
Transformations des pratiques collectives 

dans les systènies pastoraux 

des Pyrénées centrales : 

caractéristiques et enjeux 

Les systèmes pasto raux des Pyrénées 
centra les se  s i n g u la r i sen t  encore de  nos  
j o u rs par  l ' i m po rtance des phases  co l l ec
t ives dans les  act i v i t é s  d ' é l evag e .  " C e  
caractère col lectif d e  l a  v ie pastorale est u n  
des caractères fondamentaux de l a  géogra
ph ie  hu maine des Pyrénées,  il les oppose 
fortement à d'autres montagnes françaises" 
(M ichel Cheval ier, La vie humaine dans les 

Pyrénées ariégeoises, 1 956) . C e  tra i t  s e  
retrouve marqué  d a n s  l e s  prat iques d'est i 
vage où i l  ex iste trad it ionne l lement u n  trou
peau col lectif pour  les bovins et u n  pou r  les 
o v i n s  par c o m m u n e .  I l  l ' e s t  é g a l e m e n t  
pendant la  pér iode h iverna le  o ù  l e s  t ro u 
peaux d e s  d i ffé rents é leveurs parcou ren t  
l i brement  e n  s e  m é l a n g eant  l es  c h a m ps 
cu lt ivés, les prés de fauche et les pâtu rages 
en p rop r i é té  p r i v é e . Ces p rat i q u e s  t rès  
anciennes on t  façon n é  u n  paysage pastoral 
résu ltant de l 'agrégat ion de centai nes  de 
m i n uscu les  parce l l e s ,  vér i tab le mosaïq u e  
d'h istoi res cu l turales d ifférentes, q u i ,  à u n e  
é c h e l l e  p l u s  g ro s s i è r e ,  p r o d u i s e n t  u n  
zonage très marq u é  révé lateu r  d e  règ les  
t rès  s t r i ct e s  d a n s  l ' o rg a n i s at i o n  de  la  
gestion des  ressources pastorales .  

Pourtant, à l ' heure actue l le  l 'observat ion 
des paysages  révè l e  sans a m b i g uïté l e  
ma la ise  d e  c e s  soc i étés pasto ra l e s .  Les 
b o i s e m e n ts  g ag n e n t  s u r  les  pât u rag e s  
co l lectifs . Les fougères ,  le  brachypode ont  
envah i ,  depuis longtemps,  les espaces aux 
marges des pâtu rages des fonds de val lée .  
Des fr iches même su rg issent au mi l ieu  des 
prés de fauche .  Pour  maîtr iser  ces évo l u 
t ions qu i  condu isent ,  à p l u s  ou  m o i n s  court 
terme ,  à la fermeture de paysages monta
gnards dont la valeu r  écolog ique et l 'attrait 
tour istiqu e  sont indén iables, de nombreuses 
aides affl uen t  des o rgan ismes e u ropéens 
ve rs  l e s  ag r i c u l te u rs .  P o u r  o r i e n t e r  ces  
fonds vers des act ions rée l lement eff icaces 
en termes de maint ien d 'un env i ronnement 
de qual ité et d 'un  potent iel productif impor
tant ,  u n e  bonne  con naissance des bases 
b i o l o g i q u e s  du f o n c t i o n n e m e n t  de c e s  
systèmes pastoraux est évidemment néces
sa i re .  La con n aissance des bases co l lec
tives de l 'organisation de la gest ion de l 'es
pace e t  de l e u r  é v o l u t i o n  r é c e n t e  l ' e s t  
également. 
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LE POIDS DE LA SOCIETE PASTO
R A L E  S U R  LE CHOIX DES M O D E S  
DE G ESTION DE L'ESPACE 

Les n iveaux de pi lotage 
dans le système pastoral 

Fruit de l 'h istoire des relat ions entre u n e  
société e t  son m i l i e u ,  l e s  systèmes pasto
raux  s o n t  des systè m e s  c o m p l e x e s .  C e  
n 'est qu 'en bâtissant u n  modèle général  d e  
représentat ion permettant de s i tu e r  e t  d e  
h iérarch iser  les i nterrelat ions en j e u  à l ' i nté
rieu r  de  ces systèmes que l 'on peut caracté
riser les fo rces et les faiblesses d ' un  type 
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local d 'organisation  pastorale .  En analysant 
les rôles et les enjeux  des d i fférents acteu rs 
soc iaux des systèmes pastoraux dans des 
m i l i eux  très divers,  com m e  par exemple les 
m i l i e u x  pastoraux afr icai n s  étud iés par de 
n o m b r e u x  e t h n o l o g u e s  e t  pasto ra l i s tes ,  
nous  avons  proposé de  d ist i n g u e r  dans  le 
systèm e  pastoral t ro is  n iveaux p r i nc i paux 
d 'o rgan isat io n  des act iv i tés l i ées  au pâtu
rage (F i gu re 1 ) , que l 'on retrouve dans tous 
les types de  société . 

Berger-Animal-Herbe : 
Le gard iennag e  const i tue le prem ie r  n iveau 
de p i l otage des i nteractio n s  h e rbe-an imal .  
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La p a r ce l l e  p ât u ré e  o u  l ' e n s e m b l e  d e s  
parcel les pâtu rées au cou rs d ' u n  c i rcu i t  de 
pâtu rage j o u rna l i e r  co n st i tu en t  l e  s u pport 
terr itor ia l  d u  systèm e  berger-an i ma l -herbe.  
S e l o n  ses  o bj ect i fs , l e  b e rg e r  o r i e n te  le 
pâtu rage des a n i m a u x  vers u n e  i n g est ion  
max i m u m ,  une ut i l i sat ion  d i ffére nc iée  des 
d i fférents faciès de végétat io n .  I l  peut ,  par  
exemple ,  contrô le r  la  répart i t ion des pré lè
vements sur  la su rface pâtu rée de façon à 
l im iter le développement des adventices et 
des mauvaises herbes des pâtu res .  

Eleveur- Troupeau-Sole pâturée : 
Ce système eng lobe le précédent .  Le p i lo 
tage de l ' i n terface tro u peau-sole pâtu rée est 
réal i sé  à l ' i n téri e u r  du systè m e  d 'é levag e .  
E n  f o n c t i o n  d e  s e s  o bj ect i fs , q u an t  à l a  
p r o d u ct i o n  d u  t ro u p e a u , l ' é l e v e u r  e s t  
cond u it à mettre e n  œ u v re des stratég ies 
d 'aj u stement ,  à l ' éch e l l e  de la cam pag n e ,  
entre l e s  d i fférentes sources d'a l imentat ion 
qu ' i l  u t i l i se (pâtu rage ,  fou rrages et concen
trés) et les beso i ns  d u  tro u peau . 

Société pastorale- Troupeaux- Territoire 
pastoral : 
Les activités pastorales m ises en œuvre par 
u n e  s o c i été l oca le  s ' i n sc r i ven t  d a n s  u n e  
port io n  d'espace p lus  ou  mo ins  i m po rtante : 
le terr ito i re ,  c'est-à-d i re " la  partie d 'espace 
géograph ique s u r  laque l le  un g ro u pe d ' i nd i 
v idus exerce u n  contrôle suff isamment eff i 
cace po u r  l u i  pe rm ettre d 'y i m po s e r  s o n  
pouvo i r " .  L 'étude  d e  l ' o rg a n i satio n  terr i to
r i a l e  d e s  a ct i v i t é s  p a s t o r a l e s  n o u s  
rense igne su r  les i nteract ions entre les trois 
pôles d u  système pastoral : l a  soc iété , les 
tro u pe a u x  q u ' e l l e  possède et l e  terr i to i re 
qu 'e l le  ut i l i se .  

Dans la p l upart des systèmes pastoraux ,  
l ' u t i l i satio n  d e s  ressou rces pastorales relève 
de p r at i q u e s  c o l l e c t i v e s  s o u m i s e s  à u n  
c o n t r ô l e  co m m u n a u t a i r e  p l u s  o u  m o i n s  
s t r i c t .  L e  b u t  e s s e n t i e l  e s t  d ' a s s u re r  l e  
renouve l l e m e n t  d e s  ressou rces et ,  p a r  l à  
m ê m e ,  l a  r e p ro d u ct i b i l i t é  d e  l a  s o c i été . 
D a n s  l e s  s i t u at i o n s  o ù  l ' e s p a c e  e s t  u n  
f a c t e u r  l i m i t a n t ,  c a s  p a r  e x e m p l e  d e s  
m o n t a g n e s  e u r o p é e n n e s  j u s q u ' à  u n e  
pér iode récente, l 'objectif m ajeu r  d u  p i lotage 
a u  n iveau de la  soc i été pasto ra le  est d e  
préserver la  reprodu ct ib i l ité d e s  ressou rces , 
en jouant notamment su r  la répartit ion  des 
charges an imales dans l 'espace et dans le 
temps en  fonct ion de l 'état de la  végétat ion .  

Société englobante e t  espace multi-fonc
tions : 

Dans nos sociétés occidentales modernes,  
i l  c o n v i e n t  de d i s t i n g u e r  u n  q u at r i è m e  
n iveau : l a  gamme des acteu rs i ntervenant 
sur un terr i to i re s 'est é larg ie  b ien au -de là  
des l i m ites de la société locale qu i  y v i t .  De 
nouveaux pôles de déc is ion s u r  la  gest ion 
des terr itoi res pastoraux ont  a ins i  é m ergé .  
R e l ayés  par  d e s  age nts  l o c a u x ,  i l s  s o n t  
porteu rs de préoccupat ions d 'aménagement 
g lobal  d u  terr ito i re dont  les objectifs et les 
moyens  d 'act i o n  sont  é l aborés au n iveau 
nationa l  ou  i nternationa l  (C E E ) ,  et  relèvent 
des f ina l ités générales de  nos sociétés occi
dentales (récréation ,  lo is i rs ,  préservatio n  de 
l 'env i ro n nement .  . .  ) .  
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C a r a c t é r i s t i q u e s  g é n é r a l e s  d u  
s y s t è m e  p a s t o r a l  d e s  P y r é n é e s  
centrales 

L'élevage des Pyrénées centrales ut i l i se 
tro is g rands types de su rfaces au cou rs de 
l ' a n n é e  : l ' é té , de  j u i n  à o cto b r e ,  l e s  
a n i m a u x  (ov i n s  e t  bov i n s )  pât u r e n t  d e s  
su rfaces d 'a l t i tude ( 1 500 à 2 8 0 0  mètres) . 
E n  d e h o rs d e  cet te p é r i o d e ,  l ' é l e v a g e  
repose s u r  l ' ut i l isation d e  parcou rs proches 
des v i l lages : pendant le pr i ntemps et l 'au
tomne mais aussi en h iver, en complément 
de d istr ibut ions fou r ragères en  bâti ments . 
Les pâtu rages ut i l isés en dem i-saison et en 
h iver sont hétérogènes à p lus ieurs n iveaux : 
a l t i t ude ,  pente , expos i t i o n , appro pr iat i o n  
(co l l ect ive  o u  p r i vée ) ,  h i st o i re c u l t u ra le  
(anc iens  champs ,  a n c i e n s  prés , prés de  
fauche actuels ,  comm u naux) ,  e t  aussi végé
tatio n .  

Dans l e s  val lées hautes (v i l lages à 900-
1 200 mètres d'altitude ) ,  c 'est au n iveau de 
la c o m m u n e  q u e  s ' o rg a n i s e n t  le p l u s  
souvent l ' u t i l isat ion et l a  gest ion co l lective 
des pâtu rages .  Les règ les en  sont f ixées 
dans chaque  commu nauté v i l lageoise par 
les groupements pastoraux qui o nt aujou r
d 'hu i  pr is le relais des consei ls m u n ic ipaux. 
On  peut d is t i nguer  deux sous-ensemb les  
dans  ces  systèmes pastoraux : 
- l ' u t i l i sat i on  de l 'est i ve  pendant  la b e l l e  
saison q u i  fait l 'objet d ' une  rég lementatio n  
e t  d ' u n e  organisation spécif ique .  
- l 'ut i l isation en demi-saison et  en h iver des 
pâtu rages de versant et  de fond de val lée 
qu i  met en jeu d 'autres prat iques rég lemen
tées par la vaine pâture ou  des d isposit ions 
vois ines .  

L'organ isation des systèmes pastoraux a 
connu  de fortes transformations  au cou rs du  
s ièc le  écou lé .  E l les concernent su rtout les  
pâtu rages de val lée et e l les ont  condu i t  à 
une situation où ,  tout en étant encore très 
présentes , les pratiques co l lectives d 'ut i l isa
t ion des pâtu rages ne sont p lus en mesure 
d ' a s s u re r  l a  c o h é r e n c e  d ' e n s e m b l e  d u  
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systè m e  pasto ra l ,  co m m e  n o u s  l ' avo n s  
m o n t r é  a v e c  M o n i q u e  B a r r u e - P a s t o r ,  
géog raphe  à l ' U n ivers i té de To u l ouse- le 
M i ra i l .  

LES G RANDS TRAITS DE L'ÉVOLU
T I O N  D U  S Y S T È M E  PA STO R A L  
P Y R É N É E N  

_ Alors que  les bases générales d'organ i 
sat ion  d e s  systèmes pastoraux pyrénéens 
ava i e n t  t raversé l ' H is to i re ,  sans g rands  .� 
changements , l e  v i ngt ième s ièc le a été le _g 
théâtre de profondes modificat ions dans ce 
domaine .  

U) 
·� 0 
� 

les m u t at i o n s  d e  l ' a g r i c u l t u re de � 
montag ne : spécial isation sur l 'éle- � 
vage et déprise agricole � 2 

Une première phase importante de trans- � 
format io n  décou le  d u  passage d 'une ag r i 
cu l ture vivr ière à une  spécial isation  sur  l 'é le
vage .  Les terres labou rées ont commencé à 
d i m i n ue r  au début  du s ièc le au profit des 
s u rfaces fau c h é e s .  La m i se en  p lace de 
systè mes d ' é levage de bov i ns  et d 'ov ins  
pour la viande s'est accompagnée de l 'ut i l i 
sat ion de nouve l les races p lus  exigeantes 
en  nou rr i ture.  Les premiers champs aban
donnés ont  d 'abord été remplacés par  des 
prés de fauche .  

Les a n n ées 1 950 i n i t ient  u n e  seco nde 
phase , l iée à la modernisation  de l 'agr icu l 
t u re et  l a  dépr i se  ag r i co le .  Les prés d e  
fauche o n t  alors commencé à d im i nuer d e  
façon s ign if icative sous les effets combinés 
d e  l a  c h ute  de n o m bre d ' a n i m a u x  et d u  
déve loppement  de  la  mécan isat ion  q u i  a 
e n t raî n é  l ' a b a n d o n  d e s  parce l l e s  t r o p  
pentues. 

L 'évo lu t ion  conjo i nte des su rfaces cu l t i 
vées et  fauchées s 'est tradu ite par la marg i 
na l i satio n  progressive d ' une partie i m po r
tante de la S A U .  Sont  a ins i  apparues les 
"Zones I ntermédiaires" ,  espaces composés 



des  a n c i e n s  c h a m p s  et p rés  d e  f a u c h e  
abandonnés  et désorma is  v o u é s  au  s e u l  
pâtu rage d e s  tro u peaux ( 1  ) .  L e s  parce l les 
abandon nées e n  pr io r i té on t  été les  p l u s  
pentues et/ou l e s  p l u s  é lo ignées d u  v i l lage .  
La press ion  d ' u t i l i sat ion  s 'est  concentrée 
vers le  fond de la  val lée ,  sur les su rfaces 
les plus planes et aux abords imméd iats d u  
v i l lage. 

La baisse générale de la fert i l ité des 
surfaces pastorales 

La ferti l i sat ion  des s u rfaces de fond de 
val lée a toujou rs été l iée à u n  m écan isme 
de transfert des é l é m e nts fert i l i sants des 
su rfaces pâtu rées vers les su rfaces cu l t i 
vées .  L 'h istor ien Féra l  par le "d ' u n  é levage 
extens if d 'herbivores en levant sans cesse 
les éléments fert i l isants des vacants (pâtu
rag es co m m u n a u x )  et des  bo is  p o u r  en 
gaver de leur  l iants les rares terres labou 
rables". 

Au d é b u t  du s i è c l e ,  l e s  e x p o rtat i o n s  
provena ien t  de  vastes s u rface s  co m m u 
nales et avaient peu d e  conséquences su r  
l 'évo lut ion de leur  fert i l i té .  E n  contre part ie ,  
l e  n o m bre i m p o rtant  d ' an i m a u x  h ivernés  
permettait d'apporter des  quantités considé
rables de f u m i e r  s u r  les prés d e  fauche  
(20  t/ha/an)  e t  sur  l es  champs (40  t/ha/an) . 
De p l us  la prat i q u e  d u  parcage n octu rne  
d e s  t ro u p e a u x  o v i n s  é t a i t  c o u r a n t e  et  
permettait de fert i l i se r  les  champs et les  
prés les  moins accessib les.  

Aujourd 'h u i ,  le g l issement vers le fond de 
val lée de ce mécan isme de transfert est un 
é lément essent ie l  de la  mod if icat ion de la  
gestion des  é léments fert i l i sants.  Les acti
vités de pâtu rag e ,  pendant  la  pér iode de 
proh ibit ion des prés de fauche,  se concen
t r e n t  m a i n t e n a n t  s u r  l e s  Zl ( Z o n e s  
I nterméd ia i res )  e t  l ' essent ie l  d u  t ransfert 
des fert i l i sants se fait donc entre les Zl et 
l e s  p r é s  d e  f a u c h e .  La d i s p a r i t i o n  d u  
parcage des ovins ,  l a  d im inut ion d u  nombre 
d 'an imaux  donc  du f u m i e r  d i spon ib le  ont  
modif ié la fert i l ité des  su rfaces.  L 'ensemble 
de  ces mod i f i cat i o n s  fa i t  q u ' a uj o u rd ' h u i ,  
la  fert i l i té décroît rég u l i è rement s u r  l ' e n 
semble d e s  su rfaces pastorales ut i l isées. 

L ' a b a n d o n  de l ' o b l i g a t i o n  d e  
gardiennage 

L'abandon de l 'obl igation  de gard iennage 
sur  les  surfaces de fond de val lée a su ivi de 
p e u  la d i s p a r i t i o n  d e s  b e r g e r s  e t  d e s  
vachers co m m u naux  permanents ,  désor 
ma is  recrutés pou r  la seule période d'estive. 
La diversif icat ion sociale des é leveurs ,  de 
l e u rs object i fs d e  prod u ct i o n  et de  l e u rs 

(1)  Les Zones intermédiaires occupent des superficies 
importantes : dans la vallée d'Oô par exemple, elles repré· 
sentent plus d'une centaine d'hectares contre 70 hectares 
de prés de fauche. 
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co n d u i tes d e  tro u peau x ,  e n  est u n e  d e s  
causes pr incipales .  Chaque é leveu r  déve
loppe sa propre stratégie en fonct ion de ses 
objectifs , selon qu' i l  t ienne à conserver l ' i n 
d i v i d u a l i t é  de  son  t r o u p e a u  ou  q u ' i l  
recherche des associat ions avec d'autres ; 
s e l o n  q u ' i l  e n  a s s u re  l u i - m ê m e  l a  
su rve i l lance,  qu ' i l  l a  confie à u n  berger  o u  
u n  vacher, o u  qu ' i l  abandonne l e  gard i e n 
nag e .  L e s  an imaux  pâtu rent donc l e  p l u s  
souvent en l iberté , sans aucune or ientatio n  
de l e u r  comportement .  

Le choix i ndividuel  des modal ités de pâtu
rage et l 'abandon d u  gard ien nage ,  e ntraî
nent une mauvaise répartit ion des charges 
sur les pâtu rages. 

LA VAI N E  PÂTU R E  H I V E R N A L E  ET 
SON R Ô L E  S U R  LA R E P R O D U CTI
B I LITÉ DES R ESSO U R C ES PASTO
RALES 

Ces prat i ques  co l l ect ives de pât u ra g e  
d 'h iver e t  de demi-saison sans contrô le  d u  
comportement des an imaux jouent u n  rô le 
i m portant  sur l ' évo l u t i o n  des ress o u rces 
pasto ra les  des va l l ées  pyré n é e n n e s  au 
cou rs d u  dern ier  demi -s ièc le .  Nous avo n s  
co nst ru i t  u n  modè le  q u i  re nd  com pte d e  
cette évo l ution à part i r  de l 'étude de la  f lore 

d e s  p r a i r i e s  d ' u n e  v a l l é e  d e s  Py r é n ées 
cent ra les ,  l a  va l lée  d 'Oô dans l a  H a u te
Garonne  (F igu re 2) .  

L a  d y n a m i q u e  g l o b a l e  d ' évo l u t i o n  des 
s u rfaces pastorales de  fond de va l lée est 
a s s i m i l a b l e  à u n  f l u x  p e r m a n e n t  de  
p a r c e l l e s  q u i  é vo l u e n t  d ' u n  é ta t  i n i t i a l  
"champs" (ou  "prés de fauche" ,  le  raison ne
ment  étant identique )  à un état "pe lou se" .  
L ' ensemb le  des  parce l l es se trouve  s i tué 
entre deux cou rbes "enveloppes" (a) et (b) . 
Les q u elques parcel les s ituées à gauche de 
la cou rbe (a)  correspondent  à des forma
t i o n s  v é g é t a l e s  d e  t r a n s i t i o n  e n t r e  l es  
f o r m at i o n s  h e r b a c é e s  e t  l es  f r i c h es 
l i g n e u s e s .  Q u a n d  u n  c h a m p  est a b a n 
donné ,  sa fert i l ité très é levée à ce m oment 
ne  peut que décroître . Tou s  les champs ont 
à peu près le  même n iveau de fert i l i té au 
m o m e n t  de l e u r  aban do n ,  et son t  repré
sentés par le  point A ,  q u i  correspond à une 
parce l le  très fert i le  et non pâtu rée.  En fonc
t i o n  de l ' u t i l i s at i o n  q u i  s u c c è d e  à cet 
abando n ,  l a  parce l l e  va s u ivre des trajec
toi res d'évo l ut ion d ifférentes . Et c'est ic i  que 
l e s  p ra t i q u e s c o l l e c t i v e s  d e  p ât u r ag e ,  
pendant l a  pér iode h ivernale ,  jouent  u n  rôle 
essentie l .  

Dans  un  p re m i e r  temps ,  s i  l a  parce l l e  
abandonnée n 'est pas pâtu rée,  e l l e  va rapi
dement deven i r  une fr iche rudérale (trajec-
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to i  re T 1  ) .  Ce cas est très peu fréquent  s u r  
l a  v a l l é e  é t u d i é e  e n  r a i s o n  d e  l a  v a i n e  
pâtu re .  E n  effet ,  s i  l a  parce l l e  est pâtu rée , 
l e s  a n i m a u x  p a r  l e u r  p i é t i n e m e n t v o n t  
cont r ibuer  à l a  d i spar i t ion progress ive des 
espèces végéta les d e  f r iche ,  et favo r i se r  
l ' i mp lantat ion  de bonnes espèces de  pâtu 
rag e ,  l ' appéte nce d e  la  parce l l e  a u g m e n 
t a n t ,  l a  f réq u e ntat i on  des  a n i m au x  auss i .  
L a  v a l e u r  p a s t o r a l e  d e  l a  p a r c e l l e  v a  
atte i n d re s o n  max i m u m  e n  m ê m e  temps  
q u e  la  fréq u entat ion  des an imaux .  C 'est ce • 

qu 'on  observe s u r  les  prés d e  fauche  et la  
sou lane ,  terro i r  d 'anc iens  champs pâtu rés 
exposés au sud .  Cette su perpos i t ion de  la  
m e i l l e u re végétat i on  et de  la  press ion  d e  
p ât u rage m a x i m a l e  est  i n t é ressante  car ,  
dans u n  contexte de  déprise et d 'abandon ,  
e l l e  révè le  u n e  certa ine  fo rme d 'organ isa
t i o n  d a n s  l ' u t i l i s at i o n  e t  la  v a l o r i s at i o n  
c o l l e c t i v e s  d e s  s tocks  d e  f e rt i l i t é  a c c u 
m u lés d a n s  l e s  parce l les  p a r  l e  travai l  d e s  
générations  antér ie u res .  

Dans u n  second  temps ,  la  fréqu entat ion  
i m p o rt a n t e  d e  l a  p a r c e l l e  e n t raî n e  u n e  
a u g m e n t at i o n  d e  l ' e x p o rt a t i o n  d e s  
é l é ments fert i l i sants par les  an imaux  ; sa 
f e r t i l i t é  v a  d é c r o î t r e  a u  p o i n t  q u e  l e s  
espèces végétales les p l us  ex igeantes s u r  
l e  p lan  n ut r i t i f  v o n t  d i s paraît re .  La va l e u r  
pastora le de  la parce l l e  v a  d o n c  d i m i n ue r  
a ins i  q u e  l 'appétence de  la  végétatio n .  Les  
a n i m a u x  v o n t  d o n c  la  d é l a i s s e r  p o u r  
f r é q u e n t e r  d e s  p a r c e l l es a ba n d o n n é e s  
depu is  mo i ns  longtemps ,  atte ignant à l eu r  
tou r  l e u r  o pt i m u m  d e  l a  val e u r  pasto ra le .  
Ce s c é n a r i o ,  q u i  es t  l e  p l u s  r é p a n d u ,  
correspond aux trajecto i res d 'évo l u t ion  de  
type  T3 o u  T4 se lon  l ' i n tens ité de  press ion  
de  p ât u r a g e  q u i  s u i t  l ' a b a n d o n  de  l a  
cu l tu re .  Les parce l les  f i n issent  so i t  par se 
stab i l i se r  et  présenter  une végétat i o n  de 
t y p e  p e l o u s e  p e u  p r o d u ct i v e , s o i t  p a r  
évo l u e r  vers u n e  végétat ion  de  type tai l l i s  
(T2 )  s i  e l les  son t  s i tuées à prox i m ité d ' u n e  
ha ie  o u  d ' u n  bo is .  r 

Les  p rat i q u e s  c o l l ec t i ves  d e  pât u rage 
i m posent donc  u n e  même dynamique  d 'en 
semb le  aux évo lu t ions  des s u rfaces pasto
rales de  val lée .  I l  y a peu de  phénomènes 
ponctue l s  d 'enf r i chement  après l 'abandon 
de la  cu l ture et de l a  fauche ; i l  ex iste par  
contre un  phénomène généra l  d 'appauvr is
sement  de  la  fert i l i té des so ls  condu isant à 
la marg i na l isat ion  comp lète des zones les 
p l u s  pauvres d u  ter r i to i r e .  Ces  prat i q u e s  
on t  donc  contr i bué  à l i m iter  l ' hétérogéné i 
sat ion  des paysages malg ré la  myri ade  de 
parce l les  qu i  l e  composent .  

P e n d a n t  p r è s  d ' u n  d e m i - s i è c l e ,  l e  
système a fonct i o n n é  pr inc ipa lement  s u r  la 
conso m m at ion  d u  capi ta l  de  fert i l i té accu
m u l é  s u r  l e s  z o n e s  i n te r m é d i a i re s .  C e  
mode de  fonct i o n n ement ,  perm i s  par u n e  
d épr ise ag r ico le i m po rtante,  ne  pou rrait se 
p e r p é t u e r  q u e  s ' i l  é t a i t  s a n s  c e s s e  
a l i m e n t é  p a r  l ' a b a n d o n  d e  n o u v e l l e s  
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parce l les .  Ceci n 'est p lus  poss ib le aujou r
d ' h u i  ca r  i l  n e  reste q u a s i m e n t  p l u s  d e  
champs cu lt ivés , e t  l 'abandon d e s  prés d e  
fauche s'est fo rtement ralent i . I l  ne faut pas 
o u b l i e r  q u e  ce syst è m e  co n d u i t  au re p l i  
p rog ress i f  de l ' act iv i té  pasto ra le  s u r  des 
espaces de p lus en p l us  restre ints ,  la issant 
de vastes zones à l 'abandon .  I l  est i nco m 
pat ib le à terme avec le  maint ien de l 'act i 
v i t é  d ' é l e va g e ,  d o n t  l e  d é c l i n  s e m b l e  
term iné ,  et i l  n 'assure pas non p lus  l 'entre
t ien des paysages qui est demandé par le  
déve loppement  des act iv i tés  de  l o i s i r  et 
par  l ' é m e rg e n ce des p réoccupat i o n s  de 
préservat ion de l ' Env i ron-nement .  

CONCLUSIONS 

Dans le système agro-pastoral anc ien ,  la 
f o rte  p r e s s i o n  h u m a i n e  s u r  l e  t e r r i t o i r e  
exigeait u n  contrôle très str ict du  système 
pastora l  à ses  t ro i s  n i v e a u x  de  g e s t i o n  
(berger, é leveu r, société pastorale) . Depu is  
le  début du s ièc le ,  la  mutat ion  de l 'ag ricu l 
t u re  d ' a u t o s u b s i s t a n c e  vers  l ' é l e v a g e  
marchand e t  le  mouvement  de dépopu la
t ion  ont  entraîné u n e  d i m i n ut ion  prog res
s ive de cette pressio n .  De nouveaux types 
de  s u rfaces pasto ra les  s o n t  nés d e  ces 
changements ,  avec notamment  la transfor
mat i on  des c h a m p s  et d ' u n e  part i e  des  
prés de fauche en parco u rs .  Paral lè lement ,  
la d iversif icat ion soc ia le  des é leveu rs et de 
l e u rs p rojets i nd iv id u e l s  a engendré  u n e  
d iversité p l u s  marquée d e s  systèmes d 'é le
vage et  des objectifs de produ ct i on .  

Le  système pastoral pyrénéen se carac
tér ise aujourd ' hu i  par la d ispar i t ion presque 
comp lète de deux des tro i s  n iveaux t rad i 
t ionne ls  de contrôle déf i n i s  p récédem ment 
s u r  les pât u rages de va l l é e .  L ' u n i té  de 
product ion ind iv idue l le  est devenue le l ieu  
p r é p o n d é r a n t  d e  p r i s e  de d é c i s i o n s  
concernant l a  gestion  des pâtu rages . Les 
rég lementat ions co l lect ives fac i l i tant l ' u t i l i 
s at i o n  du  t e r r i t o i r e  d e m e u r e n t  ( v a i n e  
pât u re e n  part icu l i e r ) , m a i s  l es  mesu res 
d'accompagnement assu rant son entret ien 
( t r o u p e a u  c o l l e c t i f  g a rd é ,  u t i l i s at i o n  
raisonnée des quart i e rs d e  pâtu rag e) ont  
d i s p a r u . I l  n ' y  a d o n c  p l u s  de p r o j e t  
co m m u n  p a r  rapport à la  ges t ion  à l o n g  
terme de l 'espace pastoral . 

M a l g r é l ' i m p o rt a n c e  d u  p ât u r a g e  d e  
va l lée dans l 'a l imentat ion  d e s  t rou peaux ,  
de nombreux é leveurs  ne  se sentent  pas 
concernés par la  fert i l isat ion  ni l ' entret ien 
des r e s s o u rces  pasto ra l e s .  L ' affa i b l i s 
sement d e  l a  cohés ion socia le des projets 
a g r i c o l e s  rend  par a i l l e u rs d i ff i c i l e  l e u r  
p r i se  e n  charge  co l l ec t i ve .  J u s q u ' à  u n e  
pér iode récente , l a  d i m i nut ion des effectifs 
an imaux a accompag né la baisse générale 
de la ferti l i té des so l s ,  autor isant ainsi  un 
repl i prog ressif de l 'act ivité pasto rale vers 
l e s  f o n d s  de v a l l é e  s a n s  c o n t r a i n t e  
maj e u re p o u r  l e s  tro u peaux restants . C e  
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phénomène arr ive aujourd ' hu i  à son terme, 
notamment  avec la stab i l isation  des effec
t i fs  consécu t i ve au ra len t i ssement  de la  
dépr ise .  

P o u r  a s s u r e r  la r e p r o d u ct i b i l i t é  d e s  
ressou rces de versant e t  de fo nd d e  val lée ,  
devenue cruc ia le pour  l 'aven i r  du système 
pastoral  tout  com m e  pour  assu rer l 'entre
t ien des paysages sur le long terme ,  i l  faut 
auj o u rd ' h u i  imag ine r  de nouve l les  formes 
de contrô le  de l ' i n terface herbe-an ima l  et 
trou peaux-te rrito i re pastoral . 

La persistance des prat iques pasto rales 
co l l e c t i v e s  s u r  l e s  t e r res  de va l l é e  est  
d u rement  ressent ie par  certa ins  é leveu rs 
comme un obstacle à la maîtr ise tech n ique 
de leu r  élevage .  Cependant e l le  a eu et  a 
enco re u n  rô le posit i f  impo rtant. Si e l le  ne 
p e r m e t  pas à e l l e  s e u l e  u n e  g e s t i o n  
ra i s o n n é e  d e  l a  r e p rod u ct i b i l i té  à l o n g  
t e r m e  d e s  ress o u rces , e l l e  c o n t r i b u e  à 
fre iner  la déstructu rat ion des paysages et 
à conserver u n e  certai ne o rgan isation  de 
l 'espace en g randes u n ités de n iveaux de 
pote nt ia l i tés pasto rales homogènes .  Ce la 
représente u n e  chance pou r  ces val lées,  et  
offre une  base poss ib le d'appu i à la société 
l o c a l e  p o u r  r é o rg a n i s e r  le n é ce s s a i re  
contrô le  à l ong  terme de l 'espace qu 'e l l e  
u t i l i se .  Dans  ce t  espace devenu trop vaste 
pour  les troupeaux restants , un zonage du 
terr i to i re est nécessaire pou r  p réserver les 
s u r faces pasto r a l e s  i n té ressantes  pou r 
l ' é l evag e ,  l e  reste d u  te r r i to i re pouvant  
a lo rs ê t re  affecté à d 'autres usages .  Les 
nouvel les rég lementat ions eu ropéennes en 
fave u r  de  l ' env i ro n nement  peuvent a ider  
cette réorgan isat ion  d u  territo i re pastoral et 
favor iser la m ise en p lace des nécessai res 
m e s u r e s  de c o n t r ô l e  d e s  d y n a m i q u e s  
éco log iques .  
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