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1. LE TERRITOIRE PHYSIQUE

1.1. CONTEXTE 

GEOGRAPHIQUE 

Le Pays de Maurienne est un territoire de 

montagne représentant un tiers du 

département savoyard en région Auvergne -

Rhône -Alpes. Il sõ®tend des communes dõAiton 

au N ord -Ouest ( à environ 40 kilom¯tres ¨ lõEst 

de Chambéry ), jusquõ¨ Bonneval-sur-Arc 

(limitrophe de lõItalie). Ce territoire form e un arc 

dõenviron 120 km de long.   

Le territoire du Pays de Maurienne regroupe 62 

communes, do nt la plus importante est Saint -

Jean -de -Maurienne avec 8  407 habitants et la 

plus petite est Montgellafrey avec 67  

habitants 1. La Maurienne  représente en 2013 

une superficie de 1 976 km² pour 45 228 

habitants, soit une densité moyenne de 22 

hab itant s/km ², situant le territoire dans une 

valeur b asse par rapport au département de la 

Savoie  (69.2 habitant /km²) et inférieure à celle 

de  la région Auvergne -Rhône -Alpes  (111 

hab itant /km²) .2 

 
1 Source  : INSEE 2013 

 

Carte 1 ð Localisation de la Maurienne  Source  : Maurienne Tourisme .

2 Source  : Observatoire de Savoie (DDT)  
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1.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Le territoire de la Maurienne sõarticule autour de la vall®e 

glaciaire  de lõArc longue de 120 kilomètres,  formée à lõ¯re 

Quaternaire.  Son altitude sõ®tend de 286 m¯tres ¨ la 

confluence de lõIs¯re sur la commune dõAiton, jusquõ¨ 2 200 

mètres à Bonneval -sur-Arc, au niveau du col de lõIseran.  

Plusieurs termes topographiques concordent à la description 

du relief de la Maurienne quõil convient de définir.  

La plaine  : une plaine est une vaste étendue, de faible altitude, 

sur laquelle les cours dõeau nõont pas creus® de vall®es.  

 
Figure 1 - Vall®e de lõArc en Haute Maurienne 

Source  : http://www.lesia.obspm.fr/perso/jean -marie -malherbe/Montagne/Iseran -

Tierce/  

 
3 Source  : Thèse  : « Comment les ressources et compétences 

peuvent -elles °tre un outil dõ®volution pour les stations de moyenne 

La vallée  : une vallée est une dépression de la surface terrestre 

entre deux versants, avec une forme inclinée et élargie. Elle est 

g®n®ralement form®e par lõ®rosion produite par un cours 

dõeau.  

Moyenne montagne  : la moyenne montagne peut être décrite 

comme un espace pouvant accueillir la présence de 

lõHomme, cõest-à -dire qu e sa fréquentation ne nécessite  pas 

lõutilisation des matériels ou des techniques de lõalpinisme.3 Les 

régi ons de moyenne montagne sont plus propices au 

développement de la faune et de 0la flore. Il est dõusage de 

considérer que les altitudes qui définissent la moyenne 

montagne se situent autour de 1  000 à 2  000 mètres, dans les 

Alpes.   

Hauts p lateaux  : un plat eau est une étendue de terrain 

relativement plane, pouvant être située à des altitudes variées, 

mais toujours entaillée de vallées. Il est terminé au moins à l'une 

de ses extrémités, par une dénivellation brusque (coteau, 

corniche, etc.) dominant le socle dénudé qui en constitue le 

soubassement. Les hauts plateaux, qui dominent une  plaine , 

montagne  ? », Pauline GOURVIL, Université d e Savoie, Master 

Management et D éveloppement du Tourisme, 2011.  
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ne doivent pas être confondus avec les hautes plaines 

(altiplano) qui sont dominées par des montagnes. 4 

Haute montagne  : la haute montagne désigne généralement 

un domaine o½ lõ®volution de lõHomme est soumise ¨ de fortes 

contraintes, où il est difficile de progresser. Généralement, la 

haute montagne est liée à la haute altitude dont découlent 

des conditions météorologiques difficiles. La haute montag ne 

est souvent caractérisée par des hauts sommets et abrit e de 

nombreux glaciers. Le relief est marqué par des versants ayant 

une verticalité assez prononcée formant ainsi un paysage en 

pics. Concernant son écosystème, la haute montagne a une 

faune et flor e limitée du fait des  conditions souvent extrêmes.  

Lors de la 3 e conférence européenne des régions de 

montagne, une définition de la haute montagne a été mise au 

point  : « il est question de haute montagne à partir de 2  500 

m¯tres dõaltitude ». Ainsi, dan s les Alpes, on considère la haute 

montagne à partir de 2  000 voire 3  000 m¯tres dõaltitude. La 

haute montagne peut également « se caractériser par la 

présence de roches, glaciers, de zones habituellement 

enneig®es lõ®t® ainsi que dõimportants d®nivel®s »5.  

Ligne de crête  : ligne de points qui séparent deux versants 

oppos®s. Du fait dõun relief fortement ponctu® par des 

sommets, les lignes de crêtes sont un des éléments principaux 

en termes de paysage sur le territoire de la Maurienne.  

Ubac  : lõubac est le ve rsant de la montagne exposé au N ord 

et donc ¨ lõombre une partie de la journ®e. 

Adret  : lõadret est le versant de la montagne exposé au S ud, 

donc au soleil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Encyclopédie Larousse  : 

http://www.larousse.fr/encyc lopedie/divers/plateau/80437  

5 D®finition issue dõune th¯se : Comment les ressources et 

compétences peuvent -elles °tre un outil dõ®volution pour les stations 

de moyenne montagne  ? Par Pauline GOURVIL, université de Savoie, 

Master Management et développemen t du Tourisme, 2011.  
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Carte 2 ð Carac téristiques géomorphologiques du territoire du Pays de Maurienne  
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Le relief de Maurienne est constitué dõune vall®e creus®e par lõArc, la rivière principale , 

cadrée par  de nombreux hauts sommets successif s, dévoilant une alternance 

dõouvertures et fermetures du paysage . La structure de la vallée  est influencée par le 

tracé de la rivière et de se s nombreux grands affluents.  

Pour ce qui concerne le c ontexte topographique de la Maurienne, on voit se dessiner 

une multitude dõentit®s paysagères présentant globalement les mêmes 

caractéristiques, souvent divisées en trois plus grande s entités que sont la porte de 

Maurienne, le cïur de Maurienne et la Haute Maurienne.  

Lõentr®e de la Maurienne, qui sõ®tend jusquõ¨ la Chambre, est caractérisée par un 

paysage de vallée profonde où se succèdent élargissements et rétrécissements 

parcourus par lõArc et les voies de transport. Elle reste tr¯s agricole avec quelques 

vestiges de la période industrielle. Cette entité paysagère est caractérisée par le 

d®bouch® de la vall®e de lõArc sur la combe de Savoie, axe de transport important 

se terminant au niveau dõAlbertville , juste avant la confluence avec lõArc. Le fond  de 

vallée subi t deux r®tr®cissements entre les communes dõEpierre et Saint-Rémy-de -

Maurienne  ; pour ensuite se rouvrir au niveau de la Chambre et le col de la Madeleine. 

Sur cette partie, les pentes sont plus douces, et offrent un grand espace plan ensoleillé 

sur le cône de déjection du Bugeon , torrent de montagne qui prend sa s ource au col 

de la Madeleine. 6  

La vallée est  ensuite  caractérisée par un rétrécissement situé dans la  partie de la 

Moyenne Maurienne, entre Sain t-Jean -de -Maurienne et Modane. Dans cette partie, 

les versants sont tr¯s raides, creus®s par le torrent de lõArc, si bien quõ¨ quelques 

endroits, les installations routières doivent occup er tout lõespace ou m°me passer ¨ 

travers la montagne (tunnel dõOrelle, par exemple ). Lõubac de la vall®e est raide et 

boisé, donc peu accessible et constructible , si lõon ne prend pas en compte les 

domaines skiables. Cette entité comporte notamment le bassin de lõArvan, du pic de 

lõEtendard (3 464 m) à Saint -Jean -de -Maurienne jusquõaux  Aiguilles dõArves (3 513 m) 

 
6 Sources : http://www.cauesavoie.org/accueil/   

à Albiez -Montrond. On trouve  ensuite, 

une autre entité sur la rive gauche de 

lõArc avec les bassins versants de la 

Valloirette et de la Neuvache , 

ponctué e des grands élé ments tel s que 

le mont Thabor ou  le col du Télégraphe . 

Lõorientation globale de cette entit® a 

permis de développer quelques 

stations de ski. Elle est reconn aissable 

de par ses alpages au N ord du mont du 

Galibier, qui connaissent une 

excellente dynamique.  

Cette entit® est enfin compos®e dõun 

dernier ensemble situé entre Saint -

Michel -de -Maurienne et Orelle, sur des 

versants exposés plein Sud. Ici, une ligne 

de crête bouleverse le paysage pour 

relier le Grand Perron des Encombres 

culminant à plus de 2  800 mètres 

dõaltitude et le Mont Br®quin situ® ¨ 

Saint-Michel  à 3  130 mètres.  
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Pour finir, la Haute Maurienne présente un habitat plus dense. La partie basée sur 

lõadret est form®e de nombreux sommets et glaciers du Parc National de la Vanoise  

comme la Dent Parrachée (3  697 mètres). Jusquõ¨ Modane, le fonds de vallée est très 

marqu® par lõurbanisation : routes, acc¯s aux tunnels transalpins, gare, etc. Sur lõubac, 

on trouve essentiellement des versants forestiers assez raides. Puis, un second espace 

se dessine avec une altitude moyenne de 1  250 mètres. Il est caractérisé par une ligne 

de crête reliant deux site s emblématiques de Maurienne  : sur la rive gauche, le vallon 

dõAmbin et sur la rive droite, la  vallée du Doron de Termignon.  
 

 
Figure 2 - Gorges du Doron de Termignon  

Source  : Mémento du patrimoine na turel ð Territoire de Maurienne  

Autre espace de Haute Maurienne, la 

haute vallée située entre Lanslebourg -

Mont -Cenis et Lanslevillard. Lõadret y est 

très raide avec des dénivelés de plus de 

2 000 mètres. Les pieds  de ces versants 

sont adoucis par les cônes de déjection 

des torrents annexes. Le fond de vallée 

est caractérisé par une morphologie 

glaciaire plane. Sur lõubac, les terrains 

sont tous occupés à ce niveau par le 

domaine skiable de Val Cenis et sõouvre 

sur le col du Mont -Cenis.  

A lõextr®mit® Est de la Maurienne, où 

lõaltitude sõ®l¯ve ¨ environ 1  700 mètres 

dõaltitude, la vall®e sõ®largit ici sur une 

vaste terrasse notamment au niveau de 

Bessans. Lõadret est rocheux et toujours 

aussi raide, mais donne accès à des 

alpages surplombés de glaciers 

comme celui de Rochemelon (3  538 

m¯tres dõaltitude). Sur la rive droite, on 

retrouve un accès au col de lõIseran et 

à la Tarentaise.  

 



intr  

 

 

 

 

 

                                                                         LE TERRITOIRE PHYSIQUE 

 

 

Etat Initial de lõEnvironnement ð SCoT approuvé le 25 février 2020   11 

Â Les cols 

La vall®e est ponctu®e de nombreux cols tr¯s fr®quent®s, notamment parce quõils sont 

situés sur la Route des Grandes Alpes et  quõils sont historiquement les points de passage 

des voies terrestres . La plupart de ces cols culminent à près ou p lus de 2  000 mè tres 

dõaltitude.  

Quelques cols moins hauts sont à noter , comme le col du Mollard situé à Albiez -

Montrond (1  630 m) , le col du Chaussy à Pontamafrey -Montpascal, culminant à 1  533 

mètres  ou  le col du Télégraphe à Valloire situé à 1  566 mètres.  

Les six autres grands cols sont tous situés autour des 2  000 m¯tres dõaltitude. Le col de 

lõIseran et ses 2 764 m¯tres dõaltitude forment le plus haut col de la Maurienne. Situ® ¨ 

Bonneval -sur-Arc, il est situé  dans le  Parc National de la Vanoise.  

 

Col  Altitude (mètres)  Commune  

Col de la Madeleine  1 993  Montgellafrey  

Col du Glandon  1 924 Saint-Colomban -des-

Villards 

Col de la croix de 

Fer 

2 067 Saint-Sorlin-dõArves 

Col du Galibier  2 645  Valloire  

Col de lõIseran 2764 Bonneval -sur-Arc  

Col du Mont -Cenis  2 083 Lanslebourg -Mont -Cenis 

Tableau 1 - Altitudes et localisati on des grands cols de Maurienne  
Source  : Maurienne Tourisme  

Une grande partie de ces cols ne sont 

pas p raticables en période hivernale . 

Cela peut poser des problèmes  car 

certains cols sont situés sur des routes 

structurantes de Maurienne permettant 

de relier le territoire au reste du 

département ou de la région  :  

 

Col  Localisation sur de 

grands axes  

Col du Galibier  D902 

Col du Glandon  D927 

Col de la Croix de 

Fer 

D926 

Col du Mont Cenis  D1006 

Col de lõIseran  D902 

Col de la 

Madeleine  

D213 

Tableau 2 - Localisation de s cols sur les 

grands axes routiers  
Source  : Guide Michelin  
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Carte 3 ð Les principaux cols routiers de Maurienne  
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Â Les sommets  

La Maurienne comporte aussi de nombreux sommets.  Ces 

sommets jouissent dõun rayonnement accru au niveau national 

voire international car nombre dõentre eux d®passent les 3 000 

mètres. On en retrouve un nombre important dans le massif de 

la Vanoise. La Dent Parrachée fait partie des sommets les plus 

connus du massif avec ces 3  697 m¯tres dõaltitude. Le plus haut  

sommet de la Vanoise et de la Maurienne est la Grande C asse, 

culminant  à 3  855 mètres. On trouve également parmi ces 

sommets, un des  monts emblématiques de Maurienne  : le 

mont  Thabor , en limite Sud du territoire (point culminant  : pic 

du Thabor à 3  027 m¯tres dõaltitude). Au Sud -Ouest de la 

Maurienne, les Aiguilles dõArves forment trois ensembles 

distincts qui surplombent le massif des Arves avec une hauteur 

maximale de 3  364 mètres (« Tête du Chat  è de lõAiguille 

septentrionale). Autre massif dominant du relief de Maurienne, 

les Grandes Rousses qui abritent le pic de lõEtendard et son 

glacier à quelques 3  465 m¯tres dõaltitude et où il est possible 

de trouver dõautres pics ¨ des altitudes similaires comme le pic 

Bayle culminant à 3  465 mètres également . 

 
7 Crédit photo  : Haute Maurienne Vanoise DS  

 

 
Figure 3 - La Dent Parrachée  

Source  : Maurienne Tourisme 7 

 
Figure 4 - Les Aiguilles dõArves 

Source  : Maurienne Tourisme
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Le relief  de Maurienne est compos® dõentit®s tr¯s diverses, 

qui constituent lõidentit® du territoire : vallée, plateau x, 

versants et sommets . Les zones de  plus forte altitude se 

situent le long du périmètre du territoire, en haut des 

versants de part et dõautre de lõArc. 

Le relief montagnard du territoire avec la  présence de 

sommets et cols doit être pris en compte pour assurer 

entre autres , le bon fonctionnement de la circulation sur 

lõensemble du Pays de Maurienne , notamment durant 

lõhiver lorsque de nombreux cols ne sont pas accessibles 

en raison de leur altitude élevée. Ces territoires de haute 

montagne constituent également des points importants 

pour le tourisme car il est possible dõy retrouver des 

stations de ski ou refuges pour randonneurs.  
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1.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les couches apparentes sur le territoire sont répertoriées sur 

quatre grandes ères géologiques  : 

- Le prot®rozoµque qui sõ®tend de - 2.5 milliards à -542 

millions dõann®es 

- Le pal®ozoµque qui sõ®tend de ð 542 millions à ð 251 

millions dõann®es 

- Le m®sozoµque qui sõ®tend de ð 251 millions à ð 65.5 

millions dõann®es 

- Le c®nozoµque qui sõ®tend de ð 65.5 millions dõann®es ¨ 

nos jours 

En termes de géologie, la Maurienne est installée sur plusieurs 

zones paléog éographi ques alpines orientées N ord -Nord -

Est/Sud -Sud -Ouest. Le relief géologique est structuré par 

plusieurs ruptures géologiques ou  failles , qui découpent le 

territoire afin dõen obtenir quatre  zones distinctes  : 

Zone 1 : elle se d®veloppe en amont de lõArc, de l a Porte de 

Maurienne jusquõaux environs de la commune de la Chambre. 

Composée essentiellement de schistes, roches à grains très fins 

provenant des débris de destruction des reliefs et riches en 

argiles, de schistes verts dõorigine volcanique, dõortho-gneiss et 

de conglom®rats, cette zone se situe sur lõaxe de la zone 

dauphinoise dont les roches sont issues des périodes proto et 

paléozoïque.  

Zone 2  : elle se dessine autour de Saint -Jean -de -Maurienne, 

situé sur le cône de déjection des affluents de la vallé e de 

lõArvan, jusquõaux limites de Saint-Michel -de -Maurienne. Elle est 

caractérisée par une succession de ravines qui apportent sur 

les terrains tendres des alluvions, schistes, conglomérats et 

flysch. Cet ensemble est ponctué par le col du Télégraphe, 

situé à Valloire.  

Faille : cassure de la croute terrestre liée à des contraintes 

tectoniques, le long duquel deux blocs rocheux ont gliss é lõun par 

rapport ¨ lõautre et se retrouvent de fait en d®calage. 

Alluvions  : dépôts de sédiments abandonnés par un cours dõeau 

quand la pente ou le débit sont devenus insuffisants.  

Cône de déjection  : structure géologique résultant des sédiments 

déposés par un torrent.  

Flysch : s®diments form®s de gr¯s et dõargile provenant de jeunes 

montagnes détruites pendant leurs p®riodes de formation dõ©ge 

secondaire jurassiques de la zone ultra -dauphinoise issue de lõ¯re 

mésozoïque.  
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Figure 5 - Légende de la carte géologi qu e 
Source  : BRGM 
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Carte 4 - Carte Géologique  de Maurienne  



intr  

 

 

 

 

  

                                                                        LE TERRITOIRE PHYSIQUE 

 

 

Etat Initial de lõEnvironnement ð SCoT approuvé le 25 février 2020   18 

Zone 3  : au niveau de Saint -Michel -de -Maurienne apparait la 

première faille, qui marque un retour au paléozoïque. Ainsi, la 

zone suivante est située sur le fond de vall®e de lõArc, dans les 

alentours de la ville de Modane. Elle est issue de la période du 

carbonifère moyen, du paléozoïque ancien, à cheval  sur la 

zone briançonnaise et la zone piémontais e. On y retrouve 

essentiellement des houilles, roche de type carbonatée.  

Zone 4 : de  lõEst de Modane,  en aval de lõArc, au pied du Parc 

National de la Vanoise jusquõaux abords de Termignon et 

Bonneval -sur-Arc , on retrouve une deuxième faille, la faille des 

Acles, quasiment positionnée verticalement à la première, elle 

sépare nettement les zones briançonnaise et piémontaise. 

Situées sur la zone piémontaise, les roches qui composent cet 

ensemble sont issues du briovérien supérieur et du cambrien 

datant de ð 542 millions dõann®es. Elle est ®tablie sur lõancien 

océan Alpin (période de la Pangée), on trouve donc des 

roches de type schistes lustr®s cõest-à -dire des sédiments 

calcaires et détritiques, ainsi que des ophiolites, provenant des 

dépôts d us à l  çõouverture oc®anique ».  

Le Parc National de la Vanoise sõ®tend sur 3 domaines 

g®ologiques distincts. DõOuest en Est, on observe ainsi une zone 

dite «  houillère  » composé de schistes et de grès  puis la partie 

dite «  orientale  » composé e essentiellement de roches 

cristallines (gneiss et micaschistes). Pour finir, une zone ayant 

une prédominance de calcschistes métamorphiques ( idem 

zone 4 décrite auparavant ). 

 

Le contexte géologique de la vallée de la M aurienne est 

homogène , même si 4 zones se dessinent . Les roches sur 

lesquelles le territoire repose sont peu résistantes (dominance 

des roches calcaires). On retrouve beaucoup dõalluvions du 

fait de la pr®sence de lõArc et des nombreux autres cours dõeau 

qui favorisent lõ®rosion et les d®p¹ts de s®diments.  

De par la nature géologique, la pente et l'orientation de leurs 

versants, certains  terrains sont particulièrement propices aux  

éboulements et glissements  : chutes de blocs  (Saint-

Colomban -des -Villards , Saint -Étienne -de -Cuines et surtout le 

pied des falaises du Grand -Châtelard, entre Saint -Jean -de -

Maurienne et Saint -Avre ), g lissements de terrains (route du col 

du Télégraphe et région des  Encombres , près de Montricher -

Albanne, Mont -Denis, Montrond,  Albiez -le-Vieux ou 

Foncouverte ), coulées boueuse s (secteurs de Beaune, Plan -

Villard, Saint -Martin -de -la-Porte, route du col des Encombres , 

région de Jarrier , torrent de la Ravoire ), effondrements ( pentes  

ouest du Coin -Châtel à Montpascal ou du col d'Émy à Albiez -

le-Vieux ).  

Dõautres terrains de par leurs caractéristiques sont sensibles aux 

circulations d'eau  : rivières souterraines  (perte du torrent de la 

Grolla près de Saint -Michel -de -Maurienne ), sources.  La 

localisation de lõurbanisation devra tenir compte de ces 

phénomènes.  
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1.4. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le Pays de Maurienne sõinscrit dans un climat de type 

montagnard. Les principaux paramètres utilisés pour définir le 

climat sont la pluviométrie, les températures et le taux 

dõensoleillement.  

Les données obtenues auprès de Météo France permettent de 

dégager des tendance s et de constituer deux zones  

¶ la porte et le cïur de la Maurienne, 

¶ la Haute Maurienne . 

Les stations dõAiton et Bonneval-sur-Arc situées aux extrémités 

de la vallée ont été retenues  ; elles ont été  comparées aux 

donnée s obtenu es en Savoie.  

1.4.1. Caractéristiques locales  

Le climat de Maurienne est un climat montagnard, d'influence 

océanique, continentale et méditerranéenne. La Haute 

Maurienne, en tant que vallée interne alpine plus  à l'Est, est 

moins arrosée et plus sèche, et plus soumise au retour d'Est, que 

l'entrée de la vallée.  

Â Précipitations  

Les précipitations du Pays de Maurienne sont bien plus faibles 

que celles observées dans le département. Globalement, les 

moyennes annuel les tournent autour de 500 à 1  000 millimètres 

par an alors quõailleurs en Savoie, on enregistre des taux 

quasiment deux fois plus élevés . Les versants peuvent être 

caractérisés de xérique s, car le territoire est plutôt sec pour un 

territoire de montagne.   

 

Carte 5 ð Pr®cipitations de lõann®e 2011 en Savoie 
Source  : Météo France, Traitement  : Conseil Départemental de Savoie  



intr  

 

 

 

 

  

                                                                        LE TERRITOIRE PHYSIQUE 

 

 

Etat Initial de lõEnvironnement ð SCoT approuvé le 25 février 2020   20 

Â Températures  

Les températures en Maurienne suivent globalement la même 

évolution que pour la moyenne départementale. La porte et 

le cïur de Maurienne forment un ensemble où les 

températures sont légèrement plus élevées que dans la partie 

la plus ¨ lõEst du territoire.   

 

Graphique 1 ð Températures moyennes à Bessans et Saint-Jean -de -

Maurienne pour l a  période 2012 -2016 
Source  : Météo France , Traitement  : http://www.infoclimat.fr/   

 
8 Source  : www.linternaute.com  

Â Ensoleillement  

Le département de la Savoie a connu 2  052 heure s 

d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale de 

2 110 heures de soleil. Le département de la Savoie a bénéficié 

de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 8 

Sur la Maurienne, on d®nombre 4 498 heures dõensoleillement 

à Aiton et 4 579 heures à Bonn eva l-sur-Arc . Sur lõensemble de 

lõann®e, la Haute Maurienne est donc légèrement plus 

ensoleill®e que lõentr®e de la vall®e. 

 

Graphique 2 ð Nombre dõheures dõensoleillement en Maurienne  
Source  : Satel-Light, http://www.satellight.com/ , Traitement : Arbor& Sens 
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£tant donn®e sa localisation, lõensoleillement du territoire est 

bon et permet d'entrevoir une production solaire intéressante 

aussi bien pour les modules photovoltaïques que pour les 

capteurs solaires thermiques.  

Â Vent 9 

On trouve moins dõune dizaine de stations mesurant la vitesse 

du vent en Maurienne. Les stations de Saint -Jean -de -

Maurienne et Modane ont été retenues . Les vents sont 

essentiellement orientés N ord -Ouest en porte et cïur de 

Maurienne et orientés Nord -Nord -Est en Haute Maurienne . Ils 

restent  en moyenne tr¯s faibles, puisquõon enregistre des 

vitesses ne dépassant pas les 4  m/s.  on retrouve de temps à 

autre, des mesures plus élevées entre mars et septembre.  

 
9 Sources : Météo France, 

http://www.meteofrance.fr/publications/glossaire/154585 -vent -local  

et Notice sur les avalanches constatées et leur environnement, dans 

 

Figure 6 - Distribution annuelle de la direction du vent en % à la 

station de Saint -Jean -de -Maurienne  
Source  : windfinder.co   

le massif de la Maurienne, 

ftp://avalanchesftp.grenoble.cemagref.fr/epaclpa/notices_par_ma

ssif/maurienne.pdf  
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Figure 7 - Distribution annuelle de la direction du vent en %  à la 

station de Modane  
Source  : windfinder.co  

Le « vent de Maurienne  », est une forte brise de val lée soufflant  

de l'Ouest . Ce courant, qui oscille bien souvent entre Ouest -

Sud-Ouest et Ouest -Nord -Ouest, apporte souvent des 

précipitations,  et cela parfois plusieurs jours de suite, en 

particulier de l' Est du massif de Belledonne aux Aiguilles d'Arves .  

Souvent, en montagne, le vent est sujet à de brusques 

changements de direction et de force, par suite de courants 

d'air ascendants, descendants, ou rabattants, le long des 

parois, dans les vallons encaissés . 

Le courant de Sud s'accompagne systématiquement  de foehn 

(vent de "Lombarde" , venant dõItalie, passant par le col du 

Mont -Cenis). Le courant de Sud -Ouest est plus complexe. Il 

varie beaucoup d'une situation à l'autre, car il peut 

s'accompagner d'un effet de foehn , alors particulièrement 

marqué de Valmeinier aux Karellis . Le courant de Sud -Est 

donne lieu, lui  aussi, à un phénomène de foehn .  

 

Figure 8 - Schéma du mécanisme du foehn  
Source  : http://bessans.e.b.f.unblog.fr/files/2008/09/foehn.jpg   
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1.4.2. Dérèglement  climatique 10 

a.  Constat s 

Â Températures  

Le réchauffement des températures en Maurienne est la 

manifestation la plus évidente du changement climatique. 

Cõest m°me, avec le reste des Alpes, lõune des zones qui se 

réchauffe le plus et ce depuis les années 80. La tendance 

atteint +2°C soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Les 

cons®quences sont dõautant plus marqu®es que les 

montagnes sont très sensibles aux modifications climatiques.  

 

 
10 Sources : Plaquette «  Energie et climat Maurienne  », 2015. Livre 

Blanc du Climat en Savoie, 2010.  Savoie 2040 Diagnostic prospectif, 

2015. Dossier climat du CNRS, 

Graph ique 3 - Températures moyen nes en °C  à Avrieux entre 1950 

et 201 5 (écarts à la normale 1961 -1990) 
Source  : Météo France, traitement ASADAC -MDP73 

Â Pluviométrie  

Lõ®volution des pr®cipitations et de leur r®gime est moins nette 

que celle des températures. La distribution temporelle et 

géographique des champs de précipitations est, en effet, 

particuli¯rement influenc®e par lõorographie (relief, effet 

barrière, exposition aux flux é). Ces fortes disparités, aussi bien 

aux échelles a nnuelles que saisonnières, invitent à la prudence 

quant à la généralisation de toutes tendances 

pluviom®triques, quelles quõelles soient. Il importe ici 

également de raisonner aux échelles locales afin de suivre les 

évolutions actuelles et à venir.  

En Maurienne, les pr®cipitations annuelles nõont pas ®volu® 

mais depuis 20 ans  il pleut moins en hiver en Haute -Maurienne. 

Pour la période hivernale (novembre -avril), de récentes 

analyses mettent en avant une diminution des cumuls de 

quantité de précipitations. La baisse avoisine les 10% sur la 

période 1959/2008, avec de grandes disparités géographiques 

: de 6% à Montsapey (idem pour le Beaufortain), 15% en 

Vanoise, jusquõ¨ 36% à Bessans (Météo -France, 2008).  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/biblio/pigb16/00_grandes/

07/01.htm  
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Graphique 4 - Cumuls hivernaux de précipitation (mm)  à Bessans de 

1959-1960 à 2014-2015 
Source  : Météo France, traitement ASADAC -MDP73 

Les projections climatiques envisagent une pluviométrie en 

baisse surtout en été et automne, pour la fin du siècle. Dès le 

moyen terme, des péri odes de sécheresse récurrentes, 

alternant avec des périodes de fortes précipitations. Sur le 

moyen et long terme, ces projections prévoient une 

accentuation des extrêmes et un caractère plus marqué de la 

saisonnalité : des pluies plus abondantes au cours d e la saison 

hivernale  et moins abondantes en été.  

Â Enneigement  

Lõenneigement a diminu® entre 20 ¨ 25% sous 2000 m. De 

manière générale, les cumuls de neige diminuent à basse et à 

moyenne altitude à cause de la remontée de la limite pluie -

neige, provoquée pa r le réchauffement des températures  

depuis les années 80 . Ainsi la baisse est plus forte vers 500 à 1000  

m (entre 20 à 30%) que vers 1500/1800  m (20% pour Bessans). 

Vers 2000 m et au -delà, nous manquons de données mais à 

priori les tendances sont beaucoup moins significatives. On 

constate quõil existe une relation entre la dimin ution de 

lõenneigement et lõaltitude ; plus on monte en altitude, moins 

la diminution de l'enneigement se ressent. Enfin, dans certaines 

zones alpines comme en Haute -Maurienne, les é volutions des 

précipitations jouent aussi sur les chutes de neige.  
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Graphique 5 - Cumuls de neige à Bessans (en cm, de novembre à 

avril) de 1959 -1960 à 2014-2015 
Source  : Météo France, traitement ASADAC -MDP73 

La remont®e de la limite pluie/neige et lõaccentuation des 

chaleurs estivales ont déjà pour effet de réduire le stockage de 

lõeau sous forme nivale et glaciaire. En dehors de lõimpact 

paysager (montagnes moins enneigées), cette réduction du 

stock dõeau en altitude impactera la disponibilité à venir de la 

ressource en eau.  

 

Graphique 6 - Hauteurs de neige en Maurienne en fonction de 

lõaltitude et des projections temporelles 
Source  : Scampei , traitement ASADAC -MDP73 

b.  Impacts  

Lõeffet du d®r¯glement climatique nõest pas neutre sur les 

écosystèmes et hydrosystèmes de montagne et les activité s 

économiques dépendantes du climat (tourisme, agriculture, 

production dõ®lectricit®é).  

Le réchauffement entraine une tendance à la 

méditér ranéisation du climat savoyard, provoquant ainsi 

plusieurs conséquences  : lõaugmentation de 

lõ®vapotranspiration et  la baisse du bilan hydrique , la baisse du 

débit moyen des rivières et du niveau des sources , le 

réchauffement des lacs et des rivières, le réchauffement du 
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permafrost en haute montagne ou encore le phénomène 

important d e recul des glaciers alpins  (comme le  montre la 

figure ci -contre) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Bilans des glaciers des Alpes françaises  : Argentière, 

Gébroulaz, Saint -Sorlin entre 1994 et 2004.  
Source  : CNRS, 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/biblio/pigb16/00_grandes /07/01.htm  

 

En blanc, les valeurs des bilans hivernaux dõoctobre ¨ mai, en gris 

foncé les bilans estivaux correspondant à la fusion estivale et en gris 

clair les bilans annuels .
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La vulnérabilité de la ressource en eau est tangible, 

notamment à cause de la diminution de la rétention nivale et 

du stockage glaciaire. Cette diminution couplée aux 

précipitations estivales moindres et à une plus forte 

évapotranspiration est un réel fact eur de risque de sécheresse, 

tant des aquifères de montagne (de petites tailles) que des 

cours dõeau.  

 

Figure 10 - Evolution des écoulements des eaux de surface dans les 

Alpes et projection (d õapr¯s M. Beniston). 
Source  : Livre b lanc du Climat Savoie . 

Cette modification des cycles de lõeau influence lõagriculture : 

probl¯mes dõapprovisionnement en eau dans les alpages, 

baisse de production fourragère et laitière  ;  la spécificité de la 

Maurienne  avec des produits montagnards de q ualité et la 

mise en valeur du terroir est donc une source de fragilité.  

La biodiversit® sera impact®e par lõ®volution du climat : 

remontée des espèces en altitude et vers le N ord , disparition 

de certaines espèces (en particulier les espèces endémiques 

et  patrimoniales de haute altitude), colonisation par des 

espèces plus méridionales, assèchement des zones humides, 

modification des peuplements aquatiques, pression croissante 

sur les corridors ®cologiquesé Lõensemble de ces 

modifications pouvant entraîner une banalisation des 

paysages  

La modification du climat est également un vecteur de 

risques : écroulements des parois de haute altitude, laves 

torrentielles, crues printanières, sécheresses estivales et 

automnales. Il importe dõint®grer ces risques et lõamplification 

de leur r®currence dans lõam®nagement et la gestion des 

territoires afin de limiter les impacts et les coûts induits.  
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La Maurienne b®n®ficie dõun fort ensoleillement et de 

précipitations plus faibles que dans le reste de la Savoie . 

Toutefois, les différences de climat sont mar quées au sein du 

territoire (entre Porte et Haute Maurienne, entre fond de vallée 

et haut des versants, ph®nom¯nes locauxé) 

Les projections climatiques pour les Alpes montrent à moyen 

terme (2020/2050) un réchau ffement dõenviron +1,5ÁC par 

rapport ¨ aujourdõhui, des p®riodes de s®cheresse r®currentes 

alternant avec des périodes de fortes précipitations et une 

baisse de lõenneigement. Lõensemble de ces ph®nom¯nes 

entraînant une augmentation des risques naturels 

(m ouvements de terrain et inondations).  

En modifiant lõenvironnement montagnard, le d®r¯glement 

climatique touche aussi lõensemble des activit®s humaines qui 

lui sont li®es. Il est important dõanticiper ces changements pour 

pouvoir sõy adapter. Le travail men® ¨ lõ®chelle de la Savoie 

souligne q uõentre plaine et montagne, dõune vall®e ¨ une 

autre, dõun versant ¨ lõautre, les situations sont tr¯s diff®rentes. 

Cette diversité spatiale souligne que la construction de 

strat®gies dõadaptation aux modifications du climat doit °tre 

men®e ¨ lõ®chelle des territoires.  

Les enjeux principaux pour la Maurienne en termes 

dõadaptation concernent lõagriculture (mutualisation des 

moyens pour lõadaptation au changement climatique et 

lõacc¯s ¨ la ressource en eau) et le  tourisme (tourisme dõ®t® ¨ 

conforter en sõappuyant sur le lien agriculture -tourisme).  
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1.5. MILIEUX NATURELS ET ESPACES 

PROTEGES 

1.5.1. Les espaces de montagne et 

hydrogéologiques  

a.  Les espaces de montagne  

La Maurienne est caractérisé e par un relief montagnard,  fruit 

des deux rives de la vall®e de lõArc. Lõattractivité de la 

Maurienne est partiellement d ue à ces paysages 

montagnards.  

Â Loi Montagne  

Le gouvernement franais sõest engag® aupr¯s de lõUnion 

Européenne et autres organismes internationaux à assurer sur 

son territoire, le développement durable des terri toires de 

montagne et à en faire un enjeu majeur.   

Le territoire de Maurienne est soumis à la loi Montagne du 9 

janvier 1985 relative au développement de la montagne. La loi 

n°85-30 reconnait «  la montagne comme un ensemble de 

territoire s dont le développement équitable et durable 

constitue un objectif dõint®r°t national en raison de leur rôle 

économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et 

culturel.  » (Version en vigueur au  04/ 07/ 2016).  

Cette loi doit permettre à ces territoi res dõacc®der ¨ des 

niveaux et des conditions de vie comparables à ceux des 

autres régions. Elle doit également permettre à la société 

montagnard e dõ®voluer sans rupture avec le passé et ses 

traditions.  

Les objectifs r®alis®s de concert entre lõEtat et les collectivités 

sont list®s dans lõarticle premier de la loi et sont les suivants : 

- Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les 

collectivités et les organisations montagnardes dans la 

définition et la mise en ïuvre de la politique de la 

montag ne et des politiques de massifs ;  

- Engager l'économie de la montagne dans des 

politiques de qualité, de maîtrise de filière, de 

développement de la valeur ajoutée et rechercher 

toutes les possibilités de diversification ;  

- Participer à la protection des espa ces naturels et des 

paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que 

la réhabilitation du bâti existant ;  

- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de 

l'utilisation de l'espace montagnard par les populations 

et collectivités de montagne ;  

- Réév aluer le niveau des services en montagne, assurer 

leur pérennité et leur proximité par une généralisation 

de la contractualisation des obligations.  

LõEtat d®finit donc les zones o½ les conditions de vie sont plus 

compliquées. Lõarticle 5 de la loi, d®finit les zones de montagne 

et zones annexes qui forment une entité géographique sociale 

et économique, constituant un massif. La Maurienne fait partie 

du massif des Alpes  ; de ce fait, toute la Maurienne est 

concern®e par la loi Montagne, ¨ lõexception des commune s 
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dõAiton et de Saint -Avre , dont seulement une par tie est 

concerné e par cette loi.  

 

Carte 6 ð Loi Montagne  en  Maurienne  

Â Villages Stations 

Les stations de montagne peuvent être considérées comme 

des espaces de montagne à part entière car elles constituent 

un enjeu et un défi face au développement durable prescrit 

par les politiques publiques. Une charte nommée Charte 

National e en faveur du développement durable dans les 

stations de montagne a été créée en 2007.  

Ce document sõ®tablit en plusieurs phases :  

- Promouvoir un amén agement durable des territoires  

- D®velopper une politique durable de lõhabitat 

respectueuse du patrimoine architectural  

- Préserver les Paysages et les espaces naturels  

- Promouvoir une gestion équilibrée des ressources  : eau, 

énergie  

- Favoriser des modes de déplacements performants et 

respectueux de lõenvironnement  

- Développer les ac tivités touristiques en veillant à leur 

bonne intégration dans les Paysages et à leur gestion 

respectueuse de lõenvironnement  

Cette charte reprend donc les principaux traits dõapplication 

de la loi Montagne à une échelle plus locale.  Le but principal 

étan t dõobtenir une station durable dans le temps.  

En 2015, 52 stations avaient signé cette charte dont 2 station s 

en Maurienne  : Le Corbier  et  Saint-François -Longchamp . 

Durant les 5 premières années de vie de cette Charte (2007 -

2012), la station du Corbier a mis en ïuvre 57 actions dont 10 

actions de sensibilisation. Quelques exemples  :  

- Optimisation  de lõ®clairage public (basse 

consommation et diminution de lõintensit® de 

lõ®clairage apr¯s minuit pour les b©timents publics et 

pour lõ®clairage public) 
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- Amélioration  des performances  du système  

dõassainissement (®laboration dõun sch®ma directeur 

dõassainissement) 

- Reconstruction de la station dõ®puration 

intercommunale  de Vill arembert -Le Corbier  

b.  Les espaces hydrogéologiques  

Â LõArc et son bassin versant 

Le réseau hydrographique de Maurienne est particulièrement 

dense. A lõ®tat naturel, lõArc pr®sente tous les caract¯res dõune 

rivière torrentielle à forte pente. Les autres  cours dõeau de 

Maurienne sont également tous de régime torrentiel.  

Régime torrentiel  : r®gime hydraulique dõun cours dõeau dont la 

vitesse de déplace ments de lõeau est sup®rieure ¨ la vitesse dõune 

de ses ondes cõest-à -dire de ses vagues.  

Par rapport aux rivières, un torrent a un débit plus variable lors 

de la crue comme de la décrue, des écoulements plus rapides, 

p lus turbulents chargés de matériaux d ivers, un 

fonctionnement marqu® par la raret® mais lõimportance des 

épisodes exceptionnels souvent catastrophiques. Les torrents 

sont également caractérisés par leur forte pente qui accentue 

les phénomènes de charriage.  

Le bassin versant de lõArc est soum is à différent es influences 

climatiques qui peuvent impacte r sur les crues. Les dépressions  

oc®aniques venues de lõOuest se traduisent par des 

pr®cipitations abondantes auxquelles sõajoutent parfois la 

fusion nivale. La Maurienne b®n®ficie dõun abri naturel partiel 

form® par les massifs qui lõentourent. De ce fait, les 

perturbations océaniques touchent principalement  la  basse 

vall®e et induisent des crues de faible ampleur sur lõArc.  

Les crues les plus importantes connues en Maur ienne sont dues 

à un régime de S ud provenant de la Méditerranée avec retour 

dõEst dit de ç Lombarde è. Elles se traduisent par des 

précipitatio ns intenses, associées à une montée brutale des 

températures en haute altitude qui provoque une fonte des 

neiges, sõajoutant aux pluies torrentielles. Huit phénomènes de 

ce type ont été recensés en Maurienne comme en juin 1957, 

où la voie ferrée reliant Ch ambéry à Moda ne a été fortement 

endommagée.  
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Carte 7 - Carte du bassin versant  de lõArc 
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On trouve en Maurienne, une hi®rarchisation des cours dõeau 

dont chaque entité présente des caractéristiques bien 

définies. Cela forme un tissu hydrographique très hétérogène.  

LõArc est la rivière la plus importante , elle définit le régime 

hydrologique du territoire. Elle sõ®tend sur 127.5 km et traverse 

la totalité de la Maurienne de Bonneval -sur-Arc à Aiton. Elle 

prend sa source aupr¯s dõun ancien glacier, les Trois Becs ¨ la 

frontière franco -italienne. Son bassin versant sõ®tend sur 1 957 

km².  

Le princip al affluent de lõArc est lõArvan situ® dans le quart Sud-

Ouest du territoire. Il prend sa source au Col de la Croix de Fer 

à Saint -Sorlin-dõArves et remonte sur pr¯s de 30 kilom¯tres pour 

retrouver lõArc au niveau de Saint-Jean -de -Maurienne. Il a un 

bassin versant de 145 km².   

Sõajoute ensuite une multitude de petites rivières et ruisseaux 

dõimportance diverses, mais consid®r®s comme les principaux 

affluents de lõArc. On trouve ainsi, le Glandon qui prend  sa 

source à plus de 1  950 m¯tres dõaltitude dans le col du même 

nom. Il sõ®tale alors sur plus de 20.4 km et trouve sa confluence 

avec lõArc ¨ Saint-Av re (bassin versant 80 km²) .  

Un peu plus ¨ lõEst, le Doron de Termignon sõ®coule sur une 

vingtaine de kilom¯tres. Cõest une rivi¯re importante du fait de 

son bassin versant. En effet, ce sous bassin est composé de 24 

affluents.  

Tout comme le Doron, l a Valloirette, qui traverse de S ud au 

Nord Valloire , a un bassin versant de taille significative  (136 km²) 

avec une dizaine dõaffluents. La Valloirette sõ®tend sur 22.8 km 

et prend sa source à plus de 2  125 m au lac des Mollets.  

Le Bugeon prend sa source au col de la Madeleine à 

Montgellafrey. Sa confluen ce avec lõArc se situe ¨ la Chambre, 

il sõ®coule donc sur un peu plus de 12 km. Son bassin versant 

nõest pas tr¯s ®tendu (17 kmİ) mais il reste tout de m°me 

important.  

Un autre affluent de lõArc, le ruisseau de Saint Benoit nõa pa s un 

bassin versant très large mais il reste impor tant notamment car 

il alimente deux  grands barrages de Maurienne à Aussois.  

Le bassin est également agrémenté de nombreuses eaux de 

surfaces comme des lacs et étangs de diverses étendues. Les 

deux p lus importants sont le lac Mont -Cenis au pied du Mont -

Cenis qui sõ®tend sur environ 7 km² et le lac de Bissorte à Orelle.  

Afin de déterminer le potentiel de chaque entité, on réalise des 

études sur leurs débits. Ces mesures permettent également de 

suivre lõ®volution des p®riodes dõ®tiages de différents cours 

dõeau.  

Ainsi, 7 stations de mesures ont été install®es sur lõArc, elles 

couvrent son débit de Bonneval -sur-Arc à Aiguebelle . Sur ces 7 

stations, seules  3 sont encore en service  en 2015  : les stations de 

Bramans, Saint -Michel -de -Mauri enne et Saint-Remy-de -

Mauri enne. De nouvelles stations ont été créées ultérieurement 

à Aiguebelle et Lanslebourg -Mont -Cenis.  

Sur certaines stations le débit est altéré par la présence 

dõ®quipements hydro®lectriques. Cõest le cas ¨ Bramans par 
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exemple, mais  le débit est tout de même calculé par 

rec onstruction entre 1970 et 2011.  

Etiage  : Niveau  moyen le plus bas d'un cours d'eau, parfois marqué 

par un zéro pour mesurer la hauteur des eaux au -dessus de ce point 

au moyen de chiffres inscrits sur une échelle.  

 
Graphique 7 - Ecoulements mensuels (naturels ) de lõArc ¨ Bramans, 

moyenne effectué e sur 41 ans entre 1970 et 2011  
Source  : Minist¯re de lõ®cologie, du d®veloppement durable et de lõ®nergie. 

 
Graphique 8 - Ecoulements mensuels (naturels ) de lõArc ¨ Saint-

Michel -de -Maurienne, moyennes eff ectuée s sur 64 ans entre 1948 et 

2011 
Source  : Minist¯re de lõ®cologie, du d®veloppement durable et de lõ®nergie 

Ces graphiques permettent de montrer la p®riode dõ®tiage du 

cours dõeau. Ainsi, on observe une baisse soutenue du d®bit ¨ 

partir dõoctobre. Cette baisse est dõautant plus accentu®e ¨ 

partir du mois de janvier jusquõau mois de mars. 

Ces graphiques semblent démontrer une homogénéité dans 

lõ®coulement de lõArc. En cons®quence de lõexploitation des 

centrales hydroélectriques, les écoulements d u bassin de lõArc 

sont totalement artificialisés du fait des prélèvements 

alimentant les centrales et des l©chers dõeau correspondant 

aux turbinages.  En montagne, seuls les b assins versants situés 
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au -dessus des prises dõeau conservent leur r®gime 

hydrologique naturel, de glaciaire à nivo -pluvial, étant 

entendu que lõhydrologie dõaltitude peut ®galement °tre 

influenc®e par dõautres pr®l¯vements (exemple : production 

de neige en  station de sports dõhiver).Les d®bits de lõArc sont 

®galement fortement influenc®s par les stockages dõeau dans 

les barrages -r®servoirs situ®s ¨ lõamont (Bissorte, Plan dõAval, 

Plan dõAmont et Mont-Cenis) puis leur restitution après 

turbinage. De ce fait,  en période normale de hautes eaux 

(mois de juin, juillet et août), qui correspond à la période de 

remplissage des barrages réservoirs, les débits résiduels de 

lõArc, par exemple au droit de Saint-Michel -de -Maurienne, à 

lõaval de la centrale de la Saussaz, sont pratiquement moitié 

moindres que les écoulements naturels (reconstitués). 11 

 
11 Source  : Synthèse  départem entale des ressources et des usages de 

lõeau en Savoie, Conseil Général de Savoie, Octobre 2012.  

 
Graphique 9 - D®bits mensuels de lõArc ¨ lõaval de la centrale de la 

Saussaz (Saint-Michel -de -Maurienne).  
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Source  : Synthèse départementale des r essources et des usages de lõeau en Savoie. 

Le d®bit moyen de lõArc varie au long de son cours de sa source (station la plus proche  : Bonneval -sur-Arc) jusquõ¨ sa confluence ¨ 

Aiton (station la plus proche  : Epierre) . Le seul débit naturel est celui de la station de Bonneval -sur-Arc, me suré avant tout 

aménagement EDF . Le débit annuel moyen augmente progressivement  jusquõ¨ la confluence avec lõIs¯re. La station de Saint -Rémy-

de -Maurienne montr e des v a leurs plus faibles, fortement influencées par les aménagements en amont .  

La station avec la durée de mesure la plus longue est celle de Saint -Michel -de -Maurienne, elle peut être considérée comme la 

station de référence. Le régime hydrologique est de type nival à influence pluviale.  

 
Station  de mesure sur lõArc Module (m 3/s)  : débit annuel 

moyen  

Débits minimums et 

maximums mensuels (m 3/s)  

D®bits en p®riode dõ®tiage 

(m 3/s)  : calculé de  juin à mai  

Débits de crue décennale 

(m 3/s)  : valeur journalière  

Bonneval sur Arc   

(fermée en 1961)  

3.59 

(calculé sur 10 ans)  

0.437 en février 

10.7 en juillet  

0.336 Sans objet  

Bramans  22.0 

(calculé sur 39 ans)  

5.13 en février  

58.2 en juillet  

4.30 89.3 

Saint Michel de Maurienne  31.3 

(calculé sur 55 ans)  

9.21 en février  

84.6 en juin  

6.91 177 

Hermillon  

(fermée en 1980)  

45.1 

(calculé sur10 ans)  

12.8 en janvier 

119.0 en juin  

10.4 218.0 

Saint Rémy de Maurienne  15.9 

(calculé sur 15 ans)  

8.72 en janvier  

31.6 en mai  

6.37 154 

Epierre  

(fermée en 1980)  

48.8 

(calculé sur 6 ans)  

13.5 en janvier  

125.0 en juin  

8.04 38.8 
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Tableau 3 - D®bits de lõArc 
Source  : Fiches de débits caractéristiques, DIREN Rhône Alpes , Mai  2005 

Concernant ces affluents, les débits moyens calculés sont similaires, autour de 3 ou 4 m 3/s. Seul le Bugeon détient un débit annuel 

moyen inférieur à 1  m3/s, ce  qui  est cohérent d u fait de sa taille , assez restreinte.  

 

Tableau 4 - D®bits des affluents de lõArc 
Source  : Fiches de débits caractéristiques, DIREN Rhône Alpes, Mai  2005.  

 

Cours dõeau Débits minimums et maximums 

mensuels (m 3/s)  

Module (m 3/s)  : débit annuel moyen  D®bits en p®riode dõ®tiage 

(m 3/s) c alculé de juin à mai  

Arvan (¨ Saint Jean dõArves) 0.959 en janvier  

7.81 en juin  

3.38 

(calculé sur 10 ans)  

0.742 

Bugeon  0.192 en janvier 

1.80 en mai  

0.679 

(calculé sur 12 ans)  

0.134 

Glandon (à Sainte Marie de Cuines)  1.62  en janvier  

7.72  en juin  

3.65 

(calculé sur 17 ans)  

1.06 

Neuvache (à Valmeinier)  0.210 en février  

5.55  en juin  

1.63 

(calculé sur 7 ans)  

0.140 

Valloirette (à Valloire)  0.971 en février  

14.9 en juin  

4.26 

(calculé sur 17 ans)  

0.819 
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Â Les zones humides  

Selon le Code de lõEnvironnement, ¨ lõarticle L211-1, « les zones 

humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement 

inond®s ou gorg®s dõeau douce, sal®e ou saum©tre de faon 

permanente ou temporaire  ».  

Longtemps considérées comme des milieux insalubres et ne 

présentant aucun intérêt, les zones humide s ont été détruites 

ou transformées pendant des siècles, leur faisant ainsi perdre 

plus de 60% de leur surface en France, principalement au profit 

de lõagriculture et lõurbanisation.  

Désormais, à travers leurs fonctions, les zones humides 

paraissent essen tielles notamment via les services dõ®puration 

des eaux, lõatt®nuation des crues ou encore le soutien 

dõ®tiage.  

La préservation de ces zones semble donc plus que nécessaire , 

c omme on peut le voir dans le texte suivant. La pression 

exercée sur ce type de m ilieux est préoccupante, en particulier 

sur les massifs à tourbières et les vallée s alluviale s, qui sont des 

milieux que lõon retrouve sur le territoire de la Maurienne .  

 
Figure 11 ð Part des sites selon la pression des activités  humaines sur 

les sites par type de zones humides en 2010  
Source  : Eau France  

Au niveau international, la Convention relative à la 

conservation et lõutilisation rationnelles des zones humides et 

de leurs ressources dite convention de Ramsar est plus global e 

quõen France, o½ la l®gislation existait d®j¨ ant®rieurement. 

Les zones humides peuvent comprendre plusieurs types de 

milieux aquatiques comme les marais, les tourbières, les étangs, 

les mares, les berges des lacs et cours dõeau, les milieux 

humides artificiels. Chaque zone humide est accompagnée 

dõun espace de fonctionnalité, un espace proche avec lequel 
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elle fonctionne et se développe. Un inventaire a été mené par 

lõAgence de lõeau Rh¹ne-Méditerranée -Corse, dont les 

objectifs sont similaires à ceux émis par le S chéma Directeur 

dõAménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)12.  

En Maurienne,  sur les 62 communes, 57 possèdent des zones 

humides sur leur territoire.  On  dénombre au total près de 810 

zones humides sur le territoire . Leur répartition sur le territoire est 

très inégale, 7 communes possèdent plus de 50% des zon es 

humides du Pays de Maurienne. La commune de Bessans 

couvre 12.31 % de s zones humides de Maurienne, soit 89 zones 

sõ®talant sur 190.27 hectares. A contrario, la commune de 

Saint-Avre  couvre 0.01 % de s zones humides, soit 1  zone de 0.19 

hectares.  

 

 
12 Fruit de lõadaptation dans le droit franais de la Directive 

europ®enne sur lõeau (DCE), il repr®sente un plan de planification 

pour chaque grand bassin hydr ographique mis en place pour une 

durée de six ans (actuellement 2016 -2021) afin de préserver le bon 

®tat des cours dõeau et dõassurer la bonne gestion des milieux 

aquatiques.  
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Carte 8 - Carte des zones humides
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1.5.2. Les espace s protégés et leurs 

modes de gestion  

Â Les zones Natura 2000  

Natura 2000 est un réseau européen des sites naturels, terrestres 

et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages quõils abritent. Le programme concilie la 

préservation de la nature et les enjeux socio -économiques.  

La base r¯glementaire du r®seau sõ®tablit gr©ce ¨ deux 

directives  :  

- La directive Habitat -Faune -Flore issue de la directive 

européenne du 21 mai 1992, qui concerne la 

préservation des habitats. Les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC ) visent la conservation des t ypes 

d'habitats et des espèces animales et végétales figurant 

aux annexes I et II de la Directive "Habitats".  

- La directive Oiseaux du 6 avril 1979 qui concerne la 

conservation des oiseaux sauvages. Elle met en place 

les zones importantes pour la conservati on des oiseaux 

(ZICO). A partir de l'inventaire des ZICO, sont désignées 

les Zones de Protection S péciale s (ZPS), visant la 

conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à 

l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires 

de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de 

relais à des oiseaux migrateurs.  

Pour chaque zone est définie un DOCOB, un document 

dõobjectif qui d®finit les mesures de gestion. Ce document sert 

¨ la fois de diagnostic, dõorientations et de r®f®rence des 

différents ac teurs qui interviennent pour la pérennité des sites. 

Il est constitué notamment de la Charte Natura 2000 qui 

contient les engagements des signataires  pour une période de 

5 ans.  

Les zones Natura 2000 sont souvent superpos®es avec dõautres 

espaces protégés comme les zones humides  ou des mesures 

dõinventaire comme le s ZNIEFF.  

Huit de ces zones sont localisées en Maurienne  :  

- Réseau de Zones humides dans la Combe de Savoie et 

la Basse Vallée de l'Isère , 252 ha  

La combe de Savoie et la cluse de Chambéry forment un « Y » 

entre les massifs des Bauges, de la Chartreuse et de Nord -

Belledonne. Le site est relativement étalé en 9 « sous -sites » 

assez dispersés (extension maximale 33  km). L'altitude varie 

entre 260  m (Les Corniolos, Val Coisin) et 490  m (Gémilly). La 

zone comprend des sites alluviaux, un site de tourbière alcaline 

ainsi que des petits sites de piémont.  

- Massif de la Lauzière , 5003 ha  

Le massif de la Lauzière est représentatif du domaine 

biogéographique alpin. Situé entre 400 m et 2830  m dõaltitude, 

il sõ®tend de l'®tage montagnard ¨ l'®tage alpin. Il h®berge des 

forêts de pente, d'éboulis et de  ravins hygrosciaphiles à érable 

sycomore et fr°ne, rares ¨ lõ®chelle de lõEurope, et des prairies 

de fauche  de montagne quõil importe de pr®server en bon 

état de conservation. Le massif accueille une population  
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importante de chardon bleu et plus généralement une flore et 

une faune sauvage diversifiées. Le tétras  lyre présente des 

populations importantes et repré sentatives des Alpes 

françaises . 

- Landes , Prairies et Habitats Rocheux du Massif du Mont 

Thabor , 4792 ha  

Le site se trouve sur les versants N ord savoyards du Mont Thabor 

et concerne les communes de  Valmeinier, Orelle et Modane. 

Ses 4800 ha sõ®chelonnent de 1750 m à 3178  m d'altitude. Les 

milieux  représentés sont les landes, les pelouses, les éboulis, les 

rochers ainsi que des zones humides et des  lacs. Cette 

mosaïque de milieux subalpins et alpins rassemble de 

nombreux habitats d'intérêt  communautaire. Cette 

juxtaposition permet la présence d'une  flore e t d'une faune 

diversifiée.  

- Formations Forestières et Herbacées des Alpes Internes , 

1558 ha  

Le site S38 "Formations forestières et herbacées des Alpes 

internes" est représentatif du domaine  biogéographique alpin. 

Situ® entre 1100 m et 2300 m dõaltitude, la zone est caractérisée 

par des milieux  naturels de deux types principaux : les forêts et 

les formations herbacées. Les habitats forestiers sont  

majoritaires, avec près de 51% de recouvrement. Les pelouses 

et prairies occupent également des  surfaces importantes, 

avec 34% de recouvrement. La position géographique 

concourt à la richesse  floristique du site. Le site est le siège 

dõactivit®s humaines, essentiellement repr®sent®es par 

lõagriculture, la sylviculture et les activités touristiques et  de 

loisirs. 

- Réseau de Vallons d'Altitude à Caricion , 3909 ha  

Situé dans l'ai re optimale d'adhésion et dans le Cïur du Parc 

National de la Vanoise, le site comprend  la Réserve Naturelle 

Nationale de la Grande Sassière, le vallon de Prariond et 

l'Arrêté de Protection de  Biotope du Mont Cenis. Ce type de 

milieu est rare et est rescapé des dernières glaciations d'il y a 

30 000 ans. 

- Réseau de Zones humides et Alluviales des Hurtières , 318 

ha  

Localisé à la pointe Nord du massif de Belledonne, le réseau 

compte 8 sites répartis sur la  plaine et  le massif des Hurtières 

(Haut bassin du Gelon et vallée de l'Arc). L e réseau comprend 

des zones humides  alluviales (bord de l'Arc), des bas marais 

(vallée des Huiles), et des tourbières montagnardes et  

subalpines.  

- Perron des  Encombres , 2028 ha  

Le site est représentatif du domaine biogéographique  alpin. 

Situé entre 700 et 2825 m d'altitude, il  présente une mosaïque 

d'habitats naturels (pelouses sèches, fourrés, forêts de feuillus et 

de résineux ). Le site héberge 4 espèces de t ulipes de Savoie et 

la seconde population de bouquetins du département.  

L'accès difficile de la zone est à l'origine de la faible 

fréquentation touristique, ce qui lui confère un  caractère 

d'authenticité.  
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Figure 12 - Photographie du Perron des Encombres  

Source  : Memento du patrimonial naturel - Territoire de Maurienne  

CEN73 ð SPM 

 

- Massif de la Vanoise , 29448 ha  

Le "Massif de la Vanoise", correspondant majoritairement au 

coeur du Parc Natio nal de la Vanoise,  présente un éventail 

repr®sentatif des milieux dõint®r°t europ®en d'altitude des 

Alpes du Nord : de larges  espaces de pelouses et de landes, 

des zones rocheuses (éboulis, falaises et glaciers), des lacs, 

torrents et  zones humides, mais a ussi quelques for°ts dõune 

grande diversité. Une vie animale et végétale riche et  variée 

peuple ces différents milieux, dont certains sont sauvages et 

dõautres faonn®s par les activit®s humaines depuis des siècles 

(pastoralisme).  

En Maurienne, lõensemble de ces sites constitue des Z ones 

Spéciales de Conservation  et deux endroits sont également 

des Zones de Protections Spéciales  : le Massif de l a Vanoise et 

le Perron des Encombres.  
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Carte 9 - Carte des Zones Natura 2000  en Maurienne  
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Â Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de 

Biotope 13 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)  sont 

des actes juridiques  qui  interdisent des actions susceptibles de 

nuire aux espèces protégées.  

Le territoire possède quatre  secteurs protégés par ce type de 

réglementation  :  

- La grande Size  

- La tourbière de Montendry -Montgilbert  

- Les hauts vallons de Sabine et dõAmbin  

- Le Mont Ce nis. 

Le plus grand est situé  autour du lac Mont -Cenis à Lanslebourg -

Mont -Cenis. Ici, lõAPPB prot¯ge le Mont-Cenis qui est situé à 

cheval sur dõautres espaces prot®g®s par des outils de gestion 

comme une zone Natura 2000, des zones humides, un secteur 

de r eproduction du tétras -lyre. Le M ont -Cenis  est considéré 

comme un secteur de transition, cõest donc un lieu 

dõinstallation essentiel pour la faune et la flore, en effet 87% des 

espèces présentes sont protégées.  

 
13 Source  : Mémento du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne, 

Conservatoire  des Espaces Naturels, Mars 2010.  
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Carte 10 ð Carte des Arrêtés de P rotection de Biotope  
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Â Les sites gérés par le Conservatoire des 

Espaces Naturels  de Savoie (C EN73) 

Le CEN a pour mission de conna´tre le patrimoine naturel, dõen 

identifier les sites sensibles et  de  suivre lõ®volution des milieux 

naturels emblématiques des territoires.  

Le CEN a donc deux objectifs statuaires  :  

- Un objectif technique de sauvegarde et de gesti on ,  

- Un objectif pédagogique qui consiste à port er à 

connaissance de tous publics les éléments constitutifs du 

patrimoine naturel . 

Pour le Pays de Maurienne, cette gestion sõeffectue sur des 

zones telles que les zones humides, les pelouses sèches ou les 

corridors biologiques. Du fait dõune urbanisation de plus en plus 

importante, le CEN, cr®® en 1991, est amen® ¨ sõint®resser aux 

espaces naturels dits de proximité comme les prairies et les 

corridors biologiques. Les sites sont sélectionnés prioritairement 

selon lõint®r°t biologique quõils apportent. En Maurienne, ces 

sites sont au nombre de treize.  
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Carte 11 - Carte des sites gérés par le CEN Savoie
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Â Le Parc National de la Vanoise  

Au niveau national e t notamment international, les P arcs 

Nationaux de France reflètent des politiques de pro tection de 

la biodiversité. Un Parc N ational est institué par décret. Il est 

divis® en deux entre son cïur (zone de haute protection de la 

nature) et son aire optimale dõadh®sion (tout ou partie du 

territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du 

parc national en raison notamment  de leur continuité 

g®ographique ou de leur solidarit® ®cologique avec le cïur, 

ont décidé d'adhérer à la  charte d u Parc N ational  et de 

concourir vo lontairement à cette protection) .  

Cõest un territoire remarquable du fait de la combinaison entre 

la géolog ie, la diversité biologique, les activités humaines et les 

paysages. La nouvelle loi de 2006 vise ¨ renforcer lõefficacit® 

des parcs.  

La région Auvergne -Rhône -Alpes abrite 3 parcs nationaux  dont 

le Parc National  de la Vanoise . Premier grand parc cré é en 

France,  il se situe ¨ lõEst de la Maurienne, à cheval sur la 

Tarentaise . Il a vu le jour en 1963 de la volont® dõhommes et 

dõorganismes ïuvrant pour la pr®servation de la nature en 

Savoie , notamment pour la protection du bouquetin en voie 

de disparitio n dans les Alpes (60 individus dans les années 60 

et1800 individus aujourdõhui). 

A sa cr®ation, il sõ®tend sur 29 communes, son cïur a une 

superficie de près de 55  000 hectares et son aire dõadh®sion, 

un peu plus de 145  000 ha. Le site est classé depuis 2002 

comme une zone Natura 2000.  

Depuis la loi de 2006, le Parc est soumis à une charte, valable 

pendant 10 ans, élaborée par les acteurs du territoire. Cette 

charte se découpe en deux parties distinctes. La première est 

destinée  au cïur du Parc et d®finit les objectifs de protection 

en pr®cisant les modalit®s dõapplication de la r¯glementation. 

La deuxi¯me partie, sõadresse ¨ lõaire dõadh®sion et d®finit les 

orientations de protection et de mise en valeur.  

La charte a été soumise au vote des communs en 2016 et 

sõapplique aux communes du cïur de Parc. Le cïur est une 

zone de haute protection de la nature, dont la  réglementation 

précise  concerne : l'accès du public, la chasse (totalement 

interdite), l'introduction d'animaux ou de v égétaux, les activités 

pastorales et forestières les travaux.  

« Lõaire optimale d'adhésion  » correspond à l'aire sur laquelle 

les communes peuvent adhére r à la charte , devien t « l'aire 

d'adhésion du P arc  » lorsque, le projet abouti, les communes 

ont décidé  de leur adhésion à la charte.  A lõheure actuelle, 

lõaire dõadh®sion comprend 2 communes (Peisey-Nancroix et 

Les Belleville). 

Dõautres parcs notables existe nt dans les  alentours de la 

Maurienne. Le P arc de la Vanoise est jumelé depuis 1972 au 

parc italien de Gran Paradiso situé à la frontière franco -

italienne. La fronti¯re entre les deux parcs sõ®tend sur pr¯s de 

14 km. De plus, le parc de la Vanoise est situ® ¨ c¹t® dõun autre 

grand parc français  : le Parc des Ecrins . Situé au Sud de la 

Maurienne, celui -ci  a été  créé dix ans après celui de la 

Vanoise.  
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Figure 13 - Les communes du cïur et de lõaire optimale dõadh®sion 

du Parc  National de la Vanoise , avril 2019 
Source  : site internet du Parc N ational de la Vanoise  

 
14 Porter à Connaissance foncier_SAFER_2015  

1.5.3. Les espaces agricoles et forestiers  

a.  Les espaces agricoles  

29% des espaces du territoire sont à vocation agricole. 14 Les 

espaces agricoles se répartissent entre les zones de culture et 

les zones dõ®levage de b®tails. En Maurienne, les zones de 

culture sont principaleme nt orient®es pour lõ®levage puisquõon 

retrouve essentiellement des prairies temporaires et 

permanentes, cõest-à -dire des zones de pâturage  et prairies de 

fauche . Certaines communes poss¯dent dõautres types de 

culture mais elles restent très localisées.  

En termes de nombre dõexploitations et dõexploitants, le 

territoire est domin® par lõ®levage bovin laitier.  

- La filière « bovins lait  » : 38 % des exploitations agricoles 

(EA), produit au total 12,1 millions litres/an de lait, dont 9 

millions transformés en AOP Beaufort par 3 coopératives 

à gestion directe, 6 exploitations situées en Porte de 

Maurienne produisent du lait transformé en IGP Tomme -

Emmental de Savoie en dehors de la vallée.  

- La filière  « bovins viande  » : 10 % des EA, peu structurée, 

produit à des tination de lõItalie et des circuits courts, 

abattus ¨ lõabattoir de Saint-Etienne -de -Cuines. Le 

cheptel bovins viande est en régression, majoritairement 

pr®sent sur lõentr®e de la vall®e Maurienne. 

- La filière « ovins-caprins  » : 25 % des EA, met sur le ma rché 

environ 15 200 agneaux par an, vendus pour moitié à 
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des négociants. La vente en circuits courts, avec 

abattage à Saint -Etienne -de -Cuines, se développe. 

Lõ®t® en estive, cõest pr¯s de 82 500 ovins qui occupent 

les alpages dont 66 % sont des transhumant s. Le cheptel 

ovin progresse en production laitière. La filière caprine 

est principalement tournée vers la production lait, 

fromages, vendus en circuit court avec une bonne 

valorisation.  

- Diversification : 19 % des E A, présence de productions 

souvent nouvelles sur le territoire, parfois en complément 

dõactivit® (maraîchage, aviculture, héliculture, 

apiculture, PAM, petits fruits, safran, vigne é), qui 

viennent compl®ter lõoffre alimentaire du territoire. 

Le bétail est réparti de manière hétérogène sur le territoire. La 

partie Est autour de Lanslebourg et de Bonneval -sur-Arc forme 

un groupement o½ le cheptel est le plus ®lev®. Cõest aussi le 

cas pour quelques communes de la vall®e de lõArvan. 

Parmi les exploitations agricoles de Maurienne, 39 font lõobjet 

dõune proc®dure Installation Class®e pour la Protection de 

lõEnvironnement (ICPE). On recense 2 ICPE avec un r®gime 

dõautorisation : une exploitation de vaches laitières à Saint -

Avre (nombre de têtes supéri eur ¨ 100 vaches) et lõabattoir de 

Maurienne à Saint -Etienne -de -Cuines. 15 

 

 
15 Source  : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations de la Savoie , Service Santé Protection 

Animale et Installations Classées pour la Pro tection de 

lõEnvironnement, 2015. 
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Carte 12 - Carte des Unités de Gros Bétail en Maurienne  
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La Maurienne se définit également par une présence 

prononc®e dõalpages. Ce sont des pâturages de montagne 

où le bétail est amené en été afin de profiter dõune herbe 

fraiche et abondante. Leur présence est notamment 

importante en Maurienne sur les plateaux de haute montagne.   

Le système pastoral fonctionne de la manière suivante :  

- Autour des exploitations, dans la vallée, avec un 

pâturage de début et fin de saison et une production 

de stocks fourragers hivernaux  

- Une zone intermédiaire de « montagnette » avec 

pâturage en intersaison  

- Une zone dõalpage avec p©turage de qualit®, estival. 

Ce système agro -pastoralisme montagnard est très bien 

organisé et sõappuie sur une valorisation des alpages. Cet 

équilibre efficace, structuré et exigeant reste cependant 

fragile : tout changement de destination de foncier agricole 

perturbe ces 3 secteurs.  

Pour la totalité des éleveurs de Maurienne,  les espaces 

pastoraux  sont indispensables à la pérennité de leur système. 

Cependant il est impensable de dissocier lõalpage des pr®s de 

fauches et des zones intermédiaires.  

Les alpages permettent de libérer des surfaces fourragères près 

des si¯ges dõexploitation afin dõassurer la production de foin 

mais sans les pr®s de fauche, il nõest pas pensable de valoriser 

les alpages comme ils le sont aujourdõhui. 

Lõherbe contribue fortement ¨ la typicit® des fromages, de la 

viande et du paysage. La viabilité des exploitations à long 

terme est donc dépendante des surfaces de fauche 

disponibles et de la quantit® de fourrage quõelles sont 

susceptibles dõoffrir. 

 

Figure 14 ð Incidence de la diminution de surface de fauche sur 

lõ®levage 
Source  : Chambre dõAgriculture, Diagnostic SCOT Maurienne 
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Carte 13 - Répartition des alpages par taille en Maurienne  
Source  : Plan Pastoral du Pays de Maurienne 2015 -2019 
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Le bétail, et en particulier les troupeaux de brebis et chèvres, 

est soumis à la prédation du loup. Le suivi réalisé dans le 

Mercantour montre que le loup est opportuniste et construit 

son régime alimentaire de façon à tirer parti de la vulnérabilité 

et de lõabondance de diff®rents types de proies : agneaux de 

mouflon au printemps, chevreuils sur fort manteau neigeux, 

moutons lorsquõils sont ¨ proximit®... 

À la suite du  retour du loup en France, lõ£tat sõest engag® dans 

une politique avec un double objectif : assurer un bon état de 

conservation de lõesp¯ce et maintenir lõ®levage et le 

pastoralisme dans les territoires colonisés.  

Cette politique repose sur la conn aissance de lõesp¯ce, 

lõindemnisation des dommages constat®s sur les troupeaux 

domestiques, la protection des troupeaux, lõintervention sur la 

population de loup s et enfin lõinformation et la communication. 

La présence du loup contraint les éleveurs à modi fier leurs 

modes de travail et ¨ une adaptation des syst¯mes dõ®levage 

que lõ£tat doit accompagner. Les ®leveurs doivent ç 

réapprendre » à vivre avec ce grand carnivore. La pression de 

prédation peut atteindre un niveau si important dans certaines 

situatio ns que son impact psychologique sur les éleveurs est à 

prendre en considération.  

Au-del¨ du sentiment de retour au pass® quõelle inspire ¨ une 

majorit® dõentre eux, la pr®sence du loup a remis en cause les 

 
16 Source  : PSADER Maurienne, Etat des lieux, 2010.  

pratiques pastorales en imposant notamment le renf orcement 

du gardiennage.  

c.  Les espaces forestiers  

Â Présentation quantitative  

En Maurienne, contrairement à la moyenne départementale, 

la forêt publique est majoritaire : elle recouvre 31 930 hectares 

(77 % de la forêt de la vallée / contre 44 % en Savoie).  

Sur les 187 000 ha du territoire de Maurienne, la forêt représente 

41 500 ha, soit un taux de boisement de 22 %. 16 Le taux de 

boisement par communes en Maurienne est assez hétérogène, 

de moins de 10% à plus de 75%.  

Les communes situées à proximité du Parc d e la Vanoise sont 

celles qui présentent le taux le moins élevé, cela peut être 

expliqué par une altitude très élevée dans cette partie du 

territoire, avec également une présence plutôt conséquente 

de glaciers.  

En revanche, dans la partie «  Porte de Maurie nne  » (entre Aiton 

et Sainte -Marie -de -Cuines), certaines communes enregistrent 

un taux de couverture forestier beaucoup plus élevé, autour 

de 50 à plus 75%. Ce sont par exemple, les co mmunes de Saint -

Alban -des-Hurtières, Sainte -Marie -de -Cuines ou Saint-Rémy-

de -Maurienne.  

En 1999, la proportion de forêt et milieux semi -naturels du Pays 

de Maurienne était de 92,9%. Sur la période 1990 -2000, cette 



intr  

 

 

 

 

LE  

                                                                        LE TERRITOIRE PHYSIQUE 

 

 

Etat Initial de lõEnvironnement ð SCoT approuvé le 25 février 2020   56 

proportion a l®g¯rement augment® (+0.4%) puis sõest stabilis®e 

stable autour de 93% entre 2000 et 2012 .17 

Certaines f orêts ont été l e terrain de combat s durant les 

guerres de 14 -18 et 39 -45. Ce bois mitraill® est pr®sent sur lõEst 

du territoire, sur les communautés de communes de Terra 

Modana et Haute -Maurienne -Vanoise  : Avrieux, Bramans, 

Fourneaux, Lanslebourg, Lanslevillard, Le Freney, Modane, 

Saint-And ré, Sollières-Sardières, Termignon, Villarodin -Bourget. 

Les surfaces concernées pour chacune de ces forêts sont 

variables. Les trois communes les plus concernées sont 

Lanslebourg (475 ha), Modane (350 ha) et Sollières -Sardières 

(233 ha). 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Source  : Observatoire des Territoires de la Savoie, données Corine 

Land Cover.  

18 Source  : ONF. 
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Carte 14 - Carte du taux de boisement  et localisation du bois mitraillé en Maurienne
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Â Présentation qualitative  

Le couvert forestier et végétal de Maurienne est varié. On 

retrouve ainsi six grandes familles de milieux  inventoriés grâce 

à Corine Land Cover  : 

- Forêts de conifères  : formations végétales 

principalement constituées par des arbres, mais aussi 

par des buissons et arbustes, où dominent les espèces 

forestières de conifères.  

- Forêts de feuillus  : formations végétales principalement 

constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues.  

- Forêts et végétation arbustive en mutations  : Végétation 

arbustive ou herbacée avec  arbres épars. Formations 

pouvant résulter de la dégradation de la forêt ou d'une 

recolonisation / régénération par la forêt.  

- Landes  : formations végétales basses et fermées, 

composées principalement de buissons, d'arbustes et 

de plantes herbacées (bruyère s, ronces, genêts, ajoncs, 

cytises, etc.)  

- Pelouses : herbages de faible productivité. Souvent 

situés dans des zones accidentées. Peuvent comporter 

des surfaces rocheuses, des ronces et des broussailles.  

- Prairies : surfaces enherbées denses de composition 

floristique composées principalement de graminacées, 

non incluses dans un assolement. Principalement 

pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté 

mécaniquement. Y compris des zones avec haies 

(bocages).  
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Carte 15 - Carte du couvert forestier  
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Lõespace forestier est tr¯s pr®sent sur les rives de lõArc et se 

décline sous plusieurs grands ensembles qui se confondent. La 

plupart de ces grands ensembles sont fermés 19, ce qui signifie 

que le couvert forestier est sup érieur à 40 %. 

Peu présentes au Pays de Maurienne, les forêts ouvertes ne 

représentent que très peu de surface. Elles sont essentiellement 

représentées par des mélanges de feuillus et de conifères, 

comme la for°t dõOrelle ou encore le Bois Saint-André.  

Les futaies 20 de conifères sont essentiellement composées  de 

plusieurs types de pins  et  couvrent lõensemble de la vall®e. On 

retrouve une concentration  de ce type dõarbres sur le secteur 

entre  Modane et Lanslebourg -Mont -Cenis  où de grands 

ensembles comme la f or°t de Lanslevillard, la for°t dõArc et le 

Mollard Fleury ont été répertoriés.  

Les essences principales identifiées sont le sapin pectiné et 

lõ®pic®a commun. On trouve également des ensembles de 

pins sylvestres ou pins à crochets, dans les futaies de conifères 

(forêt de Lanslevillard par exemple).  

 
19 Les sites momentanément déboisés ou en régénération sont 

également pris en compte même si leur couvert est compris entre 

10% et 40% (forêts considérée comme ouverte dans cette tranche là 

en temps normal)  

 
 

Figure 15 - Pinèdes au tour du monolithe de Sardières  
Source  : Memento  du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne  

  

20 Les futaies sont des ensembles formés par de gran ds arbres issus de 

semis. 
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Figure 16 - Vue sur la for°t de lõArc, la Combe de Cl®ry et le Mont -

Cenis 
Source  : Memento  du patrimoine naturel  ð Territoire de Maurienne  

La forêt de Bessan s a une petite particularit® puisquõelle 

constitue lõune des plus pures for°ts de m®l¯zes du 

département.  

 
 

Figure 17 - Le mélézin de Bessan s 
Source  : Memento du patrimoine naturel  ð Territoire de Maurienne  

Les futaies de conifères se mélangent aux futaies de feuillu s, 

plut¹t pr®sentes en amont de lõArc. Elles sont accompagnées 

dõensemble de pins mais qui restent plus minoritaires dans cette 

partie de la Maurienne.  

Dissimulées à travers tout le territoire, o n retrouve des forêts 

dites mélangées de conifères et de feuillus avec une 

dominante de lõun ou de lõautre selon les localisations.  
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Â Réserve biologique intégrale 21 

Les for°ts primaires nõoccupent plus aujourdõhui que 1% du 

territoire européen, ce qui a ent rainé au fil du temps, une 

rar®faction dõune multitude dõesp¯ces sp®cifiques dõarbres. Le 

statut de réserve biologique intégrale est un outil protecteur 

réservé aux forêts. Une réserve biologique peut être dirigée ou 

intégrale. Seules les forêts relevant d u r®gime forestier cõest-à -

dire les forêts domaniales ou les forêts des collectivités gérées 

¨ ce titre par lõOffice National des For°ts peuvent b®n®ficier du 

classement en zone protégée sous le statut de réserve 

biologique.  

En Maurienne, on retrouve une réserve biologique  intégrale 

situ® ¨ Modane, nomm®e Belle Plinier. Elle sõ®tend sur 196,15 

hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Source  : Mémento du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne, 

Conservatoire des Espaces Naturels, Mars 2010.  

 

 
Carte 16 ð Localisation RBI de Belle Plinier 
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d.  Les espaces ouverts  

Le territoire du Pays de Maurienne est composé de plusieurs 

entités distinctes, qui accompagnent les formations arbustives  

: 

Landes  : les landes sont des formations végétales souvent 

composées de bruyères, de fougères ou herbes basses. Laissée 

¨ lõabandon, une lande peut °tre colonis®e par dõautres 

espèces et végétales et évoluer vers une formation plus 

complexe comme la forêt.  

Pelouses : une pelouse est une formation végétale naturelle ou 

artificielle dõesp¯ces herbac®es de faible hauteur 

essentiellement des graminées. 22 

Prairies : une prairie est une formation végétale herbacée et 

dense. Elle évolue naturellement vers la forêt lorsque les 

conditions écologiques le permettent.  

 

 
22 D®finitions dõune pelouse et dõune prairie : Inventaire national du 

patrimoine naturel  

 
 

Figure 18 - Exemple de pelouses  : Echaillon et alentours de 

Montandré (Hermill on, Saint -Julien -Montdenis) . 
Source  : Memento du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne  
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Figure 19 - Exemple dõune prairie ¨ Termignon, le vallon de la 

Rocheure  
Source  : Memento du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne  

On retrouve en majorité, des formations herbacées 23, qui 

correspondent approximativement à des zones de culture. On 

trouve également sur le territoire quelques landes humides et 

des landes s èches que lõon peut assimiler aux pelouses 

steppiques que lõon trouve sur le territoire de Maurienne.  

Â Pelouses steppiques de Maurienne  

Les pelouses steppiques de Maurienne sont caractérisées par 

un milieu herbeux, relativement ras, hauteur végétative 

 
23 Les herbacées sont des végétaux ne dépassant que très  rarement 

le mètre cinquante.  

moyenne de 20 à 30 cm maximum , sur un sol pauvre en 

quantités nutritives. Les pelouses steppiques ont un intérêt 

majeur en Maurienne notamme nt parce quõelles abritent de 

nombreuses espèces protégées  dont des espèces inféodées 

comme la centaurée du Valais, la fétuque du Valais et le 

thésium à feuilles de lin.  

Les conditions nécessaires à leur formation sont compliquées à 

réunir  ; en effet, il e st n®cessaire dõavoir une surface de 

pr®f®rence en pente o½ lõeau ne peut pas stagner et o½ 

lõensoleillement sera intense avec une p®riode de s®cheresse. 

Ces conditions sont r®unies en Maurienne, o½ lõon retrouve ce 

type de formation entre Montaimont et Te rmig non sur les 

versants de lõArc.  

 
 

Figure 20 - Exemple de pelouse steppique du  Bourget, Aussois  

Source  : Memento  du patrimoine naturel ð Territoire de Maurienne
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Carte 17 - Les pelouses sèches de Maurienne  
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Ces milieux sont tr¯s localis®s ¨ lõ®chelle nationale (uniquement 

dans les vallées internes des Alpes de Savoie et du Queyras) et 

en régression, principalement du fait de lõabandon du 

p©turage conduisant ¨ lõembroussaillement progressif du 

paysage.  

Les premières études de ce  type  dõespace dans le Pays de 

Maurienne sont arrivées tardivement, en effet les premiers 

travaux remontent ¨ une dizaine dõannées lorsque les travaux 

du projet ferroviaire Lyon -Turin ont débutés  (dans le cadre des 

mesures compensatoires relatives ¨ la destruction dõesp¯ces 

protégées lors des travaux de descenderies du projet) .  

Lõinventaire, men® par le Conservatoire botanique national 

alpin en 2005, a consisté en une cartographie au 1/25 000 des 

pelouses steppiques situées en moyenne Maurienne sur le 

versant en rive droite de lõArc, depuis le fond de vall®e jusquõ¨ 

1 500 m dõaltitude.  

Lõinventaire de lõensemble des pelouses s¯ches de Maurienne, 

au -delà des seules pelouses steppiques, sera programmé dans 

les années à venir (entrée de la Maurienne et rive gauche de 

lõArc notamment).  

Aujourdõhui, les principaux objectifs qui visent les pelouses 

steppiques sont inscrits dans des plans dõaction : opérations de 

r®ouverture des milieux laiss®s enfrich®s, mise en place dõun 

p©turage contr¹l® ou dõune fauche.  

Lõensemble du Pays de Maurienne est s oumis aux  dispositions 

de protection des terres agricoles ainsi que des espaces 

naturels et forestiers de la Loi Montagne.  

Le Pays de Maurienne est parcouru par plusieurs cours dõeau 

dont le principal est lõArc qui a creus® la vall®e. Ces cours 

dõeau ont un r®gime torrentiel et sont sujets ¨ des inondations 

peu fréquentes mais violentes.  

La nature particulière des sols et la présence de nombreux 

cours dõeau permettent le d®veloppement de milieux riches : 

les zones humides.  Ces zones doiv ent être préservées pour leur 

biodiversité et leur rôle hydrologique.  

 

Les milieux naturels diversifiés de la Maurienne constituent des 

habitats propices à des espèces rares de la flore et de la faune. 

A ce titre, ils sont protégés par des dispositifs euro péens, 

nationaux ou départementaux. Les différents outils de gestion 

permettent la préservation d õespèces et espaces protégés ou 

menacés mais ils ont également un rô le touristique et 

économique pour le territoire (Parc de la Vanoise en 

particulier ). Lõenjeu est ici de corréler toutes ces composantes 

afin dõassurer la p®rennit® des sites naturels protégés . 

Les espaces agricoles sõorganisent entre prairies dans la vall®e 

et alpages  sur les versants . Cette spécifi cité des zones de 

montagne est très marquée en  Maurienne et participe à son 

identité.  
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Les forêts sont bien ancrées dans le paysage, où elles se 

d®veloppent sur les rives des nombreux cours dõeau. Sur les 

plaines, les forêts sont peu représentées.  

La Maurienne réunit sur certains secteurs les conditio ns 

climatiques propres aux pelouses steppiques. Celles -ci 

accueillent une flore rare qui fait lõobjet de mesures de 

protection.  
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2. LES GRANDES RESSOURCES DU TERRITOIRE

2.1. EAU 

2.1.1. Ressources en eau  

La Maurienne possède de multiples ressources regroupées sous 

trois définitions  distinct es :  

Eaux superficielles  : les eaux superficielles représentent toutes 

les eaux naturelles ouvertes sous forme liquide présentes sur 

lõatmosph¯re. Cela repr®sente donc les fleuves, les rivi¯res, 

lacs, réservoirs, ruisseaux, lacs de barrages, mers, estuaires. Le 

terme sõapplique ®galement aux sources, aux puits et autres 

collecteurs dõeau qui subissent directement lõinfluence des 

eaux superficielles.  

Eaux souterraines  : les eaux souterraines sont toutes les eaux 

présentes dans le sous -sol. Cette eau constitue ce que lõon 

appelle une  nappe dõeau souterraine. Elles ont pour origine les 

précipitations atmosphériques. 24 

Eaux solides : les eaux solides sont constituées par les neiges et 

glaces des massifs montagneux. Elles sont dõune importance 

toute particulière : véritable « stock », l eur fonte printanière ou 

estivale assure lõalimentation dõune partie des aquif¯res puis le 

soutien du d®bit des cours dõeau en aval.25 

 
24 Source  : Université Virtuelle de lõEnvironnement et du 

Développement Durable(UVED)  
25 Source  : Synthèse départementale des ressources  et des usages de 

lõeau en Savoie, dans un contexte dõ®volutions climatiques , Conseil 

Général de Savoie, Octobre 2012.  

a.  Ressources superficielles  

Les ressources superficielles sont constituées par le bassin 

versant de lõArc. Celui -ci a fait  lõobjet dõun contrat de rivière 

« Arc & Affluents  » mis en ïuvre en 1996 et achev® en 2003. 

Ce type de contrat actualise et précise les objectifs fixés par 

les acteurs du bassin. Le bilan réalisé en 2004 montre  une 

meilleure connaissance du fonctionnement  du bassin versant 

grâce aux études réalisées. 26 

LõArc et ses affluents son t utilisés pour plusieurs usages  : 

approvisionneme nt en eau potable , alimentation des canons 

à neige, usage industriel  et production dõ®nergie 

hydroélectrique.  

Les lacs de Mont -Cenis à Lanslebourg et de Bissorte à Orelle 

représentent également une ressource importante, le premier 

pour le tourisme et le deuxi¯me pour lõ®nergie. Il existe 

également sur le territoire une multitude de très petits lacs 

souvent  peu exploités comme le lac B ramant à Saint -Sorlin-

dõArves et le lac du Loup situé à Montaimont.  

 

26 Source  : Bilan du Contrat de Rivière « Arc et affluents  », SOGREAH, 

2004. 
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Carte 18 ð Les ressources en eau superficielles de Maurienne  












































































































































































































































































































































































































































































































































