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S
ém

inaire : vers un plan national en faveur de la conservation des prairies naturelles 



P
O

U
R

Q
U

O
I C

E
 S

É
M

IN
AIR

E
? 

Fin 2017 : Interpellation des présidents des C
onservatoires botaniques 

nationaux 
 2018 : C

 d
 g

e de 
a

a
 

 Prairies » au sein du réseau des 
C

BN
 

 2019 : Prise de contact entre le groupe « Prairie » du réseau des C
BN

 et 
ce

 de 
IN

R
AE 

 2020 : Accord cadre O
FB-IN

R
AE & Sém

inaire O
FB-C

BN
-IN

R
AE 

 2021 : V
 de f

d
e

 
 e

e
b

e d
ac

e
 

  



N
O

S S
TR

U
C

TU
R

E
S

, N
O

TR
E

 PA
R

TEN
A

R
IAT 

Développem
ent de la 

connaissance sur la flore et la fonge, les 
végétations et les habitats, aux échelles 
territoriale, nationale et biogéographique 

G
estion, diffusion et valorisation 

de données sur la flore, la fonge, les 
végétations et les habitats 

Contribution à la gestion 
conservatoire de la flore, de la fonge, des 
ressources phytogénétiques sauvages, des 
végétations, des habitats et des espaces, et à la 
restauration écologique 

A
i à lélab

a
i

n e
 à la m

i
e 

en 
e de

 
lii

e
 

publiques et de la réglem
entation 

aux échelles territoriale, nationale et européenne 

Com
m

unication, sensibilisation et 
m

obilisation des acteurs 

 

O
FB

 : coordination technique des C
onservatoires botaniques nationaux 



N
O

S S
TR

U
C

TU
R

E
S

, N
O

TR
E

 PA
R

TEN
A

R
IAT 

La R
eche

che 
 lIN

R
AE

 
Institut national de recherche pour 
lag

ic
l

e, lalim
en

a
i

n e
 

len
i

nnem
en

 : Fusion IN
R

A (Institut national 
de la recherche agronom

ique) et IR
STEA (Institut 

national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnem

ent et l'agriculture) le 1er janvier 2020.  

La biodiversité : un des six thèm
es m

ajeurs 
=> C

onnaître, préserver et restaurer.  
C

onservation des ressources génétiques, fonctionnem
ent 

et services rendus par les écosystèm
es, dynam

iques 
paysagères, gestion adaptative des écosystèm

es. 

5 Départem
ents de recherche qui affichent un intérêt pour la prairie 

objet d
étude ou conte

te d
étude

 
�

PHASE : PHysiologie Anim
ale et S

stèm
e d

Ele
age Conception de 

s
stèm

es d
éle

age durables fa
orisant le bien-être anim

al ; m
écanism

es 
d

élaboration des phénot
pes

 des com
portem

ents et des produits
  tutelle 

de lU
M

R Herbi
ores U

M
RH

 

�
ECO

DIV : Ecologie et Biodiversité (Structure, fonctionnem
ent et évolution 

des écosystèm
es continentaux faiblem

ent anthropisés) : tutelle de U
R 

Ecologie Prairiale (U
REP), Co-tutelle de DYN

AFO
R et LESSEM

 

�
ACT : Action, transitions et territoires (Transform

ations 
de lagriculture

 des systèm
es socio-

écologiques et des systèm
es alim

entaires, du point de vue des acteurs et 
de leurs actions) : tutelle de U

M
R Dynafor et Lessem

 

�
AgroEcosystem

  : Conception et évaluation des agroécosystèm
es ; 

com
préhension de leur fonctionnem

ent et de leur évolution à différentes 
échelles d

organisation
 Tutelle U

M
R AGIR et SAS (quim

per) 
�

 BAP  : Biologie et am
élioration des plantes. Tutelle de U

RP3F  

U
ne bonne répartition territoriale via les 

18 centres de R
echerche. 
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, N
O
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 PA
R
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R
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D
e nom

breuses collaborations locales 
IN

RAE, CDA, CBN
s, PN

Rs, CEN
, PN

, IDELE, CIVAM
 

Des constats largem
ent partagés : 

 
- sur la place des PN

 dans les exploitations 

 
- sur la d

gradation 
 grande 

itesse depuis lan 2000 

D
e

 
je

 d
am

le
 

 de
 a

ec
 i

a
 

Publication de typologie m
ultifonctionnelle, travail sur des indices agroécologiques 

U
 cha

gem
e

 m
aje

 e
 le be

i
 d

i
e

 



N
O

S S
TR

U
C

TU
R

E
S

, N
O

TR
E

 PA
R

TEN
A

R
IAT 

A
ccord cadre de partenariat IN

R
A

E-O
FB 

C
ontribuer aux politiques de surveillance, préservation, gestion et 

restauration de la biodiversité  
 Thém

atiques : bocage, prairies, zones hum
ides, services 

écosystém
iques, innovation, valorisation des trajectoires favorables à 

la biodiversité et des instrum
ents associés, accom

pagnem
ent des 

filières. 



N
O

S P
O

LITIQ
U

ES
 P

U
BLIQ

U
E

S
 

D
e 

cie
ce 

« lag
c

l
gie » 

à une politique publique  
« la transition 
« agroécologique » 

Préserver les prairies perm
anentes : une priorité 

 la bi
di

e
i

 e
 lag

c
l

gie D
um

ont et al 2013 

Systèm
e 

délevage 
durable 

Gestion 
intégrée de 

la santé 
anim

ale 

Baisse des 
intrants 
(achats 

extérieurs) 
Optim

isant le 
fonctionnem

ent 
interne SE 

La diversité 
levier de la 

résilience de 
lécosystèm

e. 

 
Préserver la 

biodiversité en 
adaptant les 

pratiques 

�
des systèm

es qui visent un recours accru à 
des régulations biologiques afin de concevoir 
des systèm

es productifs m
ais m

oins 
dépendants des intrants 

�
des systèm

es liés à leur environnem
ent 

physique et qui cherchent à valoriser les 
interactions entre com

posantes du systèm
e 

(dont productions végétales) 
�

des systèm
es qui considèrent la biodiversité 

com
m

e une ressource et qui cherchent à la 
préserver 

�
des systèm

es qui placent la production 
d

alim
ents et lintégrité de lagroécos

stèm
e 

à un m
êm

e niveau de priorité 

U
ne approche systém

ique pour le co-
bénéfice de la biodiversité et de la société. 



Vers un outil opérationnel et utilisable par nos partenaires 

H
éritage de la steppe à M

am
m

outh 
Consensus scientifique sur le lien entre m

ilieux ouverts et im
pact des grands herbivores 

Léle
age a rem

placé les grands troupeaux d
he

bi
e

 

Lécos
stèm

e prairial est reconnu à léchelle m
ondiale com

m
e étant le plus m

enacé, car n
e

istant plus à 
létat naturel, et présent dans une zone à fort im

pact anthropique (1/5 de la surface de lU
E

. 

Lien m
aje

 en
e 

a
i

e d
éle

age e
 di

e
ié de

 
aiie

 

The paradox of forbes (BRATHEN
 et al. 2021) 

(SEABLO
O

M
 et al. 2013) 

Le rem
placem

ent des grands troupeaux sauvages par des pratiques plus hom
ogènes 

et plus fréquentes a inversé la dom
inance

 

Les diversités floristique, fonctionnelle et génétique sont principalem
ent liées à la 

présence des « non-gram
inées »

 

O
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E E
T D

É
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N
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Les végétations prairiales  
 

Elles sont définies principalem
ent par trois classes dans le synsytèm

e phytosociologique 
français:  
�

La classe des Agrostietea stoloniferae O
berd. 1983 qui intègre les prairies hygrophiles 

fauchées ou pâturées des sols engorgés ou inondables essentiellem
ent m

inéraux, 
m

ésotrophes à eutrophes ; 
�

La classe des Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. exBraun-Blanq., Roussine &
 N

ègre 
1952 qui regroupe les prairies fauchées ou pâturées m

ésohygrophiles, m
ésophiles à 

m
ésoxérophiles, m

ésotrophiles à eutrophiles.  
�

La classe des M
olinio caeruleae-Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950 qui rassem

ble les 
prairies hygrophiles à m

ésohygrophiles essentiellem
ent oligotrophiles liées à des sols 

paratourbeux (nappe perm
anente m

ais fluctuante) généralem
ent exploitées plus 

extensivem
ent ;  

Les prairies se distinguent des pelouses qui sont égalem
ent des form

ations herbacées riches en 
gram

inées ou à port gram
inoïde et aussi entretenues par les activités agricoles.  

O
R

IG
IN

E E
T D

É
FIN

ITIO
N

 



P
rairie 

 

O
R

IG
IN

E E
T D

É
FIN

ITIO
N

 P
elouses 

 
Sols m

aigres et peu épais 
 Végétation rase (10-15 cm

)  
 Espèces de petites tailles 
 Gram

inées à feuilles fines 

Sols épais à m
oyennem

ent épais 
 Végétation m

oy. élevée (20-40 cm
)  

 Espèces de grandes tailles 
 Gram

inées à feuilles larges 



E
TAT D

E
S LIE

U
X

 

Les prairies : un écosystèm
e géré 

Facteurs de gestion
o

Clim
at

o
Topographie

o
N

ature du sol

o
Exploitation

o
Fertilisation

Facteurs du m
ilieu

X

Ecosystèm
e prairial

Perform
ances Etats

o
Production ; Q

ualité ; 
S

le
e d

ilia
i

n
o

Q
ualité eau, stock C, 

résistance aléas, résilience

o
Liste  et Abondance des espèces 
végétales

o
Entom

ofaune, m
icro et 

m
acrofaune du sol

Potentiel
R

éalisé

U
n besoin de recherche pour  

 
i) com

prendre le fonctionnem
ent des écosystèm

es prairiaux, les 
 

préserver et les conserver ; 
U

n besoin de co-construction pour  
 

 ii) accom
pagner la transition agroécologique. 



E
TAT D

E
S LIE

U
X

 

Le
 

a
ii

 a
j

d
h

i e
 F

a
ce 



R
ôles et valeurs 

�
Alim

entation des anim
aux d

éle
age 

�
Q

ualité des produits agricoles 
�

Santé anim
ale 

�
Stockage de carbone 

�
Pollinisation et lutte biologique 

�
Régulation de la quantité et de la qualité de leau 

E
TAT D

E
S LIE

U
X

 

P
ressions et m

enaces 
�

M
odification des pratiques agricoles 

�
Artificialisation et fragm

entation 
�

Changem
ent clim

atique 



Vers un outil opérationnel et utilisable par nos partenaires 
C

adre général : 
 A

ugm
entation généralisée de la fertilité des sols, y com

pris en zone de m
ontagne et dans les 

espaces naturels protégés. 
 D

isparition progressive et continue des végétations à flore diversifiée dans le parcellaire agricole, 
peu de référentiels techniques, et peu de conscience des enjeux

 

U
n m

d
le g

n
al d

a
gm

en
a

i
n de la fe

ili
 de

 sols 

E
TAT D

E
S LIE

U
X

 



Les prairies sont un héritage culturel et patrim
onial, un 

patrim
oine naturel et hum

ain.  

Pa
ce 

e c
e

 
n 

a
im

ine 
a

an, 
n m

ain
ien 

nécessite un co-portage entre m
onde agricole et m

onde 
naturaliste.  

E
TAT D

E
S LIE

U
X

 

Pa
ce 

e c
e

 
n 

a
im

ine c
m

m
n, 

a 
e

a
i

n 
nécessite de prendre en com

pte les attentes sociétales 
et de considérer les besoins des générations à venir 



P
R

O
G

R
AM

M
E

 D
U

 S
ÉM

IN
A

IR
E

 

S1 : Q
uelles actions de connaissance pour venir en appui aux acteurs ?  

 10h-11h  
A

nim
ation par Frédéric Joly (IN

R
A

E
) et Jérôm

e M
illet (O

FB
)  

 �
Les prairies face à la transition agroécologique et au défi du changem

ent 
clim

atique - N
icolas G

ross (IN
R

A
E

)  
�

O
b

e
a

ie 
a

i
al de l

c
m

e de
 

aiie
 de fa

che 
 Laurence C

urtet 
(O

FB
)  

�
P

resur : vers un observatoire national des prairies - M
axim

e B
urst (C

B
N

 M
ed)  

  11h-12h :  
É

changes avec la salle  
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M
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A
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E

 

S2 : Q
uelles actions de gestion et de conservation pour répondre au défi des 

changem
ents globaux ?  

 13h30-14h30  
A

nim
ation par M

arc M
angeat (C

B
N

 Franche-C
om

té) et N
icolas G

ross (IN
R

A
E

)  
 �

La f
m

a
i

 de
 ag

ic
le

 
 la

diag
ic de 

aiie
 da

 le cad
e de

 
M

A
E

T- François P
inet (P

N
R

 de la B
renne)  

�
P

i
e e

 c
m

e de
 

aiie
 da

 lacc
m

ag
em

e
 de

 ag
ic

le
 : 

il
 e

 
m

esures disponibles - Pa
cale Fa

e (C
ham

b
e d

Ag
ic

l
e d

 63)  
�

R
estauration de prairies naturelles - P

aul C
outarel (S

aint-Flour C
om

m
unauté)  

 14h30-15h30 
É

changes avec la salle  
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S3 : Q

uels dispositifs pour accom
pagner les pratiques agricoles ?  

 16h-17h 
A

nim
ation par P

ierre-M
arie Le H

enaff (C
B

N
 M

assif central) et P
ascal C

arrère 
(IN

R
A

E
)  

 �
P

c
d

e de ec
ai

a
ce d

e AO
P, 

le de
 

ga
i

m
e

 de d
fe

e e
 

de ge
i

 e
 de lIN

AO
 - A

lexandra C
herifi (IN

A
O

)  
�

R
ace

 ada
e

 
 lhe

be, lie
 a

ec la
al de la fili

e - P
atrick Veysset (IN

R
A

E-
U

M
R

H
)  

�
A

ccom
pagner un groupe prairie naturelle : quand agriculteurs.ices et botanistes 

avancent ensem
ble pour préserver et valoriser la biodiversité des prairies - 

S
oline B

oussaroque (A
D

A
R

 C
IVA

M
)  

 17h-18h 
É

changes avec la salle  
 

 
 

  
 



S1 : Q
uelles actions de connaissance pour venir en appui aux acteurs ?  

   �
M

axim
e B

urst (C
B

N
 M

ed)  
�

Laurence C
urtet (O

FB
)  

�
N

icolas G
ross (IN

R
A

E
)  

�
François P

d
H

m
m

e (C
B

N
P

M
P

)  
�

G
éraud R

anvier (P
N

R
 des B

oucles de la S
eine N

orm
ande)  

 
 

 
 

  
 



S2 : Q
uelles actions de gestion et de conservation pour répondre au défi des 

changem
ents globaux ?  

  �
D

am
ien Avril (C

hargé de m
ission à la S

E
PA

N
T)  

�
P

aul C
outarel (S

aint-Flour C
om

m
unauté)  

�
Pa

cale Fa
e (C

ham
b

e d
Ag

ic
l

e d
 P

-de-D
ôm

e)  
�

C
laude G

aulandeau (A
griculteur)  

�
D

im
itri M

ulteau (C
onseil D

épartem
ental du Loir-et-C

her)  
�

François P
inet (P

N
R

 de la B
renne)  

�
M

arie Thom
as (O

FB
, anim

atrice du G
T agriculture des parcs nationaux)  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 



S3 : Q
uels dispositifs pour accom

pagner les pratiques agricoles ?  
  

 
�

E
ve B

alard (VetA
groS

up)  
�

S
oline B

oussaroque (A
D

A
R

 C
IVA

M
)  

�
Pa

cale Fa
e (C

ham
b

e d
Ag

ic
l

e d
 P

-de-D
ôm

e)  
�

Jacques G
authier (IN

A
O

)  
�

Francis P
etitjean (LE

G
TPA Lozère)  

�
P

atrick Veysset (IN
R

A
E-U

M
R

H
)  

 
 

  
 



Les prairies dans la transition agroécologique et face au défi du 
changem

ent clim
atique 

Blois O
ctobre 2021 

N
icolas G

ross 



N
ew

bold et al. 2016 Science 

Les prairies: un écosystèm
e m

enacé 



Les prairies: un écosystèm
e en constante évolution 

Æ
Di

a
ii

 de
 

aiie
 à léchelle de e

i
ie

 ag
ic

le
 

 
 

 
 

 
 

 en 40 ans surfaces des prairies 80%
 à 10%

 

Æ
Intensification des pratiques vs abandon   

 Æ
Sim

lifica
i

 de
 c

m
m

a
é

 d
he

bi
e

 a
ciée

 



Clough et al. 2014 Ecology Letters 

%
 Prairies 

Plantes Dep. 
Abeilles 

%
 Cultures 

Plantes Dep. 
Abeilles 

Ce déclin des prairies m
enace l’intégrité des paysages agricoles 

Diversité des abeilles 
sauvages 

Prairie riche en fleur 
Paysage com

plexe 
 

Prairie riche en fleur  
Paysage agricole intensif 

Prairie pauvre 
Paysage intensif 

  

Le Provost et al. 2021 Land. Ecol. 



Autres 
 Q
uantité de Prairies 

historique 

Prairie 
Prairie aujourd'hui 

Le déclin des prairies m
enace l’intégrité des paysages agricoles 

Et leur fonctionnem
ent…

 

Le Provost et al. 2021 PN
AS 

Le Provost et al.  soum
is 



 
 

un des écosystèm
es les plus riches de la planète (à léchelle du m

²)  1 m
² 

Record du m
onde 89 espèces sur 1 m

² (W
ilson 2012) 

 
Če

o
je (République Tchèque) 

1 km
² 

La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité 



 La 
biodiversité 

favorise 
la 

fourniture 
de 

nom
breux 

services 
écosystém

iques 
(P

roduction, stabilité, S
tockage de carbone, purification de leau, fertilités des sols

) 
et la résilience des prairies face aux aléas 
 

La prairie au cœ
ur des recherches sur les services écosystém

iques 

Tilm
an et al. 1997; Hector et al. 2001; Cardinale et al. 2012 



Changem
ents

clim
atiques

Ecosystèm
e

prariale

Diversité du sol 

Diversité Anim
aux

Diversité Végétale

Pratiquesagricoles

Diversité
horyzontale

Diversité Verticale
M

ultifonctionnalité

Fertilité
des sols

Rendem
entStabilité

Q
ualité de la ressource 

fourragère

Valeur 
patrim

oniale

Stockage de 
carbone

Les changem
ents clim

atiques sont susceptibles de changer les liens entre  
 

 
 

 
pratiques, biodiversité des prairies et services écosystém

iques 

La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 



La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 

Program
m

e de recherche sur les liens entre pratiques, biodiversité des prairies et services écosystém
iques 



91.0
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81.4
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31.8
28.7

24.4
16.0
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0.55
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0.20
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0.77

0.63

0.28

0.50

0.75

R²

Prim
ary

production and stability

Soilfertility

Erosion Control

W
ater regulation

Forage quantity

Forage quality

W
ood quantity

Carbon storage

O
rganic

m
atterdecom

position

Supporting

Provisioning

Regulating

ECO
SYSTEM

  SERVICES

MAT

Grazing

pH

RASE

MAP

Sand

Biodiversity

Graz. ×Sand

Graz. ×Biodiv.

Graz. ×MAT

Graz. ×RASE

Graz. ×MAP

Graz. ×PH

Predictor im
portance across services (%

)

Im
portance (%

)

0
100

50

La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 

M
aestre et al. en révision 



Tem
pérature annuelle °C 

5 
10 

15 
20 

25 

5 

50 

75 

Teneur en Carbone des sols % 

P++ P0 

La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 

Le clim
at m

odifie les relations entre 
pratiques et services (ex. pâturage et 
stockage de carbone) 

Diversité en plantes et en herbivores 
2 

3 
4 

5 
6 

10 
30 

20 
40 

50 

Teneur en Carbone 
des sols % 

Ces liens sont renforcés par une plus 
grande biodiversité 



N
otion d’effet de seuil 

La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 

Fonctionnement de 
l’écosystème 

Changem
ents globaux 

Effet de seuil identifié par rapport au clim
at Æ

 Berdugo et al. 2020 Science 
 Effet de seuil identifié par rapport aux pratiques Æ

 Saiz et al. Soum
is; Bloor et al. 2021 

 



La prairie au cœ
ur des recherches sur la biodiversité et l’im

pact du clim
at 

N
otion d’effet de seuil 

Siram
i et al. 2019 PN

AS 
 



Les prairies dans la transition agroécologique et face au défi du 
changem

ent clim
atique 

Les prairies sont un tém
oin central des changem

ents globaux en cours 
le définir com

m
e écosystèm

e sentinelle reflétant les tensions autour de 
l’usage des sols, du clim

at et de la biodiversité 

Les prairies sont au cœ
ur de la transition agroécologique car elles soutiennent 

la biodiversité et les services écosystém
iques essentiels à l’agriculture 

(Rendem
ents, pollinisation, régulation des ravageurs des cultures) 

Les prairies et leur biodiversité sont un atout face aux changem
ents 

clim
atiques et la crise de la biodiversité (atténuation et adaptation) 



Anticiper la réponse de la biodiversité prairiale aux changem
ents globaux 

  
 

 
 

 
Analyses des dynam

iques de la biodiversité passées, présentes et futures 
 

 
 

 

Les prairies dans la transition agroécologique et face au défi du 
changem

ent clim
atique: des besoins en recherche 

O
ptim

iser les effets bénéfiques des prairies sur les services écosystém
iques pour le 

développem
ent d’une agroécologie basée sur la nature  

Anticiper la réponse du socio-écosystèm
e prairies aux changem

ent globaux 

 
Com

prendre les conditions socio-économ
iques du m

aintien des prairies naturelles 

Écologie du paysage 

Écologie des com
m

unautés 

Ecophysiologie 
biogéochim

ie 

Econom
ie 

Sociologie 

Agronom
ie 

Conservation 
Génétique 

Écologie Fonctionnelle 
Ergonom

ie 



M
erci de votre attention 

Blois O
ctobre 2021 

N
icolas G

ross 
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PRéSur
Préfig

ra
ion d

n ré
ea

 de 
r

eillance de lé
a

 de con
er

a
ion de

 
habitats agro-pastoraux de France m

étropolitaine

Reprend
leslettresde

lobjec
ifprincipal:Préfiguration

d
n

Réseau
de

Surveillance

Fait
référence

à
la

surveillance
des

«
prés

»,
term

e
générique

désignant
à

la
fois

les
prairies

et
pelousesperm

anentes,i.e.lessurfacesoù
pousse

lherbe
pouvantêtre

pâturée
ou

fauchée.

Faitun
clin

d
œ

ilà
la

«
présure

»,coagulantd
origine

anim
ale

perm
ettantla

coagulation
du

laitpour
la

fabrication
de

from
age.Cela

représente
un

élém
ent

de
lien,pré-requis

indispensable
à

la
m

ise
en

place
d

n
réseau

national
de

surveillance,
et

rappelle
le

lien
entre

agropastoralism
e

traditionnel,
produitsanim

aux
etpréservation

desprairiesetpelouses.

Explication
du

titre
«

PRéSur»

Projet soutenu financièrem
ent par :
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O
bjectif 1

Synthèses thém
atiques et rédaction 

plan d
échan

illonnage

O
bjectif 2

Production base de données 
nationale habitats agro-pastoraux

O
bjectif 3

Valida
ion d

indica
e

r
 po

r la 
surveillance de la qualité des habitats

O
bjectif 4

E
al

a
ion de la faiabilié d

n 
réseau opérationnel de surveillance

D
iagram

m
e relationnel des objectifs du projet

2



O
bjec

if 
 S

n
hèses hém

a
iq

es e
 plan d

échan
illonnage

3

ACTIO
N

S

1.1. Rédaction synthèses thém
atiques

-Indicateurspo
r la 

r
eillance de lé

a
 de con

er
a

ion de
 habia

 agro-pastoraux.

-Donnéesnécessaires à la production de ces indicateurs.

-M
éthodes de relevés des données.

 Rédac
ion plan d

échan
illonnage

-Q
elle 

ra
égie 

ra
ifica

ion
 d

échan
illonnage 

•Pour les données (relevés phyto)   -
   

alida
ion d

indica
e

r

•Pour le réseau de parcelles   ->   production des résultats de rapportage (cf. directive Habitats).

-Q
an

ifica
ion de

 be
oin

 en erm
e d

indi
id

 
a

i
iq

e
 nom

bre de rele
é

 e
o

 parcelle
 

-

•cf. tests de puissance.

-Q
id de léq

ilibrage de
 indi

id
 

a
i

iq
e

 e
 be

oin de ré-échantillonnage ?



O
bjec

if 
 S

n
hèses hém

a
iq

es e
 plan d

échan
illonnage

4

Synthèses thém
atiques : com

m
ent planifier le dispositif de surveillance ?

Réseau de 
placettes

Données
Variables

Indicateurs
Rapportages 

DH

Production

Codage

Construction

Production 
résultats

Q
uel plan 

d
échan

illonnage 

Q
uels objets 

d
é

al
a

ion e
 

échelles spatiales ?

Q
uels 

param
ètres 

à évaluer ?

Q
uelles données 

relever et 
com

m
ent ?



Plan «
réseau de 

surveillance
»

Plan «
validation 

indicateurs»
S

ra
es d

échan
illonnage

O
bje

 d
é

al
a

ion 
 

habia
 d

in
érê

 
com

m
unautaire

Echelle spatiale = 
France, régions 

biogéographiques

X
X

X
X

Echantillonnage 
aléatoire

Echantillonnage 
aléatoire

Validation indicateurs = 
Gradients / contrastes 

de pressions et m
enaces

X
Chorologie / auto-

corrélation spatiale = 
m

aillage géographique
X

X

O
bjec

if 
 S

n
hèses hém

a
iq

es e
 plan d

échan
illonnage

5

Praticité des suivis = 
Regroupem

ent 
géographique

X



ACTIO
N

S

2.1. Extractions à partir des bases de données CBN
s

-Rattachem
ent de relevés phyto à la typologie habitat de la directive Habitats (EU

R 28).

Travail en cours au sein des CBN
s.

-Ajout données pratiques agro-pastorales.

Exem
ple : BD pratiques agro-pastorales avec itinéraires techniques (CBN

PM
P, 450 parcelles), 

construite avec plusieurs partenaires IN
RAE, CDA, etc.

-Ajout données conditions environnem
entales.

Donnée
 cla

iq
e

 d
accom

pagnem
en

 de rele
é

 ph
o

ociologiq
e

 e
 ali

de
 pen

e
   

exposition, position topographique, roche m
ère, sol, hum

us, profondeur, hydrom
orphie, etc.).

2.2. Structuration base de données nationale

-N
ettoyage / concaténation des données, codage des variables, harm

onisation nom
enclature taxonom

ique.

-Caractérisation espèces typiques et écologie des habitats agro-pa
ora

 d
in

érê
 com

m
na

aire
con

rib
ion à lac

alia
ion de

 cahier
 d

habia

O
bjectif 2. Base de données nationale habitats agro-pastoraux
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O
bje

 d
é

de  com
bien e

 q
els habia

s d
in

érê
 com

m
na

aire re
enir 

LB_CO
DE

LB_HAB_FR
TO

M
E _CH

DEP_AP
6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion
albi

4
P &

 M
6120

Pelouses calcaires de sables xériques
4

P
6130

Pelouses calam
inaires du Violetalia

calam
inariae

4
N

A
6140

Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca
eskia

4
P

6170
Pelouses calcaires alpines et subalpines

4
P

6210
Pelouses sèches sem

i-naturelles et faciès d'em
buissonnem

entsur calcaires (Festuco-Brom
etalia) 

[*sites d'orchidées rem
arquables]

4
D

6220
Parcours substeppiquesde gram

inées et annuelles du Thero-Brachypodietea
4

D

6230
Form

ations herbeuses à N
ardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones m

ontagnardes (et 
des zones subm

ontagnardesde l'Europe continentale)
4

D

6410
Prairies à M

olinia
sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-lim

oneux (M
olinion-caeruleae)

4
D

6420
Prairies hum

ides m
éditerranéennes à grandes herbes de M

olinio-Holoschoenion
4

P
6440

Prairies alluviales inondables du Cnidion
dubii

4
D

6510
Pelouses m

aigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis, Sanguisorba
officinalis)

4
D

6520
Prairies de fauche de m

ontagne
4

D

Légende (DEP_AP "Dependence
to agricultural practices" cf. Halada

et al. 2011) :
D = Habitat type fully

dependenton agricultural m
anagem

ent
P = Habitat partially dependent (usually agricultural m

anagem
ent blocks secondary succession)

M
 = Relationship w

ith extensive farm
ing practices holds true for only som

e sub-types of for part of their distribution
N

A = Habitat not considered (or forgotten) as depending on agricultural practices by Halada
et al. 2011

O
bjectif 2. Base de données nationale habitats agro-pastoraux
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O
bjectif 2. Base de données nationale habitats agro-pastoraux

Extraction de données (cham
ps à renseigner pour chaque relevé)

T
pe d

habia
 

-Identifiant relevé
-Coordonnées XY
-Ra

achem
en

 habia
 d

in
érê

 com
m

na
aire EU

R 
-Rattachem

ent syntaxon (PVF2, catalogue national des végétations)

Pratiques agro-pastorales :
-Chargem

ent anim
al (type de bétail, nom

bre de bêtes, date entrée / sortie de parcelle)
-Intensité de fauche (nom

bre de fauche, rendem
ent de chaque fauche)

-Précocité de fauche (dates de fauche)
-Fer

ilia
ion 

pe de fer
ilian

 q
an

ié
 da

e
 d

applica
ion

-Etc.

Conditions environnem
entales :

-Altitude
-Pente
-Exposition
-Substrat géologique
-Type de sol
-Hum

us
-Profondeur sol
-Hum

idité sol
-Etc.



ACTIO
N

S

3.1. Réalisation de relevés / enquêtes in situ prod
c

ion d
n je

 de donnée s
a

is
iq

em
en

 éq
ilibré

-Production de diagram
m

es systém
iques(cf. liens dynam

iques existants entre les différents syntaxons 
com

posant la variabilité interne et externe des habitats étudiés).

-Identification des facteurs de variation et pressions / m
enaces m

ajeures don
 leffe

 doi ê
re é

al
é

    
de

 gradien
 e

 con
ra

e
 e

i
an

 é
end

e de leffe
 po

r 
alida

ion indica
e

r
 d

é
a

 de con
er

a
ion

-Si besoin de données com
plém

entaires (pour équilibrer nom
bre de relevés par m

odalités des facteurs / 
pressions / m

enaces), localisation de nouvelles  parcelles et réalisation des relevés / enquêtes nécessaires.

 Anal
ses de données e

 
alida

ion de je
 d

indica
e

rs d
é

a
 de conser

a
ion

-Choix et construction des indicateurs à valider (indicateurs floristiques).

-M
odélisation, analyse et testde réponse des indicateurs aux pressions et m

enaces.

-Prod
c

ion d
n ca

alog
e d

indica
e

rs 
alidés pour chaque HIC et chaque échelle spatiale de rapportage 

(identification indicateurs com
m

uns ou non entre HIC et/ou entre régions biogéographiques). 

O
bjec

if 
 Valida

ion d
indica

e
rs 

structure et fonctions» des habitats
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Pourquoi de la systém
ique ?

-
Evaluation

état
de

conservation
d'un

habitat
=

nécessite
connaissance

des
facteurs

de
variation

/
dégradation

de
lé

a
desvégétationsetde

leurréponse
en

term
e

de
structure

etcom
position

floristique.

-Les
habitats

possèdentune
variabilité

interne
etexterne,résultantd

ne
variété

de
conditions

écologiques,
théoriquem

entrésum
ée

parlessyntaxonsquilescom
posent(cf.caractère

intégrateurdesvégétations).

-De plus, données écologiques liées aux relevés phyto (environnem
ent, pratiques) pas toujours disponibles.

Par contre, liens dynam
iques entre syntaxons souvent bien connus !

HIC 1

Relevés rattachés à un 
habitat à évaluer (HIC1)

N
on HIC

HIC 2

Relevés rattachés à un habitat 
(non HIC), en lien dynam

ique 
direc

 a
ec lhabia

 HIC

Relevés rattachés à un habitat 
(HIC2), en lien dynam

ique 
direc

 a
ec lhabia

 HIC

Relevés non rattachables à  un 
habitat (com

m
unautés basales)

Axe écologique 1

Axe écologique 2

O
bjec

if 
 Valida

ion d
indica

e
rs 

structure et fonctions» des habitats



O
bjectif 4. Evaluation de la faisabilité du réseau de surveillance

ACTIO
N

S

 Iden
ifica

ion d
n lo

 de parcelles po
r prod

c
ion de rés

la
s de rappor

age

-Estim
ation quantité de parcelles nécessairesà la production de résultats statistiquem

ent robustes.
(cf. croisem

ent entre objet de surveillance (HIC) et échelles spatiales nécessaires aux rapportages)

-Vérification de la 
abilié de locc

pa
ion d

 ol etdes pratiques agro-pastorales des parcelles candidates 
à intégrer le réseau.

-Identification des propriétaires/exploitants de parcelles po
r accord d

ilia
ion e

 
érifica

ion de
 

potentialités de pérennisation de la surveillance.

4.2. Evaluation technique, financière et calendaire pour le déploiem
ent du réseau de surveillance

-Evaluation du nom
bre et de la proportion de parcelles disponibles par rapport aux besoins statistiques. 

Re
o

r
 d

e
périence

 e
 é

al
a

ion de
 diffic

lé
 po

r com
plé

ion d
 ré

ea

-Identification et consignation des acteurs envisagés pour la surveillance, des données à relever, ainsi que 
de la fréquence des suivis à réaliser.

-E
im

a
ion de

 co
 e

 de léchéance (par extrapolation des résultats par secteurs tests) pour déploiem
ent 

du réseau de surveillance des habitats agro-pa
ora

 à léchelle na
ionale France m

é
ropoliaine

13



Echelles spatiales (nationale, régions biogéographiques) 
et couverture du territoire par le consortium

 «
PRéSur»

Région atlantique
(CBN

 Bailleul,
CBN

 BP,
CBN

 Brest,
CBN

 PM
P,

CBN
 SA ?)

Région continentale 
(CBN

 BP,
CBN

 FC,
CBN

 M
C,

CB N
ord-Est ?)

Région m
éditerranéenne 

(CBN
 M

ed, 
CBN

 Corse ?)

Région alpine
(CBN

 Alpin, 
CBN

 PM
P)

O
bjectif 4. Evaluation de la faisabilité du réseau de surveillance
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Choix objectif 4. D
im

ension du réseau de surveillance

Croisem
ent objets de surveillance x échelles spatiales (nom

bre de relevés / placettes à fournir)

O
bje

 d
é

de
Alpin

Atlantique
Continental

M
éditerranéen

Total (France)

6210
30

30
30

30
120

6220
30

30
60

6230
30

30
30

30
120

6410
30

30
30

30
120

6420
?

30
30

60 (90 ?)

6510
30

30
30

30
120

6520
30

30
90

Total (tousHIC)
150 (180 ?)

180
150

180
660 (690

?)

En par
an

 d
n m

inim
um

 de 30 placettes par croisem
ent :

Recherche et identification de 660 à 690 placettes 
s

r lensem
ble d

 errioire na
ional France m

é
ropoliaine

 

Attention nom
bre réel de placettes à déterm

iner par tests de puissance !

Prêt ? 
Je

 geh
 lo
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Chronogram
m

e envisagé

Durée du projet : 2 ans (1 octobre 2021 
30 septem

bre 2023)

O
bjectif/

Action
Autom

ne 
2021

Hiver
2022

Printem
ps 

2022
Eté

2022
Autom

ne 
2022

Hiver 
2023

Printem
ps 

2023
Eté 

2023

1.Plan
échantillonnage

1.1.Rédaction
synthèses

X

1.2.Rédaction
plan

X

2.Base
de

données

2.1.ExtractionsCBN
s

2.2.Structuration
BD

X

3.Validation
indicateurs

3.1.Relevésin
situ

X
X

3.2.Analysesindicateurs
X

4.Faisabilité
réseau

4.1.Identification
parcelles

4.2.Evaluation
faisabilité

X

Réunion
groupes

travail

Réunion
CO

PIL

Com
m

unicationsprojet

X = Point rédaction  livrable

16



M
erci pour votre attention !
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 : vers
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M
aison

 de
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 M
agie

 à
 B

lois
 

 

Le
 12

 octobre
 2021

 

      

P
N

R
 de

 la
 B

renne
 : La

 P
rairie

 au
 travers

 des
 M

esures
 A

gri-
E

nvironnem
entales

 et C
lim

atiques
 (M

aec) 
(P

rogram
m

ation
 actuelle

 et future
 P

olitique
 A

gricole
 C

om
m

une
 (P

A
C

) >
 2023) 

 
François

 P
inet (C

hargé
 de

 M
ission

 en
 écologie) 
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 III / M
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pproche
 «

 systèm
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 ») 
            - E

chelle
 parcelle

 (E
ngagem

ents
 unitaires

 seuls
 

localisés) 
 

 

IV
 / B

ilan
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ontractualisation
 M

A
E

C
 2015

 -2019
 

 V
 /  Perspectives

 Future
 PAC

  (2023
 –

 2027)  
 

(élém
ents

 nationaux
 et régionaux) 
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 naturel régional de
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 B

renne
 

La
 P

rairie
 

M
esures

 A
gri-E

nvironnem
entales

 et C
lim

atiques
  

 



I/  A
rchitecture

 un
 P

A
E

C
 des

 M
A

E
C

 (cadre
 national) 

 Les
 M

A
E

C
 =

 C
ontrats

 de
 5

 ans
 : 

            - F
avoriser la

 transition
 écologique

 des
 systèm

es
 d

e
ploia

ion
 

            - A
dopter des

 pratiques
 perm

ettant de
 réduire

 les
 pressions

 agricoles
 

sur  
 

 
 

 
 

 
 

             

len
ionnem

en
 

 Les
 M

A
E

C
 =

 sont : 
 

     - D
es

 m
esures

 volontaires
 allant au

-delà
 des

 exigences
 réglem

entaires
 

 

           -   R
ém

unérées
 sur la

 base
 des

 surcoûts
 et m

anques
 à

 gagner engendrés
 

par le
  

changem
ent des

 pratiques
 

           - D
eux

 grands
 types

 de
 m

esures
 : 

  
+

 «
 systèm

e
 »

 : prenant en
 com

pte
 lin

g
ali

 du
 systèm

e
 d

e
ploia

ion
 

 
 

 

 
+

 «
 unitaire

 »
 : à

 la
 parcelle

 ; ciblant un
 enjeu

 particulier 
 



  M
ise

 en
 œ

uvre
  : 

 
- D

ocum
ent C

adre
 N

ational : 
C

ahier des
 charges

  +
 règle

 de
 com

binaison
 +

 m
éthode

 de
 calcul 

 
- P

rogram
m

e
 de

 D
éveloppem

ent R
ural R

égional (P
D

R
R

) : 
 

R
édigé

 par la
 R

égion
 C

V
D

L
 : autorité

 de
 gestion

 du
 F

E
A

D
E

R
 (*) 

   La
 R

égion
 C

VD
L

 définit des
 zones

 d
ac

ion
 prioritaires

 dans
 lesquelles

 des
 

M
A

E
C

   
peuvent êtres

 contractualisées
 à

 la
 condition

 
n

 opérateur de
 

territoire
 dépose

     
       un

 P
A

E
C

 et que
 celui-ci soit retenue

 par la
 

C
om

m
ission

 R
égionale

 (C
R

A
E

C
). 

  F
inancem

ent =
 75%

 F
E

A
D

E
R

 +
 25%

 D
otation

 P
ublique

 N
ationale

 

(D
P

N
) 

  D
otation

 P
ublique

 N
ationale

 . O
nt leurs

 critères
 de

 cofinancem
ent : 

        - M
inistère

 A
griculture

 A
lim

entation
 Forêt  =

 Z
one

 A
ction

 P
rioritaire

 

        - A
gence

 E
au

 Loire
 B

retagne
  

 
=

 outil de
 financem

ent =
 contrat territorial de

 bassin
 C
ontrat Territorial 
Zones H

um
ides 

2017 + 2018 
2019 + 2020 + 2021  

+ (2022) 

I/  A
rchitecture

 un
 P

A
E

C
 des

 M
A

E
C

 (C
adre

 national) 



P
rojet T

erritorial  : P
roject A

gro
-E

nvironnem
ental et 

C
lim

atique
 (P

A
E

C
) 

T
erritoire

 : P
arc

 

O
pérateur du

 P
A

E
C

 : P
arc

         

-
D

épôt annuel dossier de
 C

andidature
 

A
nim

ateurs
 :  

-
P

arc
 (M

esures
 H

erbe
 (S

ystèm
e

 ou
 parcelle) ; B

iodiversité
 ; E

U
 E

au) 
 

-
C

ham
bre

 d
ag

ic
l

e
 de

 lInd
e

 (P
olyculture

 élevage,  
    G

randes
 C

ultures, E
U

 E
au) 

P
artenaires

 : 
-

Indre
 N

ature, G
roupem

ent de
 développem

ent de
 lag

ic
l

e
  

    biologique
 - Indre

  

 

I/  A
rchitecture

 un
 P

A
E

C
 des

 M
A

E
C

 (C
adre

 local) 



C
ette opération est cofinancée par 

lU
nion e

rop
enne. 

L
E

rope in
e

i dan
 le

 
one

 
rurales 

D
irection  D

épartem
entale 

 de
 Terrioire

 de lIndre 

Parc
 naturel régional de

 la
 B

renne
 :  

U
n

 P
rojet A

gri-E
nvironnem

ental  et C
lim

atique
  (P

A
E

C
)    

D
es

 M
esures

 A
gri-E

nvironnem
entales

 et C
lim

atiques
 (M

A
E

C
)  

 

I/  A
rchitecture

 un
 P

A
E

C
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 M
A

E
C

 (C
adre

 

local) 
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 parcelle
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ngagem

ents
 unitaires

 seuls
 

localisés) 
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ilan
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A
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C
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 -2019
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erspectives
 Future
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 –
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II / E
njeux

 et Territoires
 : B

iodiversité
 

Z
ones

 hum
ides

 potentielles
 

(S
ource

 ©
 B

D
 S

O
L

 36
 - C

A
 36/IN

R
A

 
  

É
chelle

 1/50
 000

 / R
éalisation

 P
N

R
 B

renne
 

2013) 



Contextes de prairies en m
osaïque  

Prairies en bordure d’étang 
Prairies hum

ides (Jonc acutiflore ( 1)  -  M
olinie (2) )  

Hétérogénéité (intraparcellaire) : Petite oseille ; Jonc acutiflore (nappe) 
Button de grès : pelouses sèches, prairies 

II / E
njeux

 et Territoires
 : B

iodiversité
 



É
tat chim

ique
 des

 eaux
 souterraines

 - 2013
  

(S
ce

 D
iag

- C
TZH

 
 P

N
R

 B
R

E
N

N
E

 
 2016) 

II / E
njeux

 et T
erritoires

 : E
aux

 



A2 

A2 

A1 

A2 

A2 

C 

B 

B 

B 

C 

C C 
D 

D 

P
A

R
C

 N
A

T
U

R
E

L
 R

E
G

IO
N

A
L

 D
E

 LA
 B

R
E

N
N

E
 

(C
ontexte

 C
T

Z
H

) 

 A
 / La

 zone
 R

A
M

S
A

R
 «

 La
 B

renne
 »

 

 
A

1/ La
 zone

 N
atura

 2000
 «

 G
rande

 B
renne

 »
 

 
A

2/ La
 zone

 R
A

M
S

A
R

 (H
ors

  «
 G

rande
 B

renne
 ») 

 B
 / La

 zone
 S

ud
 du

 P
arc

 (hors
 R

am
sar et zones

 N
atura

 

2000)) 
 C

 / La
 zone

 N
atura

 2000
 Vallée

 de
 La

 C
reuse

 et affluents
 

 D
 / La

 zone
 N

atura
 2000

 Vallée
 de

 lAnglin
 et affluents

 

II / Enjeux
 cum

ulés
 (biodiversité

 et eau) 
 T

erritoires
 proposés

 : 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022

  



  I /  A
rchitecture

 un
 P

A
E

C
 des

 M
A

E
C

 

  II / E
njeux

 et T
erritoires

 

 III / M
esures

 M
aec

 proposées
  

            - E
chelle

 exploitation
 (A

pproche
 «

 systèm
es

 ») 
            - E

chelle
 parcelle

 (E
ngagem

ents
 unitaires

 seuls
 

localisés) 
 

 

IV
 / B

ilan
 C

ontractualisation
 M

A
E

C
 2015

 -2019
 

  V
 / Perspectives

 Future
 PAC

  (2023
 –

 2027)  
 

(élém
ents

 nationaux
 et régionaux) 

  

Parc
 naturel régional de

 la
 B

renne
 

La
 P

rairie
 

M
esures

 A
gri-E

nvironnem
entales

 et C
lim

atiques
  

 



M
A

E
C

 

à
  

logique
 de

  

systèm
e

 

M
A

E
C

  

à
 

enjeux
  

localisés
 

M
A

E
C

  

à
 enjeux

 

C
onservation

  

de
 la

 biodiversité
  

génétique
 

A
ides

 à
  

l’A
griculture

 

B
iologique

 

-
C

onversion
 A

B
 

-
M

aintien
 A

B
 

-
Apiculture 

-
Races M

enacées 
-

Préservation 
Ressources 
végétales 

S
om

m
e

 

d
engagem

en
 

unitaires
  

(M
are, haie

) 

M
esures

 S
ystèm

es
 

 -
G

randes
 

C
ultures

 

-
P

olyculture
 

élevage
 

-
H

erbager et 
P

astoral 
 

N
écessité

 d’un
 P

A
E

C
 

-
Territoire

 délim
ité

 

-
O

pérateur 

III / M
esures

 M
aec

 proposées
 : A

rchitecture
 M

A
E

C
 



M
A

E
C

 ouvertes
 à

 la
 contractualisation

 (focus
 P

rairie
 

perm
anente)   

450
  

III / M
esures

 proposées
 : liste

 

u u 



M
esures

 A
gri-E

nvironnem
entales

 (P
rairies) en

 B
renne

 depuis
 30

 ans
 (O

gaf –
 1992) 

 *
 2007

 –
 2013

 : D
iagonales

 M
ATE

R
 (R

elevés
 réalisés

 / P
arc) 

 

               *
 2014

 : A
nnée

 blanche
 P

A
C

 / M
ae

 (T
ransition

 M
A

T
E

R
-M

A
E

C
)  

 
                   Test de

 la
 reconnaissance

 des
 plantes

 / 10
 agriculteurs

 (prépa
 

 auto
-

diagnostic) 
  

 
 

             *
 2015

 : Valorisation
 «

 nationale
 »

 de
 ce

 test 
 3

 P
arcs

 

(G
uide) 

 
 

 
 

(E
tablissem

ent de
 la

 liste
 des

 catégories
 de

 plantes) 
2015

 

2014
 

III / M
esures

 proposées
 : P

rairie
 - rappel historique

 

2007
 - 2013

 



Elaboration de la liste des item
s et form

ation des agriculteurs 
 - Exploitation (Systèm

e herbager et Pastoral (SHP))(80 
/ha/an) 

 - Parcelle (Prairie fleurie 
 Herbe07)  (66 

/ha/an) 
 

                                            U
n seul et m

êm
e diagnostic 

 

III / M
esures

 proposées
 : P

rairies
 perm

anentes
 et auto

-diagnostic
 

Sélection de 20 Catégories de plantes / 35 
dont : 
 

-   2 /  6  Cat. T. Com
.   

 
-   4 /  7  Cat.  Com

.   
 

- 14 /22 Cat. P. Com
. 

 



N
° diagonale

 M
ater (pour m

ém
oire) 

N
° diagonale

 M
aec

 

4 4 4 
O

ui 

U
ne

 «
 parcelle

 M
AEC

 »
 :  

- 1
 diagonale

 (3
 tiers)  

- 4
 C

atégories
 de

 plantes
 par tiers

 

=
 O

K
 

1 er 

2 èm
e 

3 èm
e 

III / M
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IV
 / R

ésultats
 M

AEC
 PN

R
 B

renne
 : (2015

 –
 2019) 

Prairie hum
ide à O

rchidées 
Lauréate 2011 - Concours  
N

ational Prairies Fleuries  

Prairie m
ésophile à Saxifrage granulé, Flouve odorante 

O
rchis m

orio 
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[ 2015-2019 : 397 exploitants ; m
oy. 542 475 €/an ; env. 14 500 ha de prairies]  
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3 
3 voies indépendantes, non cum

ulables : 
                                               N

°1 
 

 
N

°2 
                 N

°3 
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[ Gérées en Région financé par le Feader ] 

[ Future Loi 3 D : Décentralisation Différenciation Déconcentration ; ex. le dossier «N
atura 

2000» actuel (Etat) va passer en Région ] 



M
aec

 «
 forfaitaires

 »
 (22

 m
illions

 d’€
 / an

 (toutes
 régions

 confondues) ! 
(80

 %
 F

eader –
 20

 %
 E

tat)  

Incertitudes encore / les m
esures qui pourraient être financées 

par cette enveloppe. Régions de France sem
ble envisager  2 types de m

esures :  
 -1- Des M

AEC « systèm
es » forfaitaires, déclinaison forfaitaire « régionale » 

      des M
AEC systèm

es surfaciques proposées à léchelle nationale . 
 -2- D

es M
AEC forfaitaire Transition :  

 
-2.1- M

AEC forfaitaires « Transition agro-écologique » (ex. : baisse 30 %
 IFT) 

 
-2.2- M

AEC forfaitaires « Transition bas-carbone » (ex. : baisse de 15 %
 bilan CO

2) 
 Ces M

AEC visent à accom
pagner financièrem

ent les agriculteurs qui sengagent dans une  
dém

arche de transition agro-écologique autre que les dém
arches de conversion à lAB, 

 déjà couvertes par la CAB) ou bas-carbone à léchelle de le
ploitation. 

 Incertitudes : 
-

« cum
uls » / élém

ents de l’éco-régim
e          - Pas dans le Paec m

ais sous form
e d’Appel à 

-
M

ise en œ
uvre / diagnostics  

              Projets 
-

Zonage  (a priori : 0) 

!  
En 

 Chantier 

V
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 Future
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 –

 2027) : Elém
ents
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 C
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 C
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R
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d
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a
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 loisirs

 
E
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Évaluation
 de

 la
 parcelle

 

 
 Q

uatre
 plantes

 de
 la

 liste
 nationale

 dans
 chaque

 tiers
 

   

 

    

   N
otation

 

Les
 jurys

 locaux
 évaluent la

 parcelle
 en

 la
 parcourant sur une

 diagonale, printem
ps, 

en
 observant des

 indicateurs
 de

 végétation
 (liste

 de
 plantes

 indicatrices, états
 de

 
consom

m
ations, diversité

 et abondances, dynam
ique, d

g
ada

ion
). 

  

Le
 jury

 national travaille
 sur dossier (fiches

 de
 notation, photos

 des
 jurys

 
locaux). 

       

1/3
 

2/3
 

3/3
 

C
oncours

  

P
rairie

 F
leurie

 

 



                   

Évaluation
 de

 la
 parcelle

 

 

Valoriser et renouveler  
les propriétés agri-écologiques 

Cohérence de 
 lusage agricole 

actuel 

O
bjectifs de léleveur 

Contexte local 

Cohérence pour : 
-

le
ploitation  

-
le territoire 

Chaque propriété est analysée : 
-

Caractérisation Agronom
ique 

-
Contribution diversité floristique 

-
Les pratiques de lagriculteur 

 6 propriétés agro-écologiques 



Évaluation de la parcelle 
(exem

ples) 

- Facilité d’exploitation pour la fauche 
         - Q

ualité de vie pour le troupeau 
 

 

- Capacité à produire  
   de la biom

asse 
- Rendem

ent / m
ilieu 

- Fourrage nutritif, appétant, 
diététique  

                   

-
La végétation est à la fois précoce  

      et tardive 
-

La végétation a une bonne aptitude 
      à report sur pied 

-
Capacité à m

aintenir la diversité 
biologique (végétale, anim

ale, 
m

icro-organism
es)  

- Diversité de la flore 
        (4 plantes / tiers) 
- Diversité des types  

biologiques…
 



 
 

 
  

68
 

exploitations
 

 
71

 prairies
 

 

6
 ans

 
 

Les
 exploitations

 candidates
 du

 

Parc
 (2010

 –
 2019)   



P
rise en

 com
p

te d
es p

rairies p
ou

r 
laccom

p
ag

n
em

en
t d

es ag
ric

lte
rs, 

ou
tils d

isp
on

ib
les d

an
s le M

assif C
en

tral 

B
lois, 12 octobre 2021  

fourrages@
puy-de-dom

e.cham
bagri.fr 



Un Atout Econom
ique pour cOnstruire des systèm

es déLEvage perform
ants   

Initié il y a 10 ans grâce au projet CASDAR Prairies AOP 



Fr
i d

ne collabora
ion a

 sein d
n program

m
e m

li 
partenarial 



Basée sur un réseau de référence 
 

143 parcelles suivies sur 2 ans 
 R

éparties sur 70 exploitations de 6 
départem

ents du M
assif C

entral 
 729 

relevés 
agronom

iques 
ayant 

perm
is :  
659 m

esures de rendem
ent 

672 valeurs nutritives 
544 tris botaniques 

 
400 relevés phytosociologiques 
 138 analyses de sol 
 143 enquêtes de pratiques 

 

Parue en 2020 ! 



Un outil qui se veut sim
ple grâce à  
Des clés de déterm

ination 
B

asées sur la connaissance du m
ilieu et 

des 
pratiques 

de 
lagriculteur

il 
n

est 
pas 

nécessaire 
d

tre 
un 

expert 
en 

botanique ! 
 

P
rairies naturelles  

E
ntre 300 et 900 m

 d
altitude 

E
ntre 900 et 1300 m

 d
altitude 

> à 1300 m
 d

altitude 
 

Landes, bois et taillis 
P

rairies sem
ées 

V
égétations associées 
 

 
 

Pour 68 types différents 
dont 38 ayant une 
évaluation com

plète !  



Un 
exem

ple 
de fiche 
type 





La connaissance fine des prairies perm
et de m

ieux prendre 
en com

pte leurs spécificités 
 

U
ne m

ultitude de types de prairies offrent de m
ultiples 

services adaptés à tous les systèm
es d

élevage herbagers  
 

 



C
om

m
ent fonctionne D

IA
M

? 



T
pologie appliq

ée à len
em

ble de
 

surfaces 

Calcul de production 
théorique des surfaces 
en herbe 

Estim
ation de la consom

m
ation 

annuelle des fourrages totaux 
(fourrages stockés + pâture) 



U
ne vision de lensem

ble des prairies du systèm
e 

U
ne analyse de latelier de fauche 

E
t de la conduite du pâturage 

Indice de productivité 

D
ynam

iques 
d'envahissem

ent 

S
urpâturage 

DIAM
 2: types de prairies et systèm

e fourrager  



DIAM
 2: types de prairies et services écologiques/environnem

entaux 



légende 

PVL 
P génisses 

P fauchées 

Zoom
 sur la richesse arom

atique 

DIAM
 2: Types de prairies et qualités des produits 

Q
ualité des 

produits laitiers 
et carnés 



Equilibre entre fonctionnem
ent du systèm

e 
fourrager et services rendus par les prairies 

0, 1 o
u 2 

0 o
u 1 

0 o
u 1 

N
o

te
 sur 5 



A
ia

i
n de l

il 

A
daptation du 
pâturage 

P
lus de 

fauches 
R

éduction 
des 

concentrés 

P
rise de conscience du 

potentiel fourrager de la 
ferm

e 

P
lus de lait, m

oins de 
concentrés et am

élioration 
de lautonom

ie 



A
ia

i
n de l

il 

P
lus de 100 D

IA
M

 réalisés 
sur la zone S

t N
ectaire 63 

U
ne interprofession porteuse 

Les éleveurs s
em

parent des résultats des D
IAM

 pour 
m

ettre en avant leurs prairies 

C
réation du G

E
D

A  
« Fourrages et Q

ualités M
ontagne » 

M
ise en place d

un 
observatoire des 

P
rairies 



https://w
w

w.sidam
-m

assifcentral.fr/developpem
ent/aeole/ 

D
epuis la m

ise en ligne, une dem
ande d

accès à D
IAM

 par m
ois :  

O
rganism

es de développem
ent agricole 

P
arcs 

E
nseignem

ent 
recherche 



Maintien et 
restauration de 
prairies à flore 
autochtone du 
territoire de l’Est 
Cantal 
  12 oct. 2021 – Séminaire 
prairies (Blois) 

LES TRACTEURS DE 
LA VALLÉE DU 

L’ANDER 

Partenaires : 

Ma
tres d

ouvrage et financeurs 
 

Financeurs : 



Ordre du jour 

2 

•
Rappel du contexte du projet 

 •
Projet 2020-2021 : les objectifs et le partenariat 

 •
Les grandes étapes de la récolte 
 

•
Les différentes expérimentations 
 

•
Les premiers résultats 
 

•
Questions 



Rappel du contexte du projet 

3 

•
2013 : Première moisson sur l’Aubrac chez André SALSON, avec le 
CEN Auvergne 
o

Souhait 
d’utiliser 

des 
semences 

adaptées 
aux 

conditions 
pédoclimatiques 

locales 
pour 

sursemer 
une 

prairie 
appauvrie 

et obtenir une prairie diversifiée 
 

•
2017-2019 

: 
Expérimentations 

de 
récolte 

et 
semis 

sur 
le 

territoire de Saint-Flour Communauté  
o

Financements 
: 

Territoire 
à 

Énergie 
Positive 

pour 
la 

Croissance Verte (TEPCV) 
o

Des 
essais 

réalisés 
chez 

8 
agriculteurs 

et 
sur 

une 
parcelle 

expérimentale au lycée agricole 
 

•
2020-2021 

: 
Expérimentations 

de 
récolte 

et 
semis 

sur 
le 

territoire de l’Est Cantal  
o

Financements 
via 

l’appel 
à 

projets 
« 

Massif 
Central 

: 
Territoires 

à 
agricultures 

positives 
» 

lancé 
par 

la 
DRAAF 

Aura, en partenariat avec la Fondation Avril 
o

Poursuite 
du 

projet 
engagé 

en 
2017 

et 
essaimage 

sur 
le 

territoire de Hautes-Terres Communauté (EPCI voisin) 
  

VID
ÉO

 DE PRÉSEN
TATIO

N
 DE LA DÉM

ARCH
E 



Projet 2020-2021 : un objectif commun 

4 

¾
Maintenir 

et 
restaurer 

des 
prairies 

à 
flore 

autochtone 
du 

territoire de l’Est Cantal 

•
Pour 

la 
qualité 

et 
la 

typicité 
de 

la 
production 

agricole 
qui 

en découle 

•
Pour 

des 
systèmes 

agricoles 
basés 

sur 
l’herbe 

plus 
autonomes, 

économes et résilients 

•
Pour 

la 
biodiversité 

(végétale 
et 

animale) 
et 

la 
fonctionnalité 

de 
l’écosystème 

•
Pour 

la 
qualité 

paysagère 

•
Pour 

la 
qualité 

de 
la 

ressource 
en 

eau 



Projet 2020-2021 : les objectifs 
opérationnels 

5 

Objectifs opérationnels : 
 •

Affiner 
les 

méthodes 
de 

récolte, 
de 

tri 
et 

de 
semis 

des 
semences 

(tests 
de méthodes et collecte de savoirs) 
 

•
Évaluer 

les 
performances 

techniques 
et 

socioéconomiques 
des 

semences 
locales de prairies naturelles :  
¾

Estimer la réussite d’implantation des semences collectées 
¾

Évaluer 
la 

satisfaction 
des 

agriculteurs 
quant 

à 
l’implantation 

d’une 
prairie souhaitée 

¾
Affiner le bilan économique de la collecte de semences selon les trois 
méthodes (combien ca coûte ?) 

 •
Produire les références par des essais en milieu contrôlé (INRAE et lycée 
agricole) 
 

•
Travailler 

sur 
les 

intérêts 
et 

le 
maintien 

des 
prairies 

naturelles 
plus 

largement, avec la mise en place des diagnostics DIAM 
 •

Créer une dynamique de territoire autour de l’intégration de la diversité 
des 

prairies 
naturelles 

et 
l’utilisation 

de 
semences 

collectées 
en 

prairies naturelles 



Projet 2020-2021 : le partenariat 

6 

•
Les financeurs : 

LES TRACTEURS DE LA 
VALLÉE DU L’ANDER 

•
Les maîtres d

ouvrage et financeurs : 

•
Un collectif de 20 agriculteurs engagés 

 •
Une expertise scientifique et technique : 



Les grandes étapes de la récolte  

7 

Choix de la 
prairie source 

Choix de la 
date de 

récolte (suivi 
maturité) 

Chantier de 
récolte 

Séchage 

Nettoyage 

Stockage 
Semis 

Gestion 
adaptée 

Suivi 
d’implantation 

Avr
il 

Juin-
juillet 

Juil
let 

Juillet-
août 

Juillet-
août 

Juillet-
août 

Automne 
ou 

printemp
s 

Long 
terme 

Long 
terme 



Les différentes expérimentations 

8 

Moissonneuse-
batteuse 

Épandage de foin 
vert 

Brosseuse 

•
Trois méthodes de récolte mises en place chez les agriculteurs : 



Les différentes expérimentations 

9 

•
Au 

lycée 
agricole 

: 
expérimentation 

en 
milieu 

« contrôlé » 
o

Une 
parcelle 

expérimentale 
mise en place en 2018 

o
26 

carrés 
de 

12 
x 

12 
m 

(dont 2 témoins) 
o

Critères testés :  
¾

origine 
des 

semences 
(moissonneuse, 
brosseuse, foin vert ou 
semences du commerce)  

¾
mode 

d’implantation 
(semis 

après 
labour 

ou 
sursemis 

d’une 
prairie 

existante) 
o

Test 
de 

capacité 
germinative  
 



Les premiers résultats 

S
e
r
v
i
c
e
 
E
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
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Comparaison technico-économique des 3 méthodes de récolte 
  

M
oissonneuse-batteuse 

Brosseuse à graines 
Transfert de foin vert 

D
r

e de r
colte d

ha 
3h (+40m

in de fauche) 
2h30 

1h15 (récolte + transfert) 

Besoin en m
atériel 

Porte-engin 
Tracteur et faucheuse 

M
oissonneuse-batteuse 

Rem
orque (transport) 

Tracteur et brosseuse 
Rem

orque pour les graines 

M
atériel de fenaison 
Auto-chargeuse 

Pailleuse / Epandeur à fum
ier 

Contraintes techniques 
Disponibilité du chauffeur 

N
écessite un porte engin selon la 

distance  

A
onom

ie de lag
ic

le
 

M
anipulation du tiroir à deux 

A
onom

ie de lag
ic

le
 

M
oyens hum

ains im
portants dans le 

ca
 d

ne bo
ele

e 

Contraintes m
étéo 

Fen
e d

en
oleillem

en
 de 

oi
 

jours m
inim

um
 

Conditions sèches 
Conditions hum

ides 

Propreté du m
élange 

Peu de déchets pailleux 
Part im

portante de déchets 
  

Type de graines collectées 
To

e
 le

 
a

e
 

 pe
e d

ne pa
ie 

des graines légères 
Strate haute / graines de toutes 

tailles 
Totalité de la prairie 

Rendem
ent net m

oyen (réf. 2018) 
~

 48 kg / ha 
[M

in : 26kg ; M
ax : 71kg] 

~
43 kg /ha 

1 ha ensem
ence 1 ha 

Surface à récolter pour ensem
encer 

1 ha 
Environ 0,5 ha 

Environ 0,6 ha 
1 ha 

U
tilisation du foin 

Foin encore valorisable 
Foin encore valorisable 

Perte totale 
Co

t de lop
ration dont m

ain 
d

re
 

al
 po

r la r
colte de 

25 kg de sem
ences ou ensem

encer 1 
ha 

151,40 
 

108 
 

162 
 

D
onnées collectées lors des récoltes en 2018 

7 au lycée agricole et chez les agriculteurs 
1 au lycée agricole 

1 au lycée agricole 



Les premiers résultats 

11 

o
Semis 

derrière 
une 

céréale 
o

Une 
partie 

semée 
avec 

des 
graines 

issues 
d’une 

parcelle 
donneuse 

de 
son 

exploitation 
(25 

kg/ha) 
o

Une partie non semée 
o

Une 
partie 

semée 
avec 

un 
mélange 

suisse 
à 

base 
de 

Ray 
grass 

anglais, 
de 

Fétuque 
élevée 

et 
de 

Trèfle violet  
 

Un exemple d’essai d’implantation mené chez un agriculteur :  



Les premiers résultats 

S
e
r
v
i
c
e
 
E
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
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Des limites et des freins … 
 •

Méthodes 
de 

tri 
à 

améliorer 
(séparation 

déchets/graines) 
•

Des 
aléas 

forts 
conditionnant 

les 
récoltes 

: 
conditions 

climatiques 
défavorables 

en 
2019 

et 
pullulation de campagnols terrestres en 2020 

De trop nom
breux cailloux dans la récolte à la m

oissonneuse, les tum
uli de cam

pagnol terrestre en 
cause ? 



Les premiers résultats 

S
e
r
v
i
c
e
 
E
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 

13 

… mais de belles réussites ! 
 •

Une vidéo de présentation de la démarche 
•

Un 
bilan 

technico-économique 
des 

différentes 
méthodes testées (de la récolte au semis) 

•
Un 

article 
publié 

dans 
la 

revue 
scientifique 

« Fourrages » 
•

Un 
livre 

édité 
pour 

aider 
les 

agriculteurs 
à 

être 
plus 

autonome 
dans 

la 
collecte 

et 
l’utilisation de semences prairiales locales 

•
Une 

mobilisation 
d’agriculteurs 

autour 
des 

prairies naturelles et de leur gestion ! 
•

L’acquisition 
d’une 

forte 
expérience 

sur 
les 

techniques 
et 

diffusion 
des 

savoirs 
auprès 

de 
partenaires nationaux et internationaux 
 



Merci de votre attention ! 

LES TRACTEURS 
DE LA VALLÉE DU 

L’ANDER 
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1. Contexte 
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Part des prairies dans la SAU
 (RA 2010) 

12,6 M
 ha = 44%

 de la SAU
 (23%

 du territoire) 
9,3 M

 ha = 33%
 de la SAU

 (17%
 du territoire) 
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Ele
age

 d
he

bi
o

e
 (RA 2010) 

514 700 EA dont 199 000 avec élevage 
d

herbi
ore

 
9

39%
 des EA ont un élevage 

herbivore significatif (>8 U
GB) 

�
Bovins lait = 75 600 

�
Bovins viande = 87 400 

�
O

vins lait = 4 900 
�

O
vins viande = 12 000 

179 500 EA spécialisées élevage 
herbivores 

9
Bovins = 122 800 
�

Lait = 50 300 
�

Viande = 61 700 
�

M
ixte = 10 800 

9
O

vins, caprins = 30 800 
9

Autres = 25 900 
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Valeur de la production agricole 2019 
Hors subvention = 76,1 M

rd
 

Production végétales (hors fourrages) = 38,6 (51%
) 

Production fourragères = 5,5 (7%
) 

Productions anim
ales = 27,1 (36%

) 
Services = 4,9 (6%

) 
Source IN

SEE 
Valeur M

rd
 

%
 production totale 

Gros Bovins 
6,4 

8,4 

Lait et Produits Laitiers 
10,3 

13,5 

O
vins Caprins Equins 

0,9 
1,2 

Total Herbivores 
17,6 

23,1 
Veaux 

0,9 
1,2 

Porcins 
3,3 

4,3 

Volailles 
3,3 

4,3 

Œ
f

  
1,4 

1,8 
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2. Elevages bovins lait 
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O
bservatoire réseau Civam

 Agriculture Durable  

SAU
 ha/U

TH 
51,7 

42,6 
37,5 

U
GB totaux/U

TH 
64,4 

52,1 
42,5 

Lait produit L/U
TH 

252 662 
195 549 

142 746 

Capital 
/U

TH 
243 854 

223 924 
197 208 
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Résultats économ
iques par travailleur 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

RICA
RAD Conv.

RAD AB

Produit d'Activité / U
TH

Valeur Ajoutée / U
TH

Résultat Courant / U
TH

119 911 
 

M
oins de produit m

ais 
plus de résultat pour 
les systèm

es 
herbagers 

92 407
 

35 591 
 

14 505 
 

+83%
 

+66%
 82 131 

 

+5%
 

+12%
 

-23%
 

-32%
 

24 102 
 

26 575 
 

37 326 
 

39 982 
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Ces tendances se 
confirm

ent sur le long 
term

e 
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3. Elevages bovins viande 
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Prix de revient et rém
unération 

60 exploitations Charolais, m
oyenne triennale 2013-2015 

9
Conventionnels Herbagers : Herbe > 91%

 SAU
 et 0 M

aïs = 14 exploitations 
9

Conventionnels M
aïs : M

aïs > 5%
 SFP = 15 exploitations 

9
Conventionnels Autres : Herbe < 91%

 SAU
 et M

aïs < 5%
 SFP = 21 exploit. 

9
Bio = 10 exploitations 

Conv. 
Herbagers 

Conv. 
M

aïs 
Conv. 

Autres 
AB 

SAU
 ha / U

TH totaux 
88,3 

100,4 
92,2 

166 

Kgvv / U
TH 

28 760 
30 450 

27 180 
19 770 

Prix de revient du kgvv 
 / kgvv 

2,39 
2,57 

2,61 
2,59 

Rém
nération perm

ise par latelier BV 
SM

IC / U
TH à rém

unérer 
1,28 

0,64 
0,41 

1,31 

RW
C 

 / U
TH 

20 630 
17 100 

13 470 
23 920 

Réseau Charolais Inrae, Veysset et al., 2017  
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Evolution des structures, systèm
es et revenus 

Réseau Charolais Inrae 
 43 ferm

es échantillon constant 1990-2015 

�
Agrandissem

ent des surfaces (+55%
) et troupeaux (+50%

) 

�
Augm

entation de la productivité du travail : +2%
/an 

�
M

aintien de la part d
herbe dans la SAU

 
 

�
Stagnation de la production de viande par ha de SFP 

�
Standardisation des anim

aux produits : jeunes et lourds 

�
Augm

entation de la consom
m

ation de concentré 
9

Concentrés kg/U
GB = +50%

 
9

Concentrés kg/kg viande vive produite = +37%
 

�
Stagnation d

 re
en

 par tra
aille

r 
 k

/U
TH/an 

�
Augm

entation des aides totales (65%
 Æ

 160%
 du revenu) 

Veysset et al., 2015 



p. 19 
O

FB - Econom
ie systèm

es herbagers 
Blois / 12 octobre 2021 /  Veysset P. 

U
ne é

o
ion de la

onom
ie alim

en
aie 

Réseau Charolais Inrae 
 43 ferm

es échantillon constant 1990-2015 

�
Part des besoins U

F du troupeaux couverts par 
9

Fo
rrage

 de le
ploia

ion
 

 a
onom

ie U
F fo

rragère 
9

Fo
rrage

 
 Concen

ré
 de le

ploia
ion 

 a
onom

ie U
F globale 

 

75 80 85 90 95

100

Autonom
ie U

F Fourrages
Autonom

ie U
F G

lobale
Veysset et al., 2015 
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 Reconq
é

i de lefficience echniq
e e

 
économ

ique 
Eng

ai
em

en
 à lhe

be 
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Projet Salam
ix 

S
èm

e
 d

éle
age ALlaitant herbagers : Adapter le type génétique et 

M
IXer les espèces pour renforcer leur durabilité ? 

�
Production ovine Æ

 agneaux engraissés en bergerie 

�
Races bovines à viande françaises Æ

 races tardives 
9

Production de m
âles m

aigres exportés (Italie, engraissés en feed-lot) 
9

Production de fem
elles grasses âgées de 3 à 7 ans 

9
Engrai

em
en

 de
 m

âle
 à la

ge e
 de

 fem
elle

 a
ec 

 à 
 kg de 

concentré par jour 

�
O

bjectifs du projet Salam
ix 

9
Prod

ire de la 
iande à lherbe à base de prairies perm

anentes 
9

M
a

im
ier la 

aloria
ion de lherbe e

 m
inim

ier le
 in

ran
 

�
Q

uestions et hypothèses de Salam
ix  

9
M

ixité anim
ale ovins/bovins Æ

 avantage agro-écologique ? 
9

Croisem
ent avec des races précoces « herbagères » Æ

 finiion à lherbe 
 

�
Expérim

entation sur le site de Laqueuille (63) 1100 
 1300 m

 
 

Veysset et al., 2015 
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Projet Salam
ix 

3 systèm
es conduits en Agriculture Biologique 

Veysset et al., 2015 

O
vins spécialisé 

164 Lim
ousines + 4 Suffolks  

 période d
agnelage  

 m
ar

 
- 20 avril, m

âles castrés 

Sevrage en juillet, 
engraissem

ent des agneaux 
sur les regains (0 concentrés) 

Si les agneaux ne sont pas 
vendus avant la m

ise en lute 
des brebis Æ

 finition en 
bergerie avec des concentrés 

Bovins spécialisé 
22 Salers + 1 Angus 

N
aisseur-engraisseur. Tous les 

anim
aux sont engraissés 

Période de vêlage : 15 janvier - 
15 m

ars, sevrage en octobre  

M
âles castrés à 3-4 sem

aines 

Engraissem
ent en bâtim

ent 
avec enrubannage et foin (0 
concentrés) 

Jeunes anim
aux vendus jeunes 

12-16 m
ois, 250-300 kg 

carcasse 

Bovins/ovins m
ixtes 

66 Lim
ousines + 2 Suffolk        

Æ
 12 U

GB (40%
) 

13 Salers + 1 Angus                  
Æ

 18 U
GB (60%

) 
M

êm
es rêgles stratégiques 

que pour les system
s 

spécialisés  
Gestion du pâturage : 

Co-pâ
rage j

q
a

 
sevrage des agneaux 
Pâturage 
m

onospécifique sur 
regain des agneaux 
sevrés 
Priorité de pâturage sur 
les autres pâtures : 
vaches suitées > agnelles 
> brebis taries 

40 ha de prairies perm
anente et 30 U

GB par systèm
e 
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Projet Salam
ix 

Avantage de la m
ixité pour les ovins 

�
Engraissem

ent des agnea
 à lherbe

 
 concentrés 

9
100%

 des agneaux du systèm
e m

ixte 
9

75%
 des agneaux du systèm

e spécialisé (15%
 en bergerie) 

�
Perform

ances zootechniques des agneaux 
9

Croissance naissance-abattage : m
ixtes 18%

 supérieur à spécialisés 
9

Age à laba
age  m

i
e

 
 jo

r
 pl

 je
ne

 q
e pécialié

 
9

Poids de carcasse : m
ixtes 500 g de plus que spécialisés 

�
Intrants utilisés 
9

Concentrés : m
ixtes 20%

 de m
oins que spécialisés 

9
Traitem

ents antiparasitaires/brebis/an : 0,5 de m
oins chez les m

ixtes 
�

Com
m

ercialisation des agneaux 
9

Poids, conform
ation en adéquation avec le m

arche 
9

Saisonnalité 
�

Perform
ances économ

iques et environnem
entales 

9
Coût de production du kg de carcasse : 16%

 plus faible chez les m
ixtes 

9
Em

issions de CO
2 par kg de carcasse : 13%

 plus faible chez les m
ixtes 
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Projet Salam
ix 

P
roduction viande bovine 

�
Aucun avantage à la m

ixite pour les bovins 
�

Lengraissem
ent de je

nes anim
a

 
 à lherbe fo

rrages 
conserves, 0 concentrés) est possible 

�
G

randes diffic
lté à 

endre ce t
pe d

anim
a

 je
nes et légers 

9
Code race pénalisé (tabou de la race pure !) 

9
Poids et conform

ation non standards 
9

Pas de plus-value sur le prix de vente (au contraire) 
9

Pri
 de 

en
e 

 à laba
oir à 

 m
oi aba

oir local con
om

m
a

ion 
locale, label AB) = prix de vente des broutards au sevrage à 9 m

ois 

�
Les sécheresses ont pénalisé le rendem

ent des prairies 
fa

chées et obligé lachat de fo
rrages 

9
Forte sensibilité de ces systèm

es reposant sur 1 seule ressource 

�
Faibles prix de vente + achat de fourrage = faible efficience 
économ

ique 
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6. Discussion 
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Elém
ents de discussion 

Systèm
es herbagers = systèm

es reconnus et aidés 

0

100

200

300

400

500

600

700

Euros constants / ha SAU 

IN
RA-Charolais 

A
re

 aide
 M

AE
 ech

 crie
 

2nd pilier (ICHN
 + PHAE)

Aides découplées 1er pilier (DPU
)

Aides couplées (1er pilier+filière)

Aides O
TEX15 (grandes cultures)

0
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300

400
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600

700
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IN
RA-O

vins m
ontagne 

A
re

 aide
 M

AE
 ech

 crie
 

2nd pilier (ICHN
 + PHAE)

Aides découplées 1er pilier (DPU
)

Aides couplées (1er pilier+filière)

Aides O
TEX15 (grandes cultures)
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Elém
ents de discussion 

Systèm
es herbagers = systèm

es économ
es 

S
èm

e
 économ

e
 en recherche d

a
onom

ie 
9

Autonom
ie alim

entaire des anim
aux (énergie et protéines) 

Â
Production fourragère et autonom

ie en fourrage 

Com
prom

is productivité anim
ale et autonom

ie 
9

Autonom
ie alim

entaire Æ
 valorisation des fourrages 

9
Adapter les productions (volum

e et saisonnalité) aux ressources 

Efficience économ
ique, m

ais déficience du m
arché 

9
Systèm

es économ
es Æ

 bon rapport EBE / produit 
9

Systèm
es créateurs de richesse (valeur ajoutée) si un m

arché 
existe 

9
Systèm

es potentiellem
ent non adaptés au m

arché standardisés 
Â

Tout le m
onde ne peut pas faire de la vente directe Æ

réflexions à 
léchelle de

 filière
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S
ém

inaire : vers un plan national en faveur de la 
conservation des prairies naturelles 
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lois, le 12 octobre 2021 



O
ffice Français de la biodiversité 

Jérôm
e M

ILLET  
Conservatoire botanique national du M

assif central 
Pierre-M

arie LE HÉNAFF  
Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alim

entation et l'environnem
ent 

Pascal CARR
ER

E 

   

C
LO

TU
R

E
 D

U
 S

ÉM
IN

A
IR

E
 

S
ém

inaire : vers un plan national en faveur de la conservation des prairies naturelles 



V
ER

S
 U

N
 P

LA
N

 N
ATIO

N
AL S

TR
ATÉG

IQ
U

E
 

Les principaux enjeux 
�

Inventorier, évaluer et surveiller les prairies (état, m
enaces et pressions) 

�
Am

éliorer les connaissances sur les liens entre pratiques, valeurs agronom
iques, 

biodiversité, fonctions et services écosystém
iques et produire des références technico-

économ
iques  

�
Expérim

enter et évaluer les m
odes de gestion dans un contexte de changem

ent 

�
R

ecenser et développer les m
éthodes pour la restauration des prairies et leur suivi 

�
R

enforcer la pri
e en com

p
e de

 prairie
 dan

 l
labora

ion e
 le d

ploiem
en

 de
 poliiq

e
 

publiques 

�
Soutenir la reconnaissance des pratiques agro-environnem

entales 

�
M

obiliser, sensibiliser, form
er et com

m
uniquer  



E
T A

P
R

È
S

 ?  

•
un cadre national qui 
sapp

ie s
r 

ne 
déclinaison régionale 
(déclinaison des enjeux 
et m

obilisation des 
acteurs locaux) 

•
une valorisation du 
patrim

oine « data » 
pour progresser dans le 
suivi des trajectoires 
des PN

, sous im
pact du 

changem
ent global.  



   

M
erci pour votre active participation 


