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PAttURAGES Ett FORETS
par Jean-Frangois Robert

lntroduction
Lair, l'eau, la terre, les v6g6taux... et les animaux
sauvages aussi, sont autant d'6l6ments dont l'hom-
me dispose librement depuis les origines. lsol6 dans
un espace trop vaste pour ses besoins imm6diats, il

a pris l'habitude de pr6lever de tout sans avoir de
comptes d rendre A quiconque, sans avoir d parta-
ger non plus. Et ce sentiment de disponibilit6 gratui-
te a franchi les mill6naires sans dommage, soit sans
alt6ration. Tout 6tait i tous et chacun pouvait
prendre d sa guise de tout.

Vu du haut de notre embryon de XXle sidcle ap. J.-C.,

c'6tait, - en apparence tout au moins - un statut de tota-
le libert6 ; en r6alit6 de totale d6pendance du milieu!

Esclave de son environnement, I'homme apprit au fil
des mill6naires d s'affranchir de cet asservissement
en domestiquant le milieu dans lequel ilvivait, en lui

imposant progressivement sa propre loi. Mais cette
intervention impliquant la fourniture d'un effott, d'un
travail volontairement accompli, entraina par voie de
cons6quence la prise de conscience du " droit
acquis sur ", autrement dit de la propri6t6. N6 de la

peine librement consentie, ce concept de posses-
sion, s'appliqua d'abord d l'animal tu6, aux armes et
outils ensuite, patiemment fagonn6s d la main, puis
aux animaux apprivois6s, enfin d l'habitat lui-m6me
et aux cultures, ceci dds que l'emprise de I'homme
sur les v6g6taux lui permit de produire au lieu de se
contenter de p16lever.

Bien sans maitre dds les origines, la forOt devait
changer de statut avec l'arriv6e des rois Francs qui,
pour se garantir des territoires de chasse, d6cr6td-
rent les for6ts biens royaux. Par la suite, elles restd-
rent sous le controle de I'Autorit6, m6me si elles res-
taient i disposition des populations rurales pour
fournir au petit peuple combustible et bois de
construction tout en lui offrant un vaste espace de
pAture pour le b6tail. Un b6tail a vrai dire g6n6reu-
sement diversifi6, m6me si les bovins devaient
repr6senter la part la plus importante. Le petit b6tail
toutefois : chdvres et moutons, 6tait beaucoup plus
abondant que de nos jours, car c'6tait la seule
richesse, pour ne pas dire la seule ressource des
populations villageoises vouees au paup6risme de
fagon quasi chronique. A telle enseigne que m6me
lorsqu'on eOt constat6 les dommages caus6s par
ces animaux, on d0 se contenter d'en limiter pro-
gressivement le nombre sans oser les interdire.

A c6t6 des bovins, les animaux de trait jouaient
aussi un r6le trds important. Le cheval en effet per-
mettait le transport des voyageurs ainsi que la trac-
tion de chars et traineaux de bois, de foin et autres
marchandises, alors que, pour les labours, on faisait
appel plut6t i la force tranquille des beufs. Quant
aux transports muletiers le long des pistes fores-
tidres, ils 6taient le plus souvent assures par des
Anes, notamment dans le Jura et les Pr6alpes, alors
que de I'autre c6t6 du Rhone et dans les Alpes c'est
le mulet qui 6tait de service, et cecijusqu'A l'avdne-
ment des jeeps et autres v6hicules tout-terrain
import6s d'Am6rique vers 1950, soit au lendemain
de la dernidre guerre mondiale.

ll convient de rappeler que le cochon, lui aussi, allait
chercher sa pitance en for6t, mais dans les forOts de
h6tres et de ch6nes. lls constituent de ce fait un cas
pafticulier que nous traiterons comme tel plus loin.

C'est dire que la libre ou - comme on disait alors -

la vaine pAture jouait un r6le primordial pour l'6co-
nomie de l'6poque.

Pl.1 Borne de paturage



Tous ces animaux pAturaient donc plus ou moins
librement, la plupart du temps, dans les for6ts de la
communaut6, sur les hauts pAturages et, en plaine,
sur les jachdres de l'assolement triennal.
Pour se faire une idee de ce que repr6sentait la libre
pAture au XVllle sidcle, il est int6ressant de relever
les chiffres fournis par une pidce d'archive de la
commune de Baulmes :

" Le bdtail mis au pAturage en plaine aprds que les
pr6s soient ddflords 6tait le suivant (en 1747) :
Chevaux 80 B“υrs   97
Vaches 74 Chevres 140
Brebis 200, en tout 591 b)tes.
En outre, les vaches pAturant sur les montagnes
4taient au nombre de 427. '

Les archives de Concise de leur cot6 nous livrent le
nombre de moutons recens6s sur la commune en
1722, d la demande de LL.EE. ll 6tait de 304 tOtes!

Enfin, nous avons retrouv6 la reponse taite en 1797
par la commune du ChAtelard (sur Montreux) pour
r6pondre A une enqu6te ordonn6e par la Chambre
des Bois et demandant aux seigneurs de fiefs du
Pays-de-Vaud de proc6der d une description
d6taill6e des bois qu'ils poss6daient, enquOte
englobant les questions de pAturages. On y
apprend entre autre qu'il y avait alors sur la seule
commune du ChAtelard 1143 b6tes ir corne.

Une autre source d'informations int6ressante est le
manuel traitant de l'Economie alpestre dans le canton
de Vaud, paru en 1908, et qui livre une statistique fort
int6ressante sur l'6levage du b6tail par cat6gories:

1787

Chevaux  18'599
Bovins   56'752
Moutons 50'446
Chёvres  12'895

Le tableau statistique ci-dessus montre une stabili-
t6 du cheptel 6quin, une progression spectaculaire
des bovins et une r6gression non moins spectacu-
laire des ovins et caprins de l'6poque bernoise d
l'aube du XXe sidcle. Quant aux chevaux, ils vont
169resser de faqon drastique vers le milieu du sidcle
dernier, au lendemain de la deuxidme guerre, avec
la d6mocratisation du tracteur et l'expansion du
r6seau routier secondaire.

Ces quelques chiffres nous paraissent 6loquents
pour situer l'importance du cheptel des animaux de
ferme et, partant, du pAturage dans l'economie de
l'6poque.

Mais avant de parler pAturage, il est une particula-
rit6 qui m6rite mention : c'est la manidre dont on en
exprime l'6tendue. La surface parcourue par le
b6tail, exprim6e en arpents ou en hectares, n'ap-
porte strictement rien, sinon une notion arithm6tique
abstraite, non utilisable si on ne la nuance pas par
une variable qui est la fertilit6 du sol. Or celle-ci
n'est pas directement mesurable. Reste dds lors la
connaissance fond6e sur l'exp6rience s6culaire des
anciens qui avaient parfaitement d6termin6 le
nombre de pidces de b6tail adultes que pouvait
nourrir un alpage pendant la saison. Or, la saison
d'alpage n'6tait pas la m6me partout : elle pouvait
osciller entre 87 jours (dans le canton d'Uri) et 138
jours (d BAle campagne), la moyenne suisse 6tant
de 103 jours. Cette unit6 particulidre (et variable),
soit I'aire de pAture n6cessaire pour assurer le nour-
rissage d'une b6te adulte durant la saison d'alpage,
s'appelle le pAquier.

1907

18'209

105'516

7'519

9'619

En langage moderne, on parlera
d'UGB (Unit6 de Gros B6tail) et
de " pdquier normal " pour d6si-
gner la sudace n6cessaire i pro-
duire I'herbage susceptible de
nourrir une vache adulte pen-
dant 100 jours. Le port d'un alpa-
ge s'exprime donc d l'aide de
cette mesure empirique, fruit
d'une longue et patiente obser-
vation de l'impact du b6tail sur
la v6g6tation. Et le besoin des
autres espdces de b6tails'expri-
me alors en pour-cents d'un
"droit de vache" normal, fraction
qui varie d'un canton d I'autre,
mais qui est de l'ordre d'une
demi unit6 par g6nisse, de 2
unit6s par cheval et de un cin-
quidme d'unit6 par chdvre ou
mouton.

Le pdquier normal comporte
donc une surface moyenne
variable pouvant aller de moins
de 50 ares i plus de 300. Les
pAquiers les plus petits (moins

1810

21'080

56'880

53'484

35'038

1830

23'494

75'159

77'083

38'701
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de 50 i 75 ares) sont confin6s au nord ouest du
pays, le long du Jura et au pied des pr6alpes, alors
que les moins fertiles, soit les plus grands (200 a
plus de 300 ares), occupent tout le sud de la Suisse,
soit les cantons alpins du Valais, des Grisons et du
Tessin. Entre deux, une zone interm6diaire
(pAquiers de 75 a 200 ares) se d6veloppe de la
Veveyse en Appenzell.

L'histoire du pAturage est donc directement li6e d
celle des for6ts d'une part, et d celle de la propri6t6
foncidre d'autre part. En effet, la fonction la plus
importante de la for6t fut d l'origine et contrairement
d ce qu'on pourrait croire, non de fournir du bois
alors m6me qu'on ne disposait pas d'autre combus-
tible, mais d'accueillir le b6tail pour qu'il s'y nourris-
se. Quant ir la propri6t6 de la terre, elle a 6volu6
avec la croissance continue des populations et la

hi6rarchisation du pouvoir. Si l'on y regarde d'un
peu plus prds, I'histoire du pAturage est donc avant
tout l'histoire des restrictions qui lui ont 6t6 impo-
s6es ou l'histoire de sa r6gression. Mais avant d'en
arriver la, ilfallut un long processus au cours duquel
les relations entre les individus ou les collectivit6s
se compliqudrent cr6ant un tissu de d6pendances
complexe, de droits et de devoirs s'interp6n6trant
ou se superposant, jusqu'd ce que d'autres imp6ra-
tifs - en l'occurrence la disette de bois - imposent
une nouvelle sagesse... Mais n'anticipons pas!

Chapitre l

Lワёre de l'indivision et

de la Iibre pdture
A l'origine, la for6t n'appartenait d personne et cha-
cun pouvait librement y pr6lever ce qui lui 6tait utile.
Et sous l'empire romain encore, elle 6tait res nullius
ou, si I'on pr6fdre, bien sans maitre. Or, d cette
6poque, nous apprend Grossmann, son importance
r6sidait d'abord dans le fait que chacun y pouvait
mener paitre son b6tail. Ce fait est attest6 par ce
qu'on sait du systdme d'impot foncier en cours dans
les provinces romaines, systdme qui faisait une dif-
f6rence entre les terres ouvertes, les prairies et les
for6ts, ces dernidres 6tant r6parties en "silvae glan-
diferae" el "silvae vulgaris pascuae", soit en for6ts d
fruits (pour I'affouragement des porcs) et for6ts d
simple pAture.

De biens sans maitres, les for6ts devinrent propri6-
t6s royales, au Ve sidcle, sous l'6gide des rois
Francs qui voulaient par ld se garantire des terrains
de chasse. Les colons s'approvisionnaient en bois
dans les for6ts voisines de leurs terres et pdturaient
librement le reste du territoire. Mais la conqu6te de
nouvelles terres par d6frichement n'6tait plus pos-
sible sans autorisation sp6ciale du souverain.

Pl.3 Une borne de la "Redonn6e" entre Baulmes et Ste.Croix

P14 Un hOtre abrouti parle bё ta‖ a la Bar‖ ette
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Au sidcle suivant, Gondebaud,
roi des Burgondes, 6dicte sa
fameuse loi Gombette qui
interdit l'abattage des arbres d
fruits. Entendre par li les
ch6nes et les h6tres, essen-
tiels pour nourrir les porcs,
ainsi que les pommiers et poi-
riers sauvages, autrefois
abondants dans nos for6ts.
Les populations rurales
deviennent de plus en plus
nombreuses, les domaines se
multiplient, se rassemblent

peu a
peu en

Fig.s Un pilon de mortier
a sucre de lait
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villages de sorte que chacun
ne pouvait plus pr6tendre
avoir toutes ses terres d proxi-
mit6 de sa demeure. Les
champs se r6partissent dds
lors aussi 6quitablement que
possible dans les divers sec-
teurs afin que puisse s'organi-
ser la culture. C'est au terme
de ce processus qu'apparut,
vers 770, l'assolement trien-
nal. Rappelons que ce systd-
me de culture consistait d
r6partir le territoire cultiv6 en
trois secteurs distincts appe-
l6s "soles". Le premier tiers
6tait consacr6 d la production
de froment et de seigle ; le
second tiers d la production
d'avoine, d'orge ou de l6gumi-
neuses ; et le dernier tiers
constituait les jachdres et res-
tait en repos un an avant
d'6tre 16int6g16 dans le cycle
de production. Les jachdres
6taient parcourues par le
b6tail, qui contribuait ainsi a
engraisser le sol appauvri par
deux ans de culture.

C'est ainsi qu'on p6ndtre dans
le r6gime f6odal qui va se
caract6riser par l'effritement
du pouvoir central : le souve-
rain cdde des terres ou des
privildges aux grands sei-
gneurs du royaume, laics ou
eccl6siastiques, en 16com-
pense de services rendus ou
pour s'assurer l'indulgence de
l'Eglise. Et les seigneurs - qui
guerroient entre eux - en
cddent d leur tour d leurs vas-
saux qui vont ult6rieurement
faire de m6me a l'6gard de
leurs seds. Et les fiefs, deve-

Pl.6 Deux serpes a haies

nus avec le temps h6r6ditaires, restent finalement
en mains priv6es. De leur c6t6s, les paysans,
astreints au service militaire d'une part, incapables
par ailleurs de se prot6ger, eux et leurs cultures,
contre les pillards, prOtent all6geance au seigneur
qui les protdge moyennant redevances ou corv6es.
Ainsi se tisse dans la soci6t6 m6di6vale un
incroyable r6seau de droits et de devoirs qui abou-
tit a un transfert progressif du pouvoir entre les
mains des collectivit6s villageoises dont les anciens
privildges s'6taient mues avec le temps en droits
acquis, a tel enseigne qu'on assiste A une sorte
d'inversion des r6les : ce sont les droits du sei-
gneurs qui sont dds lors d6finis (et non plus ceux
des vilains !).

Sur ce canevas d6ji assez compliqu6 il faut poser
en surimpression le r6seau non moins complexe
des droits d'usage conc6des, a titre on6reux ou gra-
tuit, dans les for6ts d'un tiers ou de la collectivite.
Droits particuliers, conc6d6s en bonne et due
forme, a titre temporaire ou d6finitif, et qui s'ajou-
taient aux usages traditionnels (le plus souvent non
6crits) de libre pAture, celle-ci s'exergant par tout un
chacun dans les for6ts de la collectivit6, mais aussi,
au printemps et en automne, sur les terrains des

Fig.7 Une tariere pour la pose des piquets de cl6ture.

q
'y4i4i,&:tt,: '



Fig.8 Un tendeur pour les fils barbel6s des clotures.

particuliers et sur les jachdres de l'assolement trien-
nal. Nous verrons que ces pratiques devaient
entrainer des procds sans fin entre les communau-
t6s, pour aboutir finalement au morcellement du ter-
ritoire et A la s6paration des communes.

Dans les Alpes, jusqu'en l'an 1000 environ, les
populations se contentaient de cultiver un peu de
froment et d'6lever chdvres et moutons. Puis elles
s'int6ressdrent au gros b6tail de sorte qu'une 6co-
nomie alpestre digne de ce nom put progressive-
ment se d6velopper, ceci jusque vers 1400. Mais
dds le Xlle sidcle, les app6tits expansionnistes pour
trouver ou s'approprier de nouveaux pAturages pro-
voqudrent pas mal de conflits. Ainsi, notamment,
entre Uri et Schwytz en 1350. C'est dans ce contex-
te aussi, mais il s'agissait alors de vol de b6tail, que
se situe la fameuse bataille de boudlaire, (sous le

Col des Essets, au sud d'Anzeindaz) entre valai-
sans et vaudois, 6chauffour6e relat6e par Alfred
C6r6sole et qu'ildate de 1629. La Pierre Bou6laire,
sens6e avoir 6t6 le t6moin de ces exploits l6gen-
daires porte toutefois la date beaucoup plus tardive
de 1751 (cf. Pl. 2). Une autre altercation entre ber-
gers des deux cantons a, elle aussi, laiss6 des
traces dans la toponymie locale au lieu-dit La TOte

de l'homme rnolt , sous l'Au de Morcles, entre les
hauts pAturages vaudois de Morcles et le territoire
valaisan de Collonges.

La vaine pAture 6tait donc le libre vagabondage du
b6tail pour se nourrir comme bon lui semblait dans
les espaces relevant de la communaut6, c'est-d-
dire qui n'avaient pas fait l'objet d'une appropriation
particulidre. Dans la 169islation frangaise, le droit de
parcours est distinct de celui de vaine pAture tout en
lui 6tant li6 et concerne le droit de transiter d'une
paroisse sur I'autre. ll en va de m6me chez nous si

I'on relit la loi du 12 juin 1805 sur I'abolition du par-
cours. Celui-ci y est d6fini comme 6tant " le droit de
pAturage sur les fonds d'autrui, dont, en vertu d'an-
ciens usages, jouissent les communes du Canton,
sur les pr6s, les champs et autres terres fermdes de
leur ressort... " (art. 1). Mais, en Suisse romande

tout au moins, "parcours" et
"vaine pdture" sont pratique-
ment souvent confondus.

Les for6ts firent de tout temps
partie de ce patrimoine livr6
aux besoins de la collectivit6.
Or, ces droits exerc6s par tout
un chacun ne pouvaient
conduire qu'd des abus indivi-
duels ou collectifs : nombre de
t6tes de b6tail sup6rieur aux
chiffres convenus, limites de
pdture transgress6es, voire
modifi6es, bornes d6plac6es,
dates limites non respect6es, ir
l'aval (c'est-d-dire avant la

mont6e officielle) ou d l'amont (soit au-dela des
6ch6ances admises). Le tout avec, pour cons6-
quence, des b6tes "gagees" soit s6questr6es, et
des procds port6s devant le juge, procds qui consti-
tuent une part importante des archives de l'6poque.
Un excellent exemple de ces conflits fut celui qui
opposa les communes de Baulmes et de Ste.Croix
dans un procds d rebondissements qui s'6tala sur
quelque 200 ans et dont il est int6ressant de suivre
les al6as.

Le premier acte de ce grand procds de I'histoire
baum6rane date de 1564. Les repr6sentants de
Baulmes se plaignent que depuis trois ans d6jA des
particuliers de Ste. Croix, usurpant les droits et pos-
sessoires de ceux de Baulmes, se sont ingdr1s et
miscuds - comme disent les textes - dans leurs

P19C16tureな 11s amovibles

-*n-**L*

5

鑽

・
・^一一　
一一畢
畿



P|.10 Les murs de pierres sdches font partie du paysage jurassien.

joux, c'est-d-dire leurs for6ts, y coupant du bois
pour leurs charbonnidres. Profitant en outre habile-
ment de certains d6crets souverains ordonnant de
couper le bois sur les passages tirant contre
Bourgogne, ceux de Ste. Croix, sous pr6texte
d'ob6issance d LLEE, outrepassdrent leurs droits
sur ces joux. D'oir, 6videmment, plaintes d6pos6es
par les Baum6rans contre les Ste. Cris au Baillif
d'Yverdon, suppliques de Baulmes, repliques de
Ste. Croix. Pour mettre fin aux discussions, le bailli,
Josu6 Wittembach, bourgeois de Berne, aprds visi-
te des lieux du litige, communique aux deux com-
munaut6s la teneur d'une Prononciation dat6e du
premier juin 1564, par laquelle il ordonne l'aborne-

P|.11 Un fer a'1amp6s".
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ment d'une limite qui ne devra plus 6tre franchie :

ceux de Ste. Croix resteront par devers bise, ceux
de Baulmes dds la part du vent en ce qui concerne
les coupes de bois. Quant au pAturage, les deux
parties devront pAturer avec leur b6tail par
ensemble selon leurs anciennes coutumes et
usances, sans y d6roger.

La querelle reprend corps en 1570, puis de nouveau
en 1634. Le 20 mai de cette ann6e, le bailli
d'Yverdon devait trancher une nouvelle contestation
entre les deux communes. Baulmes ayant gagd du
b6tail paissant dans les joux et pAturages de Sur le
Tour, et Ste.Croix r6clamant son b6tail avec en plus
une indemnit6 financidre. Les repr6sentants de
Baulmes arguent que si le droit de compAturage
existe r6ellement sur ces communes, il existe aussi
un ordre qui interdit tout pAturage sur les-dits com-
muns avant la Pentec0te, et que si eux, posses-
seurs en titre des terres, doivent s'y soumettre, ceux
de Ste.Croix n'ont aucun droit de I'ignorer. Le bailli
tranche la contestation en faisant relAcher le b6tail
s6questr6 et en interdisant le pAturage avant la
Pentec6te.

Le 16 septembre 1635, nouvelle conteste et nouvel
accord instruit par le bailli entre les deux com-
munes, de nouveau et toujours i cause de bois
abattu par des gens de Ste.Croix dans les joux
baum6ranes et de pAturage illicite (avant la
Pentecote) sur les pAquiers communs.

En 1646 encore les m6mes plaintes se renouvellent
en ce qui concerne les for6ts. Baulmes, dans le but
de conserver ses beaux bois et d'emp6cher les
d6pr6dations et coupes faites par ceux de
Ste.Croix, demande a LLEE l'autorisation de
rehausser le bamp - qui 6tait jusque-lA de 5 florins

- a 60 florins! Par lettre souveraine dat6e du 8 juillet
1646, les Seigneurs accordent d leurs sujets de
Baulmes un bamp, soit un droit d'amende, de 30 flo-
rins, applicable d tous ceux "rOdant dans leurs bois

avec des haches et qui 1ttent
l'6corce des plantes, les ruy-
nant par ce moyen."

1673. Un nouveau maillon
s'ajoute d la grande chaine de
contestations et de revendica-
tions qui constituent le procds
de la Joux, vaste procds qui ne
se terminera pas avant 1783 !

Les forOts de la Joux sont alors
class6es comme " bois d'ave-
nue ", c'est-d-dire comme bois
mis d ban pour des raisons mili-
taires et strat6giques. Des 6dits
souverains y interdisent dds
lors toute coupe sans permis-
sion sp6ciale, et les forestiers
sont charg6s dd faire respecter



Fig.1 1 b Fer a lamp6s et extracteur a betteraves, deux outils cousins !

ces d6crets. Les gardes forestiers, pour Ctre trop
6loign6s de ces lieux, et malgr6 leur diligence, n'ar-
rivent pas i emp6cher les vols et les coupes de bois
ainsi que les d6gAts qui continuent a se perp6trer
dans la grande joux.

Baulmes adresse donc - nous sommes en 1673 -
une nouvelle requOte a LLEE, supplique dans
laquelle les requ6rants exposent toutes ces difficul-
t6s et demandent, pour y porter remdde, le droit de
' faire bAtir dans ladite joux, une maison pour y tenir
un forestier qui veillera continuellement d la conser-
vation d'icelle, 6tant impossible de le pouvoir faire
depuis le village pour en €tre trop 6loignd et le che-
min trop fAcheux, mdme inaccessible en temps d'hi-
ver." "llest vrai, ajoutent-ils, que d'y tenir un homme
exprds avec son mdnage serait de grande et consi-

ddrable ddpense, mais si on y tient le bdtail pour y
manger le pAturage, on en tirera encore du bdndfi-
ce, et la conseruation de cette joux si importante au
pays ne coitera rien. Le seul inconvdnient qui se
prAsente en ceci est que les communiers de Ste.
Croix, y prdtendant avoir droit de pAturage... s'y
opposeront au sujet dudit pAturage. "

Pr6vision combien proph6tique puisque Ste. Croix
dans sa contre-requ6te pr6tend que " La volont6 et
les visdes des dits de Baulmes est toujours telle

P|.13 Curieux petit instrument pour l'aiguisage des faux.

ainsi qu'ont 6t6 leurs prdd6cesseurs de penser faire
6luder, s'il leur 6tait possible, le l6gitime droit de
pAturage que les communiers de Ste.Croix ont eu
de tout temps en ladite joux, par le moyen de la
maison qu'ils prdtendent y construire ; ce qui ne
tend d autre dessein qu'd y introduire en aprbs leur
fruitidre sans doute pour y mettre d'autre b6tail

pAturer que le leur propre. "

"Au deuxibme article est rdpon-
du que puisque lesdits de
Baulmes se trouvent 6tre trop
eloignds pour la garde des dites
joux, vos Excellences peuvent,
si c'est de leur bon vouloir, y
6tablir des forestiers de
Ste.Croix qui sont ld proche,
lesquels en prendront fiddle et
soigneuse garde."

A quoi Baulmes r6plique que si
Ste.Croix s'oppose d la
construction d'une maison,
c'est pour pouvoir jouir seul du

P1.12 Deux "covels" de faucheur.
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se avoir un gage honndte, nous
ordonnons qu'il lui soit marqud
30 e 40 poses dudit p1turage, a
ferme et A record, qu'il aura en
jouissance aussi longtemps
qu'il vous semblera bon."

C'est vers 1679, sur I'ordre de
LLEE, que le bailli d'Yverdon et
Jean-Louis Steiger, son pr6d6-
cesseur, marquent dans la
Grande Joux, au lieu le moins
propre d produire de beaux
arbres, un mas de 40 poses et
une place pour construire une
maison, dans le voisinage de

celle des Joseph, dite i la Limasse. Et l'on retrouve
en effet aux Archives communales de Baulmes un
plan de situation de la Limasse avec d6limitation de
ces deux emplacements, plans admis par LLEE et
dat6 de 1679.

P1.14 Deux muselidres pour empecher les veaux de t6ter.

pAturage r6serv6 aux deux communaut6s, puisque
Baulmes est trop loin !

Ce n'est qu'en 1675, le 21 septembre, que le juge-
ment de la cause fut rendu.
LAvoyer et Conseil de la ville
de Berne prononce, en ce
qui concerne le pAturage,
"que les deux pafties en use-
ront encore d l'avenir comme
d'anciennet6, en amiti6 de
bons voisins et avec discr6-
tion."

"Pour ce qui regarde la
conseruation de la for€t... qui
nous impofte beaucoup, nous ne pouvons perdre
de vue, dit-il, le moyen qui nous a 6td prdsentd par
la commune de Baulmes, mais lui accordons, par
les pr6sents, de bAtir une maison proche de celle
que ceux de Ste.Croix ont bAti sur le district de
Baulmes, d condition cependant qu'ils seront
astreints et obligds d'y 6tablir un forestier du pays
par le bon vouloir et consentement de chaque
Seigneur Baillif d'Yverdon en charge, qui sera par
lui asserment6 ;... mais afin que ledit forestier puis-

Pl..l5 Biberon pour les veaux.
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Pl.16 Guide-cornes

Une supplique et information pr6sent6e par la com-
mune de Baulmes ar LLEE en septembre 1732, en
r6ponse aux plaintes formul6es par un ressortissant
de Ste.Croix, r6capitule clairement toute la situation
en reprenant les diff6rents d leur d6but. Et c'est grAce
d cet expos6 complet des 6v6nements que l'on est
renseign6 sur ce qui est advenu de cette construction
"qui devait rester pour le forestier." La maison fut
construite, sous forme de grange, avec une citerne,

et alors que le port accord6 6tait
de 8 vaches, c'est un petit trou-
peau de 20 d 25 b6tes que les
communiers de Baulmes mirent
paitre i Ia Limasse ! Lusage
que la Commune fit de cette
grange et du terrain qui y 6tait
d6limit6 s'6tablit tout de suite
aprds la concession accord6e
par LLEE. Si les gens de
Baulmes estimaient que cette
petite licence qu'ils avaient
prise, que cette interpr6tation un
rien subjective des d6crets sou-
verains, n'6tait qu'une faible
compensation d tous leurs
ennuis et qu'un d0 que leurs voi-
sins de Ste.Croix n'avaient pas
le droit de leur jalouser, il est

一一奪



Pl. l7 Superbe collier a vaches ornement6 (Vald'Aoste).

bien 6vident que lesdits voisins eurent d ce sujet une
optique un peu diff6rente. lnutile d'ajouter que cela
donna lieu au rebondissement du procds qui ne
devait se terminer qu'une cinquantaine d'ann6es plus
tard par le cantonnement d6finitif des propri6t6s. Par
ordre de Berne, des 513 poses de la Joux, 100
devaient 6tre remises d Ste.Croix en rachat de toute
servitude sur les territoires de Baulmes. Cette suda-
ce fut d6limit6e d I'aide de la toise de 9 pieds en
usage dans le Pays de Vaud. Mais Ste. Croix r6cla-
ma que les toises fussent compt6es d la mesure ber-
noise de 10 pieds de long, et non de 9 pieds, mesu-
re vaudoise! (les toises bernoises 6taient donc plus
grandes que les toises vaudoises) LLEE admirent
encore cette r6clamation et ilfallut proc6der i la rec-
tification de l'abornement. Ceci en 1781. La sudace

ainsi r6cup6r6e
par la commune
de Ste.Croix est
encore appel6e
"La Rebaillaz" ou,
en franqais mo-
derne "La Redon-
n6e " (cf. Pl. 3).

Des procds
d'une telle

ampleur ne sont certaine-
ment pas fr6quents, mais ils
n'6taient pas rares non plus.
Un autre exemple int6res-
sant nous est fourni par le
procds de d6limitation entre
les communaut6s de
Baulmes et de Rances A pro-
pos d'une for6t mar6cageuse
sise entre les deux villages et
appel6e " Marais de Rances
". Ce procds remonte i la
premidre moiti6 du XVllle
sidcle et il nous int6resse
surtout parce que les deux
communaut6s pr6sentent A

I'appui de leurs revendica-
tions des titres anciens qui
ne sont pas opposables et

qui amdnent l'autorit6 de d6cision i pr6ciser ou
red6finir les termes afin de prouver qu'ils ne s'abro-
gent pas :

"Une d6limitation de territoire est un acte en vertu
duquel les hdritages, les fonds sont reconnus 6tre
d'un tel et tel lieu, sur lequel lieu la iustice de I'en-
droit a la juridiction au nom du souverain, comme le
droit de retirer des amendes pour les fautes qui y
sont commises, la police, le pouvoir de faire des
ordonnances et de s'approprier certaines rede-
vances comme la gerbe de messellerie pour la
garde des champs."

"Une d6limitation de pdturage est un acte en vefiu
duquel I'on rdgle le droit des particuliers ou des
communaut4s pour faire pAturer le b6tail ; et d cet
6gard, les intdressds peuvent se prescrire la loy
qu'ils trouvent d propos. C'est pourquoi I'on voit des
communauteis qui ont le droit de mener leur b6tail
paitre sur le territoire de leurs voisins coniointe-
ment, et c'est ce qu'on appelle compAturage. "

"L'on en voit d'autres qui ont le privilege de mener
leurs troupeaux paitre sur certain canton du territoire
de leurs voisins a l'exclusion du possesseur du terri-
toire, et c'est ce que I'on appelle droit de pugissie"

Pl. 18 lnstruments v6terinaires : ag. cordelette a garrots, aI dr
aiguilles pour deboucher les trayons.

Fig.18b M6canisme d'utilisation du garrot. flammes pour les saign6es, au centre,
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"On appelle encore droit de pugissie lorsqu'une
communautd doit le compAturage d la communautd
voisine, A I'exception de certains pAturages qu'elle
s'est r6seru6s pour les faire brouter par son propre
bdtail A l'exclusion de tout autre. En un mot, le pAtu-
rage peut 6tre rdgl6 par les intdressds en tout autant
de manidres qu'il est possible de le combiner. "

' Enfin une d6limitation de !a Dixme est un titre qui
ddtermine les lieux sur lesquels le seigneur ou le
tenancier peut et doit la lever. ll y en a quelques uns

Pl.1 9 Trois rainettes ou curettes pour les soins aux sabots.

qui la ldvent hors de leurs territoires, d'autres qui
dans leurs territoires ont quelques cantons francs
de Dixme. Cette perception de la Dixme peut aussi
varier en diff€rentes manibres. "

On peut inf6rer de tout cela que la d6limitation du
territoire n'est pas que d'une espdce, alors qu'il y a
des d6limitations de pAturages et de dixmes
diverses ; que pAturages et dixmes ont des bornes
qui ne coincident pas forc6ment avec les territoires.
Dds lors, le juge s'6tonne que la commune de
Rances ait produit dans un procds sur le territoire
une d6limitation de pAturage de '1542 et une de
dixme de 1666, tandis que Baulmes pr6sentait un
titre de propriet6 de territoire date de '1603 et qui
n'avait pas 6t6 abrog6 ! Mais l'affaire ainsijug6e ne
fut pas accept6e par la commune de Rances d6bou-
t6e et le procds de rebondir et de se prolonger !

Tout ceci pour donner une id6e de ce que le princi-
pe d'indivision devait engendrer comme difficult6s.
A telle enseigne du reste que c'est par lassitude que
finalement les collectivit6s se s6parBrent et d6fini-
rent leurs territoires respectifs les uns par rapport
aux autres. Ces d6limitations territoriales devaient
intervenir dds le d6but du XVllle sidcle d6ji. Ainsi
se s6pardrent notamment les 7 communes relevant
des terres de Romainm6tier. De mdme, les com-
munes du Nord vaudois, group6es i l'origine sous
la d6nomination de m6tralies ou de " gen6rales
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communes", se s6pardrent : la m6tralie de
Bonvillars tout d'abord (qui comportait 6galement 7
communes), puis celles de Fiez.

Toutefois, la d6limitation des territoires ne r6solvait
pas tous les probldmes, comme nous l'avons vu
plus haut A propos des procds entre Baulmes et les
communes limitrophes de Ste.Croix et de Rances.
En effet, des droits ancestraux d'usage subsistaient
qui 6taient ind6pendants des limites territoriales :

droits de pAture, d'une part, droits de boch6rage
d'autre part. Le premier,
comme son nom l'indique,
6tait le droit conc6d6 d un tiers
de mettre paitre son b6tail sur
fond d'autrui, alors que le
second consistait d laisser un
tiers venir s'approvisionner en
bois de feu - et on parlait alors
de droit d'affouage (ou d'affo-
cage) ou en bois de
construction pour la r6paration
des bAtisses - et on parlait
dans ce cas de droit de mari-
nage. Ces droits divers 6taient
ind6pendants les uns des
autres et pouvaient 6tre attri-
bu6s cumulativement au
m6me b6n6ficiaire ou d des
b6n6ficiaires diff6rents! ll va

sans dire que dans ce dernier cas, les procEs
6taient fr6quents car les int6r6ts s'opposaient : ceux
qui avaient des droits sur l'herbe souhaitaient un
d6boisement maximum, alors que les b6n6ficiaires
du bois avaient int6ret d une afforestation maxima-
le!

En outre, de tels droits pouvaient 6tre temporaires
ou circonstanciels, mais aussi h6reditaires et de ce
fait transmissibles et morcelables ! Ainsi en est-il
des "Joux i croitre" qui sont des propri6t6s collec-
tives dont la "crue" est acquise (qu'il s'agisse d'her-
bages ou de bois) d quelques ayant-droit, lesquels
se sont multipli6s au fildes actes successoraux. Les
b6n6ficiaires, de moins en moins int6ress6s d des
parts de plus en plus petites, se sont dispers6s au
cours des temps, d telle enseigne qu'il fut impos-
sible de les r6unir tous pour engager une proc6du-
re de r6sorption de ces droits f6odaux comme l'im-
posait la loi! De tels droits subsistent donc encore
dans les Pr6alpes vaudoises, alors qu'ils ont pu 6tre
rachet6s partout ailleurs, notamment dans le Jura.

De fait, m6me les propri6t6s priv6es 6taient sou-
mises au libre parcours du b6tail, une fois les foins
r6colt6s. Or, sous I'ancien r6gime d6ja, les m6faits
de l'indivision s'6taient faits sentir et l'Autorit6 avait
pr6vu la possibilit6 pour un propri6taire de s'affran-
chir de cette servitude, encourageant m6me les
"passations d clos et i record" dds 1591. Pour
acqu6rir le droit de clOturer son champ afin de pou-
voir y r6colter le regain ("record"), il fallait, puisqu'on



soustrayait une surface de pAture d la collectivit6,
en payer la contre-valeur, autrement dit s'acquitter
auprds de la commune d'un montant 6gal au sixid-
me de la valeur de la parcelle d clOturer.

A propos de ces passations d clos, il est int6ressant
de relever dans la "Brdve histoire de Concise au tra-
vers de ses archives" ce paragraphe relatant la
requOte des particuliers de ce lieu, de juillet 1715,
requ6te adress6e a LL.EE de Berne : " le faible ren-
dement des terres communales provient du
manque de fourrage, lequelest d0 aux ddgdts cau-
sds dds la pointe de l'herbe, par les troupeaux affa-
mds en fin d'hiver. Faute de pres clos, on ne peut
elever aucun arbre fruitier et on perd la deuxidme et
la troisidme herbe. ll faut permettre d chacun de
poss6der des prds d usage de clos. Dans les autres
baillages, la "passation d clos" se fait depuis 1591
moyennant redevance du sixidme de la valeur de la
pidce. Cependant la majoritd des communes s'op-

**************

Chapitre 2
Antagonismes entre for6t et piturage
Avant de reprendre le fil de I'histoire, il semble
opportun d'examiner rapidement les cons6quences
6conomiques et environnementales du p6turage,
afin de d6finir et justifier les raisons de l'abandon
progressif de ces pratiques ancestrales.

Cefies, le pAturage n'a pas que des inconv6nients,
mais il est vrai que les cons6quences n6gatives
sont de loin plus importantes que les autres. En
outre les avantages sont li6s d des cas particuliers
qui sont donc loin de pouvoir 6tre 6rig6s en g6n6ra-
lit6s. La premidre influence b6n6fique du pAturage
est que, lors des ann6es d graine, le passage de
troupeaux en for6t, en blessant le sol et en crevant
la couche d'humus brut, permet a la graine d'at-
teindre le sol min6ral, ce qui en facilite la germina-
tion. La seconde action positive du b6tail est qu'en
pdturant les jachdres, il abandonnait sur le terrain
ses excrements qui faisaient fonction d'engrais d
une 6poque oU les apports chimiques 6taient enco-
re inconnus.

Enfin, il est int6ressant de constater qu'au cours de
la seconde moiti6 du sidcle dernier, la r6gression de
l'6ldve du mouton fit que certains p6turages pr6al-
pins autrefois livr6s d la dent des moutons furent
abandonn6s, ce qui favorisa d'une part le d6clen-
chement d'avalanches, car l'herbe haute, couch6e
par la neige constituait une parfaite surface de glis-
sement, en attendant de se transformer en une
zone d incendies potentiels dangereuse, lors des
s6cheresses printanidres, d'autant plus que ces
anciens pAturages avaient 6t6 plus ou moins colo-
nis6s par des r6sidences secondaires.

posent d ces passations A clos, disant que taute de
pAturages communs, les pauvres ne pourront sub-
sisfer." LL.EE d6cident de ne rien changer! C'est
dire que m6me si le principe en 6tait acquis, il n'etait
pas facile de rompre avec les vieilles habitudes.

Avec I'augmentation des populations, des priv6s
acquirent des parcelles en limite des for6ts et pAtu-
rages communs et obtinrent l'autorisation de clOtu-
rer ces nouveaux domaines, contre redevances
bien entendu. lls sont connus chez nous sous le

nom de "Preised'ou de "Prlsed', suivis en g6n6ral
d'un patronyme. Prise Perrier, Prise Jaccard, par
exemple, voire parfois de Chez ou Vers chez plus
le patronyme, du latin casam qui signifie "maison".
Ces toponymes d6signent toujours des terrains de
colonisation tardive.

P|.20 Tord-nez pour mener le laureau.



Les inconv6nients du pAturage sont en revanche
nombreux et graves, car ils concernent d la fois le
sol et les peuplements. De plus, ils peuvent 6tre
perp6tr6s par le pied comme par la dent du b6tail :

P1.21 Etrille pour soigner les chevaux.

Le passage r6p6t6 du b6tail a en effet pour cons6-
quence un tassement physique du sol, ce qui ralen-
tit la pousse de l'herbe, r6duit sensiblement la per-
m6abilit6 d l'eau et d I'air. L'eau des pr6cipitations
ruissdle en surface et va gonfler les torrents au lieu
de p6n6trer en profondeur et d'aller alimenter les
nappes phr6atiques. De plus, sur les fodes pentes,
le sol est bless6 par les sabots, ce qui peut favori-
ser des ph6nomdnes d'6rosion. Mais si le sol pAtit

du pi6tinement, le passage r6pet6 du b6tail- et en
particulier du gros b6tail - inflige des blessures
importantes aux racines des arbres, ce qui perturbe
le systdme alimentaire de la plante et surtout ouvre
la porte aux parasites, notamment au "pourri rouge"
de l'6pic6a. L infection se transmet ensuite de raci-
ne i racine aux plantes voisines de sorte que tout le
groupe est concern6.

Les dommages les plus impor-
tants sont toutefois dus d la

dent du b6tail, car l'abroutisse-
ment agit i un double degr6 :

d'abord, la plante perd ses
organes verts qui constituent
le moteur de la croissance.
Puis, les organes d6truits doi-
vent 6tre reconstitu6s et ceci
en mobilisant une part impor-
tante des r6serves de la plan-
te. Cette r6duction de crois-
sance va se prolonger jusqu'it
ce que l'arbre ait atteint une
taille le mettant hors de port6e
de la dent du b6tail, ce qui
peut prendre 30 d 40 ans,
entrainant du m6me coup une
perte trds importante de volu-
me. De plus les blessures
faites d l'6corce des arbres
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plus Ag6s ont des r6percussions sur la qualite des
bois : si l'6corqage est annulaire, l'arbre meurt ;

sinon il doit fabriquer des tissus de recouvrement et
le bois porte les stigmates de la blessure (coloration

ou d6faut cach6). A quoi peu-
vent s'ajouter les dommages
dus aux infections mycolo-
giques ainsi que la moindre
r6sistance de la plante aux
autres maladies ou agres-
sions.

La ou le pAturage s'est av6r6
le plus dommageable, c'est a
la limite sup6rieure de la
v6g6tation ligneuse. En effet,
la d6forestation durcit les
conditions climatiques loca-
les au point que les essences
ligneuses - deja r6duites en
nombre par l'altitude et la
rigueur du climat - ne purent

se r6g6n6rer, de sorte que la limite sup6rieure de la
lor6t s'abaissa progressivement de 100 a 300
mdtres, selon les r6gions, et ceci de fagon tout d fait
irr6versible. De cet 6tat ant6rieur, seules les
l6gendes alpestres subsistent, qui racontent la pr6-
sence de riches pdturages lir oir il n'y a de nos jours
que d'arides pierriers !

Autre cons6quence du pAturage : l'6limination pro-
gressive de cedaines essences. Celles qui dispa-
raissent en premier sont les feuillus plus volontiers
abroutis que les r6sineux. A remarquer que les
feuillus dr bois dur souffrent davantage car ils leur
faut plus de temps pour cicatriser leurs plaies ou
fabriquer des organes de remplacement. Et parmi
les r6sineux, le sapin supporte moins bien l'abrou-
tissement que l'6pic6a, d'abord a cause de la quali-
t6 physique de ses aiguilles pour lesquelles le b6tail
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Fig.22 Chaine d'attache et pin guillon, avec sa rondelle.



P1.23 Deux clochenes de chdvres avec leurs colliers de bois.

marque une pr6f6rence, ensuite parce que l'6pic6a
suppofte mieux I'abroutissement et a, de plus, la
facult6 de se marcotter, ce qui lui donne un avanta-
ge certain, en montagne tout au moins, en 6courtant
sensiblement le temps de rajeunissement.

Enfin, il est important de souligner que l'impact sur
la for6t varie avec le type de b6tail mis a pdturer :

La chdvre est de loin la plus dangereuse car elle
s'attaque aux arbres et arbustes m6me lorsque
l'herbe est abondante. En outre, comme le che-
vreuil, elle marque une pr6f6rence certaine pour les
essences rares.

Le beuf est trds exigeant en nourriture et, par go0t
ou par fantaisie, il est susceptible de s'int6resser
aux arbres et i leur ecorce. De plus, son poids rend
son passage vuln6rant, d'autant plus qu'il d6ambu-
le beaucoup, davantage que les vaches.

Le cheval est souvent consi-
d6r6 comme l'animal le plus
nocif pour la for6t. ll commet
en effet des d6gAts impor-
tants en pAturant car il broute
en arrachant, mange les
branches des r6sineux qu'il
attrape assez haut, et ronge
l'6corce. Ce qui ne l'emp6che
pas de blesser le sol avec ses
sabots. Mais il joue un rOle

presque exclusivement dans
les Franches Montagnes.

Le mouton est sans doute
moins redoutable pour les
arbres, m6me s'il en mange
parfois les pousses, mais il

broute ras et son sabot bles-

se le sol de
sorte que
son passa-
ge peut
provoquer
des ph6no-
mdnes
d'erosion, principalement sur les fortes pentes des
hauts pAturages oir il est seulA avoir accds aprds la
d6salpe des bovins.

Lordre adopt6 ci-dessus pour parler des divers ani-
maux les classe hi6rarchiquement selon I'importan-
ce relative des d6gAts qu'ils commettent en fordt.
Mais cette suite n'a qu'une valeur d'appr6ciation
globale, car l'impact individuel de chaque espece
donnerait une suite diff6rente ; le cheval par
exemple est en effet plus dommageable en soi que
la chdvre! alors que le pdturage des chdvres a eu
des cons6quences plus graves pour nos forOts que
celui des chevaux.

Fig.24 La houlette du berger
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P1.25 Scdne de garde des moutons sur une allege de porte d'Alsace.



Avec les bovins, l'importance des d6gAts est direc-
tement influenc6e par le nombre de b6tes mises d
paturer et par leurs besoins effectifs. Dds qu'il y a
d6gat constat6, c'est que la charge est exc6dentai-
re. Comme les conditions de croissance de la v6g6-
tation varient d'une ann6e a I'autre, il n'est pas pos-
sible d'6tablir des rdgles fixes et seule l'exp6rience
des amodiateurs reste valable. Mais la pratique
s6culaire a permis d'arreter pour chaque alpage un
port moyen trds proche de la v6rit6.

Enfin, il faut encore parler d'une cons6quence indi-
recte, sinon du paturage en tant que tel, du moins de
l'6levage de b6tail en montagne et de la production
de fromage. Cette activit6 en effet exigeait passa-
blement de bois pour entretenir le feu sous le vasle
chaudron de cuivre qui occupait le centre du local de
fabrication. Or, dans certaines r6gions, aprds le fro-
mage, intervenait la recuite du petit lait, jusqu'zr eva-
poration compldte du liquide, pour l'obtention du

sucre de lactose, ce qui laissait au fond du r6cipient
une cro0te de cristaux qu'ilfallait encore raffiner pour
que le produit soit utilisable. Cetle pratique s'est
d6veloppee principalement dans l'Entlebuch lucer
nois, de faqon plus sporadique ailleurs. On sait par
un document d'archive qu'il s'en est labriqud notam-
ment sur le paturage du Gros Jable, tout au lond de
la vall6e de I'Etivaz dans les Pr6alpes vaudoises et
cela nous int6resse particulibrement puisque le
Mus6e du Bois possdde un pilon a sucre retrouv6
dans la r6gion. Le sucre de lait 6tait utilis6 pour les
patisseries, certes, a une 6poque or:r cette denr6e
6tait rare et chdre, mais aussi et sunout il 6tait
recommand6 par la m6decine, vers la fin du XVllle
sidcle, ce qui devait stimuler cette production dans le
canton de Lucerne et conduire a la ruine des lorCts
de montagne lucernoises, 6tant donn6 les quantit6s
de bois r6clam6es par l'6vaporation de chaudrons
entiers de liquide pour une production de sucre rela-
tivement modeste.

Chapitre 3
L'dre des redressements.
Au XVlle sidcle, s'6tait d6velopp6 un mouvement
particulier, venu de l'6tranger, qu'on appela le "mer
cantilisme", selon lequel ce sont.les m6taux pr6-
cieux - entendre I'or et l'argent - qui faisaient la
richesse d'un pays, et non pas la terre. Dds lors,
l'agriculture doit produire au-dela des besoins indi-
viduels arin d'alimenter les march6s, ce qui n'est
plus possible dans le cadre traditionnel de l'assole-
ment triennal (fond6 sur les besoins individuels).
Ceci d'autant plus que la terre elle-m6me 6tait deve-
nue marchandise, comme I'explique Grossmann. Et
au XVllle sidcle, en r6action contre le mercantilis-
me, se d6veloppe un contre-courant, le mouvement
physiocratique qui s'inscrit en laux contre l'abandon
des productions primaires, r6habilitant par la mCme
la paysannerie et cherchant aussi les moyens
d'amener l'agriculture a produire plus et mieux.
C'est sous cette impulsion que se fonddrent les
diverses soci6t6s 6conomiques qui devaient jouer
un rOle important pour le d6veloppement du pays.
C'est sous leur 6gide en effet qu'on d6veloppa
notamment I'usage des engrais et en particulier que
s'organisa la lutte contre le parcours du b6tail en
foret.

Avec le manque de plus en plus sensible de bois, au
cours du Xvllle sidcles, la lor6t prend donc de la
valeur, alors que le paturage perd la position privil6-
gi6e qui 6tait la sienne jusque la. Les populations en
effet se sont faites plus nombreuses et se sont
concentr6es dans les villes, le commerce se d6ve-
loppe peu a peu, l'argent circule, une certaine
aisance s'installe. Les besoins en bois augmentent
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en proportion et les lorots circum-urbaines, exploi-
t6es de lagon totalement anarchique, s'6puisent
rapidement alors que les forCts de I'arridre-pays
restent peu accessibles faute de routes ou de voies
fluviales. Le spectre de la disette de bois commen-
ce a hanter les esprits. La peur 6tant ir l'origine de
la sagesse, celle de manquer de bois g6ndre une
saine r6flexion sur le pourquoi de ce d6ficit. Outre le
constat de vols de bois fr6quents par les popula-
tions foraines, de n6gligences lors des exploita-
tions, de mauvais conditionnement des bois laiss6s
en foret, il fallut bien admettre que le paturage por-
tait une responsabilit6 certaine sur l'6tat d6sastreux
des bois6s, non seulement par les d6gats caus6s,
mais aussi el surlout par l'abroutissement du rajeu-
nissement. On r6alisa alors que le principe de l'indi-
vision 6tait hautement ind6sirable. Encore fallait-il
pouvoir s'en affranchir.

La premiOre d6marche tut de supprimer la pratique de
la vaine pature. Cela ne devait pas poser de pro-
blemes majeurs du lait que perdants et gagnants
6taient les m6mes personnes, et la d6cision de renon-
cer a ces privildges pr6judiciables pouvait 6tre prise
sans versement d'indemnit6s. N6anmoins, une certai-
ne compensation intervint partois par le d6frichement
d'une portion de la forot ant6rieurement parcourue.

Sans en arriver d'entr6e de cause aux mesures d6fi-
nitives, les moyens pour simplement r6duire de lagon
tod a fait sensible les dommages dus a la pr6sence
du b6tail en foret, sont nombreux et de diverses
natures :



P1.26 ScCne pastorale sur une tapisserie de Toumai (xVPs.) (photo Mus6e Reinhard, Winterthur)

Limitation tout d'abord du nombre de b€tes plaine d hiverner du b6tail qui d6finissait le
mises d paitre, r6duction qui s'appuyait sur dif- nombre de b6tes admises sur les pAturages
f6rents critdres. Ainsi chacun ne pouvait mettre d'6t6. Parfois il fallait en outre 6tre bourgeois de
sur les communs que le b6tail n6cessaire pour la commune pour 6tre ayant-droit (et cette clau-
couvrir les besoins r6els du m6nage. De ce fait, se est probablement i l'origine du clivage entre
il fallait effectivement avoir un m6nage d entre- communes bourgeoises et communes munici-
tenir, les c6libataires 6tant exclus des ayant- pales tel qu'il existe encore de nos jours dans le
droit. Ailleurs, c'est la capacit6 du domaine de Jura bernois notamment).

P1.27 Tapisserie de Bruxelles (Xvll's.) expos6 aux Hospices de Beaune (d'aprds une carte postale).
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Fig.28 Collier de chien berger contre les loups.

Autre mesure restrictive : les espEces de b6taittol6-
r6es. Ce sont les chdvres et les moutons qui firent
les premiers les frais de ces restrictions, soit qu'ils
aient 6t6 totalement interdits, soit qu'ils aient 6t6
tol6r6s exclusivement sur les hauts alpages, dans
les secteurs les moins dommageables, au-dessus
de la limite des arbres. Par ailleurs, certains pAtu-
rages 6taient r6serv6s d certaines cat6gories d'ani-
maux : b6tail laitier, veaux, g6nisses ou chevaux.

Une mesure compl6mentaire possible 6tait de limi-
ter la dur6e du pAturage soit en fixant imp6rative-
ment les dates de mont6e ou de d6salpe, soit en
arr6tant un nombre fixe de jours, de semaines ou de
mois pour les lAchers de b6tail.

Fig.29 Amulettes afghanes pour la protection des brebis.
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On dut se r6signer aussi d restreindre I'espace
pAturable par la pose de cldtures et de foss6s,
autour des coupes ou des surfaces en rajeunisse-
ment principalement, et ceci pour des dur6es
variables, en principe jusqu'A ce que les jeunes
arbres soient hors de port6e de la dent du b6tail.
Mais parfois, les ordonnances allaient jusqu'i impo-
ser qu'une fraction fixe de la for6t soit soustraite au
parcours : un douzidme, un dixidme ou m6me un
huitidme de la surface bois6e.

Enfin, ultime mesure, il fallut se r6soudre A imposer
la pr6sence d'un berger pour conduire le b6tail et
I'emp6cher surtout de s'attarder dans les secteurs
dommageables.

Ces diverses mesures restrictives restent pleine-
ment valables partout ou une nette s6paration entre
for6ts et pAturages n'est pas possible.

Mais partout ou la r6sorption des droits de pAture ou
leur restriction ne pouvait se r6aliser qu'au d6tri-
ment d'un tiers diff6rent du b6n6ficiaire de l'op6ra-
tion, des compensations 6taient A envisager. Elles
pouvaient 6tre r6alis6es sous forme d'argent comp-
tant ou par la cession de fonds, g6n6ralement une
fraction du bien-fonds affranchi de la servitude de
parcours. La suppression de tels privildges pouvait
intervenir soit librement, par d6cision des int6res-
s6s, soit par voie juridique (suite d un jugement),
soit encore par le truchement de lois ou d'ordon-
nances.

Mais reprenons le fil de l'Histoire pour voir comment
les choses se passdrent pour sodir vraiment de l'in-
division. ll fallut attendre les turbulences de la
R6volution pour que des mesures drastiques soient
prises afin d'abolir le pass6 et en particulier les
anciens droits f6odaux. Ce sera l'objectif de la loi de
1798, suivie de l'arr6t6 d'avril 99, de d6cr6ter rache-
tables les servitudes pesant sur les for6ts. Mais
c'est finalement la loi du 15 d6cembre '1800 qui
d6finira le mode de partage des biens communs,
principes repris et affin6s par la loi forestidre de
1810. Les droits d'usage 6taient d racheter par le
versement d'un montant 6gal i 20 fois la valeur
moyenne de l'usage ou par la cession d'une fraction
de la parcelle 6quivalente i cette valeur estim6e.
Solution 6l6gante pour tous ceux qui ne disposaient
pas d'argent liquide. Or ils 6taient nombreux dans
ce cas, et pas seulement des particuliers, mais
aussi les communes, de m6me que I'Etat! Le dan-
ger, alors, 6tait de voir la propri6t6 forestidre 6clater
en petites parcelles 6parses et difficiles d entretenir.
Par bonheur, un citoyen clairvoyant, Hans Conrad
Escher, appel6 plus couramment Escher de la Linth,
fit prendre un arr6t6 interdisant le partage des for6ts
communales. (le 15 d6c. 1800)

C'est la loi du 12 juin 1805 sur I'abolition du par-
cours qui rdgle en principe ce probldme en abolis-
sant tout pAturage sur les fonds d'autrui, de m6me



P1.30 Photo d'un grimoire enferm6 dans la loge d'une amulette.

que sur les soles et autres fonds non communaux
qui jusque lir 6taient brout6s en commun d des
temps d6termin6s. Le parcours sur fonds d'autrui
fond6 sur des titres est maintenu, mais r6put6
rachetable contre une somme d'argent ou contre
cession d'une partie du fonds (cantonnement). Le
rachat est fix6 d quinze fois la valeur moyenne
annuelle du parcours. Sont toutefois exclus de ces
dispositions les fonds communaux, les zones mare-
cageuses et les montagnes.

La loi du 9 juin 1810 sur l'6conomie des for6ts reprit
ces dispositions pour pr6ciser quelques d6tails
d'application avec toutefois une diff6rence sensible
par rapport a la loi de 1805, en ce sens que toute
for6t grev6e d'un droit d'usage peut en 6tre lib6r6e
par le paiement d'une somme d'argent 6gale d, non
plus quinze fois, mais vingt fois la valeur moyenne
de l'usage! C'est ce chiffre qui fera foi par la suite.

Mais il fallait aller plus loin pour r6duire les d6gdts
de fagon satisfaisante. Aussi le Grand Conseil prit-il
des dispositions s6vdres concernant le pacage des
chdvres dans sa loi du 28 novembre '1823. Loi cou-
rageuse car elle touchait aux int6r6ts de la partie la
plus pauvre de la population. Le pr6ambule fait du

reste 6tat du dilemme devant lequel se trouvaient
les autorit6s '. "Considerant la n6cessit6 de res-
treindre le parcours des chdvres, A cause du dom-
mage que ces animaux occasionnent dans les cam-
pagnes et sut'tout dans les forets, et voulant conci-
lier autant que possible les besoins de la classe peu
ais6e de la socidtd avec la conseruation des pro-
priet1s rurales en gdndral, et celle des fordts en par-
ticulier...", il 6dicte une loi restreignant drastique-
ment le parcours des chdvres. Ainsi sont-elles
exclues des for6ts cantonales, des for6ts commu-
nales hors des Alpes et du Jura, dans le quart des
for6ts des Alpes et du Jura mis d ban (en vertu de
la loi de '1810), dans les neuf dixidmes des trois

し
P|.31 Paire d'entraves pour moutons Fig.31b Repr6sentation de la tonte d'un moulon entrav6.
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P1.32 Deux forces.

autres quarts qui ne seraient pas a ban. Quant au
pAturage dans le dixidme restant, il sera r6glemen-
t6 par les Municipalit6s qui choisiront les lieux
rocailleux les moins propres d produire du bois. La
loi pr6cise que les communes peuvent interdire tout
pAturage sur leur territoire.

Lir oi le pAturage des chdvres reste possible, ilfaut
en outre une autorisation de la commune et les per-
mis ne seront 6tablis que pour une seule chdvre par
m6nage (de trois personnes), et au maximum pour
deux chdvres. Cette loi fut compl6t6e par un arr6t6
d'ex6cution, du24f6vrier 1834 qui r6glait les moda-
lit6s d'application.

Pour les autres animaux, les objectifs devaient 6tre
atteints peu d peu, au 916 d'une 6volution le plus
souvent ind6pendante de la volont6 des int6ress6s:
ainsi le mouton 169ressa-t-il spontan6ment au profit
des bovins qui repr6sentaient un meilleur revenu.

Fig 33 Tbndeuse a cOuteau la“ ra:
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En outre, l'intensification des
cultures, maraichdres, c6r6a-
lidres ou autres, devait rendre
le d6placement des troupeaux
de plus en plus difficile, ce qui
les confinait en altitude, li oir
les bovins ne montaient pas.

Quant aux animaux de trait, ils
avaient fait place peu d peu au
cheval qui supplanta rapide-
ment tant les Anes que les
beufs du fait que l'arm6e
accordait une aide financidre
aux paysans dont les chevaux
6taient mobilisables, soit inf6o-
d6s aux troupes dites du train
ou d la cavalerie. Quant aux
chevaux eux-m6mes, ils de-

vaient d leur tour r6gresser de fagon trds s6vdre
avec la vulgarisation des v6hicules d moteur, la
g6n6ralisation des tracteurs agricoles, I'expansion
du r6seau des routes secondaires et leur goudron-
nage g6n6ralis6 (pour r6duire les frais d'entretien
ult6rieurs), tout ceci dds les ann6es 1950.

P1.34 Paissonnage sur le m6daillon d'octobre de la cath6drale de Lausanne.

C'est ir cette 6poque aussi que l'6conomie pastora-
le se modifia sous l'influence d'un forestier vaudois,
Edouard Rieben, qui fit du probldme des alpages et
de leur gestion un sujet de doctorat. ll pr6conisait
une claire d6finition des surfaces i pAturer et des
surfaces d soustraire au parcours, afin de laisser aux
herbages le temps de se reconstituer en cours de
saison gr6ce d un parcellement temporaire des sur-
faces pAturables et en y lAchant le b6tail selon un
turnus bien d6fini, ce qu'on appela le pacage par
rotation. Ce dispositif devait permettre une meilleure
production fourragdre sans extension des surfaces,
et, simultan6ment, un affranchissement d6finitif de la
for6t en la soustrayant au parcours du b6tail.
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Chapitre 4
Toponymie pastorale.
Si la vaine pAture a disparu, comme nombre de
libert6s ancestrales du reste, et si le pAturage
d0ment contr6l6 et r6glement6 a conserv6 une
place tout i fait respectable dans l'6conomie rurale
moderne, les pratiques anciennes ont marqu6 le

P1.35 Repr6sentation d'un cochon a la paisson sur un chapiteau du cloitre
de la Lance

paysage de fagon indel6bile, ne serait-ce que par
I'abaissement d6finitif de la limite sup6rieure des
arbres, sans parler de ce prodigieux puzzle que
repr6sente l'alternance de pelouses et de for6ts de
toute la zone interm6diaire, que ce soit dans les
Pr6alpes ou le Jura. Paysages typiques, devenus
infiniment pr6cieux tant pour les citadins en mal
d'6vasion que pour les paysans eux-m6mes, pay-
sages dont la conservation devait soulever des
controverses s6vdres au cours du XlXe sidcle.

En effet, un schisme intervint au sein des forestiers
frangais d propos de l'application des dispositions
de la loide 1860 qui imposait une politique active de
reboisements, politique qui n'6tait du reste que la
r6ponse de I'Administration d une s6rie de catas-
trophes naturelles, trds semblables d celles qui
d6vastdrent nos cantons alpins d la m6me 6poque.
L Etat pr6conisait la re-afforestation massive de
pAturages (plus d'un million d'hectares) par voie de
rachats ou d'expropriation, ce qui suscita de r6els
m6contentements au sein des populations monta-
gnardes.

Un groupuscule de forestiers, conduit par Le Play,
devait se d6solidariser de la masse des forestiers
dits "reboiseurs" pour chercher un compromis entre
les exigences de la loi et le respect des populations
montagnardes et de leurs besoins. Mais les reboi-
seurs devaient trouver un appui tout d fait inattendu,

vers les ann6es 1900/1910, auprds des pionniers
de la protection de la nature, (c'est d cette 6poque
que se cr6drent les premidres r6serves naturelles),
en attendant d'6tre d6jug6s par cette m6me fraction
de la population, au moment oU elle d6cida de s'in-

tituler "6cologiste", s'opposant
dds lors d toute atteinte au pay-
sage, afforestations comprises !

C'est dire que le pAturage, qui
est responsable de la magni-
fique diversit6 et de I'ouverture
de nos paysages de montagne,
a toujours jou6 un r6le de pre-
mier plan et continue de le faire,
m6me si les techniques d'ex-
ploitation et les usages ont
chang6. En outre, le pAturage
sous ses formes archaiques, a
laiss6 69alement des traces
durables dans une toponymie
qui est, A sa fagon, une softe de
m6moire ou de reflet du pass6.

lls sont fort nombreux ces lieux-
dits qui rappellent la pratique du pdturage en
g6n6raltout d'abord :

Ainsi les Praz, Pralet, Prayel qui nous viennent du

P1.36 La paisson vue par Holbein le Jeune.
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P1.37 Pinces pour la pose des boucles au
groin des cochons.

latin pratellum
et qui d6signent
tout simplement
des pr6s, alors
que les Pa-
quiers et PAquis
viennent de
pascuum et
d6signent des
pr6s pAtur6s,
comme du reste
les Pdlerin,
P6l6riaz ou
Pellaire qui ont
le m6me sens,
de m6me que
les Pacoresses.
En montagne,
on trouve de
pr6f6rence des
Chaux pour
d6signer les
hauts pAtu-
rages, souvent
prds des cr6tes,
terme qui vient
du gaulois
calm, ou enco-
re, issu du mot

lalin alpis, ce curieux Au ou plus simplement A dans
l'Au d'Arbignon par exemple, qui signifie l'Alpe
d'Arbignon, ou encore la Combe de I'A, en Valais.
Ce m6me mot latin a/pis, suivi d'un suffixe diminutif,
a donn6 encore un autre toponyme, celuide Aufalle.

Puis viennent les types de pAturages ou pdturages
sp6cialis6s : Les Mayens tout d'abord, qui sont les
pAturages de mai, sis i mi-hauteur, dans la zone
interm6diaire, qu'on appelle aussi parfois les
Apremiers puisque c'est ld que le b6tail 6tait lAch6
avant d'6tre conduit dans les alpages sup6rieurs.
Puis il y a les Autannaz, Oudanne, Outan, qui sont
les pAturages du mois d'ao0t (du latin augustanus).
Enfin, signalons les Pugessie, terme 6trange pour

P1.38 Curieuse pinces i groin pour "mene/' des verrats r6tifs.
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d6signer des pr6s communs r6serv6s pour les
b6tes d'attelage, soit les beufs, durant les travaux
d'ensemencement.

Ensuite, il convient de parler de ces pdturages r6ser-
v6s A tel ou tel type de b6tail : les Anes ont donn6
les Pas-d-l'Ane, mais aussi, en Valais, le Tsa de
l'Ano soit la chaux aux Anes. Le b6rou, en patois,
d6signait le b6lier. En montant de Solalex d
Bovonnaz, dans les Alpes vaudoises, on traverse un
petit pAturage appel6 En 86rou. ll semble venir plu-

P1.39 Quelques couteaux de berger dont, en haut, un couteau-briquet.

t6t d'un patronyme que de ce type de b6tail. Les
pdturages d beufs nous ont laiss6 La Boverie et Les
Boveresses comme lieux-dits, ainsi que l'alpe de
Bovine, au Valais, alors que le Bovonnaz vaudois
semble avoir appartenu i un Bovon qui a laiss6 son
nom dans la nature, sous le Lion d'Argentine. Le
cheval pour sa paft, ne nous a donn6 qu'un seul
toponyme : Crevatsevau, une combe oU les chevaux
de trait souffraient particulidrement alors que la

chdvre, largement r6pandue autrefois, nous a donn6
La Chdvrerie dans le Jura A l'est
de St.Cergues, le Champ aux
Chdvres dans la Broye, ainsi que
les Chivraz ou Cheuvraz. Les
pAturages d g6nisses surpren-
nent car ils portent les noms de
Veisivi ou de Vaisevey qui d6ri-
vent du lalin vacivus, vide, et qui

d6signent des jeunes b6tes qui
n'ont pas encore port6. Ces topo-
nymes sont plutOt valaisans.
Ceux qui rappellent la pr6sence
du mouton sont nombreux : ce
sont les Cave aux F6es, COte aux
F6es, Champs aux F6es et
autres, issus du lalin feta,la bre-
bis, alors que les Fay, Fey, Fahi
viennent de fagus et d6signent

ぽ



P1.40 Bougeoires rustiques de chalet.

des for6ts de h6tres. Autre toponyme 6voquant le

mouton : Eusannaz qui, selon Jaccard, se nommait
Oeuvannaz en patois et pourrait dds lors d6river du
latin ovis, le mouton. Les gardeuses d'oies ne sub-
sistent plus gudre que dans les contes de f6es... et
pourtant, on d6couvre un veritable PAquier-aux-oies
sur les bords du lac de Morat, d Faoug, seul et
unique vestige de ces pratiques ! Enfin vaches et
veaux apparaissent dans nos toponymes romands
sous la forme de Coumattaz qui n'est qu'une franci-
sation du toponyme allemand Kuhmatte. Ailleurs,
outre les Parc-aux-Veaux classiques, il y a encore

P1.41 Deux crdmailldres en bois pour suspendre une lampe a huile

un Craivavers qui semble se
composer de crdve et du vieux
franqais veel qui signifie veau,
soit " Creve-veau ".

Les lieux de stabulation ou
de repos du b6tail ont eux
aussi laiss6 des traces sur les
cartes topographiques et les
plans cadastraux : d commen-
cer par Etrablioz, qui d6rive du
lalin stabulum et d6signe une
6table. Puis viennent les
Chomiau, Tsaumetta et autres
toponymes semblables ou
apparent6s qui viennent d'un

terme du bas-latin signifiant se reposer, comme les
Reposiau ou Repojoeu qui ont la m6me significa-
tion, de m6me encore que les G6siau, du latin ftce-
re dont la traduction frangaise est le verbe g6sir.
Enfin, il convient de ne pas oublier les Boiton,
Buattonet, qui font allusion i ces abris pour le petit
b6tail et plus particulidrement les cochons, alors
que les Buron, dans la m6me foul6e, viennent d'un
mot celtique pour d6signer de petites cabanes.

Pour terminer cette rapide nomenclature des princi-
paux noms de lieux rappelant d'une manidre ou
d'une autre la pratique du pAturage, il n'est pas

inutile de reserver une
petite place A ces lieux
mis A part car sous-
traits d la dent du
b6tail. ll yad'abord
les Ban ou Bamp de
toutes sortes, qui sont
des lieux soustraits
aux activit6s fores-
tidres - tel les Bam-
bois, par ex. - ou pas-
torales - comme Praz
Ban -. Puis doivent
6tre cit6s les nom-
breux Devins, qui peu-
vent s'orthographier
de diverses manieres
mais qui viennent du
latin defensum pour
d6signer des terrains

mis en defends c'est-A-dire soustraits aux activit6s
de r6colte, qu'il s'agisse du bois ou des herbages.
Puis viennent les Clos, Closel, Closelet et autres de
plus ou moins m6me consonance qui indiquent des
pr6s mis d clos soit cl6tur6s ou tout au moins fer-
m6s (du lalin clausum, term6), auxquels s'ajoutent
les Praises et les Prises qui sont des terres sous-
traites (en g6n6ral assez tardivement) au pAturage
commun, mais moyennant acquittement d'une rede-
vance compensatoire en faveur de la collectivit6.

Pour terminer, nous citerons encore deux s6ries de
toponymes qui peuvent se rattacher directement d

P142D6ta‖ de rune des crё ma‖ lё res de la P1 41
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notre propos, mais qui souvent doivent 6tre inter-
pr6t6s diff6remment. ll s'agit tout d'abord des
Cerneux, le plus souvent suivis d'un patronyme, des
Scierne, Cerniaz, Cergniole, Cergnement, qui d6si-
gnent souvent une for6t d6frich6e par la technique
du "cernissement", soit l'enldvement d'un anneau
d'6corce pour faire s6cher le v6g6tal avant d'y bou-
ter le feu, mais qui peuvent aussi faire allusion d des
terrains entour6s de barriEres. Le second groupe
concerne les nombreux S6pey qui annoncent par-
fois des terrains entour6s de haies, du latin sepe-
fum, clos, mais aussi des lieux complant6s de
sapins, du vieux franqais et du celtique sap, sapin,
ou de feuillus, lorsque le toponyme r6sulte d'une
alt6ration du mot c6p6e qui indiquait un taillis consti-
tu6 d partir de rejets de souche aprds rec6page!

Rappelons pour terminer que les terrains clos de
haies pouvaient aussi se traduire dans la m6moire
des lieux par les toponymes de Age ou Adze (avec
ou sans H) qui viennent du germanique hagia signi-
fiant la haie.

P143 Une cafetiё re de boisse‖ erie

**************

Chapitre 5

Paissonage et glandage.
Parmi les pratiques du pAturage, il est un cas parti-

culier qui m6rite une mention d part car elle a jou6,

elle aussi, un r6le important sur l'aspect de nos cam-
pagnes et la structure de nos paysages de plaine. ll

s'agit de la libre pAture des porcs dans les for6ts de
chOnes principalement et de h6tres. Ces pratiques
portaient le nom de paissonnage, ou encore de
panage. C'6tait un droit d'usage autorisant le b6n6fi-
ciaire d mener ses cochons se nourrir en for6t.

Autrefois, soit en 1460, on parlait d"'aglain", alors
qu'en 1536 on utilisait le terme de "passon". Ce droit
6tait diff6rent du glandage qui, lui, permettait d'aller
r6colter le gland en for6t, pour le nourrissage des
porcs 6galement. Mais ilsemble que, dans le langa-
ge courant, on ait utilis6 parfois l'un pour l'autre.

Ces pratiques rev6taient une trds grande importance
pour l'6conomie locale et ceci depuis les temps les

plus recul6s, puisque au Vle
sidcle d6jd, les Burgondes qui
avaient envahi le pays, expor-
taient jambons et charcuterie

彦彎警

“

雪鸞鸞   Vers l'ltalie,dle Gaule cisalpine,
et que leur roi, Gondebaud,
6dictait en 502 sa fameuse loi

Gombette dont un article mettait
sous protection les arbres i
fruits, d savoir ch6nes et h6tres
principalement, alors que les
autres essences pouvaient 6tre
exploit6es librement par les
populations locales. En revan-
che, I'abattage d'un arbre frui-
tier entrainait une amende d
payer au seigneur, premidre
limitation au libre approvision-
nement de tout un chacun en
bois tant d'affouage que de
construction.

P1.44 Sorte d'arrosoir ou de pot verseur en boissellerie (Musee de Chateau d'Oex).
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Karl-Alfons Meyer, un historien
forestier qui travailla comme
chercheur d l'lnstitut f6d6ral de
recherches forestidres dans la
premidre moiti6 du sidcle
passe, a publi6 une 6tude fort
compldte sur I'histoire du
ch6ne en Suisse. ll y avance
des chiffres qui sont trds par-
lants pour appr6cier la valeur
de ces ch6naies d'autrefois,
valeur beaucoup plus impor-
tante en glands qu'en bois!
Ainsi dans le Hannover, en
1590, on mettait paitre dans la
for6t quelque 9'000 porcs! Et la
valeur des glands 6tait de 8639 Gulden, alors que la
r6colte du bois ne rapportait que 84 Gulden! La for6t
de ch6nes 6tait du reste d6sign6e, en Allemagne,
sous le terme de "Ndhrwald", soit "for6t nourriciere",
et sa valeur 6tait fix6e en fonction du nombre de
cochons qu'on y pouvait mener paitre. A ce sujet,
Stoger (cit6 par Meyer) estimait qu'un porc devait
pAturer durant 66 jours pour 6tre engraiss6 norma-
lement, et qu'il consommait alors quelque 12 d 12,5
kg. de glands par jour.

ll est par ailleurs trds significatif de se souvenir,
comme le reldve encore Meyer, que le nom latin
pour d6signer I'argent 6lail pecunia, terme qui vient
de pecus d6signant "le petit b6tail" (en particulier
les cochons) dont, rappelle{-il, la gland6e 6tait la
condition d'existence! M6me origine latine pour le
mot frangais "pecule" qui d6signe I'argent patiem-
ment 6conomis6! Ceci pour mettre en 6vidence l'im-
portance 6conomique du porc en ces temps relati-
vement lointains.

Au Valais, les ch6naies appartenaient au r6gime
agricole et non forestier. ll est vrai que ces for6ts oit
allaient paitre les pourceaux
6taient des bois6s clairs sur
prairies, un peu comme les
chAtaigneraies de la se/ve tes-
sinoise.

Les archives communales sont
relativement pauvres en infor-
mations sur la pratique de ces
droits qui n'ont, ir vrai dire, pas
engend16 de conflits sem-
blables d ceux que nous avons
vu plus haut d propos de la
vaine pAture du gros b6tail. Les
archives de Concise, par
exemple, comportent le texte
d'une Prononciation entre le
prieur de la Lance et la
Commune, dat6e de 1519, et
qui pr6voyait entre autres " gue
quand les chesnes de la com-
munautd de Concise porieront

P1.45 Trois cuilldres a crdme sculpt6es (coll. partic.)

des glans, que le dict dom prieur pourra mettre et
conduire par son grangier ou par autres, au temps
de la passion, des pourceaux untel nombre et quan-
tit6 comme les habitants de Concise. "

Ces m6mes archives comportent, pour l'ann6e
1689, la liste des porcs autoris6s au glandage, soit
un seul par propri6taire. ll y avait alors 96 propri6-
taires cit6s, mais seulement 87 porcs mis au bois de
chOnes.

ll est pour le moins curieux que les t6moignages ne
soient pas plus fr6quents pour une 6conomie rev6-
tant une grande importance, ceci d'autant plus que
le ch6ne 6tait autrefois beaucoup plus largement
r6pandu dans nos for6ts que de nos jours.

ll est enfin int6ressant de constater que c'est l'intro-
duction de la pomme de terre, chez nous, qui devait
sonner le glas du ch6ne. En effet, au moment oir
elle fit son apparition dans nos campagnes, vers
1750 environ, la m6fiance i l'6gard de ces tuber-
cules, qu'on appelait truffes ou m6me truffles, lil

P|.46 Trois autres cuilldres a crdme (coll. partic.)
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P1.47 Cuillere d crdme i 6cusson vaudois (coll. partic.)

qu'on les utilisa prioritairement pour le b6tail, en
l'occurrence les porcs. Dds lors, les glands perdi-
rent de leur caractdre imp6rieusement necessaire,
puisqu'on pouvait nourrir les cochons au boiton, et
les ch6naies se mirent i r6gresser lentement.

Toutefois, l'Ordonnance de Porrentruy (qui date de
1755) imposait encore que les cochons soient
munis de boucles de fer pass6es dans le groin pour
les emp6cher d'affouiller le sol, sauf lorsqu'on vou-
lait proc6der au rajeunissement de la for6t. Car le
labourage des pourceaux facilitait alors la p6n6tra-
tion du gland dans le sol. Lordonnance pr6voyait en
outre de munir les cochons d'une sorte de tablier de
cuir pour qu'ils ne puissent forcer le passage au tra-
vers des haies vives.

Chose curieuse, ni le cochon ni le sanglier n'ont
laiss6 de traces dans la toponymie, et si les men-
tions dans les archives sont clairsem6es, les repr6-
sentations du paissonnage dans l'iconographie,
sans 6tre fr6quentes, ne sont pas rares non plus. La
plus ancienne repr6sentation, dans le canton, est a
trouver sur l'un des m6daillons de la grande rose de
la Cath6drale de Lausanne, r6alis6e par le maitre
verrier Pierre d'Arras entre 1232 e11235. Pour le

P|.48 Cuilldre A crdme au chamois (coll. partic.)

mois d'octobre figure en effet un paysan qui nourrit
ses cochons sous un ch6ne dont il frappe les
branches avec un bdton (Pl. 34). Une repr6senta-
tion quasiment inconnue - les bAtiments sont pro-
pri6t6 priv6e - est i observer sur l'un des chapi-
teaux de la double colonnade qui fait le charme
exceptionnel du petit cloitre du monastdre de La
Lance, derridre Grandson. Le cloitre a 6t6 construit
entre '1320 et 1328 et le chapiteau en question pr6-
sente la silhouette malhabile, trds archaique, d'un
porc en train de manger un gland (Pl. 35). Hans
Holbein le Jeune (1465-1524) a,luiaussi, grav6 une
scdne rappelant celle de la cath6drale, oir l'on voit
un porcher conduisant ses pourceaux sous un
ch6ne, une longue gaule sur l'6paule et l'6p6e au
c6t6 (Pl. 36). De la m6me 6poque encore (1480-90)
date le Breviaire Grimani ; c'est alors pour le mois
de novembre que sont repr6sent6s deux paysans
munis de bAtons en train de gauler les glands pour
leurs cochons. Dernidre repr6sentation int6ressante
du paissonage, plus facile d'accds que le m6daillon
de la cath6drale mais difficile d photographier : le
vitrail du cheur du temple de Granges-Marnand oir
le peintre a repris le thdme du panage au d6but du
XX" sidcle, soit A une 6poque oi ces pratiques
n'avaient quasiment plus cours.
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Chapitre 6
Outils de bergers et objets des montagnes
PlutOt que de traiter ce chapitre comme un autre, il

nous a paru plus judicieux de grouper les sujets par
familles et de les pr6senter avec un commentaire a
peine plus d6velopp6 que ce qu'on glisse habituel-
lement comme l6gendes sous les illustrations. Ainsi
les images seront-elles r6parties dans ce cahier
selon une logique autonome, ind6pendante du texte
lui-m6me. Mais en pr6ambule, avant de s'arrOter
aux objets eux-m6mes, nous pr6sentons quelques
photos qui ont pour tAche d'illustrer l'histoire du
pdturage, dans la mesure modeste oU celle-ci
admet des images :

PI. 1.- Borne de pAturage de St. Oyen. C'est la
seule borne de ce type connue dans Ie canton. Elle
illustre cette p6riode-cl6 oir les communaut6s villa-
geoises commencent a se s6parer des autres pour
6viter les procds sans fin cons6cutifs a l,indivision.
Pl. 2.- Pierre Bodlaire (photo D. Ruchet). Elle est
cens6e avoir 6t6 le t6moin du massacre des valai-
sans voleurs de b6tail au Col des Essets lors des
6chauffourees cont6es par Alfred C6r6sole.
Pl. 3.- Borne de la Redonn6e. Ultime t6moin de ce
grand procds entre les communaut6s de Baulmes
et de Ste.Croix. L'Histoire donne 1781 comme date
de cet ev6nement, alors que le troisidme chiffre
semble 0tre ditf6rent sur la borne encore en place.
Pl. 4.- H6tre abrouti a la Barillette (sous la Dole).
Une image devenue rare depuis que forOts et pAtu-
rages ont 6t6 s6par6s. On remarque que ce foyard
sur le flanc sud de la DOle, a 6t6 fagonn6 par la dent
du b6tailjusqu'a ce que sa fldche soit hors de por-
t6e des app6tits bovins.
fig. 5.- Pilon d sucre. Masse en bois de fruitier cer-
cl6e de fer. Hampe de h6tre de 1 mdtre 40 de long.
C'est le pistil d'un mortier de pierre disparu utilis6
surtout dans l'Oberland lucernois pour le lactose
extrait lors de la recuite du petit-lait aprds fabrication
du fromage.

Viennent ensuite les outils pour I'entretien du
p6turage:
Pl. 6.- Serpes pour haies vives. Leur crochet dorsal
tourn6 vers I'avant servait d manipuler les brins
qu'on devait tresser a l'interieur des haies vives.
fig.7.- Taridre pour piquets de cl6tures. Dans les ter-
rains suffisamment meubles, pas trop pierreux, cette
tariere d larges ailes 6tait un bon auxiliaire pour pr6-
parer le trou oir le piquet devait venir se loger.
fig. 8.- Tendeur d barbel6s. Lorsqu'il s,agissait de
tendre les fils avant de les agrafer, ce tendeur rus-
tique permettait d'op6rer la tension en prenant appui
lat6ralement sur le piquet, aprds avoir saisi le fil entre
l'extr6mit6 de la poign6e mobile et le talon de fer.
Pl. 9.- Cl6ture sur agrafes. Ce systdme devait per-
mettre la d6pose des fils au sol pendant l,hiver, un
de chaque c6t6 des piquets, afin que la clOture ne

P149 Baratte a beurre de mё nageな engrenages en bois

P1.50 Un "boutillon" al "gniole".
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P|.51 Autre tonnelet il "gniole".

soit pas endommagde par la neige ou par les d6bar-

dages de bois d'une part, mais aussi, plus r6cem-

ment, pour que les skieurs ne soient pas g6n6s ou

ne risquent Pas de se blesser.
PI. 10.- Les murs en pierres sdches font partie int6-

grante de nos paysages jurassiens.

lls s6parent les alpages de fagon d6finitive, alors

que les clOtures sur piquets ont un caractdre plus

6ph6mdre et servent en g6n6ral d d6limiter les

"rechanges".
Pl. 11.- Fer 2r lamp6s. Les lamp6s sont ces Rumex

qui poussent en abondance con-
jointement aux orties, i proximit6
des chalets ou sur les reposoirs, ld
oi le b6tail s6journe, car ce sont
des plantes qui indiquent des sols i
exc6dent d'azote.
fig. 11 b.- Fer i lamp6s (a dr.). ll
ressemble comme un frdre jumeau

au fer d extraire les betteraves (a g.).

Pl. 12.- Deux "covets", sortes
d'6tuis en bois, accroch6s i la cein-
ture du faucheur, Pour qu'il garde

en permanence sous la main sa
pierre i aiguiser. Elle 6tait mainte-
nue humide soit Par un Peu d'eau
dans le fond du covet, soit Par une
touffe d'herbe fraiche qui emP6-
chait du m6me coup que la Pierre
ne frappe le bois i chaque Pas.
Pl. 13.- Appareil Pour l'aiguisage
des faux (relativement moderne :

XXe. sidcle).

P|.53 Godet en come pour graisse a tralre (s'attache Er la ceinture)'

lnstruments pour le b6tail. lls sont d la fois nom-

breux et diversifi6s en fonction des types d'animaux
concern6s. Commengons par le b6tail bovin :

Pl. 14.- Muselidres pour les veaux. Lorsqu'un veau

a de la peine a se laisser sevrer, le berger a le choix

entre deux solutions : mettre au goulu une muselid-

re en lamelles de bois ou lui enfiler dans les

naseaux une planchette l6gdre qui repousse le pis

tentateur !

Pl. 15.- Biberon pour les veaux. En fait, il s'agit

d'une sorte d'arrosoir r6alis6 en boissellerie, qui uti-
P151 Sei‖ on a traire
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P1.54 Pincette double pour tenir la queue de la vache pendant la traite.

lise comme t6tine une branche naturelle incluse
dans une douelle et 6vid6e !

Pl. 16.- Guide cornes. A l'6poque oU nos vaches
6taient encore toutes munies de ces moyens natu-
rels de d6fense, il etait parfois n6cessaire de les

corriger, ne serait-ce que pour qu'elles ne se bles-
sent pas entre elles.
Pl. 17.- Collier de vache. En g6n6ral, les colliers
pour les sonnailles sont de cuir, ornement6s ou non.

Mais parfois et dans certaines r6gions alpestres, ils
peuvent 6tre de bois. lls sont alors cisel6s avec soin
et font partie de cet art des montagnes. Celui que

nous pr6sentons est de type italo-alpin et provient

tr6s probablement de la r6gion de Turin.

Parmi les objets que le berger garde d port6e de
main, il y a quelques instruments v6t6rinaires pour

les interventions d'urgence qui ne r6clament pas

obligatoirement la pr6sence du sp6cialiste. Parmi
eux en particulier :

Pl. 18.- ll y a tout d'abord la cordelette d garrots

avec son anneau A pointe, la truthe , taill6e dans

une corne de vache (ir g. sur la photo), une flamme
de poche pour les saign6es et deux aiguilles
creuses i pointes rondes pour d6boucher les pis

fig. 18 bis.- Dessin montrant le m6canisme d'utili-
sation du garrot.

Pl. 19.- Trois rainettes ou curettes
pour nettoyer les sabots
Pl. 20.- Une pince curieuse qui se
mettait aux naseaux des taureaux
lorsque ceux-ci se montraient r6calci-
trants ; on exergait alors une torsion
jusqu'd ce que l'animal se calme,
d'oir le nom de tord-nez donn6 d cet
instrument..

Les chevaux n'6taient pas toujours
pr6sents sur les alpages, mais ils y

montaient avant l'dre des tracteurs tant pour trans-
porter le m6nage saisonnier du berger, cas 6ch6ant
le mat6riel d fromager, que pour la distribution des
engrais ou du fumier sur la pAture. A l'6curie, sur la
tablette de fen6tre, se trouvait donc une 6trille.

P1.21.- Etrille pour la toilette matinale du cheval

P1.56 Bagnolet d crdme.

Les chEvres ne montent Plus
gudre dans les alpages de nos

iours. Mais il y en a encore, ici

ou ld, dans certaines r6gions,
alors qu'autrefois elles 6taient
nombreuses au point qu'il fallut
en r6duire le nombre par voie
169lementaire. De cette 6Po-
que, il nous reste quelques ves-
tiges, notamment :

lig. 22.- Rondelle et pinguillon.
Le pinguillon, c'est cette Petite
barrette mobile fix6e i l'extr6mi-
t6 de la chaine d'attache et qui,
pass6e dans une boucle fix6e it
bonne longueur de la chaine se
met en travers pour fermer le
collier, alors qu'A l'autre extr6mi-
t6 se trouve une seconde barret-
te qu'on passe dans un trou de

P1.55 Deux Jiltres a lail : ar g. des Pr6alpes vaudoises, al dr. du Val d'Aoste.
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la crdche. Mais comme la chdvre, capricieuse par
d6finition, remue beaucoup, elle arrivait parfois,
lorsque le pertuis de la crdche 6tait us6 par le frotte-
ment, a faire basculer la barrette et i s'6chapper.
Pour y rem6dier, le paysan industrieux imagina de
passer une rondelle entre la barrette et la crdche,
rendant le double passage n6cessaire pour se d6li-
vrer, operation quasiment impossible sans interven-
tion humaine.
P1.23.- Colliers en bois et clochettes de chdvres.
Celle de droite est valaisanne, alors que celle de
gauche est trds probablement valdotaine.

Pl.57 Pelle ramasse-crdme pour "levei' la crdme qui est mont6e en surfa-
ce sur le baquet.

L'6levage du mouton a perdu beaucoup de son
importance, chez nous, la regression s'6tant produi-
te dans la seconde moiti6 du XlXe sidcle, comme
nous l'avons vu plus haut. Mais ces activit6s ont
laiss6 des vestiges int6ressants dans les "galetas"
et les "remises" de nos campagnes :

lig.24.- Houlette de berger. Cette grande cuilldre
affubl6e d'un crochet lat6ral et longuement emman-
ch6e ne r6pond certes pas d l'id6e qu'on se fait de
la houlette du berger qu'on se repr6sente volontiers
comme une sorte de longue crosse d'6v6que. Mais
le mot "houlette" nous vient
d'un vieux verbe f ranqais
"houler" qui signifie jeter! La
houlette servait en effet d
jeter un peu de terre sur le
dos des b6tes qui avaient des
envies de s'6chapper du trou-
peau. Leffet de surprise suffi-
sait d ramener un peu d'ordre
et de discipline. Et le crochet
aux formes arrondies pour ne
pas blesser servait souvent d
retenir une b6te par la patte
ou d la sortir de la foule !

Pl. 25.- Alldge de fen6tre
d'une ferme de Linkersberg,
au nord de l'Alsace, oU figure
en ronde-bosse une scdne de
la vie du berger qui surveille
ses moutons sous un arbre,
appuy6 sur sa houlette, son
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chien a ses pieds. Dans le fond, un abri mont6 sur
roues, anc6tre de la caravane ou de la roulotte de
chantier!
P1.26.- Tapisserie de Tournai du d6but du XVle
sidcle, intitul6e "Das Hirtenleben", ou I'on voit dis-
tinctement les houlettes A cuilldres des bergers.
(Photo aimablement fournie par la Direction du
Mus6e Reinhart, d Winterthur.)
Pl. 27.- Tapisserie de Bruxelles (d6but du XVlle
sidcle) pr6sentant la rencontre de Jacob et de
Rachel, tapisserie expos6e aux Hospices de
Beaune.

fig 28.- Pour prot6ger les chiens
des bergers contre les loups qui
cherchent toujours i saisir leur
proie d la gorge, on leur mettait
un collier de fer bard6 de
pointes....
fig.29.- ... et pour prot6ger les
brebis elles-mOmes,dans cer-
tains pays d'Asie, notamment
l'Afghanistan, on leur attachait
au cou une amulette de bois
dans laquelle on avait ins6r6 un
grimoire aux vertus apotro-
paiques.
Pl. 30.- Ressorti pr6cautionneu-

sement de sa loge et d6froiss6, le grimoire se pr6-
sente comme indiqu6 sur le croquis reproduit ici.
P1.31.- Lorsque le mouton se montrait r6calcitrant d
la tonte, le berger lui entravait les pattes deux a
deux i l'aide d'une paire de menottes en bois, fer-
m6es par une simple cheville.
fig. 31 bis.- id.
Pl. 32.- Les "forces" sont une sorte de cisaille primi-
tive faite de deux lames triangulaires, reli6es entre
elles par une boucle faisant ressort a l'extr6mit6
externe des poign6es. Ce qui est surprenant, c'est
de constater que cet outil existe depuis la d6cou-
verte du fer - ce qui signifie que la trempe qui devait
donner l'6lasticit6 au ressort est aussi vieille que le

P1.58 Trois pelle a pr6lever la crdme.

一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一・・一颯



P1.59 Pelle a crdme armoir6e (coll. partic.)

fer lui-m6me. - Ce qui est 6tonnant aussi, c'est que
la forme de l'outil n'a requ aucune modification
depuis l'6poque de la Tdne!
fig.33.- Sur le m6me principe de fonctionnement, on
imagina par la suite une tondeuse sous forme d'un
peigne court avec un couteau lat6ral.

Le paissonnage est une forme de pdturage aujour-
d'hui compldtement oubli6e, celle qui consistait d
conduire le troupeau sous les ch6nes dds le mois
d'octobre pour qu'il puisse se nourrir de glands.
Chose 6tonnante, c'est dans les 6glises qu'on trou-
ve trace de ces pratiques, car les maitres verriers,
voire les sculpteurs, en reprenaient le theme soit
pour des vitraux soit pour des chapiteaux de
colonnes.

PL.34.- Chez nous, la plus ancienne repr6sentation
(1232-1235) est d trouver parmi les m6daillons de la
grande rosace de la cath6drale de Lausanne. Celui
d'octobre est consacr6 au paissonnage, car c'est d par-
tir de ce mois que les porcs 6taient conduits en for6t.
Pl. 35.- Un peu plus tardive, cette sculpture trds pri-
mitive d'un chapiteau du cloitre de La Lance.
P1.36.- Le paissonnage vu par Holbein le Jeune. La
gravure date de la fin du XVe sidcle.
Pl. 37.- L' "Ordonnance forestale de Porrentruy", de
1755, prescrivait que les cochons devaient 6tre
munis d'un anneau pour les empOcher de fouiller le
sol, sauf lorsqu'il fallait rajeunir la for6t. Pinces A

poser les boucles au nez des cochons.
Pl. 38.- Les verrats n'6taient pas toujours d'humeur
d se laisser conduire sans r6sistance. On devait
alors les saisir au groin avec la pince ici repr6sen-
t6e, les deux "pieds" venant se loger dans les
naseaux.

Le m6nage du berger se r6duisait d quelques
objets de premiere n6cessit6 :

Pl. 39.- Un couteau de poche, bien s0r, absolument
indispensable : Opinel tout simple, couteau pliant ir
manche en corne, ou, parfois, couteau-briquet,

c'est-d-dire un couteau dont le
ressort dorsal fait saillie pour
servir de fer d battre le silex
pour l'obtention du feu.
Pl. 40.- L6clairage domestique
reste, ou du moins restait, - car
les choses ont bien chang6 -
plus que rudimentaire, lui aussi:
rat-de-cave, bougeoir en 6mail
ou bougeoirs d binet mobile sur
une tige h6licoidale. ll faut dire
que dans les chalets d'alpage,
la lecture n'6tait pas une occu-
pation familiere du berger. Au
mieux passait-il ses rares
moments de loisir d dormir pour
rattraper ses nuits blanches, ou
i tailler une cuilldre d crdme.

Pl. 41.- 2 cr6mailldres en bois de facture rustiques
pour suspendre le "cr6sus" ou lampe d huile simple
d la hauteur d6sir6e.
Pl.42.- D6tail d'un cr6mailldre dont la r6glette mobi-
le est surmont6e d'une t6te d'homme.
Pl. 43.- Sur la table, dans la cuisine, de la vaissel-
le rustique grossidre, en bois, parfois : bol, assiet-
te... voire cafetidre qui peut se pr6senter comme
une pidce de boissellerie au charme un rien d6suet.

P|.60 Baratte a beurre valaisanne. a manivelle.

Pl. 44.- Sorte d'arrosoir, voire de pot verseur en
boissellerie fine 6quip6 d'un couvercle mobile qu'on
peut bloquer grAce d la petite tirette en bois coulis-
sant sous la poign6e. (Mus6e de ChAteau d'Oex).
PI. 45, 46, 47, 48.- Les cuilldres d crdme, armo-
ri6es de motifs en ronde-bosse ou ajour6s, repr6-
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P1.61 Baratte d beurre i brasseur vertical (Mus6e de Chateau d'Oex).

sentaient des fleurs, des personnages ou des ani-
maux typiques de la faune alpestre ou des motifs
d6coratifs traditionnels plus simples. Elles 6taient
remises aux visiteurs pour go0ter la crdme 6paisse
de chalet, mais elles servaient aussi d manger la
soupe quotidienne. Leur crochet permettait de les
suspendre bien en vue dans la cuisine, orgueil l6gi-
time des bergers. Pour les laver, elles 6taient mises
d tremper dans le petit lait, ce qui leur donnait, d la
longue, cette belle patine ambr6e qui est la leur.
Ces magnifiques pidces font partie d'une collection
priv6e. Merci d leur propri6taire de nous avoir per-
mis de les photographier.
Pl. 49.- Plus prosaique, mais non moins remar-
quable, la baratte i beurre de m6nage, avec son
fouet rotatif en bois. Mais il existait aussi de petits
moddles de table de barattes vefticales, moddles
r6duits de celui de la Pl. 62 ci-aprds, pour battre les
restants de crdme.
Pl. 50.- "Boutillon" en boissellerie pour le transport
de boisson, (souvent gentiane ou autre alcool fort)
dans le sac d dos ou la poche de la veste.
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PI. 51.- Tonnelet valdotain pour le m6me usage que
ci-dessus, soit pour transporter une petite r6serve
de "gniole". La gniole d6signe, dans nos cam-
pagnes, l'alcool fort, qui se consommait plus fr6-
quemment que de nos jours. Le terme vient du
patois et d6signait en principe le brouillard, peut-
6tre par analogie avec l'6tat qui suivait souvent la

consommation du liquide !

Mais le plus important dans les chalets de mon-
tagne, c'est tout ce qui est n6cessaire pour assurer
la fabrication du fromage, avec bien sOr les acces-
soires de toute fromagerie d'alpage qui se respec-
te, soit les instruments pour la traite et le lait, ceux
qu'il faut pour manipuler la crdme, le mat6riel pour
faire et pr6parer le beurre, sans parler du fromage
lui-m6me.

Pl. 52.- Le seillon i traire qui, pour 6tre un objet du
quotidien n'en est pas moins une petite merveille de
bienfacture
Pl. 53.- Godet pour avoir la graisse i traire sous la
main. Le r6cipient 6tait souvent fagonn6 dans une
corne de vache
P1.54.- Pincette double : la petite pinqait le mouchet
terminal de la queue des vaches, pendant la traite,
et la grande embrassait le jarret de l'animal pour
6viter que la queue ne vienne battre le trayeur.
Pl. 55.- Filtres A lait : le gros entonnoir en boisselle-
rie, qui pouvait occasionnellement servir de porte-
voix, provient des Alpes vaudoises. ll 6tait bouch6
avec une poign6e de dare ou rameaux d'6pic6a qui
tenait lieu de tamis. En revanche, le filtre d poign6e
en pointe est issus des montagnes valdotaines. Le
filtre proprement dit est un fin treillis m6tallique.
Pl. 56.- Bac i crdme ou bagnolet. ll 6tait fait parfois
de douelles altern6es de m6ldze et sapin pour jouer
avec les couleurs et donner un petit air festif d I'objet.
Pl. 57 et 58.- Grandes cuilldres pour pr6lever la
crdme qui flotte en sudace dans les grands bagno-
lets oi le lait avait 6t6 mis d reposer au frais. Ces
cuilldres, taill6es dans l'6rable de montagne sont
toujours ivoirines, lisses et soyeuses au toucher.
Pl. 59.- Autre cuilldre ramasse-crdme dont le man-
che a 6t6 incis6 de motifs d6coratifs. (Coll. priv6e).
Pl. 60.- Baratte d beurre valaisanne i manivelle. La
manivelle fait tourner des pales qui sont dispos6es
en biais dans le tonnelet, afin de mouvoir la crdme
en la brassant.
Pl. 61.- ll existe un moddle dont le r6cipient est
allong6 en hauteur et le brasseur est une palette
perc6e au bout d'un long manche, qui se meut ver-
ticalement comme les pilons d mil africains. Celui
que nous pr6sentons vient du Mus6e du Vieux
Pays, a ChAteau d'Oex.
Pl. 62.- Deux petite tapes i beurre (ou battes d beur-
re), taill6es de fagon rustique, pour imprimer dans la
masse des motifs qui peuvent 6tre tout simples, 96o-
m6triques ou floraux. Entre deux, un lissoir, sorte de
peigne qui permettait de strier la masse de lignes
paralldles d6coratives, pour fagonner la motte et la
rendre plus app6titive
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variables.'l-e systdme de tension
et de fermeture est assur6 par une
cordelette qui fait le tour du froma-
ge. Elle peut 6tre simple et se
tendre sur une lrulhe classique (ir
gauche sur la photo), ou double et
la tension s'effectue par le choix
du point d'appui sur une courte
cr6mailldre en bois fix6e i une
extr6mit6 de l'6clisse.
P!.70.- Petite faisselle i serr6, en
bois, sommairement travaill6e.
Pl.71.- Faisselle A serr6 valai-
sanne, avec son support qui est
un plat circulaire en bois tourn6
portant en son milieu une sorte de
champignon a large chapeau plat
sur lequel on d6posait la faisselle
dont le fond perfor6 laissait la
masse s'69outter.

P|.62 Deux battes a marquer et un lissoir a beurre.

Pl. 63.- Tapes i beurre rectangulaire constituant
d6jd une @uvre d'art populaire de qualit6.
Pl. 64.- Grande tape ir beurre taill6e dans un bois
d'arbre fruitier, de grande qualit6 artistique.
Pl. 65.- Pour vendre le beurre d'une paft, puis le

pr6senter sur la table, il etait fagonn6 en "plaques"

d'un poids bien d6fini. A cet effet, on disposait de
moules d beurre taill6s dans le bois dur. Le fond 6tait
creus6 de motifs d6coratifs, et les flancs 6taient sou-
vent articul6s pour rendre le d6moulage plus facile.
De tels moules sont eux aussi des pidces de collec-
tion pour les amateurs
d'art populaire. lci, deux
moules en fuseaux tron-
qu6s,dont l'un est ouvrant
et I'autre monobloc.
Pl. 66 et 67.- Deux mou-
les d beurre rectangu-
laires d bords articul6s
pour le d6moulage.
Pl. 68.- Moule d beurre
cylindrique, d piston, dont
la face interne du piston
est sculpt6e. Le manche
du piston est termin6 par
une protub6rance qui
l'emp6che de sortir de sa
loge. Cela signifie qu'il a
6t6 pass6 de force dans
le pertuis alors que le bois
6tait encore vert et qu'il a
repris sa forme originelle
aprds s6chage, selon une
technique probablement
perdue de nos jours.
C'est une pidce rare.
Pl. 69.- Cercles d froma-
ge. lls sont faits d'une
6clisse de bois roulee sur
elle-m6me de fagon d
disposer d'un recouvre-
ment assez 96n6reux
pour pouvoir s'adapter d
des diamdtres de meules

P1.63 Batte d beurre ouvrag6e.

P164 Trё s be‖ e batte a beurre
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Chapitre 7
Annexe.
Nous avons eu la chance de trouver dans la biblio-
thdque d'un particulier un livre assez extraordinaire
et rare intitu16 "Le tresor des chalets". ll fut publi6
par Ferry, d Epinal, en 1841, et comporte deux par-
ties : la premidre intitul6e 'L'art de connattre les
bdtes it cornes ", suivie, en seconde partie, d"'Un
trait6 pratique de pharmacie" r6dig6 " par une soci6-
t6 d'artistes distingu6s." L'intitul6 d lui seul m6rite
d6jd la mention !

P1.65 Deux moules a beurre, dont un ouvrant.

L'intention des auteurs 6tait certes de rassembler
en un volume les connaissances utiles d la condui-
te du b6tail en faisant le point pour chacune des
cat6gories : bovins, moutons, chdvres et cochons.
Chaque chapitre comporte 6galement un inventaire
des maladies et affections pouvant atteindre les ani-
maux, avec les remddes correspondants. Mais
leurs pr6occupations allaient plus loin, comme cela
ressort de l'introduction au "Trait6 pratique de phar-
macie" dont l'objectif 6tait de fournir "quelques re-
cettes propres d procurer des adoucissements A

ces hommes qui, pour la plupart, sont eloignds du
centre des lumidres ef des
secours de l'art."

Le livre donne tout d'abord un
nombre incalculable de re-
cettes pour fabriquer des
eaux spiritueuses et des eaux
de toilette, des vinaigres, hy-
dromels, miels, sirops - d6-
salt6rants ou purgatifs -, des
ratafias et des gel6es ; puis,
viennent des poudres pour ou
contre toutes sortes de mala-
dies, des 6l6ctuaires (sortes
de remddes), des pastilles et
tablettes ; des pilules, des tro-
chisques (sortes de compri-
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m6s), des huiles aussi, extraites de toutes sortes
d'animaux : vers, scorpions, castors, etc., des pom-
mades innombrables, des onguents et des
emplAtres....

A titre d'exemple, nous reproduisons ci-dessous
deux de ces recettes miracle qui nous paraissent
int6ressantes :

Pastilles d'yeux d'6crevisses.

Prenez des yeux d'6crevisses
pr6par6s, 93 grammes (3
onces) ; sucre en poudre fine,
5 hectogrammes (1 livre) ;

n6roli, 3 gouttes. On fait du
tout une masse, avec une suf-
fisante quantit6 de mucilage
de gomme adragant* pr6par6
d l'eau de fleurs d'oranges ; on
forme des pastilles. Celles-ci
doivent 6tre minces.

On les donne pour absorber
les acides et rapports aigres
qui viennent de l'estomac. On
en met fondre dans la bouche.

* "gomme adragant " est une gomme qui provient
d'arbres de type astragales et qu'on utilise comme
excipient ou comme support pour d'autres produits
pharmaceutiques. (note du l'auteur)

Huile de petits chiens.

Prenez des petits chiens r6cemment n6s, au
nombre de 6; huile d'olives, 3 kilogrammes (6
livres); vin blanc, 250 grammes (8 onces). On prend
des petits chiens recemment n6s; on les coupe par
morceaux; on les met dans une bassine avec l'hui-

P1.66 Trds beau moule ouvrant pour plaque de beurre.



le et le vin; on les fait cuire d
petit feu, jusqu'd ce qu'ils
soient frits, ayant soin d'agiter
le m6lange avec une spatule
de bois, afin que les petits
chiens ne s'attachent pas au
fond du vaisseau; on passe
avec expression, et on verse
l'huile, tandis qu'elle est chau-
de, sur les plantes suivantes,
s6ch6es et coup6es grossidre-
ment, qu'on a mises dans une
cruche: sommit6s d'origan, de
serpolet, de pouliot, de mille-
pertuis et de marjolaine, de
chaque, 62 grammes (2 onces). On bouche le vais-
seau avec du lidge, et on l'expose au soleil pendant
quinze jours ou trois semaines ; alors on coule avec
expression ; on d6pure l'huile, et on la serre dans
une bouteille qu'on bouche bien.

L'huile de petits chiens est propre pour fortifier les
nerfs, pour la sciatique, pour la paralysie, pour dis-
soudre et r6soudre les catarrhes qui viennent de
pituite froide et visqueuse. On en frotte les 6paules,
l'6pine du dos et les autres parties malades. Les
veftus viennent des plantes aromatiques, et non
des petits chiens qui, lorsqu'ils sont gras, ne four-
nissent qu'un peu de graisse qui n'a pas les vertus
qu'on attribue d cette huile: elle est seulement adou-
cissante.

Ce qui est singulier, c'est qu'on trouve dans ce
recueil des ingr6dients, des plantes, ou parfois des
expressions qui ne correspondent plus d des
choses connues, ce qui rend le remdde ou la recet-
te difficile d r6aliser. On est encore tributaire de ces

PI.67 Autre moule aux fines incisions d6coratives.

recettes m6di6vales, souvent magiques, qui 6taient
le propre des grimoires et des livres de sorcellerie.
Mais d6jir, on sent le souci de r6alisme, produit
d'une civilisation en marche, qui n'a plus tout d fait
foi dans ces remddes d'antan faisant appel d des
mat6riaux introuvables! Le dernier paragraphe de la
recette d'huile de petits chiens est significative : les
petits chiens ne sont pas d'une efficacit6 quel-
conque dans la gu6rison, s'il y a gu6rison, mais ce
sont les plantes m6dicinales qui agissent.
Neanmoins, la recette subsiste dans son int6gralit6.

ll n'en reste pas moins que cette 6vocation met bien
en 6vidence une r6alit6 qui pourrait nous 6chapper:
c'est l'isolement total de ces bergers qui, dans les
pays voisins du notre, effectuaient des saisons
entidres de solitude dans leur transhumance, loin
de tout secours et livr6s totalement A leur r6sistan-
ce physique et aux moyens sommaires d'interven-
tion que leur fournissaient la nature sauvage et
leurs connaissances de ses pouvoirs secrets.

**************

Chapitre 8
R6sum6 et conclusion.
Est-il besoin de conclure ? Est-ce bien utile ?

Si nous r6sumons bridvement cette petite 6tude,
nous pouvons affirmer ceci :

1.- Tout d'abord, le pAturage fut, durant des sidcles,
une source essentielle de survie pour les popula-
tions. Le rOle primordial de la for6t 6tait alors de
nourrir les animaux domestiques avant m6me de
fournir le combustible de ces foyers qui devinrent le
fondement m6me de notre soci6t6, puisqu'on d6-
nombrait les feux plut6t que les hommes.

2.- Avec le sens de la propri6te individuelle qui
s'6tait d6velopp6 au sein des collectivit6s, devaient
se forger des lois non 6crites ou des rdgles de com-
portement pour que chacun puisse cultiver son

champ sans g6ner son voisin et sans porter attein-
te aux droits communautaires, dont le pAturage fai-
sait partie.

3.- Dans une population se densifiant d'une part et
s'agglutinant autour des centres de colonisation, les
conflits ne devaient pas tarder i surgir, d'autant plus
abondants et fr6quents que la soci6t6 s'6tait forte-
ment hi6rarchis6e. Les seigneurs guerroyaient et
les paysans travaillant la terre payaient des rede-
vances de plus en plus lourdes.

4.- Les privildges, accord6s parcimonieusement
d'abord par le souverain i ses seigneurs, vont
s'6mietter et se distribuer sur les flancs de la pyra-
mide : des seigneurs a leurs vassaux, des vassaux
aux vilains, puis des paysans aux serfs. Et les privi-
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P1.68 Moule a beurre a piston.

leges, de temporaires qu'ils 6taient, deviennent
h616ditaires en attendant d'6tre revendiqu6s
comme droits acquis. MOme processus pour les
droits d'usage, qu'ils soient de pAturage ou de
boch6rage.

5.- Les procds multiples engendr6s par les abus des
uns et des autres font que, de guerre lasses, les
communaut6s villageoises se s6parent les unes des
autres. Simultan6ment, les biens d'autoconsomma-
tion deviennent marchandises et la terre elle-m6me
s'achdte. La richesse ne repose plus sur le sol, mais
sur l'argent. La terre doit donc produire plus que ce
que la famille exige pour sa subsistance.

6.- La crainte de manquer de bois fait voir les choses
sous un jour nouveau : la for6t devient tout d coup
plus pr6cieuse et le bois prend
de la valeur au d6triment du
pAturage. On r6glemente les
coupes, et l'on s'en prend du
mOme coup A la libre pAture qui
disparait en tant que telle ; mais
subsistent les droits d'usage
acquis et d0ment attest6s par
des actes 6crits.

7.- La R6volution, pour abolir
les droits f6odaux, d6crdte ra-
chetables les anciens droits
asservissant les for6ts contre
20 fois leur valeur. Or ces
rachats, faute d'argent liquide,
doivent souvent se faire par
"cantonnements" soit en d6ta-
chant du bien{onds d'origine
une parcelle repr6sentant la
valeur de la servitude.
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B.- Lexpansion du cheptel bovin, au
XlXe s. s'6tait faite au detriment des
ovins. Quant aux chdvres, leur nombre
en avait 6t6 r6duit drastiquement par
voie r6glementaire (Loi de 1823).

9.- En ce qui concerne les animaux de
trait, leur 169ression semble li6e ir
deux ph6nomdnes : le bceuf a 6t6 rem-
plac6 peu d peu par le cheval au
moment oU l'arm6e constitua un corps
de dragons, recrut6s dans les cam-
pagnes et qui 6taient mobilises avec
leurs chevaux. Laide financidre de la
Conf6d6ration pour la pension des
chevaux mobilisables devait inciter les
paysans A utiliser le cheval plutot que
le beuf pour les travaux de ferme.

10.- Puis survint le tracteur qui se
g6n6ralisa et se r6pandit dans les
campagnes au lendemain de la secon-

de guerre, soit vers le milieu du XXe sidcle, alors
que le r6seau routier secondaire se d6veloppait et
que le moteur faisait son entr6e dans la nature,
forOts et montagnes incluses, aussi bruyante qu'ir-
r6versible I Et le cheval 169ressa au point de deve-
nir animal de luxe pour cavaliers citadins !

Ce raccourci r6sume une lutte s6culaire, chez nous,
entre l'herbe et le bois qui sont les deux conqu6-
rants de l'espace si I'on fait abstraction de l'homme
qui arbitre cette lutte en fonction de ce qu'il consi-
ddre comme momentanement avantageux pour lui.
Ainsi at-il fagonn6, au fil des sidcles, les paysages
que nous connaissons et qui sont, du fait m6me
qu'ils ont 6t6 fabriqu6s, d'une 6tonnante fragilit6
dans leur apparente immuabilit6.

" Chez nous ", avons-nous dit, car sur un plan plus

P1.69 Deux cercles a fromage a fermeture diff6rentes.



P170 Petne faisse‖ e a serr6

g6n6ral et en deqd de l'histoire de notre civilisation,
il y a le conflit originel entre le cultivateur et l'6le-
veur, entre le laboureur et le berger, entre Cain et
Abel... Conflit 6ternel puisqu'il devait se manifester,
en 1820 encore, lors de "l'Edit des clotures" pro-
mulgu6 par le roi de Sardaigne pour permettre enfin
le d6veloppement de la propri6t6 priv6e sur la gran-
de ile vou6e jusque ld i la collectivit6, parcourue en
tous sens par les troupeaux et razzi5e par des ber-
gers peu scrupuleux !

Car les conflits d'int6r6ts des humains pour la mai-
trise d'une fraction d'espace, sont d l'origine des
guerres, de beaucoup de guerres, du moins des
guerres d'autrefois, car ce n'est plus la terre qui est
aujourd'hui n6cessaire d nos contemporains, mais
le pouvoir... Mais c'est lir une autre histoire !.

**************
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P1.71 Faisselle valaisanne avec plat en bois a support central pour egoutter le serr6.

lllustrations :

Les dessins sont tous des originaux dessin6s par
Robert Blanc.
Seul le N" 5 est d0 d la plume de feu David - A.
Petter.

Les photos sont toutes de l'auteur, d l'exception des
num6ros suivants :

N'2, r6alis6e en son temps par Daniel Ruchet,
N"26, aimablement fournie par la direction du
Mus6e de la Fondation Reinhart, de Winterthur
N' 27, reprise d'une carte postale sign6e M.R.
Mayaert.
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