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1 Contexte légal et acteurs impliqués 
— 
La préservation des géotopes relève à la fois de la protection de la nature et du patrimoine, deux domaines du 
ressort des cantons selon la Constitution fédérale (art. 78 al. 1). Sans mentionner explicitement le terme de 
« géotope », la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN du 1er juillet 1966) fixe des 
principes fondamentaux pour ménager et protéger les paysages, les « sites évocateurs du passé » et les 
« curiosités naturelles » du pays. Elle précise également le devoir de la Confédération qui soutient les cantons 
dans leurs tâches de protection de la nature et du paysage (art. 1 LPN). 

La politique du canton de Fribourg concernant le paysage et les géotopes est définie par la loi cantonale sur 
la protection de la nature et du paysage (LPNat) du 12 septembre 2012.  

L’art. 33 LPNat confie aux autorités cantonales la tâche d’inventorier et de désigner les géotopes d’importance 
cantonale (GIC). Il définit également les principes généraux nécessaires aux communes pour leur 
planification locale en matière de protection et de gestion des géotopes. Les GIC seront désignés par le Conseil 
d’Etat, et les principes généraux de protection inscrits au plan directeur cantonal (PDCant). 

L’art. 34 LPNat précise les tâches qui incombent aux communes dans le domaine des géotopes en vue, 
notamment, de traduire dans leur plan d’aménagement local (PAL) les principes fixés par la LPNat (art. 34 
al.1 let. b) en prenant des mesures de protection pour les sites menacés ou spécialement vulnérables (art. 34 
al.1 let. c) et en mettant en valeur les objets inventoriés (art. 34 al.1 let. d). Ces principes sont également repris 
dans le PDCant. 

En 2016, le Service des forêts et de la nature (SFN ; anciennement Service de la nature et du paysage, SNP), 
chargé de ce mandat légal, a pris contact avec le département des géosciences de l’Université de Fribourg afin 
d’établir un « inventaire des géotopes d’importance cantonale ». Cette tâche a été réalisée dans le cadre d’un 
travail de Master (Vonlanthen 2019), qui contenait notamment une consultation d’experts afin de récolter 
des propositions de géotopes d’importance cantonale. Ces nouvelles données ont ensuite été croisées avec les 
travaux préexistants sur les géotopes suisses (Reynard et al. 2012) et fribourgeois (Berger 1995, Grandgirard 
1999). La sélection finale s’est opérée par catégories d’objets et a abouti à une liste de 92 GIC.  

A la suite de ce travail, le SFN a mandaté le département des géosciences de l’Université de Fribourg afin 
d’élaborer l’étude de base en vue de l’intégration des GIC dans le plan directeur cantonal. Il s’agissait 
notamment de délimiter précisément le périmètre des objets, d’élaborer une fiche d’inventaire pour chacun 
des 92 sites et de rédiger le présent rapport explicatif. Ces travaux ont été réalisés entre novembre 2019 et 
août 2021 par Quentin Vonlanthen et Luc Braillard (Université de Fribourg), sur mandat de la Section nature 
et paysage du Service des forêts et de la nature (SFN). La traduction en allemand des fiches documentant les 
géotopes situés dans des communes bilingues ou alémaniques a été confiée à Meinrad Thalmann, géologue. 
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2 Objectif et statut de l’inventaire 
— 
2.1 Objectif de l’inventaire 
L’objectif de cet inventaire est de reconnaître la valeur patrimoniale de sites représentatifs de la diversité 
géologique et de la richesse géomorphologique du canton de Fribourg. Il s’agit également d’initier la mise en 
œuvre d’actions pour protéger, gérer et valoriser les caractéristiques qui contribuent à la spécificité et à la 
valeur scientifique des géotopes inventoriés. 

Concrètement, l’inventaire sélectionne des géotopes qui ont un intérêt reconnu pour le canton et formule des 
objectifs spécifiques pour chacun d’entre eux en matière de protection, de gestion et d’aménagement. 

 

2.2 Statut de l’inventaire  
L’inventaire des GIC est une étude de base. Les GIC seront formellement désignés par le Conseil d’État et les 
mesures générales de protection inscrites au PDCant. 
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3 Notion de géotope  
— 
3.1 Définition 
Contrairement au mot « biotope », le terme « géotope » est encore peu connu en dehors des cercles 
spécialisés. Dans son rapport stratégique publié en 1995, le groupe de travail suisse pour la protection des 
géotopes en propose la définition suivante : 

> « Les géotopes sont des portions de la géosphère délimitées dans l'espace et d'une importance géologique, 
géomorphologique ou géoécologique particulière. Ils sont des témoins importants de l'histoire de la Terre 
et donnent un aperçu sur l'évolution du paysage et du climat. » 

Strasser et al., 1995 : 5 

En introduction de ce même rapport, le groupe de travail rattaché à l’Académie Suisse des Sciences naturelles 
développe une description plus détaillée et largement reprise dans la littérature scientifique :  

> « Les géotopes sont des portions de territoire dotées d'une valeur pour les sciences de la Terre. Ce terme 
comprend donc des montagnes, des collines, des vallées, des vallums morainiques, des ravins, des grottes, 
des phénomènes karstiques, des berges et rivages, des carrières, des gravières, des mines, des portions de 
routes ou de chemins ou des blocs erratiques, des sites qui apportent des informations indiscutables et 
caractéristiques sur une situation ou un événement que la Terre a connu au cours des temps géologiques 
ou sur l'histoire de la vie et du climat. Les géotopes permettent de comprendre l'évolution spatiotemporelle 
d'une région, la signification des processus superficiels et l'importance des roches en tant qu'élément de 
l'édification du paysage. Les géotopes, dans ce sens, sont des monuments naturels d'une grande 
importance, voire même indispensables, aussi bien pour le public que pour la science. »  

Strasser et al., 1995 : 3 

A noter que certains auteurs adoptent une définition plus large, qui considère comme géotope tout objet 
géologique ou géomorphologique présentant une valeur scientifique, historico-culturelle, esthétique ou 
encore socio-économique. Selon cette approche, défendue par exemple par Panizza & Piacente (1993), les 
géotopes ne doivent pas être uniquement appréhendés comme des objets d’études pour les sciences de la 
Terre mais comme des sites dont la valeur dépend également de leur importance culturelle, de leur utilisation 
au cours de l’histoire, de leur beauté, de leur attrait touristique, etc.   
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3.2 Caractéristiques 
Il n'existe pas de dimensions standards pour les géotopes, ni de taille minimale ou maximale. Une partie 
d’entre eux ont une extension très limitée (blocs erratiques, gisements fossilifères, affleurements rocheux, 
carrières, gravières, dolines, etc.) alors que d’autres occupent une surface bien plus étendue (glissements de 
terrain, gorges, lits de rivière, montagnes, collines, vallées, etc.).  

Les géotopes actifs permettent d'observer les forces de la nature en action et d’étudier les processus 
responsables de l'évolution du relief et du paysage. Il s’agit majoritairement de géotopes géomorphologiques : 
zones alluviales, cascades et formes liées à des processus gravitaires (glissements, tassements, cônes d’éboulis, 
…). 

Les géotopes passifs (ou inactifs) n'ont plus de liens avec les processus et les conditions géologiques et 
climatiques responsables de leur formation. C'est par exemple le cas des structures sédimentaires conservées 
dans les roches, des gisements fossilifères, des blocs erratiques et moraines témoignant de conditions 
climatiques passées ou encore de morphologies de terrain formées dans des environnements aujourd’hui 
disparus (terrasses lacustres, paléovallées, …). Ces géotopes doivent être considérés comme de précieuses 
archives de l'histoire de la Terre et comme des sites faisant partie d’un patrimoine naturel fini et non 
renouvelable (Grandgirard, 1997). 

La plupart des géotopes sont d’origine naturelle. Il en existe néanmoins qui sont créés par les activités 
humaines. On parlera alors de géotopes artificiels. Il s’agit généralement de sites d’exploitation de matériaux 
(gravières, carrières, mines), désaffectés ou encore en activité. La construction d’infrastructures et la 
réalisation de grands chantiers peuvent également faire apparaître, pour un temps seulement, des objets d’un 
grand intérêt géologique. Se posent alors des problèmes similaires à la gestion des découvertes archéologiques 
(fouilles de sauvetage, extraction d’échantillons, documentation). En principe, les sites voués à disparaître à 
court ou moyen terme (les gravières notamment) n’ont pas été retenus lors de la phase de sélection des 
géotopes d’importance cantonale.  
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3.3 Intérêts 
Les géotopes présentent des intérêts extrêmement variés reflétant, par là même, la diversité des disciplines 
des sciences de la Terre. Dans le cadre de l’inventaire des GIC, une distinction est faite entre : 

a) les intérêts d’ordre géologique  

Intérêt 
stratigraphique 

Affleurements rocheux ou formations superficielles présentant une coupe-type de 
référence pour une formation lithostratigraphique, ou une succession stratigraphique 
remarquable témoignant d’un changement paléo-environnemental majeur (p.ex. : contact 
Molasse d’eau douce/Molasse marine). 

Intérêt 
sédimentologique 

Sites dans lesquels sont visibles les conditions typiques d’un milieu de sédimentation 
(marin, glaciaire, fluviatile, lacustre, éolien, etc.). Les structures sédimentaires peuvent être 
conservées dans des dépôts meubles quaternaires ou dans des roches sédimentaires (rôle 
d’archive). L’intérêt sédimentologique concerne également des géotopes actifs (zones 
alluviales, deltas, cônes torrentiels, etc.) où l’on peut observer les processus sédimentaires 
actuels en action. 

Intérêt 
pétrographique 

Roches présentant des caractéristiques lithologiques particulières (composition, 
assemblage minéral) leur conférant des propriétés (dureté, résistance mécanique, légèreté, 
couleur et aspect) qui justifient parfois leur exploitation en tant que matériaux de 
construction. Sont également classés dans cette catégorie les gîtes minéralifères et 
métallifères. 

Intérêt 
paléontologique 

Affleurements rocheux mais aussi dépôts sédimentaires meubles, riches en fossiles, d’une 
grande importance pour la reconstitution de l’histoire de la vie. Il peut s’agir d’empreintes 
(ichnofossiles), d’éléments fossilisés (os, squelettes, feuilles, bois lithifiés), ou de matériel 
peu ou pas transformé (végétaux et pollens des tourbières par ex.). 

Intérêt structural / 
tectonique 

Objets géologiques, généralement de grande taille, qui témoignent des contraintes 
tectoniques et qui déterminent les éléments marquant du paysage : plis (anticlinaux, 
synclinaux), barres rocheuses, chevauchements, nappes de charriage. 

Intérêt géochimique 

Roches dont l’origine implique des processus physico-chimiques et biologiques particuliers 
(p. ex. : spéléothèmes ou tuf calcaire) mais aussi lieux où ont été mesurés des indices 
géochimiques anormaux. 

Intérêt 
hydrogéologique 

Sites témoignant de l’infiltration, de l’écoulement, du stockage et de l’émergence des eaux 
souterraines (pertes, galeries et sources karstiques).   

Intérêt 
géohistorique 

Sites de découvertes clés dans l’histoire des sciences de la Terre ; lieux historiques 
d’exploitation des ressources géologiques ; sites naturels ayant joué un rôle particulier 
(culturel, religieux, symbolique, archéologique, militaire, iconographique, artistique) pour 
l’Homme au cours de son histoire.  
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b) les intérêts d’ordre géomorphologique 

Intérêt 
glaciaire 

Blocs erratiques et formes d’érosion ou d’accumulation témoignant de la présence des 
glaciers dans les Préalpes et sur le Plateau fribourgeois lors des glaciations quaternaires. 

Intérêt  
glacio-karstique 

Formes résultant de l’action combinée de processus karstiques et fluvio-glaciaires (eaux de 
fonte sous pression à la base d’un glacier). 

Intérêt 
karstique 

Formes de surface (lapiés, dolines, ouvalas, …) ou de profondeur (puits, conduits, galeries, 
…) résultant de la dissolution chimique par l’eau d’un substrat calcaire, dolomitique ou 
gypseux. 

Intérêt 
spéléologique 

Cavités et réseaux souterrains explorés, formés par la dissolution chimique en milieu calcaire.  

Intérêt 
périglaciaire 

Glaciers rocheux fossiles hérités de conditions climatiques froides du Tardiglaciaire ou sites 
présentant des conditions de sol anormalement et durablement froides au regard des 
températures actuelles (éboulis froids ventilés, glacières dynamiques). 

Intérêt 
fluviatile 

Géotopes actifs illustrant le rôle de l’eau dans le façonnement dynamique des paysages (zones 
alluviales, cascades) ou formes d’érosion (gorges, cluses et défilés, vallées abandonnées) et 
d’accumulation (cône de déjection, terrasses alluviales) héritées de conditions climatiques ou 
hydrologiques passées. 

Intérêt 
gravitaire 

Instabilités de terrain actives (glissements de terrain, tassements de versant, éboulis), ou 
dépôts témoignant d’événements anciens (cônes d’éboulis végétalisés, dépôts d’éboulement). 

Intérêt  
lacustre / palustre 

Etendues d’eau stagnante (étangs, lacs) et zones humides (hauts-marais, bas-marais) ; mais 
aussi morphologies, actives ou inactives, formées dans ces environnements aquatiques 
(deltas, terrasses lacustres ou fluvio-lacustres). 

Dans les faits, la plupart des géotopes présentent plusieurs types d’intérêt. La prise en compte de l’ensemble 
des intérêts permet d’évaluer la valeur d’un géotope et de déterminer son importance (locale, cantonale, 
nationale) par rapport à un espace de référence. Les intérêts géoscientifiques des GIC sont représentés à l’aide 
d’un diagramme en rose des vents en première page de chacune des 92 fiches d’inventaire (voir chapitre 6.3). 

A noter qu’en se référant à une définition non restrictive, les géotopes présentent également une multitude 
d’intérêts qui dépassent le strict cadre des géosciences : intérêts écologiques, culturels, religieux, symboliques, 
archéologiques, historiques, littéraires, artistiques, esthétiques, paysagers, scéniques, économiques, 
touristiques, didactiques, etc. Ces intérêts annexes, qui renforcent la valeur patrimoniale des géotopes, n’ont 
pas été pris en compte dans la démarche de sélection des GIC mais font parfois l’objet d’une brève description 
dans les fiches d’inventaire. 
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4 Processus de détermination des géotopes 
d’importance cantonale  

— 
4.1 Définition d’un géotope d’importance cantonale 
Conformément aux prescriptions de la LPNat et en adéquation avec les éléments soulevés par le Groupe de 
travail suisse pour la protection des géotopes (Strasser et al., 1995 ; voir chapitre 3.1), les géotopes 
d’importance cantonale sont définis de la manière suivante : 

> Les géotopes d’importance cantonale (GIC) sont des portions de la géosphère d’une valeur particulière et 
inédite à l’échelle du canton du fait de leur représentativité, intégrité, rareté et valeur paléogéographique. Ces 
sites de référence illustrent les processus géomorphologiques qui concourent au façonnement du paysage ou 
documentent des événements significatifs de la longue et riche histoire géologique du territoire fribourgeois. 
Ils constituent des témoins-clés pour retracer l’histoire des roches et de la vie, reconstituer les fluctuations 
climatiques, et appréhender l’évolution dynamique des reliefs. Pris dans leur ensemble, les GIC représentent 
ainsi la diversité du patrimoine géologique et géomorphologique du canton, un héritage naturel vulnérable 
qu’il convient de maintenir, de préserver et de valoriser. 

Cette définition fixe une ligne directrice pour la sélection des géotopes de plus grande valeur et leur 
intégration à l’inventaire cantonal. Elle est à l’origine de l’approche méthodologique développée dans le cadre 
du travail de Master (Vonlanthen, 2019) qui a permis la sélection des 92 objets d’importance cantonale 
(Fig. 1). Les différentes étapes du processus de détermination des GIC sont présentées dans les sous-chapitres 
suivants et synthétisées en Annexe 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Exemples de géotopes fribourgeois d’importance cantonale. De gauche à droite et de haut en bas : cascade 
du Seeweidbach ; vallum morainique de Tissiniva au pied des Dents de Brenleire et de Folliéran ; exsurgence de 
Jaun ; ermitage de la Madeleine ; carrière de l’Evi, en bordure des gorges du même nom ; lit fluvial actif de la 
Singine ; doline du Mongeron et structure plissée des Dents de Broc, du Chamois et du Bourgo en arrière-plan ; 
canyon de la Sarine ; carrière de flysch de Tatüren. 
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4.2 Objectifs généraux et critères d’évaluation 
La sélection des géotopes d’importance cantonale a été guidée par trois objectifs généraux : 

> Diversité typologique et représentativité des différents intérêts géoscientifiques :  
Les géotopes sont des objets de taille, de formes et d’intérêts variés. L’inventaire des GIC se doit de 
refléter les différentes catégories d’objets géologiques et géomorphologiques et d’inclure l’ensemble 
des domaines des géosciences dans la démarche de sélection. 

> Représentativité du substrat géologique et des dépôts quaternaires :  
Pour être représentatif de la géologie fribourgeoise, l’inventaire des GIC doit couvrir l’ensemble des 
nappes tectoniques préalpines et unités molassiques représentées dans le canton (Annexe 2). Il doit 
également rendre compte de la diversité des formes et dépôts quaternaires qui caractérisent son sous-
sol et ses paysages. 

> Représentation des zones géographiques et entités géomorphologiques du canton :  
Les GIC doivent également représenter l’ensemble du territoire fribourgeois. Il n’est pas pour autant 
question de chercher à tout prix une répartition spatiale uniforme de ces objets sur le territoire 
cantonal. En effet, certains secteurs sont objectivement plus riches que d’autres sur le plan géologique 
ou géomorphologique. La diversité des roches, l’ampleur des déformations tectoniques tout comme la 
variété et l’intensité des processus géomorphologiques sont sans conteste plus fortes dans les Préalpes 
que sur le Plateau.  

Les objets en eux-mêmes ont été sélectionnés sur la base de quatre critères d’évaluation :  

> Représentativité (exemplarité) : ce critère évalue l’aptitude d’un site à illustrer, de façon 
particulièrement nette, une composante géologique ou géomorphologique propre à une région d’étude 
(ici, le canton de Fribourg). La représentativité est également synonyme d’exemplarité. Un géotope 
« exemplaire » est un site dont les propriétés se rapprochent d’un « idéal-type », ce qui le rend 
particulièrement lisible et donc compréhensible. De cette lisibilité découle la valeur didactique ou 
pédagogique du géotope qui peut devenir un site de référence pour illustrer un phénomène géologique 
ou géomorphologique particulier.  

> Intégrité : ce critère correspond à l’état de conservation des caractéristiques originelles du géotope. 
Une dégradation de cette intégrité peut être liée à des facteurs naturels ou anthropiques. 

> Rareté : ce critère s’apprécie en fonction d’un espace de référence déterminé (ici, le canton de 
Fribourg). Un géotope est rare s’il appartient à une catégorie géologique ou géomorphologique peu 
représentée en territoire fribourgeois ou s’il se distingue par des caractéristiques exceptionnelles 
(dimension, configuration géométrique, âge, degré d’activité, etc.) qui le rendent remarquable voire 
unique.  

> Valeur paléogéographique : ce critère rend compte de l’importance du géotope quant à la 
reconstitution de la dynamique terrestre (histoire des roches, des déformations tectoniques et du 
relief), des climats, des environnements et des paysages anciens, ainsi que de l’histoire de la vie. 
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4.3 Données de base 
Plusieurs inventaires recensant les sites d’importance du patrimoine géologique et géomorphologique 
fribourgeois ont été pris en compte dans la démarche de sélection des GIC : 

> Inventaire des géotopes suisses (Reynard et al., 2012) :   
Cet inventaire mis à jour en 2012 a été initié dans les années 1990 sous l’égide de l’Académie suisse des 
sciences naturelles. Il compte 322 objets (état en 2021) sélectionnés par un collège interdisciplinaire 
d’experts. Parmi ces sites nationaux, neuf se trouvent intégralement en terre fribourgeoise et six se 
situent à cheval sur un ou deux cantons limitrophes. Ces géotopes ne bénéficiant pas encore de statut 
juridique garantissant leur protection, ils ont été intégrés à l’inventaire des GIC. Le changement 
d’échelle a néanmoins nécessité quelques ajustements (changements de dénomination, nouvelles 
délimitations des périmètres, scission d’un géotope national en plusieurs GIC). 

> Inventaire des géotopes géomorphologiques du canton de Fribourg (Grandgirard, 1999) :  
Cet inventaire, qui a inspiré bon nombre de travaux ultérieurs, est le plus important travail de 
recensement des géotopes fribourgeois. Il répertorie 330 géotopes (dont 65 blocs erratiques) classés en 
six catégories géomorphologiques (glaciaires, karstiques, glacio-karstiques, gravitaires, limno-
palustres, et fluviatiles). Chaque site dispose d’une fiche d’inventaire qui présente les caractéristiques 
du géotope, décrit sa morphogenèse et justifie son importance par l’évaluation de cinq critères 
(représentativité, intégrité, rareté, valeur paléogéographique, site d’étude particulier).  

> Liste provisoire des géotopes géologiques d’importance cantonale (Berger, 1995) :   
En 1995, le Prof. Jean-Pierre Berger, de l’institut de géologie de l’Université de Fribourg a été sollicité 
pour proposer une liste de sites géologiques de valeur sur le territoire fribourgeois. Une consultation 
rapide des enseignants et chercheurs de l’institut a permis de recenser 45 géotopes géologiques. Outre 
des géotopes purement géologiques tels que des gisements fossilifères ou des affleurements rocheux 
particulièrement intéressants du point de vue stratigraphique, sédimentologique ou tectonique, cette 
liste comporte un certain nombre de sites qui figurent également dans l’inventaire des géotopes 
géomorphologiques. 

En plus de ces trois inventaires « généralistes », d’autres données géologiques ou géomorphologiques plus 
spécifiques ont été passées au crible lors de la phase de sélection des GIC : 

> Inventaire spéléologique du canton de Fribourg (SCPF, 2013) :   
Réalisé par le Spéléo Club des Préalpes fribourgeoises (SCPF), cet inventaire référencie 334 cavités 
karstiques (et quelques galeries artificielles), essentiellement situées dans les régions calcaires des 
Préalpes fribourgeoises. Chaque fiche d’objet indique le développement et la dénivellation explorée 
des réseaux souterrains. 

> Inventaire des blocs erratiques du canton de Fribourg (Bollin, 1995) :  
Cet inventaire recense 815 blocs erratiques. La base de données comprend la description des blocs, 
leur localisation actuelle, le contexte de leur découverte ainsi qu’une estimation de leur volume. La 
description minéralogique permet de déterminer le type de roche en présence, son appartenance à une 
unité tectonique, et par là même une origine géographique probable. Le Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg archive un certain nombre de diapositives ainsi que des lames minces de roche ayant servi à 
la détermination pétrographique des blocs. 
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> Inventaire des sites fossilifères fribourgeois (Berger, 1998 ; Yerly, 2012) :   
Réalisé sous la direction du Prof. J.-P. Berger dans le cadre de travaux pratiques de paléontologie, cet 
inventaire non exhaustif répertorie 305 sites fossilifères fribourgeois. Il constitue une source 
d’informations précieuse pour évaluer l’abondance et la diversité paléontologique des différents 
gisements de fossiles du canton. A noter qu’en 2012, des fouilles sommaires réalisées par le MHNF (B. 
Yerly) sur 34 de ces sites fossilifères ont permis d’en dresser un état des lieux. 

> Liste des unités stratigraphiques et coupes-types du canton (CSS, swisstopo) :  
Il s’agit d’une liste de 97 unités lithostratigraphiques et 18 coupes-types répertoriées dans le canton de 
Fribourg. Ces données nous ont été aimablement transmises par M. Alain Morard, président du 
Comité Suisse de Stratigraphie (CSS). Elles sont tirées du Lexique lithostratigraphique de la Suisse 
(www.strati.ch), un projet réalisé en collaboration avec le service géologique national de swisstopo. 

> Inventaire des géomorphosites du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut  
(Duhem, 2008 ; Bussard, 2014) :  
Deux mémoires universitaires soutenus à l’Université de Lausanne se sont portés sur le patrimoine 
géomorphologique du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Sur la vingtaine de 
géomorphosites fribourgeois recensés, quatre nouveaux objets n’apparaissent dans aucun inventaire 
précité et ont été pris en compte lors de la phase de sélection des GIC.  

En plus des données purement géologiques et géomorphologiques décrites ci-dessus, deux inventaires 
focalisés sur la protection des paysages et sites naturels ont également été pris en compte : 

> Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) :   
Initié en 1977 et achevé en 1988, cet inventaire national recense 168 paysages ou sites naturels 
remarquable de Suisse. Six d’entre eux se trouvent entièrement ou partiellement en territoire 
fribourgeois. Il s’agit parfois de sites assimilables à des géotopes (p.ex. : Mont Vully, Breccaschlund) 
ou alors de régions plus étendues renfermant des géotopes remarquables (p.ex. : Rive sud du lac de 
Neuchâtel, Vanil Noir, Schwarzenburgerland mit Sense- und Schwarzwasser-Schlucht). Richement 
illustrées, les fiches d’inventaire sont d’ailleurs toutes dotées d’un chapitre décrivant sommairement la 
géologie et la géomorphologie qui caractérisent le paysage en question. 

> Inventaire des sites naturels du canton de Fribourg (CCPNP, 1978) :  
Equivalent cantonal de l’IFP réalisé par la Commission cantonale pour la protection de la nature et du 
paysage (CCPNP), cet inventaire est constitué d’un rapport, d’une carte de synthèse et d’une fiche par 
objet inventorié. Il intègre 15 blocs erratiques remarquables ainsi que 137 autres sites naturels qui 
correspondent également, pour une grande partie d’entre eux, à des géotopes (bien que le terme, 
encore inexistant, ne soit jamais utilisé). L’inventaire n’a jamais obtenu de statut officiel et n’a donc 
pas été suivi d’actions concrètes de protection. 

 

 

http://www.strati.ch/
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4.4 Consultation d’experts  
Le recours à une consultation d’experts a rapidement été envisagé en vue du choix des géotopes d’importance 
cantonale. Cette approche consiste à faire appel aux connaissances d’un panel de spécialistes provenant de 
diverses disciplines des géosciences, et qui possèdent une bonne connaissance du canton de Fribourg. Elle a 
l’avantage de multiplier les points de vue sur le patrimoine géologique et géomorphologique et de réduire la 
subjectivité d’une sélection opérée par un contributeur unique.  

Sur la vingtaine d’experts contactés, cinq ont répondu favorablement et se sont prêtés à l’exercice :  

> M. André Strasser, Prof. émérite de sédimentologie à l’Université de Fribourg et ancien président du 
Groupe de travail suisse pour la protection des géotopes.  

> M. Raymond Plancherel, géologue et maître-assistant retraité de l’Université de Fribourg. Spécialiste 
de la géologie structurale des Préalpes, M. Plancherel est notamment l’auteur principal de la notice et 
de la carte géologique au 1: 25 000 « Château-d’Oex », parues en 2020.  

> M. Michel Joye, ancien professeur de géographie au Collège St-Michel. A la suite de son ouvrage 
« Terre - l’Histoire de notre Planète de sa naissance à sa disparition » (Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2017), M. Joye s’emploie aujourd’hui à l’écriture d’un second livre qui portera 
sur l’histoire géologique du Pays de Fribourg et de ses environs.  

> M. Sébastien Morard, dr. en géographie, enseignant au Collège Saint-Michel et collaborateur 
scientifique au sein du bureau d’étude GeoAzimut. Chargé de cours en géomorphologie et hydrologie 
à l’Université de Fribourg, M. Morard est aussi spécialiste du pergélisol de moyenne et basse altitude.  

> M. Luc Braillard, dr. en géologie et maître-assistant en géomorphologie à l’Université de Fribourg. M. 
Braillard a contribué à plusieurs projets de géovalorisation dans le canton de Fribourg, notamment le 
Sentier géologique des Gastlosen ou le sentier didactique Novilé qui intègre plusieurs panneaux 
explicatifs sur la géologie et la géomorphologie régionale.  

Chaque expert a proposé entre 13 et 99 géotopes dont une trentaine d’objets inédits. L’apport de ces 
personnes de référence a constitué une précieuse aide à la décision et a permis de justifier l’inclusion de tel 
ou tel objet dans l’inventaire des GIC.  
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4.5 Sélection des géotopes d’importance cantonale  
Les inventaires présentés au chapitre 4.3 totalisent près de 2000 sites auxquels s’ajoutent les nouveaux objets 
proposés lors de la consultation d’experts. Le passage en revue de ces données a permis d’opérer un premier 
tri, en éliminant les objets quelconques et en mettant en lumière des géotopes plus singuliers. Parmi ces 
derniers, une deuxième étape de sélection a été réalisée, cette fois par catégories thématiques, ceci afin de 
comparer la valeur des objets de même type et d’en extraire les géotopes répondant aux critères d’évaluation 
présentés au chapitre 4.2 (voir aussi Annexe 1). On trouvera chez Vonlanthen (2019) les détails de cette 
deuxième étape ainsi qu’une justification des choix réalisés. 

Les sept catégories thématiques utilisées, parfois subdivisées en sous-catégories, sont les suivantes : 

> Grands ensembles structuraux et géotopes d’intérêt tectonique 

> Affleurements rocheux 
o Sites fossilifères 
o Structures sédimentaires, faciès pétrographiques, coupes-types et successions 

stratigraphiques remarquables 
o Géotopes résultant de l’exploitation humaine (carrières et mines) 

> Géotopes gravitaires 
o Glissements actifs 
o Dépôts d’éboulement 

> Géotopes karstiques 
o Formes karstiques de surface 
o Cavités et réseaux souterrains (géotopes spéléologiques) 
o Pertes et sources karstiques 

> Géotopes d’origine glaciaire et périglaciaire 
o Blocs erratiques  
o Formes d’érosion et de dépôt glaciaire 
o Formes périglaciaires fossiles et pergélisol de moyenne altitude 

> Géotopes fluviatiles 
o Lits fluviaux actifs et cascades 
o Gorges, cluses et défilés, vallées abandonnées 
o Cônes de déjection, terrasses alluviales 

> Géotopes lacustres et palustres 

Les 92 GIC issus de ce processus de selection ont ensuite été soumis à une analyse quantitative rigoureuse. Il 
s’agissait de vérifier que l’inventaire des géotopes d’importance cantonale répondait bien aux objectifs 
généraux fixés au début du processus de sélection et d’opérer, au besoin, des rééquilibrages par ajout ou 
suppression d’objets. 
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5 Documentation des GIC 
— 
5.1 Délimitation des périmètres des GIC 
Une fois la liste de 92 GIC établie, le SFN a confié un mandat au département des géosciences de l’Université 
de Fribourg afin de documenter l’ensemble de ces objets.  

Les périmètres des GIC ont été délimités au 1: 10 000 pour être compatibles avec le fond cadastral et pouvoir 
se superposer au plus proche avec les plans d’affectation communaux. Cette étape a pris en compte les critères 
de délimitation suivants : 

> la topographie (bassins versants, lignes de crêtes, ruptures topographiques) 
> des limites naturelles bien marquées dans le paysage (lisière forestière, cours d’eau, thalweg) 
> des limites anthropiques franches dans le paysage (routes, sentiers, limite construite d’une zone 

habitée, grandes infrastructures) 

D’autres critères non visibles sur le terrain ont été utilisés par endroits : limites géologiques (chevauchements 
tectoniques, contacts stratigraphiques du substrat rocheux ou des dépôts quaternaires), limites parcellaires, 
frontières cantonales ou communales, changements d’affectation de zones. Dans certains cas, le périmètre du 
géotope épouse tout simplement les limites d’une aire de protection déjà existante (IFP, zones alluviales ou 
zones marécageuses d’importance nationale, réserves naturelles, etc.). 
 

5.2 Rédaction des fiches d’objet 
A chaque géotope d’importance cantonale est associée une fiche à la fois descriptive et prospective. 
L’ensemble des 92 fiches d’objet constitue l’inventaire des GIC. S’adressant à toute personne intéressée par le 
patrimoine géologique et géomorphologique fribourgeois, ces fiches d’inventaire justifient la valeur 
scientifique des géotopes et documentent leurs caractéristiques remarquables. Elles sont le produit d’un long 
travail de recherche bibliographique, de compilation et de vulgarisation de la littérature scientifique existante, 
et de documentation sur le terrain. Richement illustrées, elles peuvent être appréhendées comme une 
première étape de mise en valeur des géotope d’importance cantonale. Le contenu exact des fiches d’objet est 
détaillé au chapitre 6.3. 
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6  Objets GIC 
— 
6.1 Liste des GIC 
Les 92 objets retenus pour l’inventaire des GIC sont les suivants :  

Grands ensembles structuraux et géotopes tectoniques (13) 
 

1 Relief molassique du Mont Gibloux  8 
Structure plissée des Dents de Broc, 
du Chamois et du Bourgo 

2 Ecaille de Molasse subalpine du Stoutz  9 Synclinal perché du Moléson 

3 
Ecailles de Molasse subalpine de Prévondavau 
et de Champotey 

 10 Vallon des Morteys 

4 Ecaille de Molasse subalpine de Vaulruz  11 Vallon du Breccaschlund 

5 Massif du Montsalvens  12 Chaîne des Gastlosen 

6 Sommet de la Berra  13 Olistolithe de la Brendelspitz 

7 
Chrüzflue et ancienne carrière de gypse du 
Burgerwald 

   

 

Affleurements rocheux (16) 
     

14 Gisements fossilifères du Creux de l'Ours  22 
Couches stratigraphiques du Crétacé-Tertiaire 
de Roter Sattel 

15 Gisements fossilifères de La Combert   23 Lacune stratigraphique de la Plagersflue 

16 Gisements fossilifères de Wallenried  24 Ancienne carrière de flysch de Zollhaus  

17 Séquences de marées du Bois du Dévin  25 Carrières de flysch de Roggeli et de Tatüren 

18 Ermitage de la Madeleine  26 Carrière de grès coquillier de la Molière 

19 
Molasse et dépôts quaternaires 
des sentiers Ritter et Schoch 

 27 Ancienne carrière de tuf de la Tuffière 

20 Transition USM-OMM Sodbach-Heitenried  28 Carrière de Molasse de Villarlod 

21 
Falaise d’érosion lacustre Cheyres-Font 
et affleurements de Molasse 

 29 
Terrils des mines de charbon 
de la vallée de la Mionna 
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Géotopes gravitaires (4) 
  

 
  

30 Instabilités de terrain de Falli-Hölli  32 Eboulement de la Dent de Lys 

31 Glissement de Villarbeney  33 Ecroulement de la forêt du Lapé 

     

Géotopes résultant de processus karstiques (13) 
     

34 Ouvala du lac des Joncs  41 Réseaux karstiques du Haut-Intyamon 

35 
Ancienne carrière de la Gypsera, dolines 
et affleurements de gypse du Lac Noir 

 42 
Réseau karstique des Morteys 
et Gouffre des Diablotins 

36 Dolines et ouvalas de Riggisalp  43 Grotte de Naye 

37 Dolines de gypse du Mongeron  44 Gouffre du Protoconule 

38 
Complexe karstique  
Hochmatt – In den Löchern 

 45 Exsurgence et cascade de Jaun 

39 Lapiés de la chaîne de la Dent de Lys  46 Estavelle de l’Hongrin et source de la Neirivue 

40 Dépression fermée d'En Lys    

     

Géotopes d’origine glaciaire ou périglaciaire (19) 
  

   

47 Blocs erratiques d’importance cantonale  57 Terrasse glacio-lacustre de la Grande Cithard 

48 
Ombilics et verrous glaciaires 
du vallon de Bounavau 

 58 
Cordons morainiques rhodaniens 
de Brünisried 

49 Colline d’érosion glaciaire du Mont Vully  59 Cordon morainique du glacier du Rhône  
Le Chano - Sorevi 

50 Colline d’érosion glaciaire de Romont  60 Cordons morainiques du glacier de la Sarine 
L'Albergneux - Le Pâquier - Montbarry 

51 Collines d’érosion glaciaire 
Gruyères - Pringy - Bérauta  61 Cordons morainiques du Creux Charles 

52 Collines d’érosion glaciaire  
Mont Vuarat - Châtel-St-Denis - Crêt de Biolley 

 62 Vallum morainique de Tissiniva 

53 Collines d’érosion glaciaire des Cressets  63 Vallons de Geissalp et de Neugantrisch 

54 Drumlins de Courgevaux - Morat  64 
Glacier rocheux fossile et éboulis ventilés du 
Gros Chadoua 

55 
Terrasses de kame et reliefs d'érosion glaciaire 
Montévraz - Zénauva - Oberried - Montécu - 
Bonnefontaine - La Feyla 

 65 Eboulis froids ventilés du Chänel Gantrisch 

56 Kames de Pont-la-Ville et de la Combert    
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Géotopes fluviatiles (19) 
     

66 Lit fluvial actif de la Gérine  76 Gorges du Gottéron 

67 Lit fluvial actif de la Singine  77 Gorges de la Jogne 

68 Cascade du Seeweidbach  78 Gorges de la Veveyse de Fégire 

69 Cascade de l’Euschelsbach  79 Gorges de la Veveyse de Châtel 

70 Cascade de la Tâna  80 Canyon de la Sarine 

71 Cône de déjection du Torrent de Lessoc  81 Gorges de la Singine 

72 Terrasses fluvio-lacustres de la Glâne  82 Gorges de l'Evi 

73 
Terrasses fluvio-lacustres de l'Hongrin 
et de la Sarine 

 83 Défilés de la Jogne 

74 Terrasse fluvio-lacustre de Neirivue  84 Vallée abandonnée de Tavel 

75 Terrasse fluvio-lacustre de Broc    

     

Géotopes lacustres et palustres (8) 
     

85 Lac Noir   89 Plaine du Gros Mont et olistolithes du Jeu de 
Quilles 

86 Morphologies littorales de la Grande Cariçaie  90 Plaine du Grosses Moos 

87 Delta de Greng  91 Kettles et zones humides de Düdinger Moos 

88 Bassin limno-palustre du lac de Seedorf  92 Kettle et tourbière primaire de Schwandholz  
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6.2 Localisation des GIC 
 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Types et répartition des GIC sur le territoire cantonal. Les 58 blocs erratiques d’importance cantonale (GIC 
n°47) ne sont pas représentés sur la carte. Les numéros en gras correspondent aux objets figurant également à 
l’Inventaire des géotopes suisses. 
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6.3 Contenu des fiches d’objet GIC 

Les 92 fiches comprennent quatre à huit pages comprenant cinq sections distinctes : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fig. 3 : Subdivision des fiches d’inventaire en cinq sections. 
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SECTION 1 - Aperçu synthétique du géotope :  

La première page des fiches d’objet présente les principales caractéristiques du géotope et les raisons pour 
lesquelles il figure à l’inventaire des GIC. 

> Nom du géotope : désignation qui permet d’identifier le type de géotope et de le situer 
géographiquement. 

> Numérotation : numéro attribué arbitrairement lors de la sélection des GIC.  

> Brève description : résumé succinct des caractéristiques et spécificités du géotope. Il s’agit d’une 
synthèse de la section « description du géotope ». 

> Localisation : carte topographique (au 1: 50 000 ou 1: 100 000) permettant de situer le géotope, avec 
mention des coordonnées centrales (CH1903+) et des communes concernées.  

> Aperçu du site : photographie qui offre une vue générale du site tout en ciblant le caractère 
particulier du géotope.  

> Intérêts du géotope : diagramme en rose indiquant l’ensemble des intérêts géomorphologiques (en 
orange) et/ou géologiques (en bleu) du géotope. Les intérêts principaux (en gras) justifient à eux 
seuls l’importance cantonale du géotope. Les intérêts secondaires correspondent à des 
caractéristiques moins exceptionnelles mais qui participent tout de même à la valeur globale du site 
(Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4 : Diagramme en rose montrant les différents intérêts géoscientifiques d’un 
géotope (exemple du GIC n°12, chaîne des Gastlosen). 
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SECTION 2 - Description du géotope : 

Cette section d’une à trois pages décrit les caractéristiques du géotope et explique les raisons de son 
importance. Divisée en plusieurs chapitres, elle compile et résume la littérature scientifique existante. Afin de 
ne pas entraver la lecture et rallonger inutilement la longueur des textes, le choix a été fait de ne pas 
mentionner les références bibliographiques dans les fiches mais de les reporter en annexe du présent rapport 
explicatif (Annexe 3). Un grand soin a été accordé aux illustrations qui soutiennent le propos, avec un grand 
nombre de photographies et de figures, souvent inédites. 

 

SECTION 3 – Vulnérabilité / Objectifs de protection / Mise en valeur :  

Cette section a pour but d’identifier les atteintes et les menaces potentielles qui pèsent sur le géotope, de fixer 
des objectifs de protection adaptés et de soumettre des propositions de mise en valeur. 

> Vulnérabilité : évaluée sur une échelle de trois degrés (faible, modérée ou forte), la vulnérabilité 
dépend à la fois de la fragilité propre de chaque géotope et du niveau de menace qui pèse sur ce 
dernier. Trois points sont pris en compte pour évaluer la vulnérabilité d’un site : 

o Atteintes constatées : cette rubrique relève les atteintes déjà portées au géotope et qui en altèrent 
la forme ou les caractéristiques remarquables.  

o Menaces potentielles : cette rubrique identifie les menaces qui pourraient porter atteinte, dans 
le futur, à l’intégrité du géotope et à ses intérêts géoscientifiques.  

o Biotopes et paysages protégés dans le périmètre du géotope : cette rubrique indique les aires 
de protection de la nature occupant une partie ou l’ensemble du périmètre du géotope. Ces 
espaces protégés peuvent favoriser la sauvegarde du géotope de manière indirecte. 

> Objectifs de protection : cet encadré désigne les objectifs à atteindre pour protéger les 
caractéristiques remarquables des géotopes, pallier les atteintes déjà portées à leur intégrité et 
prévenir la concrétisation des menaces identifiées. 

> Mise en valeur du site : cet encadré aborde la question de la gestion des géotopes et de leur 
valorisation. Les mesures proposées ne sont pas liantes pour les autorités. Il s’agit de 
recommandations qui ont pour but d’orienter les acteurs qui désireraient mettre en valeur leur 
patrimoine géologique ou géomorphologique, avec un soutien du canton. 

o Entretien : cette rubrique indique les mesures à entreprendre régulièrement pour faciliter l’accès 
au géotope, garantir la visibilité de ses caractéristiques remarquables et, le cas échéant, entretenir 
les équipements de valorisation mis en place.  

o Intérêts didactiques : cette rubrique liste les thématiques géologiques et géomorphologiques se 
rapportant au géotope et qui pourraient être abordées en cas de mise en valeur didactique.  

o Moyens d’information existants : cette rubrique indique s’il existe ou non un équipement 
d’interprétation permettant au public d’appréhender l’intérêt scientifique du géotope en 
question. Il peut s’agir de panneaux explicatifs installés sur place, de brochures ou livrets-guides 
ou d’une application mobile p.ex. 
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o Etat du site et potentiel de valorisation : cette rubrique évalue l’état du site (facilité d’accès, 
préservation et lisibilité des caractéristiques remarquables du géotope) et en déduit la faisabilité 
et la pertinence d’une valorisation. Le cas échéant, elle propose des projets de mise en valeur 
didactique qui peuvent concerner un site unique ou regrouper plusieurs GIC situés dans une 
même région (itinéraires pédestres ou cyclables reliant plusieurs sites d’intérêts).  

 

SECTION 4 : Périmètre 

Cette section représente le périmètre du géotope sur un fond de carte topographique. Le choix de 
l’échelle cartographique et du type de représentation s’est fait en fonction des dimensions de chaque 
objet. Tous les GIC sont délimités par une ou plusieurs entités surfaciques à l’exception des blocs 
erratiques d’importance cantonale (GIC n°47) qui sont appréhendés comme un ensemble de 58 objets 
ponctuels. Cette dimension géométrique est disponible sous forme de shapefiles (.shp). Les critères de 
délimitation des géotopes sont précisés au chapitre 3.2. 

 

SECTION 5 : Annexes  

Cette section contient des figures et photographies qui complètent ou illustrent la section « description 
du géotope ».  
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6.4 Mise en œuvre de l’inventaire 
Selon la LPNat, la mise en oeuvre de l’inventaire des GIC relève de la compétence communale, le cas échéant 
intercommunale. 

Il revient donc à chaque commune concernée, en collaboration avec les acteurs qu’elle souhaite impliquer, 
de mettre en œuvre les objectifs en s’appuyant sur les instruments adéquats qui peuvent être ceux de 
l’aménagement du territoire, mais aussi sur des leviers relevant d’autres politiques publiques. 

Les communes sont incitées à contacter les services cantonaux ou fédéraux, les autres instances ou 
propriétaires privés, lorsqu’elles ne sont pas seules détentrices des moyens et des compétences pour recourir 
à certains outils.  

Il est conseillé, dans tous les cas, d’impliquer toutes les parties intéressées et en particulier les propriétaires 
privés, pour mettre en œuvre l’une ou l’autre action.  

Le SFN se tient à disposition pour accompagner et conseiller les communes ou toute autre partie ayant 
la volonté d’agir dans le sens des actions proposées.  

 

 

 

 



  

Inventaire des géotopes d’importance cantonale – Etude de base – Rapport explicatif – Juillet 2022 26 

7 Références bibliographiques 
— 
> Loi sur la protection de la nature et du paysage du 9 mai 2016, (LPNat), 721.0.1. 

> Règlement sur la protection de la nature et du paysage, (RPNat), 721.0.11. 

> Berger, J.-P. (1995). Liste provisoire des géotopes géologiques d’importance cantonale. Institut de Géologie 
de l’Université de Fribourg, non publié. 

> Bollin R. (1995). Inventaire des blocs erratiques du canton de Fribourg. Musée d'histoire naturelle, Fribourg. 

> Bussard, J. (2014). Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique de Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut. États des lieux et perspectives. Mémoire de master non publié. Université de 
Lausanne, Institut de géographie. 

> CCPNP (Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage, Office cantonal de 
l’aménagement du territoire). (1978). Inventaire des sites naturels du canton de Fribourg. Berne. 

> Duhem, V. (2008). Inventaire et proposition de mesures de valorisation des géomorphosites du PNR Gruyère 
Pays-d'Enhaut. Mémoire de master non publié. Université de Lausanne, Institut de géographie. 

> Grandgirard, V. (1997). Géomorphologie et gestion du patrimoine naturel. La mémoire de la Terre est 
notre mémoire. Geographica Helvetica, 52, 47-56.  

> Grandgirard, V. (1999). Inventaire des géotopes géomorphologiques du canton de Fribourg. Institut de 
Géographie de l’Université de Fribourg, non publié. 

> Panizza, M. & Piacente, S. (1993). Geomorphological assets evaluation. Zeitschr. für Geomorphologie N.F., 
Suppl. Bd., 87, 13-18.  

> Reynard, E., Berger, J.-P., Constandache, M., Felber, M., Grangier, L., Häuselmann, P., Jeannin, P.-Y., et 
Martin, S. (2012). Révision de l’inventaire des géotopes suisses : rapport final. Lausanne : Groupe de travail 
pour les géotopes en Suisse. 

> Strasser, A., Heitzmann, P., Jordan, P., Stapfer, A., Stürm, B., Vogel, A., et Weidmann, M. (1995). 
Géotopes et la protection des objets géologiques en Suisse : un rapport stratégique. Fribourg : Groupe de 
travail suisse pour la protection des géotopes. 

> Vonlanthen, Q. (2019). Géotopes fribourgeois d’importance cantonale : Approche méthodologique et 
inventaire. Travail de master, département des géosciences, géographie, Université de Fribourg. 

 

 

 
  



  

Inventaire des géotopes d’importance cantonale – Etude de base – Rapport explicatif – Juillet 2022 27 

8 Abréviations 
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> Plan directeur cantonal PDCant 

> Service des forêts et de la nature SFN 
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Annexe 1 : Aperçu de la démarche méthodologique de sélection 
et de documentation des GIC 
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Annexe 1 : vision synoptique de la méthode utilisée pour la sélection et l’inventorisation des géotopes d’importance 
cantonale. La détermination des 92 GIC (étapes I à III) a été réalisée dans le cadre d’un travail de Master 
(Vonlanthen, 2019). La documentation des géotopes (étape IV) a fait l’objet d’un mandat réalisé au département 
des géosciences de l’Université de Fribourg. 
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Annexe 2 : Carte géologique simplifiée du canton de Fribourg, modifiée d’après Plancherel (1982, non publiée). 

Annexe 2 : Carte géologique simplifiée du canton de Fribourg 
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