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ELEMENTfI DE PASTORALIÉIME MOI.ITAGNARD

AVANT.PROPOS

Depuis le début des années 1970 et la première loi relative à la mise en valeur
pastorale des régions d'économie montagnarde française,le territoire pastoral a eu un
regain d'intérêt qui s'est notamment traduit par la création d'associations foncières
pastorales, de groupements pastoraux et la multiplication d'interventions techniques pour
une meilleure utilisation de ces surfaces d'altitude. Aujourd'hui, ces préoccupations de
bonne gestion pastorale perdurent en de nombreuses régions mais parallèlement, dans
d'autres, notamment en moyenne montagne, des phénomènes de déprise liés à la corfronc-
ture agricole apparaissent, posant de nouveaux problèmes de gestion de ces espaces.

Le domaine pastoral montagnard français s'étend sur plus de deux millions d'hec-
tares situés en altitude (alpages, estives...) recensés dans les enquêtes pastorales de 1972
et 1983, auxquels il convient de rajouter près d'un million d'hectares de parcours et de
friches de moyenne montagne et de piémont. L'activité pastorale a pour acteurs quelques
40 000 exploitants montagnards et plusieurs milliers d'éleveurs de plaine qui pratiquent
la transhumance dont la plus connue est la grande transhumance ovine provençale. Au
total, 1 600 000 ovins, 420 000 bovins, 50 000 caprins et 19 000 équins sont conduits, chaque
été, sur les pâturages d'altitude des Alpes et des $rrénées, mais également du Massif
Central, des Vosges, du Jura et de la Corse.

Les pelouses et les landes d'altitude, de qualité très variable, constituent des
ressources fourragères naturelles intéressantes pour les éleveurs et leurs troupeaux. Leur
bonle gestion est donc capitale pour les systèmes d'e:rploitation montagnards et transhu-
mants qui les intègrent dans leur calendrier de pâturage. Ces territoires représentent
également un patrimoine naturel de grande valeur qu'il convient de gérer au mieux au
regard de multiples objectifs : pastoraux, écologiques, cynégétiques, touristiques et récréa-
tifs.

C'est pour mieux assurer la pérennité de ces milieux et fournir des bases plus
rationnelles à leur gestion que plusieurs organismes de recherche de l'arc alpin ont centré
leurs travaux sur la corutsissance, Ie fonctionnement et l'évolution des formations pâturées

7CEMAGREF



AVANT.PROPOS

d'altitude. Ils ont en particulier élaboré une approche méthodologique adaptée aux spécifi-
cités de ces espaces et de leurs sysêmes utilisateurs.

Afrn de confronter leurs expériences, les cher',cheurs* de quatre équipes de recherche
appartenant au CEMAGREF de Grenoble , à I'Université de Florence , à l'Ifnivensité de
T\rrin et à la Station fédérale de recherches agronomigues de Changins ont conçu, à
l'initiative de Michel Dubost, un projet de Manuel de Pastoralisme Montagnard dont
I'objectifest de rassembler, dans une synthèse à caractère pédagogique et pratique,
I'ensemble des références techniques jugées utiles en matière de pastoralisme montagnard,
à destination d'un large public (techniciens, animateurs, enseignarrts, chercheurs).

Le plan détaitlé de ce manuel comprend six modules :

- l'espace pastoral montagnard
- la végétation des pâturages d'altitude
- l'animal utilisateur
- les méthodes d'étude
- les équipements pastoraux
- la gestion et les pratiques pastorales

Ce projet de manuel ne peut, dans un avenir relativement proche, être mené à borure
fin dans sa forme initialement prévue compte-tenu de difficultés rencontrées dans la mise
en forme finale.

Aussi, il nous est apparu souhaitable d'étaler dans le temps la publication de cet
ouvrage. Ce volume qui traite de la vêgétation et des équipements constitue donc le
premier maillon de cet ambitieux projet.

L'équipe Agro-pastoralisme Montagnard

Division Etudes Rurales Montagnardes GNERM

CEIvIAGREF Grenoble

*

- M. Duboet - CEMAGBEF de Grenoble juequ'en décembre 1988, æord.inateur du projet de manuel, actuellement
Directeur de I'International Centre for Alpine Environnents (ICALPE), Le BourgetduJac, Savoie, flance.
- C. Bernard-Brunet, J. Bernard-Brunet, A. Bornard, Ph. Cozic, A. Dor{e, , J.P. Jouglet - CEI\,IAGREI', Diüeion
Etudes Rurales Montagnardeg (INERM), Grenoble, Flance.

- Professeur P. Talamucci - Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni erbaceg Catedra ili Alpicoltura
Università di Firenze, Itaüe.

- hofesseur A. Cavallero - Instituto di Scienza della Coltivazioni, Univereità di Torino, Italie.
- J.P. Charles, J. Iloxler - Station fédérale de Becherches Àgronomiques de Changins, Nyon, §uisse.

- J.B, Wettstein - Station fédérale de Recherches Agronomiques de Changinajuequ'en 1987, actuellement
responsable du Service vaudois de vulgarisation agricole, secteur montagne, Laueanne, §uisse.
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VEGETATION DES PATURAGES D'ALTTTUDE

INTRODUCTION

Pour le pastoraliste, la végétation est un objet d'étude dont la connaissance apporte
deux types de renseignements sur :

- la nattrre des milieux en présence, au sein d'une unité d'exploitation pastorale ou
d'ensembles plus vastes (vallée, massifl,

- l'état des ressources fowragères.

L'approche de la coruraissance des milieux par la végétation repose classiquement
sur deux familles de méthodes selon l'échelle d'espace-temps que l'on adopte :

- pour décrire les végétations présentes dans différentes stations, c'est l'approche
ph5rtosociologique qui est couramment adoptée,

- pour décrire, non pas la végétation actuelle, mais la dynamique évolutive dans
laquelle elle s'inscrit sur une longue période de temps, c'est l'approche biogéographique
qui convient.

Dans le premier cas, nous traiterons sommairement les deux méthodes en mettant
l'accent sur les objectifs, les principes essentiels (concepts, définitions, systèmes de classi-
frcation) et les principaux résultats. Les grandes unités de végétation seront présentées
comme autant de références pratiques.

Dans le second cas, nous rappellerons brièvement les spécificités de cette approche

CEMAGRET' 11



ELEMENIB DE PA§TOBALISME MOIüAGNABD

en termes d'objectifs et de méthodes, puis nous présenteroru des typologies des formations
pâturées d'altitude à caractère régional pour les Alpes occidentales et les forénées ; enIin,
nous traiterons du potentiel fourrager de ces pâturages d'altitude.

En préalable, nou6 évoquerons la question des rapports entre la végétation et son

environnement, c'est-à-dire de la signifrcation qu'il conüent d'accorder à la connaissance
de la végétation en tant qu'indicateur de milieu.

t2 INERM



VEGETATION DES PATURAGES D'ALTTTUDE

LES FACTEURS ECOLOGIQUES

Uræ communauté végétale n'est pas un système isolé. Elle zubit l'influence du climat
ou des pressions humaines et elle entretient avec le sol des inter-relations complexes :

soumise aux contraintes physiques et chimiques du sol, elle agit en retour sur celui-ci.
L'ensemble forme un système vivant au sein duquel les éléments sol et végétation sont
particulièrement susceptibles d'évoluer sous la dépendance des autres éléments souvent
englobés sous le terme générique de "milieu" qui comprend : le milieu physique (zubstra-

tum, relief, climat) et le milieu humain (pratiques culturales ou pastorales).

En définitive, en raison de son caractère apparent et des relations de dépendance
qu'elle subit, il est couramment admis que la végétation constitue un bon indicateur
synthétique des conditions de milieu. De plus, pour le pastoraliste, la végétation est un
objet de connaissance essentiel en tant que ressource alimentaire. Ainsi s'e:iplique I'impor-
tance que nous accordons à l'étude de la végétation en soi, indicateur à la fois du milieu et
de ses ressource§.

Parmi les facteurs dont la végétation traduit l'influence, on distingue habituelle-
ment:

Ces deux types de facteurs influencent plus ou moins la végétation selon que l'on se

situe dans l'alpin ou dans le subalpin et le montagnard. Nous traiterons donc la relation
facteurs écologiques-végétation d'abord à l'étage alpin en faisant plus particulièrement
référence aux Alpes sud-occidentales françaises où a été définie pour la première fois la
notion de mode ; ensuite aux étages subalpin et montagnard en évoquant le cas des Alpes
nord-occidentales françaises où l'interaction facteurs aËiotiques-facteurs biotiques est
particulièrement importante, notamment sur les alpages laitiers.

CEMAGREF 13



ELEMENI§ DE PASTORALIfIME MONTAGNABD

1. A L'ETAGE ALPIN

L'étage alpin qü est par défrnition celui
où laforêt ne peutplus s'installer, représente la
dernière tranche altitudinale de labiosphère où
des groupements végétaux essentiellement her-
baéspeuvent s'implanter en continu, indépeu-
damment de l'action de I'homme. Cet étage est
caractérisé par une exacerbation des
contraintes abiotiques, en particulier climati-
ques : période végétative cpurte en raison d'un
fort enneigement, marquée par des tempéra-
tures moyennes basses et de forts écartsjourna-
liers. On observe que la moindre variation de
I'exposition ou de la pente dans le microrelief
peut entraîner une modification sufiïsante de
l'énergie reçue au sol, et donc de la durée d'en-
neigement et du régime thermique, pour passer
du gradient écologique d'un gloupe d'espèces à
celui d'un autre. Il n'est donc pas étonnant de
cpnstater à cet étage une bonne liaison enhe la
variabilité des groupements végétaur et les
cpnditions topographiques stationnelles (alti-
tude, expositiou, pente). D'où la disposition en
mosaique caractérisüique de la végétation al-
pine qui est le reflet du poids et de la variabilité
des facteurs abiotiques.

Or, en cpntraste avec I'hétérogénéité de
la mosaique alpine, la phytosociologie a long-

temps proposé I'idée d'uu climax unique :

quelle que soit sou origine, tout sol doit s'acidi-
Iier en raison des fortes prÉcipitations et se

recouwir à terme d'un même type de pelouse à
Caru, curuuln(Brauu-Blanquet et Jenny, 1926).

Au climar unique se substitue un modèle
double distinguant I'alpin sur silice de l'alpin
sur calcaire (Guinochet, 1938).

Ce modèle introduit donc la roche mère
comme facteur déterminant et module I'impor-
tance excessive accprdée initialement à la plu-
viométrie. Il reste une référence tês largement
utilisée en biogéographie.

Puis la prise en crmpte d'un facteur sup
plémentaire : le fonctionnement hydrique de
la station permet de distinguer les formations
prairiales des formations marécageuses
(Braun-Blanquet, 1954). On identifie dès lors
non plus deur mais quatre grandes séries éve
lutives rendant déjà mieux compte de l'évidente
diversité de ces milieux.

Un tournant imporüant interryient avec
la mise à leur juste place, selon nous, de deux
facteurs écplogiques prépondérants à l'étage al-
pin : latempérature et l'enneigement (Aubert
et al., 1965). On distingue ainsi I'alpin forte

Tableau 1 : Les séries de végétation de l'étage alpin sur calcaire et flysch
dans les Alpes sud-occidentales

(d'aorès Aubert et al.. 1965)

ETAGE ALPIN

SERIE OU GRADATION NIVALE SERIE OU GRADATION THERMIQUE

Sous-séries Associations
correspondantes

Sous-séries Associations
correspondantes

SUPERIEIJR

Sous-série des

SAULES
NAINS

SALICETUM
HERBACEAE

Sous-série de
la LAICHE
COURBE

CARICETI,.IIVI
CURVULAE.

ELYNETOSI.IM

MOYEN

Sous-série de
la FETUQUE

ROUGE

FESTUCETO.
TRIFOLIETUM T}IALII

Sous-série de
la FETUQUE

BIGAREE

FESTUCETUM
VARIAE

INFERIEUR

Sous-série de
la FETUQUE

EN EPI

CENTAUREETO.
FESTUCETUM

SPADICEAE

Sous-série de
Ia SESLERIE

BLEUTEE

SESLERIETO.
AVENETT.IM
MONTANAE

L4 INERM



VEGETAMON DES PATT'RAGES D'ALTITUDE

ment enneigé des ctmbes et replats de I'alpin
fréquemment déneigé et soumis aux rigueurs
des températures des pentes fortes et des crêtes :
le premier constitue l'alpin de mode nival et
le second l'alpin de mode thermique. Pour
tenir compte des variations liées à l'altitude, les
auteurs établissent pour chaque mode ou série
une gradation en trois sousséries : inférieure,
moyenne, supérieure. La notion de mode affrne
ainsi les conceptions antérieures et rend mieux
compte de la diversité de la relation milieu-vé-
gétation dans I'alpin. On note en effet une bonne
conespondance des sousséries nivales et tàer-
miques avec les associations phytosociologiques
(tableau 1).

En défrnitive, l'évolution de la systéma-
tique alpine traduit l'influence des facbeurs d6
terminants dans la relation milieu-végétation :

la roche mère, Ia température, I'enneigement et
le fonctionnement hydrique.

Intérêt de la notion de mode d'un
point de vue pastoral

L'intérêt "opérationnel" de la notion de
mode a été largement conlirmé par les nom-
breuses études que nous avons menées sur les
pâturages d'altitude :

- l'importance desfac-
teurs enneigement et
température a été té-
gulièrement mise en
évidence pour décrire
la répartition des for-
mations pâturées
d'altitude (Jouglet et
Jacquier, 1976).

- la bonne correspon-
dance entre ces fac-

teurs et des criêres
topographiques sim-
ples renforce le carac-
tère pratique de cette
notion, notamment
par rapport à I'objec-
tif cartographique :

des hypothèses fortes

peuvent être établies dès le pr6zonage, préala-
blement à la phase de terrain.
- la notion de mode traduit également des diff&
rences importantes dans la nature des res
sources fourragères. D'une manière générale et
pour simplifier, les pelouses de mode nival sont
les plus tardives et les plus appétentes mais les
moins productives. A I'inverse, les pelouses de
mode thermique sont les plus précoces et sou-
vent plus productives mais beaucoup moins ap-
pétentes. En fait, I'optimum se situe entre ces

deux extrêmes et correspond aux pelouses qui
ont une précocité, une appétence et uneproduc-
tivité moyennes. Ces pelouses qui sont les plus
répandues se situent généralement dans l'alpin
inférieur et appartiennent le plus souvent à des
groupements de transition entre diférentes al-
liances ou associations phytosociologiques. Nous
proposons donc de distinguer un mode interm&
diaire qui regroupe laplupart de ces groupements

de transition ainsi que certaines associations que

I'on rencontre aux confins du subalpin et de l'al-
pin. Cette répartition spatiale des gtoupements
intermédiaires (figure 1 - page 16) explique que
la partie supérieure du subalpin soit fréquem-
ment et très justement associée aux pelouses

alpines dans un continuum paysager suprafo-
restier auquel nous ferons souvent référence et

qui traduit l'utilisa-
tion pastorale tradi-
tionnelle des hautes
montagnes. Une cer-
taine continuité lloris
tique s'est peu à peu
réalisée avec I'alpin
dans cet espace dê
transition où I'in-
fluence respective des
facteurs abiotiques et
biotiques est plus diffr-
cile à établir. Crééspar
l'homme, il semble im-
possible en raison des
rigueurs du climat que

les groupements para-
climaciques du subal-
pin supérieur puissent
retourner à l'état fe
restier.

A l'étage alpin, les trois modes se défi nissent
arnsr :

- Le mode nival occupe les fonds de vallons,
les combes et les replats notamment dans la partie
supérieure de I'alpin où la durée d'enneigement est
supérieure à 7 mois.

- Le mode thermique occupe les pentes
raides et les crêtes faiblement enneigées et dénei-
gées très tôt. De ce fait, elles sont erposées à Ia
rigueur des températures en hiver et au réchauffe-
ment intense en été. La durée d'enneigement est
inférieure à 5 mois.

- Le mode intermédiaire occupe lespentes
faibles et les replats situés dans l'alpin inférieur et
aux confins de I'alpin et du subalpin. La durée
d'enneigement est de I'ordre de 5 à 7 mois.
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Figure l. Répartition des associations et des groupements da transition lG.T.) du supraforestier des Alpes
sud-occidentales selon le mode, la rocha màre et l'altitude.
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VEGETÀTION DES PATTIRAGES D'ALTTTUDE

Nous achèvemns I'exanen des facteurs 6
cologiques en évoquant La relation ml-végétation.
La pédogénèæ est réduite à l'étage alpin pour
deux raiæns : d'une part, le climat froid ralentit
considérablement les mécanisnes d'altération de
la roche mère et de migration des élémentsminê
raux et l'évolution de La matière organique ; d'au-
tne part, lespentesfortes acuoissent le glisæment
des matériaux et les processus d'érosion par rui*
sellemenL Néanmoins, æus l'effet de l'érosion et
du lessivage oblique, une évolution lente et pru
gressive æ produit de haut en bas du versant. Il y
a fomration d'une "chalne de mls" dont Ia nature

varie eu fouction de la roche mère, de la topogra-
phie et de I'exposition (Duchaufour, 19?0). Iæs
sols les moins évolués se rencontrent sur
roùe mère siliceuse, en haut de versant et à
I'ubac : ce ænt les rankers alpins qü supportent
une végétation tnès sporadique. A lbpposé, les

sols les plus évolués se forment sur noche mère
calcaire, en bas de versant et à I'adret : oe sont
les sols olluviaur qui vont généralernent de
pair avec une végétation denæ. Quelle que soit
la "càaloe de æ1s", on observe une relation
éhoite entre les types de æls et les types de
végétation qui s'y développent (frgure 2).

1 : Eboulis non stabilisés : végétaüon sporadique (Thlaspeetum rotundiîolil1

2 : Eboulis en cours de stabilisaüon : végétaüon en festons (*sleieto - Avenetum monlânael

3 : Eboulis stabilisés : vfuétaüon à saules nains lSalicetum retuso - reticulatael

4 : Croupes ventées : pelouse'écorchée'à Carex myosuroides (Curvuletum - Elynetosuml

5 : Pelouse en gradins à Sesleria et Avena (Ses/en'eto - Avenetum montanael

6 : Replat nival : pelouse rase à Plantago alpina (Festuceto - Trilolietum thalil)

7 : Bas de versant en pente laible : pelouse dense à Festuca rubra
(groupement de transiüon '. Festucion variae / *slerion vaiael

ATION

SOL 3 4 5 6 71, 2

RÉGO§OL D.ÉRoSIoN

SOL COLLUVIAL HUMIFÈRE

SOL COLLUVIAL HUMIFÈRE BRUNIFIÉ

SOL COLLUVIAL HUMIFÈRE BRUNIFIÉ ET LESSIVE

LITHOSOL

SOL HUMOCALCAIRE À I.,IOOER

SOL LITHOCALCIOUE HUMIFÈRE

Figure 2. Toposéquence sol-végétation sur versant à l'adret et substrat calcaire, dans le Biançonnais,
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2. AUX ETAGES SUBALPIN ET MOI{TAGNARD

Aux étages inférieurs, subalpin et sur-
tout montagnard, la végétation climacique est
la forêt. Les pâturages ne sont plus naturels
mais ils résultent du défictrement originel puis
des utilisations succ€ssives par I'homme et le
bétail. Par ailleurs, le caractère moins rigou-
reux du climatpermet une meilleure expression
des autres facteurs du milieu, notamment du
sol, résultat d'une inüeraction des facteurs abio-
tiques et biotiques âu cours du temps. Pour
illustrer la relation milieu-végétation dans le
subalpin et le montagnard, nous évoquerons le
cas des alpages laitiers de Savoie sur lesquels
les facteurs abiotiques (climat, roche mère, sol)

et les facteurs biotiques (pratiques pastorales)
interêrent et conditionnent particulièrement la
végétation.

2.1. LES FACTEURS
ABIOTIQUES

Dans le montagnard et le subalpin des

Alpes du Nord, deux facteurs abiotiques sont
essentiels dans la relation milieu-végétation :

I'importance des précipitations et la nature de
la roche mère qui jouent un rôle déterminant
dans la pédogénèse ; du
t5'pe de sol dépendenten-
suite la qualité de la vé-
gétation et sa quantité.

L'importance des
précipitations entraîne
deux phénomènes ma-
jeurs :

- la décarbonata-
tion des horizons superfi-
ciels du sol et
l'acidification qui s'en-
suit,

La crnjonction de ces deux mécanismes
se traduit sur le versant d'alpage par une mo-

salque de zones plus ou moins appauvries ou
enrichies, engorgées ou non, avec pour corol-
laire un impact important sur la végétation. Si
I'on se place dans le cas de figure d'un versant
régulier et stable, la relation milieu-végétation
répond au modèle général suivant :

- en haut de versant : appauwissement
partiel sur substrat calcaire ou généralisé sur
substrat cristallin, avec acidification et dévelop-
pement d'une végétation de type acidophile à

biomasse plutôt faible,

- en bas de versant : enrichissement en
bases d'autant plus important que le substrat
est fortement calcaire, avec établissement d'une
végétation de type calcicole à biomasse élevée
(frgure 3).

Iæ contraste entre le haut et le bas du
versant est d'autantplus accusé que Ie drainage
oblique et la décarbonatation sont importants.
Cette dernière est favorisée par des tempéra-
tures d'autant plus basses que le versant est
situé à une altitude plus élevée, et par des
quantités d'eau en circulation d'autant plus im-

portantes que le ver-

sant est plus exposé
aux pluies.

Des situations
géomorp hologi que s
particulières peuvent
modifier ce modèle gê
néral et atténuer le
contraste entre haut et
bas de versant (Legros

et al., 1987). II y a alors
évolution vers un prù
fil plus équilibré mais
également plus enr!
chi en bases, ou au
contraire plus appau-
vri :

- l'engorgement
en eau des sols, notam-
ment en bas de versant.

Figure 3, Relation sol-végétation sur un versant d'al'
page ld'apràs Legros, I 9861

so_ ÂctorFrE
VEGETATloV ACIDOPI1II.E

I

SOL CALCIOUÉ
VEGETATloN CALCICOLE

MCHE CAICAIRE TE}ORE STRI'CÏURE RELA§
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VEGETÀTION DES PATT'RAGES D'ALTITUDE

- I'enrichissement peut être lié soit à un
processus de décarbonatation de secteurs situés en
amont mit à des phénomènes de mlifluxion prc
pres au versant qui entralnent une redistribution
des éléments et une concentration de æux<i en
milieu de versanL

- I'appauwissement intervient dans deux
casdefrgure:

. æit sur versant cpucave ou en pente faible
et à altitude plus élevée. L'effet enneigement est
alors déterminant et provoque le développement
d'une végétation acidophile à tendanæ nivale
proche de celle que I'on rrnontre à I'étage alpin,

. soit sur des replats à altitude moins éle
vée. Il y a décarbonatation sur place sans enrichis
sement latéral et développement d'une pelouse

homogène de type acidophile, et ce même sur
substrat calcaire.

2.2. LES FACTEURS
BIOTIQUES

L'inalpage laitier, plus que tout autre
mode d'e4loitation pasüorale, a été de tout üemps

associé à des pratiques traditionnelles d'entretien
du milieu destinées à mainüenir la production
d?rerbe à un niveau optimum : æntrôle rigoureux
des animaux à la pâture, recours à l'épandage
systématique des resti-
tutions animales. Ces
pratiques qui assu-
raient le meilleur équi-
libre entre prélève-
ments et restitutions
sur I'ensemble de I'al-
page, ont favorisé le
développement d'une
végétation dense,
riche en graminées.
Elles sont tombées pro-
gressivement en d6
suétude à la suite de Ia
déprise agricole et du
mouvement général
d'abandon des alpages
qui I'a accrmpagnée.
Au cours des dernières

ZONES IET ll : inlluence préôminente des praùques pasbrales

ZOiIE lll : infruencs ôquilibrôe des hcburs praüqros et miliou

ZOiIE lV :influerce pépondéranb d€s hciours d.r mifieu

Figure 4, Modèle général de la répartition de la vé96
tation sur un alpage laitier en fonction des pratiques
pastorales (d'après furnard et Dubost, 1991)

décennies, deux modes d'erploitation difrérents
ont pris le relais des pratiques traditionnelles :

- I'un de type extensif où prélèvements et
restitutions mnt très inégalement répartis ce qui
favorise, notarrment sur les secteurs ænsibles à la
d&ar^bonatatioq æit l'établissement d'une végéta-
tion acidophile à évolution lente, de type nardaie,
soit I'envahissement rapide par les landes à Myr-
tille ou les brousses dâulne vert,

- I'autne de type intensif assurant le main-
tien d'un haut niveau de chargement et de restitu-
tions sur les zones les plus productives de l'alpage.

C'est dans ce second cas de figure que I'on
peut mettre nettement en évidence les relations
entre les pratiques pastorales et la qualité fourra-
gère de la végétation. A l'instar de ce qui a été
obervé sur les pâturages d'altitude des Monts
Dore dans le Massif Central (de Montard et Ga-
chon, 1978), un modèle général de la répartition
de la végétation sur nn alpage laitier en fonction
des pratiques a été proposé (Bornard et Dubost,
1991). Ce modèle défrnit quatre typesde zonesplus
ou moins distantes des secteurs-clés très fréquen-
tés par les animaux tels que la proximité du chalet
d'alpage et les lieux de repos et de traite (figure 4).

- 1o't;lpe : les zones les plus proches
des secteurs-clés où I'excès d'épandage et de
restitutions est à l'origine d'une végétation

abondante de type ni-
trophile.

- 2è-'type : les
zones en périphérie
des précédentes où
restitutions et prélève-
ments tendent à s'équi-
librer, favorisant une
végétation grami-
néenne abondante et
de qualité.

- 3è-" type : les
zones plus éloignées
des secteurs-clés
que les précédentcs
où le rapport entre res-
titutions et prélève-
ments est souvent
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déséquilibré, d'où une végétation en mosaique,
tantôt de qualité médiocre lorsque le charge,
ment est insuffrsant, tantôt de qualité moyenne
si l'équilibre entre restitutions et prélèvements
est plus satisfaisant.

- 4è-" t5pe : les zones les plus éloi-
gnées des sect€urs-clés situées à lapériphérie
de l'alpage où les restitutions sont pratique
ment nulles du fait d'un chargement trèsfaible.
L'évolution de la végétation dépend alors des

seuls facteurs du milieu.

En définitive, les pelouses du monta-
gnard et du subalpin résultent d'une interaction
des facteurs abiotiques et des facteurs biotiques,
I'action de ces derniers contribuant à améliorer
la végétation générée par les premiers. Cette
amélioration est fortement dépendante de la
végétation préexistante. La meilleure réponse
en terme de qualité founagère est obtenue à
partir de pelouses qui ont déjà un bon niveau
fourrager. Elles se rencontrent sur les solsbien

aérés et riches en bases, fonnés sur subshats
carbonatés divers (schistes marnæalcaires,
dépôts glaciaires, flysch). Par contre, les prati-
ques ne peuvent qu'engendrer des pelouses de
qualité founagère moyenne à partir de lavégé-
tation maigre poussant sur subshat cristallin.
Enfin, I'influence des pratiques est ffis limitée
sur les pelouses d'assez bonne qualité fourra-
gèrrc mais ayant une biomasse réduite qui se

développent sur calcaires durs.

Dans ce contexte, le mode de ænduite du
troupeaujoue un rôle déteminant dans l'évolu-
tion du couveû,végétal. Ainsi on observe que le
pâturage tournant a un effet tout à fait bénéfr-
gue sur la végétation (Costa et al., 1990) ; cet
effet est d'autant plus net et plus rapide à se

manifester que la pression animale est impor-
tante. Néanmoins, pour que cette amélioration
soit intéressante sur le plan fourrager, il
convient de tendre rrers un équilibre entre res
titutions et prélèvements.
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LES GRANDES UNITES DE VEGETATION
D'ALTITUDE

L'étude de la végétation fait appel à deux types d'approche : phytosociologique et
biogéographique. Chacune se présente corrme un ensemble cohérent à la fois conceptuel,
méthodologique et systématique. Par systématique nous entendons ici la classification de la
végétation L'intérêt pratique de toute classification est éviderrt pour décrire, comparer, et
exhapoler les résultats en un lieu précis par réftrence à un système de re1Ères stables et
reconnu6.

Nous abordenons zuccessivement ces deux approches. Nous en dégageroru le principe,
les limites et les principaux résultats. Après quoi, nous nous efforcerons d'établir une
liaison entre les séries d'une part, et les groupements des pelouses et des landes du
montagnard et du zubalpin d'autre part.

1. L',APPROCHE PHYTOSOCTOLOGIQUE

1.1. PRINCIPE

L'approche phytosociologique repose sur
le concept d'association végétale qui est la
"combinaison originale d'espèces dont cer-
taines, dites caractéristiques, lui sont particu-
lièrement liées, les autres étant qualifiées de

compagnes" (Guinochet, 1973). Espèces caract&
ristiques et æmpagnes forment "l'ensemble sp6
cifique normal".

Pour identifrer une association végétale,
le phytosociologue réalise un certain nombre de

relevés qualitatifs de végétation puis effectue
des regroupements de rrlevés à partir desquels
il détermine la liste des espèces qui caractéri-
sent I'association végétale. Dans la pratique, on
redrerche sur le terrain les individus d'associa-
tion : zone Iloristiquement homogène contenant
tout ou partie de l'ensemble spécifique normal.

L'association végétale est I'unité taxono-
mique de base de la classification phytosociolo-
gique qui comprend des unités de rang
supérieur : alliance, ordre, classe, dont I'identi-
fication repose sur le même principe que celui
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I cusse
CARICETEA
CURVULAE

I
I onone CAR!CETALIA

CURVULAE

3 aunrucEs 1

cARrcroN
CURVULAE

2
3

CARICETUM
7 assocnroNs 2 3 CURVULAe 5 6 7

4

4

I 1 sous-
ASSOCIATIONS

CURVULETUM
23 ELYNETUM 6 7

5

8 9 1011

Figure 5. Les unités hiérarchisées de la classification phytosociologique.

L'exemple de la classe CARICETU CURVUIÀE

de l'association végétale, et une unité de rang
inférieur: la sousassociation caractérisée par la
fréquence significativement plus élevée de cer-
taines cumpagnes. Chaque niveau se distingue
par un suffrxe (Iigure 5).

- la multiplication des a.§sociations et
surtout des sousassociations liée à I'extrême
diversité du milieu alpin, ne va pas dans le sens

d'une généralisation vers laquelle doit tendre
toute classification. De ce fait, I'usage de la
classifrcation est quelque peu problématique au-
delà de I'alliance,

- I'existence fréquente de groupements
intermédiaires contenant des espèces caract6
ristiques de plusieurs associations ou même
d'unités de rang supérieur complique la repré-
sentation cartograph ique,

- enIin, les informations apportées par
une métàode qui privilégie la composition qua-
litative de la végétation, ne peuvent être utili-
sées telles quelles à des fins pastorales.

1.2. LIMITES

La classification phytosociologique pré-
sente certaines limites qui rétrécissent son
champ d'application notamment en matière de
pastoralisme. Citons entre autres :

- la pertinence parfois discutable des
unités de rang supérieur : ordre et classe ont
souvent les mêmes eqpèces caractéristiques,
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Ces remarques, directement liées à des
préoccupations pastoralistes, soulignent dans ce

cas I'adéquatiea impar{aite de la méthode aux
objectifs. Néanmoins, la classification phytoso
ciologique pemet de caractériser assez bien les
milieux de haute montagne, et son usage uni-
versel en fait un bon sysême de repèrrcs.

1.3. RESULTATS

L'analyse détaillée des pelouses, landes et
éboulis supraforestiers étant présentée en annexe,
nous nouslimitons ici à uneprésentation suæincte
de la classiûcation phytosciologique des pelouses

alpines et subalpiræs supérieures d'une part, des
pelou.æs subalpines inférieures et des landes mon-
taguarriles d'auhe part.

I Dans l'alpin et le subalpin supé-
rieur, où les facteurs abiotiques sont dé-

terminants, Ia classification phytosociologique
est fondée essentiellement sur les caractéristi-
ques physi(ues : subshat acidophile ou baso-
phile, ol plus ou moins évolué. A ces criêres
classiquement retenus par les phytoæciologues,
nous qjouterons la notion de mode défrnie préc6
demmeut (d. Iæs facteurs éælogiques - §1) qui
joue un rôle prépondérant dans la répartition des
groupements végétaux de haute altitude. Sur ces
bases, les pelouses supraforestières appartiên-
nent à huit alliances qui se répartissent ainsi
(frgure 6 - pages 24-25).

tr Dans le mode nival:

- les pelouses des combes les plus longue-
ment enneigées du S olician læràaæoe sur substrat
acidophile et de l'Arobidbn wruleoe sur substrat
basphile, dans l'alpin supérieur,

- les pelouses des vallons moins longtemps
enneigés du Nardian stiûoe sur substrat acide
phile et du Coicbn ferrugineoe sur substrat baso-
phile dans le subalpin et I'alpin.

tr Danslemodethermique:

- les pelouses subalpines sur ml squeletti
que du Fesüuclon uonoe sur subSrat acidophile et
du Seslcrbn uanoe sur zubsürat basophile,

- les pelouses alpines du Calicion awulae
sur zubstrat acidophile et ml humique silicaté, et
del'ElXmionsw subshatbaæphile et æl humique
car"bonaté.

tr Dans le mode intermérliaire 3

- les pelouses du Nardbn ûbtae et du
Cofician cuntulac svt substrat acidophile,

- les pelouses du Festucian uariae et du
Cofician ferrugincae sur substrat basophile.

f Dans le subalpin tnférieur et le
montag[ard, où les facteurs biotiques

sont déterminants, nouspouvons établir une dig
tinction selon qu'il s'agit de pelouses fertilisées
ou non, ou de landes. On dénombre ainsi :

tr six alliances de pelouses :
(frgure 7 -paee26\

- le Tli.æfr>Polygonbn bi.sbtti, l' Arrlæna-
tlærbn elatioris et le Cynosurian sistati avx-
quelles correspondent des pelouses grasses
généralement fertilisées sur æl profond,

- le Mesbrornian,le Xerobrornion etle Sti-
pbPobn cat'rl,blboe gui crmprennent des pe-

louses peu ou pas ferüüsées sur sol æuvent peu
profond et sec.

tr six alliances de lqndes :
(frgure8-page26)

- les landes thermophiles du CallurwGs
nurron et du §crothannbn sæporiacdans le mon-
tagrrard,

- les landes hygrophiles del'Aderu§ylbn
olliariac dans le montagnard et le subalpin,

- les landes tàermophiles du Juniperbn
nonse, hygmphiles du VaccinbPiæion et acido-
philes du Iai selcurio-Yaccinion dans le subalpin
et I'alpin.
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Alpin Alpin SubalpiSubalpin
n

Sol dcho sn

matiàre organique
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sol
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VARIAE
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8t1

SAUCETUM
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enneigées

8à müs

CARICEÏUM

FIEÏIOAE

Combes

à noige

RANUNCULETO

ALOPECURETUM

GERARDI

Replats

NABDETUM

ALPIGET'lUM

AlpinAlpin

infôrieur supôrieur

FESTU CABICETUM

CURVULAE

FESTU

HALLERI YARIAE

Figure 6. Classification phytosociologique des pelouses supraforestières.
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SESTERETUM
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Classification établie à partir d'un référentiel bibliographique (BRAUN-BIANAUET, 1954; GUINOCHET,
I 97Ol et des travaux de I'INERM concernant essentiellement les Alpes occidentales françaises

Alpin

Sol humique
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YARIAE
ELYt{10il
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ERECTI

Figure 7. Classification phytosociologique des pelouses des étages montagndrd et subalpin inlérieun

Figure 8. Fruticées montagnardes, subalpines et alpines.
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2. L', LPPROCHE BTOGEOGRAPHIQUE

2.I. PRINCIPE

L'approche biogéographique repose sur
deur aotions:

- celle d'étage liée à l'existencr d'un gra-
dient thermique altitudinal et sur l'affrnité éco-

logique enhe espèces ou entre gmupements
végétaux leurpermettantde cohabiter dans une
même tranche altitudinale,

- celle de série fondée sur le principe de
la dynamique des groupements végétaux et sur
le concept de climax : en tout lieu soustrait à
I'action de l'homme, la végétation évolue natu-
rellement et très len-
temeut, passant par
différents stades in-
termédiaires,.pour at-
teindre un état frnal
appelé climax. En
montagne, particulià
rement aux étages
montagnard et subal-
pin, le climax est gâ
néralement uû
gloupement forestier
dont la nature dépend
essentiellement des
facteurs écologiques
caractéristiques du
lieu considéré et qui
est en équilibre avee
ceux-ci.

Par série, on
entend I'ensemble des
groupements végê
taux qui ænduisent par
évolution progressive,
au climax(frgure9).

consiste à faire un in-
ventaire aussi ex-
haustif que possible des séries de végétation.
Celui-ci a permis l'établissement de cartes de

PINEDES
à

ONONIg ROIUNDIFOLIA
(oNoNtDo-PtNtoN)

<\
u

PINEDES
à

OESCHAMSIA FLEXUOSA
(MtNUARTtO+tNtON)

FORMATIONS ARBUSTIVES
à

FBAXINUS, CORYLUS, POPULUS
(CORYLETO-POPULETUM)

.^%
CÉES ÉPINEUS

à
BERBERIS, PRUNUg, ROSA

(BE RBE RI DE TO-PRUN E TUM)

%
PRAIRIES SECHES

à
BROMUS .t KOELERIA

(xEnoERoMtoN)

%
EBOULIS

é
CENTRANTHUS .l ACHNATHERUM

( sT t P t ON CAL AM AGROS T t 8)

végétation à petite échelle (1/100 000' ou
1/200 000'). Basé sur la crnnaissance que I'on a
de la dynamique des groupements végétaux,
I'inventaire des séries est amené à être périodi-
quement révisé et complété à mesure que pro
gresse cette connaissance.

En prenant ainsi en compte les relations
dynamiques entre les groupements végétaux, la
classifrcation biogéographique de la végétation
doit être oonsidérée comme complémentaire de
la classification phytosociologique, I'alliance
étant l'unité taxonomique privilégiée pour pas
ser d'une classification à I'autre.

2.2. LIMITES
D'un point de

vue pastoral, la m6
tàode biogéographique
présente certaines li-
mites. On peut citer :

- l'édrelle de la
carte (1/100 000u ou
1/200 0001 qui ne per-
met pas de prendre en
compte les spécificités
locales de milieu ou d'u-
tilisation, telle que
I'anthropisation qui,
dans le montagnard et
le subalpin, génère des
groupements typiques
que I'on peut assimiler
à des formations para
ou subclimaciques,

- l'absence de
définition floristique
des séries qui fait qu'à

une couleur de la carte ne correspond pas une
connaissance précise sur le plan botanique,

Figure 9, Série xérophile du Pin sylvestre ld'aprèsLa méthode ffitsast.
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- enfrn, la division de l'étage alpin en
deux séries, silicicole et calcicole, très théorique
au regard de la mosaïque des groupements v&
gétaux qui le constituent et qui sont autant de

climax stationnels.

Ces rÉserves, dictées essentiellementpar
des préocrupations pastoralistes sont liées au
faitque laméthode n'apasété conçue à l'échelle
à laquelle travaille le pastoraliste. De ce fait
elle ne peut fourair des infomations précises

sur les mécanimes fins d'évolution des foma-
tions pâturées d'altitude. Elle n'en demenre pas

moins une référence intéressante par les hypo
thèses qu'elle avance sur les grandes tendances
d'évolution des groupements végétaux.

2.3. RESULTATS

I A l'étage alpin, la classifrcation biogéo
graphique ne retient que deux séries de végêt*
tiou liées au substrat silioeux ou calcaire. On æ
ilfércra ilooc de péférenæ à la classificationphy-
toæciologique tout en connaissant æs limites.

I A l'étage subalpin, en raison de la ri-
chesse Iloristique, six séries de végétation ont
été inventoriées (figure 10). Elles peuvent être
rangées en trois gmupes :

t Les séries subalpines de I'Epiéa et
du Sapin qui crrrespondent à une pénétratiou des

esænæs du montagnald dans le zubalpin :

. les Pessières dominent dans les Pnéalpes

du Nord, du Darphiné à la Basse Autriche, pro
longeant en altitude les Pessièree'Sapinières du
montagaard supérieur,

. les Sapinières se développent daru le sub
alpin inférieur, sur les versants Nord des Alpes du
§ud (Briançonnais, Ivlercantour, Vallée de la
Roya).

' La série du Mélèze et du Pin æmbro,
très polymorphe, qui occupe la presque totalité de
I'axe inteme de I'arc alpin avec :

. une dominante de la Cembraie ou de la
Cernbraie à Mélèze hygruphile, liée à la Rhodo
raie.Vaociniaie dans les Alpes orientales, cen-

trales et nordoccidentales,

CALCICOLE
(ou xÉRoPHtLE)

MÉSOPHILE
slLlclcoLE

OU TUÉSOTIYGROPHILE)

ALPIN
SÉB]E DE L'AtPIl{ CAIC]COLE sÉBtE DE UArPtl{ stuctcou

SUBALPIN

sÉBtE PBÉAIP]NE DU

PIN A CB(]CHETS sÉnr ou mÉüzr
ET

DU PIN CEMBRO

sÉR!E SUBATPIilE

DE t'ÉPrcÉA
SÉRIE DU

PIil MUGO SÉRtE SUBAlPlilE

DU SAPIN
sÉflE SUBALPINE

ALIIMÉOITERRANÉENNE sÉRE DETA

PESSIÈRE.SAPNÈRE

sÉBE

MËSOPHIII

DU HÊTBE

sÉRrE

ACIDOPHIII

DU HÊTRE

SÉRIE DE TA

HÊTRAIE.SANNÈRE

SÉRE MÉSOPHIIE OU

PII{ SYLVESTRE
SÉBIE II{TERNE

P[{

MONTAGNARD

Figure lO, Les séries de végétation des étages montagnard, subalpin et alpin ld'après OZENDA,1985).
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. la part pépondérante prise par la forme
xérophile à Pin à croc,hets et à Genévrier nain
dans les Alpes sud-occidentales ainsi que dans
le Val d'Aoste et dans le Piémont italien.

' Trois séries affines qui sont caract&
ristiques des massifs périphériques :

. la série du Pin mugo dont l'aire princi-
pale se situe dans les Pnéalpes nord et sudorien-
tales, est prÉsente de manièrae sporadique dans
les Alpes occidentales (Valais, Val de Suze,
Haute-Roya) et dans les Apennins septentrional
et central,

. la série préalpine du Pin à crochets qui
est la seconde cumposante avec I'Epicéa des
Préalpes calcaires nord-ocridentales (Suisse, Sa-
voie, Dauphiné),

. la série altiméditerranéenne, pratique
ment asylvatique, se substitue à la précédente

sur les crêtes de Haut+Provence et d'une partie
de la Ligurie.

I A l'étage montagnard, trois essences

forestières sout prédominantes : le Hêtre, le
Sapin et le Pin sylvestre.

t La série mésophile du Hêtre, la plus
répandue, s'étend à travers toutes les Préalpes,
de I'Autriche au Dauphiné, ainsi que dans les
Apennins septentrional et central.

t La série acidophile du Hêtre se li-
mite par contre aux Préalpes du Nord orientales
et piémontaises.

t Les séries des Hêtraies§apinières
et des Pessières§apinières relaient les Hè
traies dans le montagnard supérieur des Prê
alpes suisses et nordoccidentales et dans les
Apennins septentrional et cenhal. Iæur aire
principale se situe dans les Alpes orientales et
les Alpes suisses.

'Lasérie mésophile du Pin sylvestre,
assez polymorphe, cumprend :

. une forme principale représentée par
les Pinèdes à Erico herbaæa caractéristiques
des Alpes intermédiaires du 1ÿrol aux Alpe*
Maritimes d'une part, et des Alpes externes
sudocridentales d'autre part,

. des fomes marginales ol Erica herbo
ceo fait défaut mais où apparaissent le Sapin et
certains feuillus (Hêtre, Noisetier). Ces formes
marginales débordent sur les massifs externes
des Préalpes nordorientales et surtout sudocri-
dentales.

t La série xérophile du Pin sylvestre,
est inféodée au domaine intra-alpin des Alpes
centrales, occidentales et surtout sud-occiden-
tales.

3. UN ESSAI DE LIAISON ENTRE SERIES
ET GROUPEMEI{TS DES PELOUSES ET DES LANDES
DU MONTAGNARD ET DU SUBALPIN

Ayant déorit les deux méthodes de clas
sification et fait apparaitre leur çemplémenta-
rité, nous allons nous efforcer maintenant de

mettre en évidence les relations entre séries
d'une part et les groupements des formations
pâtur€es d'autre part.

La correspondance est immédiate à
l'étage alpin, les deux méthodes distinguant au

départ deux grands types de pelouses : base
philes sur subshat calcaire uniquement et aci-
dophiles sur substrat siliceux mais pas
exclusivement, la classification biogéographi-
que se limitant à ces deux séries.

Par contre, la correspondance est beau-
coup plus délicate à établir pour les étages inf&
rieurs, notamment du fait que bon nombre de
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groupements herbaés peuvent être considéés
«)mme les stades initiaux d'évolution des di-
verses séries dans le montagnard et le subalpin.

La relation que nous allons maintenant
tenter d'établir entre séries et groupements du
montagnard et du subalpin, le sera à partir de

deux exe-ples pris dans les Alpes françaises :

le premier crncerne les Alpes nord-octidentales,
le secund les Alpes sud-ocridentales.

3.1. LE CAS DES ALPES NORD-
OCCIDENTALES

I Dans le montagnard inférieur

Dans la série mésophile du Hêtre les
formations pâturées ont une extension limitée.
Il s'agit le plus souvent de zones de parcours
prises sur les surfaces antérieurement cultivées
ou fauchées. De bonnes crnditions p&o-climati-
ques et les pratiques de fertilisation ont favori-
sé le développement de peloüses grasses
appartenant pour la plupart à l' Arrlænathcrian
elatioris sur sol profond et frais, et pour un
nombre plus limité at Cynosurbn uistaüet au
Meæbromian sur sol moins bien fertilisé ou
moins profond, ou au Xerobromian sur sol plus
sec (frgure 7).

I Dans le montagnard supérieur et
le subalpin inférieur

La Hêtraie-Sapinière, relayée en alti-
tude par les séries subalpines du Sapin et de

l'Epiéa, donne au paysage uue dominante boi-
ée. Iæ domaine pastoral occupe néanmoins à

cettc altitude des surfaces qui lui sont tradition-
nellement réservées. Tel est le cas des anciennes
montagnettes autrefois fauchées qü sont deve
nues des alpages laitiers.

Du fait de I'altitude missante, de la dimi
nution de Ia période de végétation et de l'augmen-
tation des précipitations propres aux Alpes
interneg les pelou*s du ?ri æt*Polygonion bisnr-
â prennent le relais de l'Anlunatlænon sur sol
profond et frais. Elles sont remplacÉes par les
pelouses mésophiles du Me.sbromron sur sol
moins frais ou du NcrdaGolion lorsque l'acidifi-

catiou est plus poussée, par les pelouæs xéru
philes du ){ercbrcmion lorsque le sol est peu pro
fond (VaI dâoste, Yal de Suze).

Quant à la PessièreSapinière, en raison
de I'acidité de I'humus, elle est défavorable aux
formations pâturées.

3.2. LE CAS DES ALPES SUD.
OCCIDENTALES

I Dans le montagnard

A la série mésophile du Pin sylvestre qui
cpuÿre Ia m4leure partie des zones interm&
diaire et externe des Alpes sud-occidentales,
correspondent lespelouses dt M egobromian, for-
mations pâturées de modeste valeur qui peu-
vent évoluer, par abandon de la pâture, vers les
landes à Calluna vulgaris et Deschatnpsia

flcruo s a du C allurw- G enistian.

Quant à la série interne du Pin sylvestre
d'extension importante mais d'intérêt pastoral
limité, elle comprend essentiellement des grou-
pements xérophiles appartenant au Xerobrt
mbn.Dufait des charges animalesfaibles liées
à une exploitation trop extensive, ces forma-
tions s'embroussaillent et évoluent rapidement
vers des frutiées épineuses à Berfuris uulgoris
et Prunus spinosa ou vers des landes à Junip.
rus sabina (Briançonnais, Queyras, Val
d'Aoste).

I Dans le subalpin

La plupart des forurations pâturées du
subalpin sont associées au Mélèze, soit qu'elles
cpnstituent la strate herbaée du Mélézein, soit
qu'il s'agisse des pelouses supraforestières du
subalpin supérieur que nons aborderons plus
loin et qui peuvent évoluer, par abandon de la
pâture, vers la forêt de Mélèze.

En réalité, les formations pâtuées asso-

ciées au Mélèze sont d'une extrême diversité, et
I'on peut observer tous les stades de tran$orma-
tion des peuplements herbaés liés à I'avancée
du Mélèze. De ce fait, il n'estpas possible d'éta-
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blir, actuellement, une liaison étroite entre les
difiérentes sousséries du Mélèze et les forma-
tious pâturées du Mélézein, ces dernières étant
rarement reliables de façon exclusive à une
soussérie.

Il est plus aisé, par @ntre, d'établir une
relation entre formations pâturées et deux sê
ries préalpines, celle du Pin à crochets dans les
Alpes du Nord et celle de I'altiméditerranéen
dans les Alpes de Haute-hovence, qui présen-
tent enhe elles ærtaines analogies :

- sur les plans biogéographique et écolo
gique : elles se houvent toutes les deur eu limite
Nord de leru airt et sur substrat calcaire,

- sur le plan des fomations végétales qui
les caractérisent : les pelouses "éærchées" à
Seslcria cærulca et à Heliûnîiclwn æd.encnse y
sont, les plus frÉquentes, associées dans la série
altiméditerranéenne à des groupements plus
originaux tels que les éboulis lixéa à Heli.ctotri-
clwn æmpervirens, les garrigues à Luandula
uera et Genista cincrea ou les laudines à Gloàu-
laria ærdifolia
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L'APPROCHE PHYTO.PASTORALE

Le pastoralisme Be frxe entre autres objectifs, l'étude des phytocénoses en tant que
ressources alimentaires pour l'herbivore. Nous venons de voir que les approches phytoso
ciologique et biogéographique permettaient de caractériser les phytocénoses et de les situer
dans la chaîne évolutive des groupements végétaux. Mais nous avons évoqué les limites de

ces approches sur le plan strictement pastoral, car elles n'apportent pas les donlées
quantiliées ind.ispensables à une évaluation agronomique du potentiel fourrager des
pelouses. D'où la nécessité de définir une approche phyto-pastorale des milieux dont
l'originalité réside dans la spécificité des objectifs qu'elle privilégie et des méthodes qu'elle
met en æuvre pour recorulaître et caractériser les différents types de pelouses.

1. LA SPECIFICITE
DE L'APPROCHE PHYTO.PASTORALE

L'approche phyto-pastorale a une finali-
té agronomique. Elle se pr,opose d'évaluer la
valeur agronomique des pelouses en terme de
quantité d'unités fourragères produites, afiu
d'en assurer une exploitation rationnelle par
I'animal utilisateur avec un double souci :

- satisfaire les besoins des animaux qui
les utilisent,

- préserver I'intégrité et le potentiel four-
rager de æs milieux.

Pour ce faire, I'approche phytopastorale
se fixe deux objectifs :

-tendre uers I'erhaustiaité au ni-
aeau dela connaissance dumilieu, et de la
répartition quantitative de la végétation en
place plus particulièrement.

Ceci implique que chaque unité pasto-

rale fasse l'objet d'un inventaire complet des
groupements végétaux présents. Afrn de situer
æux*i dans l'espace et d'en évaluer I'impor-
tance relative, le pastoralisrne fera largement
appel à la cartographie.

-prendre en compte lo rela,tion
hqbe-animal
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Ceci suppose que I'inventaire des grou-
pements végétaur soit assorti d'une évaluation
des ressources fourragères disponibles pour I'a-
nimal, et que chaque zone cartographiée, définie
sur des criêres d'homogénéité de la végétation,
soit également homogène sur le plan du poten-
tiel founager.

Ces deux objectifs retenus, I'approche
phyto-pasüorale consiste à repérer et identifier
püs à cartographier et estimer la superficie des

unités phytoéælogiques élémentaires appelées
écofaciès.

L'écofaciès est uue entité homogène aux plans
de la composition quantitative du peuplement
végétal (faciès de végétation), des facteurs écr-
logiques et du potentiel fourrager (valeur pa*
torale et quantité d'unités fourragères
produites).

2. TYPOLOGIE DES FORMATIONS PATUREES DES
ALPES OCCIDENTALES

Comptetenu de la spécificité de I'ap
prrche phyto-pastorale et de son applicatiou re
lativement récente aux espaces pâturés
d'altitude, les données phyto{cologiques dont
nous disposons sont ponctuelles et ue permet-
teut pas d'avoir une vision exhaustive de I'orga-
nisation des fomations pâturées d'altitude de

I'ensemble de I'arc alpin. Iæs typologies qui vont
suivre ne concrrneront donc tout au plus que la
partie occidentale de la c.halne alpine. Elles ont
été élaborées à partir de données recueillies :

- d'une part dans les Alpes sudocciden-
tales ftançaises (Briançpnuais, Haut-Var, Haut-
Yerdon) pour la typologie des pâturages
supraforestiers. Soa aire de validité peut s'éten-
dre aux pâturages d'altitude des hautes vallées
de la Maurienne et de la Tarentaise ainsi qu'à
ceux du versant italien du Val d'Aoste à la
Ligurie.

- d'autre part dans les Alpes nord-ocri-
dentales françaises (alpages laitiers de Savoie)
pour la typologie des pâturages du montagnard
et du subalpin inférieur. Son aire de validité se

limite aux Alpes externes (Préalpes, Alpes in-
termédiaires : Beauforüain et basses vallées de

la Maurienne et de la Tarentaise) et à certaines
zones des Alpes ocridentales italiennes du Nord
et du Sud.

2.1. LES FORMATIONS PATU.
REES SUPRAFORESTIERES

I LES PELOUSES

Nous abonderrns suæssivement les trois
grandes catégories de pelouses : nivaleg thercri-
ques et intermédiaires. Por:r ctracune, nous défini-
rons les écofacièstypes qræ nous caractériseinor§ :

- par les deux ou tnois epèæs dominantes
et les epèæs abondantes les plus û,équemment
reuæntnées,

- par le potentiel fourrager en terme d'in-
diæ de valeur pa.storale,

- par le rapel de I'appartenanæ phytoso
ciologique (alliance, asæciation ou glorpement de
transition).

D LESPELOUSESDEMoDE
NIVAL

læs pelouæs de mode nival sont les plus
tardives. Elles peuvent æ ranger en deur atÉga
ries selon la géomorphologie et la durée d'enneige
ment (tgure 11 - page &4) :

t les pelouses des ombes les plus long.
temps enneigées

Elles se caractérisent d'une manière 96
nérale par l'abondance de Plantago alpina.
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PELOUSES DES DEPRESSIONS

ET DES COMBES
PELOUSES DES VALLONS ET

DES REPLATS

OE I'ATPII'I

{anneigenent > I mobl

I

Espàces dominantes Plantago alpim

Salit herbacea

DU SUBALPIN

ET DE t'APIil
(snneigement7i8mtÈl

It

Phnhgo alpina

Alopecums gerardi

franunculus pyrenaeut

0eun nontanun
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Festuca violacca

Festuca rubra

Phlean alpinun

Poa alpina

llardus sticta
lemtodon pyrcnaicus

Cerer senpervirens

REPTATS ATPINS

Plül6t rür substrrl

non crlcaire

VALL0t',lS SUBAtPIilS

ET AtPlt'lS

Plutôt sur substrat crlcaiu

Espàces souYent

abondantes

Ualeur pastotale

Appattenance

phytosociologique

A I c lw milla pe n t a ph yll ea

Sagina glaha

Onalotlnca supina

Poa alpina

Festuca violacea

Lemtodon pyrenaicus

Potentilla auna

lifoliun alpinun

0eschanpsh flaruav

Polygonan viviparan

llardus stricta

Phntago alpina

ùeschanpsia fleraosa

Cant senpeninæ
hstuca mbn

Agrostis alpim

frifoliun alpinun

hstaca violacaa

Alopecurus gonrdi

Poa alpina

Potentilla auree

Festuca ovina

Plantago alpina

Fcstuca rubra

Alopecums gcraü
Phleun alpinun

Trifoliun thali

Alchenilla glaucescerc

Festuca violacea

Poa alpina

leutodon hispidus

llardus stricte

festuca ovina

Barunculus acris

5ll0 * l5

SALICETUM

HERBACEAE

15t20

RANUNCULETO.

ALOPECURETUM

GERARDI

15120-25

RANUNCULETO.

ALOPECURETUM

GTRARDI

20125-30

FESTUCETO.

TRIFOLIETUM THAUI

Figure 'l l. Faciàs agro-pastoraux des pelouses de mode nival.

Nous distinguenons deux types :

. lcs pelouæs alpines dc bas de versaüs
uposés au Nord

L'enneigementy est supérieur à 8 mois
et la période végétative particulièrement
crurte. Cespelouses sont les plus rases que l'on
rencrcntre dans la zone supraforestière. Planta-
go alpina est omniprésent, souvent acclmpa-
gné de Salfu, herboæc, saule nain typique des

cpmbes les plus longtemps enneigées.

La qualitéfourragère de cespelouses, qui

ne crnviennent qu'aux ovins, est s)uvent médio-
cre. Elle dépend surtout de I'abondanoe respec-

tive des deux espèces précitées. Si Plantago
alpina assnre plus de 20 % du recouvrement, la
valeurpastorale est comprise entre 10 et 15. Si
Salis, herbaceo domine Plantago alpina, la va-
leurpastorale est inférieure à 10.

lcs pelau*s Spiques ùs æmbes ù ncige

Elles se rencrcntrent surtout dans le subal-
pin mais peuvent remonter dans I'alpin. Iæur
durée d'enneigement est de I'ondre de 7 à 8 mois.
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Elles sont généralement d'éteudue très res
trreinte mais sont particuliènement rcpérables
grâce à l'abondance d'Abpecurus gerardi avx
feuilles bleutées caractéristiqueg et de Ranuncu-
lus yyrenoeus dont les fleurs blanches s'épanoüs
sent dès la fonte de la neige.

Ces pelouæs assez rases, très appréciées
des ovins ont une valeur pastorale moyenne (15 à
20) liée essentiellement à la densitÉd' Alnpecurus
gerarü et de Plantaeo alpina.

t les pelouses des vallons et replats de
l'étage alpin

Ces pelouses qui subissent un enneige
ment de I'ordre de 7 mois snf por.r la plupart,
dominées par Planfago alpina et, moirs û.équem-
ment, par Nordus stida; à ces deux espèces s'en
qloutent une dizairæ d'autres dont les contribu-
tions au reouvrement sonttrèsvariables, d'où un
grand nombre de variantes parmi ces pelouses et,
par voie de conséquence, un potentiel fou:rager
très fluctuant.

Iæs pelouses dominées par PJon tago alpina
et le§,uca rubro sont, sur le plan fou:nager, parmi
les meilleuresde I'alpin" Iæurvaleurpastorale qui
se §tue généralement eube 20 et 25, peut attein-
dre 30 si PàJe um alpinwn ou TYif,olium thaJii sont
très abondants.

Iæs pelouses dominées par Nardus sîi.da
et P latttago alpina ont wr potentiel fo urrager p lus

faible. Iæur valeur pastorale compriæ entre 15 et
20 peut atbeindre 25 * Trifolium alpirum d,
abondanL

tr les pelouses de mode thermique

La plupart des pelor:ses de mode thermi-
que, les plus précoces, mnt des pelouæs ouverteg
Nous ne considérerons ici que les pelouæs qui
assurent un couvert végétal au moins égal à50 %.

Selon l'importance du couvert végétal et le
modelé de surface, les pelouses de mode themrique
sont das$es en tnois catégories (figure 12 - page 36).

t Les pelouses ouyertes en gradins ou
banquettes

Elles se rencontrent sur pentes fortes (su-

périeures à 50 %), dars le subalpin et I'alpin- La
végétation, composée essentiellement de grami-
néeg oæupe le rebor,d des banquettes. Selon la
natune du subsürat, on distingue :

. lespelouses à *slcri.a caeruleo, Heüûti-
clnn ædtrænæ et Fesfuca anino sur substrat cal-
caire,

. les pelouæs à Helicbtirlwn ædencnæ,
Deæhatnpsin fl.æwsaet Fe§ucaublacea et leur
variante à Festuca uarra (dans les Alpe+Mari-
times),

. les pelouses à Festuæ paniculata et Helic
totriclwn parldnrei" ces deux dennières peloues
sur substrat non calcaire.

Toutes æs pelouæs ont un potentiel four-
rager médiocre avec une valeur pastorale
crmprise entne 10 et 15. Compte tenu des pentes
forües et de la fragilité du modelé de surfaæ, ces
pelouses conviennent davantage aux ovins qu'aux
bovins. Pour éviter la dégradation desbanquettes,
il ænvient de veiller à ce gue les passages des
animaux ne æientpas trop fréquents.

t Les pelouses non disposées en gra-
dins ou banquettes

Ces pelouæs, généralement peu ou pas
ouvertes, sont très préæntes dans le subalpin.
Elles appartiennent à deux grands ÿpes:

, Ies pelauæs à Coru, ænpentirens

Elles sont très répandues entre 2000 et
2200 mètres sur les versants en penüe forte. A
Cotu, sempensrrezs s'qjoutent puvent Sesleria
cocrulca et Helianthem.wn nurwnulo.rium ot
grandiflorumc!ûrme autres epèæs dominantes.

Leur valeur pastorale généralement
comprise entre 15 et 20 peut parfois atteindre
25 voire 30 lorsque Onobrychis montona esl
abondant (20 à25 % de recrouvrement).

. I*s pelnu*.s ù Brachypodium pinnüum

Ellesse développent de préférence sur les
pentes assez fortes erposées au Sud. Iæ Brachy-
pode présente la particularité de s'étendre en
formant des plages facilement repérables en
raison de leur cpuleur vert-jaunâtre.
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PEL()USES SUBALPINES ET AIPIIIES

OUVERTES ET OISPOSIES EI'l GRADINS

Sublrol cdcairo

Espàces dominantæ Sesleria caenha

Helic to lrichon se de mnæ

fcstuca ovina

I

Helicloüchm sedeætw
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lotus cuniculatut

Thynus serpyllun
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Cant sempruireæ

Silerp nutarc

0eschanpsia fleruosa

Astragalus

lotut cwniculatus

Potentilla grandiflwa

Thynas serpyllun

llypeicun iclnri

Suhtnt non crlcrire

Espàces souvent

abondantes

Valeut pastoralo

Appartenance

phytosociologique

Thynus serpyllun

0aliun punilun

lotus cwniculatus

festaca violacea

Carer senpervheæ

0nobrychis nontana

Hieraciun hilidun

lstragalus senperuinæ

llefian them,n nanm.tlafun

r0/15

SESLERIETO.AVE],IETUM

MONTAI'IAE

t0/15

FESTUCION VABIÆ

10t15 r0/15

FESÏUCETO.POTENTIIIITUM TESTUCETUM

Figure 12. Faciàs agro-pastoraux des pelouses de mode thermique.

Ces pelouses, généralement à forte den-
sité en Brachypode, ont une qualité fourragère
variable selon les espècrs qui accompagnent le
Brachypode. Si Nardus stricta est abondant la
valeur pastorale n'exoède pas 15 à 20. Par
contre, celle-ci est de I'ordre de 20 à 25 si la
pelouse est bien pourvue ea Festuca rubra et
Agrostis capillari.s. En fait, ce potentiel est très
mal utilisé car le Brachypode, espèce aux
feuilles cpupantes et peu appétentes, est le plus
souvent refusé par les ovins et lesbovins; néan-
moins, ces animaux le consomment bien si on

l,AlDERIAE AVENET()SUM

les y oblige (en les parquant par exemple). Une
bonne exploitation des pelouses à Brachypode
implique donc un gardiennage serré ou certains
aménagements en matière de clôtures.

r Les pelouses uécorchéesn

Ce sont des pelouses alpines que I'on
rencpntre au-dessus de 2400 mètres sur les
croupes enposées aux vents violents. L'érosion
éolienne agissant surtout l'hiver, en raison du
faible enneigement, produit des "écorchures" au
sein de oes pelous€s qui sont de æ fait plus ou
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rtôt sür suhlrst cslc8iE

laex senpervheæ
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Velianthanun spp

F-astuca ovina
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cuniculatus

I 5/20 * 30
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Erachypodiun pinnatun
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Agrostis capillaris

llardus süicta
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Festuca ovina
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Sesleria caeruba
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15120- 25
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Cuer nyosuroides
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0eschanpsia lleruosa

5110* 15

CUBVULETUM

ELYNETOSUM
MES(1BROMION

moins ouvertes. Elles sont dominées par deux
espèces adaptées à Ia rigueur du climat : Carux

myosuroidcs et Carer curuula

Du fait d'une extension restreinte et
d'une valeur pastorale faible (5 à 10) qui peut

cependant atteindre 15 quand Festucouinlocea
ort Corex sempentirens sont plus abondants (15

à20 % du recouvrement), ces pelouses représen-

tent très souvent une part minime du potentiel
fourager des alpages.

tr LESPELOUSESDE
MODE INTERMEDIAIRE

Sur le plan pastoral, les pe
louses de mode intermédiaire sont im-
portantes à double titre : en raison des
surfaces qu'elles cuuvrent d'une part,
de leur qualité fourragère d'autre
part. Elles occupent généralement les
replats et les pentes faibles, notam-
ment dans le subalpin supérieur et
l'alpin inférieur. La plupart de ces
zones, autrefois fauùées, ont été pro-
gressivement abandonnées du fait du
déclin de I'agriculture, et sont main-
tenant entièrement à usage pastoral.

Nous essaierons, par rapport
aux deux grandes catégories de pe
louses préédemment décrites, d'ap
porter davantage de précisions en ce
qui concerne leur typologie, compte
tenu de leur intérêt pastoral et de
I'extrême diversité de leur composi-
tion floristique quantitative qui in-
flue directement sur le potentiel
fourrager. Parmi cts pelouses, c€r-
taines sont spécifiquement subal-
pines, telles les pelouses à Festuca
rubra, à Carer æ.mperuirens et Plan-
tago alpina, à Festuca paniculata, a-

lors que d'autres se rencpntrent à la
fois dans le subalpin et dans I'alpin,
telles sont lespelouses à Nordus stria
ta , à Trifolium alpinwn et à Festuca
uialacto^ Nous aborderons successive-
ment ces six grands types de pelouses

t Iæs pelouses àFesfrtcantbra

Sur le plan pastoral, ce sont les meil-
leures pelouses subalpines de I'espace suprafo-
restier. Elles occupent les replats du subalpin,
zones qui ont supporté, depuis leur abandon
relativement récent, une bonne charge ani-
male. Elles ont donc bénéficié de restitutions
importantes qui ont entretenu la fertilité des
sols profonds et frais sur lesquels se dévelop
pent les pelouses à Festuca rubra et Agrostis
capillaris (figure 13 page 38). Celles-ci ont un
bon potentiel fourrager. La valeur pastorale

alpina

PETOUSES ATPINES
.ECORCHEES'

DES CROUPES VENTEES

PELOUSES SUBALPINES PEU ()U PAS

0UVERTES ET t'l0N I)ISP0SEES EN GRADINS
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comprise entre 25 et 30 peut atteindre voire
dépasser 35 quand les deux espèces précitées
sont très abondantes et accompagnées d'excel-

Figure 13. Faciès agro-pastoraux des pelouses à Festuca rubra.

On rencontre fréquemment dans les
pelouses proches des habitations, fumées ré-
gulièrement, ou sur d'anciennes couchées
d'animaux, une variante nitrophile de ce fa-
ciès, caractérisée par I'abondance de Gera-
nium siluaticum, de Polygonuru bistorta et de

bonnes graminées telles que Doctylis glamero-

taet Poapratznsis.La qualité fourragère de ces

pelouses, souvent d'étendue très réduite, est du

lentes graminéesfourragère s(Dacülis gbmera-
ta, Phleum alpinum, Triæ,tum flwesæns) ou de
lé gum ine use s (T r ifo lium pr atznæ).

même ordre que celle du faciès à Festuca rubra
et Agrostis capillaris.

Toujours dans le subalpin, mais plus
haut en altitude, sur des sols moins profonds,
bénéficiant d'apports plus faibles d'éléments
fertilisants par les restitutions, se développe
une pelouse plus maigre où dominent, à côté de

Festuca rubra, Festuca ou ina ott Deschamp sia
flexuosa. Dans le cortège des espèces souvent

Sol prolon( bon nivoou

de rsslituliom animrles

Sol moim profond, pou ou

prr do mtitutions
I

Espàces dominantæ Festaca rubra

Agrostb capillais
Festuca rubn
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abondantes ne figurent plus les bonnes grami-
nées fourragères du faciès précédent, d'où une
légère baisse de la valeur pastorale (20-25).

Le faciès à Festucarubraet Deschamy
sia flzruosa, que l'on rencontre par ailleurs
très fréquemment sous Mélézein, peut être
considéré comme faisant la transition vers les
pelouses subalpines à Nardus stricta qui se-
ront abordées plus loin.

Toutes ces pelouses sont très appré-
ciées des animaux et, compte tenu de leur
potentiel fourrager, conviennent particulière-
ment bien aux bovins.

t Les pelouses à Ca-
r ex semp eruir ens et Plan-
tago olpina

Ces deux espèces sont
souvent associées dans le
subalpin où elles constituent
des pelouses assez rases que
I'on peut ranger dans deux
grands types de faciès (fi-
gure 14):

- le premier se déve-
loppe plutôt dans les dépres-
sious et sur sol frais.
Plantago alpina y est géné-
ralement plus abondant que
Carer sempervirens, et Fes-
tuco rubra figure parmi les
dominautes. La valeur pas-
torale de ce faciès qui varie
de 20 à 25 dépend beaucoup
de I'abondance de Festuco
rubro et Plontago alpina et
de la présence de légumi-
neuses en plus ou moins
grande quantité.

- le second se ren-
contre plutôt sur les bombe-
ments et sur sol sec. Carer
semperuirens y est plus a-
bondant que Plantago alpi-
na, la troisième espèce
dominante étant Festuco o-
uino. Moins bien doté en es-

pèces fourragères que le faciès précédent, ce
second faciès a une valeur pastorale qui n'er-
cède pas 10 à 15.

' Les pelouse s à. Fesfiica panianlata

Les pelouses à Festuca paniculata, spé-
cifiques des Alpes sud-occidentales, sont re-
marquables par la hauteur et la densité du
couvert végétal, caractéristiques assez inha-
bituelles dans la zone supraforestière. Elles
couvrent de vastes territoires entre 1800 et
2200 mètres, depuis la Savoie et le Piémont
jusqu'aux Alpes maritimes et ligures.

Figure 14. Faciàs agro-pastoraux des pelouses à Carex sempervirens et
Plantago alpina.

Dam les dépræsiom

et sur sol frais

Sur les bombsm$ls

et sur sol plts sec
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leontodon hispidut
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Bien que lbn obsenve une oertâitæ unicité
de leur situation (bas de versan§ pentes faibleg
exposition Sud), elles prÉsentent cependant une
gfande diversité fls oomFo§tionfloristique liée en
partie à la nature du zubstrat: la richesæ floristi-
que est beauæup plus grande sur substrat calcaire
que sur subsürat non calcair,e, bien qræ l'on ait
toqiours un sol pmfond et acide.

Figure 15, Faciès agro-pastoraux des pelouses à Festuca paniculata.

Iæs pelouæs à Festuæ panicul.dapewett
être rangées en deux catégories selon leurcarac-
êre mésophile ou mésoxérophile (frgure 15):

. les pelouses mésophiles

- Un premier faciès est constitué par
une pelouse dense caractérisée par la domi-
nance de Festucarubroet par un cortège flo-

PETOUSES MES()PHII-ES PEI.OUSES MESOXEROPHILES
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ristique extrêmement riche, notamment sur
substrat calcaire, grâce à la présence de nom-
breuses espèces vernales telles que Pulsatilla
alpino, Norcissus po eticus, Anemone narcissi-
l'lora.

- Un second faciès dominé par JVordzs
stridn se rencontre plutôt sur substrat non cal-
caire. La pelouse est beaucoup moins dense en
raison de la quasi disparition des espèces ver-
nales.

. bs pelau*s méwxérophils

Alors que lespelousesmésophiles se can-
tonnent de préférence sur les replats ou dans les
légères dépressions, les pelouses mésoxéro
philes affectionneut les bombements. Nous dis
tinguerons deur faciès :

- l'un dominé pat Trifoliwn alpinum aux
confins du subalpin et de l'alpiu, plutôt sur
substrat non calcaire. Ce faciès assure la han-
sition avec les pelouses alpines à Trifolium
olpinum qui seront décrites plus loin,

- I'autre, dominé par Carex semperui-
rens et caractérisé par un cortège d'espèces
adaptées aux milieux secs, est le faciès le
moins dense du Festueetum spadiceae.

Sur le plan pastoral, le potentiel four-
rager décrolt du Festuceturz très dense à fes-
tuca rubra (25 à 30 de valeur pastorale) au
Festuætum peu dense à Carer semperuirens
(15 à 20 de valeur pastorale). Entre les deux
se situent les Festucetum à Nardus stricta et
à Trifolium alpinum (20 à 25 de valeur pasto-
rale).

En raison de leur densité, les pelouses à
Festuca paniculota peuvent être exploitées par
la fauche ou par la pâture. Il faut cependant
tenir compte de deux particularités liées à I'es
p&e Festuca paniculnta: son extrême précrcité
d'une part et sa grande vulnérabilité à une
fauche ou à une pâture précoce (aux stades fin-
montaison ou épiaison) d'autre part. L'exploita-
tion se fera douc soit par la fauche au stade
début-ftuctifrcation, soit par la pâture au stade
fin-épiaison/début-floraison en adaptant les
charges animales au potentiel fourrager de la
pelouse (Jouglet et Dorée, 1991). Iæs bovins et

les éguins sont les deux espèces animales les
plus capables de tirer le meilleur parti des pe,
louses à Festuca pani.culato.

* Les pelouses àivordus stricto

Le Nard est une espèce extrêmement
répandue dans le supraforestier. Nous avons
précédemment décrit le faciès nival à Nardus
stricta et Plontago alpina que l'on rencontre
dans I'alpin supérieur. Mais c'est dans les
pelouses de mode intermédiaire que Nardus
stricta est le plus abondant. Ces pelouses ap-
partiennent à deur grands types de faciès
(figure 16 - page 42) :

. I'un plus spécifiquement subalpin
partage les replats avec les pelouses à Festuca
rubra. C'est d'ailleurs à cette espèce que Nar-
dus stricta est associé daus ce premier faciès.
Par la présence de Festuca ruàro mais égale-
ment de nombreuses espèces oommunes avec
le faciès à Festuca rubra et Deschampsia
flzruosa, le faciès à Nardus stricta et Festuca
ruàro assure la transition entre les deux
grands types de pelouses subalpines à Festuca
rubra et les pelouses alpines à Nordus stricta
et Carer semperuirens qui vout suivre.

. le second faciès associe Nardus stricta
à Carex sernperuirens. On le trouve plutôt à

la limite du subalpin et de I'alpin où il côtoie
les pelouses à Trifolium alpinum, avec les"
quelles il a un lien de parenté évident par leur
cortège floristigue.

La qualité fourragère des pelouses à
Nordus stricta et Festuca rubraest moyenne
(15 à 20 de valeur pastorale). Si Festuca rubra
représente plus de 20 % dt recouvrement, la
valeur pastorale peut atteindre 25.

Les pelouses à Nardus stricta et Carex
semperuirens sont médiocres. Leur valeur pas-
torale, de I'ordre de 10 à 15, peut atteindre 20
si Trifoliurn alpinurn a une contribution au
recouvrement de 10 à L5 %.

Le Nard, graminée à limbe sétacé et
piquant, n'est généralement pas consommé
par les ovins et les bovins, ce qui favorise
encore l'envahissemeut des pelouses par cette
espèce indésirable. Cependant, par un gar-
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Figure I 6, Faciàs agro-pastoraux des pelouses à Nardus stricta.

diennage serré et un chargement animal fort,
on a pu obtenir des ovins qu'ils consomment
cette espèce, à condition que celle-ci soit
broutée au stade montaison (Lambertin,
1987). L'ovin ayant un pâturage particulière-
ment sélectif il faudra toutefois veiller à ce

que les espèces réputées plus appétentes, no-

tamment le Trèfle alpin, ne soient pas I'objet
d'un excès de pâturage. Comme pour les pe-

louses à lestuca paniculata, on constate que

ce sont encore les équins qui tirent le meilleur
parti despelouses à Nard sans qu'il soitbesoin
de les contraindre.

Signalons enfin que
la technique du parcage
nocturne mobile des ovins,
avec une intensité de par-
cage de une brebis par mè-
tre carré pendant une à cinq
nuits selon la densité du
Nard, s'est avérée capable
de juguler l'extension du
Nard sur les parcours des
Monts Dômes (Loiseau,
1983).

t Les pelouses à
TYifolium alpinum

Le Trèfle alpin est
une espèce caractéristique
des pelouses alpines. Nous
l'avons déjà rencontré, par-
fois en abondance, dans le
faciès nival à Nardus stricta
et Plantago alpina. It'{ais
c'est dans les pelouses de
mode intermédiaire qu'il
connalt son maximum d'ex-
tension. On peut définir
deux grands faciès de pe-

louses à Trifolium alpinum
(figure 17) :

. les pelouses à Trifo-
lium alpinum et Carer sem-
peruirens qui succèdent en
altitude aux pelouses subal-
pines à îestuca paniculata
et Tr ifoliwn alpinum. Elles

s'installent sur lesbombementset lesreplatsde
l'étage alpin où elles forment très souvent une
mosaïque, en fonction du micro-relief, avec les
pelouses à Nardus stricta et Carer semperui-
rens. Nous avons déjà relevé la parenté floris-
tique qui unit ces deux pelouses.

.les pelouses à Trifolium alpinum et
Deschampsia fleruosa auxquelles est souvent
associé Festuca ucrio dans les Alpes du Sud.
On les rencontre plutôt sur substrat non cal-
caire, notamment sur grès dans les Alpes-Ma-
ritimes, et généralement plus haut en altitude
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que les pelousesprécédentes. Daus ce faciès, le
caractère alpinestnettementplusaffirmé : pe-
louse rase, nombre élevé d'espèces typique-
ment alpines du Caricion curuulae.

La différence entre æsdeurfaciès à Iri-
folium olpiruun apparalt @alement sr:r le plau
pastoral. La qualité fourragère de æs pelouæs

dépend pour nne large part de l'abondance de
Tti{oüwn olpinurn. Ce dernier est muvent moins
abondant dans le faciès à TYifoliurn olpinum et
Deæhonpsia tlawsa où il représente géuéral+
ment moins de 20 % du rccpuvrement, d'où une

valeur pastorale qü n'exêde pas 15. Par æntre
le faciès à Tvifohum alpinurn et Caru, æmpnti-
rens qui a unevaleurpastoralede I'ordre de 15

à 20 lorsgue la teneur et TYidoüwn alpinum æt
inférieure à20 %, peut atteindre des valeurspa+
torales de 25 voirc 30 lorsque le Tlèfle repésente
20 à 30 % du recouvremenL

Ces valeurs pastorales situent les pe
lousesàThifoliumalpinumparm;ilesmeilleures
pelouses alpiues sur le plan pastoral. De fait,
elles sont très appréciées des ovins qui, à la
faveur d'un gardiennage relâché, ont souvent

Pelorsæ subrlpines rt rlpiml Pelococ dpinc plutôt

sur suhtnl cdcahe ou non sür tub16t non celcrirr
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Figure 17.
alpinum.

Faciàs agro-pastord.tx des pelouses à Trifolium Figure I 8. Faciàs agro-pastoraux des pelouses à
Festuca violacea.
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teudanæ à les pâturer de manière excessive.

Dans ce cas, le T!èfle est souvent trop cunsom-
mé ; il est dit[rcile alors d'assurer la pérennité de

oette espèoe et d'éviter que le Nard n'euvahisse
davantage encore ces pelouses.

t Les pelouses à,llestzcaaiolaceo

La Fétuque violette, espèce dominante
de certaines pelouses en gradins de mode ther-
mique, est présente également en relative abon-
dance dans les pelouses de mode nival. Elle
fïgure aussi parmi les espèces
dominantes dans certaines pe-
louses de mode intermédiaire.
On peut en définir deux grands
faciès(figure 18 -page43):

. les pelouses subalpines
sur pentes moyennes dans les
quelles .Festu ca u blaæ|a e§t ass;t
cié à Corcx sempe.ruirens,

. les pelouses alpines sur
pentes faibles dominées par Fes-

tuca uiolaæa et Plantago alpino

Ces dernières sont assez

rictres du fait de I'abondance de
graminées et de légumineuses.
Iæur valeur pâstorate cumprise
entre 25 et 30 peut atteindre 35
lorsque Festuca uiolacea, Fes-

tuca rubra et PhlBum alpinurn
sont abondants.

Ispàces dominantes

Par contre, le potentiel
fourrager des pelouses subal-
pines à Fesüucauialaceaet Coru
sernperuircns est plus modeste :

la valeur pastorale n'exêde pas

15 à 20 ; il arrive cependant que
Festuca uiolacea soit particulià
remeut dense (25 à 30 % du re
couvrement) : dans ce cas, la
valeurpastorale est de l'ordre de
25.

Yaleur pastorale

I LES EBOT'LIS

Sous le terme général
d'éboulis, nous entendrons :

Appartenance

phytosociologique

- les éboulis très peu végétalisés ou à
végétation sporadique sur sol rudimentaire,

- les zones fortement pentues, à sol bien
constitué, etbeaucoup mieux colonisées, le taux
de recouvrement par la végétation étant cepen-

dant inférieur à50 %.

Les éboulis sont de deux types selon
que le substrat est calcaire ou non calcaire
(figure 19).
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Figure 19, Végétation des éboulis supraforestiers.
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tr LES EBOT,LIS CALCAIRES

En fonction du taux de végétalisation
cmissant, on distingue :

. les éboulis tês peu végétalisés où la
végétation, très sporadique, est crmposée de
touffes de graminées pionnières telles que ?ri-
setum disticltoplryllum et Helictptriclnn æde
nenge,

. les éboulis mieux colonisés, où la vég6
tation est disposée en plaques dans lesquelles

dominent Dryas octopeüolo plutôt en exposition
Sud, §oJrr retusa et Salùr reticulata étant plus
abondants en exposition Nord. Ces espèces à
port rampant contribuent à fixer l'éboulis ; elles
sont acrompagnées des graminées pionnières
déjà présentes daus les éboulis peu végétalisés,

. les éboulis où la végétation est disposée

en festons ou gradirs. Ce sont des éboulis fixés
gtâce auxgraminées qui jouent un Éleprépondê
rant dans la colonisation, notarnment Heüûîi-
clwn æ.denqræ, Sesleria æerulca et Festuæ ovina.

LCAIRE SUBSTRAT NON CALCAIRE
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tr LES EBOI'LIS
NON CALCAIRES

On peut en distinguer deux types:

. les éboulis en erposition Nord culonisés
par Festuca ublnæa et par deux espèces bien
adaptées aux conditions particulières de sol gra-
veleux et humide et d'enneigement prolon-
gé: Luzula olpinopibsa et §aà.r lærbaæa,

. les éboulis plutôt exposés au Sud, à vê
gétation disposée en gradins. Ils diffèrent de
leurs homologues sur calcaire par la disparition
de Seslcrio cocrulca et la présence parmi les
espèces dominantes de Deschampsia flctuosaet
Festuca uialaæc, auxquelles s'ajoute.Fe stucaua-
rlc dans les Alpes les plus méridionales.

Bien qu'ils aient un intérêt pasüoral fai-
ble, les éboulis sont néanmoins parcourus, no
t'mment par les troupeaux ovins. Leur valeur
pastorale croît à mesure qu'ils se végétalisent.
Elle demeure cependant inférieure à 5 dans la
plupart des cas, saufpour les éboulis en festons
ou gradins, beaucoup mieux végétalisés, où elle
est cumprise entre 5 et 10. Pour ces derniers
l'équilibre qui s'établit progressivement entre
le tapis végétal qui tend à se stabiliser et le
substrat est très précaire. Il est donc impératif
de ménager ces milieux particulièrement fra-
giles en évitant d'y multiplier les passages des
houpeaux ovins.

I LES FRUTICEES

Les fruticées supraforestières dont I'inté
rêt pastoral est limité voire négligeable lors
qu'elles sont très denses et difficilement
pénétrables par les animaux, cumprennent les
landes subalpines à Myrtille et Genévrier et les
landes alpines à Myrtille et Rhododendron (fi-
gure 20).

tr LES FRTruCEES SI,BALPINES

Dans ces frutiées, on trouve tous les
stades d'envahissement des pelouses (notam-

ment celles à Festuco paniculata et celles à
Nardus sti.da) par Vaæinium myrtillus et Vocci-

üutn uligitwsum.I* potentiel fou:crager de ces

frutiées décroît à mesure que les petits ligneux

prrugressent. La valeur pastorale est encore
onvenable (15 à 20) lorsque Voæinium spp.
repréænte moins du quart du reouvrement ; le
poteutiel founager est alors principalement assu.
tépar Festuærnàra Audelàdezi % de recouvre
ment par les ligneux bas, la valeur pastorale
n'excède pas 10 à 15 d la sürate herbaée contient
encore sufisamment d'eryèæs fourragènes. Elle
est inférieure à 10 en exposition Sud, dans un
milieu plus xérique, où Vocciniwn myrtillus est
souvent acrompagné par Juniperus nana.

D LEs FRUTICEES ALPINES

On les rencontre essentiellement sur
les pentes exposées au Nord. Elles sont de

Espàces dominantes ïacciniun nyrtills
Festuca ruhra

Espàces souvent

abondantes

Yalour pastoralo
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Figure 20, Végétation des fruticées supraforestières,
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deur types :

t les Rhodoraies extrasylvatiques
dans lesquelles Rlwdodzndron fenugiræurn et
Vaccinium uligirusum représentent plus de
50 % du neoouvrement. La strate herbaée, sou-
vent très réduite du fait de la couverture de
Rhododendron, est composée d'espèces de m&
diocre qualité fourragère, notamment Des-

chanpsia flcruosa, d'où une valeur pastorale le
plus souvent inférieure à 5. Au faible potentiel
fourrager s'ajoute un effet dissuasifvis-à-vis des
ovins, principaux utilisateurs de ces frutiées.

t les landines à ÿoccinium uligino-
surz! se rencontrent au-delà de 2500 mètres en

versants Nord. Elles n'excèdeut pas 10 à 15

centimètres de hauteur et leur strate herbacée
est composée d'espèces typiquement alpines
dont la qualité fourragère est médiocre, d'où
leur valeurpastorale toqlours inférieure à 5.

La typologie qui vient d'être présentée
met en évidence I'extrême complexité des for-
mations pâturées supraforestières, en parti-
culier celles de mode intermédiaire qui
occupent environ la moitié du domaine pasto-
ral d'altitude dans le Briançonnais, les forma-
tions de modes thermique et nival s'étendant
respectivement sur 35 % et L5 % de ce terri-
toire.

ICÉES SUBALP]NES FRUTICÉES ALPINES
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Figure 21. Modèle simplifié d'organisation des principaux types de végétation des pâturages supraforcstiers du

Briançonnais.

La toposéquence de la frgure 21 dans
laquelle n'ont été retenus gue les t1ryes de vég&
tation les plus fréquents custitue un exemple

2.2. LES FORMATIONS
PATUREES MONTAGNARDES
ET SUBALPINES

Dans les Alpes nord-ocrcidentales et sin-
gulièrement dans les alpages laitiers de Savoie,
la végétation montagnarde et subalpine est le
reflet d'une double inlluence : celle du milieu et
celle des pratiques pastorales (d. lre partie - §
2.2.).De I'interaction entre ces deux séries de

facteurs dépend la répartition de la végétation
en qualité et quantité (frgure 22).

de modèle simplifré de I'organisationde lavég&
tation des fomations pâturées supraforestières
des Alpes sudoæidentales.

Trois cas de frgure peuvent se présenter :

- Dans le premier cas, ce sont les pra-
tiques qui prévalent.

Elles génèrent des pelouses de type
gras, les plus hautes, les plus denses et les plus
riches en bonnes graminées telles que Dacÿlis
glnmerata ou Festuca pro;tensis. La présenoe de

cellesci témoigne d'une bonne teneur du milieu
en éléments nutritifs liée à la fois à des condi-
tions écologiquesfavorables (abondance des
précipitations, substrat riche en matières
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carbonatées, sol profond et frais) et surtout à
des pratiques pastorales particulièrement soi-
gnées : apport d'une fertilisation organique par
épandage de lisier et forte restitution des él&
ments prélevés par les animaur (on se houve à
proximité des lieux de regroupement des ani-
maux).

- Dans le second cas, on tend Yers un
équilibre entre les effets milieu et pratiques.

Il y a installation de pelouses de type
moyen en temes de qualité des espèces pr&
sentes et de quautité de phytomasse produite.
Par rapport au type précédent, on a afraire à un
milieu moins riche en raisou de conditions éce
logiques moins favorables (sensibilité à la séche
resse ou au contraire tendance à l'ercès
d'humidité), et de pratiques pastorales moins
élaborées. Du fait que l'on s'éloigne des lieux de

regroupement des animaux, il n'y a plus apport
de fertilisation par épandage, mais le pâturage
régulier assure encore un bon niveau de restitu-
tion.

Toutes ces pelouses présentent la carac-
téristique commune d'être le plus souvent domi-
uées par le couple Festuca rubra-Agrostis
capillaris. Ce sout, par ailleurs, les pelouses les
plus répandues sur les alpages laitiers de Sa-
voie.

- Dans le troisième cas, ce sont les
facteurs flu milisu qui prévalent.

Compte tenu des conditions de milieu
très contraignantes, les formations végétales
sont très variées sur le plan physionomique.

Quant à leur intérêt pastoral, il est le plus souvent
médiocæ ou ùout à fait marginal ; on distingue
quatre types de forrnations végétales :

INFLUENCE

PREDOMII{AI{TE

0u MruEu
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rsstitutions, f onss conlraintos
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dos lisur do rop03 noclümo cl
diurno, spport d'une

fertilisstion orgrnique,
rsstitulions sup6rioures rux

nes plus 6loignôes dss lieux

conconlrslior dæ rnimrur, pas de

lertilisrtion organique, les contrainles
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rostilutions, prélèvemonls ol
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I
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I
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TENDANCE
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Exch fear * rbrndon

dr h pâlureIl
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Figure 22. Les grands types de formations végétales montagnaldes et subalpines des alpages laitiers de Savoie.
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. les pelouses de type maigfe ainsi appe
lées en raison de leur qualité fourragère médie
cre due surtout à I'abondance de Nardus stricta.
Elles se situent généralement à la périphérie de

I'alpage, dans des zones peu fnéquentées par les
animaux, d'où un pélèvement faible et des reg
titutions négligeables. Par ctntre, les facteurs
du milieu (topographie acridentée, substrat sili-
ceux, exposition Nord) influencent fortement le
tapis végétal au sein duquel lestuca rubra et
Nardus stricta{igurent to{ours parrni les domi-
nantes.

. les pelouses à tendance nivale, pe
louses rases que I'on rencontrre dans les dépre+
sions, sur les replats aux ctnfins du subalpin et
de l'alpin, où la durée d'enneigement est plus
longue qu'ailleurs. C'est le facteur enneigement
qui explique l'abondance de Plantago alpina
associé à Festuca rubra.

.les zones humides, d'extension rev
treinte, où la contrainte naturtlle est liée à un
exês d'eau temporaire (pelouses à Molinia coe-

rulca) ou permanent (pelouses à Ranunculus
aænitifolius et marécages à Coruà.

. les landes qui résultent d'un prccessus

de dégradation progressifdes pelouses de type
maigre en raison d'un chargement animal in-
suffrsant. Il y a d'abord envahissement par la
Myrtine puis, dans un stade plus avancé de

dégradation, le Rhododendron ou le Gen&
vrier s'installent.

Nous allons affrner cette ÿpologie en
précisant, pour chaque type, les principaux fa-
ciès. Ceux-ci seront caractérisés par les espèces

les plus abondantes (espèces prédominantes et
dominantes) et par leur qualité fourragère ex-
primée en teme d'indice de valeur pastorale.

I LES PELOUSES DE TYPE GRAS

En fouction de I'abondance des restitu-
tions liée à I'application ou non d'épandage et à
la prrximité ou non des lieux de regroupement
des animaux, on distingue quatre soustypes de

pelouses lrasses (figure 23) :

tr LESPELOUSESNITROPHILES

Ce soustype qui correspond à un excès

de restitutions est très inféodé à la proximité
imm6diate du chalet ou d'anciennes pactron-

nées. Il se caractérise par I'envahissement en
Rumæ alpinus qui outribue à faire chuter par-
fois cpnsidérablement la valeur pastorale. Celle-
ci varie de 15 à 25 maispeut atteindre 30 quand
Rum.u alpinus est moins abondant et que la
strate graminéenne est riche et Festuca rubra,
Agrostis capilloris et Poa protznsis,

tr LES PELOUSES MESOPHILES

Ce sous-type regroupe les pelouses
proches des lieux de repos nocturne et amen-
dées qui reçoivent donc une quantité impor-
tante mais non ercessive de restitutions. Elles
se développent sur sols aérés, frais et riches
en éléments nutritifs, ce qui explique I'abon-
dance de très bonnes graminées : Dactylis glo-
merata, Agrostis capillaris, Trisetum
flavescens, Phlcum alpinurn. Celles-ci leur
confèrent les valeurs pastorales les plus éle-
vées, entre 30 et 40.

Plus bas en altitude (en-dessous de 1 700
mèhes), sur calcaire dur et sur fond d'amends
ments anciens, on rencutre une variante de ce

sou+ÿpe caractérisée par la codominance de

Doclylis glomerüa et Festuca pratensis ac-
cumpagnés du même curtège d'eqpèces fourra-
gères, d'où une qualité fourragère maximum et
une valeur pastorale comprise entre 35 et45 et
pouvant même atteindre ou dépasser 50.

tr LESPELOUSESATENDANCE
MESOXEROPHILE

Ce sous-type rassemble les pelouses lar-
gement dominées par Festuca rubra et, Agrostis
capillaris, situées à proximité des pôles d'at-
traction secondaires (anciens chalets, zones de

repos diurne). Moins fréquentées par les ani-
maux que les précédentes, elles le sont néan-
moins régulièrement. Les contraintes
hydriques liées à leur situation en versant Sud
et sur substrat calcaire expliquent d'une part
leur enrichissement modéré en bonnes grami-
nées fourragères, et d'autre part la présence
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PELOUSES RECTVA}IT DES EPANOAGES

(lisierlET SITUEES A PR0XIMITE IMME0IATE

OES LIEUX DE REPOS I,IOCTURT,IE
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20130 - 35
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Figure 23. Faciès agro-pastoraux des pelouses de type gras.

d'espèces fouragères plus ou moins xérophiles
telles queAcàilba millcfulium et Plantago lan-
ceolata

Une variante à Cytosurus cristalus (se

substituant à Agrostrs capilloris) âoqcmpagné
de Bromus erectus et Festuca pratensis se ren-
contre plus bas en altitude.

Ce soustype et sa variante montagnarde
ont une valeurpastorale légèrement inférieure (25

à 35) à celle despelouses mésophiles

tr LESPELOUSESATENDANCE
HYGROPHILE

Ce sous-type correspond, comme le
sous-type précédent, et pour les mêmes rai-
sons, à des pelouses régulièrement pâturées.
Par contre, les coaditions de milieu sont diffé-
rentes : replats ou dépressions humides à sols
mal aérés mais cependant riches en sub-
stances nutritives. D'où la prédominance d'es-
pèces indicatrices de milie ux frais (A lch emilla
rantochlnra, Phleun alpinurn) ou humides
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(Deschampsia cespitosa) sur fond prairial de
Festuco rubra.

Par rapport aux deux soustypes préc6
dents, le potentiel fourrager continue de décrol-
tre régulièrement. La valeur pastorale comprise
eutre 20 et 30, et pouvant atteindre 35 lorsque
PhlBum alpinum et Agrostis capillaris sont a-

bondants, demeure enclre à un bon niveau.

I LES PELOUSES DE TYPE
MOYEN

Par rapport aux
pelouses de type gras, les
pelouses de type moyen
sont caractérisées par un
niveau de restitutions
beaucoup moins élevé du
fait de l'éloignement des
lieur de regroupement
des animaux. Par contre,
le poids des facteurs du
milieu est plus affirmé.
En fonction de l'interac-
tion milieu-pratiques,
trois sou+types de pelouses

se dégagent (figure 24):

tr LES
PELOUSES
MESOXERO.
PHILE§

Ce sous-type cor-
respond d'une part à des
cunditions de milieu plus
trandrées : faible profon-
deur du sol dans le monta-
gnard, hauts de versants
décalcifiés dans le subal-
pin, et d'autre part à des
restitutions faibles.

Au cruple Festuca
r ubr a- A gro stis cap illar is
qui prédomine davantage
dans le montagnard (20 à
40 % dt recouvrement)
que dans le subalpin (15 à
25 lo), s'alotte un curtège

de dicotylédones caractéristiques de milieux
secs et héliophiles mais de peu d'intérêt sur le
plan fourrager, qui font chuter la valeur pasto
rale entre 15 et25.

tr LES PELOUSES MESOPHILES

f)ans ss sous§rye il y a éqülibre entre les
deux séries de facteurs. Il regroupe un ensemble
de situations sans contraintes stationnelles exces
sives et sans efet notable des restitutions Festura
rubra et Agro§is captlloris prédomiuent large
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Figure 24. Faciès agro-pastoraux des pelouses de type moyen.
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ment e0 à 45 % du reæuvrement) aæompa-
gnég ælon les stationg par Ab)æmilln xanb
chlora (sols frais), Deschampsin æspi,tosa
(ùendanæ à l'hum;dité), Nardus stricta(sls acidi-
frés). La valeurpastorale estæmprise enhe 20 et
30.

tr LES PELoUSES HYGRG
PIIILES

A ce sou.stype correspond deux cas de
frgure très difrérents :

- I'un sur versants situés en conhebas
d'affleurements calcaires et de æ fait humides
et enrichis en bases par le ruissellement super-
frciel. La pelouse est alors dense voire exub&
rante et dominée par Carer ferrugitæa et
Festucarubra Sa valeur pastorale est com!'rise
entre 15 et 25.

- I'autre sur replats, bas de versants ou
dans les dépressions plus ou moins engorgées
temporairement favorables au développement
d'une pelouse assez haute mais pas trèe dense
dans laquelle domineut De schampsia æspi.tasq
Festuca r ubra et Pltlcum alpizurz. Uae variante
à Ranunculus aænitifolius se renconhe à la
périphérie des zones marécageuses ou en bor-
dure des mares et ruisseaux. Au plan fourrager,
la pelouse type a une valeur pastorale légère-
ment plus élevée (20 à 25) que celle de la va-
riante (15 à 20).

I LES PELOUSES DE TYPE
MAIGRE

Lespelouses de type maigre situées à la
périphérie de I'alpage sont peu pâturées et les
restitutions y sont négligeables. Leur présenæ
dépend essentiellement des conditions station-
nelles favorables au prooessus d'acidification
(hauts ou mi-versants, exposition Nord domi-
nante, altitude plus ou moins élevée), d'où l'om-
niprésence de Nardus srrict@ dans toutes ces
pelouses. Selon les conditions de milieu, et à
mesure que I'on s'élève en altitude, on distingue
quatre soust5,pes de pelouses (frg:ure 25 -page 54) :

- les pelouses àAgnostæ capiüoris et
Festuca rubra les plus basses en altitude
(1 500 à 1 600 mètres) sur les versants frais ex-
posés au Nord,

- les pelouses à Phleum alpinum et
Festucorabra dans les z)aes en voie d'évolu-
tion vers la for€t 0andes à Myrtille, brousses
d'Aulne vert),

-les pelouses à Festuca rubra et
Plantago alpina sur les pentes modérées aux
confins du subalpin et de l'alpin. L'existence
d'une microtopographie où alternent creux et
bosses et I'altitude proche de 2 000 mètres sont
favorables à Plantago alpina,

Vrrrnts crlcaircc anc

suintementr doar

Zonæ peu pllurües

Canr fenuginca

festuca rabra

Situatiom topogrrphiques

propices à Iengorgement
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0eschanpsh cespiton
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Phleun alpinun

Alclpnilla ranthochlwa

Agrostis capillanî
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lemtdon pyrenaicus
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Carun carvi
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Figure 25. Faciès agro-pastoraux des pelousas de tYpa maigre,

- les pelouses àDeschampsia fleru.o
srz sur les hauts de versants au-dessus de

2 000 mètres.

Sur le plan fourrager, toutes c€s pelouses

sont de qualité médiocre (valeur pastorale
comprise entre 10 et 20). La présence de Phlcwn
alpinurn et Agrostis capillaris parmi les espèces

prédominantes permet d'atteindre des valeurs
pastorales de 20 à 25.

r LES PELOUSES ATENDANCE
NIVALE

Ce sont des pelouses subalpines plus ou
moins rases, situées sur des replats ou dans des

dépressions au-dessous ou au-dessus de 2 000
mètres, en exposition Nord dominante ; de ce

fait elles sont plus ou moins fortement influen-
ées par la durée d'enneigement. On en distin-
gue trois sous-types (figure 26) :

- les pelouses à tresfiica twbra et à
nombreuses plantÆs en rosettes, notamment
diverc l*ontodon et divers Plantago, qui font la
transition entre les pelouses de type moyen
mésophiles et les pelouses des ctmbes subal-
pines que nous décrivons ensuite.

La qualité fourragère de cespelouses est
moyenne (valeur pastorale comprise entre 15 et
20) mais devient assez bonne (20 à 25) dans la
varianüe riche en Phlcwn alpinum.

- les pelouses des combes subalpines ]

dont le caractère nival plus affirmé se traduit
par la présence de Plantago alpina parmi les
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Milieu
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Festuca rubra

Plantago alpina
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guent des combes
subalpines par la
disparition d'A-
grostis capillaris,
d'où une chute de la
valeur pastorale
entre 15 et 20.

Il existe
une variante plus
nivale caractéri-
sée par la dispari-
tion de Festuca
rubra en tant
qu'espèce domi-
nante, par davan-
tage de Plantago
alpina et de Leon-
todon pyrenaicus
et par la présence
de Trifolium alpi-
numetd'Alchemil-
la pentaphyllea
parmi les domi-

Figure 26, Faciès agro-pastoraux des pelouses à tendance nivale,

espèces prédomi-
nantes. L'abon-
dance d'âgrosfis
capillnris culère
à æs pelouses uu
bon niveau four-
rager (valeur
pastorale
comprise entre
20 et 30).

- les pe.
louses que l'on
rencontre aux
confins du sub-
alpin et de I'al.
pin dont le
caractère nival
est marqué : pe-

louses très rases
dominées par
Plantago alpina
et Festuca rubra
qui se distin-

Milieu Ercàs d'eau temporaire Ercàs d'eau pomanont

Sous-types
Prairies humides I

M()LINIA CAERUI,IA

Prairies humides à

lAl'lUt'ICULUS AC0NITIFOUUI

Merôcrges I
CAREX spp.

Espàces dominan6." Carer sPP' Caltha palustis

festuca rabra

Agrostis capillaris

Al c he nilla r anthochlora

0eschanpsie cespitosa

Poÿgmun historta

Carer nigra

Carer paniculata

Caret flacca

Carer elata

Carer feruginea

Caret davalliana

Poteotilla encta

Caltha palustris

0eschanpsia cespitosa

ligusticun mutellin

A I c he nilla n n thochlora

Agrostis capillais

Potentilla erecta

0eraniun sylvathun

Agrostis capillais

Poÿgonun historta

Festuca rubra

lalhyrus pratcnsis

S a nguisorba o f fi c inalis

filipendula ulnaia

Valeur pastorale r0/15 10/15 - 20 <5

CEMAGREX'

Figure 27. Faciès agro-pastoraux des zones humides.
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naûtes. Cette variante a une valeur pastorale
médiocre comprise entre 10 et 15.

I LES ZONES HT]MIDES

La contrainte du milieu est évidente : il
y a engorgement en eau lié à un drainage insuf-
frsant. Selon que I'excès d'eau est temporaire ou
permauent, le peuplement végétal évolue pro-
gressivement soit vers un sysême prairial à
humidité temporaire (prairies à Molinia caeru-
lco) ou à humidité permanente (prairies à .Ro-

nunculus aænitifolius), soit vers un marécage à
divers Carer(frgure 27 -page55).

Toutes ces formations végétales ont un
intérêt pastoral très limité en raison de leur
faible étendue et de leur qualité fouragère
médiocre pour les prairies humides ou mauvaise
pour les marécages. Dans le cas des prairies
humides, la valeur pastorale est généralement
cumprise entre 10 et 15. Elle atteint 15 à 20
lorsque Agrostis capillaris, Festuca rubra ou
Descharnpsia cespitosa figurent parmi les e*
pèces prédominantes. Quant aux marécages à
Caræ, letar valeur pastorale est toujours inf&
rieure à 5.

I LES LANDES

L'extension des landes s'inscrit dans la
dynamique d'abandon des pratiques pastorales.
Iæs landes représentent le maillon intermê
diaire dans l'évolution des pelouses maigres à
De s ch atnp sia tls, w s a et N ar dus stricüo vers des
groupemeuts préforestiers. Selon que I'abandon
est relativement récent ou plus ancien, on passe

des landes ouvertes à Vacciniwn myrtillus avx
landes préforestière s à Rhododendron ferrugi-
ncutn o1t à Juniperus nana (figlre 28).

Bien qu'il s'agisse de landes ouvertes
(contribution au rec'ouvrement des ligneux bas
inférieure à 50 %), elles ont néanmoins un pe
tentiel fourrager faible. Celui-ci dépend essen-
tiellement de la présence, entre les ligneux bas,
de pelouses à base de graminées, notamment
Deschamp sia fbxuosa et Festuca rubra, qui dans
les meilleurs des cas 0andes à Yaccinium rnyr-
tillus) atteignent une valeur pastorale comprise
entre 10 et 15. Dans les landespréforestières, la
disparition de îestuca rubra parmi les grami-
nées dominantes fait chuter la valeur pastorale
endessous de 10.

§ous.types

Milieu

Espàces lignerses

dominantos

Sur sok acides et psrMss

en substances nutritives

I

Iacciniun nyrtilhs

Sur sob mal rürûs st md

drainés

I

llacciniun uliginosun

lacciniun nyrtilfis

0eschanpsia lleraosa

Festaca mbra

ilardus stricta

Canr senprvirerc
Ârnica monlana

llonogrue alpina

Plantago alpina

Leontodon pyrenaicus

5ll0 - 15

frhddcndron fenaginean

Vacciniun nyrtills

Banuncalus acris

Anthorantlwn duatun
l,lardus stricta

llonogym alpim

Agrosüs capillaris

Festuca rubra

lotus cuniculatus

Al clp nilla ta nthoc hlora

5'r 0

Janiryms nana

llacciniun myrtillts

ïacciniun uliginosun

0eschanpsh lleruosa

[tlardas stricta

Potentilla ewea

Arnica nmtana

Melanryynrn gatense

fcstuca rubra

Canpanula harbata

Êeun nmtanun

5'10

sur venants humids, sur vsrsents ouverrs plutôt
encaissés, srposition ilr( secs, erpæition Sud

forts acidificrtion

ll
ÿacciniun vilis-idaea

Espàces herbacôæ

dominantes

Valeur pastorale

ùeschanpsh fleruosa

llardus stricta

Festuca rufua

Potentilla aana

Potentilla erccte

Banuncalas acrîs

Phleun alpinun

Trilolium alpinum

r0/r5

Figure 28. Faciàs agro-pastoraux des landds montagnardes et subalpinæ.
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Planche I - Les pelouses supraforestières des Alpes du Sud, pâturées le plus
souvent par des ovins (photo l), appartiennent à trois modes : nival, thermique et
intermédiaire. Les pelouses de mode nival tapissent les combes et les dépressions
longtemps enneigées (photo 2). Celles àSalixherbaceaetAlopecurus gerardi(photo
3) sont les plus nivales ; alors que celles à Alopecurus gerardi et Plantago alpina
(photo 4) et celles à Phleum alpinum et Festuca ntbra (photo 5) correspondent à un
enneigement moins prolongé.

Photographies : A. Bornard (19) - Ph. Cozic (6) - A. Dorée (1,2) - L. Haltel (15) - JP
(3,4, 5, 7,8,9, I 0, I I, I 2, I 3, I 4) - C l. P eltier ( I 6, I 7, I 8, 20).
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Planche 2 - Les pelouses de mode thermique
colonisent les pentes fortes. Elles sont fréquem-
ment ouvertes et disposées en gradins (photo 6).
Les graminées y prédominent, notamment lfe-
lictotrichon sedenense (photo 7), Deschampsia

flexuosa (photo 8), Sesleia caerulea (photo 9)
10 et Festuca violacea (photo l0).
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Planche 3 - Les pelouses de mode intermédiaire occupent les replats et les pentes
faibles (photo I l). Elles comprennent notamment les faciès à Festuca paniculata
(photo 12) très fréquents aux confins du subalpin et de I'alpin ; alors que les faciès
à Nardus sticta et Carex sempervirens (photo 13) ou à Trifolium alpinum et Carex
sempervirens (photo l4) sont plus typiquement alpins.
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Planche 4 - Les formations montagnardes
et subalpines des alpes du Nord sont pâtu-
rées essentiellement par des bovins laitiers
(photo 15). Elles comprennent des pelouses
dont les plus productives sont celles de ÿpe
gras frais à Dactylis glomerata (photo 16) et
sa variante humide à Deschampsia cespitosa
(photo l7), et celles de type moyen neutre à

Festuca rubra et Agrostis capillais (photo
18) ; et des landes préforestières à Juniperus
nana (photo 19) et à Rhododendronferrugi-
neum (photo 20).

r8

t9

20



YEGETATION DES PATURÀGES D'ALIITT'DE

LES PYRENEES

Chaîne de montagne la plus occidentale de l'ensemble montagneux médio-européen,
trait d'union entre Atlantique et Méditerranée dont elle subit la double influence - forte
humidité du versant Nord et, au contraire, sécheresse voire semi-aridité du versant Sud -

Ies forénées, de par leur situation géographique et leur histoire géologique, occupent une
place à part dans le système alpin. La végélation de la chaîne pyrénéenne n'en présente
pas moins beaucoup plus de convergences avec la végétation des hautes montagnes de l'Arc
alpin qu'avec celle des montagnes ibériques. Ceci va de pair avec les analogies morpholo-
giques, lithologiques et climatiques qui existent entre la chaùre pyrénéenne d'une part et
les Alpes occidentales d'autre part (Ozenda, 1985). C'est en nous référant au modèle alpin
que nous traiterons la végétation de la chaîne pyrénéenne, d'abord sous les aspects
phytosociologique et biogéographique, ensuite sous l'aspect phyto-pastoral. Compte tenu
de cette analogie avec les Alpes dont la description de la végétation a fait l'objet d'un long
développement, la végétation d'altitude des forénées sera décrite de manière beaucoup
plus succincte en nous efforçant de souligner les similitudes entre la végétation des

forénées et celle des Alpes.

1 - ASPECTS PTTYTOSOCTOLOGTQUE ET
BIOGEOGRAPHIQUE

Du fait des différences d'exposition et
de morphologie entre les deux versants (ver-

sant Nord abrupt et versant Sud en pente
douce) et des conséquences climatigues qui en
résultent, on observe un relèvement de 200 à
300 mètres des étages de végétation en ver-

sant Sud par rapport au versant Nord de la
chaîne (figure 29 - page 58). Nous aborderons
successivement:

- les groupements supraforestiers de
pelouses et d'éboulis,
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Pin à crochets

Pin

sylvestne
Hôtraie

Sapiniàre

MÉDITERRANÉB.I
SUPÉRIEUR

Chône ueft

Ghône

pubescent

Chânaie

acidophile

NIVAL

ALPIN

SUBALPIN

SUPRAMEDTTERBANÉEN

COLLINÉEN

Sud F

t 800

»Àk
2300

200

Figure 29. Disposition schématique des étages et des séries de végétation sur les deux versants des forénées
centrales ld'apràs Ozenda, 1985).

- les groupements des fruticées zubalpines
et alpines,

- les séries de végétation du montagnard
et du subalpin.

1.1. LES GROUPEMENTS
SUPRAFORESTIERS DE
PELOUSES ET D'EBOI,'LIS

Comme nous I'avons fait précédemment
pour les Alpes, nous regroupons dans le terme
"supraforestier' les groupements prairiaux du
subalpin supérieur et de l'alpin.

A l'étage alpin, la végétation des chalnes
alpine et pyrénéenne présente de nombreuses
similitudes. Ainsi, sur les üngtdeux allianoes
recensées dans les Pyrénées, seize existent éga-

lement dans les Alpes et sir sont des vicariantes
(Braun-Blanquet, 1948). Compte tenu de cette
affrnité étr,oite et de plus en plus afumée à
mesure que I'on se déplace des Pyrénées orien-
tales aux forénées centrales (Klein, 1979), nous
nous bornerons à faire un tour d'horizon des

deux grandes catégories de formations vég&
tales supraforestières: les groupements de pe
louses et les gmupements d'éboulis, en relevant
les aualogies entre les deux chalnes.

I LES GROT]PEMENTS DE
PELOUSES

Comme pour le modèle alpin, les biogée'
graphes ont défini deux séries: I'une sur silice,
la plus importante, I'autre sur calcaire, plus
r&uite, notamment daus les forénées orien-
tales. A cette dichotomie tês englobante, nous
qjouterons trois criêres qui vont nous permet-
tre de classer les principales alliances et associa-

tions phytosociologiques des pelouses
supraforestières :

- I'appartenance au mode thermique, ni-
val ou interrrédiaire,

- la situation dans le subalpin ou dans
I'alpin,

- les caractéristiques écologiques : géo
morphologie, pédologie, microclimat.

tr Les pelouses acidophiles

Iæs pelouses acidophiles appartiennent,
courme leurs homologues des Alpes, à la classe

des Caiæ,tca curuulac. Elles ctmprennent qua-

tre alliances (figure 30) :

t Deux alliances de mode nival

-le Solicion herbaceae qui regroupe
les pelouses des combes et des dépressions les
plus longtemps enneigées (plus de 8 mois). Elles
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sont beaucoup Eoins développées que dans les
Alpes et occupent les fonds de vallous encaissés
erposés au Nord. Les deux associations qui
composent cette alliance se üstinguentpar leur
durée d'enneigement, le Saliæto-Antlulictutn,
homologue du Saliætum lurbaæ,ac des Alpes,
supportant I'enaeigement le plus long.

- le Narüon stictoe auquel corree
pondent des pelouses enoore assez longtemps
enneigées (7 à 8 mois). L'association la plus 16
pandue esb le Tîif,olicto Phlcetutn gerardi bomu
logue du RonunculcttAlapecuretum gerardi.
Seloa la durée d'enneigement, cette association
prÉsente différents faciès : à Caræ pyrenatca
(enneigement abondant), à Trifuüwn alpinum
(enneigement moyen), à JVo rdus stricta Gtraeige
ment le plus faible).

t Une alliance de mode intermédiaire

-I-e Festuciut supinae, homologue du
Caricbn curuulæ des Alpes, regroupe deur a+
sociations:

.le Festucdurn supinac, endémique des
Pyrénées orieatales, peut êtne onsidérÉ oornme
l'homologue dt Festuceturn hallcri des Alpes
sud-occidentales,

. le CuruulctuInontidctum pyrenaici,
beaucoup mieux développé dans les brénées
centrales, est I'homologue du Cafiæturn curuu-
Ice des Alpes.

t Une alliance de mode tJrermique

- Le Feshtcion eskiae, homologue du
Festucion uariae des Alpes, groupemeat des pe

MODE NIVAL MODE INTERMEDIAIBE MODE THERMIOUE
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tilicrlé
rssez profond

I

Vonrnts h
plur chru&

Soulmet

d'rltitude

Sol dcho n
mrtiàro

organique

Sol dcha ar

matiàrs

organique

Sol profonrl

humiquo

silicaté

Sol moin

squohttiquo

Sol

sqüelsltiqüo
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pyrenaici
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Figure 30. Classification phytosociologique des pelouses supraforestières acidophilæ.
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louses en gradins sur versants abrupts, chauds
et secs, compnend quatre associations qui se

sucêdent en altitude :

. dans le subalpin inférieur, entre 1 800
et 2 200 mètres : le HicracicttFestuætwn spa-

diææ des Pyrénées orientales et l' Irid.o-Festu-
ætum spadiceae des hrénées centrales. Ces
deux associations sont homologues du Festuæ
tum spadices.eu)enetù
sunz des Alpes sudocri-
dentales.

. dans le subal-
pin supérieur et dans
I'alpin entre 2 200 et
2 700 mètres : le Cam-
panulo - Festucetum
eshiae des Pyrénées
orientales et le Cofici-
Festuætum eskiap des
forénées centrales. Ces
groupements à Festuca
eslia, espèce endémi-
que des furénées, occu-
pent I'essentiel du
paysage végétal pyrê
néen.

tr Les
pelouses
basophiles

Iæs pelouses ba-
sophiles appartiennent
à la classe des Elyrw-
Seslcrictco. Elles occu-
pent. des étendues
moins importantes que

les pelouses acido
philes, Elles compreu-
nent quatre alliances
(frgure 31):

- le Festucian scopariae, homologue
du ,Seslenon uoriae des Alpes, dont I'association
Festuætum sæparioc, homologue du Sesbricto-
Semperuireturz des Alpes, est strictement loca-

lisée aux versants Sud pentus et chauds,

- l' Elynion rnedioeuropaeum dott
I'association ElWeta-Orytropi.detum foucaudi,
homologue de l'Elpeturn suisse, se rtncontre
sur les crêtes ventées entre 2 200 et 2 700 m&
tres.

t Une alliance de modeintermédiaire

- le Primu,lion intricatae sur sols éve
lués et frais dont l'association à Festuca æmmu-

MODE THERMIOUE MODE INTERMÉDAIRE MODE NIVAL

§ubalpin

I

Yégétation

Alpin Subalpin Alpin

I

Combes-d6pressiom

en ombréo

I

Pelouses
Pelouses demæ

0n es'

Versants

pontus on

soulane

I

Sol

squelettique

Crâtes

ventéss en

ombr6e

I

Sol humique

carbonaté

Replats et

dépressions

I

Combes Bas d'6boulis

enneig6es longtemps

8à9mob onneigés

ll
Sol humique Sol

carbonaté squolettique

Sol humique

carbonaté

Festucetum

scopariae

Elynoto-

0rytropidetum

foucaudi

testuceto-

Trifolietum

thalii

Potentilleto-

Gnaphalietum

hoppeanae

Salicetum

rstus0-

reticulatae

FESTUCION

SCOPARIAE

ELYNI()N

MEIXOzuRæÆUM

PRIMULIOT,l

INTRICATAE

ARABIDI()T{

COERUTEAE

Figure 31. Classification phytosociologique des pelouses supraforestiàres baso-
philas.

t Deux allignc€s de mode thermique
tata et Trifolium thalii est très voisine de celle
à Festucauialaceaet TYifolium ràclii des Alpes.

I Une alliance de mode nival

-l'Arabi.dion cüaleae, mieux déve-

loppé dans les forénées oentrales, cumprend
deux associations liées à l'étage alpin :
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. le PotctttillBbGnaphalbtum hoppec
noeen erposition Nord, enhe 2 300 et 2 600 mà
tres, étroitement apparenté à l'Arabideturn
cærulcoe des Alpes,

. le Saliætum retu*reticulatoe, associa-
tion pionnière des éboulis calcaires, appauwi
par rapport au type alpin.

I LES GROUPEMENI§
D'EBOT'LIS

Iæs éboulis supraforestiers de la chalne
pyrénéenne présentent une grande similitude
avec ceux des Alpes. Ils appartiennent crmme
eux à deux séries (figure 32):

- la série basophile de I'ordre des Tlùas-
pi.etalia ro t un difo lii,

- la série acidophile de I'ordre des Andru
saætalia alpinac.

tr Les éboutis calcaires

Ils sont regroupés dans I'alliance de
l'Iberi.dion spathulntae qui comporte trois

Figure 32. Groupements des éboulis subalpins et alpins.

associations qui se différencient par la nature
du substrat, la gmsseur des éléments et la sta-
bilité des éboulis.

, Le Crepi.dctutn pygrnaeoe, homologue
duThlaspeetum rotundifoldi des Alpes est stric-
tement calcicole. C'est le groupement pionnier
colonisateur des pierriers non stabilisés consti-
tués d'éléments grossiers,

. L' Iberidetum sp athulataz essentielle
ment pyrénéen est intermédiaire entre le Crepi-
detum pygrnecoe calcicole et lc Senecictum
lcuæpltyllac calcifuge. On le rencontre sur les
pierriers schisteux peu mobiles et riches en é16
ments fins,

. Le Sodftagetum üugifolioe, associa-
tion endémique des ftrrénées, se situe en erpe
sition Nord, sur éboulis stabilisés longtemps
enneigés. Cette formation pionnière prépare
I'iustallation du Sali.ætum retu*reticulüae.

tr Les éboulis siliceux

Ils sont rattachés à deux alliances :

GROUPEMENTS BASOPHILES G ROU PEMENTS ACIDOPHILES

Crepidetum

Pygma0a0

lberidetum

spathulatae

Sarifragetum

ajugifoliae

Galeopsideto.

Poetum fontquerii

Seneciotun

leucophyllae

0ryrietum

digynae

THLASPIETALIA ROTUNOITOUI

IBERIOION SPATHUI.ATAT

ANDROSACETALIA ALPINAE

SENECION LEUCOPHYI.I.AE
ANOROSACION

ALPINAE
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t le S q,ecion leucophyüae, spécifique
des forénées orientales, comprend deux asso-

ciations qui se sucêdent en altitude :

. le Galcopsi.deta-Poeturn fontquerii, as*
ciation subalpine therrrophile qui se développe
à la partie supérierue des cônes d'éboulis riches
en éléments fins et moyens,

. le Senccictum lcucophyllae, association
pionnière des éboulis alpins euneigés 8 à 9 mois
dont il colonise les parties moyennes et basses
plus riùes en éléments grossiers.

t lAndrosacion alpînoe. rare dans les

forénées orientales, mais beaucrup plus déve
loppé dans les Pyrénées centrales o:u.l'Oxyria
tum d.igyrwz est I'association cplonisatrice et
fixatrice des moraines glaciaires riches en élé-
ments moyens et fins de l'alpin supérieur.

1.2. LES GROUPEMENTS DES
FRUTICEES SUBALPINES ET
ALPINES

Iæ substrat cristallin ocrupant une place
de choix dans la chaîne pyrénéenne, cr sont
surtout les fruticées acidophiles qui prédomi-

Figure 33, Groupements des fruticées subalpines et alpines.

nent. Ellesforment avec les for€ts de Coniêres
la végétation climacique de l'étage subalpin
dans les $nénées. Comme leurs homologues
des Alpes, elles appartiennent à la classe des
VaccinitPiæetea. Elles sont de trois types : les
landes subalpines thermophiles, les landes sub-
alpines hygrophiles et les landines alpines (Ii-
gure 33).

tr Les landes subâlpines thermo
philes

Elles sont rattachées à l'alliance du
Junipæionnonae et comprennent deux asso
ciations:

. l' Arctnstophyl.çHrætunt uncinatac qui
negroupe les fruticées en sousbois des forêts de
Pin à crochets. La faible densité du boisement
favorise le développement des espèces frutes
centes telles que Juniperus alpina, Arctostaphy
los uva-ursi et Cotoneaster integerrimus.

. le Geni.*zbArdastoplryleturæ spécifi que

des $nénéesorientales etduversant espagnol des

hrénées æntrales. Parmi les nombreuses va-
riantes de cette association citons celle à Cÿisus
purgons,la plus répandue dans les musbois des
Pinèdes sèdres des forénées orientales.

Landes subalpines thermophiles

à Genàvrier, Genât, Baisin d'oun

[andes subalpines hygrophiles

à Rhododendron et Myrtillc

Landines subalpinos et alpinæ

à Ericacéæ

Arctostaphylo-

Pinetum uncinatae

Genisteto.

Arctostaphyletum

Sarifiageto.

Rhodorstum

Empetreto.

Vacciniotum

Ioiseleurieto-

Getrarietum

JUNIPERION NANAE RHODORETO.t,ACCINI()N
L()ISELEURIET().

l,AcclNt0t{
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tr Les landes subalpines hygro-
philes

Elles sont inféodées aux versants Nord
longtemps enneigés et appartiennent à l'al-
liance du.Râ od,oreto-Voccinion. On distingue
deur associations:

. les Rhodoraies du Sorifrqgeto-Rlwdar*
üum, homologue pyrénéen du RhodoretrVacci-
nictum des Alpes : elles cplonisent et fixent les
pierriers grrcssiers du subalpin supérieur et sont
souvent associées aux bois peu denses de Pin
mugo et de Pin à crochets,

. les Vacrinia ie s de l' E mptreta -V accini.+
twn d'éLendue plus réduite qui occupent les
pentes plus exposées, plus élevées et moins en-
aeigées que les Rhodoraies.

tr Les landines alpines

Elles appartiennent à I'alliance du Loi-
s eleurieto+ accinion et plus particulièrement
au Loiselcuricta Cetrarietrrrn associatio n des
crêtes particulièrement erposées aux intemp6
ries. Ces landines à Ericaées Uniæ,leurio pru
cumbens, Vaccinium uligirusum) et à Lichens,
cantonnées dans I'alpin dans les forénéesorien-
tales, peuvent descendre jusqu'à 2 200 mètres
dans les forénées centrales.

1.3. LES SERIES DE VEGETA.
TION DU MONTAGNARD ET DU
SUBALPIN

I DANS LE MONÎAGNARD

Le contraste est frappant enhe les deux
versants.

La série du Hêtre prospère sur le
versant Nord particulièrement exposé aux
pluies océaniques. A celle-ci s'qjoutent la sé-
rie du Sapin dans les zones les plus arrosées
et la série du Piu sylvestre limitée à cer-
tains versants Sud. A noter que I'Epicéa est
absent des Pyrénées.

A la difrérence des Préalpes nordocci-
dentales où prédomineut les Hêtraies calcicoles,
dans les Pyrénées un éguilibre s'établit entre
Hêtraies calcicoles, acidophiles et euhophes.

La série mésophile du Pin sylvestre,
polymorphe oourme dans les Alpes, occupe la
mqjeure partie du versant Sud. Un type xéro-
phile se rencontre dans les zones les plus cunti-
nentales. Quant au Hêtre, il est relégué sur
quelques pentes erposées au Nord.

r DANS LE STIBALPIN

Le Pin à crochets est I'arbre climacigue.
Trcis séries ont été décrites :

La série sslnlpine du Sapin, qui pro
longe les Hêtraies-Sapinières montagnardes
dans le subalpin inférieur du versant Nord, sur
substrat siliceux.

La série sciaphile et acidophile du
Pin à crochets qui ocrupe tous les versants
Nord sur substrat siliceux essentiellement,
quelquefois sur substrat calcaire et sur sol hès
lessivé.

Les sous-bois des Pinèdes des versants
Nord sont constitués de formations frutescentes
à Rhododendron et Myrtille et de formations
herbacées à Festuca eskiaet Nardus stricts.

La série héliophile du Pin à crochets
qui est inféodée aux versants Sud sur calcaire
ou sur silice.

Les sous-bois se composent de fruticées à
Arctostaphylos, Juniryrus, Cotorcaster et de
groupements herbacés dominés pat îestuca
gauticri sur calcaire et par Festuca eskia et
Festuca paniculclo sur silice.

Dans les Pyrénées orientales, on
rencontre une série altiméditerauéenne à
Astragalus æmperuirens homologue de I'alti-
méditerranéet à Helictotrichon semperuirens ou
à Lauandulo vera de Haute-Provence.
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2. ASPECT PHYTO.PASTORAL :

LES FORMATIONS PATUREES SUBALPINES DES
PYRENEES CENTRALES

Sur le plan phytepastoral, notre référen-
tiel porte sur une douzaine d'estives réparties
dans les $rrénées béarnaises (versants Sud et
EstduPicdu Midi d'Ossau), centrales (vallée du
Lys) et ariégeoises. Toutes sont situées dans le

subalpin entre I 600 et 2 300 mètres. C'est à
partir de ce référentiel que nous avons établi
une typologie simpliliée des formations pâtu-
ées subalpines qui réprésentent I'essentiel du
domaine pastoral pyrénéen.

Alors que I'exposition est déterminante
dans la répartition des espèces arborées des

étages montagnard et subalpin pyrénéens, il
n'en va pas de même lorsqu'il s'agit des pelouses

subalpines. Le facteur exposition n'est détermi-
nant dans la répartition de ces pelouses que

lorsque I'on a afraire à une pente forte. Dans les
autres cas (fond de vallon, pente faible ou
moyenne), la topographie est plus déterminante
que I'exposition des versants (Cozic et Bernard-
Brunet, 1984). La prise en compte des facteurs
topographie et exposition permet de défrnir trois
grandes catégories de formations végétales
dans le subalpin (frgure 34):

- les pelouses mésophiles des fonds de

vallons et sur peutes faibles ou moyennes,

- les pelouses thermophiles ouvertes et
denses sur pentes fortes,

- les fruticées thermophiles et hygre
philes sur peutes fortes.

Pour chacune de ces trois catégories,

PELOUSES MESOPHILES PELOUSES ET

Pelouses à Poa

pratensis ou à

Dactylis glomerata

Pelouses à

Fsstuca

rubra

Pelouses à

Nardus

stricta

Pelouses à

Fsstuca

eskia

I

Pglouses à

Festuca

gautieri

Pelouses à

Festuca

paniculata

Erposition

PELOUSES

Pelouses

pinnatum

PELOUSES OUVERTES

f:grrr 34. Classification simplifiée des formations pâturées subalpines et alpines des Pyrénées centrales.
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nous décrirons les principaux faciès qui s'y rat-
tachent en précisant pour chacun d'eux : les
espèces domiuantes, les espèces les plus abon-
dantes, la qualité pastorale (en tersre d'indice
de valeur pastorale) et I'appartenance phytoso
ciologique.

2.1. LES PELOUSES
MESOPHILES DES FONDS DE
VALLONS, REPLATS ET
PENTES FAIBLES

I Les pelouses à bonnes gremin§e5
fourragères

Ces pelouses se situent en fond de val-
lons, aux altitudes les plus basses (1 600 - 1 700
mètres), sur sols profonds et frais ayant fait
I'objet d'amendements anciens. Elles sont très
fréquentées par les animaux dont les restitu-
tions abondantes entretiennent la fertilité du
sol et assurent un haut niveau de potentiel
fourrager. Ces pelouses sont généralement do-
minées par une ou deux des quatre graminées

fourragères suivantes : Dacülis glamerüa, Poa
pratensi& Phlcurn prattnæ et Agrostis capilla-
rls, qui représentent 25 à 30 % du recouvrement
et aurquelles s'qioute un cortège de bonnes e+
pèces foruragères (Iïgure 35 - page 66). L'ensem-
ble de ces espèces cunêre à ces pelouses une
qualité fourragère maximum à ces altitudes
avec des valeurs pastorales généralement
comprises entre 40 et 50 mais qui peuvent at-
teindre 55 voire 60.

I Les pelouses à Festuca rubra
Les pelouses à Festuca ruàro crmpren-

nent deux faciès que l'on rencrntre très fré-
quemment entre 1 650 et 1 800 mètres, aussi
bien en soulane (exposition Sud) qu'en ombrée
(exposition Nord) (frgure 35 - page 66) :

* le faciès àFestucantbrarAgrosüs
capillnris et Trifoliam repens est localisé
dans leszones les plusbasses de l'estive, souvent
en fond de vallons ou sur pentes faibles. Ces
zones sont bien fréquentées par les animaux en
raison souvent de la proximité de la cabane du
berger. Elles reçuivent de ce fait un bon niveau

de restitutions animales et les pelouses qui
s'y développent ont une bonne qualité four-
ragère. Leur valeur pastorale qui varie
enüre 25 et 35 peut atteindre 45 lorsque
Phbum protenæ ou Dactylis glpmerüafr-
gurent parmi les espèces abondantes.

* le faciès à Fesfiica nobra, A-
gnostis capiüaris et Na.rdus stric-ta æ.

rencontre à la périphérie et en amont du
précédent, sur les replats et les pentes fai-
bles, parfois sur les pentes moyennes des
bas de versants encpre bien fréquentéspar
les animaux. Ce type de pelouse fait la
transition avec les pelouses à Nardus stric.
üo. En raison de la disparition des bonnes
gramiuées fourragères, de la quantité
moindre de Festuca rubra et d'Agrostis ca-
pilloris et de la présence de Nardzs stricta
parmi les espèces dominantes, la valeur
pastorale chute de 5 à l0 points par rapport
à celle du faciès précédent ; cependant, Ia
valeur pastorale est d'autant plus élevée
que la pelouse est plus riche en Agrosüs
capillaris.

(Soulanel

I

Erposition l,l0R0 préf érentielle

(0mbr6el

Pelouses à

TANDES

landes à

Calluna

vulgaris

Landes à

Vaccinium

§pp.

Landes à

Rhododendron

fenugineum

LANDES HYGROPHILESERMOPHILES
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Situation
En fonrk dc vsllorc,

rostitutiorB fortes,

I 80011 700m

I
0acÿlis glonente

ct/u Poa pratercis

c üat Agros tis c apillaris

ctlu Phlean pratense

En fon& ds Yrllom,

bon niveeu do roslilutior§,
.l05011800m

I
Festuce rubra

Agrosüs capillais

Irifofrun nprc

En bæ do versrnl, rur rephtr

ot ponlo! friblor,

1 70011900m

I

hstuco rubre

Agroslis capilhris

llardus sücta

Espàces dominantæ

Espàces les plus

abondantes

Iifoliun repeæ

hstuca rubra

Anlhoranthun odaatun

Achillea nillefoliun

Cruciata laevipes

lleronica chanaedrys

Achillea nilletdiun
Potentilla erecta

Poa supina

Censtiun aruenæ

Plantago lanceolata

A I che milla ran th oc hl wa

Anthonnthun odoratun

Anthorcnthun daatun
Oaliun nollugo

Cerastiun aruenæ

Potentilla erecta

Plantago alpina

Alchenilla ranüochlwa

Trifoliun reperc

Valeur pastorale 40.50 * 55 25.35 - 45 20/30

Appartenance

phytosociologique
P0LYG0N0.TRISETt0N_ POLYGOl{O.TRISENON

r I{ARO0.GAUON

Figure 35. Faciès agro-pastoraux des pelouses mésophiles à bonnes graminées fourragàres et à Festuca rubra.

A ces deux faciès les plus répandus sur
I'ensemble des Pyrénées centrales, nous ajoute
rons une variante à tendance thermophile ren-
contrÉe en Ossau mais fréquente surtout dans
les forénées ariégeoises. Dans cette variante,
Fe stuca r ub r a et Agr o stk c apiJJarrs frgure nt to u-
jours parmi les espèces dominantes, mais elles
sont accompagnées d'un crrêge d'espèces xéro-
philes telles que Thymus serpyllurry Bromus
erectus, Festuca ouino, Sesleria cotrulca La va-
leurpastorale de cespelouses est cumprise entre
20 et 30.

I Les pelouses à Nardus stricta

Ces pelouses, communément appelées
"Nardaies" en raison de l'abondance de Nordus
stricta, cumprennent trois faciès (figure 36) :

* le faciès à iVardus stric,a, Festuca
rabra et Agrostis capiüaris qui se situe,
comme le précédent, sur les replats ou les pentes

faibles mais légèrement plus en altitude (1 750
à 2 000 mètres). Il possède également le même
curêge floristique et ne s'en üstingue que par
I'abondance de Nordus stricto qui rrprésente 25

à30 Eo de recpuwement.

* le faciès ù Nardus sbiüa, Thifo
üum alpinurn, F e stt r. co ru.ôru qui crrrespo nd
à deux types de pelouses :

. soit une Nardaie haute et dense riche
en Nordus stricta et Festuca ruàro, plus pauvre
en Trifolium alpinum, que I'on rencontre en bas
de versant entre 1 650 et 1 800 mèhes sur pente
moyenne,

. soit une Nardaie rase plus rich e en Tri-
folium alpinum, située souvent en ombrée, à
mi-versant entre 1 800 et 2 100 mètres, sur
pentesfaibles ou dans de légères dépressions du
relief où I'enneigement est prolongé. Ce type de

Nardaie présente une variante rieÀe en Planta-
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go alpi.na à caractère nival plus affimé.

* le faciès à lVardus stricto, lfifo
lîum alpinum et Festttco eskin qrn se situe à
mi-versant, sur peutes moyennes et plutôt sur
des bombements. Il oorrespond à une pelouse

dense qui fait la hansition avec les pelouses

ouvertes à Festuca eskia.

Toutes ces pelouses que I'abondance de

Nardus stricta et la présence de Festuca eshia
reudent moins appétentes que les pelouses à
Festuca rubra, ont une qualité pastorale très
voisine. Si le premier faciès est légèrement meil-
leur en raison de la présence de Festucarubra
et Agrostis capillaris parmi les dominantes, les

deux autres ont des valeurs pastorales analo-
gues, le plus souvent comprises entre 15 et 20,
mais qui peuvent atteindre 25 lorsque Trifolium
alpinum repésente plus de 30 % du recluvrÈ
ment.

2.2. LES PELOUSES THERMO.
PHILES OTIVERTES SI.]R
PENTES FORTES

Ces pelouses, souvent disposées en gra-
dins, sont de deur types (figure 37 - page 68) :

- les pelouses à Festuca eskrc sur substrat
acidophile,

- les pelouses à Festuca gauüieri sur subs
trat basophile.

I Les pelouses à Festuca eskia

Les pelouses à Festuca eshia qui cuuvrent
des étendues considérables d'un bout à l'autre
de la chalne, sont communément appelées "Gi+
petières" en raison de l'omniprésence de Festuca
eskia,le "Gispet". Elles affectionnent plutôt les
soulanes fortement pentues. Ces pelouses en
gradins que I'on rencrntre à mi- versant ou en
haut de versant, entre 1 800 et 2 200 mètres,

Situation En bas do vsrsrnt, sur replatr

ot psnlos lsiblss ou moyeilE,

entro 1700 et 2000m.

I

En bæ de versrnt ou I
mi-versant, sur pentes fribb ür

moysnnes, enlro 1850 ol 2100m.

I

llardus stricta

lrifoliun alpinun

festuca rubra

À mi.voraat,

sw ponlos noyon[rs,

snlrs 1800 a 2000m.

I

Espàces dominantes lllardus stricta

Festuca rubra

Agrostis capillaris

llarduc stricta

Tifoliun alpinum

festuca eskia

Espàces los plrs

abondantes

Anthoranthun odwatun

Trifoliun repeæ

Thynus serpyllun

Hieraciun pilosella

Tifoliun alpinun

Plantago alpine

0aliun punilun

flanunculus pyrenaeus

Plantago alpina

Jasione laevis

Agrostis capillaris

I e lla rdiochloa vida cca

Thynus serpyllun

Potentilla encta

Festuca mbra

Agrostis capillais

0eschanpsia flexuosa

Potentilla erecta

franuncalas pynnaeus

Jasione laeYis

Plantago alpina

Valeur pastorale 15.25 15-20 * 25 15-20 - 25

Appartenance

phytosociologique

P()LYGONO.TRISETION

r NABDION STRICTAE
NARDI()N STRICTAE

NARDI()N STRICTAE

r FESTUCI0N ESKIAE

Figure 36. Faciès agro-pastoraux des pelouses mésophiles à Nardus stricta.
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Situation

Espàces dominantes

Espàces les p[s

abondantes

Valeur pastorale

Appartenance

phytosociologique

A miYomnt. sur partos

fortos, plutôt sn souhno,

snlrc I 800 et 2200 m.

I

hstuca cskb

lriîoliun alpinun

îtlardus strîcta

Festaca rabra

Thynas serpyllun

Jasione laevis

Potentilla erecta

lurula nutans

llaccinian nyrtilks
Plantago alpina

15-20 -25

TESÏUCIOII TSKIAE

SUR SUBSTRAT ACID()PHU

Â mi vesrnt, rü pcilB

noyonnss ou foilos,

en soulans ot sn ombr6ir,

entro 1800 st 2000m.
I

hstuce cskia

llardus stricta

Festuca rubra

Luala nutans

B ellardi ochl oa vida cea

Tifoliun alpinun

Thynus serpy'lun

Helictoüchon sedeneæe

Itippocrepis conosa

Geun naûanun

10.15

FESTUCIt)N ESKIÆ

r llARDlllN STRICTAI

[n hrul do usrsrnl,

3Ur pontss lr& frlss,
on roulane st sn ombrôq

ontre 2000 et 2200m.
I

hstuce eskia

llaccinian nyrtills
lacciniun uliginosun

laatla natans

Calluna vulgaris

Thynas serpyllun

festuca mbra

Jasiom laevit

Hieraciun piloselb

Plantago alpina

5.10

FESTUCIOl{ ESKIAE

r JUNIPERI0I{ llAlrlAE

SUR SUBSTRAT BASOPHIU

En h.ü ds Yorssnt, sû
pontss fùlos ou sur ôbouh,

plutôt sn soulane,

entro 200! el 2300m.
J

hstuce gautiei

fustuca ovina

Thynus serpyllun

Heliantlpnan italicun

Seslede caenba

Anthoranthun duatun
He lic t otrichm sede ne næ

0rytropis canpestris

Kæleria vallesiaæ

Andraçace Yillaca

<5

FESTUCION SC(lPARIAE

Figure 37. Faciàs agro-pastoraux des pelouses thermophiles ouvertes.

peuvent être regroupées en trois faciès princi-
paux dont les cortèges floristiques présentent
une grande similitude :

t le faciès àFestuca eski.a,T'rifolùnn
olpinum et Nardus stricta se rrencontre pr&
férentiellement en soulane. A ce faciè+type s'a-
joutent deux variantes :

. I'une, plus thermophile, fréquente sur
les estives des forénées centrales, dans laquelle
Coru. æmpervirens et/ou Festuca ouina se subs
tituent ou s'ajoutent à Nordus stricüo parmi les
dominantes,

tement liée à I'abondanæ de TYifoliumalpinum
dont la Épartition en mosaique entralne une
grande fluctuation de la valeur pastorale d'un
endroit à I'autre. Celleci se situe en moyenne
entre 15 et 20 pour une conhibutioo, de Trifo
lium alpinum comprise entre 20 et 30 %. Aude
là de ce ponroentage, la valeur pastorale peut
atteindre 25;et deçà elle peutchuter à 10.

'le faciès à Festuca eskia, Nardrus
strido et Festuca rabra se renconhe pluü)t
en ombrée et sur pentes moyennes à fortes.
TYifolium olpinum ne frgurant plus parmi les
dominantes, c'est Festuca rubra qrui contribue
pour I'essentiel à la valeur pastorale. Celle-ci
n'exêde pas 10 à 15.

t le faciès à Festu.ca eskia, Vacci-
niam myrtillus et Vacciniam uliginosum
apparalt en haut de versant sur très fortes

. I'autre, moins thermophile, dans la-
quelle Yoccinium myrtillus frgure parmi les do-

minantes, en plus des trois espèces pré*itées.
Cette variante est fréquente en ombrée.

La valeur pastorale de æs faciès est direc-
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peutes, aussi bien en soulane qu'en ombrÉe. Il
arive qu'eu soulane, Callunauulgaris se subs
titue à Yo.ctinium uliginosum parmi les trois
dominantes. La faible teneur en espèces foura-
gères explique que la valeur pastorale soit inf6
rieure à 10.

Une variante de oe faciès est constituée
par les zones en festons que I'on rencontre éga-
lement en haut de versant surpentes têsfortes.
Ces zoues qui présentent plus de 30 % de sol nu,
où .Fbstuco esftio atteint 30 à 40 % du recuuwe
ment, ont un intérêt pastoral très limité. La
valeur pastorale y est inférieure à 5.

réduit est constitué uniquement d'espèces ther-
mophiles parni lesquelles de nombreuses gra-
minées de faible qualité fourragère (Festuca

ouina, Sesleri.a æprulcq Koelcria vallcsiana),
d'où la valeur pastorale inférieure à 5.

2.3. LES PELOUSES THERMO.
PHILES DENSES SUR PENTES
FORTES

I Les pelouses à Brachypodium
pinnatum

Les pelouses à Brochypodium pinnatum
sont inféodées arlr soulanes assez pentues. On
les rencontre en bas de versant ou à mi-versant
(frgure 38):

t En bas de versant, entre 1600 et 1800
mètres, on distingue deux faciès :

I Les pelouses à Festuca gautieri

Elles occupent une étendue restreinte
sur les estives de référence. Ce sont des pelouses
généralement assez ouvertes sur pentes fortes
ou snr éboulis calcaires que Festuca gauticri
contribue à stabiliser. Iæ corêge floristique hès

Figure 3E. Faciàs agro-pastoraux des pelousas â Brachypodium pinnatum.

Situation [n br de versrnt, sur ponlos lortes. ontre 1000 a 1800m.

En bs de Yssrnt ot I
mlusrsrnt, ru penler frlc,

ontro 1700 a 2000m.

I

Rrachypodian pinnatun

H e lia nthe run ga ndi lluun
hstuca ovhn

Espàces dominantæ Rrachypodiun pinnatun

llardus stricta

fesluca rubra

Brachypodiun pirnatun

Calluna vulgaris

llacciniun nyrtills

Espàces les plrs

abondantss

Thynus serpyllun

Potentilla crecta

Kæleria pyranidata

Canr senpervhens

He lia n the nu n gra ndi fl orun

llieraciun pilosalb

Agrostis capillaris

Asphodelus albus

lathyms pratensis

Festuca paniculata

Poa chaifi
luzula nutans

Polentilla encta

Festaca ruha

Agrostis capillais

Hieraciun piloselb

Thynus cerpyllun

Kæleia pyranidata

Asphdelus elfus

Festuca mbra

Galiun punilun

Yaleur pastorale I 0.15 15.20 t 5-20
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- le faciès àBra chypodiumpinnotum
et Nard.us stricta qui sucrède dans la pente à
la Nandaie dense à Nordus stricta et Festuca
rubra,

- le faciès àBra chyltodiumpinnatum
et Callanoaulgaris qui constitue un premier
stade d'évolution de la pelouse vers une lande à
Callune.

' En bas de versant et à mi-versant, entre
1700 et 2000 mètres, etplutôt sur substrat cal-
caie, Broch3qtodium pinnatwn est associé
ù Helianthemum grandifloram. Ce faciès

. le faciès à Festuca panianlata et
Brachypodium pinnatutrr situé en bas de

versant ou à mi-versant, en alteraance avec le

faciès à Brachypodium pinnatum et Calluna
uulgaris. Cette proximité explique que les deux

occupe les très fortes pentes où il côtoie fréquem-
ment en soulane les landes à Callune.

La qualité pastorale des deux premiers
faciès est médiocre (10 à 15 de valeurpastorale),
celle du troisième, moyenne (15 à 20 de valeur
pastorale).

I Les pelouses à Festuca paniculata

Elles occupent les pentes fortes en sou-

lane. Süvant leur situation sur le versant, elles
appartiennent à deux faciès (frgure 39) :

faciès présentent de nombreuses espèces
communes dans leurs cortèges floristiques.

' le faciès à Festuca paniculnta et
Festuca esÈio situé plutôt en haut de versant
est plus répandu que le préédent. Il présente

Figure 39. Faciàs agro-pastoraux des pelouses thermophiles denses à Festuca paniculata et à Helianthemum
grandiflorum.
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également une densité plus forte et Festuca
paniculata. A cette contribution plus impor-
tante s'qjoute un nombre plus grand d'espèces
fouragères, d'où une valeur pastorale plus éle
vée pour le second faciès (15 à 20) que pour le
premier (10 à 15).

I Les pelouses à Helianthemum
grandiflorum

Elles se rencrntrent sur les soulanes for-
tement pentues, enhe 1600 et 19@ mètres,
pentes chaudes qu'elles partagent souvent avec
les pelouses à Brachypodiwn pinnatum et à
Festuca pani.culata. A la différence de æs der-
nières qui se développent sur sols profonds, les
pelouses à Heliantlæmum grandif'lnrurn afrec-
tionnent plutôt les sols peu profonds et secs où
la mche mère calcaire afileure. Une bonne te
ueurdufacièset Festucarubra(LO à 15 %)et la
présence d'Âgrosüüs capillaris et de Trifolium
repnspanu;i les espèces abondautes, cpnfèrent
à æs pelouses une assez bonne valeur pasüorale
(15 à 20).

Une variante plus tàermophile dans la-
quelle Helianthenum numrnularium partage la
dominance avec Seslcria coprubo et Festuca
ouinaa été renconhée en Ariège dans le subal-
pin inférieur. Avec une valeur pastorale
comprise entre 10 et 15, sa qualité fourragère
est légèrement inférieure au faciès précédent.

2.4. LES FRUTICEES THERIVIO.
PHILES ET HYGROPHILES
SUR PENTES FORTES

I Les landes thermophiles à Callu-
na vulgaris

On rencontre ces landes sr.rr les versants
en soulane, généralement sur pentes très fortes
(60 à 70 %). Elles sont de deux types qui se

sucrcMent en altitude (figure 40 - page'12) :

* les landes à Caüuna aulgaris et
Nardus strûcto sur pentes moyennes à fortes
dans lesquelles les ligueux bas représentent 20
à 30 % du recouwement. Elles correspondent à
une dégradation de la Nardaie à laquelle elles

suæMent en bas de versant entre 1700 et 1800
mètres.

* les landes àCalhnouulgarisrVac-
cinium myrtilh,s et Festuco esÉia prennent
le relais des précédentes à mi-versant, sur
pentes ffis fortes, entre 1800 et 2000 mètres.
Elles reprÉsentent un stade d'envahissemeat
plus avané par les ligneux bas dont la contri-
bution au necouvrement atteint 30 à 40 %.

Uue variante plus tàermophile se ren-
coutne dans les mêmes conditions de pente et
d'altitude, les ligneux bas recouvrent plus de 50
% dela surface, ârctosttphylos uuo-ursi se subs
titue à Festuca esÈra parmi les espèces domi-
nantes et Brachypodium pinnatum fait partie
des espèces abondantes.

Toutes ces landes ont un intérêt pastoral
très limité. Leur valeur pastorale est inférieure
à 10 pour le premier faciès et n'excède pas 5 pour
le secund.

I Les landes hygrophiles à Vacci-
nium spp.

Ces landes résultent de I'envahissemeut
prcgressif par les ligneux bas des pelouses à
Festuca eskia, à Festuca paniculata et à Brochy
podium pinnatun en soulane ; des pelouses à
lestuca eskia en ombrée. On distingue deux
faciès (figure 40 - page 72) :

t les landes à Vaccinium myrtiüuq
Calluna vulgaris, et Fesfiico nrbrc qui se

rencuutrent plutôt en soulane, à mi-versant eu-
tre 1800 et 1900 mèhes sur peutes fortes (40 à
50 %). Les ligneux bas représentent environ 25
à30 qo du rrcouvrement.

' les landes à Vacciniam uligino-
surn, Vocciniam mytilhts et Fesfirco eskin
qui se situent en ombrée, en haut de versant
entre 1800 et2200 mètres sur pentes fortes (50

à 60 %).Iæs ligneux bas, plus denses que daus
le faciès précédent, atteignent 40 à 50 % du
recuuvrement.

La valeur pastorale est d'autant plus
faible que les ligneux bas sont plus denses : de
médiocre pour le premier faciès (10 à 15), elle
devient mauvaise pour le seænd (moins de 5).
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Figure 4O. Las fruticées des formations pâturées subalpinas.

f Les Iandes hygrophiles à Rhodo-
dendron

Elles se rencontrent quasiment exclusi-
vement en ombrée et se développent à toutes
altitudes entre 1600 et 2200 mètres, sur des
pentes généralement fortes ou très fortes (50 à
70 Eo).

Ces landes dans lesquelles le Rhododen-
dmn et les deux espèces de Vacciniumreprésen-
tent au moins 40 à 50 % du recouvrement ont
ure valenr pastorale inférieure à 5. A cette
valeur pastorale très faible s'ajoute la diffrculté
qu'éprrcuvent les animaux à pénétrer dans ces

landes eD raison de leur densité ; aussi leur
intérêt pastoral est-il pratiquement nul.

Cette typologie simplifrée basée sur la
prise en compte de caractéristiques géomorpho-
logiques faciles à appréhender telles que la to-
pographie, I'exposition, l'altitude, distingue
huit grands types de pelouses et trois grands
types de landes regroupant vingt et un faciès de
végétation. Son aire de validité s'étend des Py-
rénées béarnaises aux forénées ariégeoises,
aux nombreuses estives situées entre 1600 et
2300 mèhes d'altitude dans lesquelles les sur-
faæs occupées par les pelouses et les landes
subalpines sont particulièrement irnportantes ;

ces estives sont en outre très fréquentées par les
troupeaux domestiques de juin à octobre.
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LE POTENTIEL FOURRAGER DES
FORMATIONS PATUREES D'ALTITUDE

L'étude du potentiel fourrager peut s'envisager sous trois aqlects :

- un aspect qualitatif qui s'intéresse :

. d'une part, à la qualité fou:nagère des espèces ou groupes d'espèces et à leur
importance relative au sein de la pelouse,

. d'autre part, à la qualité fourragère de Ia pelouse exprimée en terme d'indice de

valeur pastorale.

- un aspect pondéral qui concerne la production primaire de la pelouse, c'est-à-dire
la quantité de phytomasse produite par celle-ci exprimée en kilogrammes de matière sèche
par hectare.

- un aspect énergétique et nutritif qui découle des deux aspects précédents par le
biais soit de coefficients de conversion de l'indice de valeur pastorale en unités fourragères-
lait par hectare, soit d'une analyse chimique du fourrage qui permet l'estimation de sa
valeur énergétique et nutritive en termes de quantités d'unités fourragères-lait et de

matières azotées par kilogramme de matière sèche.

1. ASPECT QUALITATIF

Nous aborderons cet aspect en ctnsid6
rant d'abord les espèces fouragères et leur par-
ticipation au potentiel fourrager ; ensuite en
caractérisant les grands types de pelouses en
termes de spectre fourrager et d'indice de valeur
pastorale.

1.1. LES ESPECES FOURRA.
GERES

Les pelouses d'altitude sont d'une
grande richesse floristique (338 espèces ont été
recensées entre 2000 et 2700 mètres sur six
alpages du Briançonnais).
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Tableau 2: INDICES SPECEIAUES (1.5.) DES ESPECES FOURRAGERES

DES FORMATIONS PATUREES DALTITUDE

GRAMINEES r.s.

Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Lolium perenne
Phleum pratense

Poa pratensis
Poa trivialis

Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Arrhenatherum elatius
Avenula pratensis
Festuca arundinacea
Phleum alpinum
Phleum hirsutum
Trisetum flavescens

Alopecurus gerardi 2
Anthoxanthumodoratum 2
Avenula pubescens 2
Bromus erectus 2
Cynosurus cristatus 2
Deschampsia cespitosa 2
Festuca nigrescens 2
Festuca paniculata 2
Festuca rubra 2
Festuca violacea 2
Holcus mollis 2
Poa alpina 2
Poa bulbosa 2
Poa chaixii 2
Poa compressa 2
Poa supina 2

Agrostis alpina
Agrostis rupestris
Avenula marginata
Avenula versicolor
Brachypodium pinnatum

Briza media
Bromus hordeaceus
Danthonia decumbens

Deschampsia flexuosa
Elymus repens
Festuca flavescens
Festuca glauca
Festuca halleri
Festuca hervieri
Festuca lemanii
Festuca ovina
Festuca quadriflora
Festuca varia
Helictotrichon parlatorei
Helictotrichon sedenense
Holcus lanatus
Koeleria cenisia
Koeleria pyramidata
Koeleria vallesiana
Molinia caerulea
Oreochloa disticha
Oreochloa seslerioides
Poa cenisia
Poa glauca
Poa nemoralis
Sesleria caerulea
Trisetum distichophyllum

LEGUM!NEUSES

Onobrychis montana
Onobrychis viciifolia
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia sativa

Lathyrus pratensis

Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Trifolium alpestre
Trifolium alpinum
Trifolium medium
Trifolium montanum
Vicia cracca
Vicia sepium

Anthyllis vulneraria
Coronilla varia
Lathyrus aphaca
Melilotus officinalis
Trifolium campestre
Trifolium badium
Trifolium fragiferum
Trifolium incarnatum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pallescens
Trifolium spadiceum
Trifolium thalii
Vicia hirsuta
Vicia onobrychoides

Astragalus alpinus
Astragalus danicus
Coronilla minima
Hippocrepis comosa
Oxytropis campestris
Oxytropis lapponica
Oxytropis triflora

DMERSES FOURRAGERES

Achillea millefolium
Carum carvi
Luzula nutans
Plantago atrata
Plantago lanceolata
Plantago major
Sanguisorba minor
Taraxacum officinale

Carex myosuroides
Carex sempervirens
Daucus carota
Leontodon autumnalis
Meum athamanticum
Plantago alpina
Plantago serpentina
Tragopogon pratentis

!.s. l.s.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5

4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
,|

1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
2
2
2
2

1

'l

1

1

1

1

1

1
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En fait, un petit nombre d'espèces contri-
bue de façon appréciable à la production de
phytomasse (dans le Briançrnnais 20% des es
pèces représertnû?i%dela phytomasse), et un
nombre plus restreint encrre d'espèces (environ
15%), dites fourragères, participe au potentiel
fourrager (Jouglet et Jacquier, 1976).

Parmi les espèces fourragères, certaines
sont meilleures qne d'autres. Pour établir uae
hiérarchie entre les espèces fourragères, cer-
tains auteurs, à la suite des travaux de De Vries
aux Pay+Bas et Klapp en Allemagne, ont adop
té une échelle de "coeffrcients de valeur" ou
inüces de qualité fourragère allant de 0 à 5
(Delpech, 1960, Daget et Poissonet, 1969). Cette
échelle d'indices spécifiques établie initiale
ment pour les espèces des prairies naturelles de
plaine en tenant compte de critères tels que la
valeru nutritive, la vitesse de croissance, la
digestibilité, I'appétibilité etc..., a étÉ élaryie
par ertrapolation et de manière empirique, à un
certain nombre d'espèces d'altitude considérées
coûrme fourragères.

La plupart des plantes fourragères ap-
partiennent à deux grandes familles d'espèces:
les graminées et les légumineuses, auxquelles
s'qjoutent quelques espèces qualifiées de di-
verses fourragères. Iæ tableau 2 regroupe, par
catégorie d'espèces et par indice spécifique, les
eçèces fourragères recensées dans les pelouses

du montagnard, du subalpin et de l'alpin des
Alpes nord et sudocridentales.

A l'échelle d'une petite région, un nom-
bre généralement restreint d'espèces joue un
rôle prépondérant dans le potentiel fourager.
Ainsi, parmi la soixantaine d'espèces foura-
gères inventoriées sur six alpages, les 15 espèces
les plus productives représentent plus de 90%
du potentiel fourrager exprimé en terme de

contribution pastorale, c'est à dire en pour cent
de la valeur pastorale (Jouglet et Jacquier,
1976).

.{ Les espèces fourragères sont donc d'autant

$ nlus nroductives qu'elles sont plus abondantes

.fi 
(contribution spécifique élevée) et que leur

lf aua[te fourragère propre est meilleure (indice

i[ spécilique élevé).

Cette hiérarchie entre les espècesfour:ra-
gères se répercute au uiveau des quatre catégo-
ries d'espèces : les bonnes graminées (indice
spécifique 2 $), les graminées médiocres, (in-

dice spécifrque ( 2), les légumineuses et les
diverses fouragères. Nous allons I'illustrer au
moyen du spectre fourrager.

L.2. LE SPE CTRE FOI.]RRAGER

[,e spectre fourragerpemet de mettre en
évidence les cuntributions respectives des qua-
tre catégories d'espèces fourragères au biovo
lume (prise en compte des contributions
spécifiques) et au potentiel founager (prise en
compte des contributions pastorales e:rprimées
en pour cent de la valeur pastorale).

Nous aborderons sucressivement les pe
louses supraforestières puis les pelouses subal-
pines et montagnardes.

I LES PELOUSES SUPRAFOAES.
TIERES

L'examen des spectres fouragers des pe
louses supraforestières cpnduit au constat sui-
vant concernant les guatre catégories d'espèces

fourragères (frgure 41 - page 76) :

E] Les graminées médiocres sont les
espèces les plus abondantes (en moyenne 30%
du biovolume tous faciès confondus) et les plus
productives des pelouses supraforestières.
Elles représentent en moyenne 50% du poten-
tiel fourrager des pelouses de qualité médiocre
et 30% du potentiel des autres pelouses. Parmi
les espèces les plus productives citons:

- Helictntriclnrt, ædenensg Seslcria coe
r uba, Festuca ouina, Deschampsia fl.qtm so, Fes-

tuca violacea, Festuca uaria. Brachypodium
pinnatumpour lespelouses de mode thermiqug

- Festuca rubrs, Festuca ouina, Festuca
poniculata. Descharnpsia flcttnsa, pour les pe
louses de mode intermédiaire,

- Festucarubrs, Ahpecurus gerardi, Fes-

tuca ouina, Festuca uialaæ@ pour les pelouses de
mode nival
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Figure 41. Spectres fourragers des pelouses supraforestiàres.
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lGMl (GMl tegtucr ovhr lGMl
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7Z dlverees fourrâgèresF non fourragèrec [TT-ll rol nu

E] Les légUmineuses dont la contribu-
tion au biovolume est toqjours assez faible (in-

férieure à l5%), sauf dans les pelouses riches en
Trifolium alpinum, sont la seconde catégorie
d'espèces sur le plan du potentiel fourrager. A
I'inverse des graminées médiocres, la présence

des légumineuses est un indice de qualité des

pelouses. Elles fournissent 50 à70% dn poten-

tiel fourrager des pelouses de qualité moyenne

ou bonne, riches en Onobrychis montana(mode
thermique), Trifolium alpinum (modes inter-

médiaire et nival) et Trifolium thalii (mode
uival). Il faut noter cependant la part impor-
tante des légumineuses (40 à 50%), notamment
celle de Lotus corniculatus, dans le potentiel
fourrager de certainespelouses médiocres en
festons ou gradins.

tr Les diverses fourragères repré-
sentent l0 à 20% du biovolume selon les faciès.
Leur contribution au potentiel fourrager est
beaucoup plus importante dans Ies pelouses
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Figura 42. Spectres fourragers des pelouses subalpines et montagnardas.

médiocres (30 à 40% du potentiel dans les pe
louses de modes nival et intermédiaire et juÿ
qu'à 60% dans certaines pelouses de mode
thermique) que dans les pelouses moyennes ou
bonnes O0 à 25% du potentiel). Les deux es
pèces les plus productives sont :

substantielle qu'au potentiel fourrager des
meilleures pelouses dans lesquelles Phlcum al-
pinun ouAgrostis capillorisfigurent parmi les
espèces dominantes. Elles fournissent alors 20
à 40% du potentiel fourrager.

I LES PELOUSES SUBALPINES
ET MONTAGNARDES

Par rapport aux pelouses supraforeÿ
tières, trois particularités se dégagent de I'exa-
men des spectres fourragers des pelouses
subalpines et montagnardes (frgure 42) :

- la persistance de la prédominance des
graminées médiocres,

- Plantago alpina pour les pelouses de
modes nival et interrrédiaire

- C o.rer semperu irens pout les pelouses de
modes intermédiaire et tàermique.

tr Les bonnes graminées sont géné-

ralement peu abondantes dans les pelouses su-
praforestières. Elles ne participent de manière
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- la part beaucoup plus importante prise
par les bonnes graminées,

- la part beaucuup plus restreinte laissée
aur légumineuses et aux diverses fouragères.

tr Les graminées médiocres sont la
catégorie la plus répandue (en moyenne 30% du
biovolume) et la plus productive (30 à 70% du
potentiel) quelle que soit la qualité de la pe
louse, exception faite des meilleures pelouses

dans lesquelles elles ne représentent que 15%

du potentiel. Parmi les espèces les plus produc
tives, citons Festuca rubra qui est toujours
abondante sauf dans les très bonnes pelouses.
Elle est fréquemment accompagnée de :

- Deschampsia cespitosa Cynosurus cristatus
et Poa chaixii dans les bonnes pelouses,

- Brachypodiurn pinnatwn, Brornus erectus et
Deschampsia lbxuosa dans les pelouses de
qualité moyenne ou médiocre.

tr Les bonnes graminées sont un cri-
tère de qualité de la pelouse. Celle-ci est d'au-
tant meilleure que la part des bonnes
graminées tant au biovolume qu'au potentiel
est plus importante. Le potentiel le plus élevé
est atteint dans les pelouses riches en Dactylis
ghmerata et Agrostis capillaris, l'ensemble des
bonnes graminées représentant 80% du poten-

tiel founager (contre 40% dans les meilleures
pelouses supraforestières). Dans les pelouses de
qualité moyenne ou médiocre les bonnes grami-
nées fournissent encore 20 à30% du potentiel
(Agrostis capillaris et PhlBum alpinum sont
alors les bonnes graminées les plus abon-
dantes), alors que dans les pelouses suprafore*
tières de potentiel équivalent les bonnes
graminées représentent une part négligeable
du potentiel.

tr Les légumineuses, à l'inverse de ce

que I'on observe dans les pelouses suprafore+
tières, ont une contribution, tant au biovolume
qu'au potentiel fourrager, qui décroft à mesure
que la qualité de la pelouse s'améliore, en rai
son de la part croissante prise par les bonnes
graminées. Quelle que soit la qualité de la
pelouse, la contribution des légumineuses au

biovolume n'excède pas59o, mais leur contribu-
tion au potentiel passe de valeurs inférieures à
5% povt les bonnes pelouses, à 1G15% pour les
pelouses moyennes et à plus de20% pour les
pelouses médiocres.

Iæs trois espèces les plus fréquemment
présentes *ti : Iathyrus pratensis, Trifolium
repens et Latus @rniculatus.

tr Les diverses fourragères sont
beaucoup moins bien représentées que dans les
pelouses supraforestières. Leurs contributions
tant au biovolume qu'au potentiel fourrager
sont du même ordre (7 à9%) quelle que soit la
qualité de la pelouse. Les espèces les plus frê
quentes sont:

- Plantago lnnceolato, Carum carui, I*onbdnn
autumnalis, Taroxacum officinale, Meum
athamantbu,zr. pour les pelouses moyennes et
bonnes,

- Plantago alpina et Carer semperuirenspour
les pelouses médiocres, deux espèces qui sont
également les plus fréquentes dans les pe-

louses supraforestières

En résumé, que I'on se trouve dans le
supraforestier ou dans le subalpin et le monta-
gnard, les graminées médiocres constituent le
fond prairial de la plupart des pelouses d'alti-
tude, en particulier celles de qualité médiocre
dans lesquelles cette catégorie d'espèces se par-
tage le potentiel avec les diverses fourragères
dans le supraforestier, avec les diverses fourra-
gères et les légumineuses dans le subalpin et le
montagnard.

Dans les pelouses de qualité moyenne
I'essentiel du potentiel fourager est lié à l'abon-
dance des graminées médiocres et des légumi-
nenses dans le supraforestier, des graminées
médiocres et desbonnes graminées dans le sub,
alpin et le montagnard.

Enfin, les meilleures pelouses doivent
leur potentiel fourager aux bonnes graminées
et aux graminées médiocnes ou aux légumineuses
dans le supraforestier, surtout aux bonnes grami-
nées et, à un degré moindre, aux graminées m6
diocres dans le subalpin et le montagnard.
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1.3. L'INDICE DE VALEUR PA$
TORALE

De même que l'indice spécifique caractê
rise une espèæ auplau de sa qualité fourragère,
I'ind.ice de valeurpastorale caractérise la quali-
té fouragène d'une pelouse. Cet indice, qui peut
théoriquement varier de 0 pour les forrnations
végétales n'ayant aucun intér€t pasüoral à 100
pour les meilleures prairies temporaires exclu-
sivement oomposées de trÈs bonnes graminées,
excède rarement 50 dans le cas des meilleures
pelouses d'altitude. Il permet de situer une pÈ
louse à I'intérieur d'une échelle cumprenant un
certain nombre de niveaux de qualité fourra-
gère. Nous en avons retenus sept pour les pe
louses d'altitude (tableau 3).

Tableau 3 - lndice de valeur pastorale
et qualité fourragère de la formation végétale

C'est en nous référant à cette échelle de
qualité que nons allons caractériser les forma-
tions pâturées d'altitude des Alpes et des Pyr6
nées.

r LES PELOUSES SI'PRAFORE$
TIERES DES ALPES SUD.OCCI.
DENTALES

Le spectre des valeurs pastorales des pe
louses supraforestières exclut les extrêmes: ab-
sence de pelouses ayant une valeur pastorale

inférieure à 5 et rareté de celles ayant une
valeur pastorale supérieure à 30 (frgure 43 -
page 80).

tr Les pelouses de mode thermique
couvrent la plus large partie du spectre des
valeurs pastorales avec unfaciè*type dans dra-
cune des classes de valeur pastorale. A noter
cependant que les pelouses en festons ou en
gradins, qui représentent de vastes étendues,
sont de qualité médiocre.

tr Les pelouses de mode nival cou-
vrent une plage moins étendue du spec.tre et la
plupart d'entre elles sont de qualité moyenne
ou assez bonne. Seules les pelouses à Soler
herbaæo sont mauvaises ou médiocres.

tr Les pelouses de mode intermé-
diaire, les plus nombreuses, sont en mqjorité
de qualité moyenne ou assez bonne:

t les pelouses de qualité moyenne
comprennent les meilleures pelouses à Nardzs
stricta et à Trifolium alpinum ainsi que cer-
taines pelouses à Fesüuca uialaæa et à Festuca
paniaulüa

t lespelouses assezbonnes regroupent la
plupart des pelouses à Festuca rubra et à Festu-
ca paniculota ainsi que les meilleures pelouses
à Carur *mpruirens,

' enfïn, aux deur extrémités du spectre,
on trouve :

- d'un côté les pelouses les plus médiocres à
Nardus strictq à Carex sempervirens et à
Trifoliurn alpinum"

- de I'autre les meilleures pelouses à Festuca
rubra, à Festuca paniculata et à Festuca uio-
tacea

I LES FORMATIONS PATT'REES
MONTAGNARDES ET STJBAL
PINES DES ALPES NORD-OCCI.
DENTALES

Les valeurs pastorales des formations
végétales subalpines et montagnardes cruvrent
un très large spectre depuis l'indice inférieur à

INDICE DE
VALEUR PASTORALE

OUALITE
FOURRAGERE

infédeur à 5 très mauvaise

5à10 mauvaise

10à15 médiocre

1s à 20 moyenno

20 à25 assez bonne

25à30 bonne

supérieur à 30 très bonne
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Figure 43. Spectre des valeurs pastorales des pelouses supraforestiàres des Alpes sud-occidentalæ.
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Figure 44. Spectre des valeurs pastorales des formations pâturées subalpines et montdgnatdes des Alpes
nord-occidentalas.
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Figure 45. Spectre des valeurs pastorales des pelousas ef landes subalpinæ dæ forénées centrales.
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5 des marécages et des frutiées denses jusqu'à
celui égal à 50 des meilleures pelouses monta-
gnardes de type gras (figure 44 - page 81).

tr c'est dans la tranche 15-25 du spectre
qui regroupe les indices de valeur pastorale
moyen et assez bon que I'on trouve le plus
grand nombre de faciès (12 sur 16). Le même
coustat avait été fait pour les pelouses suprafo
restières des modes nival et intermédiaire.
Cette tranche 15-25 concerne les quatre grands
types de pelouses et plus particulièrement:

- une partie des pelouses de type maigre notam-
ment celles à Agrostls capillaris,

- la quasi totalité des pelouses à tendance ni-
vale,

- la plupart des pelouses de type moyen,

- les pelouses de type gras nitrophiles à Surner
alpinus.

E Iæs indices de valeur pastorale supê
rieurs à 25 regroupent vers le haut du spectre
la mqjorité des pelouses de ÿpe gras.

D Les indices de valeurpastorale inf&
rieurs à 15 caractérisent d'une part les pelouses

maigres les plus médiocres, d'autre part les
formations des zoues humides et les landes dont
I'intérêt pastoral est tout à fait marginal.

I LES T'ORMATIONS PATTJBEES
SUBALPINES DES PYRENEES
CENTRALES

D Les pelouses

Globalement, les pelouses subalpines des
Pyrénées centrales ont une qualité fourragère
inférieure à celle de leurs homologues des Alpes
du Nord (frgure 45).

' la plupart des faciès ont une valeur
pastorale comprise entre 10 et 20 (contre 15 à
25 dans les Alpes du Nord). Parmi ceux+i, les
pelouses à Ncrdus strictaet à Helianthemum
grandifbrum et certaines pelouses à Festuca
p aniculata so nt légèreme nt me illeures (15-20)
que les pelouses à Brachypod.ium pinnatumet
ù Festucaeskia00-20),

t les pelouses à base de Festuca rubra et
Agrostis capillaris et celles riches en Dactylis
ghmerata, Poa prottnsis ou Phlcum pratenæ
sont les meilleures pelouses subalpiues : les
premières ont une valeur pastorale qui varie
entre 25 et 35, alors que celle des secondes est
toujours supérieure à 40. Ces valeurs sont du
même ordre que ælles des pelouses du même

§pe dans les Alpes du Nord,

' enfin, lespelouses à Festucagauticriet
certaines pelouses à Fesüuco esliaplus ou moins
envahies par la Myrtille ont une valeur pasto
rale inférieure à 10.

tr Les landes

Iæs landes subalpines des ftnénées oen-
trales ont, elles aussi, une qualité pastorale
inférieure à celle des landes des Alpes du Nord.
La plupart des landes denses à Vaæinium qp.
et à Rhododendron ferrugineurn ont une valeur
pastorale inférieure à 5. Les landes moins
denses à Colluna vulgaris et à Vocciniutn tnyt-
üllus ont une valeur pastorale comprise enhe 5
et 15.

En résumé, les valeurs pastorales des
pelouses d'altitude se situent pour la plupart
d'entre elles (environ 60% des faciès) entre 15 et
25 dans le subalpin et I'alpin des Alpes, et entre
10 et 20 dans le subalpin des forÉnées centrales.

- Les valeurs pastorales les plus élevées
varient enhe 25 et 35 dans le supraforestier,
entre 25 et 50 dans le subalpin. Les faciès cotreÿ
pondant à ces valeurs pastorales sont des pe'
louses riches en Festuca rubra etJou en très
bonnes graminées fourragères. Cellesci cou-
vrent des superlicies beaucuup plus importantes
dans le subalpin que dans le supraforestier.

- Par ontre, il y a davaatage de faciès dont
la valeur pastorale esü médiooe (< 15) dans le
supraforestier (certaines pelouses à Nardus strie
ta, à Carw ærnperuircns,à TYif,oüun alpinum, à
Salis, lærfuæo, ainsi que toutes les pelouæs en
gradins) que dans le subalpin des Alpes (pelouæs

de type maigre à Nardus stricra) ou des forénées
(pelo'rses à Festuæeshiaet à îestuca gauticrù.

- Iæsformations des zoneshumides ontdes
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valeurs pasüorales comprises enhe 10 et 15, alors
que ælles desmarécages ont inférieures à 5.

- Eufin, les landes subalpines ont des
valeurs pastorales qui sont fonction de la densi-
té des ligneux bas : les landes les moins denses
(moins de 25% de lig:reux bas) à Vaccinium

2. ASPECT PONDERAL

myrtillus ou à Calluna uulgaris ont une valeur
pastorale de I'ordre de 10 à 15, alors que les
landes les plus denses (plus de 5O% de ligneux
bas) à ÿaccinium spp., à Juniperus nona ou à
Rhodadendron ferrugineum ont une valeur pae
torale inférieure à 5.

Les références en matière de production
d'herbe en alpage sont très peu nombreuses,
notamment en ce qü cpnoerne les pelouses sub-
alpines et alpines. De plus, les données recueil-
lies se révèlent d'une extrême variabilité qu'il
s'agisse de foin, de réctlte en vert ou de produc-
tion de matière sèctre (Delpech, 1977). Iæs rai-
sons en sont multiples : les conditions de récolte,
le stade de développement, la hautpur de coupe
audessus du sol, l'échantillonnage, les fact€urs
climatiques de l'année sont autant d'éléments
qui peuvent différer d'une référence à une autre.
Aussi n'avons norxl retenu que les productions
pondérales résultaut d'une technique de prélà
vement d'herbe bien défrnie : coupe rase effec-

tuée au stade de développement maximum de la
pelouse (stade de floraison des espèces domi-
nantes) sur une surface de 1 mètre carré (10 m
x 0,10 m), à la cisaille ou à la mini tondeuse à
gazoî. Les résultats sont exprimés en kilo-
grammes de matière sèche par hectare et,
compte tenu de leur nombre restreint, sont à
considérer comme des ordres de grandeur.

Avaut de présenter ces résultats pour les

difréreutes catégories de pelouseg nous allons éve
quer le rôle déterminant que jouent les facteurs
climatiques dans la production de phytomasse.

2.1. INCIDENCE DES FACTEURS
CLIMATIQUES SUR LA PRO.
DUCTION D'HERBE

En altitude, le développement du cycle
végétatif est directement lié à trois facteurs

climatiques essentiels.

tr Iæ déneigement qui détermine led&
marage plus ou moins précrce de la végétation.

tr La somme des températures cu-
mulées depuis le déneigement dont dépend la
vitesse de croissance de I'herbe.

La liaison est en effet forte eutre le cycle
de développement des espèces et la température
de I'air (Jouglet et al., 1982). Pour une espèce

donnée, en cnnditions hydriques non limitantes,
les dates d'apparition des stades phénologiques
crrrespondent à des sommes de degré+jours
cpnstantes. A partir de ce constat, on peut éta-
blir une échelle de précocité des espèces, basée
sur la somme des degré+jours nécessaires pour
atteindre un certain stade phénologique, le
stade floraison par exemple (tableau 4).

La relation : phénologie- somme des de-
gré*jours a pour corollaire la relation : somme
des degré+joursproduction d'herbe qui exprime
la dynamique de croissance de la pelouse. Ainsi,
dans le cas d'une pelouse subalpine de type gras
on observe :

- que 50% de la phytomasse herbacée
sont atteints approximativement à 350 degrés-
jours cumulés, c'est-àdire dès le stade fin-mon-
taison du Dactyle.

- que le maximum de phytomasse correÿ
pond à 800 degrésjours cumulés, soit au stade
mifloraison du Dactyle (Iigure 46).

Compte tenu de la précocité différente
des espèces, la somme des degré*jours néces
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ESPECES PRECOCES

FLr < 300oC
ESPECES INTERMEDIAIRES

300oC<FLr<600oC
ESPECES TARDIVES
FLr > 600oC

GRAMINEES ET CYPERACEES

Carex myosuroTdes

Carex sempervirens
Sesleria caerulea
Anthoxanthum odoratum

Nardus stricta
Festuca quadriflora
Poa alpina
Festuca paniculata
Helictotrichon sedenense

Agrostis capillaris
Trisetum flavescens
Dactylis glomerata
Festuca violacea
Festuca rubra
Festuca ovina
Phleum alpinum
Bromus erectus
Trisetum distichophyllum

DIVERSES FOURRAGERES ET LEGUMINEUSES

Plantago alpina
Lotus corniculatus
Meum athamanticum

DIVERSES NON FOURRAGERES

Achillea millefolium
Trifolium alpinum
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium thalii
Onobrychis montana

Senecio doronicum
Crocus vernus
Narcissus poeticus
Soldanella alpina
Trollius europaeus
Viola calcarata
Pulsatilla alpina
Pulmonaria angustif olia
Geum montanum
Ranunculus acris
Alchemilla glaucescens
Potentilla crântzi
Potentilla aurea
Gentiana kochiana

Geranium sylvaticum
Veronica allionei
Helianthemum grandif lorum
Laserpitium latif olium
Scutellaria alpina
Thymus serpyllum
Campanula rotundifolia
Centaurea uniflora

Tableau 4. Classement de précocité relative de 5O

{ces ae l'alpage de la T,âte-Noire du Galibier
ld'après Jouglet et al., 19821

saires à la production de la phytomasse peut
varier du simple au double entre deux pelouses

subalpines, l'une précrce à Carcx semperuirens
et Sesbria cocrulco qui se satisfait de 400 de-
gré+jours pour atteindre sa phytomasse maxi-
mum, et I'autre tardive à îestucarubraeL Dae

Carlina acaulis

MS

1
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1

'r00 300 500 700 9æ 1100f,rc
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Figure 46. Courbe de croissance de l'herbe d'une
pelouse subalpine de type gra:, en fonction des degrés-
jours (d'apràs Bornard et Dubost, 19911
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tylis glomerata qui exige 800 degré+jours pour
parvenir au même stade.

tr L'importance des précipitations
pendant la période de croissance active de
I'herbe qui commence dès le déneigement et
s'achève au stâde floraison des graminées do
minantes, stade qui correspond approximative
ment au maximum de phytomasse herbacée.

2.2. LE,S PELOUSE S SI'PRAFG
RESTIERES DES ALPES SUD.
OCCIDENTALES

Dans le supraforcstier, la production de
ph5rtomasse varie énorrrément selon que l'on a
affaire à des pelouses de mode nival, thermique
ou intermédiaire (frgure 48).

r IÆS PU,OUSES DE MODE MVAL

Ce sont les pelouses qui ont la période
végétative la plus cuurte (2 à 3 mois). Elles sont
crmposées d'eqpèces à faible développement v&
gétatif: espèces en rosettes, légumineuses à port
rampant. Iæur phytomasse herbaée, la plus
faible de toutes les pelouses alpines, est iuf6

De I'importance des précipitations va dépeudre
la quantité de phytomasse produite. Des me
sures pondérales eflectuées pendant quatre an-
nées sur une pelouse à Festuca paniculata
montrent que, lorsqu'il y a déficit hydrique pen-
dant la phase de croissanæ active, cela entralne
une baisse de 30% (1983) à 60% (1984) de la
pmduction annuelle de matièrc sèche (frgure4?).

rieure à 400 kg de matière sèche par hectare
pour les pelouses les plus rases à §cJlt àzrbaæa,
mais est généralement comprise entre 500 et
1000 kg de matière sèctre par hectare. Les plus
prcductives sont celles où abondent les grami-
nées fouragères telles que: Phlcum alpinum"
Alapecurus gerordi et Festuca ruôra Ces der-
nières pelouses figurent parrni les plus appê
tentes du domaine pastoral supraforestier.

I LES PELOUSES DE MODE
THERMIQUE

A I'inverse des précédentes, oes pelouses
sont les plus précoces et se crmposent essentiel-
lement de graminées dont les touffes, souvent
puissantes (HelictatricLan sedenensg Festuca

Figure 47. koduction herbacée d'une pelouse à Festuca paniculata, et pluviométrie, en fonction des degrés-jours
ld'apràs Bernard-Brunet et al,, 1987).
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Figure 48. Spectre des phytomasses et valeur énergétique des pelouses supraforestières des Alpes du sud.
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uialaæo), fournissent la plus grande part de la
phytomasse. Par crntre, ce sont des pelouses
généralement ouvertes et la quantité de phyto
masse produite dépend du taux de recouvre
ment de la pelouse. La production de matière
sèche passe de 500 à 1000 kg par hectare pour
les pelouses en festons dont le taux de recouvre
ment n'exêde pas 50Eo, à 140G1900 kg par
hectare pour les pelouses en gradins dont le taux
de recuuwement est supérieur à75%. Entre les
deux se situent les pelouses fermées mais rela-
tivement rasesà HeliantltBmun spp.. Enlin, les
pelouses ù Orubrychis morltana, qui sont les
meilleures en terme de qualité fouragère (va-

leur pastorale comprise entre 20 et 30), sont
également les plus productives (1500 à 2300 kg
de matière sèche par hectare) et les plus app6
tentes des pelouses de mode tÀermique qui, dans
l'ensemble, le sont assez peu.

I LES PELOUSES DE MODE
INTERMEDIAIRE

Ce sont globalement les pelouses lesplus
productives. La plupart d'entre elles ont une
production qui se situe entre 1000 et 1800 kg de
matière sèdre par hectare. On peut les classer
en trois catégories selon leur qualité fourragère
exprimée par I'indice de valeur pastorale :

tr Les pelouses de qualité fourra-
gère médiocre ou moyenne (valeur pastorale
inférieure à 20).

Cette catégorie regroupe les pelouses les
moins appétentes en raison de l'omniprésence
du Nard. En terme de phytomasse produite, il
faut distinguer entre les pelouses relativement
rases à base de Nardus stricta, Cares, semperui-
rens et Trifolium olpinum donllaproduction est
de I'ordre de 1000 à 1500 kg de matière sèche
par hectare, et les Nardaies denses à lVordus
stricta et Festuca rubra q:ui produisent f500 à
2000 kg de matière sèche par hectare, comme
les pelouses mésoxérophile s à Festuca panicula-
to et Corcr semperu irens.

tr Les pelouses d'assez bonne quali-
té fourragère (valeur pastorale comprise en-

tre 20 et 25).

Plus appétentes que les prÉédentes en
raison de la préænce de TYiftüum alpinum, Fe*
tuæ rubra ot Fes/;uca ublaæa pami les epèces
dominantes, la plupart de æs pelouses ont une
production de I'ondæ de 1000 à 1600 kg de matière
sèdre par hectare. Dans cette catégorie frgurent
également des pelouses moins appétentes dans
lesquelles Nardus §ritu 6t associé à le§uca
rubra et à Fe*uca poniculata,' leur production,
supérieure à ælle des pelorses prÉédentes, peut
atteindre 1800 kg de matière sèche par hectare.

tr Les pelouses de gualité fourra-
gère boune ou très bonne (valeur pastorale
supérieure à 25).

Dans ce groupe, il faut distinguer enhe
les pelouses les plus appétentes, mais moins
pmductives, à Trifolium alpinum (1200 à 1700
kg de matière sèche par hectare), et à Festuca
rubra (L400 à 2000 kg de matière sèche par
hectare), et les pelouses moins appétentes mais
beauæup plus productives (1800 à 3000 kg de
matière sèche par hectar€) en raison de I'abon-
danoe de Festuca paniculata.

2.3. LES PELOUSES
MONTAGNARDES ET
SUBALPINES DES ALPES
NORD.OCCIDENTALES

D'un point de vue pondéral, les pelouses
montagnardes et subalpines peuvent être ran-
gées en trois catégories (frgure 49) :

tr Les pelouses les moins produc*
tives dont la production est inférieure à 1500
kg de matière sèche par hectare. Elles regrou-
pent toutes les pelouses à tendance nivale ainsi
gue certaines pelouses de type maigre, notam-
ment les Nardaies.

tr Les pelouses qui out une produe
tion moyenne comprise entre 1500 et 2500 kg
de matière sèche par hectare. Dans cette catê
gorie figurent la quasi totalité des pelouses de

type moyen ainsi que les pelouses de type mai-
grc à Deschanpsia flÆwsa et les moins produc-

tives des pelouses de type gras.
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Figure 49. Spectre des phytomasses maximales (kg MS/hal et valeur énergétique IUFL/hal des pelouses
montagnardes et subalpines des Alpes du nord lordre de grandeur au stadefloraison des espàces dominantes)

tr Les pelouses les plus productives
dont la production est supérieure à 2500 kg de
matière sèche par hectare et peut atteindre
3500 à 4000 kg. Ce sont presque uniquement
des pelouses de type gras.

Alors gu'en terme de valeur pastorale il
était apparu que la majorité des pelouses

avaient une valeur pastorale cumprise entre 15

et 25, on observe, par contre, sur le plan pond&

ral, une production de matière sèche nettement
supérieure des pelouses montagnardes et subal-
pines des Alpes du Nord. A qualité égale (même

valeur pastorale), ællesci produisent 500 à
1000 kg de matière sèche de plus que leurs
homologues supraforestières des Alpes du Sud.

3. ASPECTS ENERGETIQUE ET NUTRITIF

La valeur énergétique d'un fourrage s'ex-
prime par la quantité d'unités fourragèreslait
(uIl)produitespar kilogramme de matière sèche.

A stade phénologique comparable, la va-
leur énergétique des espèces fourragères d'alti-
tude est sensiblement la même que celle des
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espèces homologues de plaiue. Il en est ainsi
pour la Fétuque paniculée, espèce subalpine, et
la Fétuque élevée espèce de plaine. De même, la
valeur énergétique des fourrages issus des pe
louses subalpiues à Fétuque paniculée est du
même ordre que celle des fourrages provenant
des prairies naturelles de plaine (Bernard-Bru-
net et al., 1987).

En ce qui @ncerne les quantités d'unités
fouragères-lait produites par hectare, nous al-
lons voir qu'elles varient selon que I'on a affaire
à des pelouses subalpines ou montagnardes, ou
à des pelouses supraforestières. A qualité four-
ragère égale (valeurs pastorales analogues), les
premières fournissent 400 à 600 UFL de plus
par hectare que les secnndes, ce qui va de pair
avec le constat que nous avons fait s'agissant de
la production pondérale de ces deux types de
pelouses.

3.1. VALEUR ENERGETTQUE
DES PELOUSES SUPRAFORE$
TIERES DES ALPES SUD.
OCCIDENTALES

La grande mqJ'orité d'entre elles produi-
sent entre 800 et 1500 UFL par hectare (frgure

48). Il en est ainsi de la plupart des pelouses de
mode intermédiaire. Au-delà de 1500 UFL par
hectare, on ne trouve que les meilleures pe
louses de mode intermédiafte à Festuco rubraet
à Festuca paniculata, et de mode tàermique à
Onobrychis montana. En-deçà de 800 UFL par
hectare se regroupent les pelouses les moins
productives : les pelouses de mode intermédiaire
à Nardus stricta et Cares semperuirens, les pe-

louses de mode thermique en festons, enfin la
plupart des pelouses de mode nival dont cer-
taines (pelouses à Salrr lurbaæd produisent
moins de 300 UFL par hectare.

3.2. VALEUR ENERGETTQUE
DES PELOUSES
MONTAGNARDES ET
SUBALPINES DES ALPES
NORD.OCCIDENTALES

Iæs pelouses montagnardes et subal-
pines ont une valeur énergétique globalement
bien meilleure que celle despelouses suprafore+
tières. La mqjorité d'entre elles produisent en-
tre 1200 et 2200 UFL par hectare (fieure 49).

C'est le cas notamment de toutes lespelouses de
type moyen qui couvrent les surfaoes les plus
importantes dans le subalpin. Seules les meil-
leures pelouses de type gras produisent plus de
2200 UFL par hectare et peuvent atteindreju*
qu'à 3200 UFL par hectare. Par cuntre, toutes
les pelouses à tendance nivale ainsi que les
Nardaies produisent moins de 1200 UFL par
hectare, les moins productives n'exédant pas

300 à 600 UFL par hectare.

3.3. EVOLUTION DES VALEURS
NUTRITIVE ET ENERGETIQUE
DES PELOUSES AU COURS DE
LA SAISON D'ESTIVE

La valeur nutritive d'unfourrage dépend
de ses teneurs en cellulose brute et en matières
amtées auxquelles sont directement liées sa
digestibilité et sa valeur énergétique (Andrieux
et Weiss, 1981).

D'une manière générale, la valeur nutri-
tive des végétaux diminue au fur et à mesure du
déruulement du cycle végétatif : il y a augmen-
tation progressive du taux de cellulose brute et,
inversement, diminution de la teneur en ma-
tières azotées totales. Il en résulte une baisse de
la digestibilité et de la valeur énergétique. Cette
évolution s'observe quelle que soit la catégorie
d'espèces (figure 50) et quel que soit le type de
pelouses (frgure 51).

Au cuurs du cycle végétatif c'est la te
ueur en matières amtées qui régresse le plus.
Dans le cas des pelouses du mode interrrédiaire,
au stade début de fructi{ication de Festuca poni-
culata, les diminutions sont respectivement de
LL% povr la digestibilitÉ, L8% pour la valeur
énergétiqpe et 40% pour les matières azotées
totales.

L'évolution de ces paramètres de qualité
du fourrage pour les principaux types de p+
louses est une donnée intéressante à intégrer
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Figure 50. Evolution des valeurs nutritive et énergétique de trois espôcas
alpines en fonction des degrés-jours.
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Figure 51. Evolution des valeurs nutitive et énergétique de trois pelouses
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lors de l'élaboratiou du plan de pâturage. Dans
cette opération il faut tenir compte de la préco,

cité des différents secteurs de l'alpage et de la
dynamique de production d'herbe d'un double
point de vue qualitatif et quantitatif. La rota-
tion du troupeau sur les secteurs d'exploitation

CONCLUSION

et le pâturage de ceux*i à une époque optimale
quant à la quantité et la qualité de l'herbe
produite, permet aux animaux de consommer à
tout moment un fourrage dont les valeurs éner-
gétique et nutritive sont les plus satisfaisantes
possibles.

Dans la présentation des végétations des
pâturages d'altitude qui vient d'être faite, nous
nous sommes efforcés de situer I'approche phy-
tepastorale des milieux par rapport aux m6
tàodes biogéographique et phytosociologique
universellement utilisées pour décrire les
grands types de paysages végétaux du système
alpin. Nous avons mentionné I'intérêt de ces

deux sysêmes de référence (étages et séries de
végétation d'un côté, associations et alliancts de
I'autre) pour l'étude et la classifrcation de la
végétation en montagne ; mais nous en avorut
aussi perçu les limites d'un point de vue stricte-
ment pastoral.

L'approche phyto-pastorale des milieux
qui repose sur une connaissance quantitative de
la végétation et sur la prise en considération de
la relation herbe-animal a permis d'inventorier,
de caractériser et de cartographier les unités
phytoécologiques élémentaires dénommées
"écofaciès", entités homogènes sur le plan de la
répartition quantitative des espèces (faciès de
végétation), des caractéristiques écologiques
stationnelles et de la ressource fourragère dispo-
nible pour I'herbivore.

L'application de cette démarche aux
pelouses alpines et aux pâturages des étages
subalpin et montagnard débouche sur des ty-
pologies de végétation à vocation régionale

qui concernent les Alpes sud-occidentales (for-
matio ns supraforestières), les Alpes nord-occi-
dentales et les Pyrénées centrales (formations
du subalpinet du montagnard); chaque type de
végétation est assorti d'une estimation du po-

tentiel fourrager en termes d'indice de valeur
pastorale, de quantité de matière sèche et
d'unités fourragères produites.

Ces typologies constituent des références
agro-pastorales auxquelles le pastoraliste pour-
ra se reporter lorsqu'il aura à réaliser la carto
graphie des formations végétales d'une unité
pastorale d'altitude en vue d'en estimer la res
sourcr foumagère mise à la disposition de I'ani-
mal utilisateur (qu'il soit sauvage ou
domestique). La prise en compte, au niveau de
I'unité pastorale, du potentiel founager et de la
précocité relative des différents secteurs gui la
composent, lui permettra de mettre en æuvre
une gestion plus rationnelle des milieux galan-
tissant la pérennité de ces vastes espaces pasto-
raux fragiles et globalement peu productifs
mais qui ont, néanmoins, un intérêt économique
non négligeable en tant que source d'unités
fourragères bon marché, non seulement pour
l'éleveur montagnard, mais aussi pour l'éleveur
de Provence qui pratique chaque année la
grande transhumance ovine vers les Alpes du
Sud mais aussi vers les Alpes du Nord.
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ANNEXE

LES GROUPEMENTS VEGETAUX
DES PELOUSES, FRUTICEES
ET EBOULIS SUPRAFORE STIERS
DESALPES OCCIDENTALES

Dans la zone supraforestière il y a correspondance entre la classification biogéogra-
phique d'unepart qui définit deux grandes séries sur calcaire et sur silice, et la classification
phytosociologique d'autre part, qui distingue au départ deux grands types de groupements :

basophiles et acidophiles.

Cette dichotomie est cependant insuffrsante au regard de I'extrême complexité du
tapis végétal de la zone supraforestière. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit
la notion de mode qui intègre deux facteurs climatiques déterminants en altitude : la
température et la durée d'enneigement. Cette notion s'qjoutant aux critères zubstrat et
sol, permet une meilleure caractérisation des groupements végétaux en établissant une
bonne comespondance entre mode d'une part, et alliance ou association végétale d'autre
part.

Nous aborderons successivement les trois ensembles qui constituent les formations
supraforestières : les pelouses, les fruticées et les éboulis. L'analyse qui suit concerne plus
particulièrement les Alpes occidentales françaises.
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1 . LES PELOUSES

La notion de mode permet de classer les
groupements de pelouses en trois catégories.

1.1. Les groupements de mode
thermique

. Ils sont caractéristiques des pentes fortes
plus ou moins rocailleuses, déneigées très tit
(enneigementde I'ordre de 5 mois)oudesmame
lons ventés. Selon I'altitude à laquelle on les
rrucontre, on distingue :

tr les pelouses thermiques du
subalpin supérieur et de l'alpin
inférieur qui appartiennent :

' à trois associations du îestucian varioc
sur substrat siliceux :

- lc Festuceturn uorioc,

- le Festuætum uarioc variante à Potcn-
tilla u alderia des Alpes sudoccidentales,

- le Festuæ,tum spad.iceac an)enptosum,

association spécifique des Alpes ausüro-occiden-
tales (frgure 1).

t aux trois associations du Seslcrian uo-
rioe sur substrat calcaie:le Coriæturn firmoc,
le Seslericta-&mperuireturn el le Seslnrietæ
Aueneturn mnüruutc (frgure 2).

D les pelouses tàermiques de l'alpin

supérieur qui comprennent le Caricetum cur-
vul.ac svt silice (figure l) et l'Elynetum slrt
calcaire (figure 2).
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Figura l. Groupements végétaux des pelouses supraforestières acidophiles des Alpes nord et sudoccidentales françaist
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Figure 2. Groupements végétaux des pelouses supraforestières
basophiles des Alpes nord et sud-occidentales françaises.

1.2. Les groupements de mode
nival

Les groupements de mode nival tapi*
sent le fond des vallons et des combes longue
ment enneigés (enneigement variant de 7 à 10
mois). Ils sont de deux types :

tr les pelouses des dépressions du
subalpin supérieur et de I'alpin inférieur,
enneigées 7 à 8 mois qui comprennent :

' les pelouses à Ranunculus pyrcnatus et
Alopecurus gerordi du Nordian strictac, stlr
substrat siliceux (figure 1),

' les pelouses à Festuca vblaæa et Trifa
lium thalii du Carician ferrugincac sur sub$
trat calcaire (figure 2).

tr les pelouses typiques des combes
à neige de l'alpin supérieur, les plus long-
temps enneigées (8 à 10 mois), qui appartien-
nent:
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SAtICETAIIA HEBBACEAE

SALICIOlI HEBBACEAE

GROUPEMENTS ACIDOPHII.f S GROUPEMEIITS BASOPHIl.ES

Associgtion dss combæ à

seules naim ennoigôæ

8 I l0 mds.

Associatiom des

dépræsiom enneigâæ

018 m&

I

Associrtion I srulss

rampsnts

sur pieniors mlcrirer

Associrlion dss combes

sur sol humique

crrbonrt6

I

Alpes

I

Alpes

nord.occidentales sud.occidonlales

SALICETUM

HERBACEAE

CARICETUM

FOEÏIDAE

ATOPECURETO. SALICETUM

CARICETUM FOETIDAE RETUSO.SETICUTATAE

ABABII)ETUM

COERULEAE

ARABIDETAUA COEBUI.EAE

ARABIDIO]I COEBUTEAE

Figure 3. Groupements végétaux alpins des combes et des dépressions longtemps enneigées des Alpes nord et
s u d-o c ci d ental es f rançaises,

t au Salicbnherbaceae sur substrat sili-
æux,

t à l'Arobidian cwrulBop sur substrat
calcaire (figure 3).

1.3. Les groupements de mode
intermédiaire

Ils se rencrntrent le plus souvent sur les
pentes faibles et les replats du subalpin sup&
rieur et de l'alpin inférieur. Iæs cpnditions sta-
tionnelles variées dans lesquelles ils se

développent expliquent qu'ils appartiennent à
sir associations dont trois sont plus spécifiques
des Alpes sud-ocridentales :

- le Nordztum. alpigenwn eb le Festuæ
tum halleri sur I'ensemble de l'arc alpin ; le
I*nntndo-Alclæmillctum. alpinoc dans les Alpes
sudoccidentales, sur substrat siliceux (frgure 1),

- le C oriæturn ferr uginc oc dans les Alpes
nord-occidentales, le Centaureet*Festuæturn
spadiceae et le PoetoAlchemillctum lwppean oe

dans les Alpes sudoccidentales, sur substrat
calcaire (frgures L et2).

Tous ces groupements n'ont pas une
égale importance. Globalement, ce sont les
groupements de mode intermédiaire qui occu-
pent les plus grandes étendues et qui sont les
plus productifs sur le plan pastoral. Iæs groupe
ments de mode therrrique viennent ensuite
mais leur qualité pastorale est bien moindre.
Enfin, les groupements de mode nival sont les
moins répandus mais certaines de leurs pe
louses, notamment celles des dépressions si-

tuées à la partie inférieure de la zone
supraforestière, ont une très bonne qualité pa+
torale.
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2. LES FRUTICEES

Les frutiées ont une importance relati-
vement grande dans la zone supraforestière,
surtout dans le subalpin supérieur. Iæur intérêt
pastoral est cependant assez réduit. On peut les
classer en deux grandes catégories eu fonction de
leurs exigences éculogiques (frgure 8 - page 26).

2.1. LES FORMATIONS
HYGROPHILES

Elles exigent une longue période nivale.
Elles sont de deux types:

tr les formations arbustives, qui
comprenne.nt essentiellement les brousses
d'Aulne vert de l'Alnetum uiridis. Elles attei-
gnent leur développement maximum dans le
subalpin inférieur, sur les versants Nord des
massifs très arrosés des Alpes du Nord où elles
sont fréquemment associées à la mégaphor-
biaie.

ll faut également citer les üvers groupe
meuts à saules arbusculeux, beaucrup moirs
répandus que l'Alnetum qu'ils côtoient très sou-
vent.

tr les Rhodoraies-Vacciniaies, du
Vaccinio-Piceron qui occupent fréquemment les
versants Nord dans les Alpes du Sud. Elles sont
souvent inféodées aux forêts de Pin Cembro et
de Mélèze ou à la "zone de combat" aux conlins
du subalpin et de l'alpin.

3 . LES EBOULIS

2.2. LES FORMATIONS
THERMOPHILES

Elles sont caractérisées :

tr dans le moutagnard par les landes
basses à Genista sagiaalis, à Erica cùærea ou à
Calluna uulgoris du Calluno-Genistion; et par
les landes hautes à Cytisus scoparius du Scro
thamnion scopariae. Citons également les
landes épineuses à Berberis uulgaris et les
landes à J uniper us soàiæa présentes essentiel-
lement dans les Alpes internes ($rol, Val
d'Aoste, Briançonnais, Queyras).

tr dans le subalpin par les landes à
Juniper us alpina etl ou Ar cta staphyllns uu a-ur-
si du Juniperbn nanac que I'on rencontre de

préférence sur silice maispas exclusivement, et
sur les versants Sud des Alpes internes austro
occidentales où elles forment des groupements
permanents subclimaciques. Elles peuvent
également représenter un stade intermédiaire
susceptible d'évoluer vers une forêt de Pin à
crochets.

Signalons enfin une formation un peu
particulière : les landines à Loiselcuriaprocum-
b en s du Ia tælz. ur ia- V accinion, formatio n frute *
cente rase qui affectionne les stations peu

enneigées et ventées du subalpin et de I'alpin.

La classification des éboulis est basée sur
la prise en compte de trois facteurs du milieu
dont le plus important est la nature lithologique

de Ia roche. Celle*i détermine deux grandes
séries biogéographiques qui currespondent à
deux ordres phytosociologiques : le Thlnspbta-
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lia rotundifolii sur substrat calcaire, l' Androsa-
ætalia alpinnc sur substrat siliceux. Iæs deux
autres facteurs : l'altitude et la granulométrie,
permettent ensuite de caractériser les uaités
phytosociologiques de rangs inférieurs : al-
liances et associations ({igure 4).

Compte tenu de la complexité phytoso
ciologique de ces gmupements, et surtout de

leur intérêt pastoral faible, nous n'évoquerons

ici que les grands types d'éboulis que I'on peut

rencuntrer dans le montagnard, le subalpin et
I'alpin.

3.1. LES EBOULIS CALCAIRES

Ils appartiennent à deux alliances :

tr le Stipion{alamagrostidis très
reconnaissable aux puissantes toufhs d'Achna
ther um calnm Wostis et de C entr onthus angus-
tifolius qui colonisent les éboulis en exposition
chaude du montagnard et du subalpin,

tr le Thlaspion rotundifolii très
répandu dans le subalpin et l'alpin dans les
massifs calcaréo-schisteux médio-européens.
La granulométrie permet de distinguer deux
groupes d'associations :

sTtPt0il
CALAMAGBOSTIDIS

sEItECt0il

[EUCOPHYLLAE

THTASPIO]I

BllTUTIDIFOUI

TH LAS P!ETALIA ROTUNDIFOLII

GROUPEMENTS BASOPHILES

Groupements du montagnard

et du subalpin

Pionisr crlcairæ en erposilim

glossEIs

I

CATAMAGR()STIDO.

CINTBANTHETUM

ANGUSTIFOLII

Groupements du subalpin

et de l'alpin

Eboulb non stabilisés su
crlcairo compacl dches m

âlàments græsias

I

THLASPEETUM

ROTUITDIFOUI

Eboulb mrmo-crlcriræ gl

schbtour rtrbilb& dchc sn

ôlümonls fls
I

LEOIITIDETUM

MOI{TANI

Yariantes des Alpæ

Groupements du subalpin

sur Yersants chau&

[boulis riches en élômills

moyem el fis

I
SAXIIRAGO.

ERASSICETUM

MONTANAE

Subalpine

I
PETASITETUM

PARAOOXI

EERARDIETUM

l_AiluGtN0sl

Alpine

I

Figure 4. Groupements des pierriers et des éboulis du montagnard, du subalpin et do l'alpin des Alpes nord et sud
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' celles sur calcaire crmpact riche en
éléments grossiers, dont le Thlaspeetum rotun-
difolii, association la plus communément ren-

contrée dans toutes les Alpes,

' celles sur éboulis fius schisteux ou mar-
no*alcaires dorl;tle leontideturn moüoni, as*
ciation dominante, et ses deux variantes
spécifiques aux Alpes sudoccidentales : I'une
subalpine à Petasitzs parudoxus, I'autre alpine à
Berardia subataulis.

GROUPEMET{TS ACIDOPHILES

Groupements du subalpin et de

l'alpin sur éboulis humides et fab

3.2. LES EBOULIS SIICEUX
Ils appartiennent à deux alliances :

tr le Senecion leucophyllae, initiale-
ment reucontré dans les Pyrénées orientales
mais présent également à l'étage subalpin sur
les versants chauds des massifs cristallins des
Alpes sud-occidentales avec l'association à
Sosifraga exatatu et Brassica robertianta,

tr l' Androsacion alpinae présent
dans le subalpin et I'alpin sur éboulis humides
et frais. Différentes associations ont été défi-
nies en fonction de la grosseur des matériaux li-

thologiques :

Eboulb subalpim non stabilisés

dches en gros blocs

Iboulis alpins slabilisÉs riches

en éléments moyens et lir

OXYRIETUM

Eboulis alpins humides riches en

élômonts fir

LUZULETUM

SPADIGEAE

t dans le subal-
pin:

. I'association à
Rubus idocus riche en
Fougères sur éboulis non
stabilisés constitués par
des amas de gros blocs,

' dans I'alpin :

.l'Oryrictum digy-
nae, présent dans toute la
chalne sur éboulis riclres
en éléments de moyenne
et petite dimensions dont
une variante : le Thlas-
peetutn litno ællacfolii sw
éboulis plus fins et long-
temps enneigés, est spéci-
tque des Alpes maritimes
et ligures,

.leLtnubtumspa-
diæac ftéquent dans les
Alpes nord-occidentales
sur éboulis graveleux qui
gardent longtemps I'hu-
midité provenant de la
fonte de la neige.

RUBO.

DRYOPÏERIDETUM

DISJUNCTAT

tales françaises,

Variante des Alpes sud-occidentales

sur 6boulis fins longtsmps enneigôs

0TGJNAE

ÏHLASPEETUM

LIMOSELLAEFOUI

AilDB0SAC|0il
ATPIilAE

DROSACETALIA ALPINAE
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GLOSSAIRË

Association végétale

L'association végétale est u t groupement u6
gétal en équilibre avec le milieu ambiant,
dout la composition floristique crmprend des
espèoes exclusives dites espèces ca.ractéristi-
guzs qui révèlent, par leur présence, une
écologie particulière L'associatian végétalc
est le taxon fondamental en phyusocialogic
sigmatiste.

Bioéuose (ou Communauté)

Groupement structuré d'êtres vivants : v6
gétaux, animaux, micro-organismes, liés par
des relations d'interdépendance et occupant
un même bianpe.

Biotope (ou Milieu)
Aire géographique d'étendue variable à I'in-
térieur de laquelle les conditionsécologiques
(roche mère, sol, microclimat) sont bien défi-
nies et favorables, au développement d'une
espèce animale ou végétale ou d'une àioce
nose.

Climax
Du fait du dynamisme dc la uégétatian, la
sucrcession des groupemenüs végétaux en un
lieu'donné aboutit à un état final appelé
climæ en équilibre avec les conditions éco-

logiques du lieu cnnsidéré. L'évolution vers
le climaxpett être modifrée ou stoppée pour
des raisons diverses Iiées souvent aux prati-
ques anthropiques. On atteint alors, soit un
état linal autre que le climax véritable que
I'on appelle paraclimax (cas des forêts de
substitution dominées par les résineux en

*

lieu et place de climax feuillus), soit un état
intermédiaire appelé subclimat, qlur persiste
tant que lesconditions qui I'ontfaitapparaî-
tre demeurent.

Dynamisme de la végétation

En un lieu donné soustrait à I'actiou de
l'homme, des groupements végétaux diffê
rents se suæèdent en raison d'une évolution
lente et spontanée du couvert végétal appe
lée dynotnisme dc la végétation

Ecosystème

Ensemble dt bbtnpe, de la brocÉnose qui
l'habite et des interactions qui existent en-
tre eux.

Ecotone

Zote de transition plus ou moins étendue
entre deux biocénases. Exemples : les zones
marécageuses et les lisières de forêts.

Espèce caractéristique

Une espèce est dite caractérisüque d'une a*
sociation lorsqu'on la rencontre exclusive-
ment dans cette association.

Espèce caractéristique transgfessive

Une espèce est dite transgressfue lorsqu'elle
est caractéristique de deux ou plusieurs
groupements phytosociologiques qui s'ex-
cluent géographiquement.

Référentblbibliographique : Braun-Blanquet et Pauillard, 7928; Daget et God.ron" 1979 ; Dqjoz, 1971 ;
Delpe& et aL, 1984 ; Gillet et aL, 7997 ; Laæste et Salaran, 1978 ; Ozenda 1982 et 1985.
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Espèce compagne

Espèce qui, du fait de sa grande amplitude
éculogique, estprésentæ dans un grand nom-
bre d'associo tians u é gétal.es.

Etage de végétation

L'existencr d'un gradient thermique altitu-
dinal (baisse moyenne de 0,55oC par
100 mètres d'élévation) entraîne en région
montagneuse un phénomène d'étagement
de la végétation. D'où le concept d'étage dc

uégétation caractérisé par des limites altitu-
dinales, des cpnditions climatiques et des

bioünoses qui varient considérablement se-

lon la latitude de la chaîne de montagne
cunsidérée. Pour les montagnes d'Europe,
l'amplitude altitudinale de chaque étage est
de I'ordre de 500 à 700 mètres, et son ampli
tude thermique de 3 à 4'C.

Faciès de végétation

Un faciès dc végétotian est défrni par Ia
cumposition quantitative des espèces. A un
indiuidu d'associatian végétale peut corre-
spondre un ou plusieurs faciàs de uégétotion.

Flore

Ensemble des espèces végétales qui coexi*
tent sur un territoire donné.

Formations végétales

Grands types physionomiques de végétation
qui composent le tapis végétal d'un terri-
toire. Exemples : les forêts, les cultures, les

landes, les marais.

Fruticées

Formations arbustives ou sous-ligneuses
particulièrement développées à l'étage sub-

alpin. Elles comprennent les brousses
(d'Aulne vert, de Pin mugo ou de grands
saules) les landes (à Rhododendron, à Myr-
tille, à Genèvrier, à Petits saules, à Raisin
d'Ours) et les landines (à Airelle et à Cama-
rine).

Groupement végétal
Ensemble d'espèces présentant entre elles
des affrnités écologiques et dont la composi-
tion lloristique est relativement cpnstante
dans des conditions de milieu comparables.

Individu d'association

Surface dont la végétation, qualitativement
homogène, comprend I'ensemble spécifique
normal qü regroupe les espèces carocüristi-
ques de I'association et les espèoes

æmpogne8.

Peuplement
Entité géographigue ctncernant un terri-
toire déterminé d'aire généralement re*
treinte et se limitant à une strate (herbacée

ou arborescente) ou aux espèces dominantes
qui constituent l'essentiel de la phytnmosæ
de la phytaoénose. On parlera ainsi de peu-
plcmeü forestbr ou de peupbmeü pur : ra*
semblement de nombreux individus d'une
même espèce.

Phénologie

Ensemble des observations concernant l'in-
fluence des variations climatiques saison-
nières, notamment celles de la température,
sur la date d'apparition des stades de déve-
loppement sucrcessifs des végétaux.

Phytocénose

Ensemble des végétaux (vasculaires et cryp
togamiques) habitant un espace uniforme et
présentant des affinités entre eux et avec le

biotnpe où ils se développent.

Phytoécologie

Discipline qui étudie les rapports entre les
phytnalnoses et le binnpe dans lequel elles
se développent.

Phytomasse

Quautité de matière végétale (herbacée et
ligneuse) produite par une phytod,nase. Elle
s'exprime généralement en kilogrammes de

matière sèche par hectare.
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Phytosociologie

Discipline qui développe une méthode d'ana-
lyse et de classilication des groupements ué-

gétaut. La méthode phytosociologique
comprend deuxphases : une phase d'analyse
de la végétation basée sur la cumposition
floristique (relevé phytosociologique) et une
phase consistant en la confrontation des

listes floristigues (analyse des données); qui
conduisent à I'identification et à la classifi-
cation des ass ociatiansvégëüoles et des unités
hiérarchiques supérieures : alliances, or-
dres, classes.

Population

Entité génétique et qpatio-temporelle qui
comprend I'ensemble des individus de la
même espèce (animale ou végétale) vivant
sur un territoire dont les limites sont celles
de la bioünose à laquelle appartient cette
espèce. Une population a son organisation
prcpre gui est régie par les lois numériques
de la dynamique des populations.

Sous-association végétale

La sous-ossociation se distingue au sein de
l'association par la fréquence signilicative
ment plus élevée de certaines espèces

compognes dites espèces difrërenticlles de la
sous-associati.on,

Station écologtque

Espace d'étendue variable dont les caractâ
ristiques écologiques (roche mère, sol, micro-
climat) sont homogènes et la uégétatian
uniforme.

§tratification
U n groupement uégétal est dit stratifié quartd
il comprend des végétaux de différentes
tailles appartenant à plusieurs srrotes : muÿ
cinale, herbacée, arbustive, arborescpnte.

Synusie végétale

Plus petit ensemble d'espèces écologique.
ment proches, colonisant un milieu et se

développant simultanément dans une même
strate au cours d'une période donnée de I'an-
née. La synusic est cpnsidérée comme le
taxon phytosociologique élémentaire en
phytosociologie synusiale intégrée.

Systématique (ou Taxonomie)

Discipline qui décrit, inventorie et classe les
êtres vivants.La hiérarchie des unités taxe
nomiques ou taxons est la suivante : divi-
sion, classe, ordre, famille, tribu, genre,

espèce, sousespèce, variété.

Unité fourragère (U.F.)

Unité conventionnalle permettant d'esti-
mer la valeur énergétique d'un fourrage en
référencr à la valeur énergétique d'un kilo
gramme d'orge récolté au stade grains mtrs
équivalant à 1 650 calories. La valeur éner-
gétique s'exprime en unitls fourragères-lait
(UFL) ou en unités fourragères-viandc$lPD
selon le type d'animal cpnsommateur du
fourrage.

Unité gros bétail (U.G.B.)

Unité conventionnelle correspondant à une
vache de 550 kg produisant 3 000 kg de lait
par an et cpnsommant sensiblement l'équi-
valent énergétique de 3 000 U.F.

Végétation
Ensemble complexe des phytacénoses qui se

développent sur un territoire.

Vicariance
Propriété que possèdent certaines espèces
qui ont une origine commune, qui se situent
au même niveau taxonomique et qui sont
très proches les unes des autres au plan
écologique, de s'exclurent géographique
ment du fait du morcellement de leur aire
primitive d'extension.
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INDW ALPHABETIQW DES ESPECES
ET DES GROWEMENTS WGETAUX

,1.

(ee numéros renvoient aux pages où les eEÈces et lea groupemente sont cités)

Achilba millcfolium L. - (Achillée millefeuille) 38,42,57,66,70,74,85.

Acltilba nana L - (Achillée naine) - 44,45.

Achnollærum calamogrosüs (L.) Beauu. - (Stipe calamagrostide) -27.

ADENOSTYLION ALLIARIAE . 23,26.

Agrostis alpina Sæp - (Agrostide des Alpes) - ÿ1,37 ,43,74,76.
Agrostis canina L - (Agrostide des chiens) - 74.

Agrostis capillaris - (Agrostide vulgaire) - 37 à 40,49 à 56,65 à72,74,76 à 78,80 à 83,85,87,90.

Agrostis rupestris All. - (Agrostide des rochers) - 74.

Agrostis stolanifera L. - (Agrostide stolonifère) - 74.

Ajuga reptans Z. - (Bugle rampante) - 52.

Alclæmilln glaucescens'Wallr. - (Alchemille glauque) - ÿ1,45,85.

Alclærnilla pentaphyllca L. - (Alchemille à cinq folioles) - 34,55.

Alclæmilla xanthochlora Rotltm. - (Alchémille vulgaire) - 38,39,51,52,54 à 56,66,77,81.

Alnus viridis (Chab) DC. - (Aulne vert) - 26.

ALOPECURETO . CARICETUM FOETIDAE- 16,96.

Alapecurus gerardi Vill. - (Vulpin de Gérard) - U,35,43,48.74 à 76,80,86,87,95.

Androsace uillasa L. - (Androsace velue) - 68.

ANDROSACETALIA ALPINAE - 61,99.

ANDROSACION ALPINAE . 45,6I,62,99.

Anemone baldensis L. - (Anémone du Mont Baldo) - 44.

AnemonB norcissilhra tr. - (Anémone à fleurs de Narcisse) - 41.

Antunruaria d,iaica (L.) Gserùwr - (Immortelle dioïque) - 36,37 ,47.
Antlwxanthum odaratum Z. - (Flouve odorante) - 38,40,42,43,56,66 à 68, 70,72,85.

Anthyllis uulneraria L. - (Anthyllide vulnéraire) - 74.

ARABIDETALIA COERULEAE . 96.

ARABIDETUM COERULEAE - 25,96.

ARABIDION COERTILEAE - 23,25,60,96.

*
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ARCTOSTAPHYLO.PINETUM I]NCINATAE . 62.

Arctastaphyhs uua-ursi (L.) Sprengel - (Arbousier Raisin d'Ours) - 63,71,97.

Arenari.aciliüa L. - (Sabline ciliée) - 45.

Ambarnontona L, - (Arnica des Montagnes) - 46,54,56.

Arrlænalherum elatius (L,) Beaua. - (Avoine élevée) - 74.

ARRHENATHERETALTA . 26.

ARRHENATHERETEA.26.

ARRHENAfiIERION EI"ATIORIS - 23,26,30.

Asplwdtlus albus Millcr - (Asphodèle blanche) - 69,70.

AstBrbllidiosuum (L) §op. - (Asterde Belli$- 45.

Astrogalus alpinus L. - (Asüragale des Alpes) - 74.

Astragalus donicus Eete - (Astragale du Danemark) - 39,74,

Astragolus monspessulnnus L. - (Astragale de Mon@ellier) - 36.

Astrogalus æmperuirens Larn. - (Ashagale toujours verte) - 36,45,63.

Auenub marginüa ü.owe) J Holub - (Avoine marginée) - 74.

Avenula pratensis (I^) Dumorü - (Avoine des prés) - 74.

Auenul.a pubescens (Hudæn) Dumoû - (Avoine pubescente) - 74.

Auenula uersiælar (VilL) Lainz - (Avoine bigar&) - 47 ,7 4.

Bartsia alpina L. - (Bartsie des Alpes) - 45.

Bellardiochloa uiolacea (BelL) Chiau. - (Pâturin violet) - 39,42,43,67,68.

BERARDIETIiM LANUGINOSI . 98.

BERBERIDETO . PRUNETUM. 27 .

Berfuris vulgoris Z. - (Epine-Vinette) - 27 ,30,97.
BETULO - ADENOSTYLETALIA . 26.

BETULO.ADENOSTYLETEA . 26.

Brachypodium pinnatwn (L.) Besuu. - (Brachypode penné) - 35,3716,52,U,69 à7L,74,75,77,78,80 à 83.

Briza medio L. - (Brize intermédiaire) - 7 4.

BROMETALIA ERECTI - 26.

Bromus erectus Hudson - (Brome dressé) -27,5L,52,74,78,85.

Brornus lwrdcaæus Z. - (Brome faux-Orge) - 74.

CALAMAGROSTIDO - CENTRANîHETUM AN GUSTIFOLII . 98.

Callunauulgafis 0) Ifuil - (Callune vulgaire) - 30,65,68 à72,82 à84,97.

CALLUNO.GENISTION . 23,26,30,97 .

CALLUNO.ULICETEA.26.
Cahha palustn s Z. - (Populage des marais) - 55.

Campanula barbata L - (Campanule barbue) - 56.

CampanularotundifoliaL - (Campanule à feuilles mndes) - 85.

Carduus dcfloratus L. - (Chardon décapité) - 44.

Caru, curuula All - (Carex courbé) - 14,37.

Carer daualliana Sm. - (Carex de Davall) - 55.
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Caru, elüa AIL - (Carex élevé) - 55.

Caræ feruginea Sæp. - (Carex fenugineux) - 53,55,81.

Caræ flacca Schreber - (Carex glauque) - 55.

Caru, montono L. - (Carex des montagnes) - 54.

Caræ myosuroides Fiari - (Carex faux-Myosure) - L7,37,44,74,80,85.

Caræ nigra (L.) Reichail - (Carex noir) - 55.

Coret. paniculota L. - (Carex paniculé) - 55.

Caræ æ.mpervirens VilL - (Carex toqjours verü) - 34 à 46,48,54,56,69,74,76 à 80,83,85,87 à 89.

CARICETALIA CT'RVI.]LAE . 22.

CARICETEA CI'RVULAE -22,ÿ1,

CARICETUM CURVULAE . 22,24,95.

CARICETUM FERRUGINEAE . 23,25,95,96.

CARICETUM FIRMAE . 94,95.

CARICETUM FOETIDAE - 24,96.

CARICION CURVUIÂE . 22,23,24,43,95.

CARICION FERRUGINEAE - 23,25,95.

Carlina acaulis L. - (Carline acaule) - 38,70,85.

Carum caru i L. - (Carum carvi) - 5L,52,7 4,7 8.

Centaurea uniflora Turra - (Centaurée à un capitule) - 40,85,94.

C ENTAI'RE E,TO.FESTUCETUM SPADICEAE . L4,25,40,4L,9 6.

Centranthus angustifolius (Miller) DC. - (Centranthe à feuilles éhoites) - 27.

Cerostium aruense tr - (Céraistre des champs) - 36,45,66.

Choerophyllum hirsutum Z. - (Chérophylle hérissé) - 51,52.

Chamaespartium sagittalc A) Gibbs - (Genêt sagitté) - 52.

Coronilla miruima L - (Coronille naine) - 74.

Coronilla uaria L. - (Coronille bigarée) - 74.

CORYLETO. POPULETUM - 27.

Corylus wellotra L. (Coudrier Noisetier) - 27.

CREPIDETUM PYGIvIAEAE - 61.

Crepis aurea (L.) Cass. - (Crépis doré) - 52,54,55.

Crepis ænizifolia (Gouan) A.Kerner - (Crépis à grandes fleurs) - 52.

Crocus üernus &) Hill - (Safran printanier) - 85.

Cruciata laeuipes Opz - (Gaillet croisette) - 66.

CURVULETO.LEONTIDETUM PYRENAICI . 59.

CURVULETUM ELYNETOSUM . L6,I7,22,37 .

CYNOSURION CRISTATI . 23,26,30.

Cynasurus cristatus Z. - (Crételle des prés) - 5L,54,78,78.

Cytisus sæparius (L.) Linh - (Genêt à balais) - 26,97.

Dactylis glamerata L - (Dactyle aggloméré) - 38,48,50,5l,il à 66,74,77 ,78,81 à 83,85,86.

Danthonia decwnbens &) DC. - (Danthonie décombante) - 74.
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Daucus carota L. - (Daucus Carotte) - 74.

Deschampsia etspitasa (L) Beauu. - (Canche cespiteuse) - 5L,52,55,74,77,78,8L.

DesclwnpsiafluwsaL - (Canche flexueuse) - 30,34 à 43,45,46A8,52,54à56,74,75,77,78,80,81,8880.

Dianthus polonius Tausch - (Oeillet de Pavon) - 36.

Doronicum grandiflarum Larn. - (Doronique à grandes fleurs) - 44.

Dryas octapetala L, - (Dryade à huit pétales) - 44,45.

Elymus repens (L.) Gould - (Chiendent rampant) - 74.

ELYNETO.OXYTB,OPIDETUM FOUCAUDI . 60.

ELYNETUM.25,95.
ELYNION MEDIOEUROPAEUM . 23,25,60.

EMPETR,ETO.VACCINIETUM - 62,63.

Empetrum nigrum Z. - (Camarine noire) - 47.

Ericu herbarea Z. - (Bruyère herbacée) - 29.

EBICO.GENISTETAIIA . 26.

Festucaarundinacea Schreber - (Fétuque élevée) -74,89.

Festuca eskia Ramond - Gétuque Eskia) - 63,64,67 à72,82,83.

Festuca flowsæns BelL - (Fétuque jaunâtre) - 74.

Festuca gauti.eri (Hackel) Richtar - (Fétuque de Gautier) - 64,68,69,82,83.

Festuca glauca VilL - (Fétuque glauque) - 74.

Festuca halleri AIL - (Fétuque de Haller) - 74.

Festuca læruicri Paàhe - (Fétuque de Hervier) - 74.

Festuca lcrnanii Bost - (Fétuque de læman) - 36,74,

Festuca nigrescens Lara - (Fétuque noirâtre) - 74.

Festuca ouina L - (Fétuque ovine) - 34 à 40,43,45 ,47 ,68,69,7L,74 à 76,80,85,87.

Festuco paniculata (L.) Sch. et Th, - (Fétuque paniculée) - 14,35,36,40,41,48,63,64,69 à72,
74 à76,79,80,82,83,85 à 91,94.

Festuca pratcnsis Hudson - (Fétuque des prés) - 48,5L,74.

Festuca quodrillaro Honc&. - (Fétuque naine) - 37 ,U,45,74,76,85,87.
FestucarubroL -(Fétuquerouge) -14,34,35,37 à43,46,49à56,64 à72,74 à83,85,90.

Festuco varia Hscnhe - (Fétuque bigarée) - 14,35,96,42,43,45,46,74,75,80,94.

Festuca uiala.æa Schl. - @étuque violette) - 34 à 37,39,40,42 à48,74,75,79,80,85,87,88,95.

FESIUCETALIA VALLESIACAE . 26.

FEÿTUCETO-POTENTILLETUM VALDERIAE . 36,94.

FESTUCETO.TRIFOLIETUM T}IALII . I4,T6,L7,25,34,60,95

FESTUCETUM ESKIAE.59.
FESTUCETUM HALLERJ - L6,24,95,96.

FESTUCETUM SCOPARIAE - 60.

FESTUCETUM SPADICEAE - 16,59.

FESTUCETTIM SPADICEAE AVENETOSUM . 36,94.

FEÿIUCETUM SPADICEAE CENTAURETOSIJM . 94.
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FESTUCETUM SUPINAE . 59.

FESTUCETUM VARIAE . L6,24,94.

FESTUCION ESKIAE . 59,68,70.

FESTUCION SCOPARIAE - 60,68.

FESTUCION SUPINAE - 59.

FESTUCION VARIAE - 23,24,25,36,45,94.

FESTUCO.BROMETEA.26.

Filipendula ulmaria (L.) Moxim. - (Spirée Uknaire) - 55.

Frodnus excelsior L. - (Frêne éLevé) - 27 ,

GALEOPSTDETO-POETUM FONTQUERTT - 61,62.

Galium megalaspermum All. - (Gaillet à gros fruits) - 44.

Galiurn mollugo Z. - (Gaillet Mollugo) - 66.

Galium pumilum Murray - (Gaillet nain) - 36,47,67,69.

Galium uerwn Z. - (Gaillet vrai) - 70.

Genista cinerea (VilD DC. - (Genêt cendré) - 31.

Genista sagittalis - (u Gams (Genêt sagitté) - 26,97.

GENISTETO.ARCTOÿTAPHYLETUM - 62.

Gentiana ocaulis (ZJ - (Gentiane acaule) - 85.

Gentiana purpurea L. - (Gentiane pourpre) - 52,54,81.

Geranium syluaticum Z. - (Géranium des bois) - 40,51,52,55,76,85.

Geum montanurn L. - (Benoîte des montagnes) - 34,38,40 12,43,47 ,54 à 56,68,85.

Glabularia ærdifolia L, - (Globulaire à feuilles en cpeur) - 31,37 ,U,45,
GNAP}IALIETO.SEDETUM CANDOLLEI . 59.

Gypsophyla repens Z. - (Gypsophile rampante) - 44.

Helianth.emum grandiflorum (Scop.) Sch- et ?/r. (Hélianthème à grandes fleurs) - 40,43,52,65,69 à 71,
81,82,83,85.

Heliantlæmum italicum &) F.Q. et Rothm. Glélianthème d'Italie) - 36,44,45,68.

Helimthcmum numrnularium A) MillBr - (Hélianthème nummulaire) - 35,36,39,47,52,7l.

Helictotrichon parlatorei (Woods) Pil. - (Avoine de Parlatore) - 35,36,74,80,93.

Helidaîirlwn sedenense (DC) Holub -(Avoine des montagnes) - 31,35, 36,MA5A8,68,74 à 76,80,85 à 87.

Helicbtriclton semperairens (VilD Hlger - (Avoine toujours verte) - 31,63.

Hicracium bifr.dum Kirul - (Epervière bifrde) - 36,45.

Hieraciwn pil.osella L. - (Epervière Piloselle) - 67,69,70,72.

Hippocrepis comosa L. - (Ilippocrépis à toupet) - 36,68.

Holcus lanüus L. - (Houlque laineuse) - 74.

Holcus mollis L. - (Houlque molle) - 74.

Homogyræ alpina (L.) Cass. - (Homogyne des Alpes) - 45,47 ,56,72.

Hypericum richeri ÿilÀ - Millepertuis de Richer) - 36.

IBERIDETUM SPATHULATAE . 6 1.

IBERIDION SPATHULATAE - 61.
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Jasione lacuis Lam. - (Jasione vivace) - 67,68.

Juncus tifi.dus L. - (Jonc trifrde) - 47.

JUNIPERION NANAE - 23,26,62,7 2,97 .

Juniperus nana Syme - (Genèvrier nain) - 46,48,56,63,81,84,97.

Juniperus sabina L. - (Geuèvrier sabine) - 30,97.

Koebria ænisia Reutcr - (Koelérie du Mont Cenis). 74.

Koebria pyrornidata (Lam.) Beauu. - (Koelérie à crêtæs) - 27 ,69,70,74.
Koelcria uallcsiano (Honch.) Gaudin. (Koelérie du Valais) - 68,69,74.

Loserpitium lntifolium Z. (Laser à feuilles larges) - 85.

Lathyrus aphaca L. - (Gesse Aphaca) - 74.

Lathyrus protznsæ L - (Gesse des prés) - 55,69,74,78.

Læondulauera DC. - (Lavande offrcinale). 31,63.

LEOI{TIDETUM MONTANI . 98,99.

LEOI.ITODO - ALCHEMILLETUM ALPINAE - 94,96.

I*ontadan autumnalis L - (Léontodon d'automne) -74,78.

Iæontodan hispidus Z. - (Léontodon hérissé) - 34,38 à 40,43,52,55,81.

Lcontodan montanus Lan. - Géontodon des montagnes) - 44.

Lcontadan pyrenaicus Gouan - (Léontodon des forénées) - U,42A7,52,54 à 56.

Iæucanthcmopsis alpina (L.) Heywood - (Chrysanthème des Alpes) - 45,47.

Ligusticum mutullino (L.) Cran2 - (Ligustique Mutelline) - 52,54,55.

Loiselcuriaprocumbens (L) Desu. - Goiseleurie couchée) - 26,63,97.

LOISELEIJRIETO.CETB,ABIETUM . 62,63.

LOISELEURIO . VACCINION . 23,26,62,63,97 .

Lalium perenru L, - @'ay-grass anglais) - 74.

Latus ærniculatus L. - (Lotier cprniculé) - 34,36 à40,42,43,45,56,74,76,78,85.

Luzula alpirupilasa (Chais) Breistr. - (Luzula qpadiée) - 45,46.

Luzulnlutca (AIL) DC. - (Luzule jaune) - 47.

Ltpula nutans NilL) Duu.-J - (Luzule penchée) - 37 ,38,40,42,46,68 à70,72.

Luzula syluatica (Hudson) Gaudin - (Luzule des bois) - 54.

LUZULETUM SPADICEAE - 99.

Medicago lupulina L. - (Luzerne Lupuline) - 74.

Medicago satiua L - (Luzerne cultivée) - 74.

Melarnpyrum pratense L. - Mélampyre des prés) - 56.

Melilotus officinalts &) Pallas - Mélilot oflicinal) - 74.

MESOBROMION - 23,26,30,37.

Meum athamanticum Jarq. - (Fenouil des Alpes) - 38,40,42,46,74,78,85,

MINUARTIO. PINION.27.
Molinia cserulca (L.) Moench - Molinie bleutée) - 50,55,56,74,81.

Narcissus pæticus L. - (Narcisse des Poètes) - 41,85.

NARDETUM ALPIGENUM - 2A,94,96.
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NARDION STRICTAE - 23,24,42,43,59,67,94,95.

NARDO - GALION. 30.

Nardus stricta L.- (Nard raide) - 34,35,37 à 43,46,48 à 50,53 à 56,64 à72,76,77 ,79,80 à 83,85,87 à 90.

Omalatheca supino&) DC. - (Gnaphale couché)- 34.

Onobrychis rnontano DC. - (Sainfoin des montagnes)' 35 à37,74,76,85,87 à 89.

Onobrychis uiciifolia §oop. (Sainfoin cultivé) - 74.

ONONIDO. PINION - 27.

Ononis rotundifolia L - (Ononis à feuilles rondes) - 26.

Oreochlna disticha Link - (Seslérie distique) - 74.

Oreochlaa seslprtoid.es 6lL) K. Richær - (Seslérie du Piémont)' 74.

OXYRIETUM DIGYNAE . 16,61,62,99.

Orytropis campestris &) DC. - (Oxytropis des champs) - 68,74.

Oxytropisjscquinii Bunge - (Oxytropis de Jacquin) - 44.

Oxytropis lapponica ff{ahlcnb) Gcy - (Oxytropis de Laponie) - 74.

Orytropis triflora Hoppe - (Orytropis à trois fleurs) -

PETASITEf,UM PARADOXI.

Phlcum alpinum Z. - (Fléole des Alpes) - 34,35,38,43,44,50 à 56,74,76 à 78,85,86.

Phlcum hirsutum Honch. - Gléole hérissée) - 74.

Phbum pratcnse L. - (Fléole des prés) - 65,66,74,82,83.

Plantago alpinal -(PlantaindesAlpes)- 34,35,37 à4,47,48,50,53 à56,66 à 68,70 à72,74,76à78,
80,81,85,90,91.

Plaüago atrato Hoppe - (Plantain brunâtre) - 55,74.

PlanWo lonceolata L. - (Plantain lanéoté) - 51,66,74,78.

Plantago mqjor L. - (Plantain majeur) - 74.

Plantago serpentina (AIL) Arcan- - (Plantain serpentin) - 55,74.

Poa alpina L. - (Pâturin des Alpes) - 34,38,43,55,74,85.

Poa bulbosa L - (Pâturin bulbeux) - 74.

Poa ænisia AIÀ - Pâturin du Mont Cenis) - 74.

Poa chai.xii ÿilJ. - Pâturin de Chaix) - 37 ,38,40,47 ,69,74.

Poaæmpresso Z. - (Pâturin comprimé) - 74.

Poa glauca ÿoàl - (Pâturin glauque) -74.

Poo nemoralis Z. - (Pâturin des bois) - ?4.

Poaprotensis L - (Pâturin des prés) - 50,51,64 à 66,74,82,83.

Poa supina Schroler - (Pâturin ceuché) - 5L,66,74.

Poa triuislis Z. - (Pâturin commun) - 74.

POETO . ALCHEMLLETUM HOPPEANAE . 95,96.

POLYGONO.TRISETION - 66.

Polygonurn bistorta L. - (Renouée Bistorte) - 51,55.

Polygonum uiuiparum L. - (Renouée vivipare) - 34,45,47,54.

Populus trernula tr - (Peuplier Tremble) - 27.
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Potcntilla aurea L - (Potentille dorée) - 34,40,42,43,52,54 à 56,85.

Potentilln cranù,i (Cran2) Beck - @otentille de Crantz) - 37,39,85.

Potzntilla erecto (L.) Riiuschel - @otentille dressée) - 40,42,46,54 à 56,66 à 70,72,77 .

Potcüilla grondiflara L. - (Potentille à grandes fleurd - 36,38,39,43.

Poteüilla ualdcria L. - (Potentille de Valdiéri) - 36.

POTENTILLETO-GNAPTIAUETUM HOPPEANAE . 60.

PR,IMULION INTRICATAE . 60.

Prunus spirwsa L. - (Prunier épineux) - 27,30.

Pulmanaria ongustifolia L - (Pulmonaire à feuilles étroites) - 85.

Pulsatillo alpina &.) Delafire - (Pulsatille des Alpes) - 41,85.

RANUNCULETO-ALOPECURETUM GERARDI - L6,24,31,95.

Ranunculus oænitifolius Z. - (Renoncule à feuilles d'Acpnit) - 50,53, 55,56,81.

Ranunculus acris L. - (Renoncule âcre) - 34,38,51,52,55,56,77,85.

Ranunculus tnontanus WiUd. - (Renoncule des montagnes) - 55.

Ranunculus ncmorosus DC. - (Renoncule des bois) - 51,52.

Ranunculus pyrenoeus L. - (Renoncule des forénées) - 34,35,43,48,67.

Rhodod,endronfenugineum Z. - (Rhododendron fermgineux) - 26,46,56,65,72,81 à 84.

RHODORETO.VACCINIETUM EXIB,ASILVATICTIM . 47.

RHODORETO-VACCINION . 62,63,72.

RUBO . DRYOPTERIDETUM DISJUNCTAE . 99.

Rumæ alpinus Z. - (Rumex des Alpes) - 51,52,83.

Sogina glabra Nilld.) Fenzl - (Sagine glabre) - 34.

SALICETALIA HEBBACEAE - 96.

SALICETEA HERBACEAE . 96.

SALICETO.ANTHELIETUM . 59.

SALICETUM HERBACEAE . 16,24,34,96.

SALICETUM RETUSO.RETICULATAE . 16,17,25,60,96.

SALICION HERBACEAD . 23,24,45,59,96.

Saljr, lwrbaceo.L - (Saule herbacé) - 14,34,45 à 47,76,79,80,83,86,87,89.

Salfu, reticulafo Z. - (Saule à feuilles réticulées) - 45.

Sali.x retusa L. - (Saule émoussé) - 37,U,47.

Sanguisorbaminor Scop. - (Sanguisorbe mineure) - 74.

Songuisorba officinalis Z. - (Sanguisorbe officinale) - 55.

SAROTIIAMNION SCOPARIAE - 23,26,97 .

Soûfraga bryoides Z. - (Saxifrage faux-Bryum) - 45.

Soiftaga opposiüfolia L - (Saxifrage à feuilles opposées) - U,45.
SAXIFRAGETO.RHODORETUM . 62,63.

SAXIFB,AGETUM AruGIFOLIAE . 61.

SAXIFB,AGO . BRASSICETUM MONTANAE .98.

Scutcllaria olpina L. - (Scutellaire des Alpes) - 85.
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SELINETO.NARDETUM . 59.

SENECIETUM LEUCOPHYLI"AE - 61,62,98,99.

Senecb incanus L, - (Séneçon blandrâtre) - 45.

SENECION LEUCOPHYLLAE . 61,62.

Sesbria cocrulBa (L) Ard. - (Seslérie bleutée) - 14,31,35 à 37,40,43 à 45,48,68,69,7L,74,75,80,85.

SESLERIETO-AVENETUM MONTANAE - 14,16,17,36,94,95.

SESLERIETO.SEMPERVIRETUM . 37,94,95.

SESLERIETUM VARIAE . 25.

SESLERION VARIAE . 23,25,44,45,95.

Silene nutans Z. - (Silène penché) - 36.

Soldarwlla alpina L. - (Soldanelle des Alpes) - 85.

Sf,IPETO-POION CARNIOLICAE . 23,26.

STIPION CAI"AMAGROSTIDIS . 27,98.

Taratacurn officinalc Weàer - (Pissenlit offrcinal) - 38,74,78.

THLASPEETUM LIMOSELLAEFOUI . 99.

THLASPEETUM ROTUNDIFOLII . 16,17,98.

THLASPIETALIA ROTUNDIFOLII . 61,98,99.

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII . 6 1,98.

THLASPION ROTUNDIFOLII - 114,98.

Thymus serpyllum tr - Ohym serpollet) - 36,37 à 39,40,43 à 45,47,67 à 7 0,7 2,85.

TYagopogon prstentis L. - (Salsifie des prés) - 74.

TRIFOLIETO. POETUM VIOLACEAE . 16.

TRIFOLIETO.PHLEETUM GERARDI . 59.

TYifolium alpestre Z. - (Irèfle alpestre) - 46,74.

TYifoliuru alpinum Z. - (Irèfle des Alpes) - 34,35,40 à 43,46 à 48,54,56,66 à æ,70,72,74,76,79,80,82,
83,85,87,88,91.

TYifolium badium Schreber - (lrèfle bai) - 45,52,74.

TTifolium campestre Schreber - (Trèfle des champs) - 74.

TYifolium frsgiferum Z. - (IYèfle PorteFraise) - 74.

TTifolium incsrnatwn L - Orèfle incarnat) - 74.

TYifoliwn medium L - CIrèfle intermédiaire) - 74.

Trifoliunt tnontenum tr - (IYèfle des montagnes) - 39,40,74,85.

TYifolium ochrolcucon Hudson - (Trèfle j aun àfie) - 7 4 .

TYifolium palbsæns Schreber - (Trèfle pâle) - 74.

TYifoliun pratcnse L. - (T!èfle des prés) - 38 à 40,43,54 ,74,85.

T7ifolium repens Z. - (Irèfle rampant) - 51,54,65 à 67,70,71,74,78,82.

Trifolium spadiceum tr - (Irèfle brunâtre) - 74.

Trifoliunr thalii VilL - (Irèfle de Thal) - U,35,48,74,7 6,85,95.

TBISETO.POLYGONION BISTORTI . 23,26,90.

Tri.ætum disticlwphyllurn ffilL) Beauu. - (Avoine distique) - t14,48,74,85.
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Trisetum flauesæns (L) Beauu. - (Avoine jaunâtre) - 38,50,51,74,85.

Trollius europocus L, - (IYolle d'Europe) - 85.

VACCINIO-PICEETALIA - 26,62.

VACCINIO.PICEETEA . 26,62.

VACCINIO.PICEION . 23,26,97 .

Vaccinium myrtillus Z. - (Airelle myrtille) - 46,56,68 à72,8L à84.
Yacciniurn uliginosum Z. - (Airelle des marais) - 46,56,68,71,72,8L,82.

Yaccinium uitis-idoca L - (Airelle Vigne du Mont Ida) - 56.

Veratruru olbwn Z. - (Verâtre blanc) - 52.

Yeronica allianei Vill. - (Véronique d'Allioni) - 36,38 à 40,43,47,85.

Veronico alpino L, - (Véronique des Alpes) - 45.

Yeronica chamocdrys L - (Véronique petit Chêne) - 51,66.

Veronicaofficinalis L. - (Véronique offrcinale) - 54.

Yicia cracca L - (Vesce Cracca) - 74.

Vicia hirsüa &) S.F. Gray - (Vesce hérissée) - 74.

Vicia onobrychoidzs L. - (Vesce faux-Sainfoin) - 74.

Vicia pyrenaica Pourret - (Vesce des forénées) - 70.

Vicia satiao L. - (Vesce cultivée) - 74.

Vicia sepiumZ. - (Vesce des haies) - ?4.

Vitaliana prirnulilhra Bertal. - (Grégoria de Vital) - 45.

XEROBROMION - 23,26,27,30.
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INTRODUCTION

En rapport avec Ie premier objectif les discussions portent sur Ia nature des équipe-
ments à implanter, et sur Ies priorités à établir entre eux : le type d'exploitation pastorale,

les contraintes fixées par les propriétaires et les éIeveurs conditionnent les choix à effectuer.

La satisfaction du deuxième objectif est évidemment liée à la pertinence de ces choix,
mais aussi à un autre élément de discussion très imporüant : la localisation des différents
équipements.
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LE NIVEAU D'EQUIPEMENT
DU DOMAINE PASTORAL:
QUELQUES TENDANCES

I... LE CAS DE LA FRANCE

Les résultats de I'Enquête Pastorale de
1983 perrrettent de dresser un rapide bilan des
principaux types d'équipements ; bien qu'il
existe des différencBs naturelles et culturelles
importantes d'un massif montagneux à I'autre,
nous ne prÉsenterons que les résultats au ni-
veau de l'ensemble de la zone de montagne
française Melot et Jouvion, 1990).

Les équipements d'accès

S'agissant de la qualité des voies d'acrès
on cpnstatait que 20 % des unités pastorales
exploitées n'étaient acressibles que par un sen-
tier, 20 % par des véhicules tout-terrain, 60 %
l'étaient par une voie camossable par tous types
de véhicules.

L'approvisionnement en eau

D'après I'importance des problèmes d'a-
breuvement (manque d'eau permanent ou épi-
sodique, eÿou mauvaise répartition des points
d'eau sur I'unité pastorale), le bilan était ici

nettement moins satisfaisant : sur 30 % des
unités exploitées, un approvisionnement en eau
était insuffrsant et apparaissait cpmme un fac-
teur limitant de la charge ; tandis gue pour la
moitié des unités abandonuées ce problème a-
vait joué un rtle décisif dans l'an€t de I'exploi-
tation.

Les bâtiments

I bâtiment d'habitation :

Au début des anuées 80, 43 % seulement
des unités exploitées possèdent une habitation
en état correct (bon ou moyen) pour les alpa-
gistes ou pour les bergens

I bâtiment pour animaux:

35 % des unités pastorales à bovins sont
équipées d'un bâtiment pour les animaux, dont
les capacités totales représentent 25 % de l'ef-
fectif estivé ; seulement 20 % des unités à ovins
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ont des bâtiments, et leur capacilÉ ne dépasse
pasT % du cheptel estivé.

En conclusion, si la situationparaissait
satisfaisante pour les voies d'acês, elle l'était
nettement moins pour I'approvisionnement en
eau, ou pour les bâtiments d' habitation et pré-
sentait des différences notables selon les mag
sifs . Cependant les efforts entrepris au coursr

2..L8 CAS DE LA SUISSE

des dernières années (1975 - 1985) ont permis de

clmpenser partiellement certains déséquilibres
dans le choix des crédits d'équipements pasto-

raux. Il y a là une évolution qui traduit une
meilleure prise en compte des problèmes réels.
C'est certainement I'effet heureux de la Iai
Pastorale 1972 qui, en favorisant la mise en
place de structures nouvelles d'animation pour

en faciliter son application, a provoqué ou en-

cuuragé en quelques années, les évolutions qui
s'imposaient sur le tenain.

Pour la Suisse nolui ne digposons que

d'un état global pour la période couverte par
I'enquête en vue d'établir le cadastre alpestre
(1957-1983).

Ici aussi, on note des différences impor-
tantes d'une région à I'autre, par ailleurs l'al-
page à bovins prédomine nettement, avec
fréquemment plusieurs alpages intermédiaires
("échelons").

Iæ cott de restauration et d'entretien du
patrimoine bâti n'est plus en rapport avec les
nerrenus alpestres, et I'on assiste à différentes
évolutions tendant à réduire les bâtiments en
alpage :

suppression des étables ou adoption de
modèles moins cutteux, sur les alpages à jeunes
bovins (notamment étables à stabulation libre
sur caillebotis dans le milieu des années
soixante),

réduction du nombre d'unités à entrete-
nir sur les alpages à vaches laitières où le bâti

est imposant: "concentration des efforts sur un
minimum d'échelons, dont un seul ctmplète
ment équipé dans la mesure dupossible, regrou-
pement en bâtiments communautaires
d'étables autrefois dispersés ...".

Ces efforts pour réduire le bâtiment sont
d'autant plus nécessaires que, pour les mêmes
raisons d'évolution du coût de la main-d'æuvre,
des investissement importants ont dt être
consentis sur les alpages laitiers pow la méca-
nisation des opérations de traite ou transf,orma-
tion du lait : c'est une évolution tout à fait
comparable à celle des Alpes françaises du Nord.

S'agissant des voies d'acrès les conclu-
sions de l'enquête montrent I'importance de la
nécessaire modernisation des alpages laitiers :

"le plus fort recul de l'estivage des vaches a été

enregistré là où les voies d'acpès n'étaient pas

adaptés à la mécanisation actuelle".
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LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A
L'EXPLOITATION PASTO RALE

Nous examinerons successivement les équipements nécessaires :

- aux hommes qui travaillent sur l'alpage (bergers, éleveurs et leur famille, froma-
gers),

- aux arumarx,
- à l'utilisation de l'ensemble de l'espace pâturé.

1. LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX HOMMES

Il s'agit essentiellement des bâtiments
d'habitation et des équipements pour la traite
sur les alpages laitiers.

I Considérationssociales

Il faut distinguer le cas des alpages à
ovins ou bovins sans lait de celui des alpages
laitiers : sur oes derniers la présence perma-
nente d'une maind'ceuvre plus nombreuse (2 à
5 personnes), souvent familiale, est nécessaire

1.1. LES HABITATIONS DES
BERGERS ET DES ALPAGISTES

bovins

ovln§ vlande,
beunes ovins
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tandis que sur les premiers la présence d'un seul
berger suffrt.

Cependant même daus ce dernier cas il
ne faut pas prendre en cumpte uniquement les
aslects techniques ou strictement "profession-
nels" pour raisonner le confort et la dimension
des bâtiments. En effet, une activité pastorale
moderne ne peut reposer que sur des conditions
de vie sociale décentes pour ses principaux ac-

teurs, en particulier le berger et sa famille, que
I'on oublie trop souvent. A cr titre, les quelques
normes de surfaces à réserver aux différentes
parties d'un logement ne sont à cunsidérer que
comme des minima. (Iigure 1).

Certes, les cptts de cpnstruction ou de

rénovation des bâtiments d'alpage représentent
une lourde charge par rapport aux revenus im-
médiats 0ait, fromage, viande) tirés de I'alpage ;

ces cotts nécessitent souvent une aide de la
collectivité, mais ils représeuteraient une
charge encore plus élevée si, faute d'une volonté
suftïsantp de concevoir Ia vie pastorale de de-
main sur des bases sociales nouvelles, I'alpage
venait à être abandonné.

Pour réduire les cotts supportés par la
cpllectivité, I'idée de réaliser des habitations

polyvalentes est souvent avancée, ea considê
raut légitimement que I'espace pastoral est
aussi le support d'autres activités dontbénéfrcie
la collectivité dans son ensemble. On pense en
premier lieu aur activités récréatives sous
toutes leursfomes: randonnées l'été ou I'hiver,
sports d'hiver, chasse, etc ... Il peut y avoir là
une solution intéressante sur le plan écpnomi-
que mais, là encore, ces cunsidérations ne peu-
vent faire oublier les cuntraintes de vie propres
à I'activité pastorale : de nombreuses enquêtes
montrent qu'une cohabitation trop directe en-
tre bergers et touristes n'est pas tor{ours sou-
haitable. L'idée n'est donc pas à écarl,er, mais à
adapter au cas par cas .

I Considérationstechniques

Sur les alpages à ovins ou à bovins sans
lait des bâtiments de taille plus réduite que sur
les alpages laitiers peuvent suffïre : néanmoins
il ne doit pas s'agir de simples 'cabanes',
clmme on en voit trop souvent.

Des constructions en dur, bien isolées, avec au
moins 30 m2 de surface habitable répartis en
deux pièces, avec une annexe en plus, pour le
rangement du matériel sont nécessaires (photo

1 et frgure 1).

REMISE OU ANNEXE

CUISINE

CHAMBRE

PI.ACARD

REMISE OU ANNEXE FERMÉE

CUISINE

Accàs réserv6
aux randonneurs

[--\

CHAMBRE

Stockage
des aflaires
du berg€r

[-\
PLACARD

SAS D.ENTRÉE SAS D.ENTRÉE

A-ÊTÉ b - HIVER
Figure l. Plan schématique du logement du berger.
Quelques principes: construction en dur, surface habitable minimum 30 m2 , un seul niveau préférable.
Une solution pour le double usage pastoral et touristique : utilisation décalée dans le temps :
. a- été = strictement usage pastoral
. b- hiver = la moitié réservée aux randonneurs.
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Photo 1. L'attrait du fonctionnel et de l'économique
ne doit pas faire oublier touto techerche esthétique.

luY^u O !2 mn

cPl(tE
oÊcAmArlor{

5 F|LS 2.5.

ALIËRT{AÎEUB

Fot,E
æIIIER OE

ÀÊouuïot{

B fiEnrES 0E SloCt(AG€

Figura 2. Une centrale hydraulique domestique de
50 W à 1O KW peut alimenter l'éclairage de l'habita-
tion, de l'étable et différents appareils : réfrigérateur,
congélateur, électrificateur de clôture, machine à
traire, brasseur à lait, baratte...(d'après TEP, '1990 ),

a / schéma d'installation
b / courbe de rendement

Photo 2. Des panneaux photovolta,ques, fixés sur le
toit, peuvent fournir l'électri(ite des alpages qui
n'ont pas de ressource en eau exploitable, mais à
puissance égale, c'est une solution plus onéreuse
qu e I' hyd r oé I e ct r ic ité.

L'équipement intérieur et l'ameuble-
ment, simples et robustes, doivent être prévus
en même temps que la construction, ainsi que
I'alimentation en eau et le sanitaire (WC,
douche). L'alimentation en électricité sur les
alpages éloignés peutêtre assurée suivant les
conditions par l'énergie hydroélechique (fr-
gure 2) ou par l'énergie solaire (photo 2).

Enfin, pour rem&ier à I'isolement des
bergers et des alpagistes qui doivent nester en
contact avec la vallée pour des raisons de sécu-
rité ou d'organisation du travail, des équipe
ments de télécommunication sont
indispensables : poste radio, émetteur-récepteur
fixe ou portatif, radiotéléphone, téléphone.

Ü Sur les alpages à ovins,

le problème du logement est souvent
plus difiicile à traiter que sur ceux réservés
aux jeunes bovins ; les alpages à moutons,
souvent plus élevés en altitude sont soumis
à des crntraintes plus sévères (crnditions
atmosphériques, isolement), de plus ces al-
pages souvent plus étendus et découpés en
quartiers exigent au moins deux logements
différents pour le berger.

Il sera nécessaire le plus souvent,
d'envisager csmme solution minimum un
logement principal (photo 1) conformément
au schéma préoédemment décrit, et un lo
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gement secïudaire, de dimension plus réduite
ponr nne utilisation des quartiers tmp ercen-
tnés : au moins une pièoe d'habitation séparée
d'un appentis en guise d'annexe (photo 3).

tr Sur les dpages laitiery

en raison de la maind'æuvre importante, sa-
lariée ou familiale, et des difréreutesfonctions
liées à la transformation du lait, hsbâtiments
prennent des dimensions nettemeat plus im-
portantes.

Il faut
notamment un
véritable loge
ment de plu-
sieurs pièces et
une série de lo
caux annexes
pour le travail
du lait dans de

bonnes condi-
tions (salle de
fabrication,
caves, ...), adap
tés à chaque
type de fabrica-
tion fromagère.
Il s'agit ici rare,
ment de
constructions
neuves, mais
d'entretien ou

transfonnation d'un patrimoine ancien impor-
tant : actuellement l'entretien de I'ensemble
n'est plus envisageable économiquement, et il
faut le plus souvent se rÉsoudre àfaire deschoix.
Pour ces alpages, la modifrcation essentielle des

conditions de vie et de travail des hommes
clncerne la traite mécanique : elle fait donc ici
I'objet d'une présentation particulière.

1.2. LES MATERIELS DE
TRAITE EN ALPAGE

La traite manuelle haditiounelle est en-

crre pratiquée dans certaines régions de mon-
tagne, particulièrement celles où prédomine
l'exploitation privée individuelle : elle a lieu
soit à l'étable, soit en plein air.

Iæ développement de la traite mécani-
que constitue le fait mqjeur de l'évolution ré
cente des alpages laitiers ; il s'en suit une

encnre la traoe
d'anciennes ha-
bitation, sou-
vent réduites à
l'état de ca-
banes insalu-
bres, de ruines
ou qui ont
complètement
disparu : seule
une tâche de ru-
mex dans un
creux bien abri-
té des ava-
lanches et des
intempéries en
indique encore
I'emplacement.
La remise en
fonction de ces

lieux n'a pas
pour seulejusti-
frcation, déjà suffrsante, de supprimer des dépla-
cements trop longs au berger entre le quartier
pâturé et son logement : nous verrons qu'elle
est aussi un gage d'une meilleure utilisation des
ressorBoes fourragères de I'alpage.

tr Sur les alpages à bovins sans lait,

souvent situés à des altitudes plus
basses, sur des reliefs plus doux et aux surfaces
moins décrupées que les alpages à ovins, une
seule habitation peut suffrre pour I'ensemble de

la saison.

Enfin, dans le cas des alpages à jeunes

bovins ou à ovins où ne s'exerce qu'une surveil-
lance épisodique : il sufiit alors d'un simple
refuge pour des visites hebdomadaires des éle
veurs, pennettant éventuellement de passer la
nuit et de ranger le matériel.

Sur tous les alpages à ovins on trouve

Photo 3. Des constructions préfabriquées peuvent âtre utilisées
comme logament secondaire sur des quartiers éloignés, exploités que
pendant quelques semaines.
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amélioration des conditions de travail et de
meilleurs résultats écuuomiquespar uu acuois
sement de la productivité de la maind'æuvre :

elle permet une réduction de personnel em-
ployé, un gain de temps, et un travail moins
pénible.

Comme pour la traite traditionnelle on
observe deux modes de traite mécanique : fixe
ou mobile, ce dernier s'accompagne d'un foison-
nement d'innovations techniques.

Par mode de traite, nous entendons non
seulement l'ensemble des équipements, et leur
utilisation, mais aussi I'organisation du chan-
tier de traite : y cumpris le parcage associé à
I'opération.

Pour chacun des modes de traite nous en
pésenterons les équipements et leur utilisation
afin de déboucher sur un bilan "avantages et
incpnvénients" qui permette de déterminer le
mode de traite le mieux adapté à chaque situation.

Photo 4, Aménagement d'une salle de traite sous un
balcon, une solution économique et fonctionnelle.

I Les installations de
traite mécqnique

tr Les install.ations à poste fixe

Pour les installations de première gén6
ration, elle s'effectue avec des pots trayeurs
dans de vieux bâtiments d'étables sommaire,
ment aménagés, où les animaux sont attachés.
La productivité du travail ne dépasse pas 10 à
15 vaches traites par hayeur et par heure. A
cela s'ajoutent de longues intenentiotrs ma-
nuelles difficilement mécanisables dans de tels
bâtiments : attadre et libération des vaches,
nettoyage du matériel de traite et de l'étable.

La modernisation de la traite au chalet
consiste en I'aménagement d'une salle de traite
à I'intérieur d'un bâtiment ou sous un abri
attenant : par exemple, audessous d'un balcpn.
(photo 4).

Les caractéristiques de la salle de traite
sont les mêmes que celles rencontrées dans les
étables de plaine ; une aire d'attente située à
l'intérieur ou à l'extérieur du chalet peut
compléter cet équipement. La cadence de traite
passe de 20 à 40 vachestrayeur-heure, suivant
le uombre de postes.

tr Les installations mobiles

Tmis grands types d'équipement exi+
tent actuellement (Barbagin et al., 1983) :

* Les machines autoportées

Avec le premier type, les installations de
traite sont montées sur le plateau d'un véhicule
à quatre roues motrices, apte à gravir de fortes
pentes (60 % sur sol sec). Sur un modèle mis au
point par I'INRA, trois postes de traite sont
installés de draque côté du véhicule, les vaches
étant attachées au châssis. La cadenæ de traite
est de 15 à 20 vachestrayeur-heure. (photo 5).

Une amélioration récente est l'adapta-
tion de 2 x 4 stalles "en parallèle" montées sur
deux bras disposés de chaque côté, perpendicu-
lairement au transporteur : ces bras se replient
par I'action de vérins hydrauliques sur le châs
sis du véhicule, lors des déplacements. (fgure 3).
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Photo 5, Machine autoportée, en cas de mauvais temps, une
bâche de toile se déploie de chaque côté du transporteur pour
abriter les trayaurs et les animaux.

* Iæs machines tractées légères

Elles se composent d'une ou deux remor-
ques à un essieu, assez légères (500 kg,
6x2,4 m), guipeuvent être juxtaposéespour la
traite par des liaisons souples ou rigides. Cha-
que remorque abrite trois stalles uen parallèle"
disposées perpendiculairement à son axe. La
cadencr de traite peut dépasser 20 vaches-
trayeur-heure. (photo 6).

Photo 7. Machines tractées lourdes, certains modèles se
présentent comme un tunnel aménagé en salle de traite :
2 x 4 stalles 'en épis'placées sur deux quais surélevés,
accessibles aux vaches par des rampes extérieures, le
trayeur est dans un couloir central

Figure 3, Sta//as de traite repliables et
transportables

Photo 6. Machine tractée légère ; pour les déplac*
ments, les remorques sont tractées individudllement,

* Iæs machines tractées lourdes

Ce sont des remorques de dimensions
importantes (7 à 8 m x 3 m ; 2 à 3 T) qui peuvent
abriter 8 stalles, elles ont été conçues pour la
traite en plein air en plaine. Le déplacement de
telles machines en montagne exige un tracteur
à quatre roues motrices de forte puissance (80

CV). La cadenc€ de haite peut atteindre 30 à
40 vachestrayeur-heure. (photo 7).

Sur certains modèles, les stalles sont dis
posées "en parallèles' sur un des côtés, sous un
auvent amovible, le trayeur se trouve au même
niveau que les vaches immobilisées par un cor-
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uadis. Dans ærtains cas, æ matériel est utilisé à po$e frxe sur des plaü+fomres arnénagées.

TABLEAU I - Caractéristiques du matériel de traite mobile:
performances de quelques chantiers de traite observés.

( d'après Barbagin et aL, 1983)

Type Autoportée

2x3 postes

Tractée légère
2 remorques

x3 postes

îlactée lourde
l remorque
2x4 postes

Effectif de vaches traites
Nombre de trayeurs
Nombre de vaches traites

/trayeur / Heure

5b
2

80
1

32

90
2,3

2720

Moyen de traction minimale Transporteur
25 CV

Tracteur
40 cv

Tracteur 75 CV
4 roues motrices

Valeur approximative (en 1987, F.F, T.T.C)
- matériel
- traction

120 000
140 000

180 000
160 000

200 000
210 000

TOTAL 260 000 340 000 410 000

I L'organisation des chantiers de
traite

La dimension des alpages et Ia taille des
troupeaux estivés sont déterminantes dans le
choix du mode de traite : de ce fait, on retrouve
l'opposition classique entre ugrandes' et "pe-
tites montagnes".

L'organisation des chantiers se fera en
fonction du caractère fixe ou mobile de la traite.
Dans ce dernier cas seulement la présentation
des systèmes traditionnels de traite manuelle
présente un intérêt : avec I'exemple du plus
élaboré et original d'entre eux, tel qu'il était
pratiqué dans les montagnes de Savoie sous la
dénomination de "pachonnée".

Traditionnellement, alors que la main-
d'æuvre était encore moins limitantes, le mode
de traite adopté devait surtout répondre au dou-
ble souci de minimiser les déplacements des
animaux et assurer la meilleure gestion des
restitutions sur I'ensemble de I'alpage. La traite
fixe au chalet s'est naturellement imposée dans
le cas despetites moutagnes, tandis qu'un mode
de traite itinérant original était adopté dans les
grandes montagnes de Savoie.

Aujound'hui dans le droix du mode de
traite, la productivité du travail devient un cri-
tère essentiel, qui s'ajoute aux deux criêres
préédemment cités. Les horaires de traite sont
imposés par les conhaintes de la fabrication du
fromage qui a lieu souvent deux fois par jour,
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soit sur I'alpage, soit dans la vallée quand le lait
est livré à une fromagerie.

tr Le chantier de traite à poste fixe

La traite se passe généralement à l'éta-
ble. Pour la traite du matin, entre 5 et 7 heures,
les animaux sont rentrés à l'étable dès la veille,
à la tombée de la nuit. Iæ soir, la traite se

déroule entre 16 et 18 heures, les animaux étant
renhés dès 12 heures.

La rentrée à l'étable est souventjustifiée
par les alpagistes qui veulent protéger les ani-
maux des aléas climatiques et des insectes pi-
queurs mais I'influence de ces deux facüeurs sur
la production laitière n'a jamais été chiffrée
avec précision.

tr Le chantier de traite mobile et le
parcage associé

Iæ mode de traite itinérant a été imposé
par la taille ôes alpages de certaines régions de

Savoie (Beaufortain, Tarentaise), où I'on fabri-
quait le beaufort (fromage de 30 à 40 kg) : en
1963, ces "grandes montagnes", d'une centaine
d'hectares en moyenne, rassemblaient enctre
de 40 à 200 vaches laitières par alpage (Gardelle

C., Guet J., 1968)

* La pachonnée

La pachonnée propre
ment dite, était le site de traite
en plein air : chaque vache était
attachée à un piquet pendant les
périodes de traites et les périodes
de repos qui les précédaient : soit
au total une quinzaine d'heures
par jour.(photo 8). Ensuite, les
vaches pâturaient à proximité
immédiate de ces emplacements,
gardées sur un espace restreint
("un repas").

La pachonnée était dépla-
oée tous les deuxjours, les déjec-
tions accumulées pendant cette
période étaient éparpillées à I'a-
val; I'ensemble de I'alpage était
ainsi fumé, même les zones de

forte pente (50 %), où une plateforme indivi
duelle était creusée pour permettre à la vache
de se coucher.

Mais cette pratique qui était autrefois la
plus performante, s'est dégradée au fur et à
mesure de la réduction de la maind'æuvre :

retour trop fréquent despachonnées sru les em-
placements les plus faciles pour traire (zone

plate, proche des acês), déplacements des pa-

chonnées moins systématiques, épandage irr6
gulier des déjecüions.

* Le chantier de traite mécanisée

La mobilité des ctrantiers décroît lor*
qu'on passe des machines autoportées, alxr re
morques tractées légères puis aux remorques
tractées lourdes, cela explique les différence de
fréquences de déplacement des aires de traite,
ainsi :

- les machines autoportées, très répan-
dues dans le Beaufortain, où I'effectif moyen par
alpage est de 30 vaches laitières, sont déplacées
en moyenne tous les deux jours, ce qui équivaut
à la mobilité de la haite manuelle (pachonnée),

- les remorques tractées légères sontplu-
tôt utilisées sur les alpages de Tarentaise, aux
troupeaux de plus grande taille (60 vaches lai-
tières / alpage). Selon la disponibilité en main-

Photo 8. La pachonnée, cette techniqud certes condamnée, a façonné le
paysage pastoral de ces régions.
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d'æuvre, et la volonté des alpagistes, la cadence
de déplacement se situe entre 4 et 10jours,

- les remorques tractées lourdes, peu uti-
lisées, conüennent pour de grands troupeaux
(60 à 90 vaches) avec une maind'æuvre est rê
duite (1 à 2 personnes). Iæs opérations de dépla-
cement et de remise en place de la machine
sont assez longues (1-2 journées, 3 à 4 per-
sonnes) ; de ce fait, chaque emplacement de
traite est ocrupé pendant 8 à 20 jours.

* Le parcage associé à la traite mobile
mécanisée

Deux catégories de parcs, aux fonctions
bien distinctes, peuvent exister : les parcs de
traite et les parcs de repos.(Iigure 4).

Les parcs de traite de dimensions 16
duites, sont constitués d'un parc d'attente qui
facilite l'entrée des vaches dans l'installation de
traite, et d'un parc de réception installé à la
sortie de la machine à traire.

Les parcs de repos sont installés sur des
zones déjà pâturées, leur dimension est variable
(25 à 50 m2lvache). Ramenées le matin vers
10h30 - 11h, les vaches y resteront jusqu'à la
traite de I'aprè*midi, puis y seront de nouveau
parquées dès la tombée de la nuit jusqu'à la
traite du matin, soit au total un temps de séjour
de 10 à 12 heures parjournée.

Sur la plupart des alpages, les vaches
laitières sont conduites après les phases in-
tenses de pâturage dans des parcs de repos à
proximité des installations de traite mobile : les
animaux passeront de ces parcs au parc d'at-
tentejuste avant le début de la traite (en raison
de la proximité de ces installations, on confond
souvent les parcs de repos et d'attente sous le
terme de parc de pré-traite).

Le parcage pendant les heures habi-
tuelles de repos des vaches laitières, est un
Inoyeu de concentrer les restitutions animales,
à l'image de la technique de la pachonnée. Ce
pendant la fréquence de déplacement des parcs
de repos est I'une des questions essentielles de
l'évolution des pratiques pastorales depuis I'e*
sor de la mécanisation de la traite mobile en
alpage.

Cette fréqueuce de déplacement est
conditionnée par la disponibilité en maind'æu-
vre, et surtout par la prise de conscience du
problème des nestitutions par l'alpagiste. D'une
manière générale, la durée d'utilisation des em-
placements des parcs de repos est deux fois
moindre que celle des équipements de haite
mobile, soit 1 à 8 jours. L'activité de pâturage

est très réduite dans ces parcs de repos, compt+
tenu de leur dimension, et de leur crnditions
d'installation (zone déjà pâturées), sauf si la
fréquenct de déplacement des parcs ne dépasse
pas 2 jours.

Dans ces oonditions, une activité de pâ-

turage est pratiquement exclue, sauf avec des

changements d'emplacement fréquents (au

moins tous les deux jours).

Figure 4. Schéma des parcs assoc/Cs à la traite
mécanique.

PARC DE RÉCEPTION
(duréê raite)

PARC D'ATTENTE
(durée raite)

PARC DE REPOS J
(10 à 12 heures /jour)

I
PARC DE REPOS J+l
(10 à 12 heures /jour)

t
PARC DE PATURAGE

Circulalion des animaux *

PARC DE PÂTURAGE

v
PARC DE
TRAITE

MACHINE DE
TRAITE MOBILE
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I Discussion: les avantages et les
inconvé nients des différents
modes de traite

Dans la perspective d'une modernisation
de la traite en alpage, le choix à effectuer entre
les différeutes installations de traite (tableau 2),

devra tenir compte de :

- la configuration de l'alpage : dimen-
sions, topographie, accès ...,

- la taille du troupeau somparée aux ca-

dences de traite permise, et aux charges d'inves
tissement en matériel,

- la maind'æuvne disponible sur l'al-
page, plus nombreuse lorsqu'il y a fabrication
du fromage sur place,

- l'état des ressources fouragères et leur
problématique.

TABLEAU 2. Avantages et inconvénients des différents modes de traite mécanisée

MODEDETRAITE TRAITE A POSTE FIXE TRAITE MOBILE

Critères de jugement à l'étable --rnachiass---tractées tractées auto-
lourdes légères portées

en salle
de traite

Abri du trayeur
Aisance du poste de travail
(poeition - muæmt)

Cadence de traite
Mobilité du matériel
(topograpiie - facilité dz miæ n æuure)

Traiet des animaux
(baitc - pôturage)

Maltrise des restitutions

+++ +++
+++

+++

++
++

++

+++ +++

+
++

++

+

+++

+++

++

+

Légende: ÂJrÂrrtagieÂ

inconvénients

trèe bien
+++

médiocre

bien
++

mauvaie

moyen
+

très mauvais

tr Le chantier de traite à poste frxe

L'intérêt primordial de la traite à poste
fixe est de pouvoir récupérer facilement les d6
jections animales pendant les heures de repos
des animaux, et après leur stockage, d'être rê
pandues sur I'alpage : c'est I'atout essentiel des
"petites montagnes".

Son inconvénient mqjeur est bien sûr
celui des trajets biquotidiens du troupeau entre
le pâturage et le lieu de traite. Dans les petites

montagnes typiques (superficie inférieure à
40 ha), ces déplacements ne sont pas excessifs,
comparables à ceux effectués par les animaux
aux intersaisons. Par cutre, sur les alpages de
plus grande taille (supérieure à 80 ha), les d6
penses énergétiques supplémentaires entral-
nées par ces déplacements sont préjudiciables à

la production laitière.

Si les étables assurent toujours aux
trayeurs un bon abri face aux intempéries et au
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froid, les conditions de traite sont souvent péni-
bles à cause de la vétusté des bâtiments. L'amâ
nagement d'une salle de traite intérieure ou
extérieure permet d'acrroître le confort des
trayeurs, d'accélérer les opérations de net-
toyage et de réduire celles de contention des
animaux,

tr Le chantier de traite mobile

La mobilité qui est I'autre façon d'assu-
rer l'équilibre entre les prélèvements et les reg
titutions au niveau de I'alpage varie en sens
iuverse de la productivité du travail pour les
trois grands types d'équipements :

* Les remorques tractées lourdes :

La productivité du travail permise
convient aux alpages qui accueillent de grands
troupeaux et sur lesquels la main-d'æuwe est
restreinte. Iæs conditions de travail : (position
debout, abri) sont aussi les meilleures qu'offrent
ces équipements mobiles.

Le poids et la dimension de la machine
limitent par cuntre leur mobilité, et nécassitent
parfois l'aménagement de pistes et aires d'em-
placements dans les secteurs accidentés de I'al-
page.

Tout concours à I'augmentation de la
durée d'utilisation de chaque emplacement de
traite ; cela est préjudiciable pour les animaux
et pour le milieu : allongement des trajets quo-

tidiens des vaches, transformation en bourbier
des abords de la machine à traire au-delà de 5
jours de stationnement sur Ie même emplace-
ment.

* Les remorques tractées légères :

Leur mobilité satisfaisante permet de
façon indirecte de limiter les trqjets des ani-
malxr, sauf dans les parties les plus escarpées de
l'alpage.

La cadence de traite atteinte permet d'a-
dopter cet équipement pour de grands trou-
pearxr (100 vaches) si la main-d'ceuvre est
suffrsante (au moins 3 trayeurs), Ies conditions

de travail du personnel restant convenables.

* Les machines autoportées :

Leur principal avantage réside naturel-
lement dans une grande mobilité, qui permet
leur installation sur les moindres replats natu-
rels. La facilité de déplacement de æs machines
encourage les alpagistes à déplacer plus fr6
quemment les parcs de repos qui leur sont asse
ciés.

En contre partie, les cunditions de travail
des trayeurs deviennent plus diffrciles : abri pr&
caire, contention des animaux moins rapide.
Notons qu'une version récente de ce type de
machine (stalles en "parallèle" montées sur des
bras repliables), augmente nettement les ca-
dences de traite, et permet I'utilisation de æ
matériel pour de très grands troupeaux.

En conclusion, nous avons surtout exa-
miné ici les avantages et incpnvénients des dif-
férents modes de traite en termes de cpnditions
de travail et de production : c'est-àdire du point
de vue des services qu'ils peuvent rendre à
I'homme.

Ce point est certes très important mais
la question essentielle soulevée par les sysêmes
de traite mobile est la difficulté qu'ils posent
pour la récupération des déjections animales
autour des installations de traite. Aussi faut-il
être vigilant à l'évolution à moyen et long terme
des ressources fourragères des alpages laitiers
suite à un entretien insufiisant par abandon ou
maltrise incorrecte des déjections animales.

On débouche ainsi sur la question, non
plus de la nature, mais de I'effet des équipe-
ments sur la gestion à longterme desressources,
qui va être abordé ultérieurement.

Dans l'immédiat, précisons que pourpal-
lier cet inconvénient de la traite mobile, une
première réponse est waisemblablement à re-
chercher dans la construction d'aires d'attentes
en dur, aménàgées de telle sorbe que I'on püsse
récupérer, stocker et épandre le lisier.
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2. LES EQUIPEMENTS NECESSAIRES AUX ANIMAUX

2.1. L'ALIMENTATION EN EAU I L'approvisionnement

Il s'agiü principalement de l'alimenta-
tion en eau, des équipements pour la contention,
la santé ou I'abri des animaux.

Iæs besoins quotidiens sont d'environ 30

à 50 l-j d'eau pour les bovins, 2 à 3Vj d'eau pour
les ovins.

L'eau n'est pas un facteur limitant en
alpage, saüdans deux cas de figure :

- Ies massifs calcaires, à phénomènes

karstiques (principalement le Jura et les mas
sifs préalpins calcaires)

- les massifs à sécheresse accentuée en
été (Alpes du Sud, Massif Central Sud).

Dans ces cas, la construction de réserves
artificielles de stockage de I'eau s'impose.

Mais l'approvisionnement en eau sur ce

type de milieu ne répond pas seulement aux
besoins des animaux, mais aussi à celui des

hommes : on pense bien str à I'eau potable et
aux sanitaires, et sur les alpages laitiers, il faut
également disposer de quantités d'eau impor-

tantes pour nettoyer les installations de traitp
et de fabrication des fromages. Les besoins doi-
vent être soigneusement pris en ctmpte.

Certains massifs présentent une riche
tradition en ouwages ayant pour but de récupé-
rer, stocker et distribuer l'eau de pluie ou de

fonte de la neige : par exemple sur le toit des

chalets, dans le Jura, 100 m2 de toitures permet-
tent de récplter annuellement environ 150 m3,

stockés généralement ensuite dans des citernes,
puis distribués sur I'alpage par gravité. On per-

çoit ici tout de suite I'importance de la localisa-
tion du chalet.

Iorsqu'avec une telle installation il n'est
cependant pas possible de cpnduire I'eau dans
toutes les parties de I'alpage, ou en I'absence de

bâtiment, il faut recourir à d'autres sysêmes de

récupération de I'eau, judicieusement répartis
au sein de I'alpage. La solution de la citerne en
béton associée à une grande dalle peu augmen-
tær la surface de récupération, est coûteuse et
mal adaptée à la montagne (transport de béton).

Photo 9. Etang artificiel - Récupération des eaux de précipitations (neige et pluiel,
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Figure 5. Coupe schématique d'un étang artificiel (d'après Douville, lg76l.

L'étang artificiel imperméabilisé est actuelle-
ment la solution la moins coûteuse (deux à six
fois moins cher que la citerne en béton) (Photo

9 et Figure 5).

Le principe est de récupérer dans une dépre+
sion naturelle ou une cavité creusée mécani-
quement, les eaux de pluie ou de fonte des
neiges. Le volume est défini en fonction des
précipitations locales et des besoins en eau .

L'étanchéité de la cavité est assurée par une
bâche, de PVC souple, renforcée par une trame
toilée, ce matériau doit être résistant à la
traction, aux rayons ultra-violets et aux varia-
tions de températures (matériau utilisé pour
les bâches de camion). Des membranes bitu-
meuses sont quelquefois utilisées. Les ani-
maux n'ont pas un accès direct à ces réserves
qui sont protégées par une clôture, I'eau est
conduite à des abreuvoirs par siphon.

20mm), qui seront purgés en hiver.

Les points d'abreuvement sont consti-
tués de un au plusieurs bacs alimentés de façun
permanente ou non par une souroe ou une ré-
serve, posés sur une aire aménagée. La réussite
technique de telles installations, est liée :

- au maintien de la qualité de I'eau et des
abords : les bacs doivent êtres posés sur des
supports stables, s'il n'est pas possible de choi-
sir un endroit plat, il faut poser les bacs perpen-
diculairement à la pente après nivellement du
terrain et inüerdire I'accès des animaux en a-
mont par Ia pose d'une clôture solide alin d'évi-
ter qu'ils ne salissent I'eau. Il est important
d'aménager les pourtours de tous les points
d'eau (empierrement, béton) et de canaliser les
trop-pleins des abreuvoirs ; sinon ces endroits,
mal drainés, sont favorables aux développe
ment des bactéries ou de maladies parasitaires.

- à l'écpnomie d'eau : elle est cluram-
ment obtenue à I'aide de flotteurs,

- à la sécurité des équipements : le flot-
teur doit être protégé des animaux, par une cage
métallique;

I La distribution au bétail

Pour les conduites d'eau reliant les ré-
serves aux points d'abreuvement, il suffit de
tuyaux de polyéthylène mi-dur (diamètre
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Les modèles de bacs sont très variables
dans leurs formes et leurs dimensions ; généra-

lement en ü)le galvanisée ou, plus récemment,
en plastique (moulés d'une seule pièce et rési-
stants aux clrocs, polyéthylène haute densité),
ils présentent en outre l'avantage d'être plus
léger. D'une façon générale, tout ce qui cunduit
à faciliter la mob ilité des po ints d'abre uvements
est à rechercher (voir dernière partie, §2.1.) :

matériaux légers, bacs de faibles dimensio'ns,
hansformés en brouette, etc. De ce point de vue,
sur les petits alpages, à reliefpeu acrentué et
faciles d'accès, I'utilisation des citernes mobiles
tractées reste souvent
une bonne solution.

On veillera à
protéger les installa-
tions du gel en hiver :

vidange et retourne-
ment des bacs.

Enfin, dans les
cas où les sources sont
situées en aval du lieu
d'utilisation, il est po*
sible de remonter I'eau
par un bélier hydrauli-
que. C'est une pompe
automatique, basée sur
le principe de la supres
sion causée par l'arrêt
brutal d'une colonne
d'eau : "coup de bélier"
(photo 10).

2.2. LES EQUr-
PEMENTS DE
CONTENTION
(corrals)

Par équipe-
ments de contention
nous entendons l'en-
semble des installa-
tions gui permettent de

Photo lO, Un bélier hydraulique peut élever une partie
de l'eau disponible d'une source ou d'un ruisseau,
sans énergie quelconque, à un niveau situé plus haut
(jusq'à 15O m ).

Pn3

c.c.

PARC TYATIENTE

PARC OE
nÊcEPnoil |

ENTONNOIR
oE FOnçAGE

PR2 PR'

-+ Ciulâtih dg..riruur
c.c.: @bld. @5oto.t & ùiblmt ( h : 0o 6 - I : 50 il I

rassembler et maintenir les animaux groupés
pour des opérations spéciales que nécessitent
souvent leur manipulation en plus du parcage

de nuit : tris et isolements, soins individuels et
traitements sanitaires collectifs, pesées, mar-
guages. Ils doivent donc êhe associés à d'autres
éguipements : quai d'embarquement, pédiluve,
baignoire, bascule ...

Ces équipements doivent être spéciale
ment adaptés aux animaur et aux opérations à
effectuer eu fonction des types d'alpages, ovins
oujeunes bovins.

Sur les alpages
laitiers , ces problèmes
de contention sont sou-
vent résolus plus faci-
lement : utilisation des
bâtiments ou éguipe
ments divers liés à la
traite, docilité plus
grande des animaux
surtout !

I Le cas des al-
pages à ovins

Sur ces alpages
où les troupeaux ra*
semblent fréquem-
ment plusieurs
centaines de têtes, les
opérations de conten-
tion sont fréquentes :

parcage de nuit, traite,
ments sanitaires, tris
en cours de saison (sé
paration des mères et
des agneaux au sÈ
vrage, des brebis en fin
de gestation ou des ani-
maux destiués à la
vente pour une de*
cente précoce de l'al-
page,...).

Le dispositif de

base doit comprendre :

(frgure 6)

- un parc d'at-
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Figure 6. Schéma d'un parc de contention ovin.
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tente : permettant de loger largement le tnou-
peau, §ans risque d'entassement (prévoir au
moins 1 m2parbrebis, éviter les angles, utiliser
un grillage à maille carrée, ...),

- un entonuoir et un cruloir, pour assurer
l'éctulement des animaux un par un entre deux
rangées de barrières en bois pour une installa-
tion permanente, ou de claies solides, débou-
chant sur uu ou plusieurs portillons ;

- un ou plusieurs parcs de réception, se
lon la ctmplexité des manipulations prévues.

L'utilisation d'un parc de nuit n'est pas
toqjours indispensable, le troupeau utilisant a-
lors des aires de couchage naturelles, mais elle
peut le devenir suivant la période, la crnfrgura-
tion de l'alpage, le mode de cpnduite désiré par
le berger, ou la nécessité de protéger les ani-
maux crntre diverses agressions : prédateurs,
intempéries, ...

Lorsqu'un parc d'attente est disponible,
il fait naturellement office de parc de nuit frxe.
Mais, là enoore, tout ce qui concourt à la mobi-

lité est à rechercher : oomme pour I'abreuve
ment, cela répond au souci de mainteuir des
endroits sains en évitant les bourbiers, mais
aussi d'assurer la meilleure utilisation et ge*
tion des ressources (dernière partie, § 1.2.). Cettæ
mobilité peut notamment être assurée par l'em-
ploi de dispositifélectrifré léger : clôture à deux
fils, ou mieux, filet électrique facilement trans
portable et efficace même pour de gms trou-
peaux (de 2 000 têtes par exemple).

I Le cas des alpages àbovins

Ces équipements sont indispensables
pour les grands alpages collectifs, qui rassemble
des troupeaux pouvant venir de loin : ils le sont
moins sur les unités à faibles effectifs surveil-
lées régulièrement par les éleveurs locaux. Ils
sont utilisés :

- à la montée : pour I'identification des
animaux, les cvntr'ôles sanitaires, les traite.
ments antiparasitaires,

- durant l'estive : pour récupérer et isoler
les animaux malades,

0 til

O PH : PASSAGE or{oMMEs
sécüilé-l:0.3m

\r.

45"

PARC DâTTENTE
- 4lib bûbo5s

ENTONNOTR DE FORçAGE
- peÉ 3olires h: 1,8 m
- pbtlos si posEibb h : 1,5 m
- ps de 3aillier

COULOIR
OE CONTENTION

-h: 1,5m
- pleino: l,l m

BASCULE PARC DE TFI
OUAI D'EMBAROUEMENTæ CAGE OE

CONTENTloN

iitAUV lS DISPOSInF

r-A FoRME ALLoNGÊE ÊurE
LES IilCUVEMEI{T§ TOURMNTS DES ANITIAUX

I

AMÉLloR^TloN

AccÈsL TÉRALAUcouLotR
los boünr Énlroît plus hdlelmnl
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Figure 7. Corral bovins: disposition d'ensemble ld'après HOUDOY et BOCCAM, 1977; et d'apràs MSA, î 985).
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Photo 11. Corral mobile : le couloir dê contention est

composé de plusieurs claies en tubes galvanisées.

- à la descente : pour trier les lots d'éle.
vage.

Comme pour les ovins on retrouve les
trois fonctions à assurer : récupération et at-
tente, éctulement et tri, mais le couloir est aussi
le lieu privilégié pour assurer les manipulations
individuelles.

Il n'y a pas de plan type, mais des dispo.
sitifs plus ou moins compliqués selon les mani-
pulations prévues, avec cependant quelques
principes généraux à respecter pour assurer sé
curité et effrcacité : (figure ?)

- le parc d'attente doit cumprendre deux
parties : une aire d'attente proprement dite clô-

turée simplement (quatre fils barbelés) mais
vaste, débouchant sur un entonnoir de forçage.
L'entonnoir de forçage doit, par contre être spé-

cialement étudié : de forme allongée mais avec
un côté à 45 et une porte à battant pivotant vers
I'aire d'attente pour éviter les évolutions du
troupeau difficiles à contrôler, il doit offrir
1,5 m2 par gros bovin et des parois pleines en
bois de 1,8 m de haut sans saillie de partie
métallique,

- le cruloir de contention comprend éga-

Iement deux parties : le couloir proprement dit,
terminé éventuellement par une cage de clnten-
tion pour les manipulations suivantes ; il ne doit
pas être trop long (8 à 10 m), et un bon rempli+
sage avec les animaux évite Ies temps morts lors
des manipulations. Les parois doivent être

hautes de 1,60 m, en panneaux pleins et lisses
jusqu'à 1,10 m : pour des raisons de sécurité les
interventions des opérateurs (cuntrôles sani-
taires et soins divers, pose des cloches,...) s'effec-

tueut par dessus des animaux, depuis un
marchepied latéral. Divers dispositifs assurent
enfin I'avancemeut régulier des animaux : ble
cage arrière par traverses mobiles, marchepied,
et surtout une entrée latérale (Figure 7), qui
remplace avantageusement les cuuloirs légère
ment cuudés;

- les parcs de tri enfin doivent être asso-

ciés à un quai d'embarquement pour faciliter le
départ des animaux.

Si une installation permanente et solide
à I'entrée de I'alpage paraît néoessaire, il peut
y avoir intérêt, et parfois nécessité, de mettre en
place des dispositifs plus légers, mobiles sur des
quartiers éloignés, pour des soins en cpurs de

saison (photo 11 et frgure 8).

BARRIÈRES

haut

bas
8àtOm

PERCHES COULISSANTÉS

-
.*,r*"*ilil,\

Figure 8. Piège ou souricière, ce dispositif installé le
long d'une clôture, permet de coincer un lot de
quelques animaux gue l'on empêche de sortir, par
des barri àres co ulissantes.

Dans ce cas, le parc d'attente peut être
crnstitué d'un frlet souple en fibres synthéti-
ques, très résistantes, d'une hauteur de 1,7 m.
A I'intérieur, les animaux ont un comportement
calme sans doute lié à I'effet optique de la lu-
mière au travers des mailles du frlet.

[æs alpages qui sont aussi un domaine
skiable : nécessitent des installations entière
ment démontables (figure 9).
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Figure 9. Schéma d'un corral permanent, démontable en fin d'estive.

2.3. LES EQUTPEMENTS
SANITAIRES

Les maladies rencîntrées en alpage sur
les ovins et les bovins sont forts difrérentes et
nécessitent des équipements spécifiques aux
deux eæèces animales.

I Les alpages à ovins

- Le pédiluve est très important pour
lutter contre le piétin, une maladie infectieuse
courante. Plusieurs traitements, préventifs ou

curatifs sont à recummander durant la saison
d'alpage avec un liquide antiseptique, sulfate de
cuivre ou mieux sulfate de zinc. Installé à la
sortie du parr de nuit, dont le sol doit être
parfaitement drainé, le pédiluve est constitué de
deux bassins sucoessifs assez larges pour que
plusieurs moutons puissent passer de front :

(frgure 10)

- le premier, de 3 à 4 m de long pour le
nettoyage des pieds,

- le deuxième, pour le traitement propre
ment dit : profond de 20 cm, surélevé par raÊ
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O.ATTENTE BASSIN 1

NETTOYAGE
BASSIN 2

TRAITEMENÏ
PARC D'ÉGOUTTAGE

v v
PUITS PERDU ARRIVÉE D.EAU
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Évecuaitoru CANIVEAU RECUEILI-ANT L DE L'AIRE o'Écourrnce

Figure lO. Pédiluve à ovins: plan schématique.

port au premier pour récupérer le liquide et à
fond strié pour faciliter la pénétration du pre
duit antiseptique en écartant les onglons.

Iæ sol de I'aire d'égouttage à la sortie du
pédiluve sera parfaitement drainé ou même b&
tonné.

Il existe des modèles de pédiluve enpla+
tique dur, qui peuvent se déplacer d'un quartier
à I'autre de I'alpage.

- L'abri-infirmerie est indispensable
pour protéger les bêtes malades ou qui agnèlent
accidentellement, en fin de saison notamment :

il peut être aménagé à moindres frais dans une
vieille cabane, ou dans un appentis cpnshuit à
proximité d'une nouvelle habitation.

- La baignoire est surtout utilisée pour
lutter contre des parasites externes (tique,
galle, myase...) à I'aide de produits organochlo-
rés ou de pyréthrine. Les baignoires sont
crmposées d'entonnoir de forçage, d' une fosse

d'immersion de 1,20 m de profondeur, et de deux
parcs d'égouttage. (figure 11)

Ces traitements devant s'effectuer avant
la montée en alpage, il peut être judicieux de
I'installerprès du village pour servir à plusieurs
alpages.

D'autre part, pour des troupeaux de
taille réduite, il existe du matériel mobile, mâ
tallique ou en plastique.

I Les alpages àboüns

Iæs affections les plus cpurantes sont
deux maladies infectieuses : la boiterie, la kéra-
tite.

- Un parc-infirmerie, aüoint au cor-
ral, facilite les soins et permet de nourrir les
animaux pendant une période qui peut aller de

une semaine à dix jours.

- Un local d'isolement est nécessaire
pour certaines maladies contagieuses ou dou-
teuses (par exemple avortement infectieux), ou
pour des maladiesparticulières (par exemple, le
traitement de la kératite est plus rapide quand
l'animal est dans l'obscurité).
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COUPE SUR BAIGNOIRE

COUPE AA. COUPE BB.

PARPAINGS OE -\cmoulrtol.t

ANTI-VAGUE PENTE 25%

PAROI B A DE

Figure I l.
Baignoire rectiligne fixe, pour ovins ld'apràs PERSONNE et al., l99Ol.

l. Parc d'attente : grillage à maille carré ou filet souple en fibres synthétiques à haute résistance.
2. Système anti-recul
3. Couloir d'arrivée.
4. Mise à l'eau : plan incliné latéral, carrelé, pour le rendre glissant.
5. Emplacement animal attaché.
6. Baignoire : profil à respecter, pour l'économie d'eau, et de produit actif.
7. Sortie d'escalier.
8. Parc d'égouttage 12 à 3 brebis/m2l : les parois peuvent aussi être constitué de filet souple à
fibres synthétiques,
9. Vidange : il est impératif, pour éviter toute pollution des eaux de relier la buse à un réseau d'épandage,
type fosse septique,
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2.4. LES ABRIS POUR
LES ANIMAI,X

I Les alpages à ovins

Sur les alpages à ovins de tels abris exis
tent rarement et semblent en fait de peu d'uti-
lité : hormis le cas d'un local inIïrmerie déjà cité.

Par crntre sur des unités d'inter-saison
ou eu zone de demimontagne, I'existence d'a-
bris permettrait effectivement d'utiliser au
maximuru les parcuurs avant la rentré en ber-
gerie. Dans les zones à enneigement réduit, des

équipements nouveaux ont été expérimentés à

I'aide de film en plastique : les "bergerie$tun-
nels". (photo 12). D'un crctt moindre par rapport
à un bâtiment en dur, ces installations sont
surtout facilement
montées et démon-
tées, donc dépla-
cées : elles
préseutent ainsi
une grande sou-
plesse d'utilisation
et peuvent, par
exemple, servir de
bergerie.perma-
nente l'hiver.(Pré-
vost et al., 1983).

I Les alpages
à boüns
san§ lait

Là encore,
I'utilité de ce genre

d'équipements ne
semble pas fondée :

En France, la tendance géuérale est de

crnsidérer ce type d'équipements comme inutile
pour les bovins sarul lait sur les pâturages d'al-
titude.

I Les alpages à vaches laitières

L'intérêt des abris des vaches laitières en
alpage est par cpntre un sujet tês controversé :

I'enjeu est ici supérieur au cas desjeunesbovins.
En outre, on observe des traditions très diffâ
rentes, dans des régions proches géographique,
ment : ainsi en France, dans le département de

Haute-Savoie chaque alpage dispose d'une éta-
ble avec traite à I'intérieur, tandis que dans le
département voisin de Savoie, les troupeaux des

grands alpages re*
tent tout le temps
en plein air y
compris pour la
traite (cf traite mo
bile); en Suisse, en
alpage les vaches
sont rentrées en
étable tous les
jours, de 11h à 18h
dans le Jura, et de
th à 19h dans les
Préalpes (Pays d'en
Haut). Devant les
cotts très élevés
des étables, la que*
tionmérite d'être ê
tudiée .

Iæs facteurs
en canse sont I'in-
fluence directe du

des expériences photo 12. Bergerie-tunnet: il s,agit donc d,une innovation climat sur la pre
menées dans Ie Ju- intéressante, dont l'évotution est à suivre sur le plan économi duction laitière
ra Suisse ont no- que et technique llongévité à mieux apprécier notamment). d'une part, et celle,
tamment montré en partie carrélée,
qu'il n'y avait au- des insectes pi-

cune répercussion queurs d'autre
sur les résultats de croissanc€ avec ou sans abri part: elles restent bien diffrciles à évaluer dans
(CAPI/IA J., 1975). Le rapport du cadastre al- l'état actuel des nos connaissances.
pestre suisse note d'ailleurs que dans ce pays

"l'idée de renoncer aux étables sur les alpages à S'agissant du climat, il faut bien distin-
jeunes bovins fait son chemin". guer l'échelle de temps concernée.
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L'inlluencB du climat sur les variations
inter-annuelles des résultats de production sem-
ble bien établie, toutes choses étant égales par
ailleurs (troupe au, milieu, mode de crcnduitp, ...).

Par coutre, à l'échelle de la saison d'alpage
I'influence du climat sur les variations de la
pmduction laitière paraît nettement moins d6
cisive, saufévénements exceptionnels : grêle ou
chutes de neige (quelques jours dans chaque
saison), chute brutale des températures ac-
compagnéesde vent fortpar exemple. C'est donc
le froid qui semble surtout en cause lorsque, à
I'occasiou de tels événements, l'instabilité de
I'air ou I'hygrométrie élevée remontent le seuil
minimum habituel de 0"C au-dessousduquel la
production laitière serait affectée (figure 12): on
conçoit que les effets sont d'autant plus négatifs
en début de saison, que les animaux ne sontpas
encone habitués à des variations brutales de

température ; en cas de chute de neige l'inges
tion d'herbe est a:rêtée, des réserves de foin sont
constituées sur place pour cela dans certains
massifs (Vosges, Alpes du Nord).

La chaleur peut aussi avoir une in-
fluence négative sur la production laitière (au

delà de 25'C), influence qui s'acctoit avec I'effet
coqjugué d'un rayonneme nt intense, cunditions
possibles en hautemontagne par beau temps.

Par ailleurs, pendant les journées
chaudes le dérangement occasionné aux ani-
maux par les insectes piqueurs est manifeste :

les bovins sont excités, rendant en particulier
les cunditions de traite trèspénibles. Ces phéno-
mènes sont observés le plus fréquemment sur
les alpages proches de Ia forêt, il est présenté
comme un des arguments mqjeurs en faveur de
la rentrée des animaux à I'étable sans que nous
ue disposions là aussi de résultats précis à ce

st{et.

L'utilisation d'insecticides, soit en pulv6
risation sur le dos, soit en médaillon fixé à
I'oreille, commence à être répandue ; le pre
blème risque de ne pas être résolu pour autant
que des phénomènes d'accoutumance des in-
sectes aux produits sont toujours possibles.

En définitive, les effets des conditions
climatiques sur la production laitière sont po+

sibles tàéoriquement, mais en condition de pâ-

turage de montagne, ils sont diffrciles à mettre
en évidence. Néanmoins, en année norurale, le
nombre de journées où les températures sortent
de la plage de neuhalité thermique est relative
ment limité. Récemment, cette question a fait
I'objet de deux essais, qui ont comparé deux
systèmes de pâturage, I'un avec plein-air intê
gral et traite mobile, l'autre avec traite frxe et
repos des animaur à l'étable (mi-journée dans le
Jura Suisse, nuit dans les Alpes du Sud ita-
liennes). Au terme de l'erpérimentation, sur les
2 sites, les 2 systèmes de pâturage n'ont pas

entraîné de difrérence sur lapmduction laitière.
Par contre, il est trop tôt pour juger de l'in-
fluence à longterme desdeuxmodesde conduite
sur la végétation, car la gestion de la fumure
organique devient différente Cfmrler et Jans,
1991 ; Cavallero et al, 1991).

PROOUCTION
L rnÊRE

PLÂGE OE
NÉuTRAurË
THERMIOUE

æ
TEMPÊRATURE

^MBTANTE 
rCl

EFFETS DE
L'ACCrclssEM€NT

oE L'HYGRoMÉTR|E

OE LA VITESSE OE L,AIR

OU RAYO'INEMENT SOLAIRE +

Figure 12, Effets de la température ambiante sur la
production laitière das vaches ; modifications appor-
tées par les accroissements de l'hygrométrie, de la
vr'fesse de l'air et du rayonnement solaira ld'apràs
Rémond et Vermorel, 19821.

En conclusion, la plus grande prudence nous
semble devoir être observée sur ces questions
d'abris pour les animaux ; il nous paraît préfâ
rable de ne pas s'engager dans une politique
d'investissements coûteux et dans de nombreux
cas peu justifrés : particulièrement sur les al-
pages éloignés des forêts, en haute altitude par
exemple.
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En matière de bâtiments, mieux vaut
investir dans l'amélioration des cpnditions de
vie et de travail des bergers et des alpagistes,
conditions souvent diffrciles, pénibles, et trop
longtemps négligées sur les alpages.

A noter aussi que dans le cas des alpages
à vaches laitières avec traite fixe au chalet, il

faut prévoir la récupération et le stockage du
lisier. Iæs caractéristiques et les exigenæs de
ces fosses (taille, forme, étanchéité) ne sont pas
vraiment spécifigues à l'alpage, on se reportera
aux ouvrages spécialisés de construction d'éta-
ble pour les fermes de montagne.
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LE S EQUIPEMENTS PERMETTANT
D'UTILISER L'ESPACE PATURE

Il s'agit principalement des accès, des clôtures et du matériel d'épandage des
restitutions.

1. LES ACCES

Hormis le cas de la nécessaire desserte
des alpages laitiers, ces équipements sont très
controversés. Les interro gatio ns portent princi-
palement sur:

- le coût financier, d'installation mais
aussi d'entretien, qui est très élevé etpeut venir
en concurnence avec d'autres équipements, plus
bénéfiques à l'alpage mais moins évidents,

- les effets induits défavorables : agreÿ
sions sur I'environnement, augmentation du
trafic, apparition et développement d'autres
usages pour c€t espace et qui peuvent entrer en
confl it avec I'exploitation pastorale.

Mais il n'y a pas de règles universelles :

cela dépend des liaisons souhaitables avec Ia
vallée, variables d'une situation à I'autre.

Cependant, pour le strict usage pastoral,
onpeutproscrire dans la plupart des cas la route
goudronnée, ainsi que I'accès aux véhicules é-

trangers à I'alpage, moyennant les aménage-

ments nécessaires: barrières solides, mais aussi
parking, et panneau d'information sur les acti-
vités pastorales justifrant Ies crntraintes octa-
sionnées dans I'intérêt de tous.

r.1. LES ALPAGES A OVINS

Bien qu'il soit nécessaire d'assurer le
ravitaillement du berger et le transport du sel
ou de diverses fournitures, c'est pour ce type
d'alpages, souvent situés en haute altitude, que
la réalisation de lourds travaux pose le plus de
problèmes:

- cott financier acrru en raison de l'éloi-
gnement,

- double usage bénéfique de type sylvo-
pastoral limité,

- environnement encore plus sensible :

fragilité acrrue des substrats avec le relief et
I'altitude, dérangement de la faune sauvage et

I
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destructiou de sites et d'espèces végétales à
faible pouvoir de colonisation.

- nette auguentation de la fréquenta-
tion touristique sur ces sites très athactifs, avec
tous ses effets perturbateurs voire dangereux
pour le troupeau : problème des chiens notam-
meut.

En tout état de cause, si une piste pour
véhicule tout terrain s'avère indispensable pour
désenclaver un alpage isolé, il faudrait I'arrêter
à I'entrée de I'alpage : sinon limiter au maxi-
mum les pistes, en interdire I'actès aux véhi-
cules étrangers à I'exploitation pastorale, et
envisager d'autres solutions.

Ainsi un héliportage bien organisé au
niveau de tout un massif, eu ctncertation avêc
l'ensemble des partenaires intéressés au-delà
de I'activité pastorale (forestiers, chasseurs,
randonneurs et alpinistes, ...) semble une bonne
façon de traiter la question, et ce au moindre
crtts économique et écologique : cette pratique
est désormais bien rodée sur plusieurs massifs.

1.2. LES ALPAGES A BOVINS
NON LAITIERS

Sur ces alpages, situés généralement à
des altitudes moins élevées, I'acrès semble da-

vantage justifré :

- I'intérêt mixte sylvo-pastoral est plus
évident,

- pour des raisons sanitaires : les visites
du vétérinaire ou les descentes d'animaux sont
plus fréquentes et nécessaires qu'avec les ovins.

Iæs pistes accessibles au: véhicules tout
terrain, empierrées, avec renyois d'eau sur
3,5 m de large, et une pente suffrsamment üs
suasive au début s'avènent suffisants.

1.3. LES ALPAGES LAITIERS

La fabrication de fromage peut exiger
des relations fréquentes avec la vallée : nécessi-

té de descendre le lait 2 fois par jour lorsqu'il
u'est pas transformé sur place, ou les fromages
dans le cas de pâtes molles (1 fois par semaine
pour le oReblochon" en Haute-Savoie par exem-
ple).

De plus, en raison de l'exigence en maind'æu-
vre sur I'alpage et pour les foins en foud de
vallée, des va+t-vient familiaux fréquents sont
nécessaires. L'existence d'accès plus élaborés
s'impose ici davantage, mais là encore une
piste correcte suffrt le plus souvent.

Iæs pistes peuvent être remplaées par
d'autres solutions permettant I'accès où le
transport des matériaux, à un cott inférieur ;

ces tedrniques sont surtout développées sur les
alpages suisses :

- héliportage pour la descente des fro-
mages de garde 0ongue durée d'affrnage) en fin
de saison,

- câble transporteur spécifrque à l'al-
page, ou oo-nsage d'installations touristiques
de remontée mécanique,

- funiculaire sur monorail à crémail-
lère, assurant le hansport de personnes et de

matériaux (330Kg).

2. LES CLOTURES, PASSAGES ET BARRIERES

Les installations remplissent différentes
fonctions : limitations des espaces, sécurité des

animaux, cloisonnement de I'unité en quartiers

ou pancs, passage sélectif réservé à certains
u$gers...
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2.1. CLOTURES DE LIMITE
OU DE SECURITE

I Les alpages àbovins

Iæs clôtures de limite sont indispensa-
bles sur les alpages uon gardés en permanence
ou sur les unités collectives où la présence du
berger ne suffrt pas à éviter une trop grande
dispersion des animaux : limites d'alpage dan-
gereuses (falaises...), mais aussi organisation
minimum de Ia pâture à assurer.

Les clôtures de limites sont de deux types
: en barbelés ou électriques.

les clôtures en barbelés sont effi-
caces, mais longues à poser.

Dans les endroits très enneigés et pen-
tus, ou sur des domaines skiables, ces clôtures
doivent être déposées en hiver, pow éviter leur
rupture ou des accidents.(photo 13).

les clôtures électriques : souvent
préférées aux précédentes grâce à leur simpli-
cité de pose et de déplacement, tout en étant
aussi efficaces et moins gênantes pour les au-
tres usagers.

Elles sont composées :

* D'un électrilicateur :

Appareil qui transforme le courant qu'il
reçoit (secteur, accumulateur, pile) pour resti-
tuer au circuit de clôture un régime discontinu
d'impulsions électriques de haut-voltage
(1500 V), et d'ampèrage très faible, non dange-
reuses.

Les électrificateurs peuvent être alimen-
tés par des accumulateurs, des piles ou par le
secteur, maispeu d'alpages sont reliés au réseau
électrique. Pour les clôtures de limite dont la
longueur dépasse souvent plusieurs kilomètres,
les électrificateurs doivent permettre de distri-
buer un courant entre 2000-3000 V pour rester
effrcac,es, même en cas de défaut accidentel d'i-
solation du circuit.

* D'un circuit de clôture :

Les piquets tête de ligne ou d'angle doi-
vent être solides, ils sont en général en bois,
tandis que les piquets intermédiaires gui sou-
tiennent simplemeut les fils peuvent être en
bois, en fer ou en plastique. Les frls oonducteurs
employés sont du frl de fer lisse galvanisé, ou de
la câblette en acier souple, ou des câbles électro-
plastiques.

Photo I 3. Systême de fixation pour pose et dépose
des fils barbelés.

Récemment sont apparus sur le marché,
des fils souples en acier ertensible hyper rési-
stant (traction 150kg/mm2), qoi augmentent
I'effrcacité des clôtures de grande longueur et
qui facilitent la pose puisque l'eqpacement des
gros piquets est porté à 400m. (photo 14)

Rappelons que la qualité de la confection de la
prise de terre est une condition fondamentale
de I'effrcacité d'une clôture.

it
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Photo 14. Clôture souple à fil lisse à haute résistance,
Les piquets intermédiaires maintiennent simplement
l'écartement des fils, ils n'ont pas besoin d'être
enfoncés dans le sol, Le fil ne peut pas être coupé
par une pince ordinaire, ce qui évite les malveillances

I Les alpages à ovins

En général, en raison de Ia présence d'un
berger, elle même liée à la taille des troupeaux,
les clôtures de limite sont peu utilisées sur les
pâturages d'altitude, mais le sont davantage sur
Ies unités d'inter-saison ou sur les parcours de

demi-montagne. Iæs clôtures fixes, en grillage à
maille carrée, présentent I'avantage de Ia soli-
dité et de I'efficacité pour ce type d'animaux,
sous réserve que la topographie s'y prête. En
revanche, ces clôtures présentent certains in-
convénients : elles n'arrêtent pas les chiens er-
rants (avec une hauteur de 0,90m couramment
employée), elles incommodent les autres usa-
gers (chasseurs, randonneurs,...) et, surtout
elles sont plus longues et deux à trois fois plus
crrûteuses à poser que les clôtures électriques.

Ces dernières sont donc souvent préfé-
rées, avec différents systèmes à 3 ou 4 fils (figure

13): elles connaissent un Iarge succès grâce à

TENSION I
TERRE OU MASSE 1

.J/ .. ,f

30m

25 c.n

17,5 crn

15 crn

ÊLEcTRTFTcATEUR

Figure 13. Schéma de montage d'une clôture électique
pour ovins llambert et al., l98l).

leur montage efficace. Bon marché, faciles à
poser, laissant I'espace ouvert à tous une fois
débranchées, elles permettent une améliora-
tion sensible de I'exploitation : Ie nombre de
parc est accru, cela facilite les rotations rapides
et les forts chargements.

2.2 LES CLOTURES
DE CLOISONNEMEI{T

Iæ cloisonnement esit une technique de
pâturage permettant I'entretien et une meil-
leure utilisation des ressourc€s herbagères :

- il estpeu utilisé avec les ovins, surtout
pour les gros troupeaux, qui sont en général
gardés en peûnanence par un berger.

-pour lesbovins, il estpar contre large-
ment utilisé avec Ies vaches laitières, et de façon
très variable pour lesjeunes bovins suivant les
pays et les régions.

Iæ développement de formes modernes
de cloisonnement a entraîné la généralisation
de I'emploi de la clôture électrique, en recher-
chant des matériels légers, facilement utilisa-
bles par une main d'æuvre réduite. Ainsi les
options pour chacun des éléments peuvent être
différentes des clôtures de limites permanentes.
(photo 15).
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Photo I 5. 3 options de légàreté pour une clôture de
cloisonnement :

- électrificateur solaire, à photopile (poids 2,5Kgl.e - piquets plastiques.
- fil électro-plastique : fibres synthétigues et plu-
sieurs brins conducteurs defaible section en cuivre
et-ou inox.

2.3. LES PASSAGES SELECTIFS

La nécessité de cuncilier des usages mul-
tiples pour perûrettre le meilleur usage de I'es
pace pastoral par diverses activités a été
évoquée, sous réserye d'une intégration harmo
nieuse des contraintes liées à ces difrérents
usages bien str. Ne seront ici évoqués que le§
aspects techniques de l'ouverture des espaces
pâturés à d'autres usages.

Figure 14. Plan schématique d'un passage canadien. l!
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Ils cpncernent essentiellement :

- passage des véhicules : le passage ca-

nadien classique est la solution la plus au point
(figure 14), tandis que différents qysêmes de

portes ou banières à manipulation souple sont
régulièrement présentés, sans qu'aucun d'entre
eux ne se soit waiment imposé pour I'instant
(po*e se cuuchant sow le poids du véhicule et
se relevant automatiquement grâce à des res
sorts, barrière à fermeture automatique apês
le passage du véhicule, commandes à di-
stanct, ...) ;pour ce Bpe d'équipement, le déve
loppement des randonnées à cheval pose des
problèmes spécifiques encore mal résolus,

- les passages pour Ies piétons : diffé-
rentes réalisations simples et peu cotteuses per-
mettent le passage aisé des piétons sans
endommager les clôtures. (figure 15)

Mais ici le problème n'est pas celui du
dispositif en soi, mais celui de son utilisatiou

réelle par les piétons : il faut donc étudier spê
cialement les emplacements eD fonction du
cumportement observé des randonneurs sur
chaque site, mais surtout envisager un investis
sement parallèle dans l'information des divers
utilisateurs, en crntinu.

Plus généralement, pour oes problèmes
de multi-usage et d'équipement il faut installer
des formes de dialogue permanent enhe les
responsables de I'activité pastorale et les prin-
cipaux usagers, et le prolonger par un travail de

sensibilisation, sur les lieux de vie et d'origine
des utilisateurs nombreux, en utilisant toutes
les formes possibles de cpmmunication §our-
naux, radios et télévision locales, diffusion d'af-
fiches ou plaquettes sur les lieux de renctntre :

services publics, @rnmerces, refuges, ... mon-
tages et conférences éducatives et récréatives,
etc)

AL-

B +
:v: :

D æo(E

çF
,1rt

- Les chicanes lal et lb) sont tràs bien adaptées aux clôtures mobiles,
- Les escaliers lcl et lil aux clôtures fixes. lBabler et Strebel, I 968).
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LOCALISATION DES EQUIPEMENTS ET
GESTION DES RESSOURCES PASTORALES

L'aménagement d'un alpage par ses équipements, doit concourir d'une part, à
l'utilisation la plus effrcace des disponibilités pastorales pour pemettre les performances
animales souhaitées, et d'autre palt à assurer l'entretien et le renouvellement à long terme
des ressources du milieu...

Pour cela des principes de base sont à respecter, pour trne orgarrisationrationnelle
de la pâture :

- exploiter les secteurs à pâturer à la date optimale (montaison des graminéss ...),

- asflrrer un équilibre enhe les charges animales (en repos, déplacement ou pâtu-
rage) et les ressources du milieu (état de la couverture végétale et des sols, qualité
fourragère, ...), pour assurer aux animaux une quantité d'herbe corespondant à leurs
besoins à chaque période,

- et conserver à long terme les "potentialités" flu miligu : un sous*hargement
entraînera le développement d'une végétation médiocre d'un point de vue fourrager,
ligneuse ou herbacée ; un sur-chargement entraînera une baisse de la productivité, de la
qualité fourragère, de la diversité floristique, et augmentera les risques d'érosion, etc.
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1. LES ALPAGES A OVINS

Ne sera envisagé ici que le cas le plus
fréquent, celui des grands alpages gardés et
surveillés en permanence.

Rappelons les notions principales d'utili-
sation de I'espace par les ovins : la répartition
des ovins sur I'alpage résulte d'un cumpromis
entre le berger et I'animal, sans qu'il soit tou-
joursfacile de dissocier ce qui relève du crmpor-
tement inné de I'animal, ou de celui acquis ou
imposé par I'action du berger.

Les phases de pâturage intense se si-
tuent principalement :

- Ie matin, au départ de la zone de repos noc-

turne,

- le soir, avant I'arrivée à cette même zone.

Cette habitude comportementale du
mouton aboutit à une cpncenhation de pa*
sages, et à une densité plus forte de pâturage
autour des zones de couchages nocturnes.(fi-
gure 16).

Or, en génétal, Ies bergers pour des rai-
sons decommodité, et de sécurité (orages, chiens
errants) localisent les aires de couchage de leur
troupeau (aires parquées ou non) près de Ieur
chalet, sauf en certaines phases de mi-saison où
les animaux choisissent fréquemment leur aire
de repos nocturne en semi-liberté. Tous ces aÿ
pects liés au csmportement et au gardiennage,
sont abordés dans le module "Animal".

En déIinitive, la localisation du chalet du ber-
ger de par ses liens avec les aires de repos
nocturne des ovins conditionne de façon déüer-

minante la répartition des charges animales
sur un alpage à ovins.

1.1. CRITERES DE CHOIX
POUR LA LOCALISATION DES
CHALETS

Le choix du site d'implantation du chalet
est important pour des raisons de bonne exploi-
tation de I'alpage, de cunfort, de crmmodité pour
le berger et de sécurité.

Dans tous les cas, le berger des moutons
a besoin d'être proche des lieux de pâturage,car
c'est lui qü décidera quotidiennement du sec-

teur à exploiter.

L'emplacement du chalet doit se raison-
ner en fonction de la configuration générale de
I'alpage.(frgure 17).

Examinons trois gfands types de si-
tuation:

- L'unité pastorale est d'un seul tenant,
sans difticulté topographique particulière, c'est
le cas le plus simple : l'emplacement du chalet
et de la zone de couchée nocturne le plusjudi-
cieux est une situation centrale dans le tiers
inférieur de I'alpage. (figure 17 a).

La position du chalet sur I'axe central de
I'alpage permet au berger de diversifier au
mieux les directions de départ et d'arrivée du
troupeau (360'). La situation dans le "quartier"
du bas de l'alpage autorise le berger à être
proche des lieux de pâturage pendant une lon-
gue période : au début et en fin de saison. La
situation exacte dans ce quartier est un ctmpro
mis entre I'acressibilité du chalet dès le début
d'estive (zone déneigée) et la proximité avec les
quartiers suivants : équilibre parfois difiicile à
trouver ; I'idéal bien sûr, serait que les secteurs
de pâturage du haut de I'alpage soient équipés
d'un deuxième chalet.
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Figure 17. Schéma d'implantation du chalet du berger sur un alpage à ovins
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- [l arrive parfois que de lourdes
contraintes pèsent sur le choix de I'emplacement
du chalet : problèmesfonciers, accessibilité pour
la construction ... et la position défrnitive du
chalet se trouve excentrée par rapport au sec-

teur de pâturage. (fïgures 17 b et c). C'est tou-
jours un mauvais choix pour I'utilisation
ultérieure de l'alpage puisque les charges ani-
males seront forément très mal réparties, les
itiuéraires des troupeaux étant croncenhés sur
unsecüeurde 180".

- Dans le cas d'unités fractionnées,
acridentées, très étendues où il faut plus d'une
heure de marche au berger et au troupeau pour
se rendre d'un quartier à I'autre, il est indispen-
sable d'aménager plusieurs chalets pour le ber-
ger, qui seront chacun au centre de chaque
secteur.

L'implantation des chalets neufs devra
tenir compte de I'emplacement des cabanes
existantes, pour avoir la répartition la plusju-
dicieuse des différents logements, afin de ne pas
multiplier Ie nombre total de chalets. Trois par
alpage paralt un chiffre maximum pour des
raisous de cotü de cpnstruction et de commodité
pour le berger (nombre de déménagements dans
l'été). (frgure 17 d).

Enfin, il ne faut pas oublier le critère
sécurité dans le choix de I'emplacement des
chalets:

- sécurité pour le bâtiment lui-même, en
hiver en haute montagne, Ie risque d'ava-
lanches doit être pris en crmpte. En cas de
construction sur de nouveaux emplacements,
les renseignements des habitants locaux, la con-

sultation des cartes de localisation d'avalanches
ou les crnseils des spécialistes ne sont pas super-
flus, tant la prévision des sites à I'abri des ava-
lanches est parfois délicate ...

- sécurité pour Ie troupeau en été : il faut
éviter les emplacements de chalets proches de
falaises, de barres rocheuses et de ravins
abrupts, accidents de relief trop dangereux en
cas d'affolement du troupeau.

1.2. UN COMPLEMENT SOUHAI.
TABLE : LA MULTIPLICATION
DES ZONES DE COUCHEE NOC.
TURNE PAR LE PARCAGE NOC.
TURNE

Précédemment, nous avoDs vu gue I'em-
placement des cpuchées nocturnes est intime'
ment lié à cplui des chalets de berger.

Ces situations traditionnelles des zones
de couchage, perpétuées d'un berger à I'autre,
d'année en année ... conduisent souvent à des
surcharges animales localisées aux alentours
des trqjets privilégiés par le troupeau, ou le
berger ; il n'est pas rare d'observer aux environs
des couchées, les effets néfastes sur le milieu dts
aux passages excessifs du troupeau : nom-
breuses sentes, plages de sol mis à nu.

Pour éviter cela, il est souhaitable de multi-
plier les emplacements des zones de cou-
chage noctunre, même si elles ne doiventpas
être à proximité du logement du berger. Le
parcage de nuit est une solution pour imposer
au troupeau la zone de couchage choisi par le
berger, et permettre à celui-ci de mieux gérer
les ressources pastorales présentes.

Ainsi, l'installation du parc de nuit à
proximité des zones de pâturage :

- supprime des trqjets néfastes pour le
troupeau (besoins supplémentaires) et pour le
milieu (début d'érosiou),

- permet le matin, période où l'activité de
pâturage est intense, de faire pâturer par le
troupeau dès la sortie du parc de nuit des sec-

teurs intéressants au point de vue fourrager.
Cet avantage se retrouve le soir avant la rentrée
à la couchée, auhe période intense de pâturage.

Rappelons que I'emploi du fïlet électri-
gue est une nouveauté technique qui permet de
déplacer rapidement les emplacements des
parcs avec peu de travail et en utilisant toujours
le même matériel.

Cependant, le principal obstacle au par-
cage de nuit pour les bergers est la crainte
d'affolement du troupeau sous la menace d'élé-
ments extérieurs : orage ou pire encrre, attaque
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de chiens errants. L'attitude des bergers sou-

cieux de maintenir les zones de couchée pês de
leur cabane poura évoluer quand la question
des chiens errants sera résolue.

Par ailleurs,la diversifrcation des empla-
cements de parcs de nuit offre un intérêt sani-
taire pour le troupeau, notamment en cas de
saisou pluvieuse, le risque de crntamination du
piétin est amoindri.

Enfrn, il faut qjouter l'effet particulier du
parrcage de nuit sur la végétation ligneuse. C'est
une véritable technique d'amélioration des
landes à myrtilles et à genêts, pour faire dispa-
raltre ces espèces gênantes pour le pâturage.La
pression animale instantanée doit être forte
pour être effrcace : 1 mouton/m2 pendant deux
ou trois nuits consécutives, ensuite le parc doit
être déplacé.

1.3. INFLUENCE DE LA LOCALI.
SATION D'AUTRES DISPOSI.
TIFS LEGERS

I La distribution du sel

Il ne s'agit pas à proprement parlé
d'équipements, mais de "points remarquables' des
trajets du boupeau sur lesquels I'homme peut agir.

En général, la prise de sel se fait le soir
avant I'arrivée à la couchée. [æs lieux de distri-
bution de sel sont haditionnels, ils correspon-
dent à des zones parsemées de pieres plus ou
moins plates, sru lesguelles les bergers déposent
le sel. Il y aurait intérêt, bien str, à changer le
plus souveut possible ces emplacements poru
diversilier les trajets du troupeau, et ainsi
mieux répartir les charges animales.

I L'utilisation des déflecteurs

Ce sont des dispositifs artificiels, qü dê
tournent le trqjet adopté par les animaux vers
d'autres secteurs afin d'éviter des zonesparticu-
lièrement sensibles. Ils sont disposés perpendi-
culairement à l'axe de trqjets habituels des

animaux ; clrnme pour les parcs de nüt, ils
peuvent être réalisés à I'aide de frlets mobiles.
Leur utilisation est restée au stade expérimen-
tal.

Un essai en vraie grandeur a eu lieu sur
un alpage du Parc National des Ecrins pour
éviter des zones sensibles (sol superfrciel,20 à

50 % de le@uvrement seulement : pelouses à
Sesleria cperulea), surfréquentées en raison de

la proximité du chalet, et pour détourner le
troupeau vers des zones moins utilisées.

2. LES ALPAGES A BOVINS NON LAITIERS

En général dans ce ÿpe d'alpage, les
bovins ont un comportement proche d'animaux
eu liberté, même s'ils sont surveillés en perrna-
nenoe par un berger qui a souvent peu d'in-
fluencr sur la répartition des animaux.

Au sein de I'alpage, les jeunes bovins se

répartissent plus en fonction des facteurs pro-
pres au comportement spatial des animaux,
qu'en fonction des facteurs liés à la végétation.
Cela conduit forément à une mauvaise réparti-
tion des charges animales par rapport aux neÿ
sources fouragères, on observe :

- des zones de forte charge animale : elles cur-

respondent au:. zones fonctionnelles situées
principalement autour des zones de repos
nocturne ou diurne, et le long des zones de

déplacement rejoignant ces pôles.

- des zones de faible charge animale : elles sont
à l'écart des axes rejoignant ces différents
pôles.

Grâcr à certains équipements pastoraux,

il est possible de corriger en partie le ctmporte.
ment spatial des bovins, en modifiant l'empla-
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cement des zones fonctionnelles :

- les zonesde repos nocturne ontdes caractâ
ristiques physiques bien défrnies (bonne aé-

ration, faible pente, voire plate) ; il n'est pas
possible de jouer sur ce type de zones, sauf
dans le cas de parcage de nuit mais c'est une
pratique rare dans les alpages àjeunes be
vins,

- par contre, les zones de repos diurne se trou-
veut à proximité des points d'eau (les p&
riodes principales d'abreuvement se situent
immédiatement avant ou après le repos de la
mi-journée).

(Pour tous
ces aspects liés au
comportement,
voir Module "Ani-
mal").

Sur les alpages où
I'eau est peu di
sponible ou mal
répartie, on
constate précisé-
ment uue forte
concentratiou des

charges en pâtu-
rage autour des
points d'eau : sur
ces alpages ils
ouent alors le

même effet de
structuration de
l'utilisation de
I'espace pour le
troupeau que le
logement des ber-
gers sur les al-
pages à ovins
(frgure 18).

D'une fa-
çon générale, sur
les alpages à bo-
vins non laitiers
les équipements
dont la localisa-
tion a une in-

fluence majeure sur l'utilisation des ressources
sont lespoints d'abreuvement, lorsque I'eau est
rare, et les clôtures de cloisonnement.

2.I, CRITERES DE CHOIX
POUR LA LOCALISATION
DES POINTS D'EAU

En plus des contraintes techniques pro
pres à I'installation de tels équipements, on
choisira des emplacements convenant au repos
des animaux, situés de préférence au milieu de

Figure I 8, lnfluence des points d'abreuvement sur la répartition
des charges en pâturage sur un alpage à bovins. ld'après Favre,
t 979).

ænes que I'on sou-
haite améliorer :

s'il existe qu'une
seule possibilité
pour l'iustallation
d'un point d'eau,
on choisira une po'
sition centrale afrn
d'obtenir la répar-
tition la plus équi-
librée possible des
charges animales
sur l'ensemble de
I'unité pastorale.
Mais il estbien évi-
dent que la disper-
sion des points
d'eau assure aussi
une meilleure 16
partition des
charges (fi-
gure 18).

Enfin, en
jouant sur la mise
en service ou la fer-
meture de oertains
abreuvoirs, on
peut provoquer un
déplacement pr6
férentiel des ani-
maux d'un
quartier à l'autre à
la meilleure pê
riode, et réaliser
ainsi une sorte de
rotation sans avoir
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recours au cloisonnement : §olution efficace et
peu ootteuse, semblet-il, mais insuffrsamment
testée.

2.2, LE CLOISONNEMENT DE
L'ALPAGE

L'implantation judicieuse des points
d'eau améliore la répartition de la charge, mais
sur de vastes alpages (100 ha), cette répartition
est souvent irrégulière ; aussi pour arriver à une
utilisation optimale des ressources founagères,
il faut s'affranchir véritablement du cumporte-
ment spatial spontané des troupeaux.

Iæ cloisonnement de I'alpage est I'un de
oes moyens ; à l'aide de clôtures fixes ou électri-
ques il est possible d'imposer au troupeau des
rotations plus ou moins rapides entre les diffé-
rents parcs.

Pour de petits alpages, I'intérêt du
cloisonnement est peut-être daVantage écono-
mique : en augmentant I'effectif estivé, cela
peut permettre de payer un berger permanent,
même si ce mode de conduite du pâturage lui
apporte quelques suppléments de travail quoti-
dien.

Sur I'alpage du Cruet, (Préalpes de
Haute-Savoie, un quartier d'alpage de 20 ha a
été cloisonné en 5 parcs, Ie troupeau effectuant
3 ou 4 cycles de rotation dans Ia saison. Ce mode
d'exploitation, pratiqué pendant 3 ans a permis
de doubler la charge totale (2,2 gé-
nisses/ha/lOO j) par rapport au pâturage tradi-
tionnel local (1 génisse/ha/lO0 j), tout en
conservant les mêmes gains de poids, 500 à
600 eô.

Pour de grands alpages, c'est davan-
tage la meilleure maîtrise du troupeau, et I'uti-
lisation de I'espace et des ressources fouragères
qui sont à l'origine du cloisonnement ; peuvenü
intervenir également des considérations sani-
taires ou liées au multiusage.

Sans envisager Ia pratique d'un vérita-
ble pâturage tournant, car les mouvements d'un
troupeau de plusieurs centaines de bovins sont
assez délicats, il est cependant possible d'amé-

liorer la conduite "libre" de grands alpages en
les cloisonnant au moins en 2 ou 4 grands parcs,
les animaux effectuant une rrtatiou d'au moins
2 cycles daus une saison. Ce mode de cunduite
permet:

- d'établir un plau de pâturage en fonction de

la précocité des différents secteurs de I'al-
page,

- de bénéficier d'une repousse d'herbe entre
chaque cycle, tout au moins pour les alpages
d'altitude pas trop élevée,

- de mieux répartir les charges animales entre
les différentes zones,

- de faciliter la tâche du berger en réduisant
les surfaces qu'il doit visiter chaque jour
puisque le troupeau pâture des secteurs
moins étendus.

Sur I'alpage expérimental de I'AIpe
d'Huez dans I'Oisans (250 ha), une simple divi-
sion en deux grands parcs, le premier étant
utilisé en début et fin de saison, permet une
bonne maîtrise de la pousse de I'herbe, une
limitation des risques sanitaires et des perfor-
manoes animales satisfaisant€s (GMQ : 600g/j).

2.3. CRITERES DE CHOIX POUR
LA LOCALISATION D'AUTRES
EQUIPEMENTS

I Les piemes à sel à lécher.

Ce ne sont pas à proprement parlé des
équipements mais leur inlluence est très nette :

disposées au ccur de zones habituellement peu
visitées, elles peuvent détourner en partie le
trqjet de bovins et augmenter ainsi la charge
animale sur cts secteurs.

Sur I'alpage d'Huez, sur deux zones de
2,7 ha et 1,5 ha habituellement peu chargées
(0,36 et 0,29 génisseÀa/100j), la pose de pierre à
sel au milieu de cellesci a permis d'augmenter
cunsidérablement la charge en pâturage (0,76 et
1,48 génisse/hal100j).

Il faut citer un autre effet des pierres à
sel, plus limité en surface mais néanmoins çec-
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taculaire : disposées dans des taches de ligneur
bas, leur présence provoque localement un effet
de débroussaillement grâce au piétinement in-
tense des animaux qui viennent lécher le sel
(photo 16).

I Installation des pièges-souricières .
couloir de contention

La capture d'une génisse pour la soigner,
dans les alpages ou les quartiers démunis de
corral, est souvent une opération diffrcile pour
le berger, s'il est seul.

Pour faciliter ce type d'opération, il est
conseillé de placer le piège (souricière), ou le
couloir de cuntention, près de zones de rassem.
blement naturelles des animaux (de préférence
près des zones de repos nocturne), que I'on en-
cercle par une clôture électrique fermée à la
tombée de la nuit. Iæ lendemain matin, tous les
animaux, ayant retrouvé leur calme, il ne reste
plus qu'à fai.ne rentrer I'animal à soigner dans le
di$ositif d'isolement (piège ou couloir de oonten-
tion), opération qui peut être encpre délicaüe.

Photo I 6. Une pierre à sel disposée au centre d'une
tache de genévrier rampant, ontrcîne sa disparition
par l'effet du piétinement intenss des animaux.

3. LES ALPAGES A BOVINS LAITIERS

Traditiounellement, les alpages à bovins
laitiers ont toujours eu les meilleurs sysêmes
d'exploitation des pâturages, car la stratégie
d'utilisation des ressources fouragères se râ
percute directement chaque jour sur Ie niveau
de pmduction de lait.

Dans plusieurs régions, sur c€s alpages
oupratiquait un véritable "pâturage rationné" :

à chaque période de pâturage suæédant à la
traite, le matin et en frn d'aprè+midi, Ies ani-
maux étaient conduits sur une nouvelle zone de
pâturage très limitée.

Le système de la upachonnée" sur les
grandes montagnes de Savoie a également été
cité comme un exemple très performant d'utili-

sation de l'espace et d'entretien des ressources.

Nous avons vu dans tous les cas la nécessité du
passage à la traite mécanique pour maintenir
de tels systèmes crmpatibles avec les nouvelles
contraintes économiques et sociales. Or I'em-
placement du lieu de traite, par la concentra-
tion biquotidienne du troupeau qu'il entralne,
joue sur ces alpages le même effet structurant
de I'utilisation de l'espace et des ressources
pastorales que le chalet sur un alpage I evins,
ou le point d'eau sur un alpage bovin non
laitier .

Sur les alpages à traite fixe au chalet, le
passage à la traite mécanique n'a pas entraîné
de bouleversement majeur dans I'utilisation de
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I'espace : il en fut tout autrement sur les alpages
où la traite se pratiquait de façun itinérante en
plein air, q)mme dans le cas de la pachonnée.

3.1. CONSIDERATIONS SUR LA
LOCALISATION DE LA TRAITE
MOBILE

Iæs emplacements où le stand de traite
peut être installé sont plus Iimités que ceux
nécessités autrefois par les pachonnées qui pou-

vaient être placées pratiquement n'importe où,
même dans la pente (usqu'à 50%). Suivant la
mobilité des installations, la durée des emplace-
ments de traite s'étale maintenant de 5 à
20 jours.

Ce système économique en temps et en
main-d'ceuvre, présente de graves inconvé-
nients, si on n'y prend garde :

- accumulation de fertilisation organique à
proximité des stands de traite d'où les risques
possible de prolifération de plantes nitro-
philes indésirables (Rumex alpin, Renouée
bistorte, ...),

- transformation en bourbier des pourtours du
stand par excès de piétinement, en période
pluvieuse,

- allongement des trqjets des animaux du lieu
de pâturage au lieu de traite, entraînant des

déperditions énergétiques.

Une interrogation majeure demeure :

comment va évoluer la qualité d'ensemble des
herbages, alors que l'épandage régulier des res
titutions n'est plus assuré.

Pourpallier ces divers inconvénients, les
exploitants pourront s'orienter dans deux direc-
tions :

- soit multiplier les emplacements de traite :

on améliore ainsi I'utilisation des différents

quartiers, ou minimise les pertes énergéti-
gues et les effets indésirables dus à I'erès du
piétinement et à I'accumulation de restitu-
tions ; les voies d'amélioration seront certai-
nement à rechercher dans le choir du
système de parcage associé à la traite apte à
assurer la meilleure efhcacité des déjections ;

- soit réduire le nombre d'emplacements réser-

vés à la traite et installés ceux-ci sur des
plate-formes bien aménagées afrn:
* de faciliter I'accès pour les animaux et la

mise en place du matériel,
* d'améliorer les conditious de travail des

trayeurs,
* de réduire les efrets du piétinement,
* de récupérer les déjections et de les

stocker dans une fosse à proximité, pour
un épandage ultérieur .

3.2. LE CLOISONNEMENT

Si la rotation des troupeaux a de la peine
à s'installer sur certains alpages à jeunes bo.
vins, elle se pratique cowamment dans les al-
pages laitiers.

La clôture électrique a remplaé le ber-
ger et dans certaines vallées, elle permet la
pratique d'un véritable pâturage rationné :

l'emplacement des parcs de pâture est changé
deux fois par jour. De cr fait, la quantité d'herbe
offerte aux animaux est parfaitement réglée à

leurs besoins, le gaspillage est minime.

L'emplacement du parc de pâturage est
choisi en fonction de I'avancement de la végéta-
tion : cela permet d'offrir aur animaux une
herbe de qualité pendant plus longtemps dans
la saison. C'est un moyen privilégié pour abou-
tir à I'exploitation optimale de l'alpage.
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CONCLUSION

On voit donc en définitive que les équipe
ments des alpages sont de cunception relative.
ment simples: cela n'empêche pas de crnstater
qu'ils sont souvent mal adaptés, non fonction-
nels. En effet, en-dehors du cott, qui reste sou-
vent trop important par rapport à
I'environnement économique actuel, les pro-
blèmes essentiels posés par les équipements
sont essentiellement ceux de leur bonne int6
gration dans le sysême pastoral

D'où I'importance des choix en ce qui
concerne :

- la nature des équipements à im-
planter. En préalable, une bonne analyse des
besoins spécifiques de chaque alpage est d'abord
uécessaire afin d'intégrer I'ensemble des as
pects de son fonctionnement (organisation du
foncier et des éleveurs, multi-usage, type de
production, liaisons nécessaires ou souhaitables
avec la vallée ou le siège d'exploitation, organi-
sation du travail et considérations sociales, état
des ressources naturelles).

S'agissant de Ia nature des équipements
proprement dit, le problème de leur cott sou-

vent élevé ne fait que renforcer la nécessité de
bien effectuer leur choix sur des bases ration-
nelles, en fonction despriorités établies. Celle+
ci sont résumées dans les tableaux 3,4,5,
respectivement pour les trpis grands types de
systèmes pastoraux retenus : les alpages à ovins
(viande), les alpages àjeunes bovius ou bovins
sans lait, les alpages à bovins laitiers Qrande
similitude pour les alpages à oüns laitiers).

- la localisation des équipements,
pour asisurer la meilleure gestion des res-
sources. Sur ce dernier point : il reste encore
beaucoup à faire pour mieux en apprécier l'in-
fluence sur les productions obtenues 0ait,
viande,..), la valorisation et I'entretien des res
souroes fourragères, sorrs une forme quantifia-
ble et généralisable. De toute façon, une analyse
fine de la situation de chaque alpage, cas par
cas, s'avère indispensable . Une bonne apprécia-
tion de l'état des ressources pastorales, avec une
cartographie suffrsemment précise, cpnstitue le
document de base qui permet ensuite de raison-
ner la mise en valeur de I'espace en fonction des

contrainües pnopres à l'éleveur et du type de
production animale choisie.
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TABLEAU 3. Les priorités des équipements des qtpases à ovins (viande)

GARDES EN PERMANENCE

1. HABITATION DU BERGER

- souvent nécessité de plusieurs habitations
( d.ime n sia n s diffë r ente s)

- plus annexes (maüricl)

SITRVETLLES EPTSODTQUEMENT

l bis. ABRI

- pour sel - matériel

- éventuellement pour couchage

2. CONTENTION AI.IIMAIIX

- parc de triage

- parc de nuit

3. EQUIPEMENT SANITAIRE COMPLEMENTAIRE

- pédiluve

- infirmerie (vieille cabane - appentis)

- baignoire fixe ou mobile ,+ installation possible dans la vallée

4. ACCES

- peu justifié ?

- cott élevé, alpages les plus hauts en altitude.

- moins de liaisons avec vallée : pas de visite de vétérinaire, pas de desænte d'ani-
maux malades.

- fréquentation touristique : plus perturbante, (chiens)

4 bis. HELIPORTAGE

- sel - ravitaillement (conserve) - bois de chauffage, matériaux

5. ALIMENTATION EN EAU (bétail)

- problèmes moins aigus que pour les bovins, mais les besoins des ovins ne sont pas
nuls

6. CLOTURE ET BARRIERE

- sur alpage: exceptionnel, saufclôture de sécurité

- sur parcours: . clôture fixe : grillage
. clôture électrique :4 fils

- frlet électrique

- passage sélectif

7. TELECOMMT]MCATION

- radiotéléphone

8. BATIMENT POUR ANIMATIX

- sur alpage : peu utile
- sur pâturage inter-saison ? expérience des abris - tunnel.
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TABLEAU 4. Les priorités des équipements pastoraux des alpages à bovins sans lait

GARDES EN PER}vIANENCE

1. HABITATION DU BERGER
* Annexes (matériel)

4. CONTENTION DES ANIMATX
Indispenable pour les alpages collecüifs

- parc de triage

- quai d'embarquement

7. TELECOMMI.'NICATION

- radiotéléphone...

SI'RVEILLES EPISODIQUEMET{T

I bis. CLOTURE DE LIMITE
(saü situation particulière)

4 bis. CONTENTION DES ANIMAIIX
Souvent moins nécessaire ;

cf. effectif réduit, éleveurs locaux

7 BIS. ABRI

- visite éleveurs

- matériel

2. ALIMENTATION EN EAU &êtail)
- réserves

- distribution

3. ACCES

- pas de règles universelles : c{. importance des liaisons avec la vallée : problème sa-

nitaire (visite de vétérinaire, descente d'animaux malades), ravitaillement du ber-
ger, visites des éleveurs

- quelques principes:
. proscrire route goudronnée (cott - touristes...)
. piste jeepable suffrsante

- installation mobile : couloir de contention - piège

5. EQUIPEMENT SANITAIRE COMPLEMENTAIRE

- infirmerie (local fermé)

6. DIVERS

- clôture de limite et de cloisonnement

- passage sélectif et barrière (multi-usages: alpage, tourisme, forêt...)

8. BATIMENT POUR ANIMAIIX

- à proscrire : inutile ( cf. expérience Suisse)

- sauf petit local infïrmerie
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TABLEAU 5 - Les priorités des équipements pastoraux des alpages laitiers
(VACHES OU BREBIS)

1. BATIMENI D'HABITATION

- lait exige une maind'oeuwe permaneute
(famille - salariés)

- véritable logement

- rarement construction neuve
roentretien et aménagement des bâtimeuts existants

2. ACCES

- lait o* liaisons plus fréquentes avec la vallée
- ramassage du lait
- vente du fromage
- travaux dans I'exploitation de la vallée

- en général : piste jeepable suffrsante.

3. TRAITE MECANIQT'E

Avantages : amélioration des conditions de travail gain de temps -

main-d'oeuvre

- Installation mobile

- Installation fixe extérieure ou non.

4. BATIMENT POUR LES AI.IIMATIX

- Plutôt privilégier les cnnditions de travail pour les hommes

- Influence des incidents climatiques sur production du lait ?

- Prévoir stockage de réserves fourragères@range)

5. FABRICATION FROMAGE

- salle fabrication

- cave
doivent être adaptées aux productions locales

6. CLOTURE. PASSAGE SELECTIF. BARRIERE

- Idem autres alpages

- Clôture électrique : souvent pâturage "rationné".
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