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L’Ecosystème prairial, support de 
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INTRODUCTION

Les “surfaces prairiales” sont un agro-
écosystème majeur en Europe.

 Elément majeur de nombreux paysages, elles contribuent à 
l’identité territoriale et  régionale. 

 Habitats diversifiés, elles accueillent une importante diversité 
d’espèces végétales, animales et de microorganismes, qui 
présentent un intérêt fonctionnel ou patrimonial.

 Vouées à la production fourragère, elles sont un support 
énergétique et protéique  essentiel aux sytèmes d’élevages,
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Des réalités nouvelles…  

- Libéralisation du commerce mondial (intrants 
et productions agricoles) ; 

- Évolution des attentes sociales : des produits 
sûrs et sains, impact environnemental, bien 
être animal…

- Une demande sociétale concernée par la 
production de biens non matériels : paysages, 
fonctionnalités des écosystèmes (fertilité des sols, 

biodiversité )

Qui nous obligent à reconsidérer 
les schémas classiques de 
pensée
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Un enjeu : évoluer vers des systèmes conciliant 
les dimensions économique, sociale, 
environnementale et culturelle.

 Revisiter la façon dont on raisonne les systèmes d’élevage :

 La production ne peut plus être le seul objectif ;  
considérer les trois dimensions du développement durable.

 Les porteurs d’enjeux doivent être les acteurs du 
développement territorial

 Proposer un modèle de développement qui concilie de 
façon harmonieuse l’ensemble des services pour le bénéfice 
du plus grand nombre.

 Construire une nouvelle expertise basée sur la 
multidisciplinarité (nouveaux outils de pilotage, prise en 

compte des complémentarités)

 Faire évoluer les régles de la décision publique.



Le lien herbe - produit
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 En agronomie, les « prairies » désignent une 
utilisation fourragère de ces surfaces.  La biomasse 
produite alimente les herbivores , soit directement par 
le pâturage, soit de manière indirecte par la fauche via 
la constitution de stocks (ensilage ou foin).

 En Europe occidentale, la majorité des prairies ne se 
maintiennent que par l’activité d’élevage. En France, les 
prairies permanentes occupent de 8 à 10 Millions ha.

 Les prairies sont des formations végétales 
composées de plantes herbacées (>5% de buissons) 
et de pleine lumière. Ce sont des espaces ouverts. 

Un écosystème géré  
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Des interactions entre les être-vivants et 
leur milieu 

Pâturage

Fé c è s  e t u rine
Sénescence 
des feuilles et 
des racines

Litiè re

Absorption racinaire
Eau + éléments minéraux

Photosynthèse

CO2

Décomposition / 
Minéralisation

Produit
s
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La flore prairiale est le résultat 
d’une histoire

Facteurs 
de gestion

C lim a t
To po g ra p h ie
Na ture  d u  s o l

Exp lo ita tio n  
Fe rtilité

Facteurs 
du milieu X

Diversité 
biologique

Performances 
Etats

Liste et abondance des 
espèces

P ro d uc tio n
Q ua lité
S o up le s s e  d ’utilis a tio n
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De l’herbe au produit  

Existe-t-il un lien entre la composition botanique des prairies permanentes et les 
caractéristiques nutritionnelles et sensorielles des produits laitiers et carnés ?

Acides gras saturés (AGS)

Acides gras poly-insaturés /AGS

Oméga 6 / Oméga 3

Acides linoléiques conjugués (CLA)

Caroténoïdes / vitamines A et E

Composés phénoliques

Concentré Pâturage

VS

Plus forte teneur en composés 
d’intérêt nutritionnel dans les produits 
des ruminants alimentés à l’herbe.

Situation intermédiaire pour 
les fourrages à base d’herbe 
conservée (foin, ensilage)

+ de dicotylédones c’est plus d’acides gras poly insaturés
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Les produits carnés  

Les viandes d’animaux finis à l’herbe (vs. 
concentrés) sont plus sombres, moins 
tendres et de flaveur plus forte 

0

2

4

6

8

10
Etable

Herbe

Lait

Gibier

Acide

Doux

Herbe

Concentré

Priolo et al, 2001

Mais difficile de dissocier l’effet de la nature de la 
ration et l’itinéraire associé de production (âge, 
état d’engraissement, déplacement…)

► Etudes sur les effets de certaines plantes particulières :

* Fétuque + brome

* Dactyle + trèfle violet

* Trèfle violet 

Pas de différences sensorielles

Légumineuses (vs graminées) responsables de flaveurs plus fortes et 
désagréables (formation de scatole acides gras ramifiés )

Landes (vs prairie temporaire) odeurs plus fortes et flaveur agneau plus marquée



Pelouse 
« moyenne »

graminées : 
55%
  fétuque, 
agrostis…

autres : 41%
  thym, 
alchémille, 
  potentille…

Versant Sud Versant Nord

Pelouse 
« maigre »

graminées : 
50%
  agrostis, 
nard…

autres : 44%
  carex, 
potentille, 
  trèfle…

Zone 
humide

Graminées 
: 16%

Autres : 
82%
  mousses,
  
renoncules,
  carex, 
caltha,
  menthe…Buchin et al, 1999, 2001

Lien entre composition floristique de la 
végétation, utilisation de l’alpage et 
caractéristiques sensorielles du fromage

Production fermière de 
fromage d’Abondance

carex

légumineuse

graminée

renonculacée

rosacée

altitude

dicot. milieu sec

dicot. milieu nival

dicot. milieu frais
élastique

fondant

fruité

goût
 intense

piquant

noisette

amer

chou cuit

crème fraîche

lait frais

lait cuit

butyrique
propionique

animale

friable

Les produits Fomagers  
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Des plantes au produit ?

Rôle des métabolites 
secondaires des 
plantes.
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Ex: Profils terpéniques 
de plantes prélevées 
dans une estive du 
Massif Central

30 35 40 45 50 55 60 65

2.107

Abondance
(u.a.)

Thymus

2.10
6 Dactyle

30 35 40 45 50 55 60 65
Temps de rétention (min)

Achillée millefeuilles, Pimpinelle, 
Fenouil des Alpes…..

Pissenlit…..
Autres graminées

La piste des terpénes 

Grande famille de composés

Proviennent des plantes

Propriétés odorantes à l’état concentré

Dans les fourrages, 
leur nature et 
quantités dépend de 
la composition 
botanique 
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Des composés identifiés dans les 
fromages et les viandes

10000

50000
ensilage de maïs

100000

900000 pâturage de prairie
 naturelle

• Lait de vache 
• Rapport de 1 à 18

100000

200000

280000 pâturage
 de prairie naturelle

10000

50000

90000 ensilage de maïs

Viande bovine
Rapport de 1 à 3

500000

Cornu et al., 2003
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Q
u

an
ti

té
s

riche en 
dicotylédones

Composition en terpènes de fromages

Composition en terpènes de pâturages

riche en graminées

Martin et al 2002

Oppositions entre teneur 
en terpènes et présence 
de composés issus de la 
dégradation des protéines

Action des 
terpènes sur les 
micro-organismes 
d’affinage ??

Les terpènes agent stabilisateurs de la flaveur ? 

caractéristiques 
sensorielles des 
fromage
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Des effets significatifs de la diversité floristique des pâturages sur les 
caractéristiques gustatives des fomages et des viandes
Confirment les observations empiriques des producteurs

Des effets variables selon le stade de l’herbe et la conduite du pâturage

Tornambé et al., 2003

Mono-terpènes
Unités arbitraires

0

50

100

150

200

250

300

1 8 15 22 29 3 7
Juin Octobre

Végétatif Epiaison Floraison Repousses Stade du dactyle 

Pâturage au fil

Pâturage tournant

Le rôle clef de l’éleveur dans la qualité des produits. 

Interactions entre type 
de végétation et 
modalités d’exploitation 
(pratiques)

Composés 
directement 
transférés des 
plantes par l’animal 
 traceurs de la 
biodiversité 
 qualité 
nutritionnelle des 
produits 

Martin et al., 2013



De la théorie à la pratique 

L’exemple du Casdar Prairies AOP
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18.018

Concilier les fonctions écosystémiques pour assurer la 
stabilité des systèmes d’élevage – 

üUn programme de recherche finalisé 
associant  14 partenaires de la recherche, du 
développement, de la formation. 

http://www.prairies-aoc.net

ü En milieu de moyenne montagne l’environnement 
contraint le fonctionnement de l’écosystème prairial.

ü Dans la démarche AOP les prairies sont au 
cœur du système de production.

De la théorie à la pratique :

=> Quelles combinaisons de services obtienton à l’échelle 
de l’exploitation du fait de la complémentarité des parcelles 
et des éléments paysagers?

L’exemple des filières AOP fromagère 
du massif central.
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Environnement Gestion et 
pratiques 

Composition 
botanique

+
Temporalité des productions 

Evolution de la qualité

Potentiel 
agricole

Potentiel 
environnemental

Qualité des 
fromages

1) Comment tenir compte de la diversité 
des types de prairies présents dans les 
systèmes d’élevage (SE) de montagne?
2) Comment caractériser les potentiels 
agronomiques, environnementaux des 
prairies et la qualité fromagère?

Une typologie pour caractériser 
les prairies dans les SE de 

moyenne montagne.

Carrère et al., 2012

Hulin et al., 2012
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23 types de végétation décrits et sont 
organisés dans une clef qui intègre l’altitude, 
les pratiques, l’humidité du sol et la 
fertilisation. 

Un outil de référence

Carrère et al., 2012



La composition de sa 
végétation

Atouts fourragers Une description de la végétation, une 
évaluation du potentiel et des services 
rendus par les prairies d’Auvergne

Agronomic Potential (quantity and quality)

0.25

0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65

Rarity index

37

5 15 25 35 45 55

Richness

Biodiversity Potentials
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 Diagnostique multifonctionnel - DIAM 

Un outil conçu  
 pour les éleveurs et techniciens agricoles. 
 Pour apprécier les compromis entre production, environnement et 
qualité des fromages.

SURFACES

Profil parcellaire 
(types de prairies)
fertilisation
Stocks réalisés

TROUPEAU

Effectifs (besoins)
Lait produit (qté, 
taux…) 
Vêlages
Concentrés 

    4. Valorisation des 
ressources de 
l’exploitation

Tour des parcelles 
et Enquête

Farruggia et al., 2012
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9

7.1

6.1

6.6

5.8

3.5

6.7

0 2 4 6 8 10

Couleur de
la pate 

Potentiel
anti

Potentiel
aromatique 

Equilibre en
acides gras  

ATOUTS FOURRAGERS
EXPLOIT

ATION
Nombre de types de prairies 6
Rendement moyen accessible moyen (t MS/ha) 5.2
Indice global de souplesse d’exploitation des prairies 58%
Indice global de productivité et de précocité des prairies 37%
Indice de productivité et de précocité des pâtures VL 61%
… …
… …
Note globale de qualité MAT des prairies 1.5/3

 DIAM – Evaluer les services 
écosystémiques et liés à la qualité 
des fromages

Farruggia et al., 2012



Un produit dans un territoire
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Les prairies sont au coeur des débats sur la 
multifonctionnalité et les usages partagés des 
territoires.

UREP/ ADN 2013 07/ 10/ 2013

L’élevage produit des services 
multiples

Les services écosystémiques correspondent à 
l’ensemble des bénéfices que les être humains tirent 
du fonctionnement des écosystèmes 

La notion de service est un concept développé 
par les scientifiques et traduit dans le milieu de 
la gouvernance environnementale
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Ressource 
alimentaire

Animaux

Quantité de 
lait

Qualité des 
fromages

Quantité de 
viande

Pollinisation

Atténuation du 
changement 
climatique

Fertilité des 
sols

Qualité de 
l’eauSy

st
èm

e 
d’

él
ev

ag
e

Héritage 
culturel
Esthétique 
des paysage

Ecotourisme
Espèces remarquables

Protection 
contre érosion

Vers une nouvelle vision sociétale des 
activités agricoles qui produisent les 

éléments du bien être de l’homme ou de 
la nature
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Massif central: zones de moyenne montagne et de milieux 
contraints avec une forte tradition d’élevage « à l’herbe »  
réaffirmer le lien au terroir

ØDévelopper des filières de qualité (ex AOP)
ØPorteuses de valeur (environnement, social)
ØBasées sur une alimentation des troupeaux à l’herbe 
ØEn valorisant le pâturage et les pratiques extensives
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L’herbe au cœur des filières qualités

2) Des bénéfices environnementaux

Mode de production à l’herbe
 grands espaces herbagers ouverts entretenus par les 
éleveurs et les animaux au travers du pâturage ou la 
fauche   SAVOIR FAIRE
 maintien des paysages emblématiques du Massif 
centraln et entretien de la biodiversité des écosystèmes 
prairiaux      TOURISME 

Vers de nouvelles valorisation : « puits de carbone »

1) Des bénéfices pour la qualité des produits

Herbe pâturée  ou herbe conservée ?  qualité 
nutritionnelle et sensorielle des fromages
Herbe pâturée : 
è riche en composés d’intérêt nutritionnel

pâte plus jaune, goût plus affirmé, texture plus souple

Jasione crépue d’Auvergne
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 D’une obligation de moyens  vers une obligation 
de résultats.

 Tout en conservant la fonction productive des prairies, 
chercher à  rémunérer la production de biens publics 
environnementaux

v c’est une reconnaissance de la technicité, des savoir faire 
des éleveurs.

v valorisation de la diversité et de la qualité des productions. 

v priorité sur la biodiversité

Quel accompagnement ? Les politiques publiques 
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Parcelles en pente : 
 difficulté de mécanisation : risque d’abandon
 avancée de la forêt

Fauche précoce :
 pour augmenter la valeur nutritive des 

fourrages
 diminution de la diversité floristique 

Pourquoi la biodiversité doit être préservée ? 

=>  La diversité végétale et animale est support au 
fonctionnement des écosystèmes.

=>  Les pratiques agricoles impactent la diversité 
donc le fonctionnement de l’écosystème.

=>  Plus que l’i,ntensité c’est l’homogénéisation 
des pratique qui est la véritable menace



NOM DE L’AUTEUR JOUR / MOIS / ANNEE
.031

 Développer et structurer notre compréhension 
du fonctionnement des écosystèmes prairiaux

- L’approche « service » nous aide à faire le 
lien entre le fonctionnement écosystémique 
et les bénéfices que les sociétés humaines 
en retirent.

- Identifier, caractériser et quantifier les 
mécanismes fonctionnels (approche 
académique et cognitive) constitue la base 
de la construction de solutions agro-
écologiques (approche finalisée).

-    Nécessité de développer un cadre de 
travail collectif et partagé, lieu 
d’échanges entre les connaissances 
scientifiques et les savoir faire 
opérationnels des acteurs.

UREP/ ADN 2013

Un enjeux fort : identifier collectivement les systèmes 
d’élevage qui favorisent la biodiversité des prairies et 
son influence sur les caractéristiques des produits 
avec un objectif d’autonomie fourragère
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Un objectif commun à partager : 
un territoire vivant, animé, 
habité, touristique…

Merci pour votre attention
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4° étape : 

Evaluer 
l’action

3° étape :

 Action de mise en œuvre

1° étape : Identifier le problème

2° étape : 

Identifier les 
objectifs et 
les moyens 

d’action
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