les valeurs diminuent, mais de manière moins importante que les paramètres 

précédents. Néanmoins, pour le pH, des valeurs assez hétérogènes sont observées.  
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2.1.1 Tronçon 2 

 

Ici, seule la conductivité respectait les conditions d’homoscédasticité et d’homogénéité 

des résidus (Shapiro-Wilk p-value > 0,05 et Brush-Pagan p-value > 0,05). Une ANOVA à un 

facteur a pu être réalisée. Pour les autres, un test non paramétrique de Kruskal-Wallis a été fait.  

Le test s’est révélé significatif (p-value < 0,05) pour la concentration en oxygène 

dissous, la saturation en oxygène et la température. En effet, la saturation et la concentration en 

oxygène dissous sont plus faibles sous le tapis dense de laitue d’eau (Figure 10). La température 

quant à elle est plus élevée dans P. stratiotes qu’en dehors. Pour ce qui est du pH et de la 

conductivité, ces derniers ne présentent pas de différence significative. 

 

 

Figure 9 : Évolution des différents paramètres physico-chimique sur les différents tronçons du contre-canal 
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2.1.2 Tronçon 3 :  

 

Le graphique ci-dessous présente les mêmes résultats que pour le tronçon deux. Ici 

également, seule la conductivité remplit les conditions d’homoscédasticité et de normalité. Une 

ANOVA à un facteur a pu être réalisée. Pour le reste, le test non paramétrique de Kruskal-Walis 

a été réalisé. Dans ce cas, aucune différence significative n’a été relevée entre P. stratiotes et en 

dehors (Figure 11).  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Boxplot présentant les différences pour chaque paramètre entre le tapis dense de P. 

stratiotes et l'eau libre sur le tronçon 2. Significativité : 0.05‘*’ ; 0.01‘**’ 
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2.1.3 Sonde de température :  
 

La figure 12 ci-dessous présente l’évolution des températures de l’eau et notamment 

durant la période hivernale. Il est visible que la température ne passe pas en dessous des 10 °C 

et ce, même durant les mois les plus froids de l’année. De plus, que ce soit cette année ou 

l’année précédente, l’eau ne dépasse pas les 22 °C et reste ainsi relativement fraîche. 

 

 

Figure 12 : Evolution des températures journalières moyenne du contre canal (tronçon 3) entre juin 2023 et août 2024 

Figure 11 : Boxplot présentant les différences entre le tapis dense P. stratiotes et l'eau libre pour les différents paramètres étudiés sur le tronçon 3. 
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2.1.4 Sonde de pénétration de la lumière dans l’eau :  

 

L’enregistrement de la pénétration de la lumière dans l’eau présente des résultats 

contrastés, pour la sonde hors laitue d’eau. En effet, la luminosité voit sa moyenne journalière 

augmenter rapidement puis diminuer fortement jusqu’à arriver à zéro, avant de remonter et 

d’avoir des moyennes journalières en dents de scie (Figure 13), ces données peuvent être dues 

à la dérive des plantes aquatiques en surface, qui ont pu empêcher le passage de la lumière sous 

l’eau. Pour ce qui est de la sonde installée dans la laitue d’eau, l’intensité lumineuse est égale à 

0 durant tout le suivi. Le test de Kruskall-Walis donne un résultat significatif (p-value = 9.091e-

13) avec une luminosité plus élevée en dehors du tapis de P. stratiotes.  

 

 

2.2 Développement de la végétation aquatique :  

 

2.2.1 Colonisation de P. stratiotes :  

 

2.2.1.1 Front de colonisation :  

 

Figure 13 : Evolution de la moyenne de la luminosité journalière entre le 02/07/2024 et le 16/08/2024 
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Sur le tronçon 2, le front de colonisation a fluctué au fil des mois (Figure 15). En effet, 

au mois de mars, le tronçon était déjà bien recouvert par la laitue d’eau, avec une surface 

s’élevant à 1048 m². Puis, on observe une diminution au mois d’avril avec une surface recouvert 

par la laitue d’eau à 134 m². Ensuite, le front a augmenté de nouveau jusqu’au mois de juin 

(avec une surface de 261 m² en mai et 382 m² en juin). A partir du mois de juillet, la surface 

augmente considérablement, passant à 1675 m² le 10/07/2024 et 2755 m² le 24/07/2024. Cette 

tendance continue en août pour arriver à 5340m² lors du dernier relevé le 12/08/2024.  

Entre le 10/07/2024 et le 12/08/2024, le front de colonisation a augmenté de 3665 m². 

Ce qui représente une augmentation journalière moyenne de 105 m².  

 

Le front de colonisation du tronçon 3 a sensiblement la même dynamique que le tronçon 

2 avec une surface au mois de mars assez importante (519 m²) qui devient nulle au mois d’avril 

(Figure 14). Ensuite, la laitue d’eau recolonise à une vitesse assez faible entre mai (140 m²) et 

juin (463 m²), puis la surface augmente de manière considérable à partir du mois de juillet avec 

Figure 14 : Carte présentant l’avancée du front de colonisation de tapis de P. stratiotes sur le tronçon 2 
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un recouvrement de 2 577m² le 16/07/2024. Cette tendance continue pendant le mois d’août 

pour atteindre 7 365 m² le 13/08/2024.  

 

Entre le 16/07/2024 et le 13/08/2024 la laitue d’eau a colonisé 4 788 m² soit une 

moyenne de 165 m² par jour sur la période. En comparaison entre le 10/05/2024 et le 

13/06/2024, P. stratiotes a colonisé 323 m² soit 10 m² par jour. 

Les prises de vue des drones ont permis de voir l’avancée du front de colonisation de la 

laitue d’eau sur le Gardon et le Briançon. Cela a permis de constater que la laitue d’eau arrive 

à remonter au niveau de sa confluence avec le Briançon. La plante est aussi présente au niveau 

du seuil de Comps sur le Gardon mais en quantité assez faible et se limite à l’aval direct de sa 

confluence avec le contre canal (Annexe 1). 

 

 

Figure 15 : Carte présentant la colonisation de Pistia stratiotes en amont de l'ouvrage sur le tronçon 3 
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2.2.1.2 Colonisation des différents tronçons :  

 

En s’intéressant à la surface totale de laitue d’eau pour les différents tronçons, la 

dynamique reste la même que pour le front de colonisation (Figure 16). En effet, dès le mois de 

mars, la laitue d’eau est présente sur chaque tronçon avec une surface faible. Ensuite, l’espèce 

disparaît presque entièrement avec un recouvrement très faible au mois d’avril, mai et juin. 

Puis, à partir du mois de juillet la colonisation augmente de manière très importante, avec une 

surface colonisée variable entre les tronçons allant de 1 700 m² pour le tronçon 4 à 9 372 m² 

pour le tronçon 3. Enfin, au mois d’août, la colonisation en laitue d’eau continue de croître de 

manière exponentielle avec des surfaces atteignant près de 18 000 m² pour le tronçon 3. Ce 

tronçon étant le plus long, il est logique d’avoir la plus grande surface de plante. Si la surface 

est rapportée à la longueur totale du tronçon, c’est le tronçon 2 qui a la plus grande surface de 

laitue d’eau avec 13 m²/m. Les autres tronçons sont assez proches avec 6 m²/m pour le tronçon 

3 et 5m²/m pour les tronçons 1 et 4. 

 

 

Figure 16 : Evolution de la surface colonisée en Pista stratiotes tout au long du suivi sur 

les différents tronçons 
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2.2.2 Interaction entre P. stratiotes et les autres plantes aquatiques :  

 

Lors des différents suivis, 23 espèces de plantes ont été observées (Annexe 2). La richesse 

spécifique du contre canal évolue au fil des mois (Figure 17). En effet, il est visible que cette 

dernière a tendance à être stable jusqu’au mois de mai avec une valeur médiane d’environ 3. 

Ensuite, la richesse augmente légèrement au mois de juin et de juillet (4), avant de diminuer au 

mois d’août et de retrouver des valeurs proches des premiers mois. Néanmoins, d’un point de 

vue statistique, aucune significativité n’est détectée par le test de Kruskal-Walis (p-value = 

0.053). 

 

Pour ce qui est de la diversité, cette dernière reste également stable jusqu’au mois de mai 

avec une médiane proche de 0.6 (Figure 18). Ensuite, la valeur augmente significativement pour 

le mois de juin avec une médiane proche de 0,75. Au mois de juillet, la valeur reste proche de 

juin, pour chuter au mois d’août avec une médiane proche de 0.45. Ce dernier mois est 

significativement plus faible que tous les autres mois.  

 

 

Figure 17 : Evolution de la richesse spécifique par quadrat au fil des mois 
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La figure ci-après présente deux graphiques intimement liés. En effet, à gauche, le 

premier graphique (A) présente la proportion de quadrat où la laitue d’eau est présente en 

fonction des mois. Ici, il est visible que la plante a un taux de présence qui tend à la baisse entre 

le mois de mars (73%) et le mois de mai (54%), puis augmente légèrement jusqu’à juin (64%) 

et enfin, augmente de manière très importante durant les mois de juillet et d’août. La figure de 

droite (B) présente la même évolution (i.e. la proportion de quadrat où la laitue d’eau est 

présente), mais en considérant son abondance (selon Braun Blanquet) au sein du quadrat. Il est 

notable que pour une abondance de 0.5, sa proportion est importante avec près de 50% des 

quadrats au mois de mars puis cette dernière diminue de manière importante jusqu’à mai (17%). 

A l’inverse, pour ce qui est de l’abondance 5, elle est très faible au mois de mars (1%) et 

augmente fortement entre juillet et août passant de 11% à 49%. Pour les autres abondances, 

elles suivent sensiblement la même tendance tout au long du suivi en augmentant légèrement 

jusqu’à juillet avant de diminuer au mois d’août. Néanmoins, pour l’abondance 0, la proportion 

augmente au début du suivi et chute à partir du mois de mai, jusqu’en juillet où elle se stabilise 

(Figure 19). 

 

 

Figure 18 : Évolution de la diversité de Simpson par quadrat au fil des mois 
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La Figure 20 montre que la diversité est significativement différente entre un 

recouvrement intermédiaire en P. stratiotes (entre 5 et 50%) et un recouvrement à 0.5% et, qu’à 

l’inverse, aucune différence n’est notable lorsque la plante est absente 0% ou qu’elle recouvre 

75% du quadrat. Cependant, quand on a 100% de recouvrement, on observe que la diversité est 

significativement différente de tout le reste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : A : Evolution de la présence de P. stratiotes au sein des quadrats au fil des mois, et B : la proportion de chaque 

classe d'abondance en P. Stratiotes par quadrat au fil des mois 
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L’analyse de la beta diversité et l’AFC ne montrent pas de différences entre les différentes 

dates de relevés. En effet, les différents quadrats se chevauchent et ne sont pas clairement 

séparés sur les différentes analyses (Annexe 3) 

 

2.3 Vie subaquatique :  

 

2.3.1 Faune aquatique :  

 

Pour ce qui est de la faune aquatique, les deux plongées montrent des différences. En effet, 

lors de la première plongée au mois d’avril, peu d’organismes avait été observés (Figure 21) 

sous P. stratiotes et en dehors : une écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), des gardons 

(Rutilius rutilius), des goujons (Gobio gobio) et une tortue de Floride (Trachemys scripta). 

Figure 20 : Boxplot présentant la diversité de Simpson en fonction du recouvrement en laitue d'eau. La p-value présente le résultat 

du test de Kruskal-Walis. Les lettres présentent la différence entre chaque classe de recouvrement. 
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Lors de la deuxième plongée au mois de juillet, de nombreuses espèces ont pu être observées 

et ce, à la fois sous les colonies de P. stratiotes et sous les autres plantes. En effet, les plongeurs 

ont vu de nombreux goujons et gardons adultes, un banc d’ablettes (Alburnus alburnus) de taille 

variable, une carpe commune (Cyprinus carpio) et plusieurs anguilles d’Europe (Anguilla 

anguilla). D’après les différentes images, de nombreux bancs d’alevins et d’ablettes ont été 

observés sous les petites colonies de laitue d’eau (Figure 22). Néanmoins, à l’intérieur du tapis 

dense de P. stratiotes, aucun individu n’a été observé. 

 

Figure 21 : Faune aquatique rencontrée lors de la première plongée le 18/04/2024. A : Goujon, B : 

Ecrevisse de Louisiane, C : Tortue de Floride, D : Gardon 

Figure 22 : Banc de juvéniles de gardons et d'ablette sous une colonie de P. stratiotes lors de la plongée 

du 20/07/2024 
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2.3.2 Flore aquatique : 

 

Lors des plongées, il a été remarqué que les plantes aquatiques immergées (notamment 

Ceratophyllum dermersum, Egeria densa et Ludwigia grandiflora) étaient recouvertes de 

matière organique avec un colmatage important. Ce colmatage est retrouvé en suspension et en 

dépôt sur le fond. Ce phénomène est accentué sous les colonies de laitue d’eau : les plantes sont 

entièrement recouvertes (Figure 22). De plus, la quantité de plantes aquatiques sous les tapis de 

pistia paraît plus faible que lorsque P. stratiotes est absente.  

 

2.3.3 Granulométrie :  

 

Lors des deux plongées, les plongeurs ont remarqué que le fond était composé 

principalement de vase, notamment au centre du contre canal (Figure 23). En effet, ces derniers 

ont relevé plus d’un mètre de vase au fond et ce, sur toute la longueur du tronçon. Les bordures 

sont quant à elle légèrement moins touchées avec une granulométrie composée de différentes 

tailles de pierres grossières reposant sur du sable fin. Toutefois, on observe une différence sous 

les colonies de P. stratiotes. 

 

 

Figure 23 : Observation du fond du contre canal composé de vase 
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3 Discussion :  

 

3.1 Influence de P. stratiotes sur les paramètres physico-chimiques :  

 

Les premiers résultats qui concernent les paramètres physico-chimiques en dehors de P. 

stratiotes permettent de faire un état des lieux pour les différents tronçons. En effet, pour les 

différents paramètres, les résultats sont proches de ceux attendus en règle générale. En effet,  la 

température est inversement corrélé avec la concentration en oxygène dissous (71) cela 

implique une diminution de cette dernière durant l’été. Ce résultat permet de montrer que les 

différences ne sont pas liées à des variations environnementales, mais bien à la présence de la 

laitue d’eau. 

Les températures relevées sur le contre canal ne dépassent pas les 22 °C ; ce qui est en 

dehors des optimums de température de la laitue d’eau d’après la littérature (22-30 °C),(51,63). 

De plus, la température de germination (20 °C) n’est dépassée de manière pérenne qu’à partir 

du 26/06/2024. Néanmoins, la viabilité des graines sur le contre canal n’est pas avérée. 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) définit des classes d’état selon les paramètres 

physico-chimiques étudiés ( Annexe 4) (72). Les conditions d’oxygène dissous sont considérées 

comme médiocres à partir du mois de juillet pour tous les tronçons avec une concentration 

passant en-dessous des 4 mg/L, puis mauvaises (<3 mg/L) à partir du 02/08/2024 pour le 

tronçon 4. Néanmoins, le seuil d’anoxie de 2 mg/L n’est pas dépassé. La température est 

considérée comme très bonne tout au long du suivi, il est supposé que cela provient de l’eau qui 

percole du Rhône et qui arrive plus fraîche sur toute la longueur. Le pH se situe dans la gamme 

« très bon » (6,2-8,5). La tendance est la même sous le tapis de laitue d’eau pour les mêmes 

paramètres. 

L’espèce repère sur les cours d’eau de 2e catégorie piscicole (dominance cyprinicole) est 

le brochet (Esox lucius). Pour ce qui est de la concentration en oxygène dissous, le brochet est 

assez tolérant, mais recherche des zones avec davantage d’oxygène lorsque les valeurs passent 

en dessous de 4 mg/L. Le seuil de mortalité varie entre 0,5 et 2,0 mg/L, (73,74). Néanmoins, 

les mesures réalisées sur le contre canal ne descendent jamais en-dessous de ce seuil. Pour ce 

qui est de la température, l’optimum de croissance est compris entre 19 et 23 °C, (74) ; Les 

valeurs du contre canal restent en-dessous de 23 °C. 
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Il existe cependant des différences avérées de résultats pour les tronçons 2 et 3 entre le 

tapis de P. stratiotes et en dehors. En effet, sur le tronçon 2 uniquement, la température est 

significativement plus élevée ; la saturation et la concentration en oxygène sont 

significativement plus faible (Figure 10). À l’inverse, le tronçon 3 qui présente lui aussi un tapis 

dense de P. stratiotes en amont de son ouvrage n’a aucun paramètre pour lequel la différence 

est significative (Figure 11). Une des raisons qui pourrait expliquer la différence entre ces deux 

tronçons serait la présence de plantes sur le tapis dense de P. stratiotes. En effet, les racines des 

plants de laitue d’eau sont recouvertes de matière organique et au sein du tapis, elles créent un 

substrat support aux autres plantes émergées, notamment la jussie. Cette dernière est très 

présente sur le tronçon 2 à proximité du point de mesure. Or, sur le tronçon 3 il n’y a pas de 

jussie. Dans la littérature, la concentration en O2 dissous diminue sous les tapis de jussie 

(68,75). De plus, Jaklič (76) a trouvé des concentrations en oxygène dissous bien plus faibles 

sous les tapis composés uniquement de P. stratiotes. En dernier lieu, les tapis denses de plantes 

aquatiques flottantes peuvent limiter les échanges gazeux et ainsi augmenter la diminution de 

la concentration en oxygène (77). 

Pour ce qui est de la température, les tapis denses de plante limitent le brassage lié au 

vent et peuvent créer une stratification thermique (25). De plus, des résultats trouvant une 

température plus élevée sous la laitue d’eau sur le lac Sava oxbow en Slovénie (76), appuient 

nos observations. 

La sonde de température installée sur le tronçon 2 entre juillet 2023 et août 2024 permet 

d’avoir une idée de la thermie du contre canal pendant l’hiver. En effet, la laitue d’eau est une 

plante gélive c’est-à-dire que les plants ne survivent pas à des températures proches de 0 °C ou 

s’ils sont pris dans la glace (61). Néanmoins, les plants peuvent résister si la température de 

l’eau est supérieure à 10 °C (49). Pour la période suivie par la sonde, la température ne passe 

pas en-dessous de 11°C en moyenne (Figure 12). Cela laisse à penser que les plants sur le contre 

canal résistent à l’hiver, ce qui permet à l’espèce de recommencer à coloniser le contre canal 

dès les premières chaleurs. Cela valide l’hypothèse de Fried (2016) selon laquelle les plants 

résistent au gel sous les frondaisons et sont à l’origine de la colonisation dès le retour des 

températures favorables. 

De manière générale, ce qui pourrait expliquer les différences de résultats observées sous 

la laitue d’eau par rapport à la littérature sont que les mesures ont été prises au niveau des 

ouvrages, c’est-à-dire à l’aval du tapis de laitue d’eau. Cette zone présente un rétrécissement de 

largeur et donc une accélération du courant. Malgré le fait qu’un recouvrement continu en Pistia 
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était bien présent et s’accumulait, la mesure n’est pas prise au sein même du tapis de laitue 

d’eau, ce qui peut biaiser le résultat. En effet, les racines de la plante participent au 

ralentissement de l’eau, créant un milieu quasi-lentique. L’eau qui stagnerait sous les plants, 

pourrait favoriser la modification des paramètres physico-chimiques.  

3.2 Colonisation du contre canal par P. stratiotes :  

 

Dans cette partie, deux résultats différents ont été obtenus : d’une part, l’avancement du 

front de colonisation et d’autre part, la surface totale colonisée par la laitue d’eau sur les 

différents tronçons. La surface du front de colonisation a fluctué au fil des mois, notamment en 

début de suivi (Figure 15, Figure 14). En effet, au mois de mars et avril, de nombreux orages 

ont eu lieu dans le Gard, ce qui a engendré plusieurs crues sur le Gardon et sur le Rhône. Le 

contre canal étant directement lié à ces deux cours d’eau, son niveau et son débit ont nettement 

augmenté. Cela a entraîné une forte dévalaison de la plante (78) en aval pour les colonies 

présentes au niveau des ouvrages et un échouage important sur les rives du contre canal pour 

les colonies présente le long des berges. De plus, sur le tronçon 3, la CNR a réalisé un 

enlèvement du tapis le 18 avril, ce qui a participé à limiter le développement précoce avec une 

surface plus faible sur ce tronçon au mois de mai. Malgré cela, l’espèce a commencé à coloniser 

de manière substantielle entre le 15 juin et le 15 juillet comme pour le tronçon 2 ou aucune 

gestion n’a été réalisée. À ce moment-là, l’eau a augmenté d’environ 2 °C passant de 19 à 21°C 

(relevé ponctuel en journée), créant ainsi des conditions plus favorables au développement de 

l’espèce (46,63). Enfin, le mois de juin a été très pluvieux avec 5 jours de pluie entre le 

08/06/2024 et le 22/06/2024 ; ce qui a limité le développement de la plante du fait d’un moindre 

ensoleillement.  

Les résultats obtenus, cette année en ce qui concerne le front de colonisation sont 

différents de ceux obtenus l’année dernière. En effet, le front de colonisation était déjà très 

avancé dès la première mesure le 16 juin et mesurait 120 m de long en 2023 contre 20m en 

2024. Cet écart se ressent pour le reste du suivi, avec un front de colonisation qui mesurait 211 

m le 07/08/2024 contre 420 m à la même date l’année précédente. En 2023, les conditions 

climatiques au printemps ont été différentes notamment en ce qui concerne la pluviométrie et 

la température. En effet, le printemps 2023 a été moins pluvieux avec en moyenne 15 mm, 21 

mm et 112mm pour mars, avril et mai contre 250, 24 et 60 mm pour cette année 2024. Pour les 

températures de l’air, elles sont similaires pour les mois de mars et avril, mais sont plus élevées 

en mai pour 2023 avec 25,1 °C contre 22,8 °C pour 2024.  
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Au fur et à mesure des relevés, il a été observé des différences notables dans la 

répartition des colonies. En effet, les plantes ont formé dans un premier temps des colonies 

éparses, puis au fur et à mesure ont plutôt colonisé toutes les bordures (Annexe 5). Cela laisse 

à penser que les colonies formées à la base se sont détachées à cause du courant présent au 

centre du chenal et ont favorisé la colonisation des bordures en aval. 

Sur le contre canal, la richesse en plante n’évolue pas de manière significative au fil des 

mois ; toutefois, cette dernière a tendance à augmenter au mois de juin et juillet, mois qui sont 

les plus favorables au développement des plantes de manière générale. Pour ce qui est de la 

diversité, cette dernière augmente avec la richesse sur les mois de juin et de juillet, avec une 

valeur de 0,7 ce qui signifie que la population est plutôt équilibrée. En revanche, en août, cette 

dernière est significativement plus faible que tous les autres mois. En effet, le mois d’août est 

le moment où P. stratiotes est la plus présente sur les quadrats avec plus de 80% de présence, 

dont 50% des quadrats avec des recouvrements compris entre 75 et 100% (Figure 19). Cela 

permet de confirmer qu’en août, la laitue d’eau impact la diversité avec une forte présence 

comme cela a pu être constaté grâce à la cartographie. De plus, en regardant la diversité de 

Simpson par rapport au recouvrement, il est notable que la diversité diminue de manière 

significative lorsque ce dernier est au maximum (Figure 19). Néanmoins, lorsque la plante a un 

recouvrement inférieur à 75% il n’est pas observé de changement significatif de diversité. Il est 

difficile d’affirmer que la laitue d’eau a un vrai impact sur les communautés. En effet, cette 

espèce est libre et flottante, et les colonies se déplacent de manière aléatoire et peuvent de 

nouveau bouger selon les conditions climatiques. Il est possible que la plante ait une incidence 

sur les communautés sur le court termes de manière locale et sur le long terme de manière 

globale selon la manière dont évolue la population (76). La gestion de la CNR participe à limiter 

ce phénomène. Les analyses de la beta diversité (dissimilarité Bray-Curtis) et de l’AFC n’ont 

pas permis de mettre en évidence des modifications au sein de la communauté au fil des mois 

(Annexe 3) : cela confirme que malgré une augmentation du recouvrement, les mêmes espèces 

sont retrouvées sur les quadrats au fil des mois. 

3.3 Plongées :  

 

Les différentes plongées montrent que le contre canal présente de nombreuses espèces 

de poissons dont certaines avec des enjeux forts (anguille Européenne). Les espèces se 

retrouvent aussi bien sous les colonies de P. stratiotes qu’en dehors. De plus, de nombreux 

alevins ont été observés sous les colonies présentes en berge, ainsi qu’à l’interface entre le tapis 
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et l’eau libre. Lorsque la plante ne prend pas tous l’espace, elle remplit son rôle de nurserie (21) 

et permet aux alevins des différentes espèces de s’abriter. Néanmoins, l’absence de poissons 

sous le tapis dense montre que celui-ci a des conséquences négatives sur la faune aquatique 

notamment à cause de la concentration en oxygène qui diminue (79). De plus, le tapis ne laisse 

pas passer la lumière (Figure 13) et la densité en racine limite le déplacement des espèces en 

son sein. Toutefois, il est difficile d’affirmer que le tapis induit l’absence de poisson étant donné 

que les plongeurs ont eu une visibilité très restreinte, dû aux matières en suspension accrochées 

aux racines et à l’absence de la pénétration de lumière sous pistia. Par ailleurs, sur les différents 

tronçons présentant des tapis denses, les poissons peuvent librement se déplacer vers les zones 

sans pistia. En effet, le tronçon 3 mesure 3 km et P. stratiotes n’en recouvre qu’une partie. Pour 

le tronçon 2, ce dernier est relié au tronçon 1 par l’intermédiaire d’un tunnel. Les plongées ont 

d’ailleurs montré qu’une plus grande quantité de poissons était présente dans le tunnel et sur le 

tronçon 1. 

Le fond des deux tronçons présente une couche de vase importante (1 m) sur la partie 

centrale du contre canal. Sur les bordures, cette épaisseur varie avec des zones sans vase, mais 

avec tout de même une fine couche de dépôt sur le substrat présent (sable, pierres grossières). 

Lors des plongées, il a été difficile de savoir s’il y avait une réelle différence en termes 

d’épaisseur de vase et de substrat présent. Néanmoins, sur les parcours réalisés, P. stratiotes 

était présente de manière importante l’année dernière, notamment sur le tronçon 2 dont la 

surface a été presque entièrement recouverte à la fin du mois d’août. Le ralentissement induit 

par la présence de la plante permet une sédimentation plus importante (13–15,67), ce qui 

expliquerait l’importante épaisseur de vase. De plus, les plantes aquatiques présentes sous le 

tapis sont recouvertes de dépôt, ce qui peut limiter leur développement et mener à leur 

dégradation. P. stratiotes favoriserait donc l’eutrophisation et l’envasement du milieu, ce qui 

peut tout à fait entraîner la dégradation des sites de nidification des poissons (80). 

3.4 Gestion CNR :  

 

Depuis 2012, la CNR a mis en place une gestion visant à enlever la laitue d’eau 

généralement à la fin de l’été. Cette période correspond à la fin du développement optimal de 

l’espèce. Cela permet d'éviter que la surface du contre-canal soit entièrement colonisée par la 

laitue d’eau tout au long de l’année, à la vue du possible maintien de l’espèce à cause des 

températures de l’eau en hiver. La gestion précoce pratiquée comme cette année en avril peut 

retarder l’apparition d’un tapis dense, notamment dans une année comme 2023 où aucun 
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évènement hydrologique n'a pu ralentir le développement de l’espèce. Cette année, les pluies 

importantes ont contribué à faire naturellement dévaler les plantes.  

3.5 Communication sur Pistia stratiotes : 

 

Afin de sensibiliser les différents usagers des milieux aquatiques, une plaquette 

d’information a été réalisée par la fédération de pêche. Celle-ci a pris contact avec les sports 

d’activités d’eaux vives autours du contre canal, afin de les sensibiliser sur cette plante. 
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Figure 24 Plaquette d'information sur la laitue d'eau 

 

De plus, une newsletter à ce sujet à été créée pour sensibiliser les pêcheurs : 

https://www.pechegard.com/une-etude-approfondie-sur-la-laitue-deau/ 

Ainsi qu’au travers de postes sur le compte Instagram et Facebook de la fédération de pêche du 

Gard. 
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Conclusion :  

 

Nous avons pu constater que la laitue d’eau peut impacter le contre canal, au travers de 

trois volets différents : la physico-chimie de l’eau, la croissance de la plante (volet cartographie) 

et l’interaction entre les plantes et la vie subaquatique.  

La laitue d’eau participe à modifier la physico-chimie du contre canal, notamment la 

saturation et la concentration en oxygène ainsi que la température. En effet, lorsque la laitue 

d’eau forme un tapis dense, elle diminue l’oxygène dissous dans l’eau et augmente la 

température de l’eau. De plus, les fortes températures estivales, liées à la situation géographique 

du Gard, participent à accentuer ce phénomène que ce soit sous le tapis ou en dehors. 

Néanmoins, les différents paramètres restent dans la gamme de l’espèce cible de la zone : le 

brochet. Par ailleurs, le contre canal conserve une eau qui ne descend pas en dessous de 11 °C 

l’hiver, ce qui implique que la laitue d’eau résiste au gel et peut ainsi être présente toute l’année. 

La laitue d’eau est une plante qui a une capacité de colonisation importante. Cela s’est 

vérifié avec l’augmentation rapide de la surface colonisée dès que les températures extérieures 

et la température de l’eau augmentent. Le contre-canal présente de nombreuses espèces de 

plantes aquatiques, dont certaines sont considérées comme exotiques envahissantes (Ludwigia 

grandiflora et Myriophyllum aquaticum). Néanmoins, de nombreuses espèces indigènes ont été 

contactées telles que Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum ou encore 

Potamogeton natans. L’étude a montré que la laitue d’eau jouait un rôle dans la diminution de 

la diversité en plante aquatique, lorsque celle-ci recouvre à 100% une zone. Il n’a pas été mis 

en évidence de modification dans les communautés de plante au fil des mois, mais ce paramètre 

risque d’évoluer avec le temps si la laitue d’eau persiste sur le contre canal. La gestion mise en 

place en place la CNR contribue à limiter ce phénomène. 

Les différentes plongées ont permis de confirmer que le contre canal abrite de 

nombreuses espèces de poissons dont certaines sont protégées (Anguilla anguilla). Les 

plongeurs ont observé très peu de vie sous le tapis dense de laitue d’eau (sur le tronçon 2), ce 

qui implique que cette dernière ne favoriserait pas la vie aquatique lorsqu’elle est trop présente. 

Néanmoins, de nombreux poissons, notamment des alevins, ont été observés sous les petites 

colonies de laitue d’eau ainsi qu’à l’interface de la frontière de pistia, qui est une zone de 

nurserie pour les différentes espèces de poissons. Le contre canal présente un fond très vaseux, 
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notamment sous les colonies de laitue d’eau. La laitue d’eau participe à diminuer le courant et 

favorise ainsi la sédimentation. 

Afin de mieux comprendre cette espèce et l’impact de sa présence sur le contre canal, 

plusieurs voies pourraient être explorées. En effet, la pose de sonde fixe à pas de temps horaire 

en plein cœur de la laitue d’eau serait judicieuse. Durant le suivi, il a été impossible de pénétrer 

au sein du tapis et la prise de mesure s’est faite sur une zone qui n’a pas été optimale pour 

déterminer le réel impact de cette espèce. De plus, la prise de pas temps horaire permettrait 

d’avoir une idée sur les paramètres physico-chimiques durant la nuit. Par ailleurs, l’étude de la 

viabilité des graines issues des plants du contre canal serait intéressante, afin de savoir si la 

plante arrive à se reproduire de manière sexuée. Enfin, il serait pertinent de comprendre 

comment la laitue d’eau résiste à l’hiver afin de mieux appréhender sa gestion.  

Le contre canal est un milieu artificiel dont la surface est colonisée par plusieurs espèces 

envahissantes. Néanmoins, il abrite une certaine biodiversité autochtone et joue le rôle de zone 

refuge et de frayère pour les poissons du Gardon. La compréhension de l’impact des plantes 

exotiques envahissantes est primordiale afin de continuer à protéger ce milieu. 
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Tronçon 2 :  
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Tronçon 3 :  

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Tronçon 4, confluence avec le gardon :  
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Annexe 2 : Liste des plantes contactées 

Nom latin Nom commun 

Azolla filiculoides Azolle fausse fougère 

Berula erecta Berle dressée 

Carex sp Laîche sp 

Ceratophylum demersum Cératophylle nageant 

Egeria densa Egerie dense 

Gallium palustre Gaillet des marais 

Helosciadium  nodiflorum Ache nodiflore 

Iris pseudocarus Iris des marais 

Lemna minor Lentille d'eau mineure 

Ludwigia grandiflora Jussie à grande fleur 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 

Lythrum salicaria Salicaire commune 

Myosotis scorpioides Myosotis faux scorpion 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 

Myriophyllum spicatum Myriophylle en épis 

Nasturtium officinale Cresson des fontaines 

Pistia stratiotes Laitue d'eau 

Persicaria hydropiper Persicaire poivre d'eau 

Potamogeton natans Potamot nageant 

Spirodela polyrhiza 
Spirodèle à racines 

nombreuses 

Vallisneria spiralis Vallisnérie spiralée 

Veronica beccabunga Véronique des ruisseaux 
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AFC :  

Dissimilarité Bray-Curtis :  

 

Annexe 3 : AFC et dissimilarité de Bray-Curtis 
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 Annexe 4 : classe d'état pour les paramètres physico-chimique des cours d’eau 

Paramètres Très bon/ Bon Bon / Moyen Moyen/Médiocre Médiocre/Mauvais 

Oxygène dissous 

(mg/L) 

8 6 4 3 

Saturation en 

oxygène dissous 

(%) 

90 70 50 30 

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28 

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 
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Tronçon 2 :  
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Tronçon 3 :  
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Tronçon 4 :  

 

 



 

 

Résumé :  

La laitue d'eau (Pistia stratiotes) est une plante aquatique flottante, originaire d'Amérique du 

Sud, qui s'est répandue dans les régions tropicales et subtropicales. Depuis 2022, elle est classée 

parmi les espèces exotiques envahissantes préoccupantes de l'Union Européenne. Cette plante 

est présente de manière pérenne sur le contre-canal du Rhône depuis 2016, où elle forme de 

denses tapis recouvrant certains tronçons en totalité. L'objectif de cette étude est d'analyser 

l'impact de la laitue d'eau sur le contre-canal en examinant plusieurs aspects : la physico-chimie 

de l'eau, la colonisation par la laitue et ses interactions avec d'autres plantes, ainsi que la vie 

subaquatique. Les résultats montrent que les tapis denses de laitue d'eau augmentent la 

température de l'eau et réduisent la saturation en oxygène dissous. La surface colonisée par la 

laitue augmente considérablement dès l'arrivée des premières chaleurs et lorsque la température 

de l'eau dépasse 20 °C. Cette année, les tapis se sont développés plus tardivement en raison de 

conditions météorologiques défavorables. Lorsqu'elle est à son maximum, la laitue d'eau 

diminue la diversité des plantes aquatiques, bien que la composition floristique globale reste 

stable au fil des mois. De nombreuses espèces de poissons, y compris des espèces protégées 

comme Anguilla anguilla, habitent le contre-canal, mais la vie subaquatique est peu abondante 

sous les tapis denses de laitue. De plus, la laitue d'eau favorise la sédimentation, entraînant un 

fond très vaseux. 

 

Mots clés : laitue d’eau, espèce exotique envahissante, physico-chimie, Rhône et macrophytes 

  



 

 

Abstract:  

Water lettuce (Pistia stratiotes) is a floating aquatic plant native to South America that has 

spread to tropical and subtropical regions. Since 2022, it has been listed as a concerning 

invasive exotic species by the European Union. This plant has been permanently present in the 

Rhône's side canal since 2016, where it forms dense mats covering certain sections entirely. The 

aim of this study is to analyze the impact of water lettuce on the side canal by examining several 

aspects: the physicochemical properties of the water, the colonization by the lettuce, its 

interactions with other plants, and the aquatic life. The results show that dense mats of water 

lettuce increase the water temperature and reduce dissolved oxygen saturation. The area 

covered by water lettuce significantly increases with the arrival of the first warm temperatures 

and when the water temperature exceeds 20°C. This year, the mats developed later due to 

unfavorable weather conditions. At its peak, water lettuce decreases the diversity of aquatic 

plants, although the overall floristic composition remains stable over time. Numerous fish 

species, including protected species like Anguilla anguilla, inhabit the side canal, but aquatic 

life is sparse under the dense mats of lettuce. Additionally, water lettuce promotes 

sedimentation, leading to a very muddy bottom. 

 

Keywords: water lettuce, invasive alien aquatic plants, physiochemistry, Rhône and 

macrophytes 


