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L'Observatoire du Sahara et du Sahel (Oss) a mis en place un Réseau 
d'Observatoires pour la Surveillance Écologique à Long Terme (ROSELT/OSS) Sur 
la zone circum-saharienne, dans le cadre de son programme de suivi environ- 
nemental, en appui aux politiques de mise en œuvre des Programmes d'Action 
Nationaux et Sous-Régionaux (PAN et PASR) de lutte contre la désertification. Ce 
dispositif a été conçu avec et au service des pays africains, pour assurer la sur- 
veillance à long terme de la désertification et développer les activités de 
recherche associées. Un mécanisme d'expertise a été mené, conduisant à la 
sélection, puis à la labellisation par I'Oss de vingt-cinq observatoires dans onze 
pays. Un ensemble de quatorze sites pilotes a été activé dans la première phase 
du programme avec notamment l'appui financier de la France et de la Suisse. 

Le présent document fait partie de la <( Collection scientifique et technique 
ROSELT/OSS », qui comprend les Documents Scientifiques (DS) et les 
Contributions Techniques (cT). 

Les DS sont des documents de synthèse sur les fondements scientifiques du 
programme ou sur des thématiques scientifiques intéressant la désertification. 
Les CT sont des documents techniques issus de travaux individuels (mémoires, 
thèses, mastères) ou collectifs (approches thématique ou géographique), menés 
dans le cadre du programme. Chaque fascicule provisoire du guide méthodolo- 
gique ROSELT/OSS est édité en CT. Une fois testés et validés par l'ensemble du 
réseau, ils seront regroupés et édités en Documents Scientifiques. 

La collection scientifique et technique ROSELTIOSS a pour objectif de partager 
au fur et à mesure avec la communauté scientifique et politique internationale, 
les avancées scientifiques et techniques du réseau pour : 

- une meilleure connaissance sur les causes, les conséquences, les méca- 
nismes et l'extension de la désertification ; 

- la construction d'un système de surveillance adapté aux conditions des 
zones arides pour une meilleure aide à la décision. 

Elle traduit le constant effort réalisé par l'ensemble du réseau ROSELTIOSS et 
complète les autres produits du réseau : bases de données locales, outils de 
gestion des métadonnées, Systèmes d'Information sur l'Environnement à 
l'échelle Locale (SIEL) pour le traitement intégré de l'information et la simulation 
prospective, site internet (www.roselt-oss.org). 
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Ce document fait partie d'un ensemble d'outils qui ont pour objectif le recueil, 
l'harmonisation et le traitement de l'information sur les observatoires i?osE~T/Oss. 

Pour mémoire, le réseau i?osE~T/Oss contribue fondamentalement à la mise 
en œuvre de la Convention internationale de lutte contre la désertification (CCD), 
notamment au travers des Plans d'Action Nationaux et des Plans d'Action Sous- 
Régionaux (PAN et PASR). II est le premier réseau en Afrique qui : 

1) organise un suivi scientifique et statistique de I'environnement permet- 
tant d'une part, de caractériser les causes et les effets de la dégradation 
des terres et, d'autre part, de mieux comprendre les mécanismes qui 
conduisent à la désertification ; 

2) vise à fournir des données fiables sur la ddgradation des terres des 
zones arides et des indicateurs biophysiques et socio-anthropologiques, 
économiques et juridiques pertinents de la désertification, et un état de 
l'environnement de la zone Oss (cf. ROSELT/OSS, DSI et D S ~ ,  2005). 

À partir des observations locales organisées sur l'ensemble des observatoires 
représentatifs du pourtour saharien, ROSELT/OSS préconise de recueillir un mini- 
mum d'indicateurs au moindre coût pour une surveillance environnementale à 
long terme. La comparaison de situations écologiques et socio-dconomiques 
variées dans les observatoires d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique 
de l'Est permet de mieux comprendre comment des causes et des processus dif- 
férents conduisent à des consdquences identiques, à savoir la dégradation des 
terres et la perte définitive de leur capacité biologique de production. 

Au-delà de la démarche diachronique implicite de ROSELT/OSS, jalonnée par 
des observations dans le temps, cette approche synchronique constitue l'une des 
richesses du réseau. Elle ne peut être parfaitement opérationnelle, dans le but de 
fournir les informations attendues relatives à l'état de la désertification et aux indi- 
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cateurs de changements environnementaux, que dans la mesure où elle travaille 
sur l'organisation cohérente et la compatibilité des méthodes de collecte et de trai- 
tement des données dans l'ensemble du réseau. L'adoption de méthodologies 
harmonisées étant un  processus progressif, la coordination régionale d u  pro- 
gramme ROSELT/OSS a mis en place depuis l'année 2000 une stratégie articulée sur 
les étapes décrites comme i l  suit : 

U n  atelier régional a regroupé en juin 2000 l'ensemble des membres de 
ROSELT/OSS à Bamako (Mali) et a marqué le début de la phase opéra- 
tionnelle d u  programme. II a mis en évidence la nécessité de I'harmoni- 
sation des méthodes de collecte et de traitement de l' information dans 
les pays et observatoires d u  réseau. 

Deux ateliers sous-régionaux centrés sur ces thèmes spécifiques ont  eu 
lieu. Le premier s'est déroulé à Ouarzazate (Maroc) en novembre 2001 

pour l'Afrique au Nord du  Sahara, et le second s'est tenu à Dakar 
(Sénégal) en février 2002 pour l'Afrique de l'Ouest. Pour chaque théma- 
tique liée à la compréhension des changements environnementaux, un 
animateur a été identifié et chargé de constituer, d'animer et de coor- 
donner un groupe de travail. II est aussi impliqué dans la rédaction 
d'une contribution technique explicitant les méthodes d'échantillon- 
nage, de collecte et de traitement des données dans sa discipline (phyto- 
écologie, biologie, hydrologie, pédologie, anthropologie, droit,  
économie, etc.). 

Les échanges scientifiques menés par les animateurs ont  été facilités par 
le courrier électronique et ont  abouti à la rédaction effective des pre- 
miers documents de travail. 

Les animateurs de la sous-région Afrique au Nord d u  Sahara ont  pu  se 
rencontrer courant 2003 à plusieurs reprises au cours de séjours scien- 
tifiques organisés à Montpellier. Ils ont  ainsi pu  engager les discussions 
sur le contenu de leurs contributions méthodologiques en cours, définir 
l'importance des références croisées entre les différentes contributions 
thématiques, enfin programmer les étapes à suivre pour la finalisation 
des fascicules méthodologiques par thématique. 

L'ensemble de ces fascicules en cours d'élaboration a été communiqué 
aux institutions ROSELT des pays pour servir de document de travail. Les 
fascicules les plus avancés (végétation et pratiques d'exploitation des 
ressources) ont  été testés sur quelques observatoires. Plus précisément, 
une version initiale du présent document a été testée sur l'observatoire 
du  Ferlo au Sénégal (sous la coordination de M .  Magatte Ba) et sur I'ob- 
servatoire de Menzel Habib en Tunisie (sous l a  coordination de M .  
Mongi  Sghaier). 



Le fascicule << végétation >> adapté aux régions d'Afrique au Nord du 
Sahara a été discuté pour être étendu au contexte des régions sub-saha- 
riennes au cours d'un atelier sous-régional Afrique de l'Ouest en 2004 
(Pra'ia, Cap Vert, septembre 2004). 1 1  est actuellement testé au Mali et au 
Sénégal. 

Deux fascicules << piliers >> pour la surveillance environnementale dans le 
cadre de ROSELT/OSS ont été finalisés en 2005 par l'opérateur Régional 
IRD : celui sur la caractérisation et le suivi des systèmes écologiques 
(paysage, végétation, flore, état de surface) et le présent document sur 
la caractérisation et le suivi des pratiques d'exploitations des ressources 
naturelles Ils sont destinés aux responsables de la collecte des données 
dans chaque thématique couverte par ROSELT. Chacune d'entre elles est 
abordée de manière à s'intégrer dans le schéma global de collecte et de 
traitement de l'information environnementale vers des produits utiles 
pour une aide à la décision (ROSELT/OSS, D S ~ ,  2004). 

Le présent document constitue donc une contribution technique ( c T ~ )  de la 
collection ROSELT/OSS, intermédiaire et autonome, portant sur l'une des théma- 
tiques centrales de ROSELT. 

II propose, à travers des outils opérationnels (pratiques) de suivi des pra- 
tiques d'exploitation des ressources naturelles sur les observatoires, un cadre 
méthodologique cohérent, perfectible et adaptable aux divers contextes spéci- 
fiques des utilisateurs. II présente un dispositif d'enquêtes emboîtées prêt à la 
mise en pratique dans le cadre du dispositif local de surveillance environnemen- 
tale du réseau régional. 

Ce document a été conçu et rédigé par Maud Loireau (agro-économiste, géo- 
graphe, Coordination Régionale ROSELT), Mongi Sghaier (agro-économiste, IRA, 
Tunisie), Magatte Ba (socio-économiste, géographe de I'environnement, CSE, 
Sénégal), Olivier Barrière (juriste de I'environnement, IRD) et Catherine Barrière 
(anthropologue). II a bénéficié des apports : 

des membres de l'us Désertification IRD : Olivier Barrière (anthropo- 
juriste), Jean-Marc dlHerbès (phyto-écologue et agronome) sur l'approche 
intégrée ROSELT et le kit minimum de données, Éric Delaître (géomorpho- 
logue) sur l'indice d'érosion lié à l'activité agricole, Didier Leibovici (sta- 
tisticien) sur les recommandations de traitements statistiques ; 

- des membres du réseau ROSELT/OSS : notamment Mohamed Hadeid 
(géographe, Faculté d'Oran, Algérie) et Mohamed Hammoudou (pasto- 
raliste, ORMVAO, Maroc) ; 

- de l'équipe du CIRAD/PPZS sur les aspects portant sur l'élevage et les sys- 
tèmes pastoraux : notamment M. Alexandre lckowicz (vétérinaire pasto- 



raliste) et Sandra Pédurthe (stage CO-encadré par l 'Unité de Recherche 
en Partenariat << pastoralisme >> du  CIRAD et l'us Désertification de I'IRD). 

Le dispositif d'enquêtes qu' i l  présente sera testé sur l'ensemble des observa- 
toires ROSELT en 2006-2007, validé par l'ensemble du réseau et ses partenaires 
scientifiques internationaux, et enfin inséré, avec les autres fascicules thématiques 
validés, dans un << guide ROSELT >> à l 'horizon 2007. 



Introduction 

Cadre général 

Les relations que les sociétés entretiennent avec leur milieu naturel s'expri- 
ment à l'intérieur de systèmes complexes, ouverts et évolutifs. Leur identification 
ainsi que l'analyse des mécanismes qui les sous-tendent sont déterminantes pour 
apprécier la précarité des situations écologiques locales et juger de la durabilité de 
leur équilibre. 

Pour aborder ce type d'interrelations, il faut à la fois considérer les phéno- 
mènes dans une vision globale et intégrée, et travailler à des échelles suffisam- 
ment précises et emboîtées pour appréhender la réalité à ses différents niveaux et 
bien comprendre les multiples liens qui existent entre le milieu naturel et les socié- 
tés locales qui y vivent. 

Les pratiques d'exploitation, de prélèvement, de mise en valeur (protection, 
irrigation, etc.), de gestion de I'environnement naturel que les sociétés rurales 
mettent en œuvre sont, selon les particularités géographiques des différents 
observatoires, marquées par une grande diversité. Les actions exercées sur les sys- 
tèmes écologiques dépendent du fonctionnement des sociétés et les change- 
ments globaux trouvent en partie leurs sources dans les décisions qui s'opèrent 
du régional au local, en passant par le national et l'international. 

La croissance démographique entraîne incontestablement une pression gran- 
dissante sur les ressources, mais elle peut s'accompagner également de I'évolu- 
tion de pratiques, de techniques, de stratégies familiales, qui n'ont pas toujours 
un impact négatif sur I'environnement. Plus généralement, les phénomènes 
observés sont souvent complexes et ne peuvent être expliqués par une simple rela- 
tion de cause à effet. L'imputation d'un changement observé à tel ou tel facteur 
n'est pas toujours évidente. En revanche, on est appelé à expliquer et à analyser 
les dynamiques pour pouvoir les traduire en orientations et en recommandations 
techniques et politiques. 

Les contraintes environnementales telles la raréfaction de certaines res- 
sources, la dégradation des sols, etc., peuvent favoriser l'émergence de stratégies 
adaptatives de survie qui génèrent des comportements sociaux et écologiques 
nouveaux. Ces changements dans les rapports de production peuvent modifier 
considérablement les rapports sociaux et porter atteinte à l'équilibre du groupe et, 
par là-même, au processus de reproduction sociale et familiale. 

La migration, facteur de régulation démographique, provoque en retour, des 
transformations dans les systèmes de production et dans les systèmes d'usage 



des ressources naturelles (modifications du travail agricole, investissements de la 
rente migratoire, etc.). La mise en œuvre des politiques de l'État (politique des prix, 
libération de l'économie, politique de développement, des réformes agraires, etc.), 
s'ajoute aux dynamiques sociales ou mutations socio-économiques pour expliquer 
les changements environnementaux au niveau local. (Picouët et Shaier, 1994 ; 
Morvaridi, 1998). 

Sur un observatoire ROSELT à l'échelle locale, il apparaît nécessaire de tra- 
vailler sur les rouages du mécanisme de la décision locale en identifiant les 
acteurs, les groupes stratégiques auxquels ils appartiennent et les paramètres qui 
jouent dans la prise de décision. 

Pour ce faire, il faudrait à terme combiner différents niveaux d'observation : 

d'une part, le niveau << régional >>, au sens sub-national, qui correspond 
généralement à une entité administrative (arrondissement, délégation, 
département, etc.). Cette échelle permet la représentativité statistique 
des analyses et la description du contexte régional de la situation locale 
observée ; elle est abordée essentiellement pour les questions liées au 
foncier-environnement. 

et, d'autre, part le niveau local correspondant à une entité territoriale 
jugée pertinente par rapport à la problématique socio-économique, juri- 
dique et environnementale identifiée (le territoire de I'observatoire) ou à 
des objets d'étude à une échelle plus fine (tels les Unités d'Exploitation, 
les champs, les troupeaux). Ce second niveau fait appel à la mise en 
œuvre concrète de l'interdisciplinarité, notamment pour réaliser le suivi 
conjoint des systèmes écologiques et sociaux. Tous les aspects spéci- 
fiques liés à l'étude et au suivi des sociétés et de leurs activités d'exploi- 
tation des ressources naturelles sont également abordés à cette échelle. 

En d'autres termes, le premier niveau donne les clés de compréhension des 
actions de l'homme sur la région représentée par le territoire de I'observatoire. Le 
deuxième niveau décrit l'organisation des sociétés qui en découlent en termes 
d'exploitation des ressources naturelles. 

Dans ce fascicule méthodologique, nous traitons de l'observation au niveau 
local seulement. Le niveau << régional >>, qui traite notamment les questions liées 
au foncier-environnement est abordé dans un autre fascicule méthodologique. 

Objectifi du document 

L'un des objectifs de ROSELT/OSS est de comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes en place dans les observatoires, à l'échelle locale, et de suivre leur 
dynamique (ROSELT/OSS, DSI et ~ s 2 ,  2004). 

.. . .. 

Oss 



II implique la prise en compte 

des processus endogènes propres aux écosystèmes, c'est-à-dire d'une 
part l'ensemble des interactions existant entre populations de diffé- 
rentes espèces sur un même site, et d'autre part les interactions entre 
populations et milieu physique : production, succession, résilience, 
cycles, flux, etc. (Frontier, 1999) ; 

de l' impact des forces directrices climatiques et anthropiques (demo- 
graphie, politique, économie). 

Selon les perspectives, l 'homme est considére à la fois comme un élément de 
l'écosystème et comme un intervenant extérieur agissant sur cet écosystème, par 
le biais de ses pratiques d'exploitation de I'espace et des ressources. 

La compréhension et I'interpretation du resultat des interactions entre les 
sociétes et leur milieu au niveau local necessitent une approche spatiale des phé- 
nomènes biophysiques et socio-4conomiques, afin d'observer à la fois la nature et 
la repartition des usages et des ressources correspondantes. 

Cette relation entre usages, ressources et espace se définit au niveau du  pay- 
sage. Aussi, la méthodologie proposée pour surveiller les changements écolo- 
giques dans les territoires des observatoires ROSELT consiste à déterminer 
(ROSELTIOSS, DS2, 2004 ; Loireau, 1998 ; Loireau et d'Herbès, 1997) : 

les espaces sur lesquels les ressources sont produites (cf. Unités 
Paysagères = UP), en fonction des potentialites de production des eco- 
systèmes ; 

les espaces sur lesquels les hommes appliquent leurs pratiques d'ex- 
ploitation des ressources (cf. Unités de Pratiques Combinées = upc), en 
fonction de l'organisation sociale, politique, juridique et économique 
des sociétés ; 

les espaces sur lesquels les ressources disponibles sont prélevees, selon 
les modes d'util isation et de regulation de I'espace et des ressources par 
les sociétes (cf. Unités Spatiales de Référence = USR). 

En fonction de cette approche spatiale, les informations biophysiques et 
socio-économiques ROSELT sont intégrees dans un Système d'Information sur 
l'Environnement à l'échelle Locale (SIEL) qui permet d'elaborer des bilans spatiali- 
ses entre les ressources et les usages (interactions hommelmil ieu) à partir de 
modèles d'utilisation de I'espace et des ressources, pour la période d'observation 
consideree (Loireau, 2005 ; Loireau e t  al., 2005 ; Roselt/Oss, ~ s 3 ,  2004 ; d'Herbès 
et  al., 1997). En vue de cette integration dans le SIEL, les méthodes de collecte et 
d'échantillonnage des donnees sont specifiques et adaptees à leur spatialisation. 

.. . . . . . -" ". - 
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Dans ce contexte, selon un consensus au niveau des membres du réseau, ce 
document décrit les méthodes retenues pour l'évaluation et le suivi des pratiques 
d'exploitation des ressources naturelles renouvelables par les populations rurales, à 
l'échelle locale. Ces méthodes permettent de collecter l'information minimale pour : 

décrire des éléments du fonctionnement des sociétés locales pour la 
gestion et l'exploitation des ressources naturelles de I'observatoire. Ces 
éléments pourront être comparés d'un observatoire à l'autre (analyse 
synchronique) et, sur le même observatoire, comparés à des dates diff6- 
rentes (analyse diachronique : suivi des changements) ; 

construire les données élaborées qui alimentent les modèles environne- 
mentaux mis en œuvre dans le SIEL, notamment pour la construction des 
Unités de Pratiques Combinées (UPC) et la spatialisation des prélève- 
ments de ressources naturelles sur I'observatoire. 

L'ensemble de ces informations doit être valable pour chaque période d'ob- 
servation dans le cadre de ROSELT. Pour rappel, la période d'observation ROSELT (cf. 
Annexe 1) est la période pendant laquelle l'ensemble des donnees ROSELT (climat, 
végétation, sol, eau, socio-économie) est collecté dans I'observatoire selon un pas 
de temps défini, notamment pour établir un bilan et des prospectives à travers le 
SIEL. Quelle que soit la date, ou les dates, de collecte des données dans cette 
période, ces dernières doivent représenter un fonctionnement tant biophysique 
que socio-économique relativement stable sur cette période. A priori, sans évène- 
ments exceptionnels observés qu'il faut pouvoir alors mesurer, une durée de 
quatre ans est jugée pertinente par le réseau. 

Méthodologie et organisation du document 

La méthode proposée pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus consiste à 
mener plusieurs investigations emboîtées sur I'observatoire à trois niveaux : 1) ter- 
ritoire de I'observatoire, 2) unités d'exploitation, 3) champs/troupeaux. Les inves- 
tigations doivent être menées dans l'ordre : premier niveau, puis deuxième, puis 
troisième. 

Au niveau du territoire de I'observatoire, les autorités locales sont la popula- 
tion cible. Aux deuxième et troisième niveaux, ce sont essentiellement les chefs 
d'exploitation. Ces derniers sont échantillonnés en fonction des informations col- 
lectées au niveau précédent. 

Comme l'indique le schéma (Figure i), les données collectées servent à 
caractériser et suivre au niveau i les populations et leur distribution spatiale ; au 
niveau 2 les exploitations et leur stratégie ; au niveau 3, les pratiques d'exploita- 
tions et les prélèvements des ressources naturelles. 
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Chaque niveau est décrit dans une des trois parties du document selon les 
points suivants : 

Objectifs, 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode d'échantillonnage, 

s Données à collecter, 

Méthode de collecte et de suivi des données, 

Type de traitement des données et résultats attendus, 

Formulaire d'enquêtes. 

Les méthodes d'échantillonnage permettent, pour chaque niveau, de repré- 
senter le fonctionnement du système étudié sur I'observatoire, d'extrapoler d'un 
point de vue spatial les informations collectées à l'ensemble du territoire de I'ob- 
servatoire, d'intégrer les données recueillies dans le système de traitement de I'in- 
formation de ROSELT selon une approche spatiale (SIEL), et enfin de garantir 
l'emboîtement des niveaux d'enquêtes. 

Les données sont collectées au cours d'une période d'observation ROSELT 
pour établir un diagnostic du fonctionnement des systèmes d'exploitation sur 
I'observatoire. Elles sont mises à jour à chaque nouvelle période d'observation 
ROSELT (surveillance). 

Les résultats attendus sont de quatre types : 

Cartes, 

Typologies, 

Indicateurs généraux, 

indicateurs spécifiques pour alimenter le Système d'information sur 
l'environnement à l'échelle Locale (SIEL). 

Ces résultats attendus, notamment pour les indicateurs spécifiques qui ali- 
mentent le SIEL peuvent être différents selon que I'activité agricole ou I'activité 
pastorale est structurante d'un point de vue spatial. 

En effet, (cf. ROSELT/OSS, DS3, 2005), lorsque I'observatoire est à vocation agro- 
pastorale, I'activité agricole, de type extensive, structure généralement le territoire de 
I'observatoire. Même si tout l'espace n'est pas occupé par I'activité agricole, il est 
potentiellement une aire d'extension des cultures. Les autres activités d'exploitation 
dépendent alors de l'occupation du sol qui résulte de cette activité agricole. 

Par contre, si I'activité agricole est marginale d'un point de vue spatial, confi- 
née à des espaces très réduits en terme de surface en raison de contraintes bio- 
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physiques très fortes (qualité du  sol, accès à l'eau souterraine, etc.), alors I'activité 
pastorale est structurante d 'un point de vue spatial, du  moins tant que les tech- 
niques agricoles ne permettent pas la mise en culture des zones à fortes 
contraintes pour l'activité agricole. 

Pour rappel (cf. ROSELT/OSS, DS2, 2004), un  indicateur doit remplir les condi- 
tions suivantes : 

Être une donnée élaborée, c'est-à-dire être liée à un  protocole de traite- 
ment des données récoltées, qu' i l  s'agisse d 'un  traitement statistique 
simple et/ou de modèles mathématiques plus ou moins complexes ; - Être lié au même protocole de traitement, quel que soit l'observatoire d u  
réseau ; 

Indiquer un état, une pression ou une réponse du  système étudié ; 

Être pertinent (bonne image de la situation), sensible (réaction au chan- 
gement),fiable (disponible, fondé sur des connaissances fiables, de pré- 
férence corrélé à un  système d'information), reproductible et utile (simple 
et accepté par l'utilisateur). 

Une première liste d '  « indicateurs » élaborés selon un protocole de collecte 
et de traitement connu, est proposée aux différents niveaux d'enquêtes. Ils indi- 
quent u n  état, une pression ou une réponse du  système étudié. Ils sont proposés 
essentiellement à partir des processus PAN/LCD, de I'expérience acquise dans ce 
cadre des membres d u  réseau ROSELT/OSS aux niveaux régional et national 
(Sghaier, 2001 ; Collectif ECOSSEN, ~ O O O ) ,  du  programme LEAD/FAO du  PPZS, et du  
Mémento de l'Agronome (1991, 2002). Dans la prochaine phase d u  programme, 
cette liste pourra être complétée si nécessaire. Ces indicateurs seront testés de 
maniére plus systématique sur l'ensemble des observatoires ROSELT afin de confir- 
mer leur pertinence, leur reproductivité et utilité, tant au niveau régional qu'au 
niveau national (intégration dans le système national de surveillance environne- 
mentale). 

Avec un manque général de recul sur les données collectées, I'expérience 
internationale dans le domaine des sciences humaines et sociales permet diffici- 
lement de connaître a priori la sensibilité de l'ensemble de ces indicateurs, c'est- 
à-dire leur réaction au changement. ROSELT, avec son dispositif de surveillance à 
long terme permettra de tester ces indicateurs de suivi et de les confirmer au rang 
d'indicateur après avoir répété sur le moyen et long terme les séries de collecte et 
de traitement des données. Pour accelérer cette validation des indicateurs propo- 
sés, les équipes nationales sont encouragées à valoriser, dans la mesure du  pos- 
sible, les données anciennes disponibles sur les observatoires labellisés 
notamment pour leur acquis scientifique. 

Plus globalement, moyennant un  effort d'analyse, les données collectées, 
notamment aux niveaux i et 2 d'investigation, permettent de calculer à l'échelle 



locale des indicateurs globaux, tels les indices de pauvreté, de développement 
humain, et du niveau de vie (PNUD, 2002) que l'on pourra mettre en relation avec 
des échelles plus petites, c'est-A-dire sub-nationale, nationale et régionale. Ceci 
devrait permettre l'intégration du dispositif d'observation ROSELT au dispositif 
national de suivi et d'évaluation de la désertification dans le cadre du PANILCD et 
de la convention internationale CCD. 

Les formulaires d'enquêtes contiennent différents modules. Pour que le dis- 
positif d'enquêtes puisse être appliqué sur un observatoire, les scientifiques char- 
gés de caractériser et suivre les pratiques d'exploitation des ressources naturelles 
sur l'observatoire doivent faire un premier travail d'appropriation des question- 
naires, avant d'aller collecter les données. En effet, chaque formulaire doit être 
analysé finement, en fonction des spécificités locales. Cette analyse doit amener A 
personnaliser les questions posées selon les termes appropriés spécifiques A I'ob- 
servatoire. Elle peut amener également A alléger les questionnaires des modules 
non appropriés à la situation locale, après avoir vérifié que cela ne pénalisait pas 
les emboîtements d'échelle. 

L'ensemble des termes utilisés est défini et repris dans un glossaire en 
annexe (cf. annexe 1 ) .  



Première échelle d'investigation : 
caractérisation et suivi 

des populations humaines, du cheptel 
et de leur distribution spatiale 

Objectifs et principes généraux du dispositifde collecte des 
données 

Les investigations dans ce paragraphe concernent l'échelle du  territoire de 
I'observatoire. Elles sont organisées en deux séries d'enquêtes : 

la première permet de collecter auprès des autorités locales, dans les 
centres de décision, les informations nécessaires pour caractériser I'his- 
torique et la dynamique des populations humaines et leur répartition 
spatiale dans I'observatoire. Elle n'est constituée que d'un seul ques- 
tionnaire, le questionnaire centre de décision >> (cf. p. 28). 

La deuxième permet d'évaluer la charge animale autour des points d'eau 
caractérisés et localisés. Elle est constituée de deux types de question- 
naires : le questionnaire << point d'eau >>, et la fiche d'inventaire du  chep- 
tel (cf. p. 39). 

Les centres de décision sont les centres, situés dans I'observatoire, dans les- 
quels résident des individus, de manière temporaire ou permanente. Ces individus 
prennent des décisions et sont des acteurs locaux de gestion et d'exploitation des 
ressources naturelles. Attention, pour éviter toute ambiguïté, les centres de déci- 
sions ainsi définis, présents sur les territoires d'observatoire, ne sont pas forcé- 
ment les seules localités où se prennent les décisions. 

Ce peut être un village, un  campement, etc. Ces centres de décision, dans les 
observatoires du réseau ROSELT, sont a priori des centres ruraux. Certains observa- 
toires contiennent cependant des centres urbains beaucoup plus importants que 
les autres (exemple de Linguère dans le Ferlo, au Sénégal). Dans ce cas, selon les 
besoins des modèles d u  SIEL, ce centre de décision peut être subdivisé en quar- 
tiers ; chaque quartier est alors lui-même un centre de décision. 

Un point d'eau, selon les objectifs et méthodes développés dans ce document, 
est une mare, un puits traditionnel ou cimenté, un forage ou un cours d'eau, qui est 
utilisé pour I'abreuvement des animaux d'élevage (Lhoste, 1986 et 1987). 



Pour rappel (ROSELT/OSS, DS3, 2005), dans le cadre du  SIEL, les pratiques d'ex- 
ploitation des ressources naturelles sont spatialisées autour des centres d'activi- 
tés. U n  centre d'activités (cf. annexe 1) est un  élément fixe du territoire autour 
duquel un  ou plusieurs << groupes d'agents >> organisent l'exploitation des res- 
sources naturelles. Plusieurs types peuvent être identifiés : village, campement, 
puits, mare, cours d'eau, etc. ; ils ont  une durée de vie et peuvent être associés à 
une ou plusieurs activités pour une période donnée. U n  centre de décision peut 
être un point, un groupe de points (plusieurs fermes isolées : douars ; plusieurs 
villages et hameaux autour d 'un seul chefde village ; puits le long d 'un oued), une 
ligne (un cours d'eau, une route), un  polygone (centre urbain). 

Questionnaire « centres de décision >> 

Les objectifs sont : 

Caractériser et localiser les centres de décision (coordonnées géogra- 
phiques), établir leurs relations territoriales pour définir les centres d'ac- 
tivités. Pour chaque période d'observation ROSELT, ces centres d'activités 
sont util isés dans les modèles mis  en œuvre dans le Système 
d'Information sur l'Environnement à l'échelle Locale (SIEL), comme 
point focal autour desquels sont spatialisées les pratiques d'exploitation 
des ressources naturelles. 

Caractériser les acteurs locaux de gestion des ressources naturelles. 
Cidentification de ces acteurs locaux permet de mettre en évidence les 
mécanismes de la décision locale et de positionner les décisions et 
actions des groupes stratégiques par rapport à ce mécanisme local. Pour 
rappel (ROSELT/OSS, D S ~ ,  2005), un  groupe stratégique (cf. groupe 
d'agents) est un  groupe d'individus avec une même stratégie d'exploita- 
t ion des ressources naturelles (défini par la typologie des exploitations 
de l'observatoire au niveau 2 d'investigation : cf. p. 41). Seuls les 
groupes stratégiques et leur stratégie d'exploitation des ressources natu- 
relles sont actuellement utilisés dans les modèles mis en œuvre dans le 
SIEL. Des recherches supplémentaires sur le jeu des acteurs et la gou- 
vernance locale sont engagées dans le réseau ROSELT/OSS (Barrière, 1997 
et 2001 ; Kane et Khoulé, 2004 ; Ba, 2004). Elles devraient permettre de 
formaliser le jeu des acteurs locaux dans la gestion des ressources natu- 
relles et pourraient aboutir dans le futur à l'élaboration d'un nouveau 
modèle (par exemple type multi-agents) greffé sur le SIEL. Cette exten- 
sion pourrait permettre d'augmenter la capacité de prospective du  SIEL. 



Decrire l'histoire du peuplement et faire l'inventaire de la population 
humaine pour chaque période d'observation ROSELT. 
Dans les modèles de delimitation des territoires potentiels d'exploitation 
autour des centres d'activités, les informations du type nombre d'ha- 
bitants >> ou  << ancienneté d'installation >> sont généralement détermi- 
nantes et permettent de donner un poids aux centres d'activités les uns 
par rapport aux autres (ROSELT/OSS, D S ~ ,  2005). 
De plus, ces informations en elles-mêmes, si elles n'existent pas par 
ailleurs (cf. ci-dessous), collectées à chaque période, permettent de 
suivre I'evolution démographique de la population sur I'observatoire, 
ainsi que sa répartition spatiale : dynamique territoriale des populations. 
Enfin, ces données peuvent contribuer en elles-mêmes à interpréter les 
données collectées dans les autres domaines sur I'observatoire : végéta- 
tion, flore, faune, sol, eau, etc. 

Réunir le kit m in imum de données nécessaires à la réalisation d 'un 
échantillonnage des Unités d'Exploitation (UE) pour mener les investiga- 
tions de niveau 2 pour la caractérisation et le suivi des exploitations et 
de leur stratégie. 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode d'échantillonnage 

La totalité de la population qui réside toute l'année ou une partie de l'année 
dans les localités relevant geographiquement du  territoire de I'observatoire, ainsi 
que son organisation sociale, doit être connue. Cette information peut être déjà 
disponible dans le pays, ou il est necessaire de collecter ou  de compléter I'infor- 
mation à travers ce travail d'investigation. Idéalement, les questionnaires << centre 
de décision >> devraient être menes selon la méthode dite couvrante >>, c'est-à- 
dire dans l'ensemble des centres de décision de I'observatoire. 

Cependant, avant de mener les enquêtes de terrain (décrites dans le para- 
graphe suivant) dans tous les centres de décision, il est necessaire, quand cela n'a 
pas dejà éte fait, de faire un inventaire des types de centres de décision qui existent 
sur I'observatoire à partir des données existantes ; c'est à dire obtenir une première 
liste (nom) auprès des services techniques nationaux ou locaux (recensements, 
listes électorales, etc.). Si le resultat de cette analyse, à l'échelle locale de I'obser- 
vatoire (taille entre 30 o o o  et 200 000 ha<<) est un nombre de centres de decision 
supérieur à vingt, selon les possibilités matérielles et humaines disponibles pour 
mener les enquêtes, il peut être necessaire de faire une pré-sélection des centres 
d'activités sur lesquels le questionnaire de niveau i sera mene. 

;k Si I'observatoire labellisé ROSELT/OSS est de taille supérieure, il peut être nécessaire de défi- 
nir des sous-élements d'observatoire, appelés « sous-observatoires >>, ou << territoire de 
modélisation », adapté a l'observation locale (cf. RosEL~/oss, ~ s 3 ,  2005). 

- -.p. -. -. .- .. . . - - - - - -  - .- - .. . 

GUIDE ROSELT Ors POUR L'EVALUATION ET LE suiv DES PRATIQUES D'EXPLOITATION 



Pour permettre cette pré-sélection, tout  en garantissant que les informations 
collectées dans l'échantillon seront extrapolables aux centres de décision sur les- 
quels il n'y aura pas eu d'investigation, les critères suivants doivent être réunis au 
min imum lors de l'établissement de la première liste : 

1. Type (village, quartier, campement, douar, ferme isolée, etc.), 

2. Taille de population, 

3.  Taille du  cheptel (UBT, autre), 

4. Ancienneté (optionnel), 

5. Positionnement par rapport aux grands types d'utilisation d u  sol (land 
use) : sous l'emprise des cultures, hors emprise des cultures (optionnel). 
Cela implique qu'une première localisation ait été faite à partir des cartes 
existantes (type carte topographique), photographies aériennes ou 
images satellitaires disponibles. 

Une classification ascendante hiérarchique est alors effectuée en respectant 
l'ordre des critères cités ci-dessus. 

Le nombre de centres de décision (CD) sélectionné dans chacune des classes 
est calculé en respectant la distribution des CD dans la population totale. Par 
exemple : 

Nombre total de CD = ioo 

Nombre de CD dans la classe A = 10 

Donc proportion de cette classe par rapport à la population totale : 10% 

Taille de l'échantillon des CD souhaité = 2 0  

Nombre de CD dans la classe A retenu = 2 0  x 10% = 2 

Lorsque I'observatoire est une zone pastorale dans laquelle l'activité pasto- 
rale structure le territoire, la sélection de centres de décision n'est pas souhaitable, 
sous peine de ne pas pouvoir identifier les relations territoriales entre les points 
d'eau et les centres de décision sur l'ensemble du territoire de I'observatoire 
(identification des centres d'activités). 

Ce défaut d'informations ne permettrait pas de spatialiser l'ensemble des 
pratiques pastorales dans le cadre des modèles mis en œuvre dans le SIEL. 

Les zones pastorales sont généralement moins peuplées que les zones agro- 
pastorales ; cette contrainte ne devrait pas gêner la collecte des données à ce 
niveau. Cependant, il faudra vérifier, avec le test de ce guide sur les observatoires 
ROSELT, que cette investigation exhaustive n'est pas parfois trop lourde à mettre en 
œuvre. Dans ce cas, des méthodes d'échantillonnage spécifiques devront être 
proposées. 

""- .. -... .. .. . - " 
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Données à collecter 

Le formulaire d'enquête est composé de cinq modules ; chacun regroupe plu- 
sieurs questions qui permettent de collecter un corpus de données selon u n  
objectif spécifique. 

1) Module 1 : Réferences géo- administratives 

Ce module contient des informations permettant de localiser avec précision 
le centre de décision de façon administrative et géographique. II identifie sans 
équivoque possible le centre de décision concerné par l'enquête et le caractérise. 

2) Module I I  : Infirmations sur le chef de la  localité 

II est entendu ici par chef de la localité (ou chef du  centre de décision), le chef 
élu par la population locale. II est généralement une autorité traditionnelle (chef 
de village, chef de campement, etc., avec un rôle majeur dans la gestion des res- 
sources naturelles). S'il n'y a pas ou plus de cheftraditionnel dans l'observatoire, 
cet ensemble de questions devra concerner l'autorité administrative locale qui a 
été nommée par l'État. 

Les informations collectées sur le chefde la localité permettent d'identifier la 
structure du  pouvoir local. En plus de la date (année, époque) de son accession à 
la chefferie, elles discernent les attributs de celui-ci, notamment ses apparte- 
nances ethnique, sociale et politique, mais aussi l'histoire de son installation, ses 
activités principale et secondaire(s) et son implication dans des projets d'action 
d'aménagement du  territoire et gestion de ressources naturelles. 

L'objectif est de situer le personnage et de voir à quel groupe social et grand 
système de production il est inféodé ; d'avoir une image synthétique de la dyna- 
mique de la population résidant dans le centre de décision, en terme d'acteurs sur 
les ressources naturelles, à travers celle des caractéristiques de son chef élu. 
Certains critères, tel le degré d'implication du  chef de la localité dans des projets 
d'aménagement du  territoire et gestion des ressources naturelles, pourront être 
retenus dans le cadre du  SIEL, comme un paramètre à utiliser pour la délimitation 
des territoires potentiels d'exploitation autour des centres d'activité (cf. ROSELT/OSS, 
~ s j ,  2005 et p. 25). Selon le type de projets, il est possible d'identifier une relation 
entre ce critère et la taille du  territoire potentiel d'exploitation. 

3) Module 111 : Organisation sociale etfincière locale 

Ce module est constitué de deux séries de questions : 
La première série de questions permet de mettre en évidence les relations ter- 

ritoriales et foncières entre les différents centres de décision (villages, campe- 
ments, hameaux, etc.). Cela peut mettre en évidence la dépendance d'un centre de 
décision avec un autre centre de décision du  point de vue de son organisation 
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sociale. Dans ce cas le premier type de centre de décision est appelé << centre de 
décision satellite D, le second est appelé << centre de décision principal n. 

Cela peut amener également à considérer plusieurs centres de décision 
dépendants (même s'ils sont dispersés) comme un seul centre d'activités dans 
les modèles de délimitation de territoire potentiel d'exploitation du  SIEL (objet 
géographique de type << groupe de points »). Elles permettent également, notam- 
ment lorsqu'il y a eu une présélection des centres de décision pour mener cette 
enquête de niveau 1, de repérer les centres de décision plus petits ou secondaires 
(satellites), dépendant des centres de décision plus grands ou principaux ; ces der- 
niers sont généralement les seuls recensés dans les bases de données statistiques 
et/ou repérés sur les cartes. II peut alors être parfois nécessaire de réajuster a pos- 
teriori l'échantillon des centres de décision. 

La deuxième série de questions permet d'identifier la distribution ethnique de 
la population du  centre de décision, les autres autorités traditionnelles ou conseils 
(du type conseil de village ou campement) autour du chef de la localité, ainsi que 
leur rôle, et enfin les autres acteurs locaux de la gestion de l'environnement. 

Ces informations relatives aux décideurs locaux permettent de mettre en évi- 
dence les mécanismes de la décision locale, de comprendre comment et autour 
de quels enjeux (activité principale, appartenance ethnique, etc.) peuvent se 
constituer d'éventuels groupes stratégiques parmi les conseillers locaux dotés 
d'un pouvoir décisionnel. Cette deuxième série de questions n'intervient pas direc- 
tement dans le SIEL tel qu'il est développé actuellement mais, comme cela est 
explicité auparavant (cf. p. 18), des recherches supplémentaires sont engagées 
dans le réseau ROSELT/OSS pour formaliser le jeu des acteurs locaux dans la ges- 
t ion des ressources naturelles avec un nouveau modèle greffé sur le SIEL. 

4) Module IV : Histoire du peuplement local 

Les questions posées dans ce module permettent d'obtenir des informations 
précises relatives à l'histoire d'implantation des groupes sociaux qui se partagent 
l'espace actuellement. 

La première série de questions consiste à préciser l'époque de la fondation 
du  territoire foncier *, sur lequel les premiers arrivants ont  un  pouvoir d'attribu- 
t ion des terres ou de droit de pâturage (exemple : terroir villageois), et du centre 
de décision. La deuxième série consiste à préciser la façon dont les premiers occu- 
pants se sont installés : qui étaient les premiers arrivants, quelles sont les raisons 
qui on t  présidé à leur installation, quel est l 'ordre et le contexte d'implantation des 
autres lignages (cf. p. 28), etc. 

Ce concept s'apparente à celui de « terroir foncier » décrit dans le Mémento de l'agronome 
(1991) : le terroir foncier constitue l'expression spatiale de rPgles et pratiques foncières par 
lesquelles un groupe donné imprime sa maîtrise sociale sur son cadre écologique de vie. 



Cette investigation permet de rassembler les informations nécessaires essen- 
tiellement pour : 1) orienter le regroupement ou  non de plusieurs centres de déci- 
sion en un seul centre d'activités, 2) choisir d'utiliser ou  non le critère 
« ancienneté d'apparition des centres de décision ou de fondation des territoires 
fonciers ,, pour la délimitation des territoires potentiels d'exploitation autour des 
centres d'activités. 

5 Module V : Inventaire de la population 

II s'agit ici d'inventorier tous les chefs de familles rattachés au centre de déci- 
sion et de rassembler les informations nécessaires qui permettront d'estimer la 
population globale par type d'activité, d'échantillonner les unités d'exploitation (UE) 
qui seront interrogées selon les formulaires d'enquêtes de niveau 2 Les UE qui n'exer- 
cent aucune activité d'exploitation des ressources sont identifiées et ne seront pas 
retenues pour les enquêtes de niveau 2 et 3. 

Cette liste est constituée auprès du  chef de la localité et peut être complétée 
auprès de quelques notables et conseillers ruraux (cf. méthode de collecte des 
données ci-dessous). Attention, les grands transhumants traversant et séjournant 
temporairement sur le territoire de I'observatoire font partie de cet inventaire. 
Sont ainsi identifiés : 

le patronyme du chef de famille ; 

son activité principale ; 

son (ou ses) activité(s) secondaire(s) (optionnel) ; 

le nombre totale de personnes : il correspond aux nombres de per- 
sonnes à charge ; 
le nombre d'adultes de 18 à 64 ans (optionnel) ; 

la taille de l'exploitation (exprimée en surface agricole totale * si I'activité 
principale est agricole et en classe d'effectif du  cheptel si I'activité prin- 
cipale est l'élevage) ; 

le lieu de résidence principale : le même centre de décision que celui de 
l'enquête, ou un autre dans I'observatoire, ou  encore un autre hors de 
I'observatoire ; 

la période de présence dans le cc territoirefoncier >> lié au centre de déci- 
sion (dépend de l' information précédente ou des migrations saison- 
nières) ; 
le lieu de résidence secondaire (optionnel) ; 
les points d'eau fréquentés selon les saisons. 

* Surface Agricole Totale (SAT) : elle comprend l'ensemble des terres utilisées (en culture 
annuelle et en culture pérenne), plus les jachères (Memento de l'Agronome, 1991). 



Méthode de collecte et de suivi des données 

La collecte des données s'effectue par l'intermédiaire d'un questionnaire 
passé dans chacun des centres de décision du territoire d'observatoire. Elle se fait 
à n'importe quel moment de l'année et peut nécessiter plusieurs allers-retours sur 
le terrain afin de couvrir l'ensemble de la population. II est souhaitable qu'un 
scientifique ayant l'habitude de mener des enquêtes prenne en charge lui-même 
la collecte des données ou forme, encadre et suive des techniciens qui pourront 
se charger à leur tour de faire les enquêtes et de les actualiser dans le cadre d'une 
surveillance à long terme. 

Les modules I à IV enchaînent des questions plus ou moins ouvertes qui per- 
mettent de décrire une situation. Le module V permet d'évaluer la population 
locale et de poser les bases pour échantillonner les exploitations pour le niveau 2 

des enquêtes. Ce dernier est mis en œuvre si, et seulement si, il n'y a pas de recen- 
sement récent (pendant la période d'observation ROSELT), administratif ou autre, 
et si ce recensement ne fournit pas les informations minimales nécessaires à 
l'échantillonnage de niveau 2 : le patronyme du chef de famille, le nombre de per- 
sonnes à charge, la taille de l'exploitation, le lieu de résidence principale, la 
période de présence. 

Le questionnaire est introduit au minimum auprès de l'autorité locale (dési- 
gnée ou élue par la population : chefde village, chefde campement, etc.) de chaque 
centre de décision de I'observatoire, ou des centres de décision sélectionnés selon 
les spécificités locales. II est souhaitable de l'introduire également auprès de 
quelques notables ou << conseils ,, (exemple : conseil du village) qui sont en mesure 
de consolider et de compléter les informations fournies par le chef local. 

Pour répondre au module V, si le groupe social est de petite taille, il est sou- 
haitable et possible que les enquêteurs puissent regrouper en plus tous les chefs 
de famille du centre de décision, afin de conforter les informations recueillies 
auprès des autorités locales. Si la taille du groupe social est importante et/ou si 
l'habitat est dispersé, les chefs de familles ne seront réunis que si des moyens 
humains et financiers supplémentaires, par rapport au minimum requis pour la 
surveillance environnementale, sont mis en œuvre sur I'observatoire pendant la 
période d'observation ROSELT (cf. p. 28) sur laquelle l'ensemble des données sont 
collectées pour une modélisation SIEL (opportunité d'autres projets par exemple). 
Si cette opportunité se présente, les enquêteurs peuvent alors réunir les chefs de 
familles par groupes restreints : par quartier, hameau, etc. 

Surveiiiance 

L'ensemble des informations collectées dans le questionnaire << centre de 
décision >> doit être actualisé à chaque période d'observation. 



Cependant, l'actualisation des informations collectées dans les modules I à IV 
peut être considérablement allégée si le chef de la localité et les autorités locales en 
général n'ont pas changé. Par contre, les informations collectées dans le module V 
doivent être systématiquement vérifiées et complétées afin de suivre les dynamiques 
de la population et afin d'ajuster l'échantillonnage du niveau 2 si nécessaire. 

Dans le cas où un sous-échantillonnage des centres de décision a été effec- 
tué, il est nécessaire de vérifier à chaque période à venir si : 1 )  il y a eu la création 
d'autres centres de décision et 2)  si les centres de décision identifiés dans la 
période précédente n'ont pas changé de classe (par rapport à la typologie établie) 
en fonction des informations disponibles au niveau des nouveaux recensements 
administratifs ou  autres. Si des changements majeurs caractérisent la nouvelle 
période, en termes de nouvelles installations de population dans l'observatoire, i l  
peut même être nécessaire de refaire la typologie des centres de décision. 

Traitement des données et résultats attendus 

Travail prkliminaire : dépouillement des enquêtes 

Dans un premier temps, les données obtenues sont intégrées dans une 
base de données locales (type Access) ou des tableurs (type Excel) adap- 
tés à la structure des informations collectées. La structure de cette base 
de données est Dour le moment. dans le cadre du  réseau ROSELT. laissée 
à l'initiative de Chaque pays. II &ut-être envisagé à moyen termi ,  à par- 
t ir  de l'expérience du  réseau, de proposer une base de données 
<< usages >> standard, liée à la thématique traitée dans ce document. 
Pour ce faire. il est ce~endan t  recommandé de codifier dès maintenant 
l'ensemble dés donné& collectées en vue de leur saisie et traitement. Ce 
travail est méticuleux et les codes retenus doivent être scrupuleusement 
respectés. Tout d'abord l'ensemble des questions est codifié, de préfé- 
rence selon u n  code alpha-numérique. L'ensemble des réponses pour 
chaque question est listé, puis codifié en binaire si la réponse est de type 
oui lnon (par exemple oui = i ; non = O), ou codifié selon une liste de 
chiffres spécifiés. 

Traitements cartographiques : Cartes 

Cartes des centres de décision : à partir des données préexistantes et des 
données collectées dans les modules I à IV, une carte des centres de 
décision sur I'observatoire est établie. 
Elle contribue à l'élaboration de la carte des centres d'activités qui seront 
retenus pour alimenter les modèles du SIEL (cf. p. 35). À chaque période 
d'observation, i l  faut vérifier que cette carte est encore valable. Si des 
changements sont observés, elle est actualisée. 



Carte des centres d'activités : l'élaboration de cette carte, à partir des 
informations collectées dans les enquêtes « centre de décision » et 
<< points d'eau », est décrite p. 35. 

Typologie des centres de décision : elle est établie avec une classification 
ascendante hiérarchique de l'ensemble des paramètres obtenus à partir des 
bases données existantes et de l'enquête « centre de décision » (cf. p. 19). 

Classification des chefs de famille : une analyse factorielle des correspon- 
dances, suivie d'une classification ascendante hiérarchique des caractéris- 
tiques des chefs de familles recensés dans le module V permet de définir 
les groupes de chefs de familles et de préparer l'échantillonnage du 
niveau 2 (cf. p. 43). Dans chaque groupe de chefs de famille ainsi identifié, 
les chefs de familles sont listés avec leur identifiant. 

lhitements (?e type <i tnb!eur » ou rsqu i te  sur SCED : lndicate[nrs géniraur  

Sur chaque centre de décision, des calculs simples sont effectués pour carac- 
tériser les différents attributs des centres d'activités qui ont  été définis. La plupart 
des paramètres calculés possibles sont ceux de la liste suivante : 

Taux d'accroissement démographique ; 

Taux d'activité agricole (sensu lato) : rapport entre la population ayant 
une activité d'exploitation des ressources naturelles (<< population agri- 
cole » sensu lato) et la population totale ; 

Population active agricole : rapport entre la population active agricole et 
la population totale agricole ; 

Densité des centres de décision : nombre de centres de décision par km2 ; 

Distribution des activités principales et secondaires (agricole, pastorale, 
forestiere, commerciale, artisanale, autre) : diagramme ; 

Distribution de la taille des exploitations (surface agricole totale ou 
classe d'effectif du  cheptel) : diagramme ; 

Taux d'équipement (tous services confondus). 

Ces indicateurs sont recalculés à chaque période d'observation. Lorsque plu- 
sieurs séries temporelles d'enquêtes ont été effectuées, les paramètres collectés dans 
le module V et les indicateurs calculés se prêtent à des analyses specifiques en fonc- 
tion du temps : courbes d'évolution. Ces courbes peuvent être construites à l'échelle 
de l'observatoire dans son ensemble ou à l'échelle de chaque centre de décisions. 



Dans les deux cas, ces informations d'ordre << socio-économiques >> peuvent 
aider à interpréter les résultats obtenus dans les thématiques biophysiques trai- 
tées sur les observatoires (systèmes écologiques). 

Si elles sont rapportées à l'échelle de l'observatoire, des valeurs de type 
<< moyenne >> peuvent être croisées et interprétées : par exemple, la population 
active agricole moyenne et le taux de recouvrement végétal moyen. 

Si elles sont calculées à l'échelle du  centre de décision, elles peuvent être 
croisées avec les informations biophysiques calculées à l'échelle de la station o u  
rapportées à l'Unité Paysagère (ROSELT/~SS,  CTI, 2005). En effet, chaque centre de 
décision étant localisé, il peut être rattaché à une station de mesure phyto-écolo- 
gique ou à une unité paysagère. 

Traitements iiitdgrér 51i.i : Iridicateurs spécifiques pour alimenter le Sir-i 

Les données collectées doivent être préparées en fonction du format des don- 
nées élaborées qui alimentent le SIEL (ROSELT/~SS,  DS3, 2005). 

À chaque centre d'activités cartographié (objet géographique de type point, 
ligne, polygone ou groupe de points, groupes de lignes, groupes de polygones) est 
relié une table attributaire dans la base de données Access du SIEL. Ces données 
attributaires permettent : 

1) la délimitation des territoires potentiels d'exploitation : certains para- 
mètres collectés à ce niveau d'investigation peuvent jouer un  rôle dans 
la taille et l'extension spatiale des territoires potentiels d'exploitation 
autour des centres d'activités. Leur sélection est faite par le spécialiste 
chargé de la thématique en fonction des spécificités locales, à partir des 
données collectées suivantes : caractéristiques du chef de la localité 
(modules II), nombre de services sociaux, de services et infrastructures 
agricoles, distribution ethnique (module III), ancienneté du centre de 
décision (module IV), paramètres démographiques calculés à partir d u  
module V : inventaire de la population. 
Tous les paramètres des centres de décision qui seront retenus, autres 
que la population et l'ancienneté, doivent être rapportés dans la table 
attributaire de la carte des centres d'activités. 

2) le calcul du poids relatif des centres d'activités, indicateur utilisé dans le 
modèle de délimitation des territoires potentiels d'exploitation (cf. p. 35). 

Formulaire d'enquête : questionnaire « centre de décision >> 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et de personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales (cf. Introduction). 



Date de l'enquête : 
ib) Nom de l'enquêteur : 
Observatoire : 
2b) Pays : 
Region (ou gouvernorat ou wilaya, etc.) : 

3b) Département (ou province ou delégation ou gouvernorat ou daïrate) : 

3c) Arrondissement (ou secteur ou immadat) : 

3d) Communaute rurale (ou commune ou douar, etc.) : 
Nom du centre de décision : 
qb) Entourer pour : village quartier hameau ferme isolde 

qc) Entourer pour : campement (ou ferme isolee) permanent ou temporaire : 

qd) Si temporaire, indiquez les mois de presence et la periodicite (annuelle, pluri-annuelle) : 

campement 

MODULE H - INFORMATIONS SUR LE CHEF DE LA LOCALITE 

Reference spatiale (cps) de son habitation : X (longitude) = Y (latitude) = Altitude (m) = 

I Prenom et nom : 

6b) Age : 
6c) Niveau d'instruction : 
6d) Ethnie: 

6e) Religion / Confrerie : 

6f) Appartenance clanique ou tribale : 

6g) Appartenance A une association, laquelle? : 
Origine geographique : (locale ?, migrant venant d'où ?, arrive depuis combien d'annees sur la zone ?) 
Depuis combien d'annees occupe-t-il cette fonction ? 
Quelle(s) fonction(s) en termes de pouvoir foncier occupe-t-il ? 
Entourer pour : autoritd sur les terres sur l'eau sur les pâturages la chasse 

Preciser pour : autres 



gb) Autres fonctions d'autorité d u  chef (imam, chef de groupement, conseiller rural, etc.) : 
gc) Activité principale : 
gd) Activités secondaires : 

ioa)  Est-il impliqué dans des projets d'action d'aménagement d u  territoire et gestion de ressources naturelles ? Oui  Non 
l ob )  Si oui. lesquels ? : 
ioc) Depuis quand ? : 
i od )  Quelles actions ? : 

MODULE III -ORGANISATION SOCIALE Ei FONCIERE LOCALE 

Si c'est un campement (ouferme isolée) : 
l i a )  Dépend-il d'un village ou hameau ? Oui Non 

i i b )  Lequel ? : 
i i c )  Distance approximative (en metres ou en temps) : 

Si c'est un village : 

12) Combien y-a-t-il de quartiers ? : 

13a) Quels sont les services sociaux ? (hôpital. dispensaire, école, etc.) : 

13b) Quels sont les services techniques et infrastructures agricoles ? (centres de stockage et transformation des produits agricoles ou d'élevage, centres 
de stockage d'intrants, centres de vaccination, cliniques veterinaires, etc.) 

Que ce soit un campement, ferme isolte, hameau, quartier ou village : 
iqa) La localité appartient-elle A un terroir >> ou a aire d'exploitation » delimitee? : Oui  Non 

14b) Si oui. est-elle cadastree ? Oui  Non 

15) A l'intérieur de ce a terroir n. le type d'habitat est-il : encadrer groupé dispersé 
16a) Nombre de villages situés sur ce terroir : 

16b) Leurs noms et tailles : 

17a) Nombre de hameaux situés dans le terroir : 

17b) Leurs noms et tailles : 
18a) Nombre de fermes isolées : 

i8b)  Leurs noms et tailles : 

iga) Nombre de campements situés sur ce terroir : 

igb)  Leurs noms et tailles : 
zoa) Quelles sont les ethnies principales représentées dans la population totale : 

20b) Quels sont les autres groupes ethniques présents mais de façon minoritaire : 



a 

2 )  Identification des autres acteurs locaux de la gestion de l'environnement 

121) Identification des autorites traditionnelles, acteurs de la gestion de l'environnement ? 

Prénom et nom 

Autorité du villane 
Autorité sur 
les terres 
Autorité sur l'eau 
Autorite sur 
les pâ tu ra~es  
Conseil de village 
ou campement 
Autres 

ja) Époque de fondation du << territoire fonc~er >, : 

23b) Époque de fondation du centre de décision : 

qa) Histoire de la fondation du <<territoire foncier >> : Qui étaient les premiers arrivants et pourquoi se sont-ils installes ici ? 
Comment se sont peu A peu installés les autres lignages ? 
24b) Histoire de la fondation du centre de décision : 

Identification (Nom ou composition) 

Identification (Nom) 

Sous-Prefet 
Services 
techniques 
Élus locaux 

Intervention sur quelle ressource ? 

Mode d'intervention 

Patronyme 
du chefde 

famille 

Lieu de résidence 

Mode d'intervention 

De quoi decide-t-il? Intervention sur quelle ressource ? 

Activité 
principale 

Qui lui obéit ? 

De quoi decide-t-il? 

Activité 
secondaire 

Qui lui obeit ? 

Activité 
d'exploitation 

des ressources 
naturelles (O/N) 

Ethnie Lieu de 
residence 
principale 

Periode de 
presence 
dans le 

territoire 

Lieu de 
résidence 

secondaire 

Nombre 
total de 

personnes 
A charge 

Nombre 
d'adultes 

de 
18 à 64 ans 

Taille de 
l'exploitation 

(SAT OU classes 
d'effectif du cheptel) 

Points d'eau 
fréquentés 

selon la 
saison 



Enquêtes pour l'évaluation de la charge pastorale 
et sa re'partition spatiale. 

Objectifs 

Les objectifs ici sont  : 

Caractériser et localiser l 'ensemble des points d'eau autour desquels se 
répartit la charge pastorale selon les saisons. Ceci se fait à partir d 'un  ques- 
tionnaire specifique introduit  auprès d u  che f  de la localité et d e  quelques 
conseillers ruraux et éleveurs (questionnaire << points d'eau >>, cf. p. 39). 

Évaluer la charge pastorale saisonnière (fiche d' inventaire d u  cheptel, cf. 
p. 39) par po in t  d'eau. Ceci se fait selon différentes méthodes, d o n t  le  
comptage saisonnier aux points  d'eau, e n  fonct ion des spécificités d e  
I'observatoire. 

Les in format ions collectées servent no tamment  à al imenter les modèles d e  
dél imitat ions des territoires potent iels d'exploi tat ion pastorale (cas des observa- 
toires o ù  l 'activité structurante est pastorale) o u  à spatialiser les prélèvements 
directement (cas des observatoires o ù  l'activité agricole est structurante). Elles 
servent également à suivre sur le l o n g  te rme la dynamique d u  cheptel e t  sa répar- 
t i t ion spatiale : dynamique territoriale d u  cheptel. 

Enfin, ces données peuvent contr ibuer en elles-mêmes à interpréter les don-  
nées collectées dans les autres domaines sur I 'observatoire : végétation, flore, 
faune, sol, eau, etc. 

T r ~ v a i l  préliminaire aux enquêtes de terrain 
et méthode d'échantillonnage 

La total i té d u  cheptel consommant  à u n  m o m e n t  d e  l 'année les fourrages sur  
les parcours de I'observatoire do i t  être connue, soit  qu ' i l  ait déjà été évalué dans 
les statistiques nationales disponibles, soit qu' i l  so i t  nécessaire d e  collecter o u  
compléter  l ' in format ion à travers ce travail d'enquêtes. Cependant, i l n e  s u f i t  pas 
ici d e  connaître la tail le d u  cheptel sur  I 'observatoire selon les saisons, ma is  aussi 
d'en connaître la répart i t ion spatiale. 

Avant de mener les enquêtes de terrain décrites dans les paragraphes suivants, 
i l est nécessaire, quand cela n'a pas déjà eté fait, d e  faire u n  inventaire des points 
d'eau utilisés pour  I 'abreuvement à partir des données existantes. Plus précisément, 
une première liste (nom) est dressée grâce aux informations mobilisees (type d e  
points d'eau, ancienneté, avec o u  sans comité de gestion) auprès des services tech- 
niques nationaux : service d'hydraulique, services vétérinaires, etc. 

. -. .-. . - .- -- - --- - 
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L'inventaire du cheptel pour les points d'eau n'ayant pas de comité de ges- 
tion nécessite un comptage aux points d'eau (cf. p. 33). Si le nombre de ces points 
d'eau sans comité de gestion est su~érieur à dix sur l'ensemble du territoire de 
l'observatoire (cf. taillpde l1observat;ire, p. ig) ,  il peut être nécessaire, selon les 
possibilités matérielles et humaines disponibles pour mener les enquêtes, de faire 
une présélection des points d'eau sur lesquels le comptage des animaux sera 
effectué. Pour les classes de la typologie des points d'eau (cf. p. 35) sans un 
comité de gestion, le nombre de points d'eau sélectionnés est calculé en respec- 
tant la même distribution du nombre de points d'eau dans la classe par rapport à 
la population totale, ramené aux nombres de points d'eau souhaité dans I'échan- 
tillon final (cf. p. 19). 

Avant de procéder aux comptages des animaux aux points d'eau (l'ensemble 
des points d'eau ou un échantillon) à chaque saison, il est bien sûr nécessaire, et 
ce n'est pas un choix innocent, de définir les saisons que l'on retiendra pour éta- 
blir des bilans saisonniers entre les disponibilités de ressources pastorales et les 
~rélèvements dans le cadre du SIEL. Lorsaue le climat est monomodal. seule la dis- 
iinction entre la saison des pluies et la ;aison sèche peut être faite: Cependant, 
l'idéal consiste à distinguer autant de saisons que de différences de comporte- 
ment des animaux au pâturage et leur fréquentation aux points d'eau. Dans les 
zones sahéliennes, peuvent ainsi être distinguées cinq saisons : saison des pluies, 
saison post-culturale, saison sèche chaude, saison sèche froide, et saison de sou- 
dure. Chaque saison doit être caractérisée par une date de début et une date de 
fin, avec un nombre moyen de jours. Cette donnée est en effet une donnée d'en- 
trée du SIEL. Cette décision, préalable aux comptages des animaux aux points 
d'eau, ne peut se prendre qu'avec une bonne connaissance du fonctionnement 
pastoral de la zone. Cette connaissance doit être issue d'une exploitation appro- 
fondie des documents bibliographiques ad hoc. 

Données a collecter 

Les données à collecter auprès du chef de la localité, quelques conseillers 
ruraux et éleveurs sont les suivantes pour tous les points d'eau utiles pour I'abreu- 
vement des troupeaux dans l'observatoire (cf. questionnaire << points d'eau >>, p. 39). 

Localisation de tous les points d'eau (au moyen des coordonnées GPS) 

au cours d'une année. 

Caractérisation de ces points d'eau selon les critères suivants : 

- type de point d'eau (mare : petite, moyenne, grande * ; puits tradi- 
tionnel ; puits cimenté ; forage ; cours d'eau) ; 

* La taille (etlou durée de vie) des mares peut être précisée si ce critere, qualitatif à ce 
niveau, est pertinent en terme d'attractivité des troupeaux. 



- permanent ou  temporaire ; 

- saison(s) de fréquentation ; 

- origine d u  cheptel (autochtone, allochtone, mixte) ; 
- le niveau de fréquentation (par défaut les classes suivantes peuvent 

être retenues : < i o o ,  100-500, 500-1000, > 1000). Selon les spéci- 
ficités de l'observatoire, ces classes de fréquentation peuvent être 
adaptées. 

Sur l'ensemble des points d'eau retenus, le cheptel est évalué en relevant les 
informations suivantes : 

Effectifs présents par espèce, en distinguant les adultes et les jeunes. 

L'origine des troupeaux et leur rythme d'abreuvement. Lorsque le comp- 
tage se fait aux points d'eau, ces informations ne sont obtenues que si 
les troupeaux sont accompagnés d'un berger. 

Méthode de collecte et de suivi des données 

La collecte des données s'effectue par la succession des questionnaires 
<< points d'eau » passés auprès de personnes cibles et ensuite, le remplissage de 
la fiche d '  << inventaire du cheptel ». II est souhaitable qu'un scientifique, spécia- 
liste en pastoralisme et ayant l'habitude de mener des enquêtes, prenne en charge 
lui-même la collecte des données ou forme, encadre et suive des techniciens qui  
pourront se charger de faire eux-mêmes les enquêtes et de les actualiser dans le 
cadre d'une surveillance à long terme. 

En ce qui concerne le questionnaire << points d'eau », les questions sont 
posées au chef de la localité (chef de centre de décision) et à quelques conseillers 
ruraux et éleveurs pendant la période d'observation ROSELT. Si les conditions s'y 
prêtent, c'est-à-dire si le chef de localité est encore disponible et que les autres 
personnalités locales regroupées sont des éleveurs à même de répondre aux ques- 
tions spécifiques, ce questionnaire peut être mené au même moment que le ques- 
tionnaire << centre de décision » (cf. p. 28). 

Lorsque les points d'eau ont  un comité de gestion, (par exemple les gros 
forages du Nord Ferlo au Sénégal), les informations sur les effectifs aux points 
d'eau sont collectées directement auprès du gestionnaire du point d'eau et de son 
registre de suivi de fréquentation et de cotisation des éleveurs. La fréquentation 
du cheptel à ce type de points d'eau est beaucoup trop importante pour envisager 
un comptage. 

Parfois, lorsque les points d'eau pastoraux sont dans ou en bordure immé- 
diate des villages, même s'il n'y a pas de comité de gestion à proprement parler, 

- . -- . .  - 
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les informations collectées par les autorites locales et/ou les services techniques 
peuvent être suffisamment fiables pour être utilisées sans faire de comptage aux 
points d'eau. II est important de privilégier, dès que cela est possible, la valorisa- 
tion des donnees collectées par ailleurs afin d'alléger le dispositif de collecte des 
données ROSELT et le pérenniser avec l'implication des services techniques locaux. 

Si les points d'eau sont isolés, sans comité de gestion, ni organisation sociale 
structurée qui permette de connaître la fréquentation des animaux aux points 
d'eau, le comptage est nécessaire pour connaître la taille du cheptel et sa réparti- 
tion spatiale. Ce comptage est effectué par saison, selon la fiche << d'inventaire du 
cheptel », sur chaque point d'eau sélectionné. II ne prend en compte que les ani- 
maux d'élevage menés au pâturage qui ont directement un impact sur les res- 
sources naturelles de l'observatoire. L'effectif des animaux de case >> restant 
dans les centres de décision (appelés aussi << sédentaires » ou encore en sta- 
bulation >>) n'est évalué qu'au niveau des enquêtes Unités d'Exploitation » (cf. 
p. 62.), et servira essentiellement à l'identification des différentes unités d'exploi- 
tation et de leur besoin en terme d'exploitation. 

Le comptage est effectué pendant un nombre de jours déterminé pour 
chaque saison au cours de la période d'observation ROSELT. AU minimum, un jour 
quand la fréquentation des troupeaux au point d'eau est journalière, deux jours de 
suite quand les animaux ne viennent s'abreuver qu'une fois tous les deux jours et 
trois jours de suite quand ils ne viennent qu'une fois tous les trois jours. Si les 
moyens humains et matériels le permettent, il est préférable de renouveler I'opé- 
ration au moins une fois dans la saison. 

II est recommande que ces fiches soient remplies au cours de la même 
année. Si toutes les saisons n'ont pas été couvertes pour des raisons de logis- 
tique, les fiches pour les saisons manquantes peuvent être remplies une autre 
année à la même période d'observation, à condition que le fonctionnement de la 
saison (climat, etc.) soit relativement le même d'une annee à l'autre. 

Censemble des informations collectées selon les différentes methodes 
décrites ci-dessous doit être actualisé à chaque période d'observation (cf. p. 38). 

Cependant, l'actualisation des informations collectees peut être allégée s'il n'y 
a pas eu de création ou de disparition de nouveaux points d'eau, l'apparition ou la 
disparition de nouveaux troupeaux. II ne peut s'agir alors que d'une vérification. 

Dans le cas où un sous-échantillonnage des points d'eau a été effectué, il est 
d'autant plus important de vérifier, à chaque nouvelle période, non seulement s'il 
y a eu création ou disparition de points d'eau, mais aussi si les points d'eau iden- 
tifiés dans la période précédente n'ont pas changé de classe (par rapport à la typo- 
logie établie) en fonction des informations disponibles au niveau des nouveaux 



recensements administratifs ou autres. Si des changements majeurs caractérisent 
la nouvelle période, en termes de nouvelles installations d'éleveurs dans I'obser- 
vatoire, i l  peut être même nécessaire de refaire la typologie des points d'eau. 

Traitement des données et résultats attendus 

Travaii préliminaire 

Dépouillement des enquêtes : voir p. 25. 

Cartes de points d'eau : 

À partir des données préexistantes et des données collectées dans le 
questionnaire « points d'eau >>, une carte des points d'eau sur I'obser- 
vatoire doit être établie. 

Carte des centres d'activités : 

À partir des données du questionnaire « points d'eau » et du question- 
naire « centres de décision >, (cf. p. 28) une carte des centres d'activités 
doit être établie pour alimenter les modèles du SIEL, étant donné que les 
pratiques d'exploitation s'organisent autour de ces centres d'activités 
(cf. annexe 1). Un  centre de décision, ou  un point d'eau, peut être à lui 
seul un centre d'activités. Plusieurs centres de décision, ou  plusieurs 
points d'eau, peuvent constituer un  seul centre d'activités selon que 
leurs relations territoriales aient été établies et que leur densité sur le ter- 
ritoire de l'observatoire est importante (de type « groupe de points >> 

dans un SIG). Enfin, un point d'eau et les centres de décision rattachés à 
ce point d'eau peuvent constituer un seul centre d'activités (cas dans les 
zones pastorales). 

7initernerits statistiques ciassiques : typologies 

Typologie des points d'eau : 

Une typologie des points d'eau de I'observatoire est établie avec une 
classification ascendante hiérarchique sur les paramètres collectés dans 
le questionnaire « points d'eau » (cf. p. 39) : type ; permanent ou  tem- 
poraire ; saison(s) de fréquentation ; origine du cheptel ; niveau de fré- 
quentation ; positionnement par rapport aux grands types d'utilisation 
du sol (land use) : sous l'emprise des cultures, hors emprise des cultures 
(optionnel). 



Traitements de type c. tableur .. . Iv id~~ateurs  généraux 

Indicateurs de pression anthropique 

- Densité des points d'eau : nombre de points d'eau par km2 

Taille du cheptel par saison (échelle du point d'eau, du centre d'ac- 
tivités, de l'unité administrative ou de I'observatoire) : nombre 
d'u6-r ou ucs / jour. 

Sur chaque point d'eau, des calculs simples sont effectués pour évaluer 
la fréquentation du point d'eau en nombre d ' u s ~  (Unité Bétail Tropical) 
ou en nombre d'ucs (Unité Cros Bovin) par jour selon les unités utili- 
sées sur les observatoires, et ce pour chaque saison déterminée. 
L'animal de référence d'une UBT est un bovin de 250 kg de poids vif. 
L'équivalent UBT varie selon l'espèce animale, et sa catégorie d'êge 
(tableau 1). L'animal de référence d'une ucs est un bovin de 600 kg de 
poids vif (INRA, 1989). 

Tableau i : Les valeurs attribuées à chaque espéce animale pour les calculs d1e$ectifs en UBT. 

Source : Mémento de l'Agronome. i gg i  

Les effectifs à un point d'eau sont connus pour un nombre de jours déter- 
miné de la saison ; une valeur moyenne est alors calculée pour la saison. Si des 
points d'eau ont été sélectionnés pour le comptage, cette valeur moyenne est rap- 
portée aux autres points d'eau appartenant à la même classe (cf. p. 31). 

Le même calcul peut être effectué par centre d'activités, lorsque les centres 
d'activités regroupent plusieurs points d'eau, par unité administrative que com- 
prend I'observatoire ou sur l'ensemble de I'observatoire (tous points d'eau 
confondus). 



Charge animale saisonnière et annuelle (echelle de I'unité administrative 
ou du territoire de I'observatoire) : nombre ~ ' U B T  ou ucs par ha. Elle est 
calculée en faisant le rapport entre : 

- l'effectif total recensé sur les points d'eau compris dans I'unité 
administrative ou sur l'ensemble d u  territoire de I'observatoire, 
pour une saison ou une année donnée, 

- et la surface en hectares de ces délimitations territoriales. 

Prélèvements pastoraux (échelle du  point d'eau, du centre d'activités, de 
I'unité administrative ou de I'observatoire) : kg de matière sèche ingé- 
rée / j  /UBT o u  ucs. 
Cette valeur se calcule en convertissant le nombre ~ ' U B T  OU UGB en kg de 
matière sèche ingérée ou consommee. Pour les observatoires sahéliens, 
une fourchette de valeur entre 5,5 et 6 kg  de matière sèche consom- 
m6e / j  /UBT peut être appliquée selon le << Manuel des pâturages sahé- 
liens » (Breman H.Y. et de Ridder N., 1991). Ce chiffre correspond à u n  
ratio alimentaire journalier moyen nécessaire à l'entretien des processus 
physiologiques et au deplacement d'une UBT. 

Lorsque plusieurs séries temporelles d'enquêtes ont ét6 effectuées, les para- 
mètres collectés aux points d'eau se prêtent à des analyses spécifiques en fonction 
du temps : courbes d'évolution. Ces courbes (toutes espèces confondues, ou par 
espèce) peuvent être construites à I'echelle de I'observatoire dans son ensemble ou 
à l'échelle de chaque point d'eau. Dans les deux cas, ces informations d'ordre 
« socio-economiques » peuvent aider à interpréter les résultats obtenus dans les 
thématiques biophysiques traitees sur les observatoires (systèmes écologiques). Si 
elles sont rapportées à I'échelle de I'observatoire, des valeurs de type « moyenne >> 

peuvent être croisées et interpretees : par exemple, la charge animale moyenne et 
le taux de recouvrement végetal moyen. Si elles sont calculées à I'échelle du point 
d'eau, elles peuvent être croisées avec les informations biophysiques calculées à 
I'échelle de la station ou rapportées à l'Unité Paysagère (ROSELT/OSS, CTI, 2005). En 
effet, chaque point d'eau étant localisé, il peut être rattache à une station de mesure 
phyto-écologique ou à une unit6 paysagère. 

Traiternerits irttégrés SIEL : indicateurs spécifiques pour alimenter le S i ~ i  

Les données collectées doivent être préparées en fonction du format des don- 
nees élaborees qui alimentent le SIEL (ROSELT/OSS, DS3, 2005). 

Délimitation des territoires potentiels d'exploitation : 

Une table attributaire dans la base de données << Access du SIEL » est 
reliée à chaque centre d'activites cartographie. Ces attributs sont utilisés 



dans le SIEL pour calculer le poids relatif des centres d'activités et déli- 
miter ainsi les territoires potentiels d'exploitation agricoles ou pastoraux 
autour de ces centres. Selon les caractéristiques des centres d'activités, 
ces attributs sont obtenus : 

- dans les questionnaires « centre de décision » : caractéristiques du 
chef de la localité (module II), nombre de services sociaux, de ser- 
vices et infrastructures agricoles, distribution ethnique (module III), 
âge du centre de décision (module IV), paramètres démogra- 
phiques calculés à partir du module V. 

- ou dans les questionnaires << points d'eau >> et fiches << d'inventaire 
du cheptel >> : nombre de saisons utilisées, niveau de fréquentation 
saisonnière (moyenne des fréquentations saisonnières = nombre 
~ ' U B T  OU ~ ' U C B  moyen par saison), rapport entre les animaux 
autochtones et les allochtones, composition spécifique (nombre 
d'espèces et nombre d'individus de chaque espèce). 

Lorsque I'activité structurante d'un point de vue spatial dans I'observatoire 
est agricole, les informations collectées sur les points d'eau (taille du cheptel par 
saison en nombre d'uer ou UCB / jour) servent à spatialiser les prélèvements four- 
ragers autour des points d'eau ou groupe de points d'eau, par saison. 

Pour rappel (ROSELT/OSS, D S ~  , 2005), ce calcul s'opère dans la deuxième étape 
du SIEL : intégration du multi-usage sur les Unités Spatiales de Référence. Les 
nombres ~ ' U B T  OU UCB sont transformés en quantités prélevées par jour (multiplica- 
tion du nombre ~ ' U B T  ou d ' u c ~  par la constante de consommation calculée ou esti- 
mée par ailleurs, en kg mat. sèche/ UBT ou UCB/ j), elles-mêmes rapportées à l'aire 
de prélèvement saisonnier et multipliées par le nombre de jours dans la saison. 

Lorsque I'activité structurante d'un point de vue spatial dans I'observatoire 
est pastorale (ROSELT/~SS, DS3, 2005), les points d'eau sont utilisés pour le modèle 
de délimitation des territoires potentiels d'exploitations (première étape du SIEL : 
structuration de I'observatoire en Unités Spatiales de Référence). Chaque point 
d'eau est associé à un ou plusieurs centres de décision et constitue un centre d'ac- 
tivités. Les données listées ci-dessus, collectées dans les questionnaires « points 
d'eau >> ou les fiches d'inventaire du cheptel >>, peuvent intervenir dans cette 
étape. 

Formulaire d'enquêtes : Évaluation de la charge pastorale 
et de sa répartition spatiale sur le territoire de I'observatoire 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales. 



1) QUESTIONNAIRE « POINTS D'EAU >> 
Date : Réalisé par : 

Mare : M  
Puits traditionnel :PT 

Puits cimenté : PC 
Forage : F 

Cours d'eau : CE 

Permanent ( Y )  txistence Anclennete 
OU d'un comité 

Temporaire (T) de gestion 1 : o u i / N o ~  1 1 Classe ae trequentation 
par espèces (bovins, 

petits ruminants, 
carnélins) 

ur ig ine au cneptei 
Autotochtone 
exclusif: Au 
Allochtone 
exclusif : Al 

Les deux : AA 

Point d'eau n I 1 1 1 1 1 1 1 
emarque : la taillddes mares pel t  être précisée. 1 1 1 1 I I 

(2) FICHE D'INVENTAIRE D U  CHEPTEL 

Date : 
N o m  d u  point d'eau : 
X (longitude) = 

Saison 

Y (latitude) = 

Réalise par : 
Références CPS d u  point d'eau 
Altitude (rn) = 

Autres points d'eau fréquentes : 1 Questions à poser au berger accompagnant le troupeau 1 

Heure Bovins Caprins Ovins Camélins 
d'arrivée 

A J T A J T A J T A J T  

I I I I I I I 1 I I 

A = adulte ; )= jeune ; T = total. 

Remarque : Sont notés sur fond gris les items qui seront remplis uniquement lorsque l'inventaire se fait par comptage aux points d'eau. 





Deuxième échelle d'investigation : 
caractérisation et suivi des unités 
d'exploitation et de leur stratégie 

Les investigations dans ce paragraphe sont à l'échelle de l'exploitation agricole. 
Elles sont organisées autour d'un seul questionnaire : le questionnaire 

CC Unité d'Exploitation >> (cf. p.62). Ce dernier permet de collecter les informations 
nécessaires auprès du chef d'exploitation pour caractériser les unités d'exploita- 
tions et connaître leur stratégie d'exploitation des ressources naturelles sur le ter- 
ritoire de I'observatoire. 

L'Unité d'Exploitation (UE) est généralement définie comme << l'agent de base 
du processus agricole de production. Elle constitue I'unité familiale à l'intérieur de 
laquelle s'efectue de manière privilégiée la mise en œuvre des facteurs de production : 
terre, force de travail, moyens de travail (...) et à partir de laquelle s'opère le processus 
d'utilisation et de circulation des produits obtenus >> (Mémento de l'Agronome, 1991 ; 
Brossier, 1987,). Cette conception de I'unité d'exploitation établit le lien essentiel 
existant entre la structure familiale et I'unité sociale au sein de laquelle I'exploita- 
tion du milieu s'organise. 

Du point de vue méthodologique, on peut définir I'unité d'exploitation 
comme l'ensemble des personnes qui travaillent sur les mêmes champs ou consa- 
crent leurs soins au même cheptel, accumulent ensemble dans un grenier com- 
mun, ce qui n'empêche pas l'existence de plusieurs greniers individuels, et se 
rattachent à un même centre de décision concernant l'organisation et la gestion 
de la production. Cette UE, placée sous la tutelle d'un chef d ' u ~ ,  est parfois répar- 
tie sur plusieurs unités de résidence, notamment quand elle rassemble des indi- 
vidus de générations différentes. 

Objectifs 

L'objectif principal consiste à caractériser les Unités d'Exploitation pour 
chaque période de modélisation SIEL, tout en les rattachant, dans la mesure du 
possible, à une typologie reconnue (nationale ou internationale) des systèmes de 
production. Ce lien à établir est important pour aider à extrapoler les informations 
collectées à I'observatoire, puis à la région qu'il représente, et les intégrer dans un 
dispositif national et régional de surveillance environnementale. 

Un système de production est une combinaison des productions et des fac- 
teurs de production (capital foncier, travail et capital d'exploitation) dans I'exploi- 
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tation agricole. II est une combinaison organisée, plus ou moins cohérente, de 
divers sous-systèmes productifs : systèmes de cultures, systèmes d'élevage et sys- 
tèmes de transformation (Mémento de l'Agronome, 2002). 

La caractérisation des unités d'exploitation a pour objectifs généraux de 
mettre en évidence la structure des UE, la diversité de leurs systèmes de produc- 
t ion et pratiques d'exploitation, les représentations qu'elles se font d u  milieu natu- 
rel avec lequel elles doivent travailler en termes d'usages et de modes de gestion. 
Une fois réunis, ces éléments permettent de dégager quelles sont les stratégies 
d'exploitation des UE pour satisfaire leurs objectifs de production (céréalière, 
maraîchère, animale, etc.). 

Ces objectifs généraux se déclinent selon les objectifs spécifiques suivants : 

Connaître la stratégie d'exploitation des ressources naturelles des unités 
d'exploitation de I'observatoire. 

Effectuer une typologie des unités d'exploitation selon une sélection de 
critères qui auront été considérés comme indicateurs de leurs stratégies. 
Dans le cadre du  SIEL, chaque classe de la typologie constitue un type de 
« groupe stratégique ,, (cf. groupe d'agents, annexe 1). 

Caractériser l'état de santé et stabilité des UE, leur capacité d'adaptation 
aux contraintes biophysiques et humaines sur I'observatoire. 

Effectuer une typologie des troupeaux à partir de laquelle il sera possible 
de faire une sélection pour les enquêtes pastorales de niveau 3. 

Évaluer la pression anthropique sur les ressources naturelles liée aux 
activités des UE. Pour le moment, dans ce document, la pression sur la 
végétation naturelle est principalement traitée. 

Évaluer les besoins (production escomptée) en produits d'exploitation 
selon les différentes utilisations de ces produits : autoconsommation, 
commerce (vente, échange, don), stockage (re-investissement, prévision 
des pertes). Ce besoin est utilisé dans les modèles de spatialisation des 
pratiques d'exploitation agricole. Dans tous les cas i l  est un  paramètre 
de suivi. 

Évaluer les produits d'exploitation. 

Suivre les unités d'exploitations à long terme afin de comprendre leur 
évolution et leurs modifications structurelles pour s'adapter aux chan- 
gements écologiques et autres. 

Réunir le kit m in imum de données pour faire le point sur la répartition 
des pratiques agricoles, pastorales, forestières et autres à l'échelle de 
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I'observatoire, et évaluer la nécessité d'engager des enquêtes approfon- 
dies sur ces pratiques d'exploitation (niveau 3). 

Effectuer le sous-échantillonnage des unités d'exploitation pour mener 
une partie des investigations de niveau 3, afin de caractériser et de suivre 
les pratiques d'exploitation et les prélèvements. 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode 
d%chantillonnage 

L'enquête << unité d'exploitation >> est réalisée auprès d'un échantillon repré- 
sentatif selon un taux de sondage variable en fonction du nombre de chefs de 
familles dans les centres d'activités sélectionnés et l'homogénéité de la popula- 
tion mère (sur la base des informations collectées au niveau 1. La taille de I'échan- 
tillon doit répondre aux deux préoccupations suivantes : 1) la compatibilité avec 
les moyens humains et financiers de la surveillance environnementale à long 
terme sur les observatoires à l'échelle locale, et 2 )  la garantie d'une taille suffisante 
pour permettre une représentativité de la population et des différents groupes 
sociaux, et effectuer l'échantillonnage de niveau 3 (cf. p. 75). 

Les UE sont échantillonnées soit dans l'ensemble des centres de décisions 
recensés (prise en compte exhaustive de l'hétérogénéité spatiale : cf. niveau i ) ,  
soit dans les centres de décision pré-sélectionnés notamment sur des critères de 
distribution spatiale (positionnement par rapport aux grands types d'utilisation du 
sol : cf. p. 19). À ce stade, une fois que les familles qui n'ont aucune activité d'ex- 
ploitation des ressources naturelles sur I'observatoire ont été écartées, et en res- 
pectant la taille de I'échantillon qui a été fixée, la sélection des UE se fait sur des 
critères de taux de sondage et de représentativité et distribution spatiale des 
groupes sociaux. 

Calcul de I'échantillon adapté 

Mode de calcul de la taille ue I'échantillon 

Si la communauté est inférieure à cent chefs de famille, l'enquête est 
alors exhaustive et tous les chefs d ' u ~  sont retenus ; 

Si la communauté compte plus de cent chefs de familles, la taille de 
I'échantillon pourra être définie suivant les méthodes statistiques 
usuelles (Javeau, 1971, etc.). Si ces calculs ne peuvent pas être faits, une 
taille d'environ cent chefs de ménage pourra être retenue. 



Prise en compte de la représentativité des groupes sociaux 
et de leur distributiort spatiale 

Pour que l'échantillonnage prenne en compte la représentativité des groupes 
sociaux et leur distribution spatiale, les critères suivants sont retenus selon les spé- 
cificités des observatoires, dans la liste des paramètres relevés lors de l'inventaire 
de la population dans le questionnaire << centre de décision », module V (cf. p. 28) : 

deux critères au minimum dans la liste suivante pour ce qui concerne la 
représentativité des groupes sociaux : activité principale, activité secon- 
daire, ethnie, nombre de personne à charge (population totale), nombre 
d'adultes de 18 à 64 ans (population active), taille de l'exploitation (en 
surface agricole totale ou classe d'effectif du cheptel), période de pré- 
sence dans le territoire (permanente, saisonnière) ; 

un autre critère au minimum pour ce qui concerne la distribution spa- 
tiale des groupes sociaux : par exemple l'appartenance à un centre de 
décision satellite ou principal (cf .p. 21). Lorsque l'activité structurante est 
pastorale, étant données les contraintes des modèles de délimitation 
des territoires potentiels d'exploitation pastorale en cours de définition 
dans le réseau ROSELT, il est nécessaire de prévoir dès à présent la sélec- 
tion d'au moins une UE par point d'eau principal. Dans tous les cas, il est 
recommandé de veiller à ce que les UE retenues aient une répartition spa- 
tiale sur le territoire de l'observatoire qui tienne compte de la diversité 
paysagère (soi, végétation, etc.). 

À partir de ces critères qui auront été retenus, un calcul de quotas par 
exemple est appliqué selon la méthode dite de Jensen (Jensen, in Crawitz, 1974). 

U n  exemple simplifié de calcul est donné ci-dessous, selon ces principes 
d'échantillonnage et la méthode dite delensen : 

Imaginons une communauté de 210 chefs defamille et que les critères « ethnie » 
et « activité principale » aient été retenus au minimum : 

1) Sur les 210 chefs defamille recensés, 38 sont peuls et 172 sont songhai; 
2) Sur les 38 chefs de famille peuls, 10 sont agriculteurs et 28 sont éleveurs ; 
3) Sur les 172 songhai, 120 sont éleveurs et 52 sont pêcheurs. 

Dans un premier temps, la proportion de chefs d ' u ~  de chaque ethnie à enquêter 
serait calculée comme suit : 

- chez les peuls, 38/210 = 0,18 x 100 (taille échantillon) = 18 U E  peules 
- et chez les songhai, 172 /210 = 482 x 100 (taille échantillon) = 82 U E  Songhai. 

Dans un deuxième temps, la proportion par ethnie de chefs d ' u ~  selon leur activité 
principale à enquêter serait calculée comme suit : 



- Parmi les UE peules, 10/38 = 0,26, soit 26% sont agriculteurs et 28/38 = 0,74, 
soit 74% d ' u ~  sont éleveurs. Ce taux, appliqué à I'échantillon, donne 18 x 
0,26 = 5,04, arrondi à 5 agriculteurs et 18x 0,74 = 13,32, arrondi à 13 éleveurs. 

- Parmi les U E  songhai, I'échantillon est de : 120/172 = O, 697 x 82 = 57,15 soit 
57 U E  éleveurs ; et 52/172 = 0,30 x 82 = 24,G soit 25 UE songhai pratiquant la 
pêche. 

Résultatfinal : 18 UE peules, dont 5 agriculteurs et 13 éleveurs ; 82 U E  songhai dont 
57 éleveurs et 25 pêcheurs. 
Le calcul est effectué autant de fois que de critères retenus. 

Test d'application en Tunisie en zoo5 dans I'observatoire de Menzel Habib : 
La taille de la population mère est de 2 070 ménages selon le recensement de 
2004. La méthode d'échantillonnage a consisté en un sondage à deux degrés. Le 
premier degré est un  sondage stratifié suivant les critères d'exploitation agricole 
foncier, effectifarboricole et taille de l'élevage) et d'appartenance spatiale (zonage 
administratifpar Imadats) ; les données sont issues de I'enquête DYPEN en 1996 
(Collectifde recherche DYPEN 11, 2000). Le deuxième degré est un  sondage aléa- 
toire proportionnel suivant un taux de sondage allant de 13 à 75 %. La taille de 
I'échantillon est ainsi arrêtée à 305 chefs d'unité d'exploitation (IRA 2005). 

Test d'application au Sénégal en zoo4 dans I'observatoire d u  Ferlo, commu- 
nauté de Ouarkhokh : 
Avant de sélectionner les UE, un SOUS échantillon de 15 centres d'activités (CA) sur 43 
(33%) a été effectué selon la taille de la population, l'accessibilité aux services 
sociaux de base et le nombre ~ ' U B T .  La bonne répartition spatiale des centres d'ac- 
tivités tient compte de la vocation des terres (agricole, pastorale). Le nombre d ' u ~  a 
été déterminé en fonction de la taille de chaque CA retenu (entre 20 et 40%). Le 
choix des UE à enquêter tient compte de l'ethnie et des activités principales. En défi- 
nitive, la taille de I'échantillon est ainsi arrêtée à 93 unités d'exploitation (Ba, 2004). 

Données à collecter 

Le formulaire d'enquête est composé de huit modules ; chacun regroupe plu- 
sieurs questions qui permettent de collecter un corpus de données selon un objec- 
t i f  spécifique. 

Module 1 : Références géo-administratives de I'enquête 

II s'agit de fournir toutes les indications géographiques et administra- 
tives pour localiser les unités d'exploitation et les relier à un centre de 



décision (village, campement, autres...). La prise de coordonnées GPS est 
particulièrement utile dans les campements, villages ou hameaux, 
lorsque l'habitat est dispersé. Dans le cadre du SIEL, ceci servira à iden- 
tifier quels types de groupes stratégiques sont rattachés à quel centre de 
décision, et donc centre d'activités. 

Un numéro unique appelé numéro d'identification de l'enquête est attri- 
bué a chaque UE ; i l  faut trouver un  système de numérotation à l'instar 
des numéros ~ ' I N S E E  qui renseigne sur la position de I'UE ; i l  peut se com- 
poser ainsi : 

- un  code pays (trois premières lettres) : MAR, ALG, TUN, NIG, ETH, MAU, 
KEN ; 

- un  numéro attribué à chaque observatoire dans le pays, de i à n ; 
- un  code village (VI à Vn) ou un code campement (Ci à Cn) ; 
- suivi d'un numéro attribué à I'UE (UE 15, UE 64, etc.) ; 

Cela donne par exemple M A R - ~ - V ~ ~ - U E  55. 

Cette identification codée de I'UE est essentielle dans la mesure où les don- 
nées concernant les UE sont vérifiées et complétées à intervalles réguliers. 

Module I I  : identijkation du chef d ' u ~  

II s'agit de noter les noms et prénoms du chef d ' u ~ ,  son âge, son sexe, son 
milieu ethnique et sa religion. Ces indications permettent, entre autres, de l'identifier 
précisément pour éviter les confusions avec d'éventuels homonymes. Son niveau 
d'instruction et son alphabétisation est utile pour les enquêtes de niveaux 3 pour les- 
quelles par exemple il y a besoin d'identifier des personnes dans les UE capables de 
remplir elles-mêmes les fiches d'évaluation des prélèvements de bois-énergie. 

Module 111 : Mobilité etfonction sociale du c h e f d ' u ~  

Ce corpus d'informations donne des connaissances sur la mobil i té des chefs 
~ ' u E .  II s'attache à préciser et prendre en compte à la fois les mouvements de 
migration périodiques des chefs d ' u ~  au cours des quatre dernières années, qu'ils 
soient originaires d'une autre région ou bien qu'ils aient coutume de migrer pério- 
diquement vers d'autres zones. Ces informations permettent de mettre en évi- 
dence une composante de la dynamique de migration (la migration des chefs 
~ ' u E )  qui est complétée dans le module IV par la prise en compte d'autres 
membres migrateurs de I'uE. 

D u  point de vue de l'analyse stratégique de I'uE, la fréquence des déplace- 
ments migratoires et la part (%) du revenu d'exploitation que cela induit 



(cf. module IV) permet d'éclairer la logique de l'exploitant, ainsi que sa capacité 
d'adaptation. 

La participation, d'ordre professionnelle ou  non, à une vie associative, ainsi 
que l'engagement du c h e f d ' u ~  dans un rôle d'autorité, acteur de la gestion de I'en- 
vironnement, constituent des éléments qui peuvent être mis en relation avec la 
stratégie d'exploitation de I'UE (cf. p. 54 : typologie des UE), et surtout qui permet- 
tent de recouper (préciser) les informations collectées dans l'enquête << centre de 
décision >> du niveau i (module II I  : organisation sociale et foncière locale). 

Module I V :  Composition, activités, force de travail et équipements de PUE 

Une fois que le membre principal gestionnaire de I'UE a été identifié, que ses 
caractéristiques ont été listées, il est nécessaire d'inventorier les autres membres 
actifs et non actifs de I'uE. 

Afin d'obtenir des données sûres et dans la mesure où les unités d'exploita- 
t ion ont  une base familiale, i l  faut non seulement lister les membres de I'uE, mais 
aussi identifier leur lien de parenté avec le chef d ' u ~  et leur statut. 

Dans un premier temps, en listant les membres vivants (ascendants et des- 
cendants) du lignage du chef d ' u ~ ,  le dénombrement des personnes présentes dans 
l'unité d'exploitation est effectué ; leur nom, âge et statut familial sont mentionnés. 

Dans un deuxième temps, un  point est refait avec l'exploitant en énumérant 
toutes les personnes citées et en lui demandant de préciser si elle est active o u  
non, c'est-à-dire si elle effectue de façon régulière dans le cadre de I'UE une tâche 
rémunérée ou non, qui contribue à l'économie de I'uE. En fait, pour les membres 
actifs, il s'agit de préciser quelles sont les activités exercées, en particulier com- 
ment les activités s'organisent au sein de I'UE entre hommes et femmes et la part 
des revenus que les activités complémentaires apportent. II faut aussi mentionner 
si la personne active ne travaille que dans cette UE OU si elle partage son temps de 
travail avec une autre UE. Ces informations sont notées dans un seul tableau. Elles 
sont synthétisées a posteriori par l'enquêteur dans le tableau << actifs et non actifs 
par ménage >> suivant : 

(c f :  chef de mtnage : annexe 1: p. 129). 

- .. . . . . . -. . . . - - 
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Des informations complémentaires sont demandées sur les activités princi- 
pales et secondaires, notamment la part du revenu d'exploitation. Lorsque cela est 
possible, ce revenu est quantifié. 

Des informations sont collectées également sur les migrations des membres 
de I'uE, autres que le chef de I'uE. La part du revenu d'exploitation que cela repré- 
sente est évaluée. Quand cela est possible, le revenu est directement quantifié. 
Pour évaluer la force de travail de I'uE, autre que familiale, l'utilisation éventuelle 
de la main d'œuvre extérieure est caractérisée. Enfin, les équipements (radio, télé, 
etc.) dont dispose I'UE sont décrits. Toutes les informations collectées permettent 
essentiellement : 

1) de construire la typologie des exploitations selon des paramètres clés 

(cf. P. 54) ; 

2) d'élaborer des indicateurs de la bonne santé et stabilité de I'uE, de sa 
capacité d'adaptation, de la pression anthropique qu'elle exerce sur le 
milieu naturel et de suivre leur évolution (cf. p. 54). 

Modules V et VI : Activités d'exploitation des ressources naturelles 
(agricoles, pastorales) 

Des module V à VI, les modules correspondent aux diverses activités d'ex- 
ploitation du milieu qui peuvent ou non concerner I'UE enquêtée. Les informations 
recueillies à ce deuxième niveau d'investigation peuvent, selon les spécificités des 
UE, être précisées dans les questionnaires ou compléments d'information mis en 
place au niveau 3. Toutes les informations recueillies dans ces modules permet- 
tent (cf. p. 54) : 

1) de construire la typologie des exploitations selon les paramètres 
C ~ ~ S / U E  ; 

2) d'élaborer des indices sur la bonne santé des UE et leur capacité d'adap- 
tation ; des indices de pression anthropiques sur le milieu, et de suivre 
leur évolution (cf. p. 54) ; 

3) d'élaborer des paramètres d'entrée du SIEL ; 

4) d'évaluer la pertinence d'engager des enquêtes approfondies de niveau 3 
et de contribuer à l'élaboration d'un sous-échantillonnage. 

Module V : Activité agricole 

Le module sur l'activité agricole permet de collecter des données relatives aux 
différents aspects du système d'exploitation agricole : 

. .-. .- --  
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Dans un premier temps, l'enquêteur fait le point sur le matériel agricole 
dont dispose I'UE pour travailler et note simultanément les étapes de son 
acquisition, mettant ainsi en exergue l'évolution de sa situation finan- 
cière. II consigne également les investissements réalisés en termes 
d'aménagements agricoles. 

Parallèlement aux engagements financiers réalisés par I'uE, i l  est impor- 
tant de signaler si ses propres moyens ont  pu lui suffire ou si I'UE a dû  
contracter un  crédit. Dans ce cas, on  en évaluera le montant et le 
nombre de mensualités restantes, afin de connaître le degré d'endette- 
ment de I'uE. Notons dès maintenant que les crédits souscrits par le 
même exploitant pour répondre à des besoins relevant d'autres secteurs 
professionnels seront pris en compte dans les modules concernés. 

En second lieu, i l  est nécessaire de faire le bilan des champs exploités et 
prêtés par l'unité d'exploitation. Pour chacun des champs exploités par 
I'uE, les données recueillies permettent de le positionner globalement 
par rapport au centre de décision, d'évaluer sa taille et sa distance au 
lieu d'habitation. Lorsque cela est possible, la taille est évaluée en hec- 
tares ou unités équivalentes. Des informations sur son mode d'acquisi- 
tion, sa date de mise en valeur (date à laquelle le champ est mis en 
culture pour la première fois) et son type d'occupation du sol sont éga- 
lement recueillies. L'ensemble de ces informations permet d'établir u n  
lien entre le type de droit sur l'espace et les pratiques culturales. En ce 
qui concerne les pratiques culturales à proprement parler, elles sont 
appréhendées ici de manière légère (espèces cultivées, pratique ou non 
de la rotation) et seront approfondies grâce aux enquêtes de niveau 3 sur 
les champs eux-mêmes des UE sélectionnées. 
Les champs prêtés aux autres exploitants et donc exploités en dehors de 
I'UE ne figurent donc pas dans le tableau cc Champs cultivés ou mis en 
jachère par I'uE» et font l'objet d'un tableau spécifique qui  mentionne le 
nombre de champs prêtés, la durée des prêts et la raison des prêts (cf. 
question 24b, p. 65). 

Une troisième étape s'organise autour des paramètres production agri- 
cole et besoin et permettent d'évaluer notamment : 

- la production globale de I'UE : production espérée pour I'année à 
venir et production réelle pour I'année de l'enquête ; 

- l'utilisation des produits récoltés : proportion auto-consommée, ven- 
due, échangéeldonnée, stockée et réinvestie (semences), pertes ; 

- les besoins alimentaires couverts par la production de I'année d'en- 
quête ; 

- - - .. .- -- 
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- une rétrospective sur quatre années qui permet d'une part, de voir 
comment cette production annuelle se situe par rapport aux années 
précédentes, et d'autre part de mesurer l ' impact de la stratégie de 
I'UE en termes d'évolution de la production. 

Dans ce module, il s'agit aussi de cerner les facteurs qui ont pu avoir une inci- 
dence sur cette production annuelle. Deux types de causes sont scrutés : d'une 
part, les contraintes économiques ou familiales (manque de main d'œuvre, décès, 
maladie, etc.) ; d'autre part, des conditions d'ordre écologique (invasion de sau- 
toriaux, sécheresse, inondation, etc.). 

Enfin, une dernière série de questions permet d'expliciter le refus de cultiver 
certaines espèces jugées épuisantes pour le sol ou  le refus de s'adonner à cer- 
taines pratiques qui exposeraient le sol à la dégradation ; de justifier le dévelop- 
pement de certaines pratiques de récupération du  sol et de gestion de l'espace 
agraire. 

Module VI : Activité pustomle 

Le module sur I'activité pastorale permet de recueillir des données relatives 
aux différents aspects du systeme d'exploitation pastorale : 

L'équipement lié à I'activité pastorale et les modalités d'acquisition de 
cet équipement. 

Le type d'animaux que I'UE possède (cf. question 3ia, p. 66) en distin- 
guant ceux jamais amenés au pâturage (animaux de << case » ou << de 
ferme ») et ceux amenés au pâturage (animaux de parcours) quel que 
soit le moment au cours de l'année. Pour chacun de ces grands types, la 
composition du  troupeau par espèce et catégorie d'âge (jeunes/adultes) 
est décrite, ainsi que l'accroissement du  cheptel au cours de l'année 
(acquisition, perte). 
Pour les animaux de parcours, i l  est précisé, par espèce et catégorie 
d'âge, ceux qui sont amenés en petite transhumance (c'est-à-dire dans 
les territoires d'exploitation voisins au sein de l'observatoire) et ceux qui 
sont amenés en grande transhumance (c'est-à-dire hors observatoire), 
en notant à chaque fois la saison, la part d u  cheptel concernée, le lieu de 
parcours et s'il y a « confiage >>. 

Pour les animaux de parcours, les types de troupeaux qui ne sont pas 
partis en transhumance (petite ou grande) sont identifiés à chaque sai- 
son (un tableau par saison : cf. question 31b, p. 67) : composition par 
espèces et catégories d'âge, association avec d'autres animaux d'autres 
UE, le type de mode de conduite surveillée ou libre, le critère principal de 
choix d u  circuit de pâturage, la distance maximale parcourue, les points 
d'eau fréquentés. Quand cela est déterminant en termes de conduite de 



troupeaux, les races d'animaux par espèce peuvent être précisées. Ces 
éléments de description serviront à établir une typologie des troupeaux 
de l'observatoire et à sélectionner un échantillon pour les suivis de trou- 
peaux du  niveau 3 d'investigation. 

Les pertes significatives subies au cours des trois dernières années et les 
raisons de ces pertes. 

Les produits d'élevage et les besoins de I'UE : 
Pour chaque type de produits d'élevage (jeunes sur pied, adultes sur 
pied, lait), les informations suivantes sont collectées : 

- production réelle l'année de l'enquête et production espérée pour 
l'année à venir ; 

- l'utilisation des produits obtenus : parts (%) auto-consommée, ven- 
due, échangéeldonnée, stockée et réinvestie (pour le renouvelle- 
ment du  cheptel), perdue ; 

- les besoins alimentaires couverts par la production de I'année d'en- 
quête ; 

- une rétrospective sur trois années qui  permet d'une part, de voir 
comment cette production annuelle se situe par rapport aux années 
précédentes, et d'autre part de mesurer l ' impact de la stratégie de 
I'UE en termes d'évolution de la production. 

La présence d'un service vétérinaire et son apport par rapport aux 
attentes de la population. 

Le recours au complément alimentaire : cette question est appro- 
fondie dans les enquêtes de niveau 3 pour le quantifier par saison. 
À ce niveau, il est un critère de stratégie de I'UE important à prendre 
en compte dans la typologie des unités d'exploitation. 

la pratique du  contrat de fumure et ses modalités. Cette série de 
questions permet d'aider à identifier les zones où les activités agri- 
coles et pastorales sont combinées. Cette information vient en 
complément des informations collectées au niveau 3. 

Dans ce module, il s'agit aussi de cerner les facteurs qui ont p u  avoir une inci- 
dence sur cette production annuelle. Deux types de causes sont scrutés : les 
contraintes économiques ou familiales ; les conditions d'ordre écologique. 

Module VI1 : Activité forestière et de cueillette 

II s'agit de caractériser les activités de prélèvements des ressources naturelles 
végétales en dehors des activités agricoles et pastorales. L'accent est d'avantage 
mis dans ce module sur la caractérisation des prélèvements (espèces, quantité) et 



sur les modalités de ces prélèvements (par qui, sur autorisation ou non, à quelle 
époque, selon quelle technique, sur quel terroir ?), que sur le systeme d'exploitation 
des ressources (cf. modules V et VI). Cobjectifest de donner une idée relativement 
précise de la pression qui pese sur certaines ressources végétales, en distinguant 
les ressources prélevées à des fins domestiques ou à des fins commerciales. 

Des informations sont également collectées sur les pratiques jugées << préju- 
diciables » à la conservation de ces ressources. Ce module permet : 

de compléter les éléments de stratégie d'exploitation des UE et ainsi de 
mieux définir la typologie des UE sur l'observatoire (cf. p. 54) ; 

de calculer des indices de pression anthropique sur la ressource végétale ; 

- d'identifier les activités de coupe ou de cueillette significatives en terme 
d'impact sur les ressources du  territoire. Ces informations peuvent être 
rapportées dans le SIEL pour établir des bilans entre les ressources dis- 
ponibles et les prélèvements : rayon de prélèvements, quantités préle- 
vées par saison. Lorsque le prélèvement de bois-énergie est identifié 
comme une activité majeure, des enquêtes plus approfondies sont pro- 
posées au niveau 3 pour mieux quantifier ce prélèvement au cours de 
l'année. 

Module VI11 : Représentations de l'environnement 

Ce module apporte des informations sur : 

les végétaux ayant des pouvoirs curatifs, devant être protégés ou ceux 
identifiés comme toxiques ; 

- les animaux domestiques et sauvages qui sont nuisibles ou au contraire 
qu'il faut protéger ; 

l'analyse du chef d ' u ~  du  contexte écologique de sa région, sa conscience 
des problèmes qui lui sont spécifiques, son insertion en tant qu'acteur 
local à travers des actions qu'il entreprend pour << protéger son milieu ». 

Méthode de collecte et de suivi des données 

Diagnostic 

La collecte des données s'effectue par l'intermédiaire d'un questionnaire 
passé auprès des chefs d'unités d'exploitation qui on t  été présélectionnés selon 
les critères retenus par les différents observatoires (cf. p. 43). 



Dans le cas où I'activite agricole structure I'observatoire d'un point de vue 
spatial, cette investigation de terrain se fait, de manière privilégiée, pendant la 
dernière période sèche de I'année afin : 

1) d'éviter les travaux des champs et espérer ainsi avoir une plus grande 
disponibilité des chefs d ' u ~ ,  

2) et de collecter les informations sur I'année agricole écoulée. 

Dans le cas où l'activité pastorale structure I'observatoire d'un point de vue 
spatial, i l  est recommandé de mener cette investigation de manière concentrée 
pendant les périodes de I'année où le maximum d'eleveurs est sur I'observatoire 
(c'est-à-dire hors période de grande transhumance). Si des éleveurs allochtones 
sont présents à un moment de I'année sur I'observatoire, et constituent un type 
~ ' U E  auprès desquels des questionnaires « unité d'exploitation » doivent être 
menés (« allochtones reguliers »), alors il faut adapter la période d'enquêtes à 
leur période de passage dans I'observatoire. 

En fonction du nombre d'activites pratiquées au sein de l'unité d'exploitation, 
l'enquêteur utilise les modules appropriés. Le temps de questionnement à prévoir 
par UE varie en fonction de cette poly-activité et de la taille de I'UE ; il faut compter 
entre une et deux heures par UE. 

Pour réaliser ce travail de terrain, il est souhaitable qu'un (ou deux) scienti- 
f i que (~ )  ayant l'habitude de mener des enquêtes agro-economiques puisse(nt) 
encadrer et suivre une équipe de techniciens (ou stagiaires) qui pourront se char- 
ger de faire eux-mêmes les enquêtes et de les actualiser dans le cadre d'une sur- 
veillance à long terme. 

II ne faut pas negliger le temps passé ensuite à la saisie des données collec- 
tées. Les techniciens ou stagiaires peuvent avoir egalement ce rôle de saisie, avec 
l'encadreur scientifique qui puisse contrôler la qualité de la saisie. 

Surveillance 

À chaque période d'observation, une tournée de terrain auprès des mêmes 
chefs d'exploitation, avec le premier formulaire rempli en main, doi t  permettre de 
vérifier si les données sont les mêmes et d'actualiser rapidement les informations 
qui auraient change. Comme les UE on t  6té selectionnées, il est nécessaire de véri- 
fier à chaque période suivante : 

1) s'il y a eu la creation d'autres UE, 

2) et si les UE identifiées dans la période précédente n'ont pas changé de 
classe (par rapport à la typologie établie) en fonction des nouvelles infor- 
mations disponibles au niveau i d'investigation. 

Si des changements majeurs caractérisent la nouvelle période, en terme d'ap- 
parition de nouveaux types d'exploitation sur I'observatoire (cf. p. 43), il peut être 

- ---p.p 
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nécessaire de recalculer l'échantillon. Dans ce cas, le maximum d ' u ~  déjà enquê- 
tées dans la période précédente sera retenu à nouveau, dans la mesure du possible. 

Traitement des données et résultats attendus 

Travail préliminaire : dépouillement des enquêtes ; alimentation d'une base 
de données spécifique (cf. p. 25). 

Traitements statistiques classiques : typologies 

Typologie des unités d'exploitation 

Les données collectées la première période d'observation dans les modules 1 ,  
IV, V et VI1 se prêtent à un traitement statistique spécifique des caractéristiques des 
UE, en vue d'élaborer une typologie des UE, sur tout ou partie des critères suivants : 

Rattachement territorial du chef d ' u ~  (autochtone, allochtone) : Module 1. 

Nombre de personnes ; nombre d'actifs; nombre de personnes parties 
en exode temporaire, nombre de personnes parties en exode permanent, 
nombre d'activités : Module IV. 

Nombre de parcelles, type de mode d'accès à la terre (% de parcelles 
acquises selon le mode d'accès principal sur l'observatoire), investisse- 
ment matériel (ouilnon) ou crédits contractés (ouilnon) : Module V. 

Nombre ~ ' U B T  (OU autre unité), nombre d'espèces, % de bovins, % de 
petits ruminants (caprins, ovins), %de camelins, % d'équins, % d'asins, 
utilisation de compléments alimentaires pour les animaux d'élevage 
(ouilnon), mobilité des animaux : Module VI. La mobilité des animaux 
peut être caractérisée comme suit : 

- aucune : animaux en stabulation, 

- déplacements quotidiens à proximité du même centre de décision 
tout au long de l'année : << système sédentaire extensif >>, 

- déplacements quotidiens à proximité de plusieurs centres de déci- 
sion selon les saisons : transhumants. 

Ramassage et coupe à vocation commerciale (ouilnon), prélèvements 
de bois-énergie (faible/moyen/fort) : Module VII. 

Attention, le critère sur le prélèvement de bois-énergie doit être sélec- 
tionné systématiquement afin de permettre l'échantillonnage du ques- 
tionnaire << pratique de prélèvements de bois-énergie >> (cf. p. 114). 



Étant donné que dans certains modules, les informations sont quantitatives 
ou qualitatives, il est recommandé de transformer les données quantitatives en 
données qualitatives (sous forme de classes) et d'effectuer une Analyse Factorielle 
des Correspondances (AFC). Ensuite, avec les axes principaux de I'AFC, il est recom- 
mandé d'effectuer une Classification Ascendante Hiérarchique. Cette dernière a 
l'avantage de ne pas fixer a priori le nombre de classes souhaitées ; i l  dépendra de 
l'analyse de l'arbre obtenu par la classification. 

L'ensemble des exploitations de même type constitue un groupe stratégique, 
c'est-à-dire un groupe d' individus avec la même stratégie d'exploitat ion 
(ROSELT/~SS,  DS2, 2004). 

Ce type de traitement est renouvelé à chaque période de modélisation, seu- 
lement si de nouvelles réponses aux questions posées dans les modules concer- 
nés apparaissent lors de l'acquisition des données sur le terrain (cf. infra : 
indicateurs). 

Attention, la typologie des UE doi t  être rattachée, dans la mesure du possible, 
à une typologie reconnue (nationale ou internationale) des systèmes de produc- 
t ion afin d'extrapoler les informations collectées à l'ensemble des centres de déci- 
sion qui n'auraient pas été sélectionnés (cf. clés d'emboîtement des enquêtes de 
niveau i et 2 : pp. i g  et 43), d'aider à extrapoler ces informations à la région que 
représente l'observatoire et les intégrer dans un dispositif national et régional de 
surveillance environnementale. 

Pour le moment, la typologie suivante est proposée. Elle pourra être adaptée, 
précisée dans les années à venir. 

Typologie des unités de production 

Systèmes uniques d'élevage (Sere et Steinfeld, 1 9 9 6 ) ~  les << éleveurs >> : sys- 
tèmes dans lesquels plus de go% de la matière sèche donnée aux ani- 
maux proviennent des terres de parcours, des pâtures (prairies 
cultivées), du  fourrage annuel (issu des cultures) et des aliments ache- 
tés (et les 10% restants sont produits par l'agriculture sur la ferme : 
grains...). La valeur totale de la production d'exploitation qui provient 
d'activités liées à l'élevage est supérieure à 90%. 

Systèmes mixtes (Sere et Steinfeld, 1 9 9 6 ) ~  les << agro-pasteurs >> : sys- 
tèmes pour lesquels la valeur des produits d'exploitation qui provien- 
nent des activités agricoles est comprise entre 10 et 90%. 

Systèmes de culture, << les agriculteurs >> : systèmes pour lesquels la 
valeur totale de la production d'exploitation d'activités liées à I'agricul- 
ture est supérieure à go%. 

-- -- 
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Typologie des troupeaux 

Une classification ascendante hiérarchique avec les données collectées lors 
de la première période de modélisation dans le module VI (question 31b, p. 67) 
permet d'élaborer une typologie des troupeaux : composition par espèce et caté- 
gorie d'âge, agrégation ou non avec des animaux d'autres UE, pâturage surveillé 
ou non, distance maximale du point d'eau, types de points d'eau fréquentés. 

II est recommandé de simplifier cette typologie lorsque I'activité agricole 
structure I'observatoire d'un point de vue spatial afin d'alléger la collecte des don- 
nées pour le suivi de troupeaux (entre trois et cinq types de troupeaux maximum ; 
cf. p. 103). 

Traitements de type « tableur >> ou requête sur SGBD : indicateurs généraux 

Moyennés à l'ensemble des UE sur I'observatoire (comparaison entre obser- 
vatoires) ou à chaque classe de la typologie des UE (groupe stratégique : fonction- 
nement intra observatoire), des indicateurs spécifiques peuvent être calculés. Une 
liste non exhaustive, qui méritera d'être testée (cf. Introduction) et complétée 
éventuellement dans le cadre de ROSELT, est donnée ci-après. 

Indicateurs cle << bonne savit6 » et stabilité des unités d'exploitation 

Module IV : 

Taux de scolarisation = rapport entre le nombre de personnes scolari- 
sées et le nombre total de personnes ; 

Taux d'activité global = rapport entre le nombre d'actifs et le nombre 
total de personnes (à charge) ; 

Taux d'activité effective = rapport entre le nombre de personnes en acti- 
vité et le nombre total de personne en âge d'activité (18-64 ans) ; 

. Revenu par habitant * ; 
Revenu par actif * ; 
Part du revenu agricole dans le revenu familial ; 

Part du revenu apporté par I'activité principale dans l'économie de I'ex- 
ploitation ; 

Rapport entre la main d'œuvre familiale et la main d'œuvre extérieure ; 

.'r 

" Dans le cas où le revenu a été quantifié lors de l'enquête. 



Rapport entre le nombreY de champs prêtés pour des raisons de surplus 
et le nombre total de champs. 

Module V :  

Rapport entre le nombre de champs cultivés et non empruntés et le 
nombre total de champs ; 

Surface agricole totale = superficie de l'ensemble des champs utilisés, 
c'est-à-dire cultivés (cultures annuelles ou pérennes) ou  en jachère. 

Surface agricole totale par habitant ; 

Surface mise en culture par habitant ; 

Revenu agricole par superficie agricole totale. 

Module VI : 

Rapport entre le nombre d ' u ~  qui utilise le complément alimentaire et le 
nombre total ~ ' U E  ; 

Rapport entre le nombre ~ ' U B T  (ou autre unité) et le nombre total de per- 
sonnes ; 

Taille moyenne du cheptel (en ueT ou autre unité) ; 

Taux de mortalité des jeunes = rapport entre les pertes de jeunes ani- 
maux et le nombre total de jeunes ; 

Taux de mortalité des adultes = rapport entre les pertes d'adultes et le 
nombre total d'adultes. 

Taux d'équipement des ménages = rapport entre le nombre d ' u ~  dispo- 
sant d'un équipement spécifique (TV, radio, etc.) et le nombre total d ' u ~ .  

Module V et VI : les taux ci-dessus peuvent être calculés pour l'activité agri- 
cole et l'activité d'élevage séparément ou pour les deux activités confondues. 

Taux d'autoconsommation des produits d'exploitation (agricole, d'éle- 
vage, général) = part des produits autoconsommés ; 

Taux de crédit (agricole, d'élevage, général) des UE = rapport entre le 
nombre ~ ' U E  avec un crédit pour l'équipement et le nombre total d ' u ~ ;  

Niveau de crédit (agricole, d'élevage, général) des UE endettées = nombre 
~ ' U E  avec un emprunt (montant emprunté/montant remboursé) ; 

" Lorsque les informations collect6es le permettent, traduire le nombre de champs en superficie. 

.- pp -- p.- -- 
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Taux de satisfaction des besoins de l'exploitation (agricole, d'élevage, 
général) = rapport entre la production réalisée et la production 
escomptée ; 

Taux de couverture des besoins alimentaires par l'agriculture (et/ou I'éle- 
vage) = rapport entre la valeur de la production agricole et la valeur des 
besoins de l'exploitation ; 

Taux de mécanisation (agricole, d'élevage, général) = rapport entre le 
nombre d'équipement utilisé et le nombre de personnes actives. 

Indicuteurs de ~upac i t k  dJiada,ptation de /'!.JE aux cor7traintes biophysiques et 
humaines 

Module I V :  

Rapport entre le nombre de chefs d ' u ~  ayant une activité secondaire et le 
nombre total de  chef  d ' u ~  ; 

-<- 

Rapport entre le nombre " de champs empruntés et le nombre total de 
champs ; 

Taux de pluri-activité = rapport entre le nombre d'activités de I'UE et le 
nombre d'actifs ; 

Taux de migration = (nombre de personnes concernées par la migration/ 
nombre d'actifs) x (nombre de mois cumulés sur les quatre dernières 
années / 4 x 12 mois). 

Module VI : 

Taux de diversité des espèces animales = rapport entre le nombre d'es- 
pèces animales par UE et le nombre de tête de bétail ; 

Taux de mobilité des animaux d'élevage = rapport entre le nombre d'ani- 
maux d'élevage mobiles et le nombre total de tête de bétail ; 

Taux d'intégration agro-pastorale = nombre de contrat de fumure par an ; 

Taux de confiage = part des animaux d'élevage confiés ; 

Rapport entre le nombre d ' u ~  qui  utilise le complément alimentaire et le 
nombre total ~ ' u E .  

;': Lorsque les informations collectées le permettent, traduire le nombre de champs en superficie. 

. .. - 
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/ridices de presslori unthropique sur /a ressource végétalo 

Module V :  

Taux d'extension agricole = rapport entre le nombre de champs nouvel- 
lement mis en valeur * et le nombre total de champs. 

Module VI : 

Taux de croissance d u  cheptel = (nombre d ' u e ~ ,  ou  autre unité, nouvel- 
lement acquises) - (nombre ~ ' U B T ,  OU autre unité, perdues) / (nombre 
total ~ ' U B T ,  OU autre unité) 

Taux d'extensivité de l'élevage = rapport entre le nombre d'animaux 
d'élevage menés au pâturage (UBT ou autre unité) et le nombre total 
d'animaux (UBT ou autre unité) 

Lorsque plusieurs séries temporelles d'enquêtes ont  été effectuées, les indi- 
cateurs calculés à partir des enquêtes UE se prêtent à des analyses spécifiques en 
fonction du temps : courbes d'évolution (indices). Ces courbes peuvent être 
construites à I'échelle de l'observatoire dans son ensemble (comparaison entre 
observatoires) ou au niveau de chaque classe d ' u ~  (fonctionnement intra-obser- 
vatoire). 

Dans les deux cas, ces informations d'ordre i< socio-économiques >> peuvent 
aider à interpréter les résultats obtenus dans les thématiques biophysiques trai- 
tées sur les observatoires (systèmes écologiques). Rapportées à I'échelle de I'ob- 
servatoire, des valeurs de type « moyenne » peuvent être croisées et interprétées : 
par exemple, le taux d'extension agricole et le taux de recouvrement végétal 
moyen. Si elles sont calculées à I'échelle de la classe d ' u ~ ,  elles peuvent être croi- 
sées avec les informations biophysiques calculées à I'échelle de la station phyto- 
écologique ou rapportées à l 'Unité Paysagère (ROSELT/~SS,  CTI, 2005). En effet, 
chaque type d ' u ~  est rattaché à un  o u  plusieurs centres de décision, eux-mêmes 
localisés. 

Traitements intégrés SIEL : indicateurs spécifiques pour alimenter le SIEL 

Ident$cation des groupes strntigiques 

Dans le cadre du SIEL, chaque classe de la typologie des unités d'exploitation 
constitue un type de << groupe stratégique ». Ces groupes stratégiques sont reliés 
à des centres d'activités et des pratiques d'exploitation des ressources naturelles. 

?: Les champs nouvellement mis en valeur sont ceux qui ont été défrichés sur les espaces 
naturels (parcours et autres) au cours de l'année d'enquête. 



Pour rappel (cf. ROSELT/OSS, D S ~ ,  2005), un  groupe d'agents peut être un 
groupe d'individus avec une stratégie d'exploitation des ressources natu- 
relles (= groupe stratégique défini par la typologie des exploitations de l'observatoire) 
avec différents rôles (gérer, exploiter, résider, prélever): II peut être aussi un  groupe 
d'animaux domestiques (troupeau domestique) ou  sauvage faune) qui prélèvent 
les ressources naturelles du territoire de I'observatoire autour de un ou plusieurs 
centres d'activités. II réside dans un ou plusieurs centres d'activités successive- 
ment dans le temps. II peut utiliser un ou plusieurs centres d'activités pour exploi- 
ter les ressources selon différentes activités et selon les périodes. 

Le nombre de groupes stratégiques par observatoire peut être retenu comme 
indicateur spécifique. 

Délimitution des territoires potentiels d'exploitation 

Module V 

Lorsque I'activité agricole structure le territoire de I'observatoire d'un point 
de vue spatial, les attributs des groupes stratégiques rattachés aux centres d'acti- 
vités peuvent servir également à délimiter les territoires potentiels d'exploitation 
agricole : par exemple le taux de mécanisation ou autres critères jouant un rôle sur 
l'extension du territoire potentiel d'exploitation. Ils complètent alors les critères 
déjà retenus au niveau i d'investigation (cf. p. 25). 

Module V : 

Lorsque I'activité pastorale structure le territoire de l'observatoire d'un point 
de vue spatial, les critères à ce niveau pouvant complétés ceux déjà retenus au 
niveau i (cf. p. 25) sont : la composition spécifique des troupeaux des UE (et les 
effectifs), la distance au lieu d'habitation. 

Calcul du besoin en termes de produits d'exploitation 
lorsque l'activité agricole est structurante : 

Le besoin en produit d'exploitation exprime la production espérée à partir de 
l'exploitation des ressources naturelles du territoire d'exploitation par les UE ratta- 
chées à un centre d'activités. II peut être détaillé en fonction des différentes util i- 
sations des produits : autoconsommation, commerce (vente, échange, don), 
stockage (re-investissement, prévision des pertes). Cette valeur est utilisée pour le 
moment dans le cadre du SIEL, pour alimenter le modèle de spatialisation des pra- 
tiques d'exploitations lorsque I'activité agricole est structurante. Elle peut être 
obtenue à partir des données collectées dans le Module V de deux manières : 

soit directement calculée à partir des objectifs de production par type de 
cultures (cf. Module V, question 25d : p. 65) ; 



soit calculée comme suit : 

- par le calcul de la quantité consommée (en équivalent monétaire o u  
en kg de matière sèche : MS) par habitant et par an, globalement o u  
par espèces cultivées : chiffre connu par ailleurs o u  calculé en fai- 
sant le rapport entre la production de l'année écoulée (cf. question 
23a, p. 65) et la part des besoins alimentaires couverts au cours de 
l'année écoulée (cf. question 25b, p. 65), le tout  rapporté au nombre 
de personnes par UE ; 

- à partir de cette valeur et des proportions auto-consommées, ven- 
dues, échangées/données, stockées et réinvesties (semences), 
pertes (cf. question 25a, p. 65), calcul de la quantité/hab./an par 
type d'util isation des récoltes. 

Spatialisation des prélt?vements pastoraux lorsque 
/'activité agricole est structurante 

Pour rappel, lorsque l'activité agricole est structurante, les prélèvements sont 
spatialisés autour des points d'eau en fonction d'une charge animale, d 'un rayon 
de prélèvement et d'indices de préférence (facultatif). Ils sont ensuite rapportés 
aux Unités Spatiales de Référence (USR : cf. ROSELT/OSS, D S ~ ,  2005). 

Avec les informations collectées au niveau 2 (charge animale, rayon de prélè- 
vement), il est déjà possible d'effectuer cette spatialisation. Les calculs suivants 
sont effectués : 

quantités prélevées par habitant et par saison pour chaque classe d ' u ~  
(groupe stratégique), 

rayon de prélèvements par saison et par type de centre d'activités (ou 
par groupe stratégique). 

Pour préciser les modèles, il est cependant recommandé d'effectuer des sui- 
vis de troupeaux (enquêtes du niveau 3) qui permettent de mieux quantifier le 
rayon de prélèvement et surtout de déterminer les indices de préférence en fonc- 
t ion des différentes qualités pastorales ou unités paysagères. 

Lorsque l'activité pastorale est structurante, les prélèvements sont calculés 
directement dans les Unités de Pratiques Combinées (UPC) qui ont  été délimitées. 

Formulaire d'enquêtes : questionnaire « Unité d'Exploitation » 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales. 

-p.p- 
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i Date de I'enquCte : 
ib )  N o m  de l'enquêteur : 

) Numéro d'identification de I'uE: 
2b) Réf. GPS de I'UE : X (longitude) = Y (latitude) = Altitude (m) = 

I Observatoire : 
3b) Pays : 

) Région (ou gouvernorat ou wilaya, etc.) : 

qb) Département (ou province ou délégation ou gouvernorat ou dairate) : 

qc) Arrondissement (ou secteur ou immadat) : 

qd) Communauté rurale (ou commune ou douar, etc.) : 
I Nom du centre de décision : 

gb) Entourer pour : village quartier hameau ferme isolée 
gc) Entourer pour : campement (ou ferme isolée) permanent ou temporaire : 

campement 

gd) Si temporaire. indiquez les mois de présence et la périodicité (annuelle, pluri-annuelle) : 

) Prénom et nom du chef d ' u ~  : 
6b) Âge : 

6c) Sexe : 
1 Ethnie / tribu : 

7b) Clan /fraction : 

Religion : entourer pour : musulmane chrétienne traditionnelle aucune autre 
Préciser la confrérie, si la religion est musulmane : 

) Niveau d'instruction : 
gb) Sinon, est-il alphabétisé ? Entourer pour : Oui Non 



ioa)  Le chef d ' u ~  est-il u n  immigré ? Entourer pour : Oui  Non 

lob )  Origine géographique (pays et région d'origine) : 
ioc )  Type d'immigration ? Entourer pour : saisonnitre annuelle plusieurs fois par an 

l i a )  Le chef d ' u ~  a-t-il migré au cours de ces quatre dernières années ? Entourer pour : Ou i  Non 
i l b )  Si oui, caractériser cette migration (cf. tableau) : 

l 
1 
1 

MODULE III - MOBILITE ET FONCTION SOCIALE D U  CHEF D'UE 

112a) Fonction d'autorité d u  chef de I'UE : 1 
Entourer pour : chef de village chef de terre maître des eaux maître de chasse maître de pôturage maître de pêche élu local sewice technique 
Préciser pour : autres 

i3a) Le chef d ' u ~  est-il membre d'un groupement (ou association o u  CIE) ? Entourer pour : Ou i  Non 

i3b) Préciser le nom et la fonction du groupement : 

Année(s) 

1 MODULE IV - COMPOSITION, ACTIVITES, FORCE DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE L'UE l 

Durée de la migration 
(nombre de mois 

ou d'années) 

Saison 

iqa) Composition de I'UE et détail des activités des membres actifs de I'UE (numéroter les activités effectuées par ordre d'importance et évaluer la part du revenu 
d'exploitation apportée par les activités complémentaires): 

Lieu 

(pays et 
région) 

Activité(s) exercée(s) 
(commerce, artisanat, 

salarié agricole. 
autre) 

N" 

IU 
=ordre d'importance ; R = part du revenu d'exploitation en % (lorsque cela est possible, ce revenu est quantifié). 

Age 

Objectifs visés : adaptation 
à des contraintes 

écologiques, raisons 
familiales. stratégie économique 

de I'uE, préciser 

Nom et 
prénom 

Part d u  
revenu de 

l'exploitation (%) 

Lien de 
parenté 
avec le 

chef d ' u ~  

Sexe Statut (chef 
de ménage, 
femme de. 
fils de. etc.) 

Scolarisé 

( 0  / N) 

Part de 
son activité 
dans une 

autre UE (%) 

Activité au sein de I'UE pour les membres actifs 

Agriculture 

I I R  

Élevage 

I R  

Artisanat 

I R 

Commerce Pêche 

I R 1  I R 

Chasse Autres 

I R  

Foresterie 

R I  

Aide de l ' É t a t  

R I  R 



Quelle est l'activité principale de I'UE ? - .  . . , 

i5b) Existe-t-il un réseau d'entraide autour de cette activité (corvée, travaux collectifs d'entraide. prêts d'argent ou de matériel. groupement de producteu 

autour d'une logique d'exploitation, etc.) ? 

15c) Quelle est la part du  revenu d'exploitation qu'apporte cette activité principale (en %) ? 

6a) Quelle est I'activité secondaire de I'UE ? 
16b) Existe-t-il u n  réseau d'entraide autour de cette activité (corvée. travaux collectifs d'entraide, prêts d'argent ou de matériel, groupement de producteu 

autour d'une logique d'exploitation. etc.) ? 
i6c)  Quelle est la part d u  revenu d'exploitation qu'apporte cette activité secondaire (en %) ? 

7) Quelles sont. en dehors d u  c h e f d ' u ~ ,  les personnes de I'UE qui ont  migré au cours des quatre dernières années? : 

8) VUE recrute-elle de façon temporaire de la main d'œuvre extérieure ? 

Période de l'année Pour quelle activité Nombre de personnes Part des produits d'exploitation utilisée pour la rémunération 
sollicitée (en sac de produit de récolte, en tête de bétail ou autre) 

Part du  revenu de 
l'exploitation (%) 

g) CUE dispose-t-elle des équipements suivants ? 
Entourer pour : Poste rad10 Poste tdldvision TdICphone Eau potable 
Préciser pour autres : 

N "  
(idem 

tableau 

Saison Année(s) 

O )  Qu'est-ce qui vous a conduit a pratiquer cette activité ? (héritage du  père, choix personnel, contraintes économiques. rentabilité. etc.) 

1) De quel équipement agricole disposez-vous ? 

Durée de la migration 
(nombre de mois 

ou d'années) 

Montant remboursé 

Activité(s) exercée(s) 
(commerce. artisanat, 
salarié aaricoie, autre) 

Lieu 
(pays et région) 

Équipement agricole 

tracteur 
charrue 
charrette 
bœufs de labour 

Objectifs visés 

État général Nombre Acquis 
année 

e n w M o d e d ' a c q u / s i t i o n  Montant 
(achat et crédit) 

Durée de 
remboursement 



I I I I I l I I I I I 
Champ n 1 

- 

2) Quels aménagements agricoles majeurs avez-vous réalisé au cours des dix dernières années? : 

3a) Champs cultivés (culture pluviale ou irriguee) ou mis en jachère par I'UE (tableau ci-dessous) : 

23b) Décrire les conditions du  principal type de mode d'accès d la terre : 

z jc)  Décrire les conditions du  deuxième type de mode d'accès à la terre : 

+a) Quel est le nombre de champs prêtes par le chef d ' u ~  ? 

24b) Durée des prêts des champs de I'UE : 

Positionnement du champ dans le aysage : 1 grand type géomorphologique. quaLe  de la 
terre. éloignement 

N b  de champs 
(espace cultivé 

d'un seul tenant 
/ pouvant 

réunir 
plusieurs 
parcelles) 

C h a m p i  

I Duree des prêts l Raison d u  prêt 
(< zans, / 2-4 ans, 
$-7 ans / > 7 ans) 

Date de 
mise en 
valeur 

Terroir 
villageois 

où se 
trouve 

le champ 

- 

À qui a-t-on prêté le champ 
(lien de parente avec le 

chef d ' u ~ l  ? 

ja) Quelle est l'utilisation des récoltes ? : 

Taille 
du  

champ 

Distance au lieu 
d'habitation : O m n  

(champ de case) 
moins de 30 mn, 

entre 30 m n  et i h, 
plus de i heure 

Exploitant du  
champ : chef 
d ' u ~ .  épouse 
du  chef d ' u ~ ,  
frère cadet 

du  chef d ' u ~ ,  
etc. 

Proportion 
autoconsomm.6e (%) 

sa) Avez-vous subi des contraintes économiques ou familiales qui vous ont  gêne dans cette campagne agricole ? : O U I  non 
26b) Si oui, lesquelles ? (manque de main d'œuvre, maladie. décPs, etc.) : 

2 6 ~ )  Quelle a été votre stratégie d'adaptation au cours de ce dernier evènement ecologique ? (migration, changement d'activité, etc., préciser) : 

la)  Avez-vous rencontré des contraintes majeures liees à des conditions d'ordre ecologique exceptionnelles ? : 

27b) Si oui, lesquelles ? (invasion de sautoriaux, sécheresse, etc.) ? : 

25b) Quels besoins alimentaires avez-vous couvert au cours de l'année écoulée avec le produit de vos recoltes ? (reponse en %) : 

2 5 ~ )  Comment a evolué votre production au cours des quatre années passées ? : 

25d) Quels objectifs en termes de production esperez-vous atteindre à l'issue de la prochaine campagne agricole ? : 

2 7 ~ )  Quelle a été votre stratégie d'adaptation au cours de ce dernier evènement ecologique ? (migration, changement d'activité, etc., préciser) : 

Mode d'accPs : 
héritage, achat. 
gage. échange, 

prêt, don, 
contrat. 

défrichage 
(libre), etc. 

I I I I 

Proportion vendue, 
échangée, donnée (%) 

Types de produits 

Obtenu de 
qui ? (père, 
mère, frère 
oncle, chef 
de village, 

communauté 
rurale, etc. 

Proportion stockée 
et réinvestie (%) 

I 1 
Superficie (ha) 

Proportion 
des pertes (%) 

Production escomptée 

Ce champ 
est-il en 

jachere ou 
cultivé ? 

Espèces cultivées 
(préciser si combinées) 

petit mil, sorgho 
(gros mil), pois de 

terre, fonio, riz, 
arachide. vergers, 
maraîchage, etc. 

Espèces [Rendement 

! 

Effectuez-vou 
une rotation, 

succession 
interannuelle 

laquelle et 
depuis 

quand ? 



m a )  Quelles-sont, selon vous. les pratiques agricoles qui exposent le sol à la dégradation ? 
28b) Pensez-vous que la culture de certaines céreales épuise particulièrement les sols ? Entourer : 
z8c) Si oui, lesquelles ? 
28d) Connaissez-vous des techniques qui permettent de conserver le sol ? Entourer : 

1 28e) Si oui, lesquelles mettez-vous en pratique et depuis quand? 

OUI non 

oui non 

1 MODULE VI - AC~VITE PASTORALE 

29) Qu'est-ce qui vous a conduit .3 pratiquer cette activité ? : (heritage du  père, choix personnel, contraintes economiques, rentabilité, etc.) 
3oa) Disposez-vous d'un équipement particulier pour l'&levage ? Entourer : oui non 

job)  Si oui, lesquel ? (enclos. etc.) 

30c) Avez-vous emprunte de l'argent pour l'acquérir ? 

30d) Quel montant vous reste-t-il A rembourser ? 

31a) Quels types d'animaux possède I'UE, leur effectifet mobil i te ? 



Composi t ion des troupeaux présents (hors transhumance) menés au pâturage, pour  chaque saison (si le circuit d e  pâturage varie selon les saisons : 

Ib) Saison a : 

Identification 
du trouDeau 

Composition (effectifs) du 
troupeau par espècejrace 

et catégorie d'âge 
(jeunes / adultes) 

Mené au pâturage avec 
d'autres animaux 

d'autres LIE 

(Oui / Non) 

Mode de conduite 
(surveillé : 5 

libre divagation : L) puits. forage, 
accessibilité au parcours, cours d'eau) 
accessibilité aux c oints ' 

Saisons b à n : 

d'eau) ' 1 1 
Troupeau i 

Identification 
du troupeau 

Troupeau 2 à n 1 

Composition (effectifs) du 
troupeau par espècelrace 

et catégorie d'âge 
(jeunes / adultes) 

1 

Mené au pâturage avec 
d'autres animaux 

d'autres UE 

(Oui / Non) 

Mode de conduite 
(surveillé : 5 

libre divagation : L) 

Critere principal de choix 
du circuit de pâturage 

(disponibilité pastorale, 
accessibilité au parcours, 
accessibilité aux points 

d'eau) 

cours d'eau) 

2 )  Quelles sont les pertes de I'UE et  les raisons (épidémies, vo l  d e  betail, autre) au cours des trois dernieres années ? : 

Troupeau i 

Année 1 Raisons Évaluation des pertes d'animaux 

/ Ovins 1 Bovins 1 Caprins ( Camélins 
I I I I I I I 

- r 

;3a) Quelle est la product ion animale annuelle ? : 

Troupeau 2 A n 1 



Non 

33b) Quelle part des besoins alimentaires avez-vous couvert au cours de l'année écoulée avec les produits d'élevage (%) ? : 

33c) Comment a évolué votre production au cours des trois années passées ? 

34a) Benéficiez-vous de l'appui d'un service vétérinaire ? 
34b) Si oui, lequel ? : 

34c) Quel est le coût de la dernière campagne de vaccination ? : 

35) Utilisez-vous du  complément alimentaire pour les animaux d'élevage (bovins, ovins. caprins. camklins) ? Entourer O u i  

36a) CIJE pratique-t-elle le contrat de fumure ? Entourer O u i  Non 

36b) Si oui, 

Quand les contrats sont systématiques, entourer pour Une fois par an Plusieun fois par an (b prdciser) 

Quand les contrats sont occasionnels, préciser le dernier en date : 

37a) Quelle est la dernière année où vous avez pratiqué le contrat de fumure ? : 

37b) Durant cette année, préciser en relation avec quels centres de décision (village, campement. etc.) se sont faits le(s) contrat(s) de fumure ? 

1 40) Produits de cueillette, ramassage et coupe à vocation domestique : l 

Saison 

38a) Avez-vous subi des contraintes économiques ou familiales qui vous ont gêné dans cette campagne d'élevage ? : Ou i  Non 

38b) Si oui. lesquelles ? (manque de main d'œuvre, maladie, décés, etc.) : 

38c) Quelle a été votre strategie d'adaptation au cours de ce dernier kvènement ? (transhumance, changement d'activité, etc., préciser) : 

39a) Avez-vous rencontré des contraintes majeures liées .i des conditions d'ordre écologique exceptionnelles ? : Ou i  Non 

39b) Si oui, lesquelles ? (sécheresse, pluies froides, etc.) ? : 

39c) Quelle a été votre stratégie d'adaptation au cours de ce dernier évènement écologique ? (transhumance, changement d'activitk, etc.. préciser) : 

Distance estimee au centre de decision (15 rnn, ih. 112 journee. i jour, +) 

Produits 
prélevés 
ont bois 

Adeuvre et 
bois mort) 

Quelle en était la contrepartie Avec quels agriculteurs ? 
Nom et prénom 

Epoque du 
>;élèvement c 
(mois dans 

Irann6e 

pr$:ft:i;éan 
(quelle mesure ?) 

Centre de décision (village, campement, etc.) 

Trpe 
'uti isation 

Quantité 

Transformation ou 
usages pratiques : 
boisson fermentée, 
jus de fruit. cuisson 

du repas. médicament 
huile, construction, 

&clairage, autre 
(préciser) 

Unité de 
mesure 

Faut-il une autorisation 
pour le prélever ? 

Oui / Non 
si Oui, quelle 

autorité la 
fournit 

Où s'effectue 
le prélèvement ? 

Technique de 
prelèvement : 
(ramassage. 

coupe, 
cueillette) 

Sur quel 
terroir 

villageois ? 

ui se charge 
?e le prélever ? 
Femmes, 
Hommes, 
Enfants. 
indifferent 

Distance en tps 
de marche 
(15 rnn. ih ,  
112 journée 
i jour, + ?) 



) 
Q u ~ l l e s  sont e s  pratiques forestières qui exposent les végétaux i la d6gradation ? : 

41) Produits de cueillette, ramassage et coupe : 

3a) Existe-t-il des especes vbgétales que VOUS souhaiteriez protéger ? : entoure1 

43b) Classez-les par ordre d'importance et précisez leur intérêt. 

Produits 
prélevés 

idont  bois 
œuvre et 

bois mort) 

Où s'effectue 
le prélèvement ? 

Technique de 
 rél lève ment : 

Époque du 
prelèvement 
(mpis dans 

l année 
(ramassage, 

coupe, 
cueillette) 

Oui  Non 

T pe 
d8uti(sation 

ui se charge 8 e le ' prelever i 
Femmes, 
Hommes, 
Enfants. 
indifférent 

44) Est-ce que dans votre famille, on se soigne avec les plantes ? : 

45a) Connaissez-vous des espèces dangereuses pour l 'homme ou pour l'animal ? : 

45b) Si oui. précisez lesquelles ? : 

Faut-il une autorisation 
pour le prélever ? 

Oui / Non 
si Oui, quelle 

autorite la 
fournit 

Plantes 

o u i  
Ou i  

Transformation ou 
usages pratiques : 
boisson fermentee, 

JUS de fruit, cuisson 
du repas, médicament 

huile. construction. 
éclairage. autre 

(préciser) 

p r $ ~ ~ ~ ; é a n  
(quelle mesure ?) 

Quel est leur intérêt 

Non 

Non 

Quantite 

ii n 1 

Unit6 de 
mesure 

46a) Existe-t-il des animaux (domestiques o u  sauvages) vous posant des problèmes dans votre exploitation ? : entourer O u i  Non 

46b) Si oui, précisez lesquels ? : 

Toxiques pour l'animal Plantes 
1 

Toxiques pour l 'homme 

Lequels Quel problème vous posent-t-ils ? 

47a) Au contraire, existe-t-il des animaux (domestiques ou sauvages) que vous souhaiteriez protéger ? : entourer O u i  Non 

47b) Si oui, précisez lesquels ? : 

1 

Lequels Pour quelle raison ? 
1 I I 



48,) Dans le cadre de vos activités, avez-vous constaté la raréfaction de certaines ressources ? : Oui Non 

48b) Si oui, précisez lesquelles ? : 

Lesquelles (eau, pâturage, sol, etc.) ? Depuis quand ? 
1 

49a) Avez-vous déjà participé à une démarche de protection, de surveillance ou de réhabilitation de certaines ressources ? : Oui Non 

49b) Si oui, lesquelles ? : 

Date 1 Action engagée Démarche individuelle (qu'est-ce qui  vous a motivé ?) 1 Démarche collective (expliquer le contexte) 

5oa) Quelles sont les questions d'environnement soulevées dans le village (centre de décision auquel vous êtes rattaché) ? 

5ob) Quels types de réponses y sont apportées ? (projets, migration. solidarité villageoise, etc.) : 



Troisième échelle d'investigation : 
caractérisation et suivi 

des pratiques d'exploitation 
des ressources naturelles 

Dans un premier temps, le programme ROSELT propose essentiellement des 
méthodes harmonisées de caractérisation des pratiques d'exploitation et d'évalua- 
t ion des prélèvements sur les ressources naturelles végétales. Progressivement, 
des méthodes harmonisées pour les autres types de ressources naturelles (<< sol >> 

et << eau >>) seront proposées. 

Objectifs et principes généraux du dispositif 
de collecte des donnies 

Les investigations dans ce paragraphe concernent l'échelle d u  champ ou d u  
troupeau (unités de conduite des pratiques d'exploitation) à partir desquelles les 
exploitants vont appliquer des pratiques d'exploitation des ressources naturelles 
sur le territoire de l'observatoire. Les objectifs généraux de toutes les informations 
collectées à ce niveau sont les suivants : 

1 )  Caractérisation approfondie des pratiques d'exploitation des ressources 
naturelles en vue de préparer leur spatialisation, et méthode de suivi ; 

2) Caractérisation des associations de pratiques sur un même espace (pra- 
tiques combinées) et du degré d'investissement de l 'homme qui en 
découle (typologie des pratiques combinées / degré d'artificialisation) ; 

3) Évaluation des quantités de produits d'exploitation agricole en fonction 
des pratiques d'exploitation et de la qualité du sol ; 

4) identification des règles de répartition spatiale des pratiques d'exploitation ; 

5) Évaluation des prélèvements de végétation naturelle, et des aires de pré- 
lèvements effectués selon les différentes activités. et méthode de suivi. 

Les investigations à ce niveau sont organisées en plusieurs séries d'enquêtes : 

Des enquêtes << principales >> sur l'activité agricole et l'activité pastorale. 
Tous les observatoires ROSELT sont à vocation agro-pastorale. 

-- 

GUIDE ROSELT / OSS POUR L'ÉVALUATION ET LE SUIVI DES PRATIQUES D'EXPLOI 



Des enquêtes sur les autres activités d'exploitation des ressources natu- 
relles qui, dans les zones arides et semi-arides couvertes par le pro- 
gramme ROSELT, ne structurent jamais le paysage d'un point de vue 
spatial, mais ont  un  impact significatif en terme de prélèvements des 
ressources naturelles. Ces enquêtes << secondaires >> concernent pour le 
moment, dans ce document, la seule activité de prélèvement de bois- 
énergie. 
Avec le test de ce guide sur les observatoires ROSELT dans les deux pro- 
chaines années, d'autres activités secondaires pourront être identifiées 
selon leur importance en terme de quantités prélevées de ressources 
naturelles et de nombre d'observatoires du réseau concerné. II sera alors 
nécessaire de proposer des méthodes consensuelles d'évaluation de ces 
acticités de prélèvements. 
Dans tous les cas, ces enquêtes secondaires ne sont appliquées que 
lorsque I'activité a été identifiée au deuxième niveau d'investigation. 

La pratique, selon Teissier (1979 ; cf. Lhoste P., 1987) << est la façon dont I'opé- 
rateur met en œuvre une opération technique ... la technique est considérée comme u n  
ensemble d'opérations ayant unefinal i té de production >>. Le terme de pratique d'ex- 
ploitation désigne une action concrète d'exploitation des ressources naturelles 
(végétation, sol, eau) par une unité d'exploitation, selon : 

une stratégie d'exploitation (commerciale ou d'autosubsistance), 

un  vecteur de production (espèces cultivées pour la pratique agricole et 
espèces/races élevées pour la pratique pastorale), 

les caractéristiques du milieu (ressources utiles) où cette action est 
appliquée, 

et un  objectif de niveau de production 

Cette action se caractérise (cf. Tableau 2) par l'association de moyens tech- 
niques (techniques culturales ou d'élevage : investissements préalables, tech- 
niques de travail du  champ ou de conduite de troupeau, techniques de gestion de 
la fertilité ou de renouvellement du  troupeau, de gestion des risques et d'optimi- 
sation de la production), de moyens humains e t  matériels. 

S'il s'agit d'une pratique agricole, elle est appliquée sur un  champ. Elle va 
dépendre de la stratégie du chef d'exploitation, notamment en termes de gestion 
des risques, pour remplir son objectif de production sur l'ensemble des champs 
de I'uE. S'il s'agit d'une pratique pastorale, elle va s'appliquer le long d'un circuit 
de pâturage du troupeau. Les ressources naturelles utiles et contraignantes en 
zones arides et semi-arides sont le sol et I'eau pour I'activité agricole, le pâturage 
et I'eau pour l'activité pastorale. 



Tableau 2 : Moyens techniques, humains et matdriels des pratiques agricoles et pastorales 

Le terme CC pratiques combinées >> designe la superposition simultanée ou 
successive sur un même espace (échelle de l'unit6 paysagère), à I'echelle de la sai- 
son ou de l'année, de plusieurs pratiques d'exploitation des ressources naturelles 
qui marquent le paysage, en terme d'occupation du sol qui en découle. Si l'activité 
agricole est structurante d'un point de vue spatial, chaque classe de pratiques 
combinées est constituée d'une pratique agricole, associée ou non à une ou plu- 
sieurs autres pratiques agricoles, plus éventuellement d'autres pratiques non agri- 
coles. La reciproque est vraie si I'activite pastorale est structurante d'un point de 
vue spatial. 

I 

Le degré d'artificialisation désigne le degre d'investissement de l'homme sur 
le milieu. II mesure l'effort fournit par les hommes pour exploiter le milieu. La 
méthode pour élaborer cet indice est decrite page 54. 

Le champ désigne un espace cultivé d'un seul tenant, par un ou plusieurs 
exploitants, pouvant reunir plusieurs parcelles agricoles. 

Moyens 
techniques 

Moyens 

Élements de pratique agricole 

. Amenagement en terrasses, digues ; 

. Construction de canaux d'irrigation ; 

. Techniques de defrichement specifiques 
pour une premiere mise en valeur agri- 
cole;  

. etc. 

Preparation d u  champ (coupe des 
arbustes apres une jachere ou une sai- 
son seche, labours) ; 

.Techniques et fréquences des semis ; 

sarclages ; 
. Techniques, frequences et duree des 

Techniques et duree des recoltes ; 

etc. 

- Jacheres ; 

. lntrants engrais, fumier, utilisation 
sur piacebes résidus de cultures, etc.) ; 

-Cultures associees dans le temps et 
dans l'espace ; 

. insecticides ; 
' etc. 

Type de main d'œuvre (familiale, sala- 
ribe), temps de travail annuel ou saison- 
nier. 

Tracteur, charrue, etc. 

Moyens 

Investissements 
prealables Pour 
amenager les res- 

utiles 
( c o n s e r v a t i o n ,  
acces). 

Techniques de tra- 
vail du  champ ou 
techniques spa- 
tiales de conduite 
du  troupeau. 

Techniques de 

y t t i g  $E~ l;wt; 
renouvel lement 
du troupeau, de 
gestion des ris- 
ques et d'optimi- 
sation 
productionde la 

humains 

Élements de pratique pastorale 

. Amelioration des parcours avec le brûlis ; 

. Mise en place de pare-feux ; 

. Techniques de defrichement pour I'accPs 
du  troupeau sur de nouvelles zones ; 

. Enrichissement en esphces fourrageres, 
(ligneuses ou herbackes) ; 

. Construction de puits, forages, mares 
artificielles ; 

. Parcellisation (clôtures, haies). 

. Mode de prelèvements pastoraux (brou- 
tage. emondage, fauche, etc.) ; 

Type (ou mode) de conduite du  troupeau 
au pâturage libre, surveillé, conduit sur d '  parcours* gar en Ou au piquet) ; 

Techniques d'abreuvement (rythme, equi- 
pements). 

. Allotement (ou technique dtagrkga-l 
t ~ o w  constitution d'ensembles d'ani- 
maux en groupe) : 
mixtes, monosp6cifiques, etc. ; 

Cornpiement alimentaire ; 

. Soins des animaux : vaccination. 

Type de main d'oeuvre (familiale, salar16e). 
temps de travail annuel ou saisonnier. 

Citerne. puisards, etc. Moyens rnatbriels 



Le troupeau est un  ensemble d'animauxgérés defaçon homogéne, en une même 
unité technique de gestion (Landais et al., 1987 et Lhoste, 1987). Cette notion est à 
distinguer de celle de cheptel, ensemble d'animaux appartenant b un même individu 
ou un même groupe (Lhoste, 1986). Plus précisément, le troupeau désigne un 
groupe d'animaux sauvages ou domestiques, monospécifique ou non, qui exploi- 
tent ensemble les ressources naturelles selon la même logique d'exploitation. À 
l'heure actuelle, dans le cadre de ROSELT, seules des méthodes d'évaluation et de 
suivi des troupeaux domestiques sont proposées. 

Enquêtes « pratiques agricoles » (principal) 

Objectifs 

Les enquêtes cc pratiques agricoles >> ne sont menées que si l'activité agricole 
structure l'espace dans le territoire de l'observatoire (cf. Introduction). 

Dans ce cas, les objectifs principaux des enquêtes cc pratiques agricoles >> 

sont les suivants : 

1) II s'agit de caractériser de manière plus approfondie les pratiques d'ex- 
ploitation agricole des ressources : élaboration de la typologie des pra- 
t iques agricoles avec la description, pour  chaque pratique, des 
techniques culturales, des moyens humains et matériels employés, qui 
la caractérisent. À partir de là, des indices spécifiques de productivité 
agricole et de pression agricole sur le milieu peuvent être calculés. 

2 )  Les informations collectées permettent de préciser les valeurs de pro- 
ductions agricoles évaluées au niveau 2 avec des mesures adaptées au 
moment des récoltes. De plus, le champ étant localisé géographique- 
ment, il devient possible d'établir la correspondance entre les pratiques 
d'exploitations agricoles, la qualité des sols et la production. 

3) Les informations étant collectées sur les champs eux-mêmes, les lieux 
d'application des pratiques agricoles sont positionnés par rapport aux 
centres d'activités et aux unités paysagères. Ces enquêtes doivent per- 
mettre de connaître quelles sont les combinaisons éventuelles des pra- 
tiques agricoles sur les mêmes espaces (à l'échelle du paysage et non à 
l'échelle du  champ), et leur association spatiale éventuelle avec d'autres 
pratiques non agricoles, qui marquent cependant le paysage d'un point 
de vue occupation du  sol (activité pastorale, extraction minière, etc.) : 
élaboration de la typologie des pratiques combinées ; définition des 
règles de répartition spatiale des pratiques (par rapport à la qualité du  
sol et aux centres d'activités). 



Le SIEL, à travers ses modèles de spatialisation des pratiques d'exploita- 
tion, permet de délimiter les espaces sur lesquels s'appliquent les pra- 
tiques combinées et d'en connaître l'extension spatiale. Les autres 
activités qui ne marquent pas spécifiquement le paysage d 'un point de 
vue occupation du sol, mais qui ont  un  impact significatif sur les res- 
sources, sont pris en compte dans les modèles de spatialisation des pré- 
lèvements, rapportés aux USR (ROSELT/OSS, D S ~ ,  2005). Tout ceci est 
dirigé par le postulat selon lequel dans les zones arides et semi-arides, 
il est fréquent que plusieurs utilisations de la même ressource soient 
effectuées simultanément ou  successivement dans le temps au même 
endroit. 

4) Pour chaque classe de pratiques combinées, un  degré d'artificialisation 
est calculé. 

5 )  Enfin, des informations spécifiques sont collectées pour évaluer les pré- 
lèvements de végétation effectués selon les pratiques d'exploitation, en 
vue de leur spatialisation et leur suivi. 

Deux formulaires d'enquêtes << pratiques agricoles >> sont proposés dans ce 
guide, selon un mode d'échantillonnage spécifique (cf. ci-dessous). 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode d'échantillonnage 

Un double ec\~antil lonnage adapté à la spatialisation des pratiques 
d'exploitution des ressources rruturelles 

Afin d'atteindre les objectifs décrits ci-dessus, notamment vers la construc- 
t ion des unités de pratiques combinées, via les modèles de spatialisation d u  SIEL, 
il est fortement conseillé de combiner deux types d'échantillonnage pour sélec- 
tionner les champs sur lesquels les investigations seront menées. 

Le premier type d'échantillonnage doit permettre de sélectionner tous les 
champs de quelques unités d'exploitation sélectionnées parmi celles déjà enquê- 
tées au niveau 2. Les informations collectées auprès du chef d'exploitation sur ce 
type de champs permet d'approfondir les aspects concernant les pratiques d'ex- 
ploitations elles-mêmes (typologie des pratiques, production, degré d'artificialisa- 
tion) : champs de type a. 

Le deuxième type d'échantillonnage doit permettre de sélectionner des 
champs disposés le long d'un gradient kilométrique (gradient de pression anthro- 
pique) autour des centres d'activités identifiés au niveau i : champs de type b. Les 
informations collectées auprès des autorités locales e t lou  conseils des anciens 
permettent de décrire succinctement les pratiques appliquées sur ces champs 

-. 
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(questionnaire allegé), de faire ainsi la liaison avec la typologie des pratiques d'ex- 
ploitation, et surtout de comprendre l'organisation spatiale des pratiques : suc- 
cession, du centre d'activite à la pdripherie ; association/combinaison spatiale. 

Dans un cas comme dans l'autre, les champs doivent être localises à I'aide 
d'un GPS. Le recoupement a posteriori, à I'aide d'outils sic, avec les cartes des 
centres dlactivitCs et de qualit6 des sols, contribue : 

à determiner les régles de répartition spatiale des pratiques d'exploita- 
tion, 

à calibrer les donnees d'entree et les paramétres du modéle de spatiali- 
sation des pratiques d'exploitation du SIEL (ROSELT/OSS, 1x3, 2005). 

Champ a) 
au sein des Unités 
d'Exploitation sélectionnées 

le long œ rransects 
kilométriques (gradient 
de pression humaine) 

Figure 2 : Champs sdlectionnb sur l'observatoire de Banizoumbou (Niger), 
selon le double kchantillonnage adaptd à la spatialisation des pratiques d'exploitation 

(Loireau, 1998). 

U n  échantillonnage compldmentaire adapté à la validation de la carte 
des Unités de Pratiques Combinées 

Dans le cadre du SIEL, la carte des unites de pratiques combinees (upc), &la- 
boree via les modéles, doit être validee. Des champs supplCmentaires doivent être 
identifies pour une deuxiéme serie d'enquêtes alldgees post-modelisation (de type 



champs b). Ce dernier type d'echantillonnage doit permettre d'avoir une repré- 
sentativité spatiale des upc. 

Calci~l de I'échantillon adapté 

La taille finale de I'échantillon des champs doit se rapprocher au maximum 
de la valeur cent pour permettre une validation statistiquement fiable de la carte 
des Unités de Pratiques Combinées. Si les moyens humains et matériels sur I'ob- 
servatoire le permettent au cours d'une période d'observation ROSELT (par exemple 
un projet de recherche a été greffé sur I'observatoire), cet échantillon peut être 
supérieur à cent. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que les champs retenus 
soient répartis sur le territoire de I'observatoire pour couvrir l'ensemble de la 
diversité paysagère. Le plus grand nombre de champs sont de type b, étant don- 
nés les besoins de représentativité spatiale et I'enquête allégée sur ce type de 
champs. 

Le calcul de I'échantillon et l'identification des champs se font selon la 
démarche suivante : 

1) Une fois que les unités d'exploitation sans activité agricole ont  6té écar- 
tées, l'enquête << pratiques agricoles >> sur les champs de type a est réa- 
lisée sur l'ensemble des champs des unités d'exploitation sélectionnées. 
Chaque unité d'exploitation enquêtée au niveau 2 appartient à un  type 
d'unité d'exploitation (cf. typologie elaborée au niveau 2). Dans chaque 
classe, les UE ont  donc globalement les mêmes caractéristiques, dont  le 
nombre moyen de champs. 
Le taux de sondage est alors variable selon le nombre de champs par 
unité d'exploitation ; I'échantillon total de champs devant se rapprocher 
du  quart de I'échantillon global (25). 

Exemple de calcul de la taille du sous-échantillon des UE 

5 (114 du  nombre de I'échantillon global) x (nombre d ' u ~  de la classe) 
(nombre total de champs dans la classe) 

Les UE sont ensuite selectionnees dans chaque classe d ' u ~  selon la dis- 
ponibilité et l'implication d u  chef d'exploitation. 

2 )  Les enquêtes agricoles sur les champs de type b sont realisées sur u n  
nombre de champs devant se rapprocher de la moit ié de I'échantillon 
global (50). Les critères de sélection sont ensuite essentiellement liés au 
nombre de transects et à leur positionnement dans l'espace. 
Chaque transect part d'un centre d'activités sélectionné au niveau i et 
s'en éloigne selon un gradient de pression anthropique. Toute parcelle 
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traversée le long d'un transect est sélectionnée. II est préférable de ne 
pas avoir d'interruption le long du transect. Le nombre de transects par 
centre d'activités est fonction de la diversité paysagère autour du centre 
d'activités. II est conseillé de choisir le nombre de transects et leur direc- 
tion suite à une analyse des images disponibles : photos aériennes ou 
composition colorée d'une image satellitaire. II est préférable que 
l'image utilisée corresponde à la saison des récoltes des champs, 
période où s'exprime le mieux l'occupation des sols. 
Si cela est possible, il est intéressant de favoriser le passage du transect 
sur les champs sélectionnés selon le premier mode d'échantillonnage 
(champ de type a), afin de faciliter la liaison entre les deux modes 
d'échantillonnage et d'augmenter l'échantillon le long des transects. 

3) Enfin, pour valider la carte résultante des upc, la taille de l'échantillon 
global est complétée à la valeur minimum de cent, en essayant d'avoir 
un nombre équivalent de champs (tout échantillonnage confondu) par 
type d ' u~c .  Étant donné que le nombre de type d ' u ~ c  obtenu par la modé- 
lisation SIEL est généralement de l'ordre d'une dizaine à l'échelle des 
observatoires ROSELT, et que la taille de l'échantillon global de champs 
est de l'ordre d'une centaine, il faut viser, en fonction du nombre de type 
~ ' U P C ,  une dizaine de champs par type d 'u~c .  
Si une sélection de centres d'activités a été faite au niveau 1, les champs 
échantillonnés peuvent être relativement concentrés sur certaines par- 
ties de I'observatoire. II est alors d'autant plus possible que certains 
types d ' u ~ c  soient peu représentés d'un point de vue spatial. Dans tous 
les cas, il faut éviter d'avoir moins de dix champs par type d ' u ~ c  pour la 
validation. 

Données à collecter 

Les données sont collectées sur les champs grâce à un questionnaire d'en- 
quête qui varie selon le mode d'échantillonnage. En dehors des spécificités des 
modules I (références géo-administratives de l'enquête) et II (positionnement du 
champ), les données collectées sur les champs de type b, et les champs complé- 
mentaires pour la validation des upc, sont moins approfondies sur les modules III 
(occupation du sol), IV (historique d'occupation du sol et production) et V (pra- 
tiques associées). Le module VI sur les techniques culturales ne concerne que les 
champs de type a. 

1) Module I : Références géo-administratives de I'enquête 

II s'agit de collecter les informations géo-administratives pour : 

positionner le champ au sein du territoire de l'observatoire ; 



faire le lien avec la clé d'échantillonnage : I'UE quand le champ est 
de type a ; le transect quand i l  est de type b ; 

identifier l'exploitant actuel du  champ, ainsi que son rattachement 
à un  centre d'activités identifié. Cela permettra notamment de vali- 
der la carte des territoires potentiels d'exploitation issue des 
modèles du SIEL. 

2) Module II : Caractéristiques géographiques d u  champ 

II s'agit de collecter les informations nécessaires pour localiser (coor- 
données CPS, taille et forme, caractéristique physique du  milieu) le plus 
précisément le champ a posteriori sur des cartes et images satellites (sic) 
(cf. p. 82) : qualité des sols et centres d'activités (définition des règles de 
répartition des pratiques d'exploitation), unités de pratiques combinées 
(validation des modèles du  SIEL). Les informations doivent être suffi- 
samment précises pour dessiner a posteriori le contour du  champ sur 
une image et calculer une superficie pour chaque champ. 

3) Module III : Occupation du  sol et espèces cultivées associées 

Les informations collectées dans ce module concernent l'occupation du  
sol (d'un point  de vue spatial et temporel) dans le champ sur une année 
donnée. 
Trois grands types d'occupation du sol sont distingués : champs culti- 
vés, jachères, friches. Pour les champs cultivés, selon les espèces culti- 
vées, la dist inction est faite entre monoculture, polyculture et 
arboriculture. Pour les jachères et les friches, leur âge est précisé. Les cri- 
tères de choix et les changements majeurs dans le passé ne sont notés 
que pour les champs de type a. 

4) Module IV : Historique d'occupation d u  sol et productions agricoles 

II s'agit ici de déterminer la date de la première mise en valeur du  
champ, les cycles de cultures interannuels depuis mémoire d 'homme 
(deux générations), les successions des périodes pendant lesquelles les 
mêmes cycles de cultures sont appliqués, les évènements exceptionnels 
antérieurs. Chaque période correspond à un type de pratique d'exploita- 
tion. Les critères de changement d'affectation parcellaire ne sont 
demandés que sur les champs de type a. 
Pour la dernière période (cinq ans), des informations précises sur I'oc- 
cupation du sol et la production agricole sont demandées seulement 
pour les champs de types a. Pour l'année en cours lors de l'enquête, i l  
s'agit non seulement de mesurer la production agricole, mais aussi 
d'identifier les résidus de cultures ainsi que leur utilisation, évaluer les 
phytomasses épigées laissées sur pied pour un usage pastoral. 



Les questions posées permettent également de connaître la dynamique 
du champ en terme de capacité de production. 
Pour les champs de type b, le module VI sur les techniques culturales 
n'existe pas, seule la question de l'utilisation de fertilisants durant les 
cinq dernières années est posée à ce module IV. 
Les valeurs de productions agricoles sont mises en relation avec les pra- 
tiques d'exploitation et la qualité du sol. Les valeurs de phytomasse épi- 
gée sur pied servent à estimer le fourrage disponible pour l'activité 
pastorale. Les questions posées permettent également de connaître la 
dynamique du champ en terme de capacité de production. 

5) Module V : Pratiques associées liées à d'autres activités 

Les informations collectées dans ce module permettent d'identifier les 
pratiques d'exploitation autres qu'agricole (pastorale, forestière) qui 
sont associées à ce champ. Cela est utile pour construire la typologie des 
pratiques combinées et rendre compte ainsi du multi-usage éventuel de 
la végétation naturelle. 

6) Module VI : Itinéraire technique et pratiques associées lors de la dernière 
campagne agricole 

Ce module ne concerne que les champs de type a (uE). Les questions 
posées permettent : 

d'identifier les étapes de l'itinéraire technique ; 

de décrire les pratiques associées (par exemple : apport d'intrants) 
et les techniques utilisées (par exemple : type d'intrant selon telle 
technique) ; 

d'identifier les raisons qui ont motivé les choix du chef d ' u ~  ; 

de qualifier et quantifier les investissements réalisés (à chaque 
étape, main d'œuvre, temps de travail, quantité de semences, de 
fertilisants, etc.). 

Ces informations permettent de décrire précisément les pratiques d'exploita- 
tion agricole et aident à construire le degré d'artificialisation, ainsi que l'indice de 
risque de degradation des sols, qui leur sont associés. 

Méthode de collecte et de suivi des données 

Diagnostic 

Les données sont collectées à l'échelle du champ. L'enquêteur doit se rendre 
sur chacun des champs qui est sélectionné selon les différents modes d'échan- 



tillonnage, muni  des questionnaires et d'un GPS. Les questions sont posées au 
chef d ' u ~  (champs UE, type a) ou  aux autorités locales compétentes (champs sur 
transects, type b), et la discussion se déroule sur le champ lui-même. II peut être 
parfois nécessaire de compléter les informations collectées sur le champ de retour 
dans les centres d'activités correspondants, afin de rencontrer d'autres per- 
sonnes-ressources. 

L'enquête sur les champs de type a, UE, a lieu au moment de la récolte 
(notamment pour avoir une information complète sur le module IV : historique 
d'occupation du sol et production agricole). Les pesées des cinq éléments de pro- 
duction (botte, sac, etc.) sont effectuées sur le champ lui-même (utilisation d'une 
balance adéquate) ou  de retour au lieu de résidence du chef d'exploitation en dis- 
tinguant la production agricole propre et les résidus de cultures utilisés comme 
complément alimentaire animale ou autre (à préciser). L'estimation de la phyto- 
masse épigée laissée sur pied peut nécessiter la collaboration des phyto-éco- 
logues chargés des mesures de végétation sur l'observatoire. Les mesures 
peuvent être effectuées par eux au moment des récoltes ou par une ou (plusieurs) 
personnes chargée(s) des enquêtes agricoles, mais formée(s) à ce type de 
mesures par les spécialistes chargés des mesures de végétation ou des agro- 
nomes. Les résultats principaux sont rapportés sur le formulaire d'enquête. 

Pour les autres questionnaires (type b) sur les champs le long des transects 
ou sur les champs pour valider la carte des upc résultante du SIEL, ils peuvent être 
menés au contraire lorsque les agriculteurs ne sont pas trop occupés au travail 
des champs, c'est-à-dire plutôt pendant les saisons sèches (d'octobre à mai pour 
les observatoires sahéliens avec un climat bimodal, entre les deux saisons de 
pluies pour les observatoires du Nord  Sahara). II est conseillé de marquer les 
bornes de départ et d'arrivée des transects de manière pérenne (borne cimentée 
par exemple), afin de garantir le retour au même point à la période suivante. 
Attention, lorsque le transect traverse une zone sans champ agricole, c'est à dire 
qui n'aurait jamais encore été cultivée (ni jachère, n i  friche), elle doi t  être notée 
comme u n  numéro de champ avec comme seules informations celles concernant 
les modules I (question i à 4), module II, module II I  (question 8), et module V. 

Pour réaliser ce travail de terrain, il est souhaitable qu'un (ou deux) scienti- 
f i que (~ )  ayant l'habitude de mener des enquêtes agronomiques puisse(nt) enca- 
drer et suivre une équipe de techniciens (ou stagiaires) qui pourront se charger de 
faire eux-mêmes les enquêtes et de les actualiser dans le cadre d'une surveillance 
à long terme. II faut favoriser au maximum, lorsque cela est possible, la prise en 
charge de ce type d'enquêtes par les services techniques agricoles de l'État. 

II ne faut pas négliger le temps passé ensuite à la saisie des données collectées. 
Les techniciens ou stagiaires peuvent avoir également ce rôle de saisie, avec I'en- 
cadreur scientifique qui puisse contrôler la qualité de la saisie. 



Surveillnnce 

À chaque période d'observation, une tournée de terrain avec les mêmes chefs 
d'exploitation sur les champs de type a, avec le premier formulaire rempli en main, 
doit permettre de vérifier si les données sont les mêmes et d'actualiser rapide- 
ment les informations qui auraient changé. II est important de pouvoir noter alors 
les champs qui seraient éventuellement sortis de l'unité d'exploitation, et d'inté- 
grer avec un nouveau questionnaire les éventuels nouveaux champs. II faut véri- 
fier également si l'échantillonnage de la période précédente ne doit pas être 
adapté en fonction des adaptations éventuellement déjà réalisées au niveau 2 

(cf. p. 52). 
En fonction des moyens disponibles (humains et financiers) pour la sur- 

veillance et l ' implication du cultivateur, un  suivi annuel des productions agricoles 
(module IV, questions 13 et 14 seulement) peut être réalisé sur l'ensemble des 
champs de type a). Comme cette collecte de données est très allégée, i l  peut être 
même envisagé d'augmenter le nombre d'observations auprès des exploitations. 

Pour les champs de type b, un  passage une fois tous les quatre ans doit être 
systématiquement effectué. Si un évènement climatique ou socio-économique 
d'une grandeur exceptionnelle est mis en évidence par les autres observations sur 
l'observatoire, il peut être nécessaire de faire un passage sur les transects l'année 
même de cet évènement exceptionnel, puis de vérifier l'année d'après s'il y a 
retour à la situation précédente ou changement de pratiques pour une nouvelle 
période. 

Traitement des données et résultats attendus 

Travail prelirninaire : dépouillement des enquêtes ; alimentation d'une 
base de données spécifique (cf. p. 25). 

Traitement5 cartographiquer : cartes 

À partir des relevés CPS sur le terrain, l'ensemble des champs sur lesquels les 
investigations ont  été menées sont reportés sur une couche vecteur cc champs 
enquêtés >>. Ensuite, à I'aide d'images satellites (compositions colorées adaptées) 
et/ou photos aériennes (scannées, géoréférencées) et à I'aide des autres repères 
géographiques décrits sur le terrain (module II), les contours des champs sont 
ajustés manuellement. 

Cette couche << vecteur >> n'est pas une carte sensu stricto, mais elle est une 
donnée géographique utile pour la mise en relation entre les caractéristiques 
intrinsèques d u  champ (informations collectées dans les modules II I  à VI) et les 
caractéristiques géographiques d u  champ (qualité de sol, distance aux centres 
d'activités, topographie). 



Traitements statistiques cl~ssiques : typologies 

Typologie des pratiques d'exploitation agricole : 

Les données collectées dans les modules III, IV et VI sur chaque champ 
UE de type a, se prêtent à un traitement statistique spécifique (du même 
ordre que ceux décrits pp. 54 - 59), en vue d'elaborer une typologie des 
pratiques agricoles, sur tout ou partie des critères suivants : 

- Espèces cultivées (module 111) : classes de combinaison d'espèces ; 
- Investissements préalables pour aménager les ressources utiles 

(module IV) : amenagement de la ressource en terre (ouilnon), 
aménagement pour l'accès a l'eau (ouilnon), coût global de I'amé- 
nagement (qualitatif ou quantitatif) ; 

- Techniques de travail du champ (module VI )  : 

O Preparation du champ : defrichement des ligneux (aucun, 
manuel, motorise), defrichement des herbacées (aucun, 
manuel, motorise), type de main d'œuvre (familiale, salariée, 
collective), quantite de main d'œuvre [(nombre de 
jours) x (nombre de personnes)] ; 

O Semence : nombre de semislan, mode de semis (manuel, 
motorisé), type de main d'œuvre (familiale, salariée, collec- 
tive), quantité de main d'œuvre [(nombre de jours) x (nombre 
de personnes)] ; 

O Coupe d'arbustes : nombre de coupes, type de main d'œuvre 
(familiale, salariee, collective), quantité de main d'œuvre 
[(nombre de jours) x (nombre de personnes)] ; 

O Sarclage : nombre de sarclages, type de main d'œuvre (fami- 
liale, salariée, collective), quantité de main d'œuvre [(nombre 
de jours) x (nombre de personnes)] ; 

O Labour : nombre de labours, type de labour (aucun, attelé, 
motorisé), type de main d'œuvre (familiale, salariée, collec- 
tive), quantité de main d'œuvre [(nombre de jours) x (nombre 
de personnes:)] ; 

- Techniques de gestion de lafertilité, de gestion des risques et d'optimi- 
sation de la production : 

O Assolement intra champ (une occupation du sol, plusieurs), 
association d'espèces (aucune, deux, plus de deux), rotation 
(aucune, intra-annuelle, inter-annuelle) : module III. 

O Duree de la dernière jachère (aucun, par classe d'âge) : 
module IV. 
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O Type de fertilisants (aucun, organique, chimique), mode de 
transport (aucun, pédestre, charrette, motorisé), type d'acqui- 
sition (achat, échange, don, autre), utilisation d'insecticides 
(ouilnon) : module VI. 

Traitements de type tabieur >> ou reÿuete sur sctio : indicateun généraux 

Moyennés à l'ensemble des pratiques d'exploitation agricole sur l'observatoire 
(comparaison entre observatoires) ou à chaque classe de la typologie des pratiques 
d'exploitation agricole d'un observatoire (fonctionnement intra-observatoire), des 
indices spécifiques peuvent être calculés à partir des données collectées sur les 
champs UE de type a : modules II, IV et VI. Une liste non exhaustive, qui méritera 
d'être testée et complétée éventuellement dans le cadre de ROSELT est donnée ci- 
dessous : 

. Indicateurs de pression agricole sur les ressources : 

- Indice relatifd'investissement agricole sur le milieu (degré d'artificia- 
lisation par pratique d'exploitation agricole). 

Cet indice d'investissement agricole est calculé pour chaque pratique agricole 
décrite selon la classification des critères listés ci-dessus : c'est le degré d'artifi- 
cialisation lié aux pratiques agricoles. Pour construire cet indice, il est recom- 
mandé d'utiliser un tableau comme suit, avec en colonne les principales 
techniques culturales identifiées, et en ligne chaque pratique agricole. La liste des 
critères en colonne doit être personnalisée en fonction des spécificités des obser- 
vatoires. 

Exemple de tableau pour calculer cet indice : 

Une valeur entre O et i o o  est donnée à chaque critère selon les pratiques 
agricoles : la valeur i o o  étant le plus fort investissement qu'un exploitant puisse 
réaliser dans I'observatoire, pour cette technique là. Cette valeur peut être évaluée 
selon une expertise. Cependant, il est recommandé qu'elle soit calculée pour les 
critères sur les aménagements préalables et les techniques de travail du champ en 
fonction : 1) des moyens humains (par exemple : [(nombre de jours) x (nombre de 
personnes)] et 2) du matériel (par exemple : nombre de matériel motorisé ou 
attelé). De cette manière, les valeurs sont semi-quantitatives et comparables d'un 
critere à l'autre. Pour la jachère, la valeur peut être inversement proportionnelle à 

Pratiques 
agricoles 

A 
B 
.... 

Etc. Amenagement 
prealable 

50 
20  

Jachere Preparation 
d u  champ 

Semence lntrants Combinaisons 
de cultures 

Degré 
d'artificialisation 

1 00 

900 



la durée de la jachère. Pour le critère (( intrants », la valeur cent est donnée au 
maximum d'intrants décrits dans I'observatoire, les autres valeurs sont calculées 
en rapport avec cette valeur maximum. 

Pour les combinaisons de cultures, si i l  y a une rotation inter- ou  intra- 
annuelle des cultures, ou  si i l  y a association de cultures, la valeur maximum est 
donnée. 

Le degré d'artificialisation pour chaque pratique agricole (A, B, etc.) est la 
somme des valeurs de tous les critères (colonnes) retenus. La valeur varie entre O 

et (100 x le nombre de critères retenus). 

Dans le cadre de ROSELT, il est envisagé de standardiser le calcul de ce degré 
d'artificialisation en fixant les critères retenus et les valeurs maximum. Cette étape 
ne pourra se faire qu'une fois que la liste des critères sur tous les observatoires 
sera établie. Cela permettra d'améliorer la comparaison relative des observatoires 
entre eux et l'intégration de cet indicateur au niveau national. 

- lndice absolu d'investissement agricole sur le milieu (degré d'artificia- 
lisation à l'échelle de I'observatoire) 

Cet indice est calculé selon les étapes suivantes : 

1. les champs de type b sont caractérisés a posteriori par les types 
de pratiques agricoles définis par la classification ci-dessus (à 
partir des champs de type a) ; . .  . 

2.  la somme de la superficie de tous les champs de l'échantillon 
de niveau 3 est calculée par type de pratiques agricoles ; 

3 .  le rapport est effectué entre la superficie des champs de 
chaque pratique et la superficie totale de tous les champs 
(toutes pratiques agricoles confondues) ; 

4. ce rapport est multiplié par le degré d'artificialisation pour 
chaque pratique agricole ; 

5. la somme de ces indices intermédiaires constitue l' indice 
absolu d'investissement agricole sur I'observatoire. 

Cet indice est comparable d'un observatoire à l'autre. 

- Indice de contribution des activités agricoles au risque d'érosion des sols 

Le risque d'érosion des sols est lié aux caractéristiques intrinsèques des sols, 
aux facteurs climatiques et anthropiques. L'indice proposé évalue la contribution 
des activités agricoles au risque d'érosion des sols, en distinguant l'érosion 
hydrique et l'érosion éolienne. 

Chaque activité agricole est analysée, en fonction des processus liés à ces 
deux types d'érosion, à l'aide d'une grille de critères adéquats qui  intègrent des 
dimensions spatio-temporelles (longueur, superficie, volume, fréquence, durée). 
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Ces critères concernent les techniques culturales sensu stricto, et les aménage- 
ments de conservation de l'eau et du  sol mis en place à l'échelle du  champ, en 
tenant compte de leur état et de leur entretien. 

Pour construire cet indice, i l  est recommandé d'utiliser un  tableau pour 
chaque type d'érosion, avec en ligne les critères identifiés comme ayant un  rôle 
sur les processus en cause et en colonne chaque pratique d'exploitation agricole. 

Exemple de tableau pour calculer I'indice de contribution des activitds agricoles 
au risque d'drosion hydrique. 

Criteres 1 Pratiques agricoles . - 
A B etc. 

simple levee de terre 

cordon de ~ i e r r e  au sol 

labour mbcanique avec charrue polydisque 
Travail de rbparationlentretien du  sol labour à traction animale 
(nombre a! fois/an) o u  (m ou km/ha) sarclage 

1 ou (m2/ha) buttee . . .  1 billon 
1 densit6lrecouvrement 1 1 1 

Emprise de la culture 
(mz/ha) ou (jourslan) 

port (&ig6 o u  couvrant) 
duree de la culture (du semis A la moisson 
ou nettoyage) 
residus des cultures laisses au sol 
mulchine 

I 1 

Indice de risque d'erosion hydrique 
l 

A priori, un grand nombre de ces critères peut être quantifié directement soit 
par unité de surface (ha), soit par unité de temps (nombre de jours / an, nombre 
de fois / an). 

Exemple de tableau pour calculer I'indice de contribution des activitds agricoles 
au risque d'drosion dolienne. 

CritPres Pratiques agricoles 

Ambnagements (m ou kmlha) ou (mz/ha) 

Travail de reparationlentretien du  sol 
(nombre a! foislan) ou (m ou km/ha) 
ou (m2/ha) 

Emprise de la culture 
(m2/ha) ou (jours/an) 

Indice de risque d'erosion eolienne 

brise-vent mecanique 
haie naturelle 

labour mecanique avec charrue polydisque 
labour A traction animale 
sarclage 
buttee 
billon 
densite/recouvrement 
port (erige ou couvrant) 
duree de la culture (du semis A la moisson 
ou nettoyage) 
residus des cultures laisses au sol 
mulching 

etc. A B 



Pour chaque critère, l'ensemble des valeurs doit être converti sur une échelle 
de O à ioo en tenant compte de I'impact de la saison sur le critère (un labour 
durant la saison sèche n'a pas le même impact qu'un labour effectué après les pre- 
mières pluies). La valeur ioo étant le plus fort risque d'érosion pour le critère étu- 
dié dans I'observatoire. Chaque critère peut être pondéré par un coefficient qui 
permet de hiérarchiser I'impact sur les processus de dégradation. Le mode de cal- 
cul de I'indice d'érosion pour chaque pratique agricole est le même ensuite que 
pour le degré d'artificialisation (somme pondérée). 

- Indice de prélèvement sur la végétation naturelle lié à l'activité agri- 
cole : modules I l l  et IV 

Le prélèvement sur la végétation naturelle lié à I'activité agricole correspond 
à la végétation prélevée : 1) lorsqu'il y a la mise en valeur d'un nouveau champ, 2) 

à la remise en culture après des années de jachères (rotation culturale) ou  de 
friche (abandon de la culture pour diverses raisons : trop faible pluviométrie, pas 
de main d'œuvre, etc.). 

Cet indice est calculé, sur l'ensemble de I'observatoire ou par type UE, en mul-  
tipliant I'indice d'extension des cultures (cf. p. 59) par I'indice de remise en culture 
au cours de la période d'observation, c'est-à-dire : (nombre de préparation des 
champs)/(nombre d'années de la période d'observation). 

Indicateurs de cc rentabil~té » agricole de chaque pratique 
d'exploitation agricole : 

Module IV 

- Rapport entre le taux de croissance de la production agricole des cinq 
dernières années et le degré d'artificialisation (cf. supra) 

Lorsque plusieurs séries temporelles d'enquêtes ont  été effectuées, les 
indices calculés à partir des enquêtes « champs >> se prêtent à des analyses spé- 
cifiques en fonction d u  temps : courbes d'évolution. Ces courbes peuvent être 
construites à l'échelle de I'observatoire dans son ensemble (comparaison entre 
observatoires) ou au niveau de chaque classe de pratiques agricoles (fonctionne- 
ment intra-observatoire). 

Dans les deux cas, ces informations d'ordre « agro-économiques >> peuvent 
aider à interpréter les résultats obtenus dans les thématiques biophysiques traitées 
sur les observatoires (systèmes écologiques). Rapportées à l'échelle de I'observa- 
toire, des valeurs de type moyenne peuvent être croisées et interprétées : par 
exemple, I'indice de prélèvement sur la végétation naturelle et le taux de recouvre- 
ment végétal moyen. Si elles sont calculées à I'4chelle de la classe de pratiques d'ex- 
ploitation agricole, elles peuvent être croisées avec les informations biophysiques 



calculées à l'échelle de la station phyto-écologique ou rapportées à l'Unité 
Paysagére (cf. ROSELT/OSS, CTI, 2005). En effet, chaque champ étant localisé, il peut 
être rattaché à une station de mesure phyto-écologique ou à une unité paysagère. 

Traitements intégrés SEL : indicateurs spéci_fiques pour alimenter le SIEL 

Typologie des pratiques cornbinées et degrd d'art~Îcialisotiori associé 

Les pratiques combinées, lorsque l'activité agricole est structurante sur I'ob- 
servatoire, se caractérisent selon deux étapes : 

1) Ident$cation des combinaisons spatiales des pratiques agricoles et non agri- 
coles 

L'ensemble des champs de type b sont caractérisés a posteriori par un 
type de pratique agricole et rattachés à un centre d'activités. Certains 
d'entre eux peuvent être caractérisés par un type de pratique agricole d i t  
<< sans pratique agricole >> avec une activité autre >> décrite dans le 
module V. Canalyse de leur organisation spatiale, par rapport à une dis- 
tance aux centres d'activités, doit permettre d'identifier les éventuelles 
associations spatiales entre pratiques agricoles. II est recommandé que 
les champs UE de type a, qui ont  pu  lors de l'enquête être rattachés à un  
centre d'activités (module I), soient également pris en compte afin 
d'augmenter l'échantillon sur lequel le test d'organisation spatiale est 
effectué. Pour identifier les regroupements spatiaux des pratiques agri- 
coles, i l  est utile de combiner deux types d'analyses : 

Une analyse visuelle : sur sic, les champs sont colorés en fonction 
de leur pratique agricole. L'analyse visuelle de leur organisation spa- 
tiale permet d'identifier déjà les pratiques agricoles qui sont isolées 
et celles qui sont associées éventuellement avec d'autres pratiques 
agricoles. 

- Une analyse statistique de la distribution spatiale des pratiques 
agricoles : par exemple la méthode << box plot >> ou  (boîte à mous- 
tache), avec sur I'axe vertical les types de pratiques agricoles et sur 
I'axe horizontal, les distances. La distribution spatiale de chaque 
pratique agricole est visualisée selon une boîte verticale qui pré- 
sente à la fois la moyenne des distances, les quartiles inférieurs et 
supérieures, les valeurs maximum et min imum pour chaque pra- 
tique agricole (cf. http://www.netmba.com/statistics/plot/box/). 

Chaque association de pratiques d'exploitation identifiée constitue une 
classe de pratiques combinées. 

. - p. -- -- - p. - .. -- 
OSELT / OSS 



2) Description pour chaque groupe identifié, de leur association avec les activi- 
tés pastorales et /ou de collecte de bois (module V )  

À chaque groupe de pratiques agricoles identifié, les autres pratiques 
éventuelles pastorales et forestières sont décrites de manière qualitative. 
Attention, selon les spécificités de l'observatoire, il peut ne pas y avoir 
d'association spatiale des pratiques agricoles identifiées. Dans ce cas, 
chaque pratique agricole constitue, en association ou non avec des pra- 
tiques pastorales et de collecte de bois, une classe dite de cc pratiques 
combinées >> dans le cadre d u  SIEL. Les pratiques non agricoles ne parti- 
cipent pas directement à la construction d u  degré d'artificialisation de la 
classe de pratiques combinées que l'on va chercher à spatialiser ; par 
contre elles permettent de décrire le fonctionnement de ces espaces-res- 
sources (Barrière, igg7), de justifier les différents types d'occupation du 
sol qui découlent de cette combinaison de pratiques d'exploitation. 

En fonction de la description des pratiques agricoles elles-mêmes (occu- 
pation du sol : module III) et de la combinaison spatiale des champs 
enquêtés (calcul des superficies relatives sur sic), une proportion de 
superficie relative (%) est associée à chaque type d'occupation du sol 
qui caractérise les << pratiques combinées >>. Autrement dit, ces pour- 
centages doivent refléter les superficies relatives de chaque type d'occu- 
pation du sol au sein d'un même espace (unités spatiales que les 
modèles du SIEL vont délimiter : upc), issues tant de leur combinaison 
spatiale une année donnée que de leur succession temporelle au cours 
des années pendant la période d'observation. 
Le degré d'artificialisation par classe de pratiques combinées est la com- 
binaison des degrés d'artificialisation de chaque pratique d'exploitation 
agricole qui la constitue. 

Pour rappel (cf. DS 3, 2005), le principe général du modèle de spatialisation 
des pratiques d'exploitation dans le SIEL consiste à optimiser l'intérêt qu'un o u  
plusieurs groupes d'agents ont  d'appliquer une classe de pratiques combinées à 
un endroit. Cet intérêt est le rapport entre l'espérance de production (calcul au 
niveau 2, cf. p. 59) et I'effort E fournit par un ou plusieurs groupes d'agents. Cet 
effort est une combinaison entre I'effort (investissement) lié à la classe de pra- 
tiques combinées elle-même (EP) et celui lié au lieu d'application de cette pra- 
tique : qualité du  sol, accessibilité (distance, foncier ...) 

EP : le degré d'artificialisation de chaque classe de pratiques combinées 
ré-étalé entre les valeurs O et 1, correspondant à la variable EP du  modèle 
de spatialisation des pratiques. 



CD : pour rappel, ce paramètre est le coefficient de distance (entre i et 
10). II donne un ordre d'apparition des classes de pratiques combinées 
au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre d'activités. Plus i l  est 
élevé, plus le type de pratiques est appliqué loin du centre d'activités per- 
tinent dans le cas d'une organisation auréolaire des pratiques autour des 
centres d'activité. 

Ce paramètre est calculé uniquement si l'analyse de l'organisation des 
pratiques d'exploitation sur transect (champs transects de type b) fait 
apparaître une organisation en auréoles autour des centres d'activités. 
La valeur maximale (10) est donnée à la classe de pratiques combinées 
la plus éloignée, la valeur i à celle la plus proche du centre d'activités. 
Pour les autres classes de pratiques combinées, la valeur est calculée en 
fonction de ces bornes et des valeurs moyennes de distance à laquelle 
on  les retrouve. 

os : pour rappel, ce paramètre est la distance seuil (en mètres). II est cal- 
culé seulement s'il existe une distance depuis le centre d'activités, au 
delà de laquelle i l  devient très contraignant d'appliquer les classes de 
pratiques combinées qui ont  un  degré d'artificialisation fort. 

Cette distance seuil est calculée soit globalement pour tous les centres 
d'activités, soit par type de centres d'activités à partir des informations 
collectées essentiellement sur les champs transect de type b. Elle est 
mesurée en mètres. 

Production agrrco!e enfor ict~on de  la q u a l ~ t é  du sol e t  de  la classe 
de pratiques cornbinécs 

Pour alimenter le modèle de spatialisation des pratiques d'exploitation du 
SIEL, i l  est nécessaire de construire un tableau à double entrée sur la production 
agricole attendue en fonction des classes de pratiques combinées et de la qualité 
du sol à la mise en culture. Cette production attendue exprime la production 
annuelle moyenne par cycle d'exploitation. 

Dans le cadre du SIEL, lorsque l'activité agricole est structurante d'un point de 
vue spatial, la production moyenne totale par cycle d'exploitation est évaluée. Les 
valeurs obtenues à ce niveau permettent de calibrer les informations plus précises 
et localisées, collectées dans les enquêtes de niveau j sur les pratiques d'exploi- 
tations et leurs productions en fonction de la qualité du sol (production agricole). 

Pour rappel, le modèle de spatialisation des pratiques combinées agricoles 
cherche à maximiser l'intérêt d'appliquer un  type de pratiques combinées plutôt 
qu'un autre, en fonction du rapport entre l'espérance de production des groupes 
stratégiques rattachés au centre d'activités et l'effort à fournir pour appliquer ces 
pratiques combinées à un  endroit déterminé. II est calculé, à partir des informa- 
tions collectées sur les champs UE de type a (module IV), comme suit : 



Pour chaque pratique agricole, la moyenne des productions (en kg de 
matières sèches par hectare, ou en équivalent monétaire par hectare) est 
calculée entre les années où les champs sont cultivés (rendement 
annuel) et les années où ils sont mis en jachère ou abandonnés (friches) 
pendant la période d'observation (production agricole nulle). 

Ensuite, la moyenne des productions par type d'occupation du sol est 
calculée. En effet, selon la combinaison des pratiques agricoles dans la 
classe de pratiques combinées, il se peut que des types d'occupation du 
sol identiques aient des productions différentes selon la pratique agri- 
cole. Si ce n'est pas le cas, cette deuxième étape de calcul n'est pas 
nécessaire. 

Enfin, une moyenne pondérée est calculée selon les surfaces relatives de 
chaque type d'occupation du sol. 

Exemple de tableau b construire 

Type de qualité du sol 

Carte de qual i té du sol à la mise en culture 

La méthode de construction de la carte de qualité du sol à la mise en culture 
n'est pas encore définie de manière consensuelle dans le réseau ROSELT. Chaque 
type de qualité du sol décrit dans cette carte doit être discriminante en terme de 
production agricole selon les types de pratiques d'exploitation agricole. 
L'élaboration de cette carte est un travail d'agronome, en collaboration avec des 
pédologues et des géomaticiens. Elle peut, selon les spécificités des observa- 
toires, être le résultat de la combinaison entre l'interprétation agronomique des 
caractéristiques géomorpho-pédologiques de l'unité et la perception paysanne de 
la qualité du sol. D'autres critères purement physiques, telle la pente, peuvent 
entrer dans la détermination de ces unités spatiales de qualité du sol à la mise en 
culture selon les pratiques agricoles. 

Un effort devra être fait dans le cadre de ROSELT pour proposer une méthode 
consensuelle appropriée quelques soient les observatoires. 

i 

2 

3 

a 
Production moyenne annuelle 
pour la période considérée 

b 
=O si pas de ce type de Pratiques 
Combinees sur ce type de sol 

c 



Prélkvement~ de végétutiori naturelle !!és à l 'uctivité agricole 

L'indice d'extension des cultures et l'indice de remise en culture sont utilisés 
pour calculer les prélèvements agricoles sur la végétation naturelle. Les phyto- 
masses épigées sur les jachères, les friches et la végétation naturelle sont connues 
par ailleurs grâce aux mesures de végétation sur l'observatoire. La quantité de 
végétation prélevée peut ainsi être calculée. 

Vaiidation des cartes issues des rnodè!es de spatiulisation des pratiques 
d'exploitution du S ~ E I  

Validation de la carte des territoires potentiels d'exploitation issue des 
modèles du SIEL : 

Dans le module I des questionnaires << champs >>, de type a ou b, I'iden- 
tification du chef d ' u ~  et du centre de décision auquel il est rattaché per- 
met d'utiliser ces champs comme polygones utiles au module de 
validation développé dans le SIEL (cf. Manuel d'utilisation du SIEL). 

Validation de la carte des Unités de Pratiques Combinées issue des modèles 
du SIEL : 

L'ensemble des champs enquêtés (type a et b) est utilisé pour valider la 
carte des UPC élaborée par les modèles du SIEL (cf. module de validation 
développé dans l'interface du SIEL). 

Formulaire d'enquêtes : questionnaires « pratiques agricoles » 
(voir pages suivantes) 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales. 



u i r n j  

w 

- 1 Questionnaire PRNIQUES AGRICOLES : champs UE (type a) 
0 1 
VI I 1 

la) Date de I'enquête : 
ib )  N o m  de l'enquêteur : 

2a) N"  d'identification d u  champ dans I'enquête UE : 

2b) N o m  d u  chef d ' u ~  déja identifié dans I'enquête UE : 

2c) N o m  de la personne qui exploite le champ cette annee (si different du  chef d ' u ~ )  

2d) N o m  d u  centre de décision auquel il est rattaché : 
3a) N o m  de l'observatoire : 

3b) N o m  de la limite territoriale concernee : 

MODULE Il - CARACTERISKrION CEOCRAPHIQUE D U  CHAMP 

Croquis du  champ (forme globale avec les angles, position des éléments de repère dans le paysage pour la localisation de la parcelle : route 
piste. forage, gros arbres. haie) : 

qb) Coordonnees GPS (x,Y) de chaque angle de la parcelle : 
a :  b :  c :  d :  

Terminologie pedo-rurale du  champ et description de la qualité du  sol selon la perception d u  chef d ' u ~  : 

gb) Description geomorpho-pedologique d u  sol '' : 

* L'enquêteur devrait pouvoir connaître les grands types geomorpho p6dologiques de l'observatoire 



MODULE III - OCCUPATION DU SOL ET ESKCES CULTIVEES ASSOCIEES 4 Ï  
1) Le champ a-t-il un seul type d'occupation du  sol ? : Oui 

6b) Si oui. lequel ? : 
Non 

. monoculture (préciser I'espèce cultivée) : - polyculture (préciser les espèces associées) : 
arboriculture (préciser l'espèce cultivée) : - jachère (préciser I'âge) : 

friche (préciser I'âge) : 

6c) Si non. quels sont les différents types d'occupation du  sol et selon quel pourcentage de surface (assolement) ? : 

Dans le cas où le champ est entièrement en jachère ou en friche, quelles espèces ont été cultivées lors de la dernière campagne agricole ? : 
Quels ont été les critères de choix des espèces cultivées ? Pouvez-vous les hiérarchiser par espèces ? (tradition. coût des semences, adaptée à la qualité du  

sol, à la pluviométrie locale ,...) : 

Occupation du  sol 

Types 

1) Y-a-t-il une rotation inter-annuelle d'espèces cultivées ? : Oui Non 

gb) Si oui, quelle est la succession d'espèces ? : 

a)  Y-a-t-il eu. depuis mémoire d'homme, un changement majeur d u  type d'espèces cultivées sur ce champ ? : Oui Non 

l ob )  Si oui, lequel ? : 

Assolement (%) 

Espèces 

I 

Critères de choix hiérarchisés 

Espèce a 1. 



MODULE IV - HISTORIQUE D'OCCUPATION D U  SOL ET PRODUCTION AGRICOLE 

i l )  À quelle date le champ a-t-il été mis en valeur pour la première fois ? : 
iza) Y-a-t-il eu alors un aménagement préalable à la préparation d u  champ ? : Oui Non 

i zb )  Si oui, lequel ? : 
-- 

Gros matériel 
utilisé 

Types 
d'aménagement 

Terrassements 
Puits 
Station de pompage 
Autres 

global 
Objectif (lutte contre 

l'érosion hydrique, 
l'érosion éolienne, 

création de sol, 

( i3a)  Historique précis d'occupation du sol et de production agricole sur y : 

Qui a fait cet 
cet aménagement 

(UE. État, entreprise 
privée, etc.) ? 

Année 1 Occupation d u  sol Production agricole par espèce cultivée (en kg ou en bottes, ou autre) 

Année en cours 
Année (-1) 
Année (-2) 
Année (-3) 
Année (-4) 

Types Assolement 

13b) Pesée des composantes de la récolte pour l'année en cours (sur le champ ou A l'exploitation, pesée de 5 éléments de production) : 

Unité de production 
(préciser le type : 
botte, sac, etc.) 

1. 
2. 

3. 
4-  
5. 

Équivalent de la 
production agricole 
en kg (préciser le type : 
épis, graines. etc.) 

Équivalent des 
résidus de récolte 
en kg (préciser le 
type : tiges. etc. et 
leur utilisation) 

Utilisation des 
résidus de récolte 



14) Estimation de la biomasse épigée restée sur pied après la récolte : 

iga) Historique précis du  champ en termes d'occupation d u  sol depuis 10 ans (suite du  13a) 

année (-5) - année (-6) . année (-7) - année (-8) 
année (-9) 

i5b) Quels ont  ét6 les critères de décision pour la remise en culture pendant ces 5 ou IO dernières années : indicateurs biophysiques locaux (état de 
végétation, indicateurs de récupération du  sol), accessibilite (distance au lieu de résidence). strategie de I'UE (marquage foncier, gestion rotative d 

différents champs), contraintes (disponibilité de main d'œuvre, esperance des pluies, épuisement des autres champs de I'uE) ? 
Pouvez-vous les hiérarchiser ? : 

- 1) 
2) . 3) 

15c) Quels ont  été les critères de décision pour la remise en jachère pendant ces 5 ou 10 dernières années : indicateurs biophysiques locaux (envahisr 

ment des adventices), accessibilité (distance au lieu de résidence), stratégie de I'UE (gestion rotative des différents champs. augmentation du nomb 

de champs). contraintes (baisse des rendements. disponibilité de main d'œuvre) ? 
Pouvez-vous les hiérarchiser ? : 

. 1) 

2) 
3) 

15d) Avez-vous toujours appotte des intrants dans votre champ pendant les années de mise en culture ? 
Pouvez-vous préciser pour quelles raisons ? : 

6 a )  Historique d u  champ en terme de succession << cultures, jachère, friche >> depuis mémoire d'homme (environ deux générations) ? 

16b) Avez-vous remarqué une diminution de capacité de production d u  champ? : Ou i  Non 

16c) Si oui, depuis quand ? : 

Périodes (année début - année fin) Occupation du  sol (cultures. jachère, friche) 
I i 



16d) Avez-vous été obligé d'opérer à un changement radical de pratiques agricoles sur ce champ depuis mémoire d'homme ? Ou i  Non 

16e) Si oui. à quelle période ? : 
16f) Pour quelles raisons ? : 

16g) Avez-vous, certaines années (préciser lesquelles). été obligé d'abandonner brutalement votre remise en culture ? Oui  Non 

16h) Si oui, précisez quelles années ? : 
161) Quels ont  été les critères de cet abandon ? Pouvez-vous les hiérarchiser ? : 

1) 

' 2) 

3) 

17a) Pendant les périodes de jachère ou de friche, y-a-t-il collecte du bois ? : 
17b) Si oui, depuis quand ? : 
174 Par qui ?: 
i7d) Comment ? : 
17e) Pour quel usage ? : 

18a) Votre champ est-il pâturé pendant les années de mise en culture ? : 
18b) Si oui. depuis quand ? : 
i8c) À quelle période de l'année ? : 
i8d)  Par quels types d'animaux ? : 

o u i  Non 

O u i  Non 

iga) Votre champ est-il pâturé pendant les annees de jachère ? : 

igb)  Si oui, depuis quand ? : 

igc)  Par quels types d'animaux ? : 

Espèces 

O u i  Non 

Origines (territoire de l'observatoire, étrangers) 

Espèces 1 Origines (territoire de l'observatoire, étrangers) 
I 

igd )  Conditions d'accès ? : accès libre contrat 



MODULE VI - ITINERAIRE TECHNIQUE ET PRATIQUES ASSOCIEES LORS D E  LA DERNIERE CAMPAGNE AGRICOLE 

A répéter autant de fois qu'il y a de parcelles agricoles dans le champ : cf. assolement) 

!oa) A quelle époque de I'annee avez-vous préparé votre champ à la mise en culture ? : 
20b) S'agit-il d'une première mise en culture ?: Oui Non 

2 0 ~ )  Quelles techniques de preparation du champ avez-vous utilisé ? Pouvez-vous detailler la technique? : 
dlfrichage (coupe) dessouchage sarclage labour brûlis 

taille des arbres entretien des digues dlbroussaillage - nettoyage autre : 
20d) Quand il y a eu labour, quel type de labour ? : attelé motorisl 

zoe) Le labour s'effectue-t-il dans le sens de la pente ? : Oui Non 

20f) Quand le bois est coupé pour la préparation du champ. quelle technique utilisez-vous ? : 
matériel utilisl : hauteur de coupe : tout ou partie des arbres et arbustes : autre : 

zog) Quelle utilisation faites-vous du bois coupé ? : 
ramassage pour énergie brûlage sur place application des branches au sol autre (prlciser) : 

20h) Si VOUS irriguez votre champ, quelle est la salinité de l'eau utilisée ? : 
zoi) Quel mode d'irrigation utilisez-vous ? : submersion aspe~ ion  goutte-à-goutte 

20; Quel type de main d'œuvre avez-vous utilisé ? Préciser selon les techniques utilisées si nécessaire (coupe. labour, etc.) : 

familiale salarile collective autre (d prlciser) 

20k) Combien de personnes avez-vous employé pour la dernière preparation du champ ? : 
Préciser selon les techniques utilisées si nécessaire (coupe, labour, etc.) : 

!la) Quand avez-vous semé pour la première fois cette année ? (ne s'applique pas s'il s'agit d'arboriculture) ? : 
2ib) Quels critères avez-vous utilise pour decider de semer votre champ la première fois ? 

lvdnements pluuiomltriques travail collectif disponibilité de main d'œuure nombre de jours après la prlparation du champ autres (d prlciser) 

2 1 ~ )  Avez-VOUS dû renouveler le semis ? : Oui Non 

zid)  Si oui, combien de fois ? : 
zie) Pourquoi ? : 
21f Quelles techniques de semis utilisez-vous ? : en poquet en ligne autre (d prlciser) : 

zig) Quelle quantité de semis avez-vous utilise par spéculation pour tout le champ ? : 

Spéculations 1 Quantite semee (en nombre de sacs ou de bottes, en kg, etc.) 

I 

21h Les graines de semis ont-elles éte ? : rlservles sur la rlcolte précédente achetles lchangles donnles autre (d préciser) 

21i Quel type de main d'œuvre avez-vous utilisé ? : familiale salarile collective autre (d prlciser) 

21;) Combien de personnes avez-vous employe ? : 
21k) Pendant combien de jours ? : 



, , 

22b) Si oui. quels sont ces produits ? : engrais chimique fumure organique autre (à préciser) 

2 2 ~ )  À quelle période de l'année avez-vous apporté ces intrants dans votre champ ? : 

' 

22d De quelle manière vous êtes-vous procuré ce produit ? : achat tchange don fabrication ramassage du fumier dans les parcelles autre 

22e De quelle maniere avez-vous apporté ces produits sur votre champ ? : 
transport (prdciser quel type) parcage (prtciser si contrat de fumure ou non) autre 

22f Pour quelle raison avez-vous apporté ces fertilisants sur votre champ ? : 
tradition appauvrissement du sol revenu familial suflsant distance au village 

{a) Apres la préparation du champ, avez-vous recoupe les arbustes dans votre champ ? : O u i  Non 

23b) Si oui, a quelle période ? : 
23c) Utilisez-vous la même technique que pour la préparation du champ ? : O u i  Non 

23d) Si non, laquelle utilisez-vous ? : 
23e Quel type de main d'œuvre avez-vous utilisé ? : familiale salarite collective autre (b prdciser) 

23f) Combien de personnes avez-vous employé ' : 
23g) Pendant combien de jours ? : 

+a) Après la préparation du champ, avez-vous sarclé à nouveau votre champ ? : Ou i  Non 

24b) Si oui, à quelle période ? : 
2 4 ~ )  Utilisez-VOUS la même technique que pour la préparation du champ ? : Ou i  Non 

24d) SI non. laquelle utilisez-vous ? : 
24e Quel type de main d'œuvre avez-vous ut~l isé ? : familiale salarite collective autre (à prtciser) 

24f) Combien de personnes avez-vous employé ? : 

24g) Pendant combien de jours ? : 

ja) Après la préparation du champ, avez-vous labouré a nouveau votre champ ? : O u i  Non 

z5b) Si oui, a quelle période ? : 
z5c) Utilisez-vous la même technique que pour la préparation d u  champ ? : Ou i  Non 

25d) Si non, laquelle utilisez-vous ? : 
z5e Quel type de main d'œuvre avez-vous utilisé ? : familiale salarite collective autre (b prtciser) 

25f) Combien de personnes avez-vous employé ? : 

25g) Pendant combien de jours ? : 

221) Avez-VOUS apporté des produits pour fertiliser votre champ ? : Ou i  Non 

sa) Avez-vous pratiqué le démariage ? : 
26b) Si oui, à quelle période de l'année? : 

2 6 ~ )  Pour quelles raisons ? : 

la)  Avez-vous appliqué des produits phytosanitaires dans votre champ ? : 
27b) Si oui. quels sont ces produits? : 

2 7 ~ )  A quelle période de I'année? : 

27d) Pour quelles raisons ? : 

O u i  Non 

O u i  Non 



Date de l'enquête : 
ib )  N o m  de l'enquêteur : 
N o  d'identification du champ dans I'enquête UE : 

2b) N o m  du chef d ' u ~  déjà identifie dans I'enquête UE : 
N o m  de I'obsewatoire : 

3b) N o m  de la l imite territoriale : 
Identifiant du transect (numéro ou code) : (si le champ est sélectionné pour compléter l'échantillon global dans le but  de valider les upc issues des modèle 
du SIE,  la question doit etre remplacée par : identifiant du centre de décision le plus proche) 

qb) N "  du rang d u  champ le long du transect ; (question à supprimer si le champ est sélectionné pour compléter l'échantillon global dans le but di 
valider les upc issues des modèles du SIE) 

Identifiant d u  chef d ' u ~  (facultatif) : 

gb) N o m  de la personne qui exploite cette année le champ (si différent du chef d ' u ~ )  : 

gc) N o m  du centre de décision auquel il est rattaché : 

I 

Description et coordonnées GPS du point d'entrée et de sortie du champ : 
entrée : sortie : 

6b) Croquis du champ (forme globale avec les angles, position des éléments de répère dans le paysage pour la localisation de la parcelle : route, piste 
forage, gros arbres, haie) : 

Terminologie pédo-rurale du champ et description de la qualité du sol selon la perception du chef d ' u ~  : 

7b) Description géomorpho-pédologique du sol : 

Questionnaire PRATIQUES AGRICOLES : champs sur transects (type b) 

MODULE III - OCCUPATION W SOL E l  ESPECES CULTIVEES ASSOCIl?ES 

Le champ a-t-il un seul type d'occupation du sol ? : 

ab) Si oui, lequel ? : 
monoculture (preciser l'espèce cultivée) : 

polyculture (preciser les espèces associées) : . arboriculture (preciser l'espèce cultivée) : 

Oui Non 



- jachère (préciser l'âge) : . friche (préciser l'âge) : - végétation naturelle 

8c) SI non, quels sont les différents types d'occupation d u  sol et selon quel pourcentage de surface (assolement) ? : 

Occupation du  sol 

Types Assolement (%) 
I 

9) Dans le cas où le champ est en jachère ou en friche. quelles espèces ont été cultivées à la dernière campagne agricole ? : 
ioa)  Y-a-t-il une rotation inter-annuelle d'espèces cultivées ? : Oui  Non 

l ob )  Si oui, quelle est la succession d'espèces ? : 

1 MODULE IV - HISTORIQUE D'OCCUPATION W SOL ET PRODUCTION AGRICOLE 

i l )  A quelle date le champ a-t-il été mis en valeur pour la premiere fois ? : 
iza)  Y-a-t-il eu alors un aménagement préalable à la préparation du  champ ? 

12b) Si oui. lequel (digues, terrassement, etc.) ? : 
13a) Historique precis du  champ, en terme d'occupation du  sol notamment : 

Oui  Non 

Année Occupation du sol Apport de fertilisants (nul. faible. moyen. fort) 

Types Assolement (%) 
Année en cours 

Année (-1) 

Annee (-2) 

Année (-3) 

Année (-4) 

1 i j b )  Historique d u  champ en terme de succession - cultures, jachère friche >> depuis mémoire d'homme (environ deux générations) > 

Périodes (année début - année fin) 1 Occupation du  sol (cultures, jachère, friche) 
I 



14a) Avez-vous remarqué une diminution de capacité de production du  champ ? Si oui, depuis quand ? : 
i4b)  Y-a-t-il eu alors un changement radical de pratiques agricoles sur ce champ depuis mémoire d 'homme ? : Oui Non 

iqc)  ? Si oui, savez-vous depuis quand ? : 

14d) Pour quelles raisons ? : 

14e) Y-a-t-il eu, certaines années, un abandon brutal de la remise en culture ? : Oui Non 
iq f )  Si oui, précisez les années : 
148) Quelles sont les raisons de cet abandon ? : 

l MODULE V - PRATIQUES ASSOCIl%!S LIEES A D'AUTRES ACTIVITES 

Y-a-t-il collecte du  bois ? : Oui Non 

i ~ b )  Si oui, depuis quand ? : 

i y )  A quelle période ? : 
i ~ d )  Par qui ?: 
i5e) Comment ? : 

i~ f )  Pour quel usage ? : 
Ce champ est-il pâturé ? : Oui Non 
i6b)  SI oui, depuis quand ? : 
i6c)  A quelle période ? : 
i 6d )  Par quels types d'animaux ? : 

Espèces Origines (territoire de l'observatoire. étrangers) 



Enquêtes « pratiques pastorales >> (principal) 

L'enquête << pratiques pastorales » de niveau 3 est menée systématiquement 
lorsque I'activité pastorale structure l'espace dans le territoire de l'observatoire 
(cf. Introduction). Elle est recommandée lorsque I'activite agricole est structu- 
rante, afin notamment de determiner les indices de préférence par type de qualité 
pastorale grâce aux suivis de troupeaux. Les objectifs principaux des enquêtes 
<< pratiques pastorales » sont les suivants : 

1) II s'agit de caracteriser de manière plus approfondie les pratiques d'ex- 
ploitation pastorale des ressources : élaboration de la typologie des pra- 
tiques pastorales avec la description, pour chaque pratique, des 
techniques de conduite des troupeaux, des moyens humains et maté- 
riels employés, qui la caractérisent. 

2) Les circuits de pâturage permettent d'identifier les lieux d'application des 
pratiques pastorales et leurs superpositions spatiales éventuelles : élabo- 
ration de la typologie des pratiques d'exploitation pastorale ; definition 
des règles de répartition spatiale des pratiques (par rapport à la qualité 
du pâturage et aux centres d'activités). Le SIEL, à travers ses modèles en 
cours de développement, permettra de delimiter les espaces sur lesquels 
se superposent les pratiques d'exploitation pastorale (cf. p. 74). 

3) Pour chaque classe de pratiques d'exploitation pastorale, un  degré d'ar- 
tificialisation est calculé. 

4) Les informations collectées lors du  suivi de troupeau (temps passé à 
I'activité de pâturage selon les différentes unités pastorales) permettent 
d'évaluer les prélèvements de végétation effectués selon les pratiques 
pastorales. 

U n  seul formulaire d'enquêtes pratiques pastorales » est proposé dans ce 
guide. II comporte une série de questions à poser au chef d'exploitation et une 
fiche de suivi de troupeau (cf. p. 110). Ce questionnaire est mené au moins une 
fois par type de saison au cours de la période d'observation. 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode d'échantillonnage 

L'échantillonnage des troupeaux se fait à partir de la typologie des troupeaux 
élaborée au niveau 2 (cf. p. 54) selon les critères suivants : composition par espèce 
et catégorie d'âge, agrégation ou non avec des animaux d'autres UE, pâturage sur- 
veillé ou non, critère principal de choix du  circuit de pâturage, distance maximale 
du  point d'eau, types de points d'eau fréquentés. 

- .-A -. .- -- 
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Afin d'alléger le dispositif de collecte, la méthode d'échantillonnage proposée 
vise l'obtention d'un échantillon qui permette de suivre deux troupeaux min imum 
par classe de troupeaux. 

Lorsque I'activité agricole est structurante (maximum cinq types de trou- 
peaux : cf. p. 54), la taille de l'échantillon ne dépasse pas dix. Lorsque I'activité pas- 
torale est structurante, l'échantillon peut augmenter jusqu'à vingt. 

Si les moyens humains et matériels, autres que ceux de la surveillance envi- 
ronnementale, mobilisés par l'équipe ROSELT chargée du  dispositif de mesure le 
permettent (par exemple si des projets de recherche/développement avec une thé- 
matique pastorale sont greffés sur I'observatoire), il est recommandé d'augmen- 
ter la taille de l'échantillon dans la mesure du possible. 

Pour sélectionner les deux troupeaux min imum par classe de la typologie, il 
est recommandé : 

de privilégier les troupeaux d'une même Unité d'Exploitation ; 

de représenter tous les types de troupeaux identifiés autour d'un même 
point principal ; ce qui signifie généralement une sélection des points 
d'eau ; 

de veiller à ce que les centres de décision auxquels ils sont rattachés 
soient répartis dans l'espace par rapport aux différentes unités paysa- 
gères de I'observatoire. 

La sélection des troupeaux doit être renouvelée à chaque saison puisque leur 
présence ou absence peut dépendre des saisons. 

Données à collecter 

1) Module I : Références géo-administratives de I'enquête 

Les informations collectées permettent de faire le lien entre le troupeau, 
I'UE principale dont il dépend, la localisation de son corral, la personne 
qui conduit le troupeau au pâturage. 

2) Module II : Caractéristiques actualisées d u  troupeau 

II s'agit de décrire la composition du  troupeau par espèce et catégorie 
d'âge (jeunesladultes) afin d'actualiser les informations par rapport à 
celles collectées dans I'enquête << unités d'exploitation >> du  niveau 2 

d'investigation. 



3) Module III : Aménagements préalables du parcours 

II s'agit ici de savoir si des aménagements ont été effectués (en main 
d'œuvre et en temps) pour améliorer la ressource végétale du parcours, 
améliorer ou sécuriser l'accès au pâturage, aménager de nouveaux 
points d'eau. 

4) Module IV : Autres éléments clés de la pratique pastorale 

II s'agit de connaître, pour la saison en cours 

- les types d'occupation du sol fréquentés ; 
- le type de mode de conduite du troupeau ; 
- les points d'eau utilisés ; 
- les droits d'accès aux ressources (parcours, eau) ; 
- la distance maximum au corral ; 
- les pratiques de prélèvements ; 
- l'utilisation d'un complément alimentaire pour les animaux d'éle- 

vage ; 
- les soins apportés aux animaux. 

Certains de ces critères ont déjà été mis en évidence lors des enquêtes 
de niveau 2, module VI (soins des animaux, points d'eau utilisés), mais 
sont précisés ici. 

5) Module V : Fiche de suivi de troupeau 

Les informations collectées permettent de : 

- connaître les types d'unités pastorales (unités de végétation) fré- 
quentées par le troupeau avec une description cartographique de 
ces unités et une position GPS : type d'occupation du sol ; critères 
géomorphologiques ; recouvrement des différentes strates : 
Herbacée : H ; Ligneuse : L ; Sol Nu : SIV ; espèces dominantes her- 
bacées et ligneuses ; 

- mesurer le temps passe dans chaque unité ; 
- décrire I'activité principale du troupeau (broutage, repos, abreuve- 

ment, etc.), s'il y a une volonté ou non de fumer la parcelle traver- 
sée, s'il y a d'autres techniques de prelèvements que le broutage ; 

- préciser les espèces pâturées de preférence lorsque I'activité du 
troupeau est le broutage. 

-- -- -- 
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Méthode de collecte et de suivi des données 

Diagnostic 

Les questionnaires « pratiques pastorales » sont menés au moins une fois 
par type de saison au cours de la période d'observation. Lorsque cela est possible, 
i l  est préférable de mener les enquêtes saisonnières au cours de la même année. 

Les modules I à III sont remplis auprès du chefd'exploitation et/ou du berger. 

Le tableau du module IV (fiche « suivi de troupeaux ») est rempli grâce aux 
observations de l'enquêteur lui-même. Ce dernier suit chaque troupeau sélectionné, 
pendant un jour au moins à chaque saison. Lorsque les moyens humains et maté- 
riels le permettent, il est préférable de faire deux journées de suivi par saison. 

Ce suivi nécessite un chronomètre qui permettra de noter les heures d'entrée 
(en heures, minutes, secondes) et les heures de sortie de chaque unité pastorale 
traversée. Il nécessite également un  CPS pour noter les coordonnées au cœur de 
chaque unité pastorale traversée. Pour faciliter le report de circuit de troupeau 
dans un sic et repérer les unités pastorales traversées, i l  est recommandé de faire 
un croquis au crayon du circuit de pâturage, en notant le maximum de repères 
visuels telles les haies, les pistes, etc. 

La personne chargée du suivi de troupeau doit être de préférence un bon car- 
tographe pour pouvoir décrire les unités traversées. II doit être capable de recon- 
naître les espèces végétales broutées par les animaux et de les nommer. S'il n'est 
pas écologue lui-même, il est préférable de prévoir un  temps d'apprentissage et 
de calage entre les phyto-écologues chargés des mesures de végétation sur I'ob- 
servatoire et le technicien chargé du suivi de troupeau. Les informations collectées 
doivent être utiles pour interpréter la végétation en terme de qualité pastorale des 
unités traversées, et pour préciser les prélèvements effectués par les troupeaux. 

Surveillance 

À chaque période d'observation ROSELT, ces enquêtes « pratiques pastorales >> 

sont renouvelées de préférence avec les mêmes troupeaux. II faut vérifier cepen- 
dant si l'échantillonnage par saison ne doit pas être adapté en fonction des nou- 
velles informations éventuelles collectées au niveau des unités d'exploitation 
(niveau 2). 

Traitement des données et resultats attendus 

lraitements prkiiminaires : dépouillement des enquêtes ; alimentation 
d'une base de données spécifique (cf. p. 25). 



Tr(~uci~lerner~ts statistiques class~ques : typologie5 

Typologie des pratiques d'exploitation pastorale 

Les données collectées sur l'ensemble des modules de l'enquête << pra- 
tique pastorale >> se prêtent à un traitement statistique classique (du 
même ordre que ceux décrits pp. 54-56), en vue d'élaborer une typologie 
des pratiques agricoles, sur tout ou  partie des critères suivants : 

- Confiage à un berger rémunéré ou non (module 1 )  ; 
- Composition du troupeau par espèces et catégorie d'âge, allotement 

(module I I )  ; 

- Aménagements préalables au parcours (module 111) ; 
- Autres techniques pastorales (modules IV et V)  : types de circuit de 

pâturage et mode de conduite, points d'eau fréquentés et mode 
d'accès, pratiques de prélèvements, utilisation de compléments ali- 
mentaires. 

Traitements de type tableur ou requête .~c;H:, : ~ndicateun générnux 

Moyennés à l'ensemble des pratiques d'exploitation pastorale sur I'observa- 
toire (comparaison entre observatoires) ou  à chaque classe de la typologie des 
pratiques d'exploitation pastorale d 'un observatoire (fonctionnement intra obser- 
vatoire), des indices spécifiques peuvent être calculés à partir des données collec- 
tées lors du  suivi de troupeau (module V). Une liste non exhaustive, qui méritera 
d'être testée et complétée éventuellement dans le cadre de ROSELT, est donnée ci- 
dessous : 

Indicateurs de pression pastorale sur les ressources 

Tous les indicateurs ci-dessous sont calculés par saison. Leur valeur peut-être 
moyennée sur l'année en fonction du  nombre de jours par saison. 

lndice relatifd'investissement pastoral sur le milieu (degré d'art$cialisation 
par pratique d'exploitation pastorale). 

Cet indice d'investissement pastoral est calculé pour chaque pratique 
pastoral décrite selon la classification des critères listés ci-dessus (typo- 
logie des pratiques pastorales): c'est le degré d'artificialisation lié aux 
pratiques pastorales. La construction de cet indice se fait selon la même 
méthode décrite (cf. p. 82) pour le calcul de l'indice relatif d'investisse- 
ment agricole sur le milieu. 

lndice de prélèvement sur la végétation naturelle lié b l'activité pastorale (par 
pratique pastorale, cf. module V). 

-- . - .. .. - -- - . . -- . -- . - . --- - . 
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Le prélèvement sur la végétation naturelle lié à I'activité pastorale cor- 
respond au prélèvement : 1) lié à I'activité de broutage des animaux sur 
les espèces naturellement disponibles et 2) à I'activité de broutage sur 
les espèces mises à disposition de l'animal par des techniques de prélè- 
vements spécifiques du  berger, tels l'émondage et la fauche. Cet indice 
peut être calculé en kg de matières sèche par UBT (ou autre unité) par 
type de pratique pastorale et par saison selon les étapes suivantes : 

1) Calcul de la quantité prélevée en fonction d u  temps passé au brou- 
tage et l'équivalent en quantité de matière sèche consommée par 
troupeau et journée de suivi. 

2) Moyenne des quantités prélevées par type de troupeau et donc type 
de pratique pastorale. 

3) Calcul de l'effectif des troupeaux concernés et sélectionnés en UBT 

ou  autre unité. 

4) Rapport entre les quantités prélevées et le nombre ~ ' U B T .  

Le même indice peut être calculé, toutes pratiques pastorales confon- 
dues. II peut enfin être calculé aussi par type d'unité pastorale. 

Traitements intégrés SILL  . indicateurs spéc$ques pour alirrieriter le SIE! 

Lorsque I'activité agricole est structurante, i l  suffit de calculer à ce niveau I'in- 
dice de préférence de prélèvement par unité pastorale, la distance maximale au 
corral, et quantifier les prélèvements pastoraux par type de pratique pastorale et 
type de qualité pastorale (cf. indicateurs généraux ci-dessus). 

Indice de préférence de préltvement par unité pastorale : rapport entre le 
temps passé par le troupeau au broutage dans l'unité et le temps passé 
au broutage sur l'ensemble d u  circuit. 

Distance maximale au corral : le circuit du  troupeau peut être reporté sur 
la carte des unités pastorales ou unités paysagères (basée sur la carte de 
végétation élaborée dans le cadre de ROSELT/OSS, CTI, 2005) faire le rap- 
prochement entre les temps de broutage et le type de qualité pastorale. 
Cela permet également de calculer par traitement sic la distance maxi- 
male au corral. 

Lorsque I'activité pastorale est structurante, les données calculées à ce 
niveau 3 servent à délimiter les unités sur lesquelles les pratiques d'exploitation 
pastorale s'appliquent, connaître leur superposition spatiale éventuelle (délimita- 
t ion des unités de pratiques combinées), identifier les unités pastorales qui sont 
« préférées », et enfin quantifier les prélèvements pastoraux par type de pratique 
pastorale et type de qualité pastorale. 

.- . - 

oss 



Les modèles spécifiques de délimitation des pratiques combinées pastorales 
sont en cours de formalisation. 

Formulaire d'enquêtes : questionnaires << pratiques pastorales » 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales. 

(Voir pages suivantes). 
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Date de I'enquête : 

i b) N o m  de l'enquêteur : 
Nom de l'observatoire : 

zb) N o m  de la l imite territoriale : 
Saison : 
Identification du  corral : N o m  : Coordonnées CPS : 

N o m  du  chef d ' u ~  déjà identifié dans I'enquête UE, dont le troupeau dbpend essentiellement ? : 
gb) Accompagnez-vous vous-même le troupeau au pâturage ? : Oui Non 
Nom d u  berger, si différent du  chef d ' u ~  (nom. ethnie. origine) : 

6b) Lien avec le chef d ' u ~  (fils, oncle, personne extbrieure. etc.) ? : 

6c) Si personne étrangère, quelle contrepartie reçoit-elle ? (salaire, animaux, lait, etc.). Pouvez-vous préciser les termes de votre accord ? : 

7) Actualisation de la composition d u  troupeau : I 

Bovins 

Ovins 

Caprins 

Camélins 

Cheptel confié [O-IO] 
[ i l -zo] ,  [zi-301, etc. 

Jeunes 
Adultes 
eunes 

Adultes 
Jeunes 
Adultes 
Jeunes 
Adiiltec 

Nombre de naissances 
cette saison 

Variation des animaux possédés 
par rapport A l'enquête UE (+i -1, etc.) 

par achat, naissance, et'c. 



8a) Avez-vous contribué 2 des aménagements pour améliorer les ressources végétales du parcours utilisé par le troupeau (brûlis, pare-feux, autres) ? 
Ou i  Non  

, 8b) Si oui, précisez lesquels et quand ? : 

8c) Quel type de main d'œuvre (familiale, salariée, collective, autre) avez-vous utilisé ? : 

8d) Combien de main d'œuvre (nombre de personnes et nombre de jours) avez-vous utilisé ? : 

9a) Avez-vous contribué 2 des aménagements (défrichement, enrichissement en espèces fourragères, parcellisation, autres) pour améliorer ou sécurise1 
l'accès au piîturage ? Ou i  Non  

gb) Si oui. precisez lesquels et quand ? : 

9c) Quel type de main d'œuvre (familiale, salariée. collective, autres) avez-vous utilisé ? 

gd) Combien de main d'œuvre (nombre de personnes et nombre de jours) avez-vous utilisé ? 
ioa)  Avez-vous contribué à l'aménagement de nouveaux points d'eau au cours des 4 dernières années pour le troupeau (puits, forage, mares artificielles, etc.? 

Ou i  Non  

lob )  Si oui, précisez lesquels et quand ? : 
i oc )  Quel type de main d'œuvre (familiale, salariée, collective, autres) avez-vous utilise ? : 
i o d )  Combien de main d'œuvre (nombre de personnes et nombre de jours) avez-vous utilise ? : 

l MODULE IV - AUTRES ELEMENTS CLfS DE LA PRATIQUE PASTORALE l 
l i a )  Quels sont les types d'occupation du  sol des pâturages fréquentés par les animaux à cette saison ? (parcelles cultivées. jacheres de quel âge, friche: 

de quel âge, végetation naturelle, etc.) ? : Pouvez-vous préciser ? : 

i i b )  De quelle manière le troupeau est-il conduit au pâturage ? Entourer : libre divagation surveillance passive conduite dirigCe 
i i c )  Quand les animaux pâturent sur les champs, quel type d'accord y-a-t-il entre vous et le chef d ' u ~  gestionnaire du  champ (aucun, contrat de fumure 

autre) ? : 
ina) À quels points d'eau le troupeau va-t-il s'abreuver pendant la saison ?: 

i zb )  Quelles sont les regles d'acces aux points d'eau (ordre de passage, durée, taxe, etc.) ? Pouvez-vous préciser ? : 

13 )  À quelle distance maximum d u  corral conduisez-vous le troupeau (distance en temps de marche : i heure. 112 journée. etc.) ? : 
i 4 a )  Utilisez-vous la pratique d'émondage ? :Oui Non  

i4b )  Si oui, sur quel type d'occupation d u  sol ? : 

iga) Utilisez-vous la technique de la fauche ? :Ou i  Non : 

i5b) Si oui, sur quel type d'occupation du  sol ? : 

Période dans la saison 
tous les deux jours) 

Type (mare. puits 
forage, autre) t Principal ou 

secondaire 
N o m  local 



16a) Utilisez-vous d'autres techniques de prélèvements pastoraux ? : Oui Non 
16b) Si oui, précisez lesquels ? : 

i7a) Utilisez-vous du  complément alimentaire pour les animaux d'élevage ? : Oui Non : 

17b) Si oui, quelle proportion (%) par rapport à la ration journalière selon la saison ? : 

7 1 Nature du  complément 1 Quantité par iour 1 Mode d'acquisition (achat, recolte. échange. don, etc.) 

I I I 

Ovins 

Camélins 1 
18a) Effectuez-vous des soins sur vos animaux ? : Oui Non 

i8b)  Si oui, quelle est la nature de ces soins ? : 
i8c) Combien de personnes sont mobilisées pour les soins apportés aux animaux ? : 

i 

l 

MODULE v - FKHE DE SUIVI DE TROUPEAU 

19) Fiche de suivi 

20) Croquis du  circuit de pâturage 



Enquête « pratiques de prélèvement de bois-énergie >> 

(secondaire) 

Objectifs 

L'arbre est une ressource importante qui est utilisée de diverses manières et 
selon des objectifs différents par les sociétés. L'arbre est une ressource pastorale : 
les feuilles et les fruits sont consommés principalement. Les espèces d'arbustes 
les plus appétées sont généralement peu nombreuses. Ainsi, la quantité de res- 
sources pastorales apportée par la strate ligneuse est faible, mais la qualité de 
cette ressource est importante car elle constitue souvent, notamment en zone 
sahélienne, le complément indispensable des rations de paille en saison sèche, 
très pauvres en matières azotées, vitamines et éléments minéraux. 

L'arbre est aussi u n  élément structurant du paysage : il peut être protégé lors 
des défrichements agricoles pour ses qualités alimentaires ou autre et donner lieu 
à des paysages de parcs arborés. II peut être aussi laissé en bordure des parcelles 
agricoles (formation de haies) pour délimiter différentes parcelles foncières. Dans 
les systèmes de cultures, I'arbre peut être éliminé car considéré comme concur- 
rent des cultures ; i l  peut être au contraire protégé pour compléter les cultures 
(exemple de l'Acacia albida avec son pouvoir fertilisant, étant donné sa capacité de 
fixation de l'azote). 

En dehors de ces différents rôles de I'arbre, principalement pastoral et agri- 
cole, cinq autres types d'usages peuvent être distingués : 

I'arbre nourricier : I'arbre peut jouer un rôle dans l'alimentation des 
hommes. II procure des feuilles, des fruits, des fleurs ou des graines qui  
peuvent compenser l'insuffisance de la production agricole, et tout  par- 
ticulièrement en période de soudure, ou  durant des périodes de séche- 
resse. 

I'arbre combustible : au Sahel notamment, I'arbre représente la source 
d'énergie essentielle -souvent unique - d'une communauté rurale. 
L'utilisation des ligneux comme combustible représente un mode très 
important d'exploitation des ressources naturelles en milieu rural. Cette 
exploitation revêt aujourd'hui deux aspects : la satisfaction des besoins 
des communautés rurales et l'approvisionnement des grands circuits 
commerciaux de combustible principalement dirigés vers les centres 
urbains. 

I'arbre, source de revenu : I'arbre s'intègre traditionnellement dans les 
stratégies de subsistance, non seulement en tant que complément ali- 
mentaire mais également comme ressource monétaire. La commerciali- 



sation du bois (notamment pour l'approvisionnement des centres 
urbains) ou des multiples sous-produits forestiers comme les feuilles, 
les fruits ... procure des revenus monétaires permettant d'équilibrer les 
budgets de fonctionnement des exploitations rurales. 

I'arbre dans la construction et dans la vie artisanale : les ligneux peuvent 
servir comme bois d'œuvre et comme bois de service. Le bois, selon sa 
taille, son diamètre, sa solidité, la droiture des troncs et des branches, 
sa flexibilité, sert à : la confection des charpentes, des armatures des 
cases ou des greniers, des piquets de cases ou de palissades, des ins- 
truments de musique, des << ardoises >> coraniques, des manches d'ou- 
tils aratoires, des mortiers ou des abreuvoirs. 

I'arbre dans la pharmacopée traditionnelle : La pharmacopée tradition- 
nelle est souvent d'une importance fondamentale en milieu rural. Cela 
est d'autant plus vrai lorsqu'il n'existe pas de centres de santé moderne 
dans les agglomérations (ou centre de décision). 

Ainsi, I'arbre dans les sociétés traditionnelles des zones arides et semi-arides, 
notamment sahéliennes, joue un rôle important. De tous les usages de I'arbre dis- 
tingués, le plus important au niveau de la quantité prélevée et donc de l'impact sur 
le paysage est généralement l'usage du bois-énergie. 

Le module « bois-énergie >> développé dans ce paragraphe est doté d'un seul 
outil, le formulaire sur les prélèvements de bois-énergie (cf. p. 118). La méthode 
proposée est une méthode qui se veut pratique, légère et économique, particuliè- 
rement adaptée aux zones sahéliennes. D'autres méthodes pourront être propo- 
sées par la suite. 

Lorsque le bois-énergie n'est pas l'utilisation majeure du bois collecté, il fau- 
dra proposer d'autres méthodes d'enquêtes plus adaptées. Plus précisément les 
objectifs de cette enquête « bois-énergie >> sont : 

de caractériser le type de bois prélevé et les périodes de prélèvement ; 

. d'évaluer la quantité et le lieu de prélèvement. 

Travail préliminaire aux enquêtes de terrain et méthode d'échantillonnage 

Comme pour les enquetes agricoles », un échantillon des UE enquêtées au 
niveau 2 est effectué, essentiellement sur le critère « prélèvements de bois-éner- 
gie >> (faible/moyen/fort). Ce critère est collecté dans le module VI1 du question- 
naire UE. 

La taille de l'échantillon n'est pas limitée à proprement parler, étant donné 
que la méthode de collecte de données proposée consiste à confier les fiches de 
relevés à des personnes-ressources des UE de l'observatoire. Elle peut être limitée 



si les personnes-ressources sont difficiles à identifier au sein des UE (taux d'al- 
phabétisation faible). II ne faut pas negliger non plus le temps pour former ces 
personnes-ressources, pour suivre la bonne tenue des fiches de releves. 

Pour selectionner les UE par classe d ' u ~ ,  en plus du critère principal (( prélè- 
vements de bois-énergie ,> (faible/moyen/fort), il est recommande : 

de privilegier les UE qui auront dejà ete sélectionnees pour les << enquêtes 
agricoles >> ; 

de veiller à ce que les centres de décision auxquels sont rattachées les UE 

soient répartis dans l'espace par rapport aux differentes unités paysa- 
gères de l'observatoire. 

Données à collecter 

Le questionnaire permet de connaître la consommation de bois-knergie 
consommee au sein de l'unit6 d'exploitation, ou vendue par I'UE en tant que 
source energétique. II est compose de deux types de fiches de suivi : 

celle pour suivre la consommation de bois-energie au sein de I'UE et éva- 
luer ainsi les prelèvements de bois-energie pour satisfaire les besoins 
domestiques de l'unité d'exploitation ; 

- celle pour suivre la vente de bois-énergie en dehors de l'unité d'exploi- 
tation et evaluer ainsi les prelèvements de bois-energie pour satisfaire 
une partie des besoins economiques de l'unit6 d'exploitation. 

1) Module I : référence géo-administrative de l'enquête 

Les informations permettent de faire le lien avec la réference géo-admi- 
nistrative de I'uE. 

2) Module II : prélèvement pour les besoins énergétiques de I'exploi- 
tation : consommation journalière 

Ce module contient un seul tableau qui permet de réunir des informa- 
tions sur : 

O les dates de pesee (jour, repas du matin, midi, soir, autre) ; 
O la pesée du bois effectivement consommée à chaque repas ; 
O si ce bois a 6té achete, echange, prelevé ; 
O dans le cas où il a et6 prkleve, le lieu de collecte (direction, dis- 

tance...). 

3) Module III : prélèvements pour la satishction des besoins énergé- 
tiques autres que ceux de I'UE : vente du bois prélevé. 

A---- -- ---- 
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Ce deuxième tableau permet de réunir des informations sur : 

O les jours de pesée ; 
O la pesée d u  bois effectivement vendue ; 
O si ce bois a été échangé ou prélevé ; 
O dans le cas où il a été prélevé, le lieu de collecte (direction, dis- 

tance...). 

Méthode de collecte et de suivi des données 

Diagnostic 

La première fiche est remplie quotidiennement par une personne sachant lire 
et écrire la langue nationale dans chaque UE échantillonnée. Certaines données 
sont qualitatives ; d'autres nécessitent la manipulation d'un petit matériel, type 
balance, pour peser le bois consommé à chaque repas de la journée. La deuxième 
fiche est remplie par la personne chargée de la vente, aidée ou non de la personne 
identifiée pour remplir le premier type de fiche, à chaque vente de bois-énergie. 

La balance peut être confiée par exemple à un  enfant, généralement en charge 
ou contribuant à la collecte d u  bois-énergie. Si nécessaire, le protocole peut être 
allégé en réduisant les pesées journalières à un  ou plusieurs jours par mois. 

Dans tous les cas, i l  est conseillé qu'un technicien de l'équipe nationale 
ROSELT puisse contrôler régulièrement dans chaque UE la fiabilité des pesées, I'éta- 
lonnage des balances, le remplissage des formulaires, etc. Ce suivi et contrôle 
peut se faire au min imum une fois par saison. Lors de ce passage dans chaque UE 

sélectionnée, les fiches de relevés sont récupérées. 
Pour le bois-énergie vendu, l 'estimation des quantités vendues peut se faire 

en stères ou en fagots, ou  tout  autre unité de mesure, lorsque les quantités ven- 
dues deviennent trop importantes pour une pesée systématique. II faut alors pour- 
voir donner l'équivalent de cette unité en kg. 

Suweillance 

À chaque période d'observation ROSELT, ces enquêtes sur les prélèvements de 
bois-énergie sont renouvelées au moins sur une année. 

Traitements des données et résultats attendus 

Traitements de type « tableur » ou s c ~ o  : indicateurs généraux 

Moyennés par type d ' u ~  ou à l'ensemble de l'observatoire, les indicateurs sui- 
vants sont actuellement proposés en termes de pression sur la végétation natu- 
relle liée aux prélèvements de bois-énergie : 



Prélèvement de bois-énergie saisonnier (kg. de matière sèche / j / sai- 
son) : somme de toutes les quantités issues du prélèvement, consom- 
mées pour la cuisine ou le chauffage (auto-consommation), et des 
quantités vendues. 

= Prélèvement de bois-énergie annuel : idem au niveau de I'année. 

Taux de bois prélevé : rapport entre le bois prélevé sur les ressources 
naturelles de l'observatoire et le bois acheté ou échangé. 

Troitements intégrés S i n  : indicateurs spéc$ques pour alimenter le SIFL 

Spatialisation des prélèvements de bois-énergie : 

Pour rappel (cf. ROSELT/OSS, DS 3, zoos), la quantité de bois prélevé est 
rapportée à une aire de prélèvements autour des centres de décision. 
Cette aire de prélèvement est calculée à partir d'un rayon de prélèvement 
qui peut dépendre de la saison, du type de centre de décision et du type 
~ ' u E .  Les prelèvements globaux des UE du centre de décision sont rap- 
portés à l'aire de prélèvement de manière homogène ou répartis par 
indice de préférence. 

Le prélèvement de bois quantifié (cf. indicateurs généraux) est utile dans 
les modèles de spatialisation de prélèvements du bois développés dans 
le SIEL. Les autres indicateurs spécifiques et complémentaires pour ali- 
menter le SIEL sont les suivants. Ils sont calculés pour chaque saison, ou 
à l'année : 

O Rayon d'accès au bois : il est calculé par type d ' u ~  et/ou par 
type de centres de décision. La moyenne des valeurs obtenues 
permet d'obtenir un indicateur à l'échelle de I'observatoire. 

O Indice de préférence de prélèvement par type d'occupation du 
sol : (nombre de fois où le type d'occupation du sol est men- 
tionné / nombre de type d'occupation du sol distingué) / 
(nombre de jours où les fiches des modules II et III ont été 
rem plies). 

Formulaire d'enquête << prélèvement de bois-énergie » 

Ce questionnaire doit être analysé afin d'adapter et personnaliser les ques- 
tions posées de manière précise en fonction des spécificités locales. 



)CO ROSELT LOGO DE L'INSTITUT NATIONAI 

:SEAU D'OBSERVATOIRES DE SURVEILLANCE ÉCOLOCIQUE A LONG TERME 

QUESTIONNAIRE << PRÉLÈVEMENT DE BOIS-ÉNERCIE >> 

Nom de l'enquêteur : 
ib)  Age : 

I Nom de l'observatoire : 

2b) Nom de la limite territoriale : 
Nom du chef d ' u ~  déja identifié dans l'enquête UE : 
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Annexe 1 
Terminologie adoptée (Glossaire) 

Centre d'activités : c'est un élément fixe du territoire autour duquel un  ou plu- 
sieurs groupes d'agents organisent l'exploitation des ressources naturelles. 
Plusieurs types peuvent être identifiés : un village, un campement (centres de 
décision), un  puits, un forage (points d'eau), etc .... I l  peut être un point, un  groupe 
de points (plusieurs fermes isolées : douars ; plusieurs villages et hameaux autour 
d'un seul chef de village; puits le long d'un oued), une ligne (un cours d'eau, une 
route), un  polygone (centre urbain). Ils ont  une durée de vie et peuvent être asso- 
ciés à une ou plusieurs activités pour une période donnée. 

Centre d e  décision : les centres de décision sont les centres, situés dans I'obser- 
vatoire, dans lesquels résident des individus, de manière temporaire ou perma- 
nente. Ces individus prennent des décisions et sont des acteurs locaux de gestion 
et d'exploitation des ressources naturelles. Ces centres de décision, dans les 
observatoires du réseau ROSELT, sont a priori des centres ruraux. Certains observa- 
toires contiennent cependant des centres urbains beaucoup plus importants que 
les autres (exemple de Linguère dans le Ferlo au Sénégal). Dans ce cas, selon les 
besoins des modèles du SIEL, ce centre de décision peut être subdivisé en quar- 
tiers ; chaque quartier est alors lui-même un centre de décision. Un  centre de déci- 
sion peut être A lui  seul un  centre d'activités. Plusieurs centres de décision 
peuvent constituer finalement un seul centre d'activités après que les relations ter- 
ritoriales aient été établies (de type << groupe de points » dans un sic). 
Lorsqu'un centre de décision << secondaire >> dépend d'un autre centre de décision 
d u  point de vue de son organisation sociale, le premier est appelé << centre de 
décision satellite >> et le second << centre de décision principal >>. 

Champ : espace cultivé d'un seul tenant, par un ou plusieurs exploitants, pouvant 
réunir plusieurs parcelles agricoles. 

Chefde famille : i l  s'agit du  responsable et du  gestionnaire des biens de la famille 
polyginique. Dans une famille patriarcale, l 'homme est toujours chef de famille, 
alors que la femme ne le devient que lorsqu'il n'y a pas de présence masculine. 

Chef de ménage : le ménage constitue la plus petite unité familiale domestique 
sociale, il est composé soit d'un couple avec ou sans enfants ; soit d 'un adulte 
sans conjoint et de ses enfants (au moins un). Le chef de ménage est le gestion- 
naire de cette unité. 



Chefferie villageoise : elle peut soit être détenue par un  seul lignage au sein de 
laquelle la charge circule selon un principe de séniorité (chefferie monolignagère), 
soit alterner entre plusieurs lignages maîtres issus d 'un même clan (chefferie plu- 
rilignagère) ou issus de clans différents (chefferie pluriclanique). 

Degré d'artificialisation : le degré d'artificialisation est le degré d'investissement 
de l 'homme sur le milieu. II mesure l'effort fourni par les hommes pour exploiter 
le milieu. 
Dans le cadre du  SIEL, i l  est calculé pour chaque « pratique combinée ». Chaque 
élément décrivant chaque pratique qui constitue la pratique combinée » (tech- 
niques, moyens humains et matériels) est évalué en terme de degré d'artificialisa- 
t ion sur une échelle allant de O IOO. Le degré d'artificialisation de la pratique 
combinée » est alors la combinaison des degrés d'artificialisation des éléments 
décrivant les pratiques qui la constituent: somme ou somme pondérée selon I ' im- 
portance relative que l 'on souhaite donner aux différents éléments. 

Ethnie : une ethnie correspond à une identité culturelle par laquelle l ' individu se 
définit. L'ethnie est un  référent géoculturel qui regroupe plusieurs clans. 

Exploitation agricole : l'exploitation agricole est comprise comme l'unité de base 
de la production agricole ; que l'exploitation soit agricole, pastorale, forestière, ou  
autre. 

Famille polygynique : famille nucléaire regroupant un  mari, ses épouses et les 
enfants de celles-ci. 

Fraction : subdivision à l'intérieur de la tr ibu correspondant à un  segment de 
lignage. 

Croupe d'agents : 

soit u n  groupe d'individus avec une stratégie d'exploitation des res- 
sources naturelles (= groupe stratégique défini par la typologie des exploita- 
tions de l'observatoire) avec différents rôles (gérer, exploiter, résider, prélever) : 
il peut être de plusieurs types (agriculteur, agro-pasteur, pasteur, etc) ; 

soit u n  groupe d'animaux domestiques ( = troupeau) ou sauvage (faune) 
qui prélèvent les ressources naturelles d u  territoire d'observatoire 
autour de un ou plusieurs centre d'activités : i l  peut être de plusieurs 
types selon la composition et la taille des troupeaux. 

II réside dans un ou plusieurs centres d'activité successivement dans le 
temps. II peut utiliser un  ou plusieurs centres d'activités pour exploiter 
les ressources selon différentes activités et selon les périodes. 



Lignage : groupe de fil iation unilinéaire, exogame dont les membres se réclament 
soit en patriiignage, soit en matrilignage d'un ancêtre commun connu. Les 
membres du  lignage sont capables de restituer les relations généalogiques qui les 
lient les uns aux autres ainsi qu'à l'ancêtre fondateur commun. 

Période d'observation ROSELT : la période d'observation ROSELT est la période pen- 
dant laquelle l'ensemble des données ROSELT (climat, végétation, sol, eau, socio- 
économie) est collecté dans l'observatoire selon un pas de temps défini, notam- 
ment pour établir un bilan et des prospectives à travers le SIEL. Quelle que soit la 
date ou les dates de collecte des données dans cette période, ces données doivent 
représenter un  fonctionnement tant biophysique que socio-économique relative- 
ment stable sur cette période. A priori, sans évènements exceptionnels observés 
qu'il faut pouvoir alors mesurer, la durée de cette période est fixée dans le réseau 
à quatre ans. 

Point d'eau : les points d'eau sont des centres d'activités auxquels les animaux 
viennent s'abreuver. Ce peut être des puits traditionnels ou cimentés, des forages, 
des mares ou des cours d'eau. 

Pratique d'exploitation : la pratique, selon Teissier (1979; cf. Lhoste P., 1987) « est 
la façon dont l'opérateur met en œuvre une opération technique ... la technique est 
considérbe comme un ensemble d'opérations ayant une finalité de production ». De 
manière plus précise et adaptée, le terme de pratique d'exploitation désigne ici 
une action concrète d'exploitation des ressources naturelles (végétation) par une 
unité d'exploitation, selon : 

une stratégie d'exploitation (commerciale ou d'autosubsistance), 

un  vecteur de production (espèces cultivées pour la pratique agricole et 
espèces élevées pour la pratique pastorale), 

les caractéristiques du  milieu (ressources utiles) où  cette action est 
appliquée, 

et un  objectif de production. 

Cette action se caractérise (cf. p. 74) par l'association de techniques cul- 
turales ou d'élevage, de moyens humains et matériels, que ce soit une 
pratique agricole ou pastorale. 

Pratiques combinées : le terme << pratiques combinées >> désigne la superposition 
simultanée ou successive, à l'échelle de la saison ou de l'année, de plusieurs pra- 
tiques d'exploitation des ressources naturelles sur un même espace. Si l'activité 
agricole est structurante d'un point de vue spatial, chaque classe de pratiques 
combinées est constituée d'une pratique agricole, associée à aucune ou plusieurs 
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autres pratiques agricoles, plus éventuellement d'autres pratiques non agricoles. 
La réciproque est vraie si l'activité pastorale est structurante d'un point de vue 
spatial. 

Premiers occupants : cette expression désigne les familles les premières arrivées 
sur un  site déterminé et qui ont  fondé un village, un  hameau ou autre. Elles peu- 
vent être venues des montagnes ou d'une région lointaine pour cultiver, chasser 
ou  pour faire paître leurs troupeaux. Souvent les descendants des premiers occu- 
pants sont chefs de terre. 

Stratégie des UE : stratégies des exploitants qui consistent dans la mise en œuvre 
de tous les moyens (humains, techniques, économiques, etc.) dont  ils disposent, 
sur une certaine période donnée, et dans un contexte plus ou moins marqué par 
l'incertitude, pour atteindre des objectifs spécifiés de maintien, de croissance et 
de reproduction de leur unité de production familiale etc. 

Système de décision : ensemble des organes sociaux et politiquès structurés au 
sein duquel les choix s'effectuent, de façon plus ou moins rationnelle. Le proces- 
sus de prise de décision peut mettre en exergue les diverses étapes parcourues, 
les règles suivies et l'intervention plus ou moins nette de ceux qui sont engagés 
dans certains aspects de prise de décision. 

Système de production : un système de production est une combinaison des pro- 
ductions et des facteurs de production (capital foncier, travail et capital d'exploi- 
tation) dans l'exploitation agricole. II est une combinaison organisée, plus ou 
moins cohérente, de divers sous-systèmes productifs : systèmes de cultures, sys- 
tèmes d'élevage et systèmes de transformation (Mémento de l'Agronome, 2002). 

Territoire foncier : territoire sur lequel les premiers arrivants ont  un pouvoir d'at- 
tribution des terres ou de droit de pâturage. Ce concept s'apparente à celui de 
<< terroir foncier ,> décrit dans le Mémento de l'Agronome ( i gg i )  comme I'expres- 
sion spatiale de règles et pratiques foncières par lesquelles un groupe donné 
imprime sa maîtrise sociale sur son cadre écologique de vie. 

Tribu : groupe de filiation chez les pasteurs qui correspond à la notion de clan (rat- 
tachement à un  ancêtre commun plus ou moins mythique). 

Troupeau : le troupeau est un  << ensemble d'animaux gtrts de façon homogène, en 
une même unité technique de gestion >> (Landais et al., 1987 et Lhoste, 1987). Cette 
notion est à distinguer de celle de cheptel, << ensemble d'animaux appartenant à un 
même individu ou un même groupe » (Lhoste, 1986). Plus précisément, le troupeau 
désigne ici un  groupe d'animaux sauvages ou domestiques, monospécifique ou 
non, qui exploite ensemble les ressources naturelles selon la même logique d'ex- 
ploitation. 



À l'heure actuelle, dans le cadre de ROSELT, seules des méthodes d'évaluation et de 
suivi des troupeaux domestiques sont proposées. 

Unité d'exploitation : elle est généralement définie comme << l'agent de base du pro- 
cessus agricole de production. Elle constitue I'unitdfamiliale b I'intdrieur de laquelle, de 
manière privildgiée s'effectue la mise en œuvre desfacteun de production: terre, force de 
travail, moyens de travail (...) et à partir de laquelle s'opére le processus d'utilisation et 
de circulation des produits obtenus >> (Mémento de l'Agronome, i 991). Cette concep- 
t ion de l'unité d'exploitation établit le lien essentiel existant entre la structure fami- 
liale et l'unité sociale au sein de laquelle l'exploitation du milieu s'organise. 
Du point de vue méthodologique, o n  peut définir l'unité d'exploitation comme 
l'ensemble des personnes qui travaillent sur les mêmes champs ou consacrent 
leurs soins au même troupeau, qui accumulent ensemble dans u n  grenier com- 
mun, ce qui n'empêche pas l'existence de plusieurs greniers individuels, et se rat- 
tachent à un même centre de décision concernant l'organisation et la gestion de 
la production. Cette UE, placée sous la tutelle d'un chef d ' u ~ ,  est parfois répartie 
sur plusieurs unités de résidence, notamment quand elle rassemble des individus 
de générations différentes. 
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Contributions Techniques 

cri : Guide ROSELT/OSS pour I'6valuation et la surveillance de la vegetation. 

02 : Guide R O S E L T / ~ S ~  pour I'evaluation et le suivi des pratiques d'exploitation 
des ressources naturelles. 

cr3 : Manuel d'utilisation de l'outil SIEL - ROSELT/OSS (version 1.3). 

04 : Application des indicateurs ecologiques de la degradation des terres à 
I'observatoire de Menzel Habib (Tunisie). 

 TC^ : Surveillance o f  ecoio icai changes in the ROSELT/OSS observatory of 
El Omayed (Egypt) : arst results. 

cr6 : Recherche des indicateurs de changement ecologique et de la biodiversite dans l'observa- 
toire de Oued Mird (Maroc) : premiers resultats. 

cr;r : Surveillance des changements ecologiques dans l'observatoire ROSELT/OSS de Haddej-Bou 
Hedma (Tunisie) : premiers résultats. 

r r 8  : Espaces-ressources-usa es . première application du Systeme d'lnformation sur 
l'Environnement A l'echefie Locale sur I'observatoire ROSELT/OSS de Banizoumbou (Niger). 

crg : Recherche d'indicateurs de desertification par analyse comparative de quelques observa- 
toires ROSELT/OSS. 

cr io : Une approche spatiale pour la surveillance de la faune - Étude de cas au sud du Maroc : 
la vaIlCe de l'oued Mird. 

cri1 : Guide pour I16valuation et la surveillance des etats de surface et des sols. 

m z  : S sterne de circulation de l'information ROSELT/OSS : définition des metadonnees et 
daboration des catalogues de référence. 

cri3 : Guide ROSELT/OSS pour la cartographie dynamique de la vegetation et des paysages. 

cr i4 : Fiches techniques pour la construction de quelques indicateurs ecologiques ROSELT/OSS. 

m 5  : S nthese comparative de quatre annees de surveillance environnementale sur trois 
oiservatoires ROSELT/~SS du Nord de Ififrique : El Omayed, Haddej-Bou Hedma etoued Mird. 

cr i6 : L'approche fonciere environnementale : droit et anthropologie à la rencontre des 
sciences 6cologiques. 

Documents Scientifiques 

os1 : Conception, organisation et mise en œuvre de ROSELT/OSS. 

L -Tl- 
DSZ : Organisation, fonctionnement et methodes de ROSELT/OSS. 

ti os3 : Concepts et methodes du SIEL - ROSELT/OSS (Système d'lnformation sur 
l'Environnement à 116chelle Locale). 

os4 : Indicateurs ecologiques ROSELT/OSS. Une premiere approche m~thodologique 
pour la surveillance de la biodiversite et des changements environnementaux. 

soi : Conceptual, organizational and operational framework o f  ROSELT/OSS. 

so2 : ROSELT/OSS organization, operation and methods, edition 2001, revised in 2004. 

so3 : Concepts and methods of ROSELT/OSS-LEIS (Local Environment Information System). 

so4 : ROSELT/OSS ecological indicators first methodological approach for the surveillance o f  
biodiversity and environmental changes. 






