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Valeur intégrative des mauvaises herbes

Facteurs changent � adventices changent ?

SOL
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Les pratiques trient les espèces présentes
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des filtres 

Labour Herbicides Date du semis

Sous-ensemble d’espèces ayant des traits 
bien adaptés aux filtres

Enrichit le stock

Épuise le stock

Sous-ensemble d’espèces ayant des traits 
mal adaptés aux filtres
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En 30 années, les communautés 
adventices ont beaucoup changé

Multiplicité des causes possibles ?
Les classer selon leur importance ?

2170 relevés 1973-
1976 (Barralis, 1977)

Liste des 30 espèces 
les plus fréquentes

Nouvelles 
venues

Espèces 
stables

Espèces en 
régression

200 0 1975
Setaria virid is 7 N
Pa n ic u m  m illiac eu m 13 N
C h en o p o d iu m  p o lysp e rm u m 15 N

C alys teg ia sep iu m 16 N
Sen ecio  vu lg aris 17 N
Po a  a n n u a 18 N

Po lyg o n u m  lap a th ifo liu m 20 N
Son c h u s asp e r 22 N

Ve ro n ic a p ersica 23 N
Kicks ia  s p u ria 25 N
A lo p ecu ru s  m yo su r o id es 21 28 +

C he nop odiu m  alb um 1 1 =

So lanu m  n igru m 2 6 +

Ec hinc hlo a c ru s-g alli 3 3 =

Am a ran thu s  sp p. 4 4 =

Po lygo num  pe rs ic ar ia  5 5 =

D igitar ia  sa nguinalis 6 2 -

M e rc uria lis  ann ua 8 11 +

Po lygo num  av icu lare 9 7 -

Stella ria  m ed ia 10 12 =

Atrip lex  s pp. 11 15 =

F allop ia co nvo lvu lu s 12 8 -

Se ta ria  v irid is 14 16 =

An aga llis  arven s is 19 13 =

M a tr ica ria  sp p. 24 14 =

Po rtu la cca  o lerac ea 26 27 =

R ap h a n u s rap h an istr u m 28 10 -
C o n vo lvu lu s arve n sis 31 9 -
C yn o d o n  d ac tylo n 34 22 =

Vio la arve n sis 36 25 =
Sin ap is arv en sis 40 23 =

Spe rg u la  a rven s is 42 18 -
F u m a ria  o ffic in a lis 53 19 -
Eq u ise tu m  a rven se 56 21 -

G aliu m  ap arin e 60 24 -
C irsiu m  sp p . 87 20 -

E sp èc es Ev o lu tio n  
R a n g

• Cas de la culture du maïs 
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Analyse facteur par facteur : 
impact du travail du sol

Infestations moyennes sur 
parcelles en blé après 10 à
30 ans d’expérimentation sur 
les effets « longue-durée »
du travail du sol

La proportion de graminées 
varie entre 4 et 62%
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0% 5% 10% 15% 20%

Culture

Précédent cultural

pH du sol

Précipitations

Texture du sol

Latitude

Altitude

Topographie

Longitude

Travail du sol

Paysage

Date de semis

Profondeur de travail

Température

EFFET NET (% de l'inertie expliquée)

Facteur d’ordre

agronomique

pédologique

climatique

géographique

paysager

Analyse globale : qu’est ce qui structure 
le plus les communautés ?

L’effet des pratiques devance 
les facteurs pédoclimatiques 
dans la composition des 
communautés à un temps T

Données Biovigilance Flore
2002-2004
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(Maillet & Lopez-Garcia 2000,  Fried, 2007)

Certaines cultures sont plus perméables au 
développement  d’espèces exotiques

Implantation en avril-mai = 
nouveau milieu favorable aux 
estivales d’origine américaine 
Abutilon, Panicum, Paspalum…
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Devant la multiplicité des 
changements de pratiques agricoles, 

que perçoivent les espèces ?

� Valeur indicatrice 
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Caractère biologique  � Valeur indicatrice

Plage pH
5  5.5 6  6.5 7  7.5  8

Documenté pour la flore :
valeur indicatrice d’Ellenberg

Que disent les espèces ?
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La flore présente localement définit une plage de compatibilité commune  
qui caractérise la zone du relevé

Combinaison résultante 

Plage pH
5  5.5 6  6.5 7  7.5  8

Espèce B

Espèce A
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Sous l’hypothèse que la valeur 
indicatrice des espèces reste 
stable dans le temps, 

l’évolution de la flore traduit bien 
l’acidification constatée du milieu

** p<0.01
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** **

1970 2005Légende :

Les mauvaises herbes ont perçu 
l’acidification des sols depuis 1970
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Définition de groupes 
fonctionnels

Réunit les espèces qui partagent les mêmes caractéristiques 

biologiques & écologiques ou remplissent un rôle similaire 

dans le fonctionnement de l’écosystème

ACHMI

AETCY

ANTAR
ANTCOATHOR

BROST

CHNMI

CONAR
DAUCA

EPHPE
EPIAD

ERICA

HYPHU

LACSE

LOLPE

MATIN

MERAN

MYGPE

PICEC

PICHI

POLAV

POLCO

RAPRA

RASRU

SETLU

SINAR

SOLNI

SONOL

STAAN

VEBOF

5a

AGRRE

ALOMY

AVEFA

CENCY

EQUAR

LAPCO

MELAL

MYOAR

PAPRH PLAMA

RANAR

RANRE

RANSA

RUMAC

SONAR

VICHI

VICSA

VIOTR

5b

AMAHY

AMARE

AMBEL

AMIMA

ATXPA

BIDTR

BRSNI

CAGSE

CHEAL
CHEHY

CHEPO

CIRAR

CYNDA

DATST

DIGSA

ECHCG

HOLMO

LOLMU

MALSI

POLLA

POLPE

PTLRE

RUMCR

RUMOB

SETVI

SONAS SORHA

XANST

5c

ANGAR

ANGCO

CERGL

EPHEX

FUMOF

GALAP

GERCO

GERDI

GERPUGERRT

KICEL

KICSP

LITAR

MATCH

MEDLU

POROL

SHRAR

TRFCA

VERAR

5d

CAPBP

EPHHE

LAMAMLAMPU

PLALA

POAAN

SENVU

STEME

VERPE

5e

-0.98

1.2

-0.93 1.1

C

D

A

B
E
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Application en tournesol

Alopecurus myosuroides

Avena fatua

Centaurea cyanus

Elytrigia repens

Papaver rhoeas

Ranunculus arvensis

Viola arvensis

a2

a1

Capsella bursa pastoris

Lamium amplexicaule

Stellaria media

Senecio vulgaris

Veronica persica

Amaranthus retroflexus

Ambrosia artemisiifolia

Bidens tripartita

Chenopodium album

Cirsium arvense

Cynodon dactylon

Datura stramonium

Lolium multiflorum

Polygonum lapathifolium

Polygonum persicaria

Setaria viridis

Sonchus asper

Sorghum halepense

Xanthium strumarium

Anagallis arvensis

Fumaria officinalis

Galium aparine

Geranium spp.

Medicago lupulina

Kickxia spuria

Sherardia arvensis

Aethusa cynapium

Anthemis arvensis

Convolvulus arvensis

Daucus carota

Fallopia convolvulus

Lactuca serriola

Mercurialis annua

Picris echioides

Polygonum aviculare

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Solanum nigrum

c2

c1

b

régression

progression

Caractéristiques biologiques discriminantes

Longévité des Semences

Groupe b �������� Groupe a2 ��������

Période de germination

Floraison Fructification

Tolérance aux herbicides

Tolérance à l’ombre

> 39 ans 1-6 ans

estivale hivernale

été-automne printemps-été

peu sensible sensible

héliophile tolérant l’ombrage

Floraison Fructification

court < 3 mois long > 6 mois

2/3 des espèces en progression sont concentrées dans le groupe b
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‘Les prévisions sont difficiles, surtout 
quand elles concernent l’avenir’

Pierre Dac
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Tendance ?
Sous l’hypothèse de maintien des grandes lignes de conduite du tournesol

Déjà envahissantes dans 
d’autres pays européens

Rumex 
obtusifolius

Sorghum halepense

Ammi majusBidens tripartita

Ambrosia
artemisiifolia

Déjà abondantes 
localement en France

Fried, 2007
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Infestation d’ambroisie en
culture de tournesol
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Bilan des changements perçus par 
les flores en Côte d’Or depuis 1968

Selon la flore ---------------------------------
• � spécialistes des milieux extrêmes
• � spécialistes du colza
• � espèces nitrophiles
• � espèces pollinisées par les insectes

modification de l’environnement
drainage / chaulage
+ 284 % colza sur la période
+ 74 % apports azotés sur la période
statut des pollinisateurs ??

���� Richesse spécifique - 44%
1970s : 16.6 espèces
2000s :  9.3  espèces

� Dans chaque parcelle

Progr. 7%

Stable

27%

Régression

21%

Maintien

55%
Disparu

30%

Apparu

15%

� à l’échelle du département
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Un couple de Gazé sur Orlaya grandiflora

Syrphes sur chicorée sauvage
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Quelques conclusions …
• L’intensité des bouleversements de composition des flores constitue en soit

une mesure de l’impact des innovations agricoles

� importance des réseaux d’observatoires

• Certaines mauvaises herbes réagissent fortement aux pratiques et sont 
plus labiles que d’autres. On attend des fluctuations plus rapides pour ces 
espèces.

• Face à la capacité des flores à s’ajuster en permanence via le succès 
/échec des espèces elles-mêmes, la stratégie à adopter serait de :

– maintenir la diversification des rotations et

– garantir la rupture des rythmes
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XIIIth

International Conference 

on Weed Biology

8 – 10 September 2009

Dijon France

Association française 
de Protection des Plantes E W R S 

First announcement
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L’entrée de nouvelles espèces varie du 
simple au double selon les cultures

Nouvelles 
venues

Espèces 
stables

Espèces en 
régression

2000 1975

Lamium purpureum 20 N
Legousia speculum veneris 22 28 N

Senecio vulgaris 23 N
Bromus sp 24 N
Scandix pecten veneris 25 N
Alopecurus myosuroides 1 1 =
Veronica hederifolia 2 2 =
Galium aparine 3 8 +
Viola arvensis 4 11 +
Papaver rhoeas 5 4 =
Stellaria media 6 3 -
Matricaria spp. 7 6 =
Veronica sp 8 5 -
Lolium sp 9 22 +
Aphanes arvensis 10 9 -
Avena fatua 11 10 =
Sinapis arvensis 12 14 +
Poa annua 13 13 =
Myosotis arvensis 14 25 +
Apera spica venti 15 23 +
Fumaria officinalis 16 16 =
Raphanus raphanistrum 17 17 =
Capsella bursa pastoris 18 20 =
Polygonum aviculare 19 7 -
Fallopia convolvulus 21 12 -

Cerastium spp. 32 19 -
Avena ludoviciana 33 15 -
Cirsium arvense 38 24 -

Ranunculus arvensis 44 18 -
Anagallis arvensis 46 21 -

Espèces
Rang

Evolution 
2000 1975

Setaria viridis 7 N

Panicum milliaceum 13 N

Chenopodium polyspermum 15 N

Calystegia sepium 16 N

Senecio vulgaris 17 N

Poa annua 18 N

Polygonum lapathifolium 20 N

Sonchus asper 22 N

Veronica persica 23 N

Kicksia spuria 25 N

Alopecurus myosuroides 21 28 +
Chenopodium album 1 1 =
Solanum nigrum 2 6 +
Echinchloa crus-galli 3 3 =

Amaranthus spp. 4 4 =
Polygonum persicaria 5 5 =
Digitaria sanguinalis 6 2 -
Mercurialis annua 8 11 +

Polygonum aviculare 9 7 -
Stellaria media 10 12 =
Atriplex spp. 11 15 =

Fallopia convolvulus 12 8 -
Setaria viridis 14 16 =
Anagallis arvensis 19 13 =
Matricaria spp. 24 14 =

Portulacca oleracea 26 27 =

Raphanus raphanistrum 28 10 -

Convolvulus arvensis 31 9 -

Cynodon dactylon 34 22 =

Viola arvensis 36 25 =

Sinapis arvensis 40 23 =

Spergula arvensis 42 18 -

Fumaria officinalis 53 19 -

Equisetum arvense 56 21 -

Galium aparine 60 24 -

Cirsium spp. 87 20 -

Espèces Evolution 
Rang

Blé d’hiver (33% en 30 ans) Maïs (61 % en 30 ans)
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