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Dans l e s  ri?Cions t r o n i c a l e s  humities, l e s  c u l t i v a t e u r s  i- 
se plaignent  des  grands ronaeurs herbivores des genres 
Thrionomys e t  Cricetomvs, q u i  s ' a t t a q u e n t  au r i z  sur  pied. 
1-iastomvs z.? désignat ion d e  p lus i eu r s  espèces de V a t s  B 
mamelles mult iples" ,  e s t  accusé pa r tou t  d ' $ t r e  l ' a u t e u r  
d ' importants dégats  au champ e t  s u r  l e s  approvisionnements. 
11 en e s t  de m e m e  de Kattus r a t t u s ,  l e  " r a t s  noir" l  espèce 
cnsmopolite p6néralement comniensale, mais q u i  peut vivre  à 
l ' é t a t  sauvage un peu pa r tou t  en Afrique. De nombreuses s o u r i s  
du Kenre sont  souvent impliquees dzns l e s  dégats s u r  s tocks.  
Bien d ' s u t r e s  espêces posent des problèmes, a i n s i  Dasmys &- 
comtus e t  Lenniscomvs S t r i a t u s  s ' a t t a q u e n t - i l s  aux palmiers à 
h u i l e ,  t and i s  que Rhabdomvs purnilio e t  Otomvs i r r o r a t u s  dégra- 
uent l e s  p l an ta t ions  de conifères  ; l a  l i s t e  des espèces l o -  
calement n u i s i b l e s  e s t  longue, mais il e s t  frappant de cons- 
t a t e r  que l e  nombre d'espece impliquées r e s t e  cependant f a i b l e  
oar rapport  i l 'ensemble des especes de rongeurs : ce  sont  en 
f a i t  t ou jou r s  les memes especes qui  posent problème. Pour 1' 
ensenble des régions t r o p i c a l e s  on ne décompte que I89 espèces 
réputées  "nuis ibles" ,  dont seulement 41 s ' a t t aquen t  aux stocks.  
Pour l 'Af r ique ,  l a  l i s t e  es t  beaucoup plus courte  : 34 espèces 
nont 16 s u r  l es  stocks.  

Dans l e s  régions t r o p i c a l e s  seches,  zone des savanes 
soudaniennes, zone sahelienne e t  d ive r ses  zones a r i d e s ,  l e s  
rongeurs sauvages sont  s u r t o u t  des t i e rb i l l i dés  dans les  p a r t i e s  
sèches e t  des t-hridés dans l e s  p a r t i e s  l e s  p lus  humides. 
Dans l e  Sahel,  o Ù  l ' a g r i c u l t u r e  sous p l u i e  e s t  d i f f i c i l e ,  l es  
su r faces  c u l t i v é e s  son t  concentrées dans l e s  milieux humides, 
au bord des  l a c s  e t  des cours d 'eau, .et  dans. les  étendues 
marécageuses ; les plantes  y béné f i c i en t  de l 'humidi té  des s o l s  
après ddcrue ou de c e l l e  apportee p a r  l ' i r r i g a t i o n .  Les aména- 
gements hydro-agricoles cons t i t uen t  d ' exce l l en t s  milieux de 
v i e  pour de nombreuses espèces de rongeurs qu i  peuvent y main- 
t e n i r  des  populations permanentes H hauts  niveaux d e  densith.  
Les Arvicanthis  e t  les Mastomys t rouvent  11 hes bfotopes par- 
t icul ièrement  favorables,  e t  causent régulièremen+ des dégats  
importants (Poulet  e t  al., 1980). 

f 
Q L'homme d o i t s a n s r e l a c h e  p ro tége r  ses c u l t u r e s  e t  ses 

L réserves  a l imen ta f r e s  contre  une mult i tude de concurrents - 
acharnés, panni l e s q u e l s  les rongeurs t i ennes  une p l ace  i m -  

- portante. Pourtant, ces  animaux passen t  souvent inaperçus,  
s o i t  q u ' i l s  sachent se rendre i n v i s i b l e s  grace b l e u r  p e t i t e  
t a i l l e  e t  l e u r  comportement f u r t i f ,  s o i t  q u ' i l s  se fondent 
dans l a  n e u t r a l i t é  d 'un environnement f a m i l i e r  ; s e u l e  l e u r  
p r o l i f é r a t i o n  excessive a t t i r e  l ' a t t e n t i o n  e t  d k l e n c h e  l e  
r e f l exe  de l u t t e .  . 

Le; dégAts s o n t  bien r é e l s  e t  peuvent e t r e  graves, 
meme en dehors des périodes o Ù  l e s  rongeurs p u l l u l e n t .  C'est 
que l e s  pe r t e s  en reg i s t r ees  se composent non seulement des 
quantites de n o u r r i t u r e  effectivement ingérées  pa r  l e s  indi-  
vidus, mais a u s s i  des  aliments rendus impropres à l a  consom- 
mation humaine 2 l a  s u i t e  des morsures e t  des  s o u i l l u r e s  par 
l es  dé jec t ions  ( f éces ,  ur ine,  p o i l s ,  cadavres...).  A t o u t  
cela  il f a u t  a i o u t e r  l e s  dégats  causés aux emballages e t  aux 
i n f r a s t r u c t u r e s  d e  stockage, a im# 
agents i n fec t i eux  e t  p a r a s i t a i r e s .  
Dans c e r t a i n e s  régions t r o p i c a l e s ,  
pe r t e s  moyennes approchent 8'% des 
(Hopf e t  a l . ,  1976). Les- quan t i t é s  
en 1967, l'OMS é v a l u a i t  l e s  pertes 

que l a  disséminat ion d' 

en Inde pa r  exemple, l e s  
productions c ë r é a l i è r e s  
perdues s o n t  énormes ; 
dans l e s  s tocks  de céréales  

33 mill ions de tonnes ! d e  quoi n o u r r i r  p re s  de 100 mil l ions 
d ' s t r e s  humains ! 

Les dégats  p a r a i s s e n t  a v o i r  moins d'ampleur en Afrique. 
Mais ceci n ' e s t  peut e t r e  da qu'au p l u s  f a i b l e  développement 
de l ' a g r i c u l t u r e  s u r  ce con t inen t  e t  l 'absence de moyens de 
mesure e f f i caces ,  c a r  dès  lors que l ' o n  surve i l le  l e s  rende- 
ments, il es t  a i s é  de c o n s t a t e r  que l e s  rongeurs son t ,  comme 
dans l e  reste du monde, des ennemis redoutables .  
En Afríque, l e  riz, l e  blè, la canne à sucre ,  l e s  palpliers à 
huile ,  e t  dr? maniere p lus  episodíque l a  p l u p a r t  des  cu l tu re s  
souffrent  des  a t t e i n t e s  des  rongeurs. (Poulet  e t  Hubert, 1982). 
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Carac té r i s t i ques  cl imptioues 

Le Sahel e s t  LEI zone qu i ,  chaque année, n ' e s t  arrosée 
flue p a r  de:: p lu ie s  d ' o rage ,  r a r e s  e t  i r r é g u l i e r e s ,  liges 2 la 
remont.de extreme v e r s  l e  nord du Front de mousson (FIT) .  

La saison des p l u i e s  a l i e u  en ét.6 ; e l l e  e s t  unique e t  breve, 
sa durée n'exckdakt jamais 3 mois. La sa i son  sèche qu i  s'&end - 
s u r  l es  9 a u t r e s  mois donne 5 t o u t e  l a  zone un ca rac t è re  a r ide  
plus ou moins accentué pa r  l a  l a t i t u d e .  Les p l u i e s  annuelles 
peuvent elles-memes e t r e  t r è s  va r i ab le s  en í n t e n s i t d  d'une 
annie s u r  l 'wu t re ,  s a n s  qu'on puisze d i sce rne r  une quelconque 
pé r iod ic i t é  du phénomène i des  périodes de sécheresse accen- 
tuBe succident B des pé r iodes  de p l u i e s  favorables  selon un 

. 

rythme imprévisible.  5 

Cycle bioloEiaue annuel 

La. concentrat ion des p l u i e s  s u r  l e s  3 mois d ' 6 t 6  in- 
plique des cycles  b io log iques  annuels fortement marqués. 
Les productions herbacés e t  g r a i n i è r e s  son t  entièrement réa- 
l i s é e s  en f i n  de s a i s o n  des p l u i e s ,  en octobre. Beaucoup d' 
animaux ont  une s a i s o n  de reproduct ion qui  débute dès  que les  
d i s p o n i b i l i t é s  a l i m e n t a i r e s  s o n t  s u f f i s a n t e s  pour a s su re r  l es  
besoins de l'élevage des jeunes ; l a  reproduction peut se 
poursuivre t a n t  que ces resaources  n u t r i t i o n n e l l e s  s o n t  dis- 
ponibles. Les rongeurs s a h e l i e n s  commencent & se reproduire  
en septembre e t  les p o r t é e s  successives  apparaissent  pendant 
l a  premiere moiti6 d e  l a  s a i s o n  seche. La seconde p a r t i e  de 
cette sa i son  seche e s t  une s a i s o n  défavorable  analogue B l'hi- 
ver des pays tempérés ou f r o i d s  ; l a  reproduction s 'est  arrg- 
t ée 'e t  l e s  populat ions de rongeurs  ne peuvent que déc ro i t r e .  
Le maxlaum annuel d e  densite des rongeurs  est donc at te int  
e n t r e  novembre e t  février ; l a  c ro i s sance  des  populat ions de 

o / - . *  

rongeurs est  maximale lorsque de bonnes condi t ions cl imat i -  
ques ont pe rmis - l ' appe r í t i on  d 'une n o u r r i t u r e  abondante, que 
l e s  femelles ont pu produire de nombres po r t ées  sUCC6ssiVes 
e t  que les  jeunes d e  l 'année ont  pu a u s s i  s e  reproduire  dès 
l ' s g e  de 2 niois. La crois :ance d e s  populations de rongeurs 
e s t  au con t r z i r e  t r e s  f a i b l e  lo r sque  l a  reproduction est 
bloquée dès  l e  mois d 'octobre,  l o r soue  12 n o u r r i t u r e  e s t  
r a r e  a l a  s u i t e  de p lu i e s  Trop f a i b l e s .  

L ' i r r i g a t i o n  modifie ces condi t ions n a t u r e l l e s .  Les 
cu l tu re s  de contre-saison fou rn i s sen t  a b r i s  e t  n o u r r i t u r e  aux 
rongeurs a l o r s  que dans l e  milieu e x t é r i e u r  l a  v i e  devient  
très d i f f i c i l e .  La reproduction peut  s e  prolonger grace aux 
condi t ions fournies  a r t i f i c i e l l e m e n t  p a r  l ' i r r i g a t i o n  i l e s  
d e n s i t é s  de rongeurs peuvent dcnc Etre en permanence élevées.  
Dans ces  c u l t u r e s  l e s  s e u i l s  d ' a p p a r i t i o n  des dégAts ag r i co le s  
sont  souvent franc:iis. Les v i l l a g e s  vo i s ins  des  aménagements 
a b r i t e n t  en général  des populations importantes de rongeurs 
quí peuvent s ' a t t a q u e r  aux r é se rves  a l imen ta i r e s .  

Rongeurs sahé l i ens  : 

C e  son t  essent ie l lement  des  G e r b i l l i d é s  dans les  m i -  
l i e u x  secs  e t  des Muridés dans l es  milieux humides, m a i s  seules  
quelques espèces sqnt suscep t ib l e s  d ' e t r e  dangereuses pour l e s  
c u l t u r e s  e t  l e s  denrées stockées. 

Les Cerb l l l í d6s  : 

Ils se présentent  sous l a  forme de p e t i t s  rongeurs granivores  
e t  nocturnes dont l e s  poids o s c i l l e n t  entre 25 e t  60 g. Ils 
son t  souvent inf6odés aux sols  sableux e t  aux mil ieux ouverts.  
Ils on t  un aspect  c a r a c t é r i s t i q u e  en r a i son  d e  l a  couleur  uni- 
forme de l e u r  pelage, s ab le  à roux s u r  l e  dos e t  b l anc  pu r . su r  
l e  ventre ,  de l e u r  p a t t e s  a r r i h r e s ,  beaucoup plus d6veloppées 
que l e s  p a t t e s  avants,  de l e u r  très longue queue t enn inee  p a r  
un pinceau de po i l s ,  de l e u r  gros yeux s a i l l a n t s  e t  du divelop- 
pement äes o r e i l l e s .  

. . ./.. . 
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Dans les  régions sahéliennes-nord e t  sahariennes on 

trouve des Gerbi l lus  C. g e r b i l l u s ,  G, rigpenbachi,  G. pvramidum 
e t  des  T a t e r i l l u s  - E .  a rena r ius ,  T. pvRarms - qu i  vivent 
autour e t  dans l e s  campements, a i n s i  que dans l e s  champs de 
m i l .  Cerbi l lus  riggenbachi p i l l e  l e s  s acs  de g ra in  entreposés 
sous l e s  t e n t e s  des nomades du Sahara Occidental. Ce rb i l l u s  
pvramldum e t  T a t e r i l l u s  2. s o n t  fréquents autour  des greniers  

m i l  e t  d'es entrepdts  i s o l é s .  
Dans l e  nord du Sénégal, ' r a t e r i l l u s  DvFw'Rus e s t  i n -  

féodé aux s o l s  l e s  p lus  sableux, t and i s  que T a t e r i l l u s  c a c i l i s  
p re fe re  l e s  s o l s  p lus  argi leux.  L e s  dégats ag r i co le s  sonr f a i -  
b l e s  à nuls ,  sauf en cas de p u l l u l a t f o n  i n t e n s e  lorsque E. 
p y g 9 . 1  entreprend de f a i r e  des reserves  d 'araohides  dans son 
t e r r i e r .  Des T a t e r i l l u s  vivent  dans les  champs H s o l s  sableux 
i r r i g u é s  par aspers ion nocturne comme l e s  champs de tomates 
de l a  v a l l é e  du f l euve  Sénégal ; ;ils p a r t i c i p e n t  aux at taques 
s u r  l es  f r u i t s  en f i n  de sa i son  sèche, mais l e s  dégats  sont  
a l o r s  peu sensib1es:Ces memes animaux son t  p a r f o i s  abondants 
B proximité ou dans l ' i n t é r i e u r  des v i l l a g e s .  Ils son t  t y p i -  
auement granivores-insectivores e t  peuvent e t r e  a t t i r é s  par  
l es  réserves  de grain.  L ' i d e n t i f i c a t i o n  spéc i f ique  des  T a t e r i l l u s  
es t  un problème d i f f i c i l e  qu i  ne peut  & t r e  r é s o l u  que par des 
s p é c i a l i s t e s ,  c a r  l es  nombreuses formes d i f f é r e n t  e s sen t i e l -  
lement pa r  l es  formules chromosomiques ; on t rouve a i n s i  une 
succession d'espèces, t a n t  en l a t i t u d e  qu'en longitude. 
A u  niveau Sénégal-Mauritanie, l ' e spèce  l a  p lus  sep ten t r iona le  
e s t &  arenarius ,  l ' e s p è c e  typiquement sahél ienne 2. DyRaraus 
h 22 chromosomes e t  l ' e spèce  l a  p l u s  méridionale 2. 8 r a c f l i s  
à 36 chromosomes ; ces espèces s o n t  souvent sympa t~ iques .  

Les Nuridés : 

Ce sont des rongeurs à l ' a s p e c t  de " ra t s "  ou de"sourisI '  i 
leurs t a i l l ë s  sont tres var i ab le s ,  pu i squ ' e l l e s  peuvent sié- 

chelonner des quelques grammes de Mus haussa & l a  l i v r e  de 

... /... 
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quelques grands Rat tus  norvegicus. Le pelage es t  gPnéralenent 
g r i s  ou brun sombre ; les  yeux s o n t  p e t i t s  e t  l a  oueue longue, 
nue e t  annelée. Ces animaux son t  p l u t d t  des nocturnes i ils 
son t  p r o l i f i q u e s  e t  souvent grégaires. 11s sont  souvent com- 
mensaux de 1'ho:nme. Leurs besoins hydriques élevés l e s  c m -  
tonnent dans l e s  milieux humides, l e s  champs i r r i g u é s  e t  l e  
voisinage immediat des hab i t a t ions .  Leur rBgime a l imen ta i r e  
a s sez  va r i ab le ,  pa r fo i s  herbivore,  pa r fo i s  granivore e s t  en 
rClaLite t r e s  opportunis te  : ce  s o n t  bien souvent des  omnivores 
capables de s ' a t t a o u e r  B t ou te s  l e s  denrées stockdes.  Bien 
q u e  gdnCralement sddentaíres',  ils son t  capables de déplacements 
importants ; i l s  peuvent a i m i  s e  concentrer dans l e s  champs 
a niaturit6 e t  autour  des l i e u x  de stockage. I l s  s o n t  m h e  ca- 
pables d 'envahir  des regions e n t i è r e s  ou ils son t  normalement 

l e s  denries  e t  peuvent a i n s i  s e  disséminer. 
I r a r e s  ou absents.  Enfin, ils sont  fréquemment t r a n s p o r t é s  zvec 

j 

A l ' é t a t  n>:turel, on trouve en Afrique sahél ienne 

I 

t 
I 

.i 

. _  

i 

ñrvicznthis  n i l o t i c u s  
I1 f a u t  a j o u t e r  à ces 
saux cosmopolites. 

Arvicanthis n i l o t l c u s  

Ce Euridé es t  répandu 

e t  d ive r ses  especes de Mastomys. 
especes indigenes l e s  Muridds commen- 

I 

dans t o u t e s  l es  c u l t u r e s  irriguées de 
l a  zone sahélienne, a i n s i  que dans l e s  v i l l a g e s .  C ' e s t  un 
animal ressemblant à un l'rat'' de 125-15Og (max. 240g) dont 
l ' a c t i v i t é  i nces san te  l e  f a i t  passer.  pour d iu rne  a l o r s  q u ' i l  
e s t  t o u t  a u t a n t  nocturne. I1 v i t  en groupes f ami l i aux  autour  
des  champs de riz, dans l e  réseau d ' i r r i g a t i o n  q u ' i l  degrade 
pa r  ses t e r r i e r s  à en t r ées  mult iples .  I1 i n f e s t e  a u s s i  l e s  
champs de canne 5 sucre.  I1 est  capable de p u l l u l a t i o n s  spec- 
t a c u l a i r e s  e t  meme d' invasions (Poulet  & Poupon, 1978). Sa 
f écond i t é  moyenne es t  de l'ordre d e  8 jeunes p a r  p o r t é e  ; 
&e jeune femelle peut  se reproduire  à l'&e d e  2 mois e t  l e s  
por t ées  peuvent se succéder à i n t e r v a l e s  de 3 semaines à l , 5  mois. 

. . ./. .. 
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La.saison de reproduction peu t  se prolonger t a r d  dans l 'ann8e 
su r tou t  lorsque 1' irrigat.Lon permet.1e.s c u l t u r e s  de contre- 
saison (Poulet, 1980). Cette espike est  omnivore avec de n e t t e  
tendances granivores,  mais l e s  besoins en eau s o n t  considé- 
rables  c t  peuvent l i m i t e r  s a  p r o l i f d r a t i o n  l o r s q u l i l s  ne peu- 
vent plus Etre couverts.  Souvent commensal,. Arvicanthis peut 
s ' a t t aque r  aux rtlserves de nour r i tu re .  

. -  

Les Mastomys : 

- Les " r a t s  .à mamelles mult iples"  ont une systematique compli- 
quée, qui a i n t r o d u i t  beaucoup de confusion dans l a  lirtéra- 
t u re .  
En Afrique de l 'Oues t ,  il y a 2 espèces qui  semblent s e  pnr-  
t age r  l e  milieux en fonct ion de l 'humidi té  ; Mastomys crvthro- 
leucus,  B 38 chromosomes, f réquente  l e s  milieux l e s  plus  secs  
e t  l e s  v i l l ages  de l a  zone sahél)-soudanienne ; Mastomvs 
hubert;, B 32 chromosomes, es t  s t r i c t emen t  i n f i o d é  dans l e  
Sahel aux milieux humides, marécages e t  r i z i e r e s .  Dans l e s  
deux cas, il s ' a g i t  d e ' p e t i t s  r a t s  pesant  e n t r e  50 e t  60 g. 
La première espece a un pelage gris-brun s u r  l e  dos e t  blan- 
cha t r e  sur l e  ventre  avec une séparat ion n e t t e  s u r  >es f l ancs ,  
t a n d i s  que l a  seconde a l e  dos g r i s  sombre e t  l e  ven t r e  g r i s  
c l a i r  sans séparat ion n e t t e  s u r  l e s  f l ancs .  A u  Sénégal, l a  
confusion en t r e  l e s  2 espèces es t  f a c i l e  à é v i t e r ,  s u r t o u t  
avec les  animaux v ivan t s  : seuls  les tres vieux individus 
son t  pa r fo i s  mal í d e n t i f í a b l e s  c a r  l e  pelage tend B devenir 
roux avec l'&e dans l e s  2 espèces, mais dans ce c a s  l e  milieu 
de capture  f a i t  l a  d i f f é rence  c a r  il ne semble pas  y avo i r  de 
sympatrie possible.  
L e s  Mastonvs se s i n g u l a r i s e n t  p a r  l e u r  t rès  hau te  ' p r o l i f i c i t é :  
on trouve couramment des  moyennes de 13 p e t i t s  p a r  portée,  
avec des maxima atteignant individuel lement  20. Les populations 
de Hastomys son t  s u j e t t e s  Èi des  p u l l u l a t i o n s  fréquentes  e t  s o n t  
rigulees par des syst&mes complexes faisant in te rveni r  des  epí- 
zoo t i e s  (Hubert, 7982). Mastomys erythroleucus es t  granivore e t  

._ 

- 
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t rouve en grand nombre dans l e s  v i l l a g e s  de la zone sahélo- 
soudanienne. Kastomys hubert i  e a t  plus  herbivore semble-t-il,  
e t  ne se t rouve pas facilement dans les  hab i t a t ions  ; il fre- 
quente l es  r i z i c r e s ,  l e s  champs de canne à sucre  e t  l e  bord 
des plans d 'eau.  

Les r o n ~ ~ i i r . ~ ,  cosmopolites : 

Ce son t  de t r è s  importants ravageurs des denrées stockées ; 
ils i n f e s t e n t  l e s  hnbi ta t ions e t  l e s  entrepdts  sous toutes 
l e s  l a t i t u d e s .  On l e s  trouve donc auss i  en Afrique of1 i l s  ont 
Pté amenés par  l'homme. 

Eus musculus : 

En Afrique occidentale ,  c e t t e  espece p r o l i f e r e  dans toutes  
l e s  v i l l e s  ; e l l e  s é v i t  de Nouakchott B Uakar, mais e l l e  e s t  
a u s s i  p ré sen te  dans l e s  p e t i t s  v i l l a g e s  du Delta du Sénégal, 
où e l l e  semble dliminer l e s  Mastomys. En r a i s o n  de sa p r o l i f i -  
c i t h ,  de son polyphagisme e t  de son c a r a c t è r e  de r e s e r v o i r  
p o t e n t i e l  de nombreux a f f e c t i o n s  humaines, c e t t e  espèce re- 
presente  un danger majeur pour l e s  denrées a l imen ta i r e s  en- 
t reposées  dcrns l e s  v i l l e s  e t  v i l l a g e s  du Sahel. 

Kattus r a t t u s  -- 
Ce r a t  peut  v1vr.e à l ' é t a t  sauvage dans c e r t a i n e s  p a r t i e s  
sahélo-soudanienne du Sénégal. I1 es t  s u r t o u t  abondant dans 
les  v i l l a g e s  où il i n f e s t e  l e  toit des cases  e t  dans l e s  en- 
t r e p s t s  à fourrage.  11 v i t  dans l e s  h a b i t a t i o n s  à Dakar comme 
à Saint-Louis cù il a t t e i n t  s a  l imi t e  sep ten t r iona le .  

Ra t tus  norveaicus 

Le surmulot n 'es t  présent  que dans l e s  v i l l e s  p o r t u a i r e s  oÙ 

il p u l l u l e  dans les  entrepgts.  
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c 

. . .I .. . 
. ./. . . 



.._ 

- 260 - 

* '*/.res ronzeurs nu i s ib l e s  : 

L'écureuil  Xerus erythrowus v i t  bien 5 proximité immediate - 
des v i l l a c e s  sahél iens ,  mais il ne présente  pas un grand 
danger, c a r  son comportement t e r r i t o r i a l  l'empèche d ' a t t e ind re  
de hautes dens i t é s  e t  de se concentrer s u r  l es  s tocks.  
Le r a t  de Cambie Crfcetomvs mmbianus, peut  locnlenent  appa- 
r a i t r e  infiortant,  car  il e s t  facilement co:omensal e t  vit en 
eroupes familiaux ; s a  grancie t a i l l e  l e  rend particuligrement 
v i s i b l e .  Sa l i m i t e  nord est a t t e i n t e  dans l a  récion de Sain- 
Louis. 

Abondance des ronqeurs sahél iens  : 

Dans l a  zone sahelienne qui s u b i t  d'enormes é c a r t s  climatiques 
d'une année à l ' a u t r e ,  l e s  e f f e c t i f s  des rongeurs v a r i e n t  beau- 
coup ; au cour s  de l a  decennie saixante-dix,  l e s  populations de 
T a t e r i l l u s  du nord du Sénégal ont  f l u c t u é  en d e n s i t é  moyenne 
annuel le  dans un rapport  de 7 B 22 e t  l es  biomasses extremes 
dans un rapport  de 1 2i 300 (Poulet ,  1978). Dans ces  conditions,  
l e s  a t t e i n t e s  aux cu l tu re s  son t  t rès  i r r é g u l i b r c s  ; elles peu- 
vent  e t r e  nu l l e s  pendant de nombreuses années e t  prendre une 
extension soudaine e t  imprévue ; en 1975-1976, l'ensemble du 
Sahel a a i n s i  é t 6  envahi pa r  l e s  rongeurs, e t  l e s  cu l tu re s  
gravement endommagées ; il en a v a i t  é t é  de mPme au Soudan en 

. 1969. Ces p r o l i f é r a t i o n s  ne sont.donc pas  r a r e s ,  mais dans 
c e r t a i n s  cas  l e u r  i n t e n s i t é  peut  se r é v é l e r  dramatique ; dans 
l e  nord du Sénégal, l es  biomasses de rongeurs -Arvicanthis e t  
Mastamys - a t t e i g n a i e n t  20 Kg p a r  hec ta re  d e  champ pendant l a  
pu l lu l a t ion  de 1975-1976 e t  les  r é c o l t e s  d e  b l é  e t  d e  r i z  
f u r e n t  anéant ies  I Ces p u l l u l a t i o n s  géné ra l i s ées  'sont d i f f i -  
ciles ìì prevoir  et B con t ro l e r  ; gGnCralement, el les dispa- ' 

r a i s s e n t  d'elles-m&me en 1 ou 2 cyc le s  annuels  par l a  s eu le  
ac t ion  de l a  régulat ion na tu re l l e .  

. . ./. . . 
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Ihkanismes d'un cvcle  d'abnndance 

Les, var i zz ions  d'nbnndencc mnue? les  ou plur iannuel les  sont  
l a  r e s u l t a n t e  cies r n n p o r t s  d e  l a  n a t a l i t e  et de l a  mortal i té .  
Ln reproduction e s t  fonct ion àe  l ' iciportancc e t  de l a  qual i -  
t~ des ressources  z l imentnires  (Hubert e t  a l . ,  19t31, Poulet 
et :11., l ? t i l ) ,  tmiiis que l a  mor t a l i t e  depend de l a  prgda- 
t.iori ( t ' ou l e t ,  :S&j) e t  des maladies (Hubert ¿4 Adam, 1555). 
IØZ~::; :e Sahel ,  un cycle d'abondance des rongeurs s e  déroule 
dbns l e s  crandes l i g n e s  selon l e  schéma su ivan t  : 

- 
- un acc iden t  climatique, comme l a  grande sécheresse 

fies années 1969-1972, r é d u i t  l a  production v6gÉtaI.e ; l e s  
rongeurs l i m i t i s  dans l e u r s  ressources a l imen ta i r e s ,  dimi- 
nuent l e u -  féccindite, mais continuent à s u b i r  une f o r t e  mor- 
t a l i t 6  par l a  prddation. Les ronjreurs s e  r a r e f i e n t  e t  à terme 
l e s  f i rédateurs  d i spa ra i s sen t .  

- l e  r e t o u r  de n l u i e s  plus  abondantes permet  une r e p r i s e  
de l a  végé ta t ion ,  e t  l e  ré tabl issement  de l a  fécondi té  des 
ren'eurs ; conc:e l a  mor t a l i t é  chronique pa r  prédation s ' e s t  
scnsibler.sc:it r i d u i t e  e t  que l e s  rongeurs peuvent produire 
be;tucoun de jeunes,  l e s  d e n s i t é s  augmentent rapidement Jus- 
qu'au s e u i l  à ' a n p a r i t i o n  d'une degradation d e  l 'écosystème 
(ou d ' e p p a r i t i o n  des dégxts ag r i co le s ) .  

- l a  p u l l u l a t i o n  s ' é t a n t  é t a b l i e ,  l a  prédat ion ne peut 
l a  j ugu le r  que s i  paral lè lement  la fécondi té  'des rongeurs 
diminue : ce cas  es t  c e l u i  des T a t e r i l l u s  dont  l es  densi tés  
excessives  bloquent l e  processus de reproduction. Les 14uridés 
ne p ré sen ten t  pas  ce  type de r égu la t ion  comportementale ; un 
a u t r e  f a c t e u r  d e  rkgulat ion d o i t  i n t e rven i r .  Généralement 
des agen t s  pathogènes se d6veloppent dès qu'un s e u i l  de den- 
s i t é  e s t  a t t e i n t  ; une m o r t a l i t é  b r u t a l e  r6duit .rapidement 
l e s  populat ions de rongeurs B d e s  niveaux moins préjudicia-  
b l  es pour 1 environnement. 

Un t21  -cycle  d'abondance a un c a r a c t è r e  na tu re l  ; il 
est. déclenché p a r  un phthomène cl imat ique imprévisible,  mais 

r 
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un mécanisme maintenant bien connu (Poulet ,  19B2). I1 devrai t  
donc e t r e  possible  de nrOvoir-l 'époque d ' appa r i t i on  de l a  
phase pu l lu l a to i r e ,  a l o r s  meme  que l e s  d e n s i t é s  d e  rongeurs 
ne sont  pas  encore a l l a m a n t e s .  Une su rve i l l ance  extensive 
régulière e t  un bon modele prévis ionnel  d e v r a i t  permettre un 
contrdle  p réven t i f  des rongeurs potent ie l lement  dancereux 
pour l ' a g r i c u l t u r e  sahélienne (Poulet ,  1983). 

-. DEI4REFS STOCREES ET RONGEURS : 

Du champ B l a  consommation, l e s  p rodu i t s  de l'agri- 
cu l tu re  doivent e t r e  t r anspor t é s  e t  s tockés dans des condi- 
t i o n s  t r è s  va r i ab le s .  Les rongeurs peuvent i n t e r v e n i r  t ou t  
au long de cette chaine. Au chaplp e t  au v i l l a g e ,  l ' a g r i c u l -  
t e u r  e s t  personnellement concerTé puisque les  p o s s i b i l i t é s  
qu'ont l es  rongeurs de consommer une p a r t i e  d e  l a  production 
dépendent de l u i .  Dans l e s  entrepbts ,  un personnel' pfus tech- 
nique es t  disponible ,  qui  n ' ag i r a  que si l e s  responsables 
l 'ordonnent. Les modes de décis ion e t  d ' i n t e rven t ion  sont  
donc de natures  d i f f é ren te s .  

Dubock (1978) a analysé en d é t a i l s  l e s  problèmes 
posés par  l e s  rongeurs dans l e s  stocks ; la méthodologie de 
l a  l u t t e  es t  abondamment d é c r i t e  par  Hal l  (1971) e t  l e  cas 
plus p r é c i s  du r i z  évoqu6 dans l e  PANS Manual n 0 3  (1976) ; 
l es  techniques d 'évaluat ion des  p e r t e s  s u r  s t o c k s  sont  four- 
n ies  dans Harris & Lindblad (1978). Nous nous l imi t e rons  
donc ici Zi quelques observations f a i t e s  en zone sahélienne 
au Sénégal e t  à quelques réf lexions.  Les. p r i n c i p e s  ge'néraux 
d e  l u t t e  contre  l es  rongeurs o n t  ét& pr6c.isés dans Poulet  6 

Hubert (1982) pour l e  monde t r o p i c a l  africain, e t  dans 
Poulet  e t  al. (1980) pour l ' a g r i c u l t u r e  sahélienne. 

I 

... /... 
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Du chamn au vi l larre  : 

Au moment de l a  r é c o l t e ,  il est  fréquent  que l e s  
produi ts  s o i e n t  entassés  B meine l e  s o l  e t  i a i s s é s  1% quel- 
ques temns, a t t endan t  s o i t  que l ' a g r i c u l t e u r  en a i t  f i n i  
avec d ' a u t r e s  champs, s o i t  ou'un moyen de t r anspor t  s o i t  
:iisr:onible, soit qu'une orGr8tion ag r i co le  comme l e  battn- 
ge puizse e t r e  r & a l i s & e .  
Les ron!:eurs cui v iva i en t  d a n s  l e  champ ou dans son voisinage 
iiiimGdizr s e  t rcuvent  soudain pr ivés  d lune p a r t  importante de 
l e u r  nourr i t l i re  hab i tue l l e .  Certains  individus vont survivre  
s u r  place en modiriant l e u r  a l imentat ion ; d ' au t r e s  vont 
z i p e r .  L e s  migrants peuvent re t rouver  un champ accue i l l an t ,  
mais quelques uns vont rencontrer  l e s  végétaux entassés e t  
s ' i t a b l i r  B proximité.  11 s e  produi t  donc une ce r t a ine  con- 
c e n t r a t i o n  de r m g e u r s  autour des dspots ou des  meules. Les 
d6ga'ts s e r o n t  i n s i g n i f i a n t s  si l a  rBcol te  es t  rapidement 6- 
vacuge, n a i s  s i  e l l e  r e s t e  s u r  p l ace  pendant des  semaines, 
a l o r s  les  dommages s ' ampl i f i e ron t  e t  f i n i r o n t  pa r  a t t e i n d r e  
un niveau c r i t i q u e .  La p ro tec t ion  des  s tocks B ce niveau e s t  
donc avant  t o u t  une a f f a i r e  d ' o rgan i sa t ion  du t r a v a i l .  

Au v i l l a g e  : 

Le r i z  ou le m i l  une f o i s  ramené au v i l l a g e  d o i t  e t r e  
entreposé dans des greniers .  11 y a souvent une étape inter-  
médiaire pendant laquel le '  l ' a g r i c u l t e u r  s tocke  l e  r éco l t e  en 
p l e i n  a i r  pour la f a i r e  sécher  ou en a t t endan t  un partage 
e n t r e  l e s  membres de l a  coninunauté. Cette é t ape  est particu- 
l ièrement  s e n s i b l e  aux déprédations p a r  l e s  rongeurs, car ,  
a u  v i l l a g e ,  on trouye souvent en p lus  des especes Indigènes 
les rongeurs cosmopolites. Les  s a c s  de riz en ta s sés  s u r  l e  
s o l  c o n s t i t u e n t  un mil ieu t r è s  apprécié  des  Rrvlcanthis  e t  
des  Is,astomys_ c o m e  des Rat tus  ou des &. Là encore, l es  dé- 
g a t s  s e r o n t  proport ionnels  B l a  durée  du s tockage non protégé. 
Dans les  v i l l a g e s  de l a  zone sahélo-soudanienne o Ù  l a  culture 
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des m i l s  represente  l ' ac t iv i te  p r inc ipa le ,  l es  at taques des 
rongeurs se f o n t  t o u t  l e  long  des operat ions q u i  mènent de 
l a  moisson à l'engrangement. Elles commencent au champ, dès 
que l e s  chandelles de m i l  s o n t  rassemblées s u r  l e  s o l  par 
p e t i t s  paquets ; blastomvs erythroleucus,  T a t e r i l l u s  g r a c i l i s  
e t  T a t e r a  SU. en s o n t  l e s  auteurs .  k l ' a r r i v é e  au v i l l age ,  
l e s  chandelles son t  entassées  par b o t t e s  entrecroisées  s u r  
des c l a i e s  B 20 cm du s o l  en p l e i n  a i r  ; ces s o r t e s  de meules 
son t  abandonnées 15 pendant un temps qui  dépasse parfois  plu- 
s i e u r s  semaines avant  l a  mise h l ' a b r i  dans les cases. 
Kastomys e t  Xrvicanthis s ' i n s t a l l e n t  a l o r s  confortablement 
sous e t  dans l a  meule. Des comptages ont  montrd que 20 % des  

g ra ins  de mil pouvaient e t r e  consomm6s p a r  l e s  rongeurs. 
Plus t a r d ,  lorsque ces m i l s  s o n t  r e n t r é s  dans les  cases ils 
son t  m i s  H d i s p o s i t i o n  des r a t s i n o i r s  qui  vivent  dans l a  t o i -  
t u re .  
La protection de ces g r a i n s  repose sur l a  r a p i d i t é  de stoCL 
kage dans des g r e n i e r s  bien conçus, su re l evés  ou i s o l é s  du 
s o l  par  du métal ou du ciment e t  groupes dans un endroi t  dé- 
gagé 8 I l é c a r t  des hab i t a t ions .  
Lorsque les  rongeurs s o n t  t r o p  nombreux dans l e  v i l l a g e ,  il 
peut  &tre  necessaire  de procéder Zt une d é r a t i s a t i o n  chimique ; 
on u t i l i s e r a  de p ré fé rence  des r a t i c i d e s  ant icoagulants  pré- 

sen té s  s u r  appÆts a r t i f i c i e l 8  dans des b o i t e s  ouvertes évi'tant 
l e s  p o s s i b i l i t é s  de conso!rmation p a r  l e s  animaux domestiques ; 
l e  traitement devra Etre poursuivi  jusqu18 ce que les appats 
ne s o i e n t  plus  consommt5s. Cette opérat ion es t  f o r t c o u t e u s e  e t  
peut  etre évitGe en maintenant l e  v i l l a g e  e t  sa Peripherie  
immédiate dans un grand é ta t  de propreté  ; l e s  dépots d 'ordure 
devront etre groupés e t  éloignés des hab i t a t ions ,  l e  pourtour 
des maisons dégagé e t  l ' i n t e r i e u r  net toye,  11 f a u t  que l es  
o b j e t s  e t  l e  mobil ier  s o i e n t  fréquemment déplacés pour empe-' 
che r  les rongeurs d e  s ' ins ta l le r  des a b r i s  ; il f a u t  é v i t e r  
que des d e n d e s  e t  de l ' e a u  ' so i en t  accessibles aux animaux. 1 

Des piègeages r é g u l i e r s  à l ' a i d e  de matériel l o c a l  devront 
S t r e  organisés. Ainsi  l e s  rongeurs ne r ep resen te ra ren t  p l u s  
un problème important. . . .  . .  

Les entreutSts : 

I1 en e x i s t e  de 5 types : 

- l e r  entrepets ruraux des t ines  H rassembler l e s  pro- 
t iui ts  Ù e s  r i :ccl tcs  d'un t e r r o i r ,  avant r e d i s t r i b u t i o n  ou éva- 
cut:tion vers l a  v i l l e  ; 

- l e s  mgas ins ,  en contexte urbain ou v i l l ageo i s ,  oir 
l e s  comerçonzs e n t a s s e n t  l e u r s  rCserves  ; . 

- l e s  entrepnts  po r tua i r e s  ou c i t a d i n s  des t ines  au 
stockage i n d u s t r i e l  de denrées inport6es  ou amenées des cam- 
pagnes avant  r e i i s t r i h u t i o n  dans l e s  v i l l e s .  

Les t a i l l e s  e t  l ' a r c h i t e c t u r e  d e  ces d i f f é r e n t e s  f o m e s  
de batiments de \stockage sont  tres va r i ab le s  en fonct ion de l a  
d e s t i n a t i o n ,  du l i e u  d ' implantat ion e t  de  la d a t e  de construc- 
t i on .  
Les p lus  vieux batimenti  sont  souvent mal conçus, dégradés 
e t  f o u r n i s s e n t  aux rongeurs s u r t o u t  l es  Hat tus  d ' exce l l en t s  
a b r i s .  Le degré d ' i n f e s t a t i o n  peut  Etre mesuré p a r  l 'ampleur 
des dég3ts s u b i s  par  l es  s tocks ,  au; dégradat ions des batiments, 
mais a u s s i ,  l o r sque  l e  responsable de l ' e n t r e p 6 t  ou du nìagasin 
a p r i s  conscience de l a  presence des r a t s ,  il l u i  f a u t  évaluer 
l ' i n t é r e t  d 'une d é r a t i s a t i o n  ; pour ce l a ,  il f a u t  s u r v e i l l e r  
t r e s  régul ièrement  t o u t e s  l e s  t r a c e s  l a i s s é e s  p a r  l e s  rongeurs 
e t  l o r sque  celles-ci s ' a c c r o i s s e n t  abusivement, il f a t  a g i r  
avec des  poisons suivants  l es  techniques recommandées par l e s  
f a b r i c a n t s  en n 'hes i t an t  pas B prolonger l ' o p é r a t i o n  jusqu'k 
d i s p a r i t i o n  des t races .  Parallèlement,  il f a u t  ne t toye r  e t  
amenager l'entrc?ptS> pour é v i t e r  une r é i n f e s t a t i o n  t r o p  rapide : 
pour c e l a  on peut  s ' i n s p i r e r  des construct ions modernes "anti- 
r a t s "  (Jenson, 1965). 
L e s  e n t r e p d t s  r écen t s  s o n t  c o n s t r u i t s  de t e l l e  sorte que les  
rats o n t  du mal B péné t r e r  dans l e  batiment su ré l evé , '  cimenté 
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e t  dont les ouvertures  e t  l e s  po r t e s  s o n t  6tanches aux ron- 
geurs : 1 ' i n t C r i e u r  n ' e s t  pas  p l u s  h o s p i t a l i e r  e t  l e s  opéra- 
t i ons  d ' e n t r e t i e n  e t  de l u t t e  con t r e  l e s  i n s e c t e s  par gazage 
élimine l e s  r a r e s  individus q u i  a u r a i e n t  pu p6nétrer .  

s/ 

. 
- 

ct!~:cLusIcr~I : 

Les rongeurs on t  de t o u t e  évidence une a c t i o n  nPfastc 
sur l e s  denrees a l imen ta i r e s  stockées.  Rien que d i f f i c i k e s  B 
c h i f f r e r ,  l e s  p e r t e s  s o n t  importantes.  Les rongeurs suscepti-  
b l e s  de causer  l es  dommages s o n t  as'sez bien connus dans l e u r  
systématique comme dans l e u r  biologie .  Les methodes e t  tech- 
niques de l u t t e  s o n t  suffisamment e f f i c a c e s  pour que l e s  en- 
t r e p d t s  pu i s sen t  e t r e  protégés pourvu que l e s  responsables 
s o i e n t  conscients  du Probleme, mqtivé e t  informé des possibi-  
l i t é s  de l u t t e .  Par con t re  au niveau des  v i l l a g e s ,  l e s  pertes 
sont  d 'autant  p l u s  s e n s i b l e s  que l e s  v i l l a g e o i s  s o n t  pauvres 
e t  l a  l u t t e  e s t  a l o r s  une a f f a i r e  de moyens. Bien souvent, de 
simples mesures d ' o rgan i sa t ion  a g r i c o l e  e t  d 'hygiene r u r a l  
peuvent l i m i t e r  l ' impact  des  rongeurs. Lorsque l ' i n f e s t a t i o n  
e s t  t r o p  grande l e s  v i l l a g e o i s  doivent  e t r e  aidés par  l es  
Services o f f i c i e l s  d'Encadrement, d'Hygiène publique e t  de 

Protect ion des  Végétaux. Des moyens de stockage simples,  peu 
cobteux e t  e f f i caces  peuvent a l o r s  &tre  mis en p lace ,  t and i s  
que des c o n s e i l s  s e r o n t  donnés pour modif ier  l e s  habitudes 
favorables aux rongeurs. 
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