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CUT1TURES FOURRAG'EmS ET INTE?JSIFICRTION AGRICOL3 
EH COTE D ' I V O I m  

4373 

En Côte d ' Ivoire ,  l ' i n t ens i f i ca t ion  des cul tures  v ivr iè res  e t  
indus t r ie l les    nu elles ou bisannuelles s e  t radui t  par l a  mise en 
place acc616rée de b locs  culturaux mecanisés ou motorisés. Pans ce 
type d 'agr icul ture  moderne se  pose l e  problème majew d' inclure ou  
non une sole fourragère dans l a  rotat ion choisie e t  d'en d6f in i r  
l e  mode d r  exploitation opt imal i .  

Toutefois, l a  majeure p a r t i e  de ces cul tures  r e s t e  encore sous 
l a  dependance d'un mode de f a i r e  va lo i r  t radi t ionnel  qui ='apparente 
dans m e  la rge  mesure au système extensif d r  agr icul ture  i t in6rante :  
l ' ag r i cu l tk re  exploite m e  defriehe pendant deux ou t r o i s  annees 
puis cesse toute intervention sur l e  s o l  pendant cinq & quinze ans 
en moyenne. 

De façon schéma-bique ce type dlagriculttare s e  caractér ise  par : 

- un mode de défrichement p a r t i e l  fa i san t  le plus souvent 
appel l a  technique du br í i l is  e t  B l ' u t i l i s a t i o n  a 'ou t i l s  mdimen- 
t a i r e s  ne permettant qu'un t r ava i l  l eger  du sol, 

- l a  p r i o r i t e "  donnée aux eultures v ivr iè res  dans l e  système 
cuLtwa;L. 

D a n s  Les zones h f a ib l e  densité de population ce syst&nre assure 
un equi l ibre  s table ,  entre  les processus de dégradation e t  de reg& 
nération du sol. Par contre, dans l e s  zones B peuplement dense, l a  
" f a i m  de te r re"  conduit au raccourcissement notable de l a  durée de 
l a  jachkre e t  provoque un épuisement t r è s  accentué de l a  f e r t i l i t é  
du s o l  8. l 'exception de cer ta ines  zones B f o r t e  cgqacit6 na ture l le  
de production, 



Pour é v i t e r  ce t t e  degradation il semble bien qu'une sole 
fourragère de deux ou t r o i s  ans puisse jouer un rô le  Bquivalent 
5, ce lu i  de L a  jachère de longue durée. 

Ces deux types d ' in tens i f ica t ion  posent l e  problbne de l ' u t i -  
l i s a t i o n  des p ra i r i e s  temporaires ou a r t i f i c i e l l e s  dans l e s  syat6- 
mes culturaux e t  appellent l e s  questions suivan$es : 

- Quels sont l e s  facteurs  favorables e t  Les f r e ins  au dévelop- 
pement de t e l l e s  spéculations ? 

- Dans quel cadre pourra s'opérer l e u r  vulgarisation ? 

Un ensemble de grasninees e t  légumineuses fowrag&res appelees 
communément 
particulièrement en Côte d 'Ivoire dans l e  t r i p l e  but : 

de jachère" sont u t i l i s é e s  en milieu t rop ica l ,  

- de protéger l e s  sols contre l 'érosion. Ce r ô l e  de pro- 
tect ion da so l ,  t r è s  int6ressan.t; chez l ea  Légumineuses à, taux de 
couverture élevé, e s t  largement m i s  à p r o f i t  au moment de l ' i w s t a l -  
l a t i o n  de plantations arbustives pérennes dans l e  Sud du pays. Il 
n'y a pas l i e u  de reconsidérer un ensemble de pratiques cul tures  
élabore'es e t  t r 8 s  efficaces pour l u t t e r  contre l ' ag re s s iv i t é  du 
climat. Seule l a  décision de- prououvoir l 'asaociat ion,  s o i t  d'un 
élevage, s o i t  de cultures vivxières pendant l e  jeune âge, avec 
des cul tures  indus t r ie l les ,  peut conduire & réexaminer l e s  condi- 
t ions  d ' u t i l i s a t ion  de cer ta ines  de ces techniques. 

al  

- de maintenir o u  même de res taurer  un cer ta in  niveau de 
f e r t i l i t é  du sol compromis pa r  des pratiques cul turales  degradan- 
tes.  I1 s 'agit  dans ce cas de l a  culture cltune p l a t e  d i t e  twn6lio- 
ramte, f a i san t  l ' o b j e t  d'interven%ions tres rédui tes  ou m h e  nul- 
l e s  pendant m e  durée de un h trois ana, pouvant accessoirement 
s e rv i r  B l a  nourr i ture  du b é t a i l  e t  s e  trouvant g6néralemen-h 
enfouie au moment de l a  remise en e d t u r e .  

r 
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C'est  pour contibuer à l a  détemination du r81e a d l i o r a n t  de 

- ces p l a t e s  que l a  sec%ion d'Agronomie de l tORSTOE en Côte d 'Ivoire 
a entrepris  en collaboration avec l e  E in i s t è re  de l 'Agriculture,  
1 t I o 3 * & L V .  T. e t  1'1. R. A. T. 1 6 tude des interact ions sol-plante 
d a s  l e  cas de quelques plantes fourragères e t  de couverture 
(ORSTOK 1967) 

ri - d'ménager e t  de creer de vér i tables  paturages exploi- 
t é s  par des animaux. Ses technicpes u t i l i s é e s  vont du simple ttcon- 
trÔlett de l a  vggétation na tu re l l e  par l e  b é t a i l  jusqu'8. l a  cr6a- 
t ion de p r a i r i e s  temgoraires ou  a r t i f i c i e l l e s  en passant par l a  
réa l i sa t ion  de pâturages semi-intensifs obtenus en ameliorant l e s  
jachères naturel les .  

L'1,E.E.V. T. au Centre de Recherches Bootechniques de Bouakd- 
Minankro oeuvre pour une mei l lewe d6finit ion des conditions de l a  
production fourragbre en pa r t i cu l i e r  dans l a  r6gican Centre de l a  
Cbte d'Ivoire. Tt'aecent e s t  m i s  sur les aspects quan t i t a t i f s  e t  
q u a l i t a t i f s  de ce t t e  zroduction en fonction notamment de techni- 
ques dtcxploi ta t ion plus ou  moins intensives, Les donnees du 
t ab leau ' l  s i tuent  l e  niveau de production qui peut ê t r e  a t t e i n t  
par quelques espèces dans cer taines  conditions d 8  exploitation. 
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Tablean 1 - Production fourragère en tonnes de matière sèche h 
l 'ha  enregistrge par 1'IBiEVT au CRZ de Bouaké e t  b 
l a  Stat ion des cuLtures i r r i g d e s  de Tombokro. 
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Il e s t  extrêment r a re  de v o i r  l e s  deux derniers buts poursui- 

vis simultanément peut-être parce que l e s  r é su l t a t s ,  obtenus depuis 
main-tenmt dix ans dans l e s  s t a t i o n s  de recherche, commencent seu- 
lement B ê t r e  vulgarisés m a i s  aussi  parce q u ' i l  exis te  un net  
cloksomement entre secteurs de production v6gétale e t  animale. 
Les e f fo r t s  actuellement en t repr i s  l a i s s e n t  espérer une associa- 
t ion plus eff icace entre des spéculations parfaiternent complêmen- 
ta i res .  

3311 CQte d'Ivoire plus particmlikrement, il y a pr i se  de cons- 
cience de l ' in te ' rg t  agronomique e t  économique des cul tures  fourra- 
gères e t  les inc i ta t ions  B l e u r  développement ne manquent pas ainsi 
gut en t6moigaen-t certaines données s t a t i s t i ques  e t  l e s  grandes 
or ientat ions choisies pour l e  ddveloppement agricole du pays%. 

! 
! 

AnnBes 
I I . :Accroisse- i 
! 1965 ! 1970 ;ment en 
I I . . . 

1 ! 
! 

I ! 1 I 1 
f . t 

81 

I ! . I 
t l I I I 

1 I 
:Abattage contrôlé B ;Bovins ! 42.601: 67.301 ! 44 Abidjan 

Ovins ! 17.0062 30.744. 1 . *  I ! ! I (nozabre de t 6 t e s )  ;Caprhs ? 

! i 1,029 i 1 1 ;Importations hors  X a l i  ;Viaades ! 
; e t  Haute-Volta . 

iProduits i 9.1191 19.475 i I l4  1 

! ! ' !  ! 

! 360 ! ! 

! 2,413 ! I . I 1 ! -  * *  

(tpnnes) ; l a i t i e r s  
1 
I 

I l I . . . r I I ;Importations en valeur ;Viandes 

! i l a i t i e r s  , ! 

1 (millions de h CFA> iProduits ! ! ! ! ! 

Tableau 11 - Quelques données s t a t i s t i ques  s u r  l a  consommation 
en produits animaux en CGte d'Zvoire (aource: 
Bul le t in  mensuel de l a  s-Eatistique du Ein is tè re  
de lrBconomie e t  des Finances de l a  %épublique 
Ivoirienne) . 

On ne peut aanquer d ' ê t r e  a t t en t i f  aux donages des tableaux 
T I  e t  III c o n c e q a t  1'8volution de l a  consommation en p p d u i t s  
animaux. Ces deux tableaux i l l u s t r e n t  l'accroissement considérable 
prévis ible  de l a  consommation qui va de pa i r  avec 1 
niveau de vie e t ,  parall&lement, la non-rdsorption du d é f i c i t  en 
viande, 

,- du 

3~ Le lec teur  pouma se  reporter  au document t'Plan quinquennal de 
développement économique, s o c i d  e t  cu l ture l  1971-1975*t e t  notara- 
ment au chapitre 3 : l e  développement rural. % -  
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I Ce ddf i c i t  représentai t  en 1970 3,6 m i l l i a r d s  de fif, CTA. Il 
sera  voisin de 9 8. I 0  m i l l i a r d s  en 1980, si des actions de d6ve- 

L loppernent ne sont pas entregrises  en faveur de l'élevage. 

De mWìe l a  s o r t i e  de devises d'environ 2,4 m i l l i a r d s  de & CFA 

en 1970, correspondant 8. des produits l a i t i e r s ,  devra3k-t a t t i r e r  
l ' a t t en t ion  e t  susc i te r  des vocations d'éleveurs. 

1 1 
1968 1970 f 1975 ! 1980 i 1990 2000 i 

1 1 1 1 
1 ! 

I I ! I ! *  

!35.QOQ i 40.000!59,300 i 80.000 i 235.000i 536.000i 
1 1 ! 1 ! ,  ! I 

! 
! 
;Bovins ;Production; 5.100 i 5.400: 6.500 i 9.500 1 14.000; 25.000i 

! 1 

! t t 1 I ! ! 1 
i12.800 i 14.200118.000 i 22.400 ! 26.100! 37.500I 

! ! -  t ! -  ! ! 
! 
! 
1 ! e t  ;Production! 5.000 i 5.200; 7,25Q i 10,500 ! ! 17.700; 37,500f 
! 

Ddficit  g l o b a l  ! 

; t ion  
1 1 1 

f 'Dgficit  

i t ion  1 

~29.900 i 34.6QOi52.800 i 70,500 I 221.000~ 511.QQOi ! 

ovins ; 
". CaBrins; 1 1 I 

! ! 'Déf ic i t  i 7.800 ! 9.000~10.750 ; 11,900 ! ! 8,400; O I 

I ;37.700 ! 43.600i63.550 1 82.400 i 229,400; 511.OQOi 1 

! 

Tableau XII - Perspectives de Consommation e t  de production de 
viande dtélevage en tonnes de viandes plus abats. 
(Tableau e x t r a i t  du plan quinqzennal (1971-1975) 
e t  p o j e c t i o n  des estimations B l'ann66 2000). 

A l ' é che l l e  de l a  re'gion il est h peu près  cer ta in  que 

, en viande d'8levage si rien n"st f a i t  pour promoavoir des actions 
l 'Afrique de l 'Ouest conna€tra dès l 'mn6e  1975 un d e f i c i t  global 

d ' in tens i f ica t ion  de l a  production animaLe. 

D a a s  l a  pol i t ique générale de dévelopgement agricole de l a  
d Côte d ' Ivoire  il e s t  possible de trouver des facteurs  favorables 

22 l a  promotion de 1'6levage rendant nécessaire l 'obtent ion d'une 
pro duc t ion  fou r raghe  accrue . 

Un des op6rations d' in tens i f ica t ion  consiste d ivers i f ie r  
l e s  spéculations agricoles e t  d f  imgortmts succ'es sont actuellement 
obtenus pour l e s  cultures indus t r ie l les  dont l a  responsabili%& du 
d6veloppesnent e s t  confiée B des soci8tés d"tat  spécialisées.  Ainsi 
s e  mettent progressiment en place des s t ruc tures  nouvelles de pro- 
duction dont  l e s  probl'emes d'ordre diechnique e t  économique sont 
contrôl6s par u11 organisme responsable. 

5 
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L a  cul ture  du palmier B huile a toujourséte consid8r6ecomne 
presentant quelques caractères favorables de nature & stimuler 
son association avec une spéculation animale. Des études g r 6 l i m i -  
na i res  ont déjà Bté effectu6es par l a  PA0 de 1968 B 1912. 

Les r é su l t a t s  encouragemts obtenus jusqufB present doivent 
ê t r e  confirmés pa r  des uni tés  pi lotes .  

lia mise en valeur de certaines régions que l ' o n  peut consi- 
derer come neuves e t  o& l e s  conditions d l in tens i f ica t ion  sont 
réunees autor i se  l e  choix d'un développement fourrager sec tor ie l .  q 

%es groductions fourragère8 obtenues, s o i t  sur l e s  soles four- 
rag'eres entrant  en ro ta t ion ,  s o i t  hors assolement v iv r i e r ,  peuvent, 
dans un premier temps, $ t r e  pâturées par dea animaux 2t l'embouche 
de courte ou  longue durée. 

Ces animaux peuvent provenir des troupeaux exis tants  en Côte 
dlIv.bire pour une embouche longue. Ce type de speculation est  
r éa l i s é  sur  l e s  p6rim&tre$voisirms du barrage de Kossou e t  dans l e  
ranch de S i p i l o u  gere par  l a  Soci6t6 pour l e  développement des 
productions animales. G1embouche de courte durée f e r a  appel aux 
zébus sah6liens entretenus SUT $turages e t  recevant ou non un 
aliment de complement & base de sous-produits agro-industriels. 
En 1972, environ 200,000 zebus sak6liens importés ont ét6 abattus 
sur l e s  marches de Côte d'Ivoire.  Les essa is  effectués au C.R.Z. 
de Bouakd ont montre qu'une embouche de 4 mois permettrait  
d 'accsoftre l e  poids  de ces zebus de 80 kg sur  pâturage de 
Stylosanthes guy anensis. C'est 18 une poss ib i l i t é  technique e t  
économique importante gour la, Côte d'Ivoire de r6duLre son défi-  
c i t  en viande. Les principaux r é su l t a t s  de ce t t e  experimentation 
f igurent  au tableau 33. 
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l I I I I 1 I 
;Types ;Age des ;Durée de :Gain de ;Gain de ;Produit ;BBnéfice ; 
'd'ani- ;a imaux ; l ' e s s a i  ;poids en ;poids  B ;b ru t  inet  . 

;en j o u r s  ; g  jear ; l ' h a  en ;ha-? an-liha-1 m-1' 1 
1 

; a n i m a l  e t ;  kg 'en I Fr CFA ;en I!! C F A - ;  
* ! ! 

t ! ! 
1 1 ! 

! 191,3 i 188,5 ! 23.562 i 5.464 ! 

jN'Dama i 20  m o i s  i 374 ! 345,8 340.7 ! 
I ! I I ! I f 

7 m s  i i 6 0  i 6 5 1 ~  ! 6 4 1 ~ 8  i 80.225 i 33.922 i 
I ! I ! * .  ! e  u !  

I Sah6lien; 

;maux ! . 
;par jour 1 

l I r 1 1 1 

iBao6l6 ;25 m o i s  374 ! 
1 ! 42.587 i 1 24.189 ! 

uy Tableau I V  - Résultats d'embouche sur  pâturage de Stylosanthes 
guyanensis (C,  E, Z. de Bouak6) e 

Enfin, il peut e t r e  concevable d'envisager dans l a  r6gion  
Sud du pays La fabricat ion de provendes animales ou de prot6ines 
concentr6es B base de fourrages conditionnés e t  destinees s o i t  B 
l 'exportat ion s o i t  au march8 interieur Nord s i  ce t te  opdration se  
j u s t i f i e  sur  l e  plan économique*. 

I 

Avant d'araalyser plus en de ' ta i l  l e  contexte agricoke d a s  
lequel  ce dheloppement peut s # i n a c r i r e  il kaporte de ne gas sous- 
estimer ceuttainea d i f f i cu l t é s  propres & ce secteur de production 
agric0I.e. 

Les pays tropicaux n ont pas 1' exclusivi t4  de ces problèmes 
a ins i  qu'en tho ignen t  les propos tenus par PETIT (1) q u a d  ce t  
auteur propose w e  sn6thodologie de recherche pour l 'analyse des 
d i t s  obstacles: certaines affixmations ne sont d 'a i l leurs  guère 
6loignd;es des &flexions que peu-rren-t i n sp i r e r  l e  cas du pays 
6tudi6.  

.R Xonsiexr CONFAGNON, ancien Directeur de l f I n s t i t u t  de Recherche8 
sur l e  Gaoutchouc en C6te d 'Ivoire nous s i p a l e  l ' ex is tence  d'un 
t e l  march6 entre  un pays producteur, l a  l h l a i s i e  e t  an importa- 
teur ,  l e  Japon. 
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Ses r é su l t a t s  les plus tangibles des travaux de recherche 
d6 ja rapport& par a i l l eu r s  (enseable des travaux des labora to i res  
de GBnétique, Bioclimatologie, Agronomie de 1'ORSIIOX e t  du C.R.Z. 

Bouaké) portent sur  l 'obtent ion d'un matgriel v6gBtal hautement 
producteur, la defini t ion de techniques d'e-itation e t  l a  f ixa-  
t ion des niveaux de production fourragère dans l e s  pr incipales  
zones écologiques, - 

Le poten t ie l  de production des g r a i n é e s  fourragères tropica- 
les actuellement u t i l i s é e s  en C8te d ' Ivoire ,  bien que considerable 
(40 & 50 I! de matigre s&che par hectare e t  par m pour 'Panicum 
maximm X: 187 B i r r igue  e t  T e r t i l i d )  peut encore ê t r e  m e l i o r e .  

%es e f f o r t s  principaux doivent s f  or ien ter  vers l ' accro isse-  
ment de l a  production quantitative des légumineuses fourragères. 

La  notion de production économiqueïent rentable pose l ' un  des 
p rob lbes  majeurs de l ' i n t ens i f i ca t ion  fourragère en pays tropical.  

Cette r en tab i l i t é  se  heurte : - S l 'accroissement tr'es rapide du grix des engrais e t  du 
m a t h i e l  agricole,  (22 d'augmentation aanuelle sur cer ta ins  trac- 
teurs au cours des t r o i s  derni'eres -ées) 

- au blocage o f f i c i e l  du pr ix  de l a  vimde bovine deguis 1962, 
- 'a l'existence d'une c lass i f ica t ion  dea cawasses selon leuk 

- au t r o p  f a ib l e  pouvoir de t ransfomation du cheptel bovin 

- au c i r c u j t  actuel ¿ìe commercialisation, 
- à l a  longue immobilisation des capitaux dans l e  cas de 

*Ln 

quali  t é  , 

l o c a l  , 

l 'é levage naisseur. 

La connaissance plus approfondie de l a  quali t6 des fourrages 
nécessi te  des é-tudes de d iges t ib i l i t é  assez complexes e t  cofiteuses 
qui pourraient f a i r e  l ' o b j e t  de p r o g r m e s  de recherches in t e r -  
Eta t s .  Ces experimentations doivent s e r v i r  de base aux prograsnmes 
de s6lection des plantes fourragères e t  B l 'é laborat ion de pations 
plus Bquilibrées donc plus 6conomiques. 

l b f i n  l e  d6veloppement de 1'8levage ivo i r ien  e s t  l i m i t 6  par 
son fa ib le  e f f ec t i f  (458.000 tê tes)  e t  par UM milieu propice au 
développenent dea maladies contagieuses e t  parasi ta i res .  
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Outre ce contexte technique e t  Bconomique, le milieu hwnain 
offre  2~ bien des Bgards UM ensemble de facteurs  defavorables aux 
spéculafions f ourragères. 

Xes élevems t radi t ionnels  de l a  region Nord pratiquent un 
Qlevage extensif  sur  l e s  savanes naturel les .  Toute action d'inten- 
sif i ca t ion  fourragère exigera un e f fo r t  dl adaptation. 

Pour l e s  agr icul teurs ,  l ' in t roduct ion d'une so le  fourragère 
pâturée e s t  me innovation pertubatrice des habitadea acquises. Le 
succE?s de ces operations d8pend, LB plus q u l a i l l e w s ,  ¿te l a  percep- 
t ion  dCm, p r o f i t  suppl8mentaire 8. court teme. Les i n c i t  tions au 
développement de ce secteur de production sont  peut-être de nature 
ci conomi que que techni Que. 
bom? par les services  de l'A.V.B," r&sume de façon ne t t e  ce t  in té -  
r ê t ,  

#us 

!Le tableau V 6la-  

I 1 l I Revenus mon& ; J o u r d e s  de 
! 1 t a i r e s  ; t r a v a i l  par ;de l a  journée; 
I ; f a n i l l e  e t  ;de travail ; 

;par an ; (autoconsom- ; 
p r i s e  I ! 

! ! ! 

64 I 1 ! 204.000 * 500 ! ! ! ! P8che ! 

I ! 
500 I 415 t ! ! ! 134.000 XaraSchage 

1 ! 

345 I 
! 

;Valorisation 

! v ;nation com- i 

1 I t I 1 

I 

! ; s y s t G "  I 
I ! I ! 

! dualis t e s  ! de r i z  - ! I l 

! I ! ;Bas-fonds m6na- 
! igés avec 2 cycles; 78.000 i 470 

I ! 
! 622 ! 407 ! 152*OOO ! 1 ! ! 

I ! 
! 390 1 . I ! 

120.000 ! 570 ;Bloc semi-moto- i ! 

! ! I i r i s é  
! ! t ! 

! !Syst'mes t :Bloc de cul ture  

. I 
! ! i a t te l6e  sans 

! ! ! ; jachère ! 

1 t ! l I 
! 

! 140.000 ; 620 !* 

! ! I ! 
! 

I 
I 

;Café modeme I I 
1 l I 

I 

I 
620. r 370 l ! 130,000 ! 

39Q I 
:Bloc de cul ture  I t 

1 ; a t t e l ée  avec t 
; int&grQs ;jachère ! I 

550 1 
;&bouche bovine I 'Parcelle sur  bloc; 200,OQO i 
;mScanisé I I 1 1 

Y 

. I 

1 I 
1 

! 
! 550 

! 
! 
! 
! 

l 

Tableau V - Quelques r8su l ta t s  économiques de deux types d1 e q l o i t a t i o n  
agricole  : systèmes dua,listes: juxtaposition des cultures tgad i t iome l l e s  

v ivr iè res  e t  d ' m e  ac t iv i t6  ou d'une cul ture  prowrant  un 
revenu monetaire; . systèmes int6gr6s: association des diverses productions. 

I 

{e l a  va l lée  du Bandana. 
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lja création d @  exploitations herbageres intensives suppose un 
t e l  niveau de technicit8 que c e t t e  action ne pent s e  concevoir sans 
un encadrement t r è s  dense des paysans. 

Ce dernier d o i t  accorder un i n t é r g t  majeur 8. l a  formation e t  $ 
l 'animation en vue d 'un  agprentissage de tâches pratiques de base 
m a i s  néamaoins t r è s  sp6cialisées concemant l e s  soins 8. donner aux 
a n i m a u x .  

Devant de t e l l e s  conditions il e s t  tout 8. f a i t  logique que 
l t a c c e n t  a i t  é t6  m i s  jusqu'8 present sur  l e  d6veloppement de ltBle- 
vage sous fomae de ranches e'tablis 21. par t i s  des paturages naturels  
rencontrés en zone de savane. 

Le developgemerit des cul tures  fourrageres e s t  Gtroitement l i é '  
8. des problènes beaucoug plus généraux suscites par l ' ex is tence  des 
jaehBres en milieu tropical.  P a m i  l e s  plus importants notons l a  

l simple estimation des surfaces reserve'es B ces dernières dont 
de'pelident en p a r t i e  l e s  moyens ne'cessaires 2L la r6a l i sa t ion  du 
plan.agricole. I1 seable que quelques données de base fassent  
défaut come en t6moignent cer ta ins  propos : ttNalgré son importance , 
l a  question des jachères n ' a  pratiquement pas et6. 6tudie"e en Côte 
d 'Ivoire,  sans doute 8 cause des d i f f i c u l t é s  propres 2L ce genre 
dle'tude e t  parce que, aussi  longtemps que l e  s o l  e s t  partout sura- 
bondant, ce problène n f e s t  pas urgent" ". 

On peut d i re  que c e t t e  6tude e s t  actuellement en coms au 
moins pour l a  zone t ro@icale  humide. Par a i l l e u r s  d ' u t i l e s  r8fé- 
rences peuvent $ t re  obtenues B Bartir  des travaux conduits par  
BARTHQLO2!@W, JBEE!R, LMDEGQUT, GBmUIN' (2 ,  3) dans l a  cuvette 
congolaige e t  G"ENLAND, KOVAL, NY73 (4?  5,  6) au Ghana, Dans l a  
zone t rag ica le  sèche l é  rale e t  11int6r^et des jachères dans les 
rotat ions surit m i s  en e'vidence dans l e a  conclusions des recherches 
poursuivies par  l a  division d'Agronomie de 111X,A.3?, e t  notannent 8. 

s ~ Z a y l  quinquemd de l a  Côte d'Ivoire gage 21-1 (op. c i t . )  
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p a r t i r  des travaux de CHLlBREAa e t  NICGU (7). Bnfin N O I B I j  e t  
QUUU!IN (8) ont récement t ra i t6  de l 'évolut ion 'a long t e m e  de 
l a  f e r t i l i t é  des sols soumis  8. divers systhnes culturaxx en Répu- 
b l i  que Centrafricaine. 

I1 y a l i e u  d ' i n s i s t e r  sur  l e  f a i t  que, dans ce dernier cas,  
il s 'agi t  d'6tuaes sur  l a  jachère au seas s t r i c t  c'est-&-dire 
d'une so le  volontairement abandonnée % l a  v6gGtation na ture l le .  

L ' in tens i f ica t ion  agricole en Côte d ' Ivoire  l imi t e  de plus  
en plus l a  pratique des jachères de longue durGe. D'ores e t  adj& 
il importe d '8tudier l e s  e f f e t s  de l a  so le  fourragère. 

Pans l e  Sud de l a  C6te d'Ivoire, l ' explo i ta t ion  t rad i t ionnel le  
des cul tures  annuelles s e  caractér ise  de l a  fagon suivante : 

- l e  défrichement e s t  sommaire, il conserve l e s  souches des 
g ros  arbres e t  l a i s s e  l a  surface du sol t r è s  in&gale, 

- l e  paysage rura l  e s t  constitu6, dans l e s  zones défrichées, 
par une mosazque de champs exploités de façon extensive, quelle 
que s o i t  l a  topographie des l i e u x ,  mais de p e t i t e  &tendue ce gui 
l imi t e  considérablement l e s  risques d *  érosion, 

- l e  plm d'assolement l a i s s e  une l a rge  place aux cul tures  
v ivr iè res ,  les revenus monétaires sont en majorité obtenus h. 
part i r  des cul tures  indus t r i e l l e s  pérennes 

- il n 'y  a pas de v6ri tables  ro ta t ions  si  ce n ' e s t  l a  succes- 
sion s imglif iée  a t m e  période de culture relativement brève su iv ie  
d'un long cycle de repos sous jachère fo re s t i è r e ,  

- l e s  résidus de récol te  rarement enfouis sont presyue tou-  
jours brae ' s ,  

- Is reboisement des sols abandonnés au recru nature l  e t  
encore s u f f i s m e n t  riches e s t  relativement rapide. 

Tout e f fo r t  d t in tens i f ica t ion ,  incluant notanment la mgCani- 
sat ion e t  l ' u t i l i s a t i o n  des engrais, exige sur  l e  plan technique : 

- l e  ddfrichement t o t a l  e t  l 'aplanissement des sols & mettre 
en valeur, 

- l a  r éa l i s a t ion  de ver i tab les  champs dlune t a i l l e  opt inale ,  
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- l a  mise en oeuvre de successions cul turales  aptes 8. assurer 
l a  maintenance de l t exp lo i t a t ion  des t e r r e s  sans avoir recours B 
des trtivaux d t  aménagement o foncier renouvelés (défrichement par 
exenple) , 

- la, reconst i tut ion de réserves fores t iè res  sur  l e s  s o l s  l e s  
plus dégradés r6put6s inaptes i l ' agr icu l ture .  

Indépendamment de l e u r  d6veloppement propre en p$turages 
pemanents pa r  exemple, l ' in t roduct ion  des cultures fourrageres 
dans un t e l  système e s t  parfaitement déf inie  : 

- comme matériel  vegetal de premier choix pour la confection 
de bandes dfarrQt  anti-érosives a l ternées  gui peuvent a ins i  s '%nté- 
grer dans l e s  ro ta t ions ,  

- en t a n t  Que sole  fourragere de restaurat ion,  pour des suc- 
cessions cul turales  ragides oh l e  b i lan  organique deviendrait t rop  
d6f i c i  t aire .  

Pour l e  p le in  succks de t e l l e s  opérations il convient d'envi- 
sager l ' explo i ta t ion  rentable,  par des animaux, de ces surfaces en- 
herb6es, ce qui consti tuera en déf in i t ive  l a  stimulation l a  plus 
f o r t e  pour 1 eur d6oeloppemen t. 

Ses problèmes de production fourragère sont perçus de façon 
encore plus aigüe dans l e s  régions Centre e t  Nord de l a  CGte 
d t Ivoi re  sans doute parce que d'une pa r t  l ' e s s e n t i e l  de l a  produc- 
t ion  agricole  repose sur l ' ex is tence  de ro ta t ions  cul turales  que 
l 'on  s ' e f force  de rendre intensives  e t  que d'autre p a r t  il exis te  
de nombreux moyens d'&Levage bovin dans ces zones. Le plan ivo i r ien  
ne s t y  trompe pas en engageant un programme de modernisation des 
mgthodes cu l tura les  des principales cul tures  v ivr iè res  e t  sur tout  
des op6rations de développement intégr8 i2 1 'Qchel le  des r6gioyls. 

8. p r i o r i ,  l a  jachère (au sens s t r i c t )  peut ê t r e  supprimée m a i s  
p lu t8 t  d'exaaniner l e s  conditions e t  les cons6quences de sa suppres- 
sion ou de sa subst i tut ion ce gui, & long t eme ,  e s t  in61Bctable. 
Xes si-tuations l e s  plus typiques sont l ex  auivavltes : 

Le prolblèrne d'une façon g6n6raJ.e n ' e s t  pas 'de s e  demander si,  
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- Dans l e  cadre de l ' explo i ta t ion  t rad i t ionnel le  l a  pratique 
d'une cul ture  fourragère s'accompagne d t  exigences nouvelles peu 
compatibles avec l e  niveau de technicite' des agriculteurs e t  son 
succès r e s t e  a léatoire .  

Par  a i l l e u r s ,  il exis te  pa r fo i s  (zone dense de Korhogo) une 
concurrence entre  l e s  spéculations animales e t  vég6"cales. S i  l ' O b -  

j e c t i f  de développement de l 'élevage d o i t  ê t r e  poursuivi, des 
actions p r i o r i t a i r e s  portant s u r  1 '6tabl issenent  de pâturages B 
partíir de plantes  fou r ragbes  doivent alors ê t r e  engagées dans l e  
cadre d'une jus te  r épa r t i t i on  des surfaces cultivées. 

- La  nodernisation des productions agricoles e t  animales peut 
e t r e  congue selon t r o i s  modeles gui fon t  appel : 

I O -  b des successions véggtales excluant toute  so l e  
fourragère," s e  fondant notamment su r  l a  cul ture  continue avec 
enploi des engrais mingraux 
gement des r6sidus de r6colte. L a  mise en oeuvre de ces techniques 
conduit, dans un premier temps, 'a ltaugrnentation sensible des Fen- 
dements e t  presente de r e l a t ives  f a c i l i t é s  de vulgarisation m a i s , ,  
ne  slappuyaylt sur  aucune eqBrimentation de longue durde, n'6limine 
pas l e  r isque,  B long t e m e ,  d 'aboutir  B un systèae non équi l ibré  
ne permettant pas l e  maintien d'un cer ta in  niveau de production. 
Ces risques sont i l lustr6s  par l e  tableau V I  gui congare quelques 
systèmes de production en Basse Cate d ' Ivoire  sur sables t e r t i a i r e s .  

e t  enfouis- 

20- B l a  cr6ation de pgturages in t ens i f s ,  avec &entuel- 
lenent une '%otation ou une association graruinées-l4gumineuses sur 
un rathe t e r r o i r .  Ces pâturages sera ien t  consacrés aux opcjrations 
d'glevage l e s  plus rentables: embouche o u  .production l a i t i è r e -  

3Q- B une sole  fourragère gui e s t  intdgr6e dans l a  ro ta -  
tion. I1 en ' r6su l te  un modèle dlexploitation f o r t  complexe gui 
exige de l a  par t  de l ' ag r i cu l t eu r  une t r è s  haute apti tude 'a u t i l i -  
s e r  e t  combiner tout  un ensemble de principes généraux dégagés par 
l e s  recherches exp6rimentales. Das t ous  les cas l e  modèle retenu 
ne peut ê t r e  unique e t  d o i t  r e s t e r  suffisamment simple pour pouvoir 
s 'adapter rapidement. 

.I 



L 
7 

1 I c 

-- 
1 1 ! ! 

! 
t ! ;en T y11.s. ha-1 

;Biomasse a6rienne; Stock de matière organique 

1 a - 1  ' ! ans en T/ha  0-25 c~ll ! 

Variation annuelle de ce stock 

0-45 cm 1 

idaas l e  s o l  après t r o i s  i 
1 l I 1 

iT.ha-1 1 '$ du ! 
I 1 1 1 

! ;Totale ;%sidus '0-10 cm ;O-25 c~li ;O-45 cm iT.ha-1 i $ du 
9 de i * Systbrae de production i 

! ;cul ture  i ! ! 
! ! ! 1 ! ! 

! 
1 ! ! 

! 15 ! I 3  jplateau); Forêt serapervireate 
I .  1 ! ! Parc du BABGO( 3 )  ! 

I I ! ! ! ! ! ! 1 ! I ! 
'Deux t culdiUres I 5.5 3 . 5  ! 15 ! 38 ! - -1.85 ! -4.3 ! 

* ! ! ! i m a X s  par ;engrais I ! ! ! I r 
1 I ! ! ! ! ! ! I ! ! ! 

! ;Varidté composite; avec ! 6  ! 17 ! 4.2 1 - ! -1.20 ! -2.6 ! ! . ! ! ! ! ;Jaune de Bou&& ;engrais ! ! ! , *  

I 1 ! ! 8 ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 ! ! I 1 t ! ! ! ! 

I ! 
I 

;engrais ; ! 
! ! 20 i 47 

1 -  ! ! 1 I 

I Stateon ORSTOX fu- i 
1 ! ! . ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ;Tonnes) ! ! 

I 1 I ! I ! ! I ! ! ! ! 
I ! 
! 
t -  ! 

! 
;Sole fourragère ;Panicum i I ; intense 8. Adiopo-;maxima;lm 30 
;dom6 ( s a s  i r r i - ; G  -23 ! ! ! ! 1 ! ! ! 
;gation) 4 I O  i t 1 I ! ! ! ! ! ! ! 

1 ! 
! ! 13.00 ! +3,9 ! 85. i +1,7O ! 4-3.3 ! 

. ! 
! 

;coupes 'a 15 em ;Cynodon ; I 
de hauteur ;aethiO- 22 ! 3  ! ! 24 ! 

1 1 I l I ! ! ! ! ! I ! 
1 1 I ! 

! 
;Stylo- ; 1 

I ! 1 I 1 ! 
; s a t h e s  15 i 4  1 ! 

! 

i gymen- ;  1 ! ! 
! 

1 ! ! ! ! I ! ,818 

1 '(sans I N ) :  1 ! ! ! 
! -  

r b  i Stock i an-l 1 Stock 
' i n i t i a l  ! ! I - !  . ! 

! ! . . ! ! ! 

! 

1 ! ! ! a-? . initia I 
1 

- - 1 - ! - - ! 75(auri - ! 
I 

- I 

I 1 

- 
- 

I 1 

; avec I 

.L I 
1 ! 

! ! I 4-2.30 "; +5*7 
t ! 

! d'Adiopodoum6 i ! ! 9  ! 

i -t-2.30 +2,6 ! o  I 

56 ! ! 94 i o  ! 

;picus i - -  I ! ! ! ! ! 

1 
23 ! - 5  ! 

1 I 

56 
1 

i +5.00 +7.6 ! +3.00 ; a 5 8  
r 91 ! ! 26 ! 61 

1 ! ! 
1 1 1 1 1 

Tableau v7: - Comparaison de quelques a y s t h e a  de production e t  6volution du s tock  de matière 
organique du s o l .  

I 
(1)  Renseignements i ssus  des publications de F, B E ? B i E ~ - ~ W R S A T  e t  C, HUTPTBL (9, 10). 

i 
9. 
I 
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P a m i -  l e s  solutions envisageables on peut r e t en i r  l e s  deux 
cas suivants : 

- La  so le  fourraghre entre effectivement davls l a  ro t a t ion  
(ferme baoule du C.R.Z. de BouakB; systènes cultmaux moto r i sBs  
actuellement+ applique's sur l e s  v i l lages  relevant de l 1 A u t o r i t B  
pour  l'ménagement de l a  Vallee du Bandama). 

- L a  s o l e  fourragère e s t  juxtapos6e & une sole  comportant des 
cultures continues e t  gemute globalement avec e l l e  selon u11 ryth- 
me 8. de'terminer. 

Il e s t  bien Bvident que l e  succès de t e l l e s  opérations repose 
sur 1 1 i n t 6 r 8 t  .de l a  plante fourragère l u i  même t r è s  dependant de 
son mode d 'u t i l i sa t ion .  

Le développement de l a  production fourragère en Côte d ' I v o i r e  
e t  par tant  celui  de l 'élevage intensif  se  posent en t e m e s  d i s -  
tínc-bs s e l &  l e  potent ie l  technique e t  humain de production des 
diverses zones géographiques e t  les programes de modernisation 
de l r a g r i c u l t u r e  gui y sont retenus. Cela conduit 8. u11 ordre de 
p r i o r i  té des types dl. action envisageables, 

? C'est a i n s i  que dms une premi&re shase on a s s i s t e  & des 
actions p r i o r i t a i r e s  de type sec to r i e l  s ' int6ressant aux problknex 
propres de l a  modernisation de l'c'levage. 

- t radi t ionnel  dans l e  mord oit l ' a ccen t  e s t  m i s  sur Is renfor- 
cement de l a  protection san i t a i r e ,  L t  arne'lioration des parcours e s t  
6galemen.l; p r i s e  en compte e t  l ' o n  retrouve 1h &ous l e s  problènes 
d1 adnagement des g r a i r i e s  seai-naturelles, 

- en ranching dans l e s  zones de savane oÙ de vastes espaces 
s o a t  inoccup6m. 
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Ces ob jec t i f s  ne doivent pas f a i r e  oublier l ' importance que 
2rendront l e s  cultures fourragères dans 1'6volution de 1' agricul- 
ture  ivoirienne, q u ' i l  s ' ag i s se  : 

- de l ' i n t ens i f i ca t ion  plus poussée de cer ta ins  systèmes de 
production d6jB en place comve par exernple l a  cul ture  du palmier 
B huile ,  

- de l e u r  développement propre SOUS fome  de pgturages ar t i -  
f i c i e l s  à proxiinit6 des granda centres de conso.maation oÙ dans L e s  
zones r4cemment mise en valeur, 

- de leur  intégration d a s  l e s  syst'emes culturaux comportant 
des cul tures  annuelles. 

TL e s t  cer ta in  que, dans un premier temps e t  coagts-tenu des 
nombreux obstacles techniques e t  humains soulignés pr6cédernment, 
l e s  actions sec to r i e l l e s  les moins comglexes auront les meilleures 
chances de succ&. NBmmoins B Long terme, c ' e s t  dans une laage 
mesure l a  r6ussite de Z'intGgration d'une sole fourmgère dans une 
rotat ion qui déteminera l a  configmation du paysage agricole e t  
notanment l e  maintien d 'un  6quilibre entre  agriculture e t  ilevage, 
équi l ibre  8, p r i o r i  nécessaire B l a  conserva.tion de l a  f e r t i l i t e  
des sols. 

n 
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