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RESUEE : 

Un zonage de l 'espace pas to ra l  e s t  effectué 8. l'aide d'une 
grille permettant de médiatiser cinq variables & l'intérieur des zones 
u t i l i s é e s  comme parcours de saison des pluies par les pasteurs de Haute- 
Volta.  Ces zones de parcours sont  considérées comme l e s  aires  pastorales 
au sens s t r i c t .  

k 
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INTRODUCTION 

Le but de la  ca r t e  présentée i c i  est de permettre un premier zonage 
de l ' espace  pas to ra l  vol ta ïque à p a r t i r  de cinq var iab les  dont deux 
re lèvent  de l ' é co log ie  animale e t  t r o i s  du domaine cu l ture l .  Ce sont  : 

- l a  pérenni té  du paturage. - l a  trypanosomiase. 
* l ' e t h n i e  des pasteurs. - l e  genre de vie. 

l a  ma î t r i s e  pol i t ique  de l 'espace.  

Ces données,, une f o i s  loca l i sées ,  on t  é t é  médiatisées à l ' i n t é r i e u r  
des aires pas tora les  déf in ies  comme l'ensemble des parcours de sa i son  
des pluies .  Ce découpage de l 'espace a é t é  effectué en vue de c h o i s i r  
das zones d t  Qtude représentat ives  des différents systèmes spat iaux dér ivés  
de l ' a c t i v i t é  des pasteurs de Haute-Volta. (1). 

T e l  q u ' i l  e s t ,  ce document ne peut qu'ê%se considéré comme une 
simple in t roduct ion  du f a i t  pas tora l  voltaxique, I1 n ' e s t  vraiment u t i l i -  
sable que s i  on n'en Qurestime pas la  q u a l i t é  P simple o u t i l  de t r a v a i l ,  
il s e r a  c r i t i q u é  à l'aide des résultats des études régionales q u ' i l  aura  
permises. sans grand i n t é r g t  pour l e  s p é c i a l i s t e ,  nous souhaitons q u ' i l  
s o i t  u t i l i s a b l e  par  l e  profane dés i ran t  prenare contact avec une des 
données majeures de la  géographie de l a  Haute-Volta. 

c 

I 

( i )  Bien entendu, l e  choix de ces zones n'a pad étg f a i t  uniquement avec 
les cinq var iab les  u t i l i s é e s  i c i .  Cf : ' ' Introduction 8. l a  géographie 
des aires pas to ra l e s  soudaniennes de €Iaute-Voltaff a H i  chel BEBOIT. 
ORSTOTI, 1974. 82 p. + 11 car tes ,  multigr. 
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METHO DE 

'Cine cartographie basée s u r  l 'u t i ik i sa t ion  d'une g r i l l e  a é t é  re tenue pour 
qua t re  ra isons : 

- e l l e  permet 1a . s t anda rd i sa t ion  de l ' information e t  l a  mise en 
f i c h i e r  d'un échant i l lon  de poin ts  d 'observation, condi t ion in- 
dispensable 8. tou te  opération de quan t i f i ca t ion  (1 ) de l ' espace  
analys é o  

- e l l e  aintorise des croisements systématiques de var iab les  en dis- 
pensant des problèmes graphiques habi tue ls  à toute  superposi t ion 
de car:es. 

- l ' exécut ion  du dess in  peut e t r e  automatisge, 

- sur un p lan  plus  prat ique,  e l l e  pennet de cons t i t ue r  un fond 
d ' i r formation pouvant facilement absorber des var iab les  nouvelles. 

Uze g r i l l e  EL donc é t é  cons t ru i t e  pour l'ensemble du pays. La taille des 
car rés  -a é t é  determinée pa r  tatonnements. 

En e f f e t ,  la  p réc i s ion  théorique e s t  inversément proport ionnel le  'a l a  
t a i l l e  du casré de la  g r i l l e  Bais un f ac t eu r  l imi t an t  appara î t  t r è s  v i t e  : 
l a  recherche de la  préc is ion  devient inutile auGdelà du s e u i l  de f i a b i l i t 0 ,  
dp l a  vs r i ab ie  la moins préc ise  (2 ) .  

Par a i l l e u r s ,  l a  nature  des sources u t i l i s é e s  imposait de t r a v a i l l e r  aU 
1/1 O00 000è. 

Compte tenu de ces impéra t i f s ,  l a  surface des car rés  retenue a é t é  de 
7 x 7 mrzl = 49 mm2 au I/I 000 OOOe I s o i t  45 1cm2 sur le t e r ra in .  

La g r i l l e  e s  G ensui te  superposée successivement sur l e s  car tes  primaires 
q L l i  comgorkertt chacune une var iable .  On en reg i s t r e  a i n s i  l e s  ca rac t é r i s -  
t iques  Je chaque ca r r é  : l a  l ec tu re  e s t  e f fec tuée  au centre du c a r r é  e t  
l a  valeur  enregis t rée  considérée come representa t ive  de l 'ensemble du 
car ré ,  

b 

La  ca r t e  0bt-cnv.c informe sur l a  l o c a l i s a t i o n  de l'ensemble des l i e u x  ( l e s  
cent re  de carri. en l 'occurence) carac t6r i sés  par  t e l l e  ou t e l l e  combinai- 
SOLI de f a i t s ,  

---Id-. >Y. #--.A" .s. 

( I )  Les  r k s u l t a t s  de c e t t e  quant i f ica t ion  ne sont  pas pre'sentés i c i .  

( 2 )  Dans sa d é f i n i t i o n  comme dans sa l o c a l i s a t i o n ,  

Cf?in.tsoduc-tion à l a  géographie des a i r e s  pas tora les  soudaniennes de 
de Haute-Volta" Op. c i t é .  

I 



DEFINITIOM DES VARIABLES UTILISEES 

On pec.t apzrox.ima%ivement d is t inguer  cinq types de pa twages  en Eaute- 
V o l  ta e 

- p r a i r i e s  hydrophiles e t  - 1e-s paturages s u r  ohamp (chaume) e t  jachere. - l e s  pstumges d f u t i ï i s a t i o n  permanente, a l t e rnan t  saisonnière- 
nent 1-.2 f m r r a g e  v e r t  e t  l e  fourrage sec (graminées annuel les  
11 :J a~ éai en Xe s ' 1  ) . - 16;s yS4.tUrrages d ' u t i l i s a t i o n  normale en fourrage v e r t  seulement 
( g m m i  né es annu e l l  e s  If nord- s oudani enn e s Ir ) . - l e s  p3iz;urages v e r t s  quasi-permanents (gxaminées vivace,s rlsud- 
s oudani emies i l )  e 

"bourgoutières" (I). 

Le but d'une: telle c l a s s i f i c a t i o n  n ' e s t  pas botanique. 11. s ' a g i t  en f a i t  
de déterminer des zones s ign i f i an te s  quant 2 l a  r é a l i t é  vécue pas  l e s  
pas teum voi-taPq-aes d'aujourd'hui. De ce poin t  de vue, l a  d i s t i n c t i o n  
en t r e  l e s  p6.turagex pouvant supporter une u t i l i s a t i o n  permanente et ceux 
oÙ cel le-ci  n p  e s t  que saisonnière  e s t  apparue comme fondamentale. 

Les trocis t y y s s  suivants  re lèvent  du premier .cas : 

- p r z i r i e s  hydrophyles e t  t1bourgoutières81 : Echinochloa, Vetiver,  

- pa turea C graminées annuelles sahéliennes : Schoenefeldia graci- 

- p$-kurages à graminées vivaces sud-soudaniennes : Andropogons 

Cypkracées e t c ,  e .  ( 2 ) .  

l í o ,  R r i s t i da  mutabi l is ,  Eragrost is  Qremula, e tc , .  o 

L e s  a u t r e s  cr, t<gmies de pgturages ne perne t ten t  qu'une u t i l i s a t i o n  tem- 
pora i re  s o i t  p ~ r c e  q u ' i l s  sont  const i tués  de chaume (mil, sorgho, riz9 
coton) soi2 ?arce clue essentiellement compos& de graminées peu ou pas 
appétées scu-s forme de fourrage sec : 

- Loudetia togoensis. - Anckcpogcn pseudapricus, - PemLsetm pedicellatwn. - Los-dctia s 2 0  e t c , . ,  

L 'AIRE DE LA TE.YPAITOSOMIASE 

L a  trypano 
o r , l a  p lus  
bé t a i l .  

socliase' (CU maladie !'du sommeilt') e s t  mortel le  pour l e  zébu ; 
g:an?e p a r t i e  des pasteurs  de Haute-Volta élevent ce type de 

L a  malaclie SF t trarm2ise par  une mouche ( d i t e  11ts8-tsQ's) dont' les t r o i s  

( I  ) Pra i r i e  '-slo:i&l.:le B Echinochloa, mot d 'or igine f u l f u l d g  (langue des 

( 2 )  L e  supezr ic le  cccupée par les paturages de ce type est très f a ib l e .  
EQUl-lJ é } ". 
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espèces l e s  plus répandues dans l e  pays sont  : 
- Glossina pa lpa l i s .  - Glossina tachinofdes. - Glossina morsitans - submorsitans. 

La l i m i t e  nord de l ' a i r e  dangereuse correspond approximativement à une 
l i g n e  b r i s  ée qui gas se ra i t  par  Nouna , Dédougou, Koudougou, Ouagadougou, 
Koupkla, Fada e t  Ihn tchar i  ( i ) .  

NOUS avons cartographié l ' a i r e  probahkb de la  mouche à p a r t i r  de l a  c a r t e  
de A .  TiICKlXI3ACH ( " - ) 9  des consei ls  de A .  CEALLIER (,) e t  des ind ica t ions  
des Qleveurs concernant la  maladie elle-même, 

ETHNIE DES PASTEURS : 

En-Haute-Volta, t r o i s  type; de populatìons mér i ten t  l e  nom de pas teurs ,  
dans l a  mesure où l e u r  genre de v i e  ( 2 est déterminé par  1'Q-ta-t; d'éle- 
veur  ( Ja Ce sont  z ! 

- ¡es - Les - l es  

Kel Tama chek . 
--• Foulbé 
Silmi-Mossi ( 

-Lu_ .I...- 

- Les g e l  Tamachek ( ) : 

- en  haut de l ' k c h e l l e  s o c i a l e  sont l es  Imajaren, nobles dont l a  

- viennent ensui te  l e s  Inbslemen, s o r t e  de moines musulmans sécu- 
seu le  occupation é t a i t  a u t r e f o i s  la guerre. 

li ers. - les Imradp enfin,  sont  l e s  hommes l i b re s ,  en géiiéral pasteurs  de 

f 
.LIPL-* >..."---Y- 

( I )  II s'agit en f a i t  d'une frange dtépaisseur t r è s ' v a r i a b l e  e t  f l uc tuan te  

(2)  Carte de r é p a r t i t i o n  des glossines  en Afrique occidentale d'expression 
suivant  les  saisons. 

f rança ise ,  OXSTOM, Centre Nuraz - BOBO-DIOULASSO. 
Défini en première approximation comme l e  comportemeht du groupe vis- 
à-vis de son environnement. 

(5)  I1 s'agit des Qleveurs de bovins. L'élevage chamelier ou  celui du p e t i t  
b é t a i l  e s t  toujours annexe à ce lu i  du zébu pour l e  pasteur  voltafque, 
Seul ce dernier  type de bé ta i l  conditionne l e  comportement "géogra- 
phiqueIg du groupe. 

( 6 )  Terme moré (langue des Mossi) s i g n i f i a n t  : Peuls-Ibnïossi (sing.: S i l m i . ,  
un ~ e ú r  

( 7 )  "Ceux du Tamachek", ceu.: qui  pa r l en t  l e  Tamac+dc, c'est-à-dire l e s  
r 7 T o u a ~ f T  e t  l e u r  anciens serfs9 les Bella. 

ment : "Les populations ¿if éleveurs e t  l es  problèmes pastoraux dans 
l e  nord-ouest de l a  Haute-Voltaff, ORSTOM P a r i s  - Cahiers Sciences 

3 Entomologiste de ltORSTOK. 
4 u 

1___ 

--- L I -  

Mous utilisons B l e u r  propos l e s  p d 4 i c a t i o n s  de B. E A W L ,  notam- 

Humaines, vol.  I V ,  nG l o  p 3 à 30, 
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Les e f f e c t i f s  de ces t r o i s  c lasses  sont  minori ta i res  parLrapport  à ceux 
qui  représentent  l e  r e s t e  de l a  soc ié t é  des Ice1 Tamachek : l e s  anciens 
s e r f s ,  les Bella. '-..-..uI Traditionnellement éleveurs de chèvres, ces dern iers  
ne possédaient du b é t a i l  bovin qu'à t i t r e  précaire .  

Les transformations contemporaines de c e t t e  soc ié t é  fon t  que la  quasi  
: t o t a l i t é  de ses  membres possède e t  élève du M t a i l  bovin : pour l e s  
Imajaren u- I l ' é levage  e s t  un p i s - a l l e r  face  à l a  d i spa r i t i on  de l a  fonct ion 
m i l i t a i r e  de l e u r  c lasse  ; pour l e s  Bel la  l ' accès  à l 'é levage bovin est  
l e  c o r o l l a i r e  de l e u r  émancipation soc ia le ,  

- --*- Foulbé (I) e t  RimaXbé ( 2 )  : 

Comme chez l e s  Ilel Tamachek, l a  s o c i é t é  peul t r ad i t i onne l l e  comportait 
une c l a s se  de s e r f s  : l e s  Rimaïbé. L'évolution de l e u r  s t a t u t  l e s  a con- 
d u i t  à l ' a cqu i s i t i on  de b é t a i l ,  mais l e  phénomène e s t  moins général  que 
chez l e s  m. 

-w_- -IL_*- ---- 

Par contre, l e s  Foulbé sont  tous d'authentiques pasteurs  depuis des temps 
immémoriaux. 

La vocation de c e t t e  population pour l e  genre de v i e  pas to ra l  basé sur 
l 'é levage du zébu nBrest  pas synonyme d'un sentimentalisme pass i f  qu'une 
ce r t a ine  l i t t é r a t u r e  a longtemys la issé  sous-entendre : grands connais- 
seurs de b é t a i l  e t  du milieu, l e s  Foulbé évoluent dans un champ s o c i a l  
souple qui permet notamment une grande ap t i tude  à l a  migration, Cet te  
o r i g i n a l i t é ,  a l l i é e  B 1 'exp&rience, f a i t  d'eux de vé r i t ab le s  9fp~ospec-  
teurs'? du milieu. 

Le Peul "berger des cu l t iva teursv7  e s t  un personnage qui devient de plus 
en plus ra re .  En Haute-Volta, il ne subs i s t e  guère qu'en pays mossi e t  
ses abords 06 1'Qvolut ion joue également dans l e  sens d'une dissenssion 
plus grande en t r e  p o t o u r s  cb pax, mans o 

- Les Si_lmi-Mossi z 

Na1 connues , l e s  carac té r i s t iques  c u l t u r e l l e s  de c e t t e  population 
semblent ê t r e  i s sues  de l a  rencontre de cer ta ins  groupements Foulbé avec 
des communautés v i l l ageo i ses  du nord-ouest du pays mossí, composées d'a- 
gr icu l teurs .  Outre la  relaBive s t a b i l i t é  s p a t i a l e  qui en e s t  r é s u l t é ,  
c e t t e  symbiose a about i  à un f f s t a t u t f t  cu l tu re l  que l ' o n  peut résumer 
a i n s i  : 

- conservation d'un genre de v i e  basé s u r  l ' é levage  bovin (cec i  es t  
en € a i t  très var i ab le  suivant  l e s  régions, l e s  v i l l a g e s  e t  même 
l e s  familles d'un même v i l l age .  

(1) Sing : poulo, peul en français .  
( 2 j  Sing ~TZZ. 

L _1 
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- acqu i s i t i on  d'une propension l ' a g r i c u l t u r e  supérieure  c e l l e  
qu'on rencontre en général  chez les pas teurs  de Haute-Volta. - i n t e g r a t i o n  à l a  soc ié t é  e t  au système po l i t i que  -si. S i  e l l e  
s e  t r a d u i t  par  l ' a c q u i s i t i o n  de t ra i ts  importants - l a  langue 
pa r  exemple - e l l e  n ' e s t  pas incompatible avec une c e r t a i n e  au- 

- t onami e. 

Les e f f e c t i f s  de population propres aux t r o i s  types  ethno-culturels que 
nous venons dlévoquer son t  d i f f i c i l e s  à préc iser .  Il ne peut s 'agir que 
d 'es t imat ion t r è s  g ross i è re s  : 

- Kel Tamachek : .---- .-". _. ._ - 
- -- T o u a r s '  :: 
- Bel la  z 20 000/30 o00 11 

3 OOO/4 O00 personnes 

_. 

- Foulbé e t  : 300 000/400 O00 personnes 
-_I 

- CI Silmi-Moss : 20 ooo/ 30 o00 II 

L 'e f f ec t i f  total des "soc ié tés  pas tora les t9  de Eaute-Volta s e  s i t u e r a i t  
e n t r e  350 O00 e t  450 O00 personnes. Comp%e tenu du fait que l e s  Silmi- 
I_- Mossi e t  s u r t o u t  les  RimaTbé n'ont pas tous du b & t a i l ,  on r e t i m d r a  l e  
c h i f f r e  l e  plus bas ( T r "  

LE GEIuRX DE V I E  : 

L e  terme e s t  p r i s  i c i  dans un sens très r e s t r e i n t .  I1 n ' e s t  des t iné  qu'à 
i n t r o d u i r e  l a  mobil i té  sa i sonniere  des personnes e t  du b é t a i l  d'une part, 
e t  l e  mode d 'hab i t a t  d ' au t re  par t .  

e- 03 a d'abord i s o l é  l a  ca tégor ie  des sédentaires .  Ont é t é  considérés comme 
t i l s  l e s  groupes d m t  l a  plus  grande p a r t i e  des bergers e t  du b é t a i l  ne 
s ' é l o i g n a i t  jamais de plus  de 20 km environ du l i e u  d 'habi ta t  permanent, 
Ce sont  donc ceux parmi lesquels  il n'y a pas d ' interruptiion sa i sonniere  
dans l e  jeu des r e l a t i o n s  soc ia l e s  e t  dans l ' e x p l o i t a t i o n  d i r e c t e  du trou- 
peau ( consomma t i o n  du l a i  t notamment). 

TJxe f o i s  c e t t e  ca tQgor ie  déf in ie ,  il convenait de di€€&rencier l e s  groupes 
i i i s tab les  mais ayant un h a b i t a t  permanent de ceux dont tou te  la  populat ion 
s e  déplace a.rec l'ensemble du cheptel  e t  des biens domestiques. Dans l e  
premier caso nous par lerons de tltranshumants ( 2 )  dans l e  deuxigme de 
tlnoraadestt ( 3  '1 . 
(:) Poux 1 à 1 ,5  m2llions de bovins environ. Le troupeau voltaeque e s t  

( 2 )  Genre de v i e  "transhumanttt : genre de v i e  pas to ra l  ca rac t é r i sg  pa r  un 

--I...-., . I--. .w- 

estimé à 2,5 mil l ions  de têtes, t au r ins  compris. 

déplacement sa i sonnier  du b é t a i l  e t  d'une p a r t i e  de la population, 
excluant  l e  t r anspor t  d'une p a r t  importante du c a p i t a l  domes t i q u e  

I- (habi  tat2 on notamment), 
( 3 )  Korradismc pastoral : genre de v i e  c a r a c t é r i s é  par  un déplac 

sa i sonn ie r  du b é t a i l  e t  de l a  population e t  impliquant un t r anspor t  

C f  Henri BARRAL : Les zones d'endodromie pas to ra l e  au Sahel vol tafque.  
33 p. -!- 7 ca r t e s  
'SCET In t e rna t iona l ,  3 vol.  + car tes .  

r de t o u t  Le c a p i t a l  domestique (habi ta t ion ,  Ifmobilier", etc..  o ). 

i n  z Programme d'hydraulique au S a b l  vo l ta ïque ,  
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Bien s k ,  ces catégories  ne doivent pas abuser l a  r é a l i t é  e s t  i n f i -  
niment compl exe . 
Dans tous l e s  cas, on admet l'homogén&t6 du genre de v i e  2, l ' i n t é r i e u r  
de 1 ' un i t é  r é s i d e n t i e l l e  considérde. Compte tenu de l'échelle de t r a v a i l ,  

sont t r è s  semblables en un Wae &%ep_~. O n  a b e &  donc que dans un l l e u  
d 'habi ta t  donn6, tous les pasteurs  de ce l i e u  ont  un même comportemen-t, 

1 cela n'a r i e n  d'abusif d'autan% plus  que les comportements individuels  

LA INAITRISE POLITIQUE DE L'ESPACE PAR LES PASTEUES : 

4 
On se place i c i  s u r  l e  plan coutumier. Il s'agit de savoi r  s i  l e  po in t  
d 'observation considéré e s t  s i t u é  dans une zone relevant  d'un contrôle  
t r ad i t i onne l  par  des groupements CPQuareg ou Foulbé, 

Bien sar, ce f a i t  n ' e s t  que l ' i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  de l 'occupation de 
I f e space  par  les pasteurs.  Pour l e  géographe, il peut sembler n ' ê t r e  
qu'un e f f e t  mais il n ' e s t  pas que ce la  en r é a l i t é  : il conditionne l e  
comportement ac tue l  des pasteurs. En dehors du contrôle pol i t ique  ae 
l 'espace,  *ne inquiétude v i s  à v i s  du monde pays,an s ' a jou te  au souci 
proprement "écologique" inhérent  à 1 élevage extensif  , 

S i  la p r i s e  en compte du f a i t  po l i t i que  e s t  u t i l e  à une meilleure com- 
préhension du comportement des pasteurs  v i s  B v i s  du milieu,  il f a u t  
p réc i se r  qu'une absence de contrrSle i n s t i t u t i o n a l i s é  de leur p a r t  n ' e s t  
jamais absolument l imi t an t  pour eux, sauf circonstances loca les  e t  
p a r t i c u l i è r e s  : la  propr ié té  des parcours n ' ex i s t e  pas. Ceci vaut d ' a i l -  
leurs a u s s i  bien pour l e s  parcours situés à l ' i n t é r i e u r  de l ' e space  
contralé  par  l e s  T o u a s s  ou les Foulbe que ce lu i  re levant  des che f fe r i e s  
páysannes. 

- -. . . .  
.' 4 

1 . . .  
, i:. .. +. - . . .  

S i  l e s  faits  d'environnement concernent l'ensemble du pays, l e s  données 
lqculturelles" propres aux pasteurs  ne sont  cartographìables qu'à l ' i n -  
t é r i e u r  de l 'espace pastoral .  Cette va r i ab le  témoigne donc d'un f a i t  
i n t é re s san t  en soi ( l e  point  d 'observation e s t - i l  s i t u é  dans l ' e space  
pas tora l  ?), mais e l l e  joue par a i l l e u r s  un r61e cogiii t if  dans l ' o p &  
r a t i o n  cartographique puisqu 'e l lè  fournira  l e s  l i m i t e s  des a i res  pas- 
t o ra l e s  cartographiées. 

L a  d é f i n i t i o n  de c e t t e  var iab le  a é-té dgduite d'une double convention 
qui d o i t  ê t r e  préc isée  e t  discutée. 
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Fremière p a r t i e  de l a  convention x 
\ - Tout espace s i t u é  dans un.rayon de 15 km (I) autour d'un l i e u  d'ha- 

b i t a t  2, un moment donné peut ê t r e  considéré comme zone de parcours 
du b é t a i l  appartenant aux Qleveurs  de ce l i eu .  

Deuxiène p a r t i e  de la  convention I 

.c Les a i r e s  pas to ra l e s  correspondent & l 'ensemble des parcours de sai- 
son des p lu i e s  (hivernage). 

S i  la  preiniere p a r t i e  ne pose pas grands problèmes, il n'en va pas de 
meme pour l a  deuxième ca r  l e s  a i r e s  pas to ra l e s  subissent  des phases 
sa i sonnières  de cont rac t ion  e t  d'exgension. Cartographier 1 'espace pas- 
t o r a l  en a o t t  ( sa i son  des p lu i e s )  p l u t 6 t  qu'en a v r i l  ( sa i son  sèche e t  
chaude) par exemple, peut about i r  B des conclusions complètement d i f -  
f é r en te s ,  v r a i e s  dalis l e s  deux cas mais différemment u t i l e s .  

C 'es t  la  s i t u a t i o n  d'août qu'on a chois i  de représenter  e t  ce la  pour 
l e s  r a i sons  suivantes : 

I - l e  bon sens recommandait de se s i t u e r  B l 'époque oh la l i b e r t é  
des é leveurs  vis à vis du mil ieu e s t  maximale. 

Sauf dans les zones exceptionnelles de très f o r t e  dens i té  ag r i co le ,  l e  
coeur de l a  saison des p lu ies  e s t  une période oh la  l o c a l i s a t i o n  du bé- 
t a i l  es t  l e  moins conditionnée par  l e  mil ieu : l ' e a u  e t  l e  pEtturage sont  
disponibles  par tout .  

La l o c a l i s a t i o q d e s  parcours e s t  donc à ce moment un e f f e t  e n t i e r  de la 
volonté  de l'homme, L'espace pas to ra l  d'août corncide avec c e l u i  du peu- 
plement des pasteurs.  C ' e s t  bien & son niveau que doivent ê t r e  posés 
l e s  problèmes de l ' a i r e  ; problèmes qu i  s e  manifestent au  cours de la 
sa ison  shche au moment de l 'appauvrissement du po ten t i e l  hydraulique e t  
fourrager  des parcours de saison des pluies .  

- -  Ceoi. &tic, il fau t  b ien  admettre q u ' i l  é t a i t  impossible de 
fa, :e autrement dans l e  cadre d'une première approche : f luc tuan te s  e t  
m a l  coniiues, l e s  zones de délestage de saison sèche des a i r e s  à genre 
de v i e  transhumant é t a i e n t  impossibles & cartographier.  Représenter 
l ' e space  pas to ra l  en a v r i l  par  exemple é t a i t  impossible. 

Une f o i s  ce l a  admis, il s u f f i s a i t  de connaî t re  l e s  l i eux  d 'hab i t a t  de 
sa i son  des pluies .  Ceci é t a i t  poss ib le  pa r tou t  sauf daiis l 'extreme o rd  
où f e  recensement admin i s t r a t i f  n ' e s t  pas f a i t  en un l i e u  précis .  C e t  
inconvénient é t a i t  mineur dans l a  mesure où l e s  publ icat ions s u r  c e t t e  
région ( 2 )  permettaient de considérer que l a  dispers ion des hormnes e t  
du b é t a i l  e s t  générale  en ao6t : à no t re  éche l le ,  tou t  I'Oudalan peut  
e t r e  considéré comme zone de parcours 

------ =-....".-mm 

(1) Ce c h i f f r e  correspond approximativement i 1 'Qloignement m a x i m u m  at- 
t e i n t  par  l e  zebu en t r e  deux abreuvements ayant l i e u  au  même endroi t .  

( 2 )  Cf EI. BAIIRAL, notamment : Ees zones d'endodromie pas to ra l e  au Sahel 
vol ta lque ,  33 p. 3 ca r t e s  I-I.t, i n  : Programme d'hydrolique au Sahel 
voltaXque, SCET In t e rna t iona l ,  3 vol.  + car tes .  
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Concrètement, l ' ope ra t ion  a cons is té  à l o c a l i s e r  l ' h a b i t a t  permanent 
e t  2. t r a c e r  des cerc les  de 195 cm de rayon (au 1/1QOO OOOé) déf in i s san t  
par  connexion les l i m i t e s  des aires pas tora les  =hendammen% de l a  
C d - . . ?  densLt-é - des hpmes e t  ,du b é t a i l .  

ZONAGE 

La nature  purement descr ip t ive  de l a  c a r t e  présentée rend i n u t i l e  tous  
commentaires a u t r e s  que ceux qui  on t  é t é  déjs fa i t s  à propos de l a  mé- 
thode e t  des va r i ab le s  u t i l i s é e s .  Nous nous contenterons de quelques 
remarques v i s a n t  à pr6c i se r  la  composition de la légende e t  à évoquer 
quelques poin ts  importants concernant l e  f a i t  pas to ra l  lui-même. 

COT'TPOSITION ET SIMPLIFICATION Dl3 LA LEGENDE g 

T r o i s  varipbles s u r  cinq appela ien t  deux p o s s i b i l i t é s  de réponse cha- 
cune (oui-non), soit : 

- l a  pérenni té  du p$turage. c - l a  présence de l a  trypanosomiase. - l a  maf t r i se  po l i t i que  de l ' espace  par  l e s  pasteurs.  

Le nombre de postes des deux a u t r e s  a é t é  l i m i t é  B t r o i s  : 

- e thn ie  : Kel Tamachek, Foulbé Silmi-Mossi. 
uIc--- 1_1 --9 -I-.-..- - genre de v i e  : sédenta i re ,  transhumant, nomade. 

- 
I 

La combinaison de ces d i f f é ren te s  p o s s i b i l i t é s  donnait une v ingta ine  
de f a c i è s  cartographiques. Un c e r t a i n  nombre de ceux-ci représenta ien t  
des s i t u a t i o n s  eXca$*dQ.WUd.~ex, On a pu f a i r e  1'6conomie de 7 types 
de plages cartographiques en supprimant environ 5 $ des car rés  concernés 
seulement. C'était  s i m p l i f i e r  l a  c a r t e  B peu de frais. Nous nous sommes 
a i n s i  l i m i t é  à t r e i z e  plages. 

QUELQUES POINTS ZIWORTAIJTS : 

- Genre de v i e  e t  e thnie  : 

Le cas (ma jo r i t a i r e '  des Foulbé semble montrer que l e  genre de v i e  ne 
d o i t  pas grand chose à l a  cu l ture  - dans l e  cadre qui  nous occupe - 
mais q u ' i l  e s t  une réponse aux conditions du mi l ieu  dans l eque l  l ' a i r e  
ést loca l i s ée .  

Ils son t  nomades dans 1'0udalan (en deçà de l ' i s o h y è t e  550 mm environ),  
transhumants aux confins des zones sahéliennes e t  nord-soudaniennes, 
sédenta i res  en milieu sud-soudanien, a i n s i  que dans l a  région cen t r a l e  
(pags moss i )  où 1.e taux d'occupation du e o 1  est élevé (plus de 25 $ en 
g é n é r a ï r  
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Bien que pa r fo i s  moins mobiles que l e s  transhumants, l e s  _I_--. Kel Tamachek I 
sont  tous nomades. 

Les Si3i&i--fl,o& ne pra t iquent  qu'une transhpmance très courte. Ils re- 
Ikvpnt en f a i t  du sédentarisme t e l  que nous l 'avons déf ini .  

- Genre de v ie ,  paturages e t  eau d'abreuvement : 

Nous avons eu l 'occas ion  de cons ta te r  ( I )  que l a  pression de l ' espace  
ag r i co le  s u r  l e s  parcours d'hivernage n ' ava i t  pas un e f f e t  s i g n i f i c a t i f  
su r  l a  mobi l i té  pas to ra l e  de sa i son  sèche. En t a n t  que f a i t  d'environ- 
nement, il influence probablement l a  l o c a l i s a t i o n  des a i r e s  pastorales 
à l ' é c h e l l e  h i s tor ique ,  mais il ne semble pas Q t r e  un des éléments fon- 
damentaux de la  s t r u c t u r e  e t  du fonctionnement de l ' a i r e  sauf dans des 
cas très p a r t i c u l i e r s ,  I1 en va autxement des poin ts  d'abreuvement e t  
des FaturageS. 

Compte tenu de la  nature  purement extensive des méthodes d'élevage, 
la mobili t6 saisonnière  semble c r o î t r e ,  d'une façon inverse B l a  durée 
d ' u t i l i s a t i o n  du paturage loca l  e t  - au nord du I &  paral l 'e le  - de c e l l e  
des poin ts  d'eau (2) .  

Ceci appel le  quelques précis ions car  l ' e a u  d'abreuvement n ' e s t  pas p r i s e  
en conpte par  notre  car te .  O r  e l l e  semble indispensable pour situer - 
sinon expliquer - l e  passage de la transhumance (DJELGODJI, LIPTAKO) 
au nonadisme (OUMIAH) .  

Ton% se  passe coime s i  en-deçà de 550 mm de p l u i e  par  an  environ, 1 'Qqui- 
l i b r e  agro-pastoral  sud-sahélien (DJELGODJI 
que ce r t a ins  élérnents de c e t  équ i l ib re  r e s t e n t  ident iques ou t r è s  
vo i s insg  à savoir  : 

LIPTAKO) é t a ì  t rompu, b i en  

= l e  type de paturage (type "graminée annuel les  sahéliennes) . - la charge animale (voisine de 2O/25 bovins au km2). 

1 

Par contre,  l t importance du f a i t  ag r i co le  diminue p a r  évidence. La  cul- 
t u r e  du m i l  devient de plus en plus a l 6 a t o i r e  ve r s  l e  Nord. Le compromis 
agricul ture/élevage propre à l ' a c t i v i t é  du pasteur  sud-sahélien e t  sou- 
danien é t an t  alors rompu au  p r o f i t  du b é t a i l ,  donc de l ' e au  d'abreuvemenf 
e t  du @turage, 

. I1 y a par  a i l l e u r s  r a ré fac t ion  des poin ts  d'eau permanents, notamment 
des p u i t s  suscept ib les  de supporter l a  consommation animale. 

Constatant par  a i l l e u r s  l ' a c c e s s i b i l i t é  de ce mi l ieu  en sa i son  des p lu ies  
e t  ia dépendance absolue des hommes e t  du b é t a i l  v i s  2 v i s  des mares per- 
manentes en sa i son  sèche,, on peut mieux comprendre l ' ex i s t ence  d'un 
espace po la r i sé  pa r  l e s  po in ts  d'eau e t  non plus  pa r  des l i e u x  de c u l t u r e  

(I) Cf Introduct ion à l a  géowaphie des a i r e s  pas tora les  soudaniennes de 

(2)  A charge animale égale bien entendu. 
Eaute-Volta, op. c i t é .  
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e t  d 'habi ta t  f lconstrui t f* .  Les pôles de f i x a t i o n  de l ' a i r e ,  ne sont  plus  
des l i eux  de production m a i s  de survie .  

Ceci ne s u f f i t  pas cependant à expliquer la  cohésion populat ion/b&tai l  
e t  l 'absence d 'hab i t a t  f i x e  en sa i son  des pluies .  

S ' i l  est  v r a i  - d'une fagon générale - hue l a  s i t u a t i o n  ':normales' ( I )  
des pasteurs  e s t  c e l l e  d 'aoQt,  ce la  n'empêche pas de considérer qu'en 
dessous d'une cer ta ine  p luv ios i t é  (550/450 mm ? ) 9  l a  r a r e t é  e t  l'irs.4- 
g u l a r i t é  des p lu i e s  obl igent  l e s  éleveurs à . d e s  déplacements locaux 
perpétuellement d i f f é r e n t s  d'une année à l ' a u t r e  ou d'un groupe d'ann6es 
à 1 9 a u t r e  (a  l ' i n t é r i e u r  de c i r c u i t s  stables p e t i t e  échel le) .  

Ainsi ,  l a  cohésion permanente e t  1 ' i n u t i l i t é  d'un hab i t a t  permanent 
s ' expl iquera ien t  par le caract'ere ponctuel des l i e u x  de surv ie  en sai- 
son sèche e% par  un souci d'adéquation maximale des déplacements aux 
herbages d'hivernage, allié B un désir d ' u t i l i s a t i o n  complète de l a  
production de l a i t  toujours  auto-consommée. 

Quelle que s o i t  la  valeur de c e t t e  hypothèse, o n  peut d i f f i c i l e m e n t ,  
r e j e t e r  Is conjonction ex i s t an t  en t r e  espace nomade e t  l i e u x  de surv ie  
ponctuels,  alors que ces memes l i eux  sont  "en t&chestJ chez l e s  transhu- 
mants : les premiers sont  l i é s  B l ' e a u  dlabreuvement, les ssconds au 
pS turage. 

La trypanosomiase comme fac t eu r  l i m i t a n t  s 

L a  préférence n e t t e  des pasteurs  voltafiques pour l 'é levage du sébu 
obl ige à considérer la  trypanosomiase comme un f ac t eu r  l i m i t a n t  impor- 
t a n t  bien que c e t  obs tac le  n ' a i t  r i e n  de d t i f i n i t i f  grace aux trypano- 
cides d'm-e pas5 e t  à une possible  conversion des pasteurs migrants à 
l 'é levage du t au r in ,  c e  dern ier  é t an t  trypano-tolérant à l a  d i f fé rence  
du z6bu. 

Cette conversion est  finalement assez rare. Les migrations Mord-Sud - 
donc de l a  zone non trypanosomée à l a  zone i n f e s t é e  - que l ' o n  enre- 
gistye dans l l o u e s t  e t  dans l ' e s t  du pays ne se t r a d u i t  pas par un chan- 
gement du type de b é t a i l  élevé. I1 en r é s u l t e  que l ' a i r e  du zébu pgnètre 
aujourd'hui profondément dans c e l l e  de la  glossine.  Ceci e s t  un f a i t  
relativement récent  qui e s t  l i é  directement à l a  généra l i sa t ion  'de l a  
"vaccinat imtf  contre l a  maladie e t  - peut-8tre - 
ca l i sge  de= gftes par les défrichements e t  l a  d i spa r i t i on  de l a  faune 
dont ce r t a ins  Qléments sont  des supports p r i v i l é g i é s  de la  mouche. 

la  d i s p a r i t i o n  l o -  

. 
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COB CLU SI ON 

Les aires qui on% é t é  cartographiées sont en fait animées par  une 
double dynamique qui se t r a d u i t  par deux types de mobilité. Le pre- 
mier - l a  mobili té saisonnière - a été signal6 2 propos du "genre 
de vie'). L e  second - l a  mobil i té  h i s tor ique  - d o i t  b t r e  6voqué en 
guise  de conclusion afin de pallier a u  carac te re  s t a t i q u e  de la 
carte. 

La mise en place des derni'eres e n t i t &  politiques Touareg e t  Foulbé 
puis l a  conqu8te coloniale n'ont pas e n t r a h é  une immobilisation de 
ifespace pastoral, Bien au eont rahe ,  la dissension des l i ens  so- 
ciaux t r ad i t i onne l s  propres aux groupes pasteurs a i n s i  que l 'absence 
de dzoits sur l e s  parcours ont pemnis l a  perpétuation d'une dynamique 
m i g r a  t o i r e  anci  enne, 

4 

Dans une t e l l e  s i t u a t i o n ,  la général isaf ion des prat iques vé t é r ina i r e s  
modernes a jou& un doyble r6fe : 

- protec t ion  du betail B l'intérieur des aires t r ad i t i onne l l e s  

- imnunìsation du sebu contre la  trypanosomiase, permettant 
entraanant une augmentation de la charge. 

1 'acc>s au milieu sud-smdanien jusqu'alors peu u t i l i s é  par 
l es  pasteurs. 

L'accession den, B e l l b p t  de certains -l.. Rimalbd -.e. B. l a  propri6t6 du bétail 
a joué égalemext dans Le sens d'une augmentation de la charge. 

Cet te  aucneïitstion a fa i t  appa ra î t r e  (ou accentu6)une d&rc&tion du 
capital karbag%r car des techniques de protection ou d'am63ioration 
du'pgturage n 'ont  pas éte mises en oeuvre. Ce phénomène a bien entendu 
exacerbé l e  déséquilibr6 bGtail/ressources. 

I1 y a actuellemePt deux principaux foyers de dispersion dcéleveurs  e t  
de leur b 4 t a i l  : 

13 CAS DU DJELGODJI 

* 

u 

ET DES PARGES IYORbIIOORD EST DU P~LYS :;OSSI r 

One expansion des p,arcours n'est poss ib le  n i  au Rord sa turé  de bétail, 
n i  au Sud bloqué par l e s  fartes &ensités agr ico les  du pays mossi. 
L l k m i g r a t i o n  e s t  orientge l e  long de l a  marge nord-est du pays IIJO-S~S&~ 

en direction GOURYtk. Le mouvement s e  f a i t  par étapes de longue durée. 

vement régulikr e t  déjà anc ien  sauf au DELGODJI même eÙ il semble l i é  
B l a  sécharesse de ces derweres m " e s .  

--.e.- 

Il es t  conkinu, r e l a t í -  



LE CAS DU GOND0 (région de Barani-Nouna) : 

Les a i r e s  d e  l a  p l a i n e  du Gondo et de ses abords, surtout celles 
situées Q l'ouest du SOWTOU, s o n t  des foyers de d i s p e r s i o n  impor- 
tants depuis une trentaine -'dTann6es, Les flux m i g r a t o i r e s  sont 
or.ïent6s v e r s  des espaces non contigus aux aires, s i tués  soit au 
Mali s o i t  vers  les pays de la haute Volta Noire, le sud-ouest vol- 
taïque et le nord de la Côte-dlIvoire. 

Bien sap, diautres flux migratoires existent. Ils sont moins im- 
portants e t  souvent tndu3.h par les deux premiers. Leur sens et 
leur direction témoignent t o u j o u r s  d'une "savanisation" des aires 
pas torales 

9 

w 
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