
UN EFFORT D'ADAPTATION RATIONNELLE � � DES PRATIQUES PASTORALES 
dans le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne � 

LES ALPAG ES AUVERGNATS 

Au cœur du Massif Central , le  Parc des 
volcans recouvre un  très vaste territo i re de 
400 000 ha, à cheval sur les départements 
du Cantal et du Puy de Dôme. Comme son 
n o m  l ' i n d i q u e ,  i l  s ' a g i t  d ' u n e  m o y e n n e  
montagne (800 à 1 880 m) dominée par le 
volcam isme ter t ia i re ( m o nts du Canta l ) ,  
quaternaire ancien (monts Dores) o u  récents 
(monts Dômes) .  

Même s i  ce n e  sont  pas de vé r i tab les 
alpages, les pâturages d 'alt itude occupent 
de  vastes s u rfaces ,  dès 950 m dans les 
Puys ,  u n  peu  p lus haut  dans  les  autres 
mass i f s .  On les appe l l e  " e s t i v e s "  ou 
"montagnes" et elles représentent un  enjeu 
économique considérable avec 70 000 ha 
dans le Cantal et 20 000 ha dans le Puy de 
Dôme. Au total ,  près de 1 00 000 UGB (ovins 
et  bovi n s )  p re n n e n t  le c h e m i n  de l a  
montag ne d è s  la  f i n  m a i  p o u r  1 20 à 1 50 
jours de pâturage selon les conditions. 

L'uti l isation des herbages de montagne ne 
date pas d'h ier. Les traces archéolog iques et 
les analyses pol l i n i ques p la ident  pour un 

Aménagement et Nature no 1 08 

défrichement très précoce (néol ithique) des 
zones d'altitude qui  sont sans doute totale
ment déboisées depuis l 'antiquité. Durant le 
M o y e n - A g e ,  d e s  systè m e s  o r i g i n a u x  
d ' exp lo i tat i o n  se sont  i nd i v i dua l i sés  par  
mass i f  pou r pre n d re tou te  leu r  a m p l e u r  
après la Révolution et perdurer jusque dans 
les années 1 950. Cependant, l 'exode ru ral et 
la spécialisation de l 'agricu lture ont porté un  
coup fâcheux à l 'équi l ibre qui  s'était instauré. 
Faute d ' un  pâtu rage adapté , l ' herbe cède 
petit à petit la place à des formations végé
t a l e s  dég rad ées  ( l a ndes  à g e n êts  p a r  
exemple) , à des stades préforestiers (ta i l l is  
de noisetiers par exemple) ou sont volontai
rement replantées en résineux. Le paysage 
se ferme de plus en plus tandis que certains 
b iotopes i ntéressants (pelouses d 'al t i tude 
par exemple) se banalisent. 

D A N S  LA C H A I N E  D E S  P U Y S  
U N E  HISTOIRE MOUVEMENTEE 

S i t u é e  à u n e  d i z a i n e  de k i l o m èt res  à 
l 'ouest de C lermont-Ferrand, la chaîne des 
Puys est aujourd'hui  couverte d'une végéta-
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l ion très diversif iée ( landes rases, hêtraies, .!11 
pinèdes,  tai l l i s  de feu i l lus  d ivers . . .  ) .  I l  n 'en � 
était pas de même il y a quelques décenn ies § 
comme le montrent les i l lustrations du début ·� 
du s ièc le .  Les témo ignages p l us  anc i ens 'gj 
(cadastre napoléon ien ,  carte de Cass in i .  . .  ) � 
la issent  devi n e r  u n  paysage u n i forme de 
landes  pauvres à ca l l u n e ,  o ù  l ' a rbre  est 
exc l u .  En  mo ins  de 30 ans ,  cet ensemble 
u n iforme de landes ouvertes se transforme 
e n  u n e  m o s aïq u e  d e  paysag e s  f o r m é s  
d ' u n i tés de végétat ion  b ien  d iffé renc iées. 
P o u r  un i nte rva l l e  d e  temps auss i  court ,  
seu ls des facteu rs humains pouvaient être à 
l 'orig ine de ces changements qu i  s'expriment 
au travers de l 'évolution des paysages. 

Du  début du XVIème siècle au mi l ieu du 
XIXème siècle, la pression s'intensifie sur les 
massifs forest iers q u i  couvrent e ncore les 
puys et les cheires. Les bois cèdent la place 
à la lande à cal lune ou aux herbages tandis 
que le plateau convertit petit à petit ses prai
ries en cultures même sur les fortes pentes 
qu i  s'érodent à la f in du XVI I Ième.  Le mi lieu 
se banalise et n 'offre plus qu 'un seul type de 
paysage, très ouvert ,  de cultures pauvres à 
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jachère dans des parcel les exiguës f igées 
dans leurs l im ites par des banquettes d'ac
cu m u lat ion  au pied desq u e l les  s ' i nstal l ent 
des haies,  alors que les prair ies de fauche 
j a rd i n é e s  n ' o c c u p e n t  q u e  les f o n d s  d e  
val l ée  e t  q u e  d e  vastes landes  pâtu rées 
couvrent les cheires et les puys .  La forêt ne  
subsiste p lus qu 'à l 'état d e  rel ique su r  l es  
f lancs d u  Puy  d e  Côme et dans que lques  
cheires . 

E n f i n ,  a u  c o u rs d e  n ot r e  s i è c l e ,  u n  
cou rant i nverse remet e n  cause l 'équ i l i bre 
du s i è c l e  pas s é .  L a  m aj e u re part i e  d e s  
landes s e  couvre spontanément de tai l l i s  à 
p i n s ,  b o u l e a u x  o u  n o i s e t i e r s ,  o u  e s t  
replantée . L a  d iversité éco log ique transpa
raît  à n o u ve a u  d a n s  la v a r i é t é  d e s  
paysag e s  i n d u i ts  p a r  l a  d y n a m i q u e  d e  
reco n q u êt e  d e  l a  f o r ê t .  D a n s  l e  m ê m e  
t e m p s ,  l ' a g e r  c e s s e  d ' ê t r e  c u l t i v é . L e  
re m e m b re m e n t  r e s t r u c t u r e  l e  f o n c i e r , 
é l im ine  les haies,  m u rets et banquettes et 
permet la production i ntensive d 'herbe. 

I l  convient maintenant de  rel ie r  les chan
gements que nous venons de décr ire aux 
p ra t i q u e s  q u i  les o n t  e n g e n d ré s  e t  d e  
co m p r e n d re q u e l s  m é c a n i s m e s  e t  q u e l s  
fac te u rs o n t  c o n t r a i n t s  o u  i n c i t é s  
l e s  H o m m e s  à l e s  m et t r e  e n  œ u v r e  
(cf. schéma) . 

C e t  e x e m p l e  p e r m e t  d e  m i e u x  
compre n d re com ment  des  prat iques ag r i 
coles ont inf luencé u n  paysage et comment 
e l les pèsent sur  sa dynamique lorsque les 
condit ions sociales et éco n o m iques chan
gent .  Mais ces relat ions s'établ issent dans 
le  cadre d 'un  "m i l ieu  naturel" qu i  i nterv ient 
l u i  aussi  par ses caractérist iques physico
ch im iques ,  g éograph iques ,  écologiques . . .  ) .  
N o u s  avon s  vou l u  mesu rer  p l u s  précis é 
ment le poids relatif de  la pression humaine 
par  rapport à celu i  des condit ions naturel les 
dans  l a  d i ffé renc iat io n  et  l 'évo l u t i o n  d e s  
landes de l 'étage montagnard du  massif d u  
San cy. P o u r  ce fa i re , n o u s  avo n s  d û  a u  
préa lab le m e n e r  u n e  étud e  agro n o m i q u e  
sur  l e s  systèmes agr ico les ,  ut i l isateu rs d e  
ces landes. 

DANS LES MONTS DORES ; 
DES LANDES QUI DECOU LENT DU MODE 
DE PATURAGE 

Dans ce massif, deux tendances s'affron
tent : 
- d'un côté les cuei l leurs d 'herbe, extérieurs 
au massif, qui pratiquent un pâturage extensif 
en l imitant leurs interventions. A l ' intérieur de 
la parcel le, les animaux sont l ibres de choisir 
leur parcours. La pression de pâturage n 'est 
pas homogène dans la parcelle ; 
- de l 'autre, les producteurs d'herbe, installés 
à prox im ité,  qui c lo ison nent  les parce l les ,  
pratiquent  l e  pâturage tournant ,  fauchent  
parfois et  chargent beaucoup p lus .  La pres
sion i nstantanée de pâturage, plus forte, est 
mieux répartie sur la surface. 

L' e n q u ête met  a u s s i  en é v i d e n c e  u n  
groupe dont la fi nalité n 'est pas l a  produc
tion .  De ce fait ,  i l  est beaucoup plus diffici le à 
appréhender mais il ne faut pas le négl iger 

L'ACTION PASTORALE AU PARC DES VOLCANS 

Une conce rtat i o n  rég u l i è re  avec les  parte
naires du développement (admin istrations,  orga
nismes techn iques, chambre d'agriculture . . .  ) des 
r e l at i o n s  é t ro i tes  avec l e s  é l u s  l o c a u x ,  d e s  
contacts périodiques avec d e s  chercheurs impl i 
qués dans les programmes en cours, ont permis 
de concevoi r  et de réal iser sur  le terrain ,  dans 
des secte u rs  favorab les ,  des  projets pouvant  
serv i r  de références. Les résultats obtenus sont 
valorisés auprès des scolaires et des techniciens 
dans le cadre de sessions de formation et par la  
rédact ion de fiches techniques.  Si l 'action immé
diate sur le  terrai n est  prioritaire , la  prospective 
t i e n t  a u s s i  u n e p l a c e  i m p o r t a n t e  p o u r  l a  
recherche d e  f inancements e t  pour u ne connais
sance plus approfondie des problèmes. 

Ces opérat ions ,  qui  ont  d 'abord présenté un 
caractère expérimental ,  ont  débouché en 1 980 
sur u n e  act i o n  spéc i f iq u e  p o u r  l a  re m i s e  e n  
valeu r  col lective des sectionnaux ,  g râce à des 
crédits d 'an imation provenant de l ' Etat. I l  s 'agis
sait  de passer d 'une situation  de fai t ,  héritée des 
usages et de la tradit ion à une situation de droit ,  
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garantissant la sécurité du foncier pour les ut i l i 
sateurs et une bonne gest ion des terrains dans 
l ' i n térêt  de l a  sect i o n .  Les é l e v e u rs se s o n t  
reg roupés au s e i n  d ' u n e  structure dotée de la  
personnal ité morale qui a passé u n  ba i l  à ferme 
avec la sect ion. 

A partir de 1 983, dans le cadre du contrat de 
plan Etat-Région ,  des aides aux i nvestissements 
sont venus conforter l ' act ion d 'an imatio n .  Mais 
les estives ne concernent pas les seuls section
naux.  C'est pourquoi depuis 1 985, les i nterven
t ions v isent aussi  les estives privées gérées de 
façon co l l ect ive .  U n  f i n ancement  con jo in t  de 
I ' A N D A  ( A g e n c e  N a t i o n a l e  p o u r  le  
Développement Agricole)  et d u  consei l  général 
du Puy de Dôme a permis au Parc de recruter 
un  ingénieur pastoral iste chargé de l 'an imat ion 
des  g ro u p e m e n t s ,  du  m o n ta g e  d e  d o s s i e rs 
d 'aménagement ,  de la d iffus ion d ' i nformat ions 
tec h n i q u e s  . . .  G râce à cette a n i m a t i o n ,  u n e  
O G A F  ( o p é r a t i o n  g r o u p é e  d ' a m é n ag e me n t  
fonc ier )  spéc ia l isée "est ives·· a vu l e  j o u r  e n  
1 9 8 9 ,  s u r  l a  z o n e  P u y  d e  D ô m e  d u  P a r c .  
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car par le jeu des successions, i l  est amené 
à se développer. 

Parmi les quatre g roupes d'ag riculteu rs 
ident i f i és ,  s e u l  le système trad i t i onne l  a 
maintenu une  pression constante suffisam
ment  l o n gte m ps po. u r  q u e  la  dynam i q u e  
végétale soit bloquée .  C e  g roupe d'ut i l isa
teu rs étant menacé de disparition ,  l 'aven i r  
des  territo i res qu ' i l  contrôle dépend du repre
neur et de ses motivations. 

Pour tous les autres groupes, à court terme, 
l ' i nstabi l ité domine.  Deux dynamiques oppo
sées se côtoient; parfois sur un même territoire. 
Certains agriculteurs cherchent à améliorer la 
productivité de leurs parcel les. En associant 
travaux ,  ferti l isation et fauche, ils tendent à 
homogénéiser la végétation qui  évolue vers 
des faciès prair iaux . D 'autres exercent une 
press ion  i n adaptée à la végétat ion qu i  se 
dégrade. Le chargement peut être globalement 
trop faible pour contenir la tendance spontanée 
à la reco n q u ête forest iè re .  La f r iche se 

Pendant 3 années,  des crédits supplémentai res 
sont venus renforcer les taux de subvention aux 
travaux (70 %),  des aides incitatives ont favorisé 
le  passage de baux à ferme et des formations 
techniques ont encouragé les éleveurs à perfec
t ionner  la condu ite des est ives. A t i tre expéri
m e nta l , il a m ê m e  été poss i b l e  d ' assai n i r  l a  
s i tuat ion  f i nanc iè re d e  certa i n s  g ro u peme nts 
après une audit  d e  leur gesti o n .  E n  1 992 ,  le  
prog ramme s 'est  encore étoffé avec le  lance
ment d 'une autre OGAF "estives" dans le dépar
tement du Cantal . Avec le soutien de la Région 
Auverg n e ,  d e  l a  c h a m b re d 'agr icu l tu re et du 
consei l  général du  Cantal ,  le Parc a recruté un  
deuxième ingén ieur  pastoral . Enfi n ,  cette année, 
u n e  app l i ca t ion  e x p é r i m enta le  des mesure s  
eu ropéennes d ' i ncitation à d e s  prat iques agri
coles respectueuses de l 'environnement (art icle 
1 9) démarre dans la  chaîne des Puys et dans 
les monts du Forez.  Cette OGAF "environ ne
ment" a été élaborée en partenariat avec le Parc 
L i v r ad o i s  F o r e z ,  la c h a m b r e  d ' a g r i c u l t u r e ,  
I 'ADASEA e t  la D DAF du Puy d e  Dôme. 



substitue aux pâturages. Il peut aussi être trop 
élévé. Le milieu s'épuise et une lande pauvre 
s'installe. Il peut aussi être globalement correct 
mais mal réparti. La parcelle présente à la fois 
des faciès sur-pâturés et d'autres sous-pâturés, 
voire abandonnés. 

On ne peut pas dissocier la gestion des terri
toi res d'altitude des modes d'exploitation des 
surfaces de base, situées plus bas en altitude, 
parfois même en plaine. Les variables anthro
piques caractérisant les landes montagnardes 
du Sancy changent donc de modalité en fonc� 
tion de phénomènes socio�économiques qui ne 
dépendent pas des caractérist iques écolo
giques de ces unités de végétation. 

A ins i ,  la pou rsuite de  l ' expansion de la 
fauche en a l t i t ude  est cond i t i o n n é e  par  
l 'absence de terres d isponibles à proxim ité 
des exploitations laitières et de leur capacité 
de développement. 

Le sous pâturage global dépend de l 'attrac
t iv i té  éco n o m i q u e  des  est ive s .  C ' est  u n  
problème d e  rentabi l ité, l ié  e n  particul ier au 
montant des charges qui pèsent sur elles et 
au prix de vente des animaux qui les util isent. 

Dans ces deux cas, les déséqui l ibres que 
nous avons constatés ne sont que l 'expres
sion géograph ique de phénomènes socio
économiques qui n e  peuvent être appré
hendés qu'à l 'échelon national ou européen. 

La mauvaise répartition du chargement à 
l ' intérieur de la parcelle dépend de son mode 

d 'explo itat ion (cloisonnement ou l ibre pâtu
rage, fauche des refus . . .  ) .  I l  peut être amél ioré 
par une mod ification des pratiques dans le  
cadre d ' u n e  stratég ie  de mise en va l e u r , 
construite à l 'échelle de la parcelle et de l'ex
plo itation ,  tout en respectant un cadre p lus 
général à l 'échel le du massif .  C'est le  seu l  
niveau d' intervention possible à l 'échelon local . 

Le déterm i nant pr inc i pal de la m ise e n  
valeur des pâturages d e  l 'étage montagnard 
du massif de Sancy n 'est donc pas naturel .  
La vocat i o n  de ces  e s paces n ' e st  pas

· 

abso lue mais cond it ionnée par le système 
d'explo itat ion qu i  les contrô le .  L'enquête a 
bien montré qu'en fonction de caractérist i
ques spécifiques (capacités technique, f inan
cière, pespectives d 'aven i r  . . .  ) ,  l 'ag riculteu r  
valorise plus ou  moins les potentialités des 
parcelles dont i l  a l 'usage.  Ainsi le système 
laitier, a priori exigeant, est parfois amené à 
uti l iser faute de mieux, des terres pauvres ou 
dégradées ,  q u ' i l  tente de valor iser  avec 
beaucoup d'efforts. De même, des éleveurs 
extensifs laissent se dégrader des estives de 
bonne qual ité par manque d'animaux. 

A moyen terme on peut noter que deux 
instabi l ités se cumu lent : 
- un phénomène discontinu l ié au comporte
ment du repreneur des parce l les l ibérées par 
des exploitants qui cessent leur activité en 
montag ne ( retraite , fai l l i te ,  arrêt de l ' est i 
vage).  

Parc des Volcans - Document Michelin 

(a) au XVI I Ième siècle : la tenure face au domaine (b) au X IXème siècle : le triomphe du système agro-pastoral 

ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION DE L'ESPACE DANS U N E  

Sous l'Ancien Régime, l a  fiscalité lourde e t  complexe, payable l e  plus souvenl 
en grain ,  l'absence de clarté autour de la notion de propriété , le poids ·des 
seigneuries foncières encore présentes à la fin du XVI I Ième siècle constituent 
autant de facteurs freinant une exploitation rationnelle des terres. Tandis que 
les petites tenu res paysannes convertissent les prair ies en culture pour 
survivre, les domaines pratiquent un élevage de rapport et exploitent le bois 
en tai l l i s ,  sauf dans les rares futaies concernées par la réformatipn de 
Colbert. Tout l'espace est exploité, mais le confl it entre domaines et petits 
agriculteurs entraîne un épuisement du mi l ieu, (disparition des bois, érosion 
des pentes, jachère obligatoire faute d'engrais animaux) surtout pour les terri
toires contrôlés par les paysans, plongeant la population dans la misère. 

Au XIXème siècle, un seul système se met en place, à base de céréales et 
de moutons, dans une campagne que se réapproprient les paysans après la' 1 
venle des biens nationaux. 
Tout l'espace est uti l isé, mais de façon plus cohérente et rationnel le ,  avec 
des pratiques col lectives pu issantes et b ien défi n ies qu i  structu rent les 
terroirs. Le gain de productivité nette l ié entre autres à une fiscalité plus juste 
et à la général isation du parcage de nuit qui fait recu ler la jachère entraîne 
une hausse de la population tandis que s'éloigne le spectre de la disette vers 
1 850. De cette nouvel le logique résulte un paysage ouvert de cultu res et de 
landes qui se stabi l ise pendant plusieurs décennies avant de se dégrader par 
le surpâturage des puys . 
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- un phénomène continu l ié à la persistance 
sur une longue période d'un déséqui l ibre faible 
entre prélèvement d'herbe par fauche,  pâtu
rage ou brû l is  et restitut ion de mat ière par 
fumure, ferti l isation ou régénération naturel le. 
La modalité des variables anthropiques reste 
stab le suff isament l ongtemps pour qu ' une  
succession végétale puisse se  développer. 

Dans tous les cas, les paramètres socio
économiques sous-tendent  les modes de 
gestion futurs. 

COMMENT ADAPTER LE PASTORALISME 
AUVERGNAT ? 

Pour préparer le paysage de demain ,  il est 
donc nécessai re de le rel ier au type d'agri
culture que la col lectivité pourra ou voudra 
encourager. S i e l le  n ' i nterv ient  pas , i l  se 
créera un nouveau paysage, à dominante de 
bois et de landes dégradées selon l 'altitude 
et la richesse du mi l ieu .  S imple somme de 
décisions individuelles à l 'échel le de chaque 
ag riculteu r, i l r isque fort d 'être i ncohérent.  
Aucune catastrophe écologique n'en décou
lera, mais i l  perdra toute sa valeur touristique 
et ce sera une perte pour l 'agricu ltu re locale ,  
qu i  pouvait d isposer d 'herbe de qual ité sur  
les sols volcaniques, en quantité, g râce à la 
pluviosité importante dans ces montagnes. 
C'est pourquoi le Parc des. Volcans a inten
sif ié son act ion dans les dernières années 

p o u r  fa i re du pasto ral i sme une p r io r i té .  
L'objectif est de s'appuyer sur une gestion 
rationnel le des estives qui t ire parti au mieux 
d e s  e n s e i g n e m e n ts des t ravaux  de 
recherche que nous avons évoqué dans ces 
l ignes,  en privi légiant leur fonction agricole 
( s u i v i  s a n i t a i r e ,  c o n t rô l e  d e s  p e rf o r
mances . . .  ) tout en intégrant les dimensions 
paysagères, environnementale et touristique. 

Après 1 5  années d'existence, l 'expérience 
du Parc des Volcans, montre qu' i l  est possible 
de moderniser un système traditionnel tout en 
respectant sa spécificité et son adaptat ion 
aux conditions locales, en conci l iant agricu l 
ture environnement et  paysages. Mais el le a 
exigé un effort important, tant pour l 'animation 
q u e  f i nanc ie r  de la part des co l lect iv i tés 
locales et  de l 'Etat ; effort qui n 'a été possible 
que parce qu 'une  volonté s'est clairement 
expr imée auto u r  de laque l l e  u n  véritab le  
concensus s'est créé. Les usagers agricoles 
ou n o n  de cet  espace do iven t  p rendre  
conscience que  la survie de  ce  territoire qu' i ls 
uti l isent passe aussi par leur capacité d'adap
tation et d'acceptation des autres usagers. Un 
environnement de cette qual ité mérite bien 
cet effort de tous, af in que l 'on pu isse le 
transmettre aux générations futures. 

Yves MICHELIN 
Parc Naturel Régional 

des Volcans d'Auvergne 

(c) aujourd'hui  : le repl i  sur les terres de l'exploitation (d) demain : une nouvelle organisation possible 

COMMUNE DE LA CHAIN E  DES PUYS (CEYSSAT) 

Aujourd'hui ,  ce même pays est exploité par plusieurs systèmes agricoles tous orientés vers l'élevage (ovin ,  bovin ,  lait ou viande , mixte) . Les structures collectives se 
sont décomposées à la fois par inadaptation sociale et à la su ite de conflits entre systèmes aux exigences parfois contradictoires (ovin et bovin lait par exemple) . 
L'agriculture s'est repliée autour des vi l lages et n'exploite plus que les terres mécanisables les moins contraignantes. Privées de pâturage, les landes des puys se 
sont plus ou moins rapidement reboisées ou ont été replantées en résineux. 
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