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Le8 Icoaystimr8 forestiers pa8toraux d'bfrique du Nord 

8oot roumis i un rystlm d'ilevage libre l ppauvrirraat. b cela 

vient s’ajouter Ier cons&quancer d'une rurcharga de ces par- 

cour8 durant la quari totklit6 de 1'aooBe. 

binai deux ph&nomlo~r apparaisrent : 10 d&siquilibre du 

cycle de8 &lbmentr minbtaux et en particulier N, P et K et la 

digradation locale de la vig6tation et du sol. Cependant l'im- 

part de ces deux action8 diffare en fonction des condition8 8t&- 

tioon8lta8. 

L'analyso l ffectuie dans les parcours du Moyen Atlae 

(Maroc) rim en relief l'influence de l'iclairemant l us8i bien 

8ur la bionassa r&coltie que 8ur la teneur en azote de l'herbe, 

la temur em azote du sol, C/N du sol....etc. 

Le8 risultats exposir dans cette communication ont la 

particularit6 de donner une image du fonctionnement de8 Ocorps- 

tamas pastoraux soumis i l'action destructive de l'homme l t de 

ce8 l nia8ux. 
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1- INTBODUCTION 1 

L'61ovsge qui est une sctivitg principe10 du monde 

rural au Maroc et d’une maniire gioirale en Afrique du Nord, 

t.sssure ~OIL alimentation l ssentiellenent des pltursges natu- 

rels. Ces pttur8ges sont constitu&s de terreins forestiers 

et de terreins de perceurs proprement dit. Le psrcours sous 

forit est un droit d’usage recoonu Qer le ligisletion eu 

Maroc. Ce droit axerci avec un spsthe de percours libre i 

conduit 10s fornetioos en questioo 1 des stsdes de dagradetion 

irriversibles dem certsins css. 

Ls production des perceurs forestiers l t non forestiers 

en Afrique du Nord est en const8nte diminution QOUr deux r8i- 

SOZLS l 8seutielles : 

- Sur&xploitetioo per l'homme se ses enirsux. 

- AQQeUVriSsemeBt Continue des terrains de 

p8rcours par le sys,tlre pretiqua. 

Les solution8 su premier problhe n&cessitsnt une oc- 

tioo intbgrie da tous les services intiressis en vue de ri&- 

tsblir 1'6quilibre sgro-sylvo-pestorel. 

L'8aely.e des diffirants tsrreins de perceurs &tudiLs 

mOntr0 en p&nir&l un disiquilibre d8ns 18 richesse des sols en 

6lhe9ts minbrsux (19,p.K l sseatielleme~t). Ceci peut atre l XQ- 

liquer p8r deux points : 

Le systlme d'alevepe pretiqui per les <le- 

veurs conduit 1 une l xportetioa d'iliments 

supirieure a 18 restitution. En effet. les 

aleveurs sntr8ine l'eccurulbtion des flcis 

dsnr drr mdroits hors perceurs : enclos il 

c8tb de8 habitations ou deus les terrains 

de culture. Le peu d'ewltets lechi sur le 

terrain se diconposs tri48 mal sousl'effet 

des conditions Çcologiques l t snvironnen- 

tes g6n6rslement dlfavorsbles. 
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- Le digredetion du couvert vCgit81 modifie 

les conditions micro&cologiques des st8- 

tionr ce qui entreine une perturbetion dens 

le diconpositiog de le mecfate vig&tele au 

801 (litiire) l t pet coosiquence une dimi- 

nutioa,da la fertilit6 des sols. 

Dan8 le rision de Domes du mesrif centre1 (Preoce), 

Loieeru l t Merle (1979) ont l sseyer de chiffrer les consiquan- 

ces do mode d’eXplOit8tioe deor lequel les troupeeux, conduit 

le journie l ur le tatrain de pereourr 8ont concmntti8 dans 18 

nuit d8n8 un p8tc. 

L'influence de le dur68 du trensfert de le fertiliti 

l iti l nalyai sur plusieurr paramStre8 : 

- Cooporition botenique : Sur deux types de 

sO18 (volceoiquo et prenitique) il l iti~obrervd une d&grade- 

tioo a long terme de le comporitioo bot8nique qui est fonction 

croiesente de le durie du mode d'exploitetioa treditionnel$e. 

- Production totele : Le prodution diminue 

evee 18 durie de 1'exploitetion 8pQeuvris8onte. Le perte 88t 

de SO X et 70 X respectivement sur percourr l xploit&e tredi- 

tionnellement depuis 30 et 60 ena. 

- Teneurs de l'herbe produite et 18 oobili- 

srtion des 616nentr miniraux et de 1'8zote : L'itude l montri 

qU8 188 ten8ur8 en ilCmelbt8 mieireuir (I,P,K) dicroi88ent en 

fonction de le dur68 de l'eppeuvrissement. 

Lorsque le v6t6t8tion commence i 88 dCgreder, Ier SO- 

picer oligotrophes et m8uv8iser fourr8gire8, eepeble de mieux 

velorieer le peu d'616meots minireux dirpooibler 80 diveloppent. 

Dens quetre peuplement8 fore8tiers de l’ht de le Frence 

(Epke8. P in.. 8ylvestre. fSUillU8). h8sSeeS St el (1972) .Oet 

erouvi que les teneur8 8n 88ote. phosphore l t Potessium de8 

dsbrite &rrivent 8u 801 perrent par un minimum en Septembre, 

Octobre et Novembre l t par un maximum au printemps. 

Pour 18 celcium le ph6nom&ne est invers c'est-l-dire 

qu'il Perse per un meximur eu automne et un minimum eu prin- 

temps. 
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Certain8 auteurs (Rorison (1960) ; Cigon et Rorisoo 

(1972) ; ERNST (1978) etc...) ont pans68 que le comportement 

calcicole OU calcifuge des espèces pouvait être en relation 

avec. leur type de nutrition azotie (ammoniaeal et nitrique) 

Cale (1981) estime que dans le plupart des conditions 

forestiires le repport INH4/NNOJ est de 10 au plus. 

Le Tacon et a1 (1982) ont montr&, en conditions con- 

trBl&es. que pour certains l spBce8, le EaractPre *c81cicolew 

et ncalcifugen pouvait Otre partiellement d&ternini par le 

type de nutrition arot et qu'inversement, la prisrnce ou 

l'absence de carbonete de calcium dans le milieu pouvait tota- 

lement modifier la prif6rence des empices pour l'une au l'autre 

forme de l'asote. 

Leroioe et a1 (1983) ont 6tudii l'influence de L’inten- 

siti lumineuse sur la production de le lituque a Pissas (FRANCE) 

dans 5 classes du couvert : 

- 100 X de l'bclairemont 

-60%" " 

-45%" " 

- 2-s x " " 

Les r<sultats sont tram variables selon les conditions 

climetiques : 

+ en annie sache la lumiare ne joue pas le r81e 

de fecteur limitant : au-delas d'un taux d'iclairement de 40 1 

60 X, les rendements n'augmentent plus. L'eau est alors fecteur 

limitant. 

+ en onn6e humide, le facteur limitent n'est 

plus l'eeu oeis la lumiiri. 

+ quelle que soit l'ann&e au-dessous d'un ic- 

leirement voisin de 40 %, le production est linitie par manque 

de 1umiPre. 

2- EVOLUTION DES TENEURS EN AZOTE DU SOL ET DE L'EERBE RECOL- 

TEE DANS QUATRE MILIEUX FORESTIERS ET PREPORESTIERS DU 

MOYEU ATLAS CENTRAL (MAROC:. 

QARRO (1985) a renC une étude de productivitb de la 

strate herbac6e dans quatre milieux 6calogiques différents : 
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- Chineie verte -1 Oxycadre du remi-aride 

terpgrg (9 8ou8-stetioor). 

- Cbineie verte pure du sub-humide 

freia (8 80~8 8tetiona) 

- Cedreie i 80~8 gtege de chtne vert de 

l'bumide frdr froid (6 rour-8tetions). 

- Pelouro d'altitutde de l'hunide froid 

A trl8 froid (1 rour-rtation). 

Le protocole l xpirimentel ri8li8g porte dooc 8ur 24 

rou8-8t8tion8 r&p&rties den8 le8 4 milieux en fonction do 

116c18ir8ment, la pente et l'exposition. 

Cinq coupe8 8ont l xicotiea chaque annie et durant 

deux ennier l gricole8 : 1982-83, 1983-84. 

La premiire coupe me 8itue g6ngrelenent ver8 le fin de 

Phrier. lea 8utres ruivent A un roi8 environ d'intervel et le 

dernigre 8e place ma dlbut du dgrrgcherent de le vgggtetion. 

Cependent les condition8 climatique8 de le prenilre 8nnie 

n'ont permir d'exicuter que b couper,denr le premier milieu. 

Le8 pgriode8 rimplrr rgper8nt le dgmerrage de le 

v&gitrtion et le premigre coupe, le derixilme coupe et le troi- 

8igme. et einri de 8uite 8ont l ppel&ea rerpectivement P,, P2, 

Pjr P4 et PS. 
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J-4 h contribution des L&unineuse~ 

Ia rocouvremeat aderE est le premier facteur nui cifecte la oontribution 

du l<~aou~~~ aeloa una aourba qu%.ra tiqua dont le nuixm eet situ enter 

30 l t 50$ (tea mi). Un trop fort racou~mant+u dela de 60 ;:, ou un trop 

faible, imflrlour a 20 :: d do. oond.itiona &ifatorables au.2 léguslneua.~ qu'aIL 

intwpr&te par une lnsuft~aaao~ da lumiiro ou un axais de sichoresa~ . 

Ls pR & l*horiaon aupklour l 8t 10 deuxiame facteur, tr;ie impo+mnt aumai 

on obsa*o 10 mama tJpa do rbpon8. positiro au pH kns 1aD prairie8 Batunlims 

db F-o. (F do Horrtard l t rl Fourrai~s 1983). 

k tmeur l X du ao1 est un froteur modestement aotif maïs 8i,&.fiostLf 

On sait puo 1ea l&umixuumea maaffront fortemont do la aompitition dom ~indom 

pus l'&morptioa da Y . 

L*~eatzbtloa Joua un x410 a poino slynifioatlft l'ouest est bmauooup plw 

frvorablo quo l'ost( 18 pointm do dlffkenoo d'index) . 

Leo tmoura d'uoto contenua dms La harizona supkiours 

dos ao10 dm 10 zona 6tudide fhctwnt bemmup entra les dfff6rants 
6-a 6 vdgdtotion. En off&, laa plu; bassea teneurs sont obsor- 
vba dm lecr sols de la CNnaie L OxycWm et lw plus Uevdes q- 

pualssmtell8ltitll& c4elleo vuimtencora en hctian des aitos. 

Le mpmae dm regre8sionmultiple I pernb 6 retenir 
. trois hcteurm dont un mua forma qudmtiqw I 

2,44 : cautante 
- O,UO J Recouvremont arbor6 en % 

N pour mille du sol - 0,002 = Recouvrewnt 6lev6 au carra 

+ 0,21 :Jours de ro&e 

+ 0,U = Jcura de CeUe 

Cœfficicntded&eninatim (R') = 0,850 
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Action du recouvrement 

Lsa teneurs en azote du sol sont res li6e.e a la matiere 

orgsniqus qui est b son tour dependsntr des caractfiristiques Ccolo- 

giques et biologiques des sites. Ainai, le recouvrement arbore joue 

le grand rble par l’spport de matiere véqetale (feuilles) et des 

cditims ther?lques et d’humidite favorables B la dtkanposition 

ds 1s matflre orgsniqw brute. 

Le recouvreront sous forme simple permet d’expliquer 45 % ; 

ds 1s variabilitd des teneurs d’azote, tandis que le recouvrement 

élevé au cmrrb permet l’explication de 60 Z de la variante totale. 

La formule obtenue sans tenir cunpta de ce dernier fac- 

:cur((recwvrement)*) aa presente de la mani&re suivante : 

1,63 constante 

N pour mille du sol 0,05 : Recouvrement (X) 

03 : Jours de rode 

Coefficient de dbtermination (R‘) = 0.634 

La mise en jeu de la forme quadratique du recouvrement 

(x 
2 - x) permet de qsgner 22 % d’explication de la variablite d’oro- 

te, ce qui est tr&s important. Cette éxpression indique une courbe 

:z~e-~dante avec u.ne penb forte entrs 75 et 100 x. 

N O/oq 

15 50 75 100 Recouvrement (%) 
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Action du climat 

Las facteura de pel4a et rosbrr ont une répartition croia- 

aantm en fonction de 1’Lltagement altitudinal.Laur action positive 

~~~rrpliqw pu le Tait que l’humidit6 favoriao l’activit6 micro- 

bm du sol. 

Il apparait chiren<rt qua la teneur d’azote du sol est 

trbe 1iQ P l’ambiance climatique et P l’environnemen t. En effet dmu 

le0 canditiona m6dibrrœhnnes lea Crteur8 nprbentimt le climat 

dma le œodble nathbnstique (oeUe, roe6e) revCtent une grade impor- 
timce. O*utre part, le recouvrawht arbor6 est le facteur qui taqmn- 

ne l’mtion humaine et animale dstructive des Ccoaysthmea forestiers. 

Le* sites aitu6a eoua *a couverte importante se caractbrisent par 

des conditiona microclimatiques qui permettent una Bvolution du sol 

et particulibrmnant do la matikre organique. 

2.3. g_fgeort _~,~~~t~2~,-~~‘-~-r-~ --f-t- : Car@ne AtoteL_WN) 

Le rapport C/N qui indiqua 10 natura de 1%umua, peut 6tre 

uasi exprim6 en fonction des facteura climatiqum8 et atationnels. 

Cependant ce parrahtre est dblicot et il est toujours peu corrhla 

I ces fecteurr dana toutes les situations 6tudi6ea b ce jour. 

Les represeiona multiples ont permis de dCgaqer trois fac- 

tcvrs dont un sous forma quadratique et les deux Putres sont les 

r6aultata d’interrrtion da deux ou plueieura facteurs : 

5.4 Constmta 
- 3, 006 : Recouvraaw8t uborb M 2: 

3,001 : Recouvramak 6lev6 au carr6 

s,m2 : Jours de roab plua galk 

0,0003 a Arnplituda x blairamant x 

Coefficient de déta~ination (R2) = 0.62 
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osna oe &ble m retrouve las tirne facteura définis pour 

l’uote du sol auxquels s’ajoute le facteur canplexe dbterminé par 

les interections de 1’Pmplitude moyenne jouranlihe, l’bclairennent 

1’ETP et la tempbrature moyenne. Ce facteur conjugue les effets 

climatiques, de l’altitude et du recouvrement. L’action de le gelho 

et de la roata sont ssmblsbles, c’est ainsi que leur somnation a 

permis d’obtenir le m&m effet sur le rapport C/N. 

La forme quadratique du recouvrement (x2 - x) indique aus- 

si une courbe ascendante de m6me allure que dans le cas prhc6dm-k. 

Entre 0 et 50 A, le peuplement arbor6 a peu d’effet sur la nature 

de llhumus dms les conditions de ces parcours surp0turéa. 

I 

0 
25 M 75 100 Recouurement (%) 
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(PL ‘ p* ‘ PS , pg et p 5) aat atrictamont conditimnba par l@anaam- 

bla dea factaura da 18apvironmma nt. Caci mat d’autnt plua nat ai 

l’on œbpta una vua d%naambla qui parmmttra d”intlqrar laa VU~.- 

tinm d. la tamp&aturo liba b lo aaiaon at b 1 *oltitudo. 

11 appurit q=a llrania a pau d*influanoa: 108 mhaa faotoure axplioatiia 

intmrrianna~t a. 82-83 at an 83-84 a~ao &a ooaf~~ l ~aianta da rd~aafon ta+. 

roiah.. La oomatanta dam b??eta dea 

- Paat. x l xpoaitior 

- Raoarvraunt rrbarb 

- ~amp9rstuTs 

- I/X 6c%ngeabla(rLoh&aaa an K du mol) 

oont ran.amu.bl.a . 

P.r oontra* 1.. intarrotio &.ot. du sol/dbfloft hycripuo et p1ui.X 

rbaaa H2 mont nolna atablaa d*&.xha & l'.~tra . 
1 

H 

k oonpu.i.on dam 4 l tationo fait l ppwmitm: 

(1) la fa0tou.r tamp6rotura &a toua 188 oaa’ooua forma quodratiqua an finirrl 

ou aoua forma Uni.ira a. polauaa, an relmon dam oonditlom mioro6oologiqu.r 

prrtioullhe~. 

(2) l*lntaraotion( pnta x l xpoaition) a un iffet tr4o aaablablaa daaa las dauz 

bu 81l.8 l ‘axprim. (oh)&. A oryotdri l t ohanrbia vart. pur). 

(3) l’intonrotiian (H .ol/ddfioit hydr.) l ‘axpri~a dana. la ok6nala l t IA a&ralc 

atm0 Las intaMit&a roialnaa l 

(4) l~in?aruotion (pltia X r(laaz78 utila 82) na l ‘oxpriaa pu dana la ohh~la 

5 oxyoùdze 2 o~uoe dam friblaa ruiatlo.a.Ylla .at natta an 06bzria l t 

pal.u.0 . 

(5) la raoomranent l rbordc a*arprina an .H&mla i oryokra l t an obdzria l t 

galouao znaia &na us aoaa dîffhant -11 resta B t.rtfr 1. foxma qurdr.tlqr 

:LLI n$vz~u da la ohtx'.ia rart. puro. 
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h ratiàra l jche et Les quantlt6s.d'oeote export6es dGpendant d'un ensemble 

da faoteurs parïai lemquolm 1.0 Iwoteum m~tiorologiqua6 tiennent una plrae 

dominrnte . 

On eonamit l x8,otMont lb durh 

daux roupa aueohaitao l t on . dolu 

olintiquam oom8pondaxatam. 

Prr oontn Ir giriodo P4 a una 

da l8 t/g/tatiolk Nie 8alor l'LIP/a 

dea périodea P2 à g : c’est la dur6a antre 

auouna ufri+até pour oalculer 1.0 trrirbloa 

&to lnithla lmpr6018a mimqua la d6rrmga 

l t salon l'rltitude. Par souoi do l lmplioitir 

on s gris pour point da dipart 1s date du Ier nwambrs pour oatta pirioda. 

Sompto tarer dn &a da UJcpl pu-tiaulior doa 3rtitros ollrrtiqnam da la 

pdrîoda PI b8sO sur una drta lnititia aoaantionnalla, lr raohamha daa fsataw 

l otifo sur l~cxportr-tiar d*rzota * if6 hita aipmownt pour Pi (20 l baamtiom) 

l t pwr las 4 autra6 piriodoa( 75obeom8t%o~). 

2.r.A 5 l ncrté an aérioda Pi an ldhdu El3 . 

Sn pérIo& Pr la f:nx d'rzota oompu6 au flux de 1'6vapotrnupirrtior 

rdalla dOpan& trh itreitorant da l’indiaa léguminaueas et & lr praportlon da 

jour8 humidas souri ?orn da pluLa, da raoia, de brouillrrd ou &ma aaulount 

un /OM do nuages ; la rrppart C/?i indiqua un ‘irefa h la diqoribil%tti an 

uata pmr su;ta d'uno fribla tirrlLsa5ior . 
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Ie tomp6rrtu-a BO~OM~ do la pdriodo oonsidlrdo jeuo 10 r810 prirordi 

410 ~0-t mrrtzr 10 miaimm d'asoto uportd l stro X5 l t 25 00 . k tsmp&aturo 

de la pdrio& pzbd&ata est wusai 8lgdflaafi~o ot bdiquo la mubum ~oxm 

I3,W . 
Lo m*eawmmont l rberi l t saa intorrction a700 l'uplltu& j-0 10 

douxiih* x-810 dAM 10 BodilO rateEu . 11 rat auad bien romarqurblo l'irportrnu 
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