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I . Une prairie pâturée, côest quoié ? 
 

 

Une prairie p©tur®e est un milieu herbac® dont la gestion est r®alis®e ¨ lôaide dôanimaux 

(bétail). On la distingue de la prairie de fauche, qui présente extérieurement le même aspect. 

Mais la gestion est dans ce cas réalisée par lôhomme ¨ lôaide de mat®riel agricole (faucheuse 

rotative, barre-faucheuse, d®broussailleuse, motofaucheuseé).   

 
 

Pour les prairies de fauche, nous renvoyons le lecteur vers la fiche de gestion intitulée 

« Les prairies de fauche » téléchargeable sur le site www.reseau-nature.be 

 

 

Le tapis herbacé, formé par les plantes de prairie, est clairement lô®l®ment visuel dominant de 

la pâture. Les graminées, plus communément appelée « herbes », sont les plantes dominantes 

favorisées sous lôaction du p©turage. Mais de nombreuses plantes ¨ fleurs forment le cort¯ge 

v®g®tal qui permet de caract®riser lô®tat de la p©ture. En effet, la composition floristique de la 

p©ture (plantes indicatrices) permet dô®valuer la qualit® biologique et ®cologique de celle-ci.  

 

 

En Wallonie, les principaux animaux utilisés dans le pâturage sont les bovins (vaches), les 

ovins (moutons), les équins (chevaux) et les caprins (chèvres). Mais, on note aussi de manière 

plus anecdotique des pâturages avec des oies, des bisons, des autruchesé  

De nombreuses modalités pratiques tournent autour de la gestion du pâturage. La définition de 

celles-ci conditionnera directement la valeur biologique de la pâture. 

On citera :  

V le type de bétail (espèces et variétés), 

V la charge de bétail (« Quel nombre dôanimaux sur quelle surface ? »), 

V la durée et la période de pâturage.  

 

 

Le type de terrain (sol sec, humide, en penteé), lôhistorique de la gestion (terrain amend® ou 

non, terrain surpâturé ou labouré) mais aussi la région où se situe la prairie sont des facteurs 

importants à prendre en compte pour évaluer la qualité de la pâture.   

 

 

En outre, la valeur biologique de la prairie dépend aussi de nombreux éléments naturels 

annexes qui contribuent à augmenter considérablement lôattrait de celle-ci pour la vie 

sauvage. Ainsi, des haies champ°tres, des mares, des alignements dôarbres, des arbres isol®s, 

des ronciers, des fruitiers (pré-verger)é contribuent directement à créer du bocage et 

améliorer la qualité du réseau écologique.  
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Un pré-verger, côest un verger hautes-tiges pâturé par des vaches 

Prairie humide pâturée par des Fjords dans la réserve naturelle des prés de la Lienne 

Pâturage par des moutons sur des coteaux calcaires à Dinant   
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II . Une prairie pâturée, quelles esp¯cesé ? 
 

 

II .1. Des graminées et des fleurs 

 

 

La graminée qui représente le mieux les pâtures extensives est la crételle (Cynosorus 

cristatus). Elle se présente comme une petite graminée avec une inflorescence en dents de 

scie. A ses côtés, on rencontrera de nombreuses autres graminées telles que le ray-grass 

(Lolium perenne) qui devient souvent dominant dans les pâtures amendées et intensives. 

Dôautres gramin®es sont not®es également comme la phléole des prés (Phleum pratense), le 

dactyle (Dactylis glomerata), les fétuques (Festuca sp.), les pâturins (Poa sp.)é     

 

 

Parmi les plantes à fleurs, on distingue trois groupes liés à trois effets du pâturage : 
 

V les plantes li®es ¨ lôeffet de la dent bien adaptées au broutage avec des espèces à rosettes 

(porcelle enracinée, léontodons, pâqueretteé), des esp¯ces toxiques (renoncules, oseillesé) 

et des esp¯ces qui piquent (chardons, bugrane ®pineuseé).  
 

V les plantes li®es lôeffet du pi®tinement correspondent à des plantes qui supportent bien les 

sols tassés et piétinés comme les pissenlits, le plantain à larges feuilles, la renoncule 

rampante, le trèfle rampanté 
 

V les plantes li®es ¨ lôeffet des d®jections sont celles qui apprécient les sols enrichis en azote 

(urine et excréments) comme lôortie, la bardane, les rumex (patience crépue et à feuilles 

obtuses), le mouron des oiseauxé 

 

 

Si la prairie est amendée et « améliorée » (ensemencée), la biodiversité floristique y est 

souvent faible. Quelques gramin®es occupent dens®ment quasi lôenti¯ret® de la prairie en 

formant un tapis herbac® qui nôest pas favorable ¨ la germination des plantes ¨ fleurs. A 

lôinverse, les prairies abandonn®es voient rapidement les ligneux comme le prunellier (Prunus 

spinosa), lôaub®pine (Crataegus monogyna), le genêt à balais (Cytisus scoparius) se 

développer et envahir le terrain en étouffant la végétation herbacée riche en fleurs. 
 

Le but est de trouver un équilibre dans le pâturage qui permet de maintenir à la fois le tapis 

herbac® tout en permettant ¨ la prairie dôexprimer sa biodiversité floristique, c.-à-d. de 

pratiquer un pâturage extensif.  

 

 

Les prairies qui sont pâturées de manière extensive peuvent alors exprimer un cortège de 

plantes colorées plus jolies les unes que les autres telle que la grande marguerite 

(Leucanthemum vulgare), la centaurée jacée (Centaurea gr. thuilllerii ), lôachill®e mille-feuille 

(Achillea millefolium), lôaigremoine (Agrimonia eupatoria), la carotte sauvage (Daucus 

carota), le lotier corniculé (Lotus corniculatus), le séneçon jacobée (Senecio jacobaea), le 

millepertuis perforé (Hypericum perforatum) et mêmes des orchidées !  

 

 

Toutes ces fleurs vont à leur tour attirer de insectes butineurs, végétariens ou prédateurs, qui à 

leur tour vont attirer les oiseaux etc.   
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   Inflorescence de crételle             Inflorescence de patience                     Cirse vulgaire 
 

 

 
 

 

         
  Lotier corniculé                             Achillée mille-feuille                    Centaurée jacée 

Trèfles hybrides en fleurs   






























