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La région Île-de-France connaît une pression urbaine grandissante qui fragmente 
de plus en plus les espaces naturels. Si sa richesse floristique et faunistique est de 
mieux en mieux connue grâce aux différents inventaires et atlas, la connaissance des 
groupements végétaux et des habitats demeure une affaire de spécialistes, alors qu’elle 
apporte de précieux renseignements sur la fonctionnalité biologique et écologique du 
milieu.

Cet ouvrage a pour ambition de permettre au 
plus grand nombre d’apprendre à identifier 
ces groupements. Que recouvre le terme de 
« végétation » ? En quoi la phytosociologie est-elle 
un outil pertinent et efficace ? Quelles sont les 
principales végétations remarquables d’Île-
de-France ? Comment évaluer leur caractère 
patrimonial ? Telles sont les questions auxquelles 
le lecteur trouvera une réponse à la lecture de cet 
ouvrage, qui se veut également un outil de terrain, 
avec une clé de détermination et des fiches 
pratiques de présentation de ces végétations.

Puisse-t-il susciter de nouvelles vocations de 
phytosociologues et participer à la conservation 
et à la restauration des groupements végétaux les 
plus menacés.

Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France

Service nature, paysage et ressources
10 rue Crillon - 75194 PARIS CEDEX 04

Conservatoire botanique national  
du Bassin parisien

Muséum national d’Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53 - 75005 PARIS
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Rappel de l’organisation du synsystème depuis le niveau hiérarchique supérieur vers 
le niveau inférieur avec les suffixes liés à chaque niveau et un exemple dans chacun 
des cas :

Niveau hiérarchique Suffixe Exemple

 Classe  -etea Querco roboris - Fagetea sylvaticae

 Ordre  -etalia Fagetalia sylvaticae

 Sous-ordre  -enalia Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae

 Alliance  -ion Carpino betuli - Fagion sylvaticae

 Sous-alliance  -enion Carpino betuli - Fagenion sylvaticae

 Association  -etum Melico uniflorae - Fagetum sylvaticae

Complément de la notice explicative des fiches

Complément de la notice explicative des fiches

Les pictogrammes suivants résument les principales conditions écologiques  
de développement de la végétation :

•  Hauteur de la végétation ou profondeur  
(dans le cas des végétations aquatiques) exprimée en mètres.

 

•  Phénologie optimale de la végétation exprimée en mois en chiffres romains, 
correspondant à la période optimale de développement et de floraison.

VII-IIX

•  Humidité : gradient d’humidité moyenne du sol.

Végétation 
xérophile

Végétation 
mésoxérophile

Végétation 
xérocline

Végétation 
mésophile

Végétation 
hygrocline

Végétation 
Mésohygrophile

Végétation 
hygrophile

Végétation 
aquatique

Les gouttes en gris correspondent aux possibilités de variation de l'humidité.
Exemple : Végétation xérocline à hygrocline.

Eutrophe

•  Trophie : gradient de richesse en nutriments du sol.

Oligotrophe

Oligomésotrophe

Mésotrophe

Méso-eutrophe

Les graduations en gris correspondent aux possibilités de variation de la trophie.  
Exemple : Oligotrophe à mésotrophe.

•  Acidité : gradient de valeur du pH du sol.

Végétation 
acidiphile

Végétation 
méso-acidiphile

Végétation 
acidicline

Végétation 
neutro-acidicline

Végétation 
neutrocline

Végétation 
basicline

Végétation 
basiphile

Les niveaux en gris correspondent aux possibilités de variation de l'acidité.
Exemple : Végétation acidicline à basicline.
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Les clés qui suivent ont été réalisées afin de servir d’outil 
d’aide à la détermination des végétations franciliennes, en 
complément des fiches descriptives du guide. Situées dans le 
prolongement de travaux internes déjà réalisés par le CBNBP 
(Olivereau et al., 2011 ; LafOn et ferreira, 2012), elles ne cor-
respondent toutefois qu’à un exercice encore perfectible basé 
sur les connaissances actuelles et sont susceptibles d’évo-
luer régulièrement avec les modifications de la classification et 
l’amélioration des connaissances régionales. Elles s’appuient 
sur d’autres clés de détermination des végétations déjà réali-
sées au niveau national (GuinOchet, 1973b ; Julve, 1998 ff ; Bardat 
et al., 2004) et régional (lacOurt, 1981 ; BOurnerias et al., 2001 ; 
catteau et al., 2009 ; 2010 ; cOrdOnnier, 2010 ; françOis et al.,  
2012 ; delassus et al., 2014).

Ce chapitre s’organise selon une première clé introductive 
permettant d’aboutir aux 10 grands types de milieux (Clés A 
à J) regroupant les fiches du guide : aquatiques, tourbières, 
riverains, prairies humides et mégaphorbiaies, prairies méso-
philes et pelouses, ourlets, fourrés et landes, forêts, rochers 
et, pour finir, cultures et friches. Cette clé générale s’appuie 
principalement sur des caractères physionomiques, écolo-
giques et biologiques en faisant appel à un minimum de notions 
floristiques. 

On retrouve ensuite 10 clés aboutissant aux alliances, une 
par grand type de milieu. Les premiers critères d’identifica-
tion de ces clés plus précises se basent sur la morphologie, la 
structure, les types biologiques et les espèces ou les familles 
d’espèces dominantes. Puis, au fur et à mesure de la pro-
gression dans la clé, les critères deviennent essentiellement 
floristiques avec des lots d’espèces différentielles pour aboutir 
aux alliances. Dans ces clés, les notions d’écologie et de biologie 
servent surtout d’indicateurs complémentaires pour aider à la 
détermination de la végétation. Les cortèges d’espèces dif-
férentielles indiqués dans les clés doivent être interprétés 
comme un lot d’espèces se retrouvant préférentiellement dans 
ce type de végétation plutôt que dans les autres possibilités de 
la clé du même niveau. Ils ne doivent pas être entendus comme 
un ensemble d’espèces présentes de manière systématique 
dans cette végétation. De même, pour les listes d’espèces 
dominantes, il s’agit d’une indication de dominance par l’une 
ou l’autre (voire plusieurs) des espèces de cette liste et non par 
l’ensemble.

Ces clés ne traitent que des 
végétations spontanées se 
développant de manière auto-
nome. Les habitats artificiels 
(cultures, plantations, parcs, 
jardins…) ne sont pas trai-
tés directement mais peuvent 
l’être au travers des végétations 
spontanées qui s’y développent 
(végétations commensales ou 
rudérales, mégaphorbiaies, 
landes…). On se référera dans 
ce cas aux clés correspondant à 
ces dernières végétations.

Ces clés sont construites selon la classification phytoso-
ciologique sigmatiste. Le plus fin niveau syntaxonomique 
utilisé est celui de l’alliance, rarement de la sous-alliance. 
Ce niveau a été utilisé car les alliances phytosociologiques 
possèdent généralement des caractères écologiques, 
morphologiques et floristiques communs suffisamment 
précis pour permettre une distinction et une progres-
sion aisée au sein des clés de détermination. Elles se 
basent sur un fonctionnement essentiellement dichoto-
mique pour simplifier au maximum leur utilisation (fig. 
1). À chaque niveau de la clé, un fil vertical situé sur la 
gauche ( 1 ) de la page permet de relier les différentes 
possibilités à comparer (notamment pour les niveaux à 
trois possibilités). À la fin de chaque option de la clé, un 
fil horizontal permet de relier le niveau suivant choisi ( 2
). S’il n’y a plus de fil, c’est que la clé s’arrête et que l’on 
est au niveau le plus bas. La structuration de la clé est 
dite emboitée avec le niveau suivant, toujours situé juste 
en dessous de l’option que l’on vient de choisir dans la 
clé. Cette organisation permet de retrouver facilement la 
classification phytosociologique des syntaxons avec toutes 
les alliances situées en dessous de la classe à laquelle 
elles appartiennent. Les syntaxons sont indiqués à droite 
sous le niveau correspondant dans la clé, en gras, en 
noir et en majuscules ( 3 ) pour les classes, en gras, en 
vert et en minuscule ( 4 ) pour les alliances (idem mais 
sans gras pour les sous-alliances). Lorsque les syntaxons 
correspondent à une fiche du guide, un crochet et une 
demi-bulle précisant le numéro et le nom de la fiche ( 5
) sont placés à droite du texte. Certains syntaxons sont 
suivis de la mention « pp », ce qui signifie que seule une 
partie du syntaxon est concernée par cette option de la 
clé. De même, certains syntaxons peuvent être présents 
en plusieurs endroits de la clé lorsqu’ils présentent une 
certaine variabilité écologique, floristique ou physiono-
mique. Enfin, des encadrés ( 6 ) situés directement sous 
certains syntaxons permettent de préciser les risques de 
confusion les plus importants avec des végétations situées 
à d’autres endroits de la clé.

CLÉS DE DÉTERMINATION  
DES VÉGÉTATIONS D’ÎLE-DE-FRANCE

Le second volume de ce guide des végétations remar-
quables d’Île-de-France est conçu comme un outil 
d’appui à l’expertise de terrain, destiné à faciliter 
l’identification des végétations remarquables présentes 
en Île-de-France. Pour mémoire, ont été considérées 
comme remarquables les végétations qui revêtent un 
intérêt patrimonial en raison de leur rareté ou des 
menaces qui pèsent sur la conservation de ces végéta-
tions dans la région, ainsi que celles qui figurent sur les 
listes réglementaires des textes régissant la conserva-
tion de la nature ou des ressources naturelles (DHFF, 
SCAP, ZNIEFF…). On se référera au volume I de ce 
guide pour la description de ces listes et de leur portée.

L’état des connaissances sur ces végétations est 
présenté sous la forme de 55 fiches. Elles sont, le plus 
souvent possible, déclinées au niveau de l’alliance 
phytosociologique, parfois regroupées au niveau de 
la classe ou entre alliances proches lorsqu’il existe 
un manque d’informations. Au total, 83 alliances ou 
sous-alliances phytosociologiques totalement ou 
partiellement remarquables sont décrites parmi les-
quelles 78 présentent un intérêt patrimonial régional, 
38 sont déterminantes ZNIEFF et 67 sont d’intérêt 
européen (DHFF). Les fiches sont classées par grand 
type de milieu avec dans chaque cas un paragraphe 
introductif faisant un bilan sur ces milieux et leur 
caractère remarquable en Île-de-France. Ces para-
graphes introductifs replacent également dans la 
synsystématique les différents syntaxons cités dans les 
fiches et présentent succinctement 14 alliances poten-
tiellement patrimoniales en Île-de-France mais dont la 
présence n’est pas avérée ou mal établie. La liste des 
fiches traitées ainsi que leur mise en correspondance 
avec les différentes codifications d’habitats existantes 
(CORINE biotopes, EUR 28, SCAP, ZNIEFF) ont été syn-
thétisées en annexe 2 du volume I.

En début d’ouvrage, des clés de détermination per-
mettent, par une démarche de choix de critères, 
d’identifier la végétation observée sur le terrain. Ces 
clés intégrent l’ensemble des végétations présentes en 
Île-de-France, remarquables ou non, jusqu’au niveau 
de l’alliance. Pour les végétations remarquables, un 
renvoi aux fiches correspondantes dans le guide est 
indiqué. 

En fin d’ouvrage, un glossaire précise les termes tech-
niques ou scientifiques utilisés dans l’ensemble de 
l’ouvrage. La liste des espèces (index taxonomique) et 
celle des végétations (index syntaxonomique) citées 
permettent également une consultation rapide de l’ou-
vrage à partir d’une entrée « espèce » ou « végétation » 
sans passer par les clés.

Nous avons apporté tous nos soins à la diagnose 
des végétations en insistant sur les caractères dis-
criminants permettant d’identifier correctement les 
végétations. Toutefois, le lecteur sera régulièrement 
confronté sur le terrain à des difficultés d’interpréta-
tion. La phytosociologie a en effet pour objet de décrire 
et de classer des types de végétation basés sur la répé-
tition statistique de cortèges d’espèces partageant 
des conditions écologiques similaires. Une unité phy-
tosociologique (une association végétale par exemple) 
est un concept abstrait permettant de reconnaître 
les caractères communs et constants à un ensemble 
de cas observés sur le terrain. Cette classification 
permet de donner des repères pour mieux comprendre 
et observer le paysage végétal. Mais la végétation 
observée à un moment donné est le résultat d’inte-
ractions constantes entre les différentes populations 
d’espèces végétales qui la composent et leur environ-
nement. Il est donc fréquent d’observer sur le terrain 
des situations manifestement intermédiaires entre dif-
férents types de végétations décrits. Ces cas de figure 
peuvent entraîner des difficultés à rattacher l’obser-
vation à une unité syntaxonomique et décourager 
l’observateur. Ils permettent en revanche d’expliquer 
ou de prédire les évolutions survenues ou en cours 
et offrent ainsi une possibilité, rare dans le domaine 
des sciences naturelles, de comprendre in situ les 
phénomènes qui se déroulent dans le milieu naturel. 
Afin d’utiliser correctement les fiches descriptives du 
volume II et d’en tirer le maximum d’informations, il 
est donc vivement conseillé de lire les chapitres intro-
ductifs du volume I, relatifs à la phytosociologie et à 
l’organisation spatio-temporelle de la végétation.

Enfin, il faut rappeler que la phytosociologie est une 
discipline au carrefour de la botanique et de l’écolo-
gie. Sa pratique exige donc une bonne connaissance 
préalable de la flore et une certaine culture générale 
en écologie scientifique. La géologie, la pédologie, la 
climatologie, l’hydrologie et l’agronomie sont par-
ticulièrement utiles à la bonne compréhension du 
paysage végétal et des interactions qui influent sur la 
végétation. L’acquisition de bases dans ces différents 
domaines demande du temps et de l’investissement 
mais l’effort fourni est largement récompensé par le 
plaisir de comprendre les scénarii qui se déroulent si 
lentement dans le paysage qui nous entoure qu’il est 
difficile de les percevoir autrement.
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Figure 1 :  Modèle de la clé de détermination
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