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bSibtfOQRAP#tQUI. 



- Une pr+kkc partie qui sera un repertoire. des auvrages, documnts4.. 
avec 16x3 kférencca ~ssmtiolles ( codes1 auteuml date, nea d@ pages 
&mtre de documentation ). Cette liste bibliographAqucz suit xln ardtk chrl 
nologiqua'qui vit des docuxntsnts &OS plus anciens vers les 

P 
US rx5contacti 

- Une douki&e partis qui dégagstra 10s champs d‘inté&t ot las princi- 
paux ouj& trait& h travers km docummts fondanwntmx ainsi qu& 10s 
accw & di(#pmibles pour le pxojct E%D, Cotte dowci&me partie est en fa& 
l'étude d& l%volution de la politique dfintcrvention au Forlo, 

2 

Arclrivcs mtional~s 

Ikxmmentation ONVS, Suint-Louis 

C!entre do Recherehos et do Documontatfon du S&&g&k(Snint-Loui 

BuUatln du Comit& d'6tudes histariques ot Sciontifiquo de 
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, Joan Bùppste DURAND : Voyage au Si?nf-gai f80a, 300 p ( C ) 
* .M&LUU;'G;z Voyage dans l*int&rieux de l!&&iqtm ÙWC sources du 

Siun&gnl et ds la Gambie an 18X8 Paris &rrtand 133X88 
2 vol bi 18' 343 ( AN ) 

l capit8in+ V&LLIER : ~plorations dans le Perla f9ù4 - 1305 bi 4O 33 
1906 pagoer 269 - 285 - 325 - 332 - 338 - 358 i 396 - 
403$ ( A*N ) 

* Sorvics @mtochniquo du S&@a1 '3 'rapports amucls de 1911 h 1940 
2 G ( h.N 1 

, r;r, C%&V&@ t Prospection du Farlo, in J.0 do L'AQF 
suppl&tmt du 4.4.19fU f C ) 

, Adam, J r L%kwaqe et le cmrce des bovidos au S&n&qal 
in BQMS 1956 p 502 ( C ) 

. &%a~, 5 i Lo Djoloff et le Farlo, in BC~HS 1917 p 452 ( C ) 
. i.. !;'.,,. 0, 'i?$ ' 1 '. . . '%' ..> :. c; . . . * 

c fQ* &iJ-Jy+GQ g Rapprt do tourn&a dans 10 Ferla 
Xnspectian g&n&rale des Enux ct For&ts ot chaeso- Desknr 
Nov& I955 ( h chercher ) 

‘ Henri HU@ERT ) le désséchemnt progressif an Africpm Occidcmtalo 
in BCEHS 1920 p 401 

4 M'Ezm& Quld Ahmed YOuiut t Lc livre dos lcttsos ronsoignés SU~" l‘his- 
toire des puits* in BCEHS 1920 p 311 { C ) 

1, Henri LA&WRETt Paysans d'Afrique Occfdatale, IMl ( C ) 
8, R, DUBOIS 6 t Ccmptc rendu sur l'&tudo dos r&gions parcaurui~s pondant 

10 voyage sffoctué avec la mimA.on Sénbgnl- FwheGmJ=na 
du B Janvier uu lrtr Février 1949 
Ajrchives de la MAS; bullotin no 40 Pu I;II n'l453l { E'1.N ) 

es G&mrd ~iSSElJR : Lo probléme ds l'c~au au S6n6gal 
Etudes S&n&alnisos no 4, 1952 Ccntro IFAH Saint-Lauirs 
99pN) 

Ta Fhilippe, GRENIER r Rapport de missibh dans la r&gion du Forlo-SXkmnbrc 
I956, Mai X957, 158 p Po 1 4' 366 ( R,N ) 

a DUPE’I’I z: Lss forages dans lB&xmmie peule, 1956 ( introuvczble ) 



ai;ClilGEn 3, : Etude humaine du bas Fcrlo entre K& Momr Sar et Yang- 
Yang, Bulletin de la &33 no 112 Nov. X957 ( 0 ) Hicrif 1% 

G;zOSHAIBI~: Elknents de politique sylvo-pastorale au Sahel SGnégalais, 
1957 Po 1 197 ( A.N ) 

Philip~yz @LlSlIEL:: LessVeul du Fcrlo in cahiers d'outre mer no 49 pZ@ 
Janvier I960 ( C ) 

CIWM-SERESA; Etude r&gionalct analyse de la zone pastorale du Fleuve; 
1960 ( E"N ) 

aNAN-SEïipa e La r&$.on sylvo-pastorale. Etude r&gionale. Analyse de 
la zone du Ferlu Boundou-Analyse de la zone du Ferlu- 
mest.. Annexes, I960 ( 0 1 03112 - 031x4 

Cwmission du plan, service technique de l'économie rurale: Avis sur 
le rappoxjt CINUi-SEPESA: fguo, 200 p, Po 1 4' 2136 ( &N ) 
Z&E&OU +rnine NBIAYEr Bilan de l*&lcvagtr au Sén8gal. 

Thésc mnuscrite 1960, 1PG p , bi 4' 1506 ( A.11 1 
KIWES: !joutillicr, cantclle, CWSSE~, T Ndoye : La moyenne vall&e du 

Ç&n&gal ( étude socio-@c,moaique, INSEE I962(introuvablc) 
iiUDIGE6 $ : Les wolofs du bas- Ferlo in cachiors d'i)utres mer no ri4 

Juin I961, p IS7 ( C ) 
Xlaraa TH@iW: L'&lcvagc dans le cercle cle Lingu&ri? 

Cictobre I962, 97 p Po III no 122 ( A.N ) 
Service pe 18&levago do Saint-Louirs Rapport du Service de L'Slwage 
du Terriioirc &.a S&&a1 1955 
Divers +pports: ( à consulter 1 
NQtes, lpttrcs, documents divers des services de l'hydrnuliquo, Eaux 
et Fu&&/s, Agriculture et &wagcr, 
koces-verbaux des comnissione territoriales et localos des forages 
profond& 
&&.stro des proces-verbaux du tribunal Coutumier Ile Lingubrc7 
Wpportf:annwls des services dc l'élevage et de Z~Agriculturc du ter- 
ritoirc'du S&n&gal 
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.  
corn;mis$ion du plan ( Service tochniquc de l'&ZOnOmiC rurale) 

Rapport d~uxi,&mc phase &lovaga, I9ii2, 148~ ~~iC~~f~ch@ 
06650 ( 0 ) 

-i IiaWBARp. J: Contiaissancc du S&&gal; Gtudes Sénégalaises no 9 CRIS I 
de,St-louis 1963, X83p ( C ) 

%. ï&xetzno 65~078 du 10 Février portant code forestier ( mrtie régle- 
'dentaire .) JO I965 ( A.N ) 

'e Bull&@ do L'AflotIQUE NOIRE.: Situation de l'élevage au Sétiégal 
'nos 3623. Sept.I965), 397(L)sIc 1965), 599 ( &%i X970), 652 
( Juil%& I97i 1, 694 ( Juin 1972 ), 857 ( Fev. I97a 1, 
977 f'Oct. I9.78 )-. bi 4' 122 BW ( A.N ) 

. illpha ?J?O~tEnqu&cs socio-économiques en milisu éleveur ; 
k&noire E%EA 1969 Po IX;I 2291 ( t1,N ) 

l ’ KS. I@ALLOtElétints pour un programtno national de développemont in- 
tbgré de développement dc l'&levago S&%&al&is; Nov I\970, 
mikrofiche 06649 ( 0 ) 

Xkll~t Les facteurs humains dans l~konomie pastorale. ‘ 
Bi 1 8' 4491'5972 ( Ei,k ) 

. DUPIM: L'orgtinisation sociale pxzul bi 1 8' 3511 ( ii,N ) 



I‘ w.L NDIAm et Ci. Bii: Elevage et Coopktion en Afrique tropicalw 
l'exemple du S&Ggalk Revue IEiWT f972,.,microfi~heO6617(0) .^ 

(0 IzkiVT/XRST( S&négal): Valorisation du cheptel bovin,; zone SY~VO-pils- 

torale du Sénégal. Rapport d'enquêtes kars 1974, 126~ Sh 
4 

19 ( USnID ) 
* SAT~C: Porjet de Q&cloppcment de l‘élevage au Sénégal C.ki.ehtal 

Juin 1974, 64p, microfiche 06770 ( 0 1. 
c KOHATE; $?aAom; SY: Revalorisation du cheptel dans les pays africains 

sans ac&s cotiers - IUEP 1974 18~ 
II Alioune kA&I~: %L&ents pour un progr&nme d'intcrvcntion dans le milict 

pastoral Nord r'erlo; ENAFi Ao@ X977; 130~ ( E ) ., 
*: W.H. AG$TN, MNVIELLE, Alioune SALL: Etablissementi humains dans les 

éco-Cultures peu1 EN* 12/1977, 52~ ( E ) 
‘8. ISRA: Plan indicatif de la recherche agricole pour la r&gion de Louga 

et la zone sylvo-pastorale CRP du i3/10/I978 
SU Abdou ,t;G.aïa X.Yd:TR: ikade Koyaanaabe, voix dea gens du Xooya EM% 

études et recherches no 78-41 65~; 1978 ( E 1. 
./I &~YL;P COLLkNSON: Farming systems research in East&& Africa: The cxpe- 

rience of CJ&YT and some National Agricultural Nesearch 
Service, 1976-01. 
&U International Developomknt papers ( ISRA ) 

,r Martin t&ICiQRi Projet dc création d'une zbnc d'encadrement dans le 
Sud du département de Linguère- Etude sociologique 
SODESP 1980; 

H SODESPI Dcveloppemcrnt int&gr,& de l*&ievagc de la zone sylvo-pastorale 
Rapport annuel X980/81 

I SODESPL kppurt annuel 1979. 
z 

e 
#k SODESPt Fiches techtiiques IWL 
ty UNdSCO: k%-:inaire interregional sur les problèmes de recherche et de 

Eormation concernant les terres 3 p&kuragcs dans les pays 
du Sahel et du kaghreb, 
Oct. 1980; 143~ ( C,PU,'XEk~~ ) ; 

u Randall BïWERr Perception de l'&t pastoral' 
Enda ( Kech no 46-79 ) 1980, 35~ ( E ). 

.-. / . . . 



w Abdou Salam RA@~Z Un pr&gent difficile, un avenir incertain 
Enfants et jeunes pasteurs autour de Labgar 
Enda vol IV 1980: 26 p ( E ) 

. UNSO: Fiches de donnëes de base du projet Recherche et Developpement 
concernant un systéme de production iigrodsylvo-pas- 
torale dans la vallb du Zicuve Sénégal 19801. 29~ 
Sh 6 ( USAID ) 

* l~lioune SGL: Groupes semi-nomades et Éducation- quelques repares 
choisis dans le Ferlo; ENTA vol IV 1980 26p’( E ). 

. D&U&R: pour la cr&ation d'un véritable servi'c?e pastoral.Bnda vol' IV,’ 

19E.m; 1op ( E ) 
. F%%~&G ot @ïASIINt Pennuts, pcasants, profits and pastoralists 

ENDA ( Et et Rcch no 56430 ) 1980; 35p ( E ) 

* CG$ANAt Etak nutritionnel de la population rurala au Sahel: 
Rapport d'un groupe de travail 1980,.24p 

e O&AR Bpi: Lk Fouta Tore; Harmattan 1977,:42Op 
. .I,.~ ii. LAKE* S&chcresse et problématique de l'environnement dans 14 ,. 

. Nord du S&negal; Idep X981; XOp ( idcg ~1' 
* k,salick GAYE: La formation dans les projets de devcloppement de l'~lc- ' \- 

vage au ScitnBgal 
m&moire CPU Juin 1981; 31~ ( CPU ) 

. Passieri %&X&: Rapport de voyage d'études au projet d'&levage USATD 
de Bakel. i&moirc CPU, Mai 1381 ( CPU ) 

,* a Hans Yayc &&N?A: La femme dans les projets de deaeloppement de :-' 
- l'élevage au S+$négal; m3mnirc CPU Juin 81 ( CPU i 

4 
1 . :Xx%ii: Quelques aspects do l'&levage au S&nGgal 1381, 01-11 ISBA 1442r 

CNRA 35p ( 1.S.R.A ) 
,I:W~/LNERVr Les contraintes dans l'intensification des productions ani- 

males au S&&gal et les essais de solution I%I 
f CR%U) 

" ISX&ZEf~.Rapport sur les recharches en c,;rostologic " 
I  Fev. f981, Mars I9U2 ( CRZ-i, ) 

t :i?AO,+'LNtiRV:‘ Note .sur les activiti?s du projet d'inventaire et drz sur- - 
I veillance continue des &zosystèmes pastorawt a,u 

Sahel .; wrs I!@I ( CRZ-D ) 



; LNERV : Rqpport annuel sur les recherches en zootechnie 
Q$r, 1981 (' C&+D ) 

l Jecret no eo -,,cjC CU 10 &irs I98O portant organisation des parcours du 
béjtail 

* !>irection !de l'hydraulique urbaine et rurale: Ri,pertoiro des progrnm- 
me& d'hydraulique rurale Avril 198I (CRZ-D ) 

* AARC f.Nx 1% : Les bases humaines de l'economic agricole: Famille ct popu- 
lation dans l'kude de l'exploitation du secteur agricole= 
dicte pour la formation. 
F&, 1302 60~ ( CR&I)) 

. Campagne Pt Note sur la recherche sur les syst&mcs de production 
u$% kantpellier Août I382, '7p ( CRZ-D ) 

c ZW-Ii: Etuck sectorielle de l'elevage au S&n&g;rl ( Situation et pres- 
pqtives F&ricr 1982 ( DSPA ) 

* a*;ifriquc - Agriculture" no 77 Janvier I982 
. kinistère ‘du plan et de coopkation du S&négal: Le 6Q plan de develop- 

p?lcnt Cconomique et social I982 
. DUAWl? ( R ); HYTTIN ( tim ): Le defi Senégalais ENTA ( Et et Rech) 

no: 74 82 Juin 1982 ( E ) 
. Tabou Sidi BA: L'art v&$rinaire des pasteurs s&&galais* 

ENF ( Et ct Rcch no 73-82 Juillet 1982 ( E ) 
* liZ&&RAL f d ): Le fer10 des forages- Gestion ancienne et actuelle de 

l'espace pastoral - Projet LAT/GRIZr'l Juillet IY82, 85p(QRSTGH) 
l !$ANTOIR ( C ) Contribution à 1'6tude de l‘exploitation du cheptcl- 

R&ion du Ferlo-Sénégal 
P$ojet LAT/GRIZA Juillet 1982 47p ( ORSTCM ) 

. BENEFICE ( E ); CHEVASSUS- AGNES+: L'alimentation et la nutrition 
dqa oleveurs du Fcrlo 

$ojot LAT/GRIZA~ Juillet 1982, 80~ ( ORSTOH ) 
l 1?kRENT G: 'BENEk'ICE E: SCHNtiIQER D; CHEVASSUS- AGNtiS Sr Enquatcs sur 

ll:Cpid&tiologie de la bilharziosa urinaire et.8tudc sero- 
é$d6&ologique du paludisme et des trQpon&natoses dans un 
sgstème pastoral aménagé 
Prpjet LAT/GRIZA Juillet I982,.20p ( ORSTW ) 

,r L/;& 



. Samba Y&la XOI?: Politique g&n&rale dc! l'hydrauliciuc au SénGgal 
Constil national du PS 31 Juillcjt I!X32 

* Revue Ii S&Qgal D'aujourd'hui " no 27 Sp&xial Indépendance 
Avril 1983, 

- 1. Sory GU@E: Yr&zcntation Gu projet de d&.wlo.~po%xlt intcgro de 
f,lblcvago dans la zi>ne sylvu-p;istorzxle - Oct I%I 20 p 

I Etuùc de fbctibilit6 du projet de cr6ation de la fili&e clc produc~ 
tian de Gubyc Kadnr Anrwxc 1 et IV X313X 

, Racine Sz~+.mbn~SO?? : Etude de qwlqucs prcrbl&ws de l"itlevagc Ovin dans 
la zone sylvo-pastorale. Performances des rac'0s 
Paul ct Touabire au CZZ de Dahra 
Thèse do 3& cycle Institut National Prrlytechnique 
de Trxlouse Nov 19112 85 p 

c Cheikh Sa: L@s peu1 du Fcrlo, Etude g5ographique Thèse do doctorat 
d!Etat 1983 ( Uniwrsiti? de Dakar ).. 

. SUDESP: Xappcirt d'&nluntion du projet USXD no 6G5.0224 Intitule c 
u >@cloppcment intYgr8 de 1‘5levagu i4üns la uune de l,ibar i"‘ 

Tobbab Janv,., fQB3 " 

, Solçsil du 13, 14 , 16 mai X983: article sur la gomme arabiquc 
.: 

. Revus s&&gal d!aujourd~hui:~,Sphciale indépendance livril S983 .% 

L 



L*ITRE II- EVULtiIDEJ DE LA POLITIQW D*INT~RVZNTION AU F~HI.0 
$ 

Cl- Les cxmpt~-rendus que font kollicn ( ItiIE3 )# L>uranJ ( 1802 ), rn;ais 

t surtout 1C Capitaine Vallior ( 1904 ) dc leurs voyages respectifs pcr- 
mettent c?*'osquiscr la situation gkobalc! du Fcrlo du lgémc si.6~1~. Le 
Perla, vaste plaine qui couvre la Centre Nord C:u S&&gaX sur 250 kms 

d'Est en Oiucst et autant du Nord au Sud, prbsentait i cette bpoque la 
physionumiio qui. suit: 

BSune part, c@&ait une zone pratiquement inhabit&; tout au moins 
dans sa partie SO situant au ÂJord de la vallUc du Fer10 dénu&e >1 r&- 
serve sylvo+astorale du Kooys 1‘ ou Kooya tout simplement, 1Ga r&gion 
pGmnts pour lc s auteurs l'aspect d'un"dcsert humain"; deux raisons 
au moins peuvent être données; d'abord l'inexistence do points d'eau 

.a 
permanents &ins une zone où las tampkaturas sont tr&s 6lcvOcs en sai: 

7 son seche, ensuite l@exiçtence d'une faune nombreuse et variée qui cons- 
tituait un danger pour le cheptel ct les homme.~: l*absencc dEam&nagement 
czonstituant WC raison suppl6mentairc pour dUcouragczr toute aventure 
43kns la. zoqu2. 

38autre pakt- là 6galemcnt les rkits des auteurs concoïc1ent sur ce 
point.. C'atait unc zone tros bois&, dont la faune Ctonnc pûr sa divcr- 
sitC. Les Gcrits & 3 Vallier ct de ~iollio~~~~~s prkciscs sur les 
diverses &p&c~c; U'arbrcs et d'animaux sauvages qui peuplent la r6gion, 
& prlcicuscs indications sont êgalement donn&s sur l',hy&ographic: 
c'est ainsi que nous apprenons que pendant certaines pkiodes de fortes 
fXUc?S, la navigation ótait possible du lac de Guiers à la vallée du 

,* Ferlo ( Vallic:r et Awllien ) et ceci jusque vers la fin du l%me Si ce 
q,ui pcrmot'3'avoir une id6c du &sscchomcnt progrossif de la zone d? 
Fcrlûi,. 

C'e'st donc une r&gion sans aucun am&nagc=wnt ( routes, puits, villages 
C?xt.. ) dont Valliar fait &tat lors de sa mission cxploratoirj2 dw3tinéo 
à Gtudicr les possibilit&s dc constructions de routes de p&nétration 
coloniale en I304. C'est également en cette anr&c que le Capitaine de 
Griinic Friry fut eharg& d@&tudier les conditions d'implantation de pointe 
d'eau. Sa II brigade des puits" creusera de 1905 à 1914, 941 puits le 
long d'un itinkairc allant de Thics, Diourbczl vers L'Est. C'Ytait en 
quelque so*to lc tl&hut des interventions coloniales dans le domaine 



dçs ar&nagements hydrauliques dans le i)joloff+ 

in cL! ~;ui conctirnc les interventions dans 10s ~~:~~xxixncs zootechniyucs 
et v&kinazk33, c'est à partir de s ann6es II;ZO que le Service zootech- 
nique du S&n&gal commence à mener certaines actions dans ce sens car 51 
faut, solon le rapport du service zootechnique :lu SénCgal de 19f2"mettrc 
en valeur 1~6lcvagc des colonies pour nourrir les ouvriers du la métro--. 

pale, car il ya rencherissoment de la viande en k3.xopc II. 11 est bon de 
noter que 16s rapports annuels dusctrvicss Zootechnique du S&n&gal don- 
ncnt de précieuses indications sur les effectifs bovins, ovins, caprins, 
les 6pizootics, les marches de b&ail, les prix etc... pour la p,>riodo 
allant de X$II à 1940. 

k*ais c‘est avec I-~. Claveau ( " propection du Forlo ** ) dont le but de la 

ml.ssion If Gtait l*&tude de l'am&nagemcnt des points d'eau qui rendraient 
1~s routes & E'erlo praticables par le b&tail en saison s&chc 'a que nous 
commen~unn I? - 0voj.r dus &liitments sur Ics transhumnces au Ferlo? CkvKW.l 

Conne la liste des voies caravaniéres d'hivernage et propose des points 
d'implantat$ on de puints d'eau. 

32 - Les Ciffbrentes prospections dont nous venons de donner, les cO~~o-Zcr%~ 

dus et motivations permettent à l'administration coloniale- disposant 
des Qtudcs <?a bases- d'engager un certain nombre c"actions à partir des 
nnn&es Xi;i& avec l'implantation de forages à ~M~aure mécanique, J1*intor~ 
vention des services vCt6rinairos dans la lutte mntre les épizooties 
qui dCcimaic3nt le bétail, la construction de routes et pistes etc.,. 
Un peut voir une illustration dss Asultats de ces interventions dans 
le compte-rendu de R abois ?e EM9 ( Voir bibliographie ). Le rapport 
de celui-cirenferme en effet un grand nombre de photos des ragians parA 
CCXWU1?9, niAsi que doux cartes trbs instructives ( une carte g&-agro-. 
logique et une carte rendant compte de son itinkairc, des zones clima-. 
tiques et tl*s caractéristiques &x3nomiquas), 

13 - C'est surtout & travers 1'6tudc de G. Brasseur de 1352 ( " Le prczblèrac 
de l*tiau au Sénbgal ) et le rapport do P,.Grenier de 1957 ( " Rapport 
du mission rlans le Fer10 " ) que nous avons des informations pr&cieuses 
sur k@&volution de la politique hydraulique dans le milieu rural du 
S&I~@ -yur ce qui est du rapport de Brasseur et , pour celui de Gronicx 
dont le champ d'6tudc est plus vaster de pri?cicux Cl&ments sur les as- 
ptxzts suivarpts. 



121. 

031, Lo couvert ligneux ùapressionné l'auteur par son importance 
lors-qu*il af%lrme que #'de la vallée du Saloum ?A quelques kil6- 
mibtrcs de aelle du Sénégal, les arbres couvrenk tout"r II sajoint 
ainsi le Capitaine Vallicr qui écrivait; en 1905 que ' C*M~ (LE 
FWLO) une r&gion boisée..r.r nc forman& qu%n immense flturage 
f6restier"r CieLit ce caractère sylvo-pastoral du For10 que tous les 
a,titeurs précités n'ont cessé8 depuis le lS& siécle, de dhgager dans 
toute 5on wnpleur. C'est ainsi que Grenier cite les principales 
asp&ces d'&bres dans chacun des trois secteurs qui partagent la 
z&ke sylvo-pastorale: sectsur shélo-saharien, secteur sahislo-souda- 
nien, secteur soudano - sahélien, 

032, Le peuplement du Fer10 (l'analyse historique dçr ce peuplement, 
Xf&zpla&t.a~ion des différents groupes peuk, 180rga.nisation socia%a 
diss peuls) est assez bien ét&di& par Grenier. L'organisation sociale 
ct toutes Xes activités des peuls sont étudieos ?I travers l~blwacye 
qui., plus c&zDun xGticx,, est un mode de vie.& 

0.33, L*CZeueur peul vit pour et par son troupeau ût4outes Les con- 
t:a&ntos qtAi pèsent sur la via de celui - ai (flturage, oau8 maladies 
.'* c ') inflwncent profondement son existence; mais comme le dit Gre- 
nieu'" * Le peul utilise son bkkail, mais ne llexploite pas, Ce btkail 
doit le faire vivre, sans plus". C'est là une situation qui est en- 
cmrc très actuelle, comme nous l.e verrons plus loin: Grenier étudie 
lors systèmes de production familiaux d%levage tant en saison s&che 
qu'en hiverkage; on trouwe ainsi beaucoup de données sur La qualité 
dt3s p&turages, Ics points d'eau, les feux de brousse ote.... 

OS, C'est peut 6tre $ partir de Grenier que nous avons auss% une 
roche de 18&fevage transhumant pou1 6tudié dans ses interrela- 

t.ions avec les principales contraintes du milkeu et de l'en~@ronrre- 
menti C'est ainsi que sfinterrogeant sur le rappurt transhmnce - 
f?c-onomîe pastorale,.Grenfcr dit"& d&plaecmant est la meilleure solu- 
tion, pour 142 peulp de ses problèmes 6c?onQTJrqes'1: en effet l'épuise- 
ri;i.?nt 2c l!tiau et des @turages pousse 2 coloniser d'autres z6nc~ CT 
disposer ainsi de ressources indispensables à la subsistance des hom- 
mes et ani@wc et au moindre coflt,' 
035. X;c dcririer chapitre du document dc Grenier cnt consacr6 à*'Ia 
mkk on valwr par ;Les forages profond6"; il analyse les changements 
induits pw les forages en &udinnt l.'impact dan: forages de TATWJE: et 
dc LZ;TDZ. : 



131. 

11 sera intarcscant de fairo une analyse comparative entre l'&tudo de 
Gronicr qui'6tudic l'impact de forages rcconts cn son tcbzps ( 1954 pour ' 
TsRqui ct I950 pour Lindé ) et ccllû de Barra1 qui, lui, comme nous le 
verrons, s'int&osse aux modifications apport&zs ?ar les forages qucl- 
~U(?S vingt six ann&zs apre,gL*a~inistration, on le sait, engagera au 
d&but des ann&es I350 sa " politique des forages rl dont les objectifs, 
ccztt?tc le sotiligno Grenier, Gtaient de *I cr6er dc+s points d'eau pc\rma- 
ncrrts sur les routes de transhumance du betail U; trente cinq ( 35 ) 
farages s::ront ainsi réalis3s cn 1957, ?-ont on peut citer quelqucrs uns 
im,~lant&s dans le Kooya: 

. Labgar, ( 1952 ) 

. Yar& Lho ( 1953 ) 
~ô;'Ji=iou Ijhicrigoly ( I955 ') 
. Louggufiré Thiolly ( 1956 ) 
. Tessék@é ( 1956 ) 
. Amali. 1( I9§6 ) 
. Tatqui ( 1954 ) 
. &biddi ( 1952 ) 

Leimplantation de ces forages aura cu comme avantages pour les élweurrir: 
- la r&Jiucti.on de d&placcmCnts, qui dwenaient moins phnibles 
- la possibiiite d'utiliser dc plus grandes Ctcndues de flturages a tout 

Moment. 
- ln dèconge&tion des points d'eau ot de lcurspîturages 
(1, uncz meilla&o répartition dos troupeaux 
- un accrois&ement du poids et du nombre dos bêtes, 

* 
Ce qui aura permis indubitablement et pour l'essentiel, selon Grenier, 
df~?ccctucr les transhumances :fons L;c: willeures conditions cn CAnnant 
aux Ckweurs une liberte accrue et une autonomie plus grande; le forage 
de Tatqui n'a par contre pas entrain& de séùcntnrisation comme le sou- 
haitait l'administrntion col&i$le= il n'ya an: eu effet U aucune aug-. 'f 
m@.&&ion de la p&pulation, aucun déplacement de village, aucune fonda- 
ticn C~C: village M ct M las pasteurs, suivnnt leurs besoins &xxxomiques, 
1'Gtat dcza points d'eau et la qualit do Jl'hcrbe, s'orientent diverse- 
mc;nt vas lc9r foratics, lc Oualo, ou les marcs du Ui&ri.." 
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c Pour Lin~%$, l'impact du forage a ét& .trës faible; les peu1 Ndicngueîbé 
continuanl leurs transhumances traditionnelles vers le Snloum, 

036 - Cotte"politique des forages " n'a pas été au$re chose qu'une sim- 
ple pol$tiS;ue dS~mplantntion de forages; c'est pourquoi les populations 
pastoralas no les ont considGr6s quo corume ~20 sElitplrç$s points d"eau, cc 
qui ne powait constituer on aucune façon une motivation à une plus 
grande s~dentarisation- ceci parceque, corne le souligne Grenier "L"her- 

, les maladies, l'économie et la mwwkfité des peuls s*opposniont a 
la sédantarisntion w et qu'une fois la probléme crucial et vital de 
.I1eau r&zolu, les autres problbmes apparaissaient dans toute 

ii@8 
r am- 

pleur; CCC~. d'autant plus que les populations pastora3.es n'onv'été as- 
sociéc‘s de faSon active $ La mise en vsleur du Porlo, 

r"arcnier, &ns sa conclusion fait également une remarque pertinente et 
qui est tr& actuelle à savoir que l'administration coloniale a consi- 
tf&ré uniqukment les pculs w on fonction du b&tnil qu'ils ont et dont 
on a bos0i.P ". 

N&essit& 6onc de revoir +a politique d'intervention dans le Forlo= 
cZfune part s"engagor dans une approche intégrée du d&elopp@nent de 
l,aGievage et d'autre part impliquer les populations pastotales dans cc 
&veLoppo~nt en leur donnant les moyens de maîtriser leurs conditions 
de productions, Quelle a &6 l'attitude de 1'Etat S&&galais ifu d&but 
ck~s ann6es f96CI et oii. en est on actuellement ? 

% 
04 Avant ~?SaTxxY?cr cette vaste entreprise, il nous semble opportun de pr& 

wzmtcr lc? tableau de la situation d'ensemble C%I Forlo au debut dcx an- 
c 

nées IciGO. 

041 - Le climat est rude8 " passant d'une s&chcresse totale à des tor- 
nades brusques, des chaleurs xcablnntcs Eii dos tempkatures frakhes~~ 

(Grenier 1960 )- Pendant la saison skhc ( qui C?XUX 9 mois ), le Perla 
est rwar~~~ablo par l'extrême Gsolation do sa v&&tation caract&is& 

r une immense forêt d'arbres squclcttiques, rabougris, &morgennt d'un 
sol presque cntiéremcnt CIi?garni de ses pâturages; Ics mares ont tari 
à CZM.ISC de l'intense évaporation duc aux chaleurs torrides ds 13. misont 
ce qui poussait ( avant les forages #) les &loveurs à transhumer sur 
l'cnswble du Fcrlo et vers la vaL1Cc du Fleuve SQn&gcrl..C1est La p& 

E riode des “ vnches xmigx~fs "e Vient ensuite l'hivernage, source do V~O 

. . . / .** 
* . 



et le Ferlo subit alors des transformations qui surprennent par leur am- 
pleur: les @laines du Fer10 se couvrent alors d'une v&gétation luxuriante 
qui ressemble curicuscment aux vastes prairies des zones tcmpJ3rées; c"cst 
la pUriode Jes " vaches grasses If, de l‘abondance; celle aussi du la re- 
c2ucic-m des'élovcurs dans leurs campar~~3nt 8, contrastant alors avec la ' 
frQn&tique tigitation qui marquait la p&rioilc nntkkieure, 

Cetri diffkents aspects de la vie du Forlo: milieu naturel ( climat, v&gé- 
tation, p&tukagss, faune..,), transhumances, ~euplcncnt et organisation 
sociale, sont assez bien &tudi&s dans la littérat‘%re coloniale pr&cit&c, 

042, La principale activité econamique est l'&wagc bovin associ3 aussi 
à un importaht Qlcvage ovin et caprin; un cheptel qui est très peu emploi- 
té, Les besoins des i&wcurs sc trouvant satisfaits par la consommation ou 
la vente ( uU l'éch&ngc ) du lait et dos produits laitiers ( beurre, lnit 
CO~US, savon 1: la vente ou 18abattago d*animaux ne se faisant 'qu'en de 
rares occasibns: paiement des impôts, cérkmonias réligieuses, mariages I 
voyages lointans, procés, et concernent surtout le petit b&tail, 

L*agriculture f culture du mil ) est Ggalcment pratiqu& par 1~26 poj?ula- 
ticons iJrochc$ de la vall&e du Fleuve S&n&yal, 

La cueillette et la vente de gomme arabiquc est assez ù&velopp&et est 
sur"tout prat&Ae pm les Maures, 

043, Res d5n&&es- partielles il est vrai - sur les principales 
econ:-rmiqucs &ont disponibles ainsi que quelr;ues statistiques. 

9) Prfnc+iPawr. qr5uPes Peuls 

Deux:groupes principaux dominent dans la r&gion: 
crt les Ourourb&s; ces derniers s5nt ceux cAui occupent la 
projet WR. 

activitcs 

les hayrankoob&s 
zone d'0tudc du 

De nombreux sous-groupes peu1 existent au Fer15 ( une trentaine environ) 
Btes principaux sont les suivants: Los Yaalalbils, les d?odaab&s, les Sano- 
raatis, les Idanailbbs, les Somanaabés, les DiaawbGs etc.... 

La Acnsité de la population est trés faible, de l'ordre d'un habitont,&xG 



. La population de la zone Sylva-pastorale est évaluée en 1956 
à environ 9O.QO-Q seml-no~des 

. Le cercle ( dcpartement ) de Linguère plus des zones pastorales 
dos cercles de Podor et de f&tam comptaient 60.000 serni-nomades dont Z.kIO 
Maures, cn 19516, 

l Le :Ganton ( arrondissement 
IxabiUnts. 

1 du Ferlo comptait an I9S6, 6000 

s rvicci 
1; Les rapports annuels d 4 zootechnique CU S6négal donne les cffcctik 

annuels cstim&s des bovins, ovins et caprins: mais le service zootechnique, 
souligne ci.ans la plupart de ses rapports la +?i~ficuXtb d'cffectusr las re- 
eenswcnts et qu'il faut considker que le 114 ~TU chcptal rcstc en dehors 
du d&ombremenjt pour diverses raisons. 

D’ part, Grenier note dans son rapport <lue I' la plus grande partie du 
bétzM vient d'ailfeurs ": 

;Les"kxportntions venant de la Mauritanie ètaicnt estimées en 
1955 à K.J;OGJ bovins et 250,OU.I ovins-caprins 

; Le chemin de fer Dakar-Uigcr apportent des " territoires de 
JfBst I* plus & 100.000 t&es nnnuollemnt. 

. Des animaux venaient Cgelement du reste dc " l'union française", 
L 

Le cheptel du S&n&gal &tnit estimé vers la fin des années 50 à environ 
l~50Q,OQO bovins et 1.000.000 d'ovins et caprins. 

. 
2, La couverture sanitaire du cheptel n‘est pas encore très au point; 

les epid5mics de peste bovine et fa peripneumonie continuent de faire des 

1, Comme dans toutes les Economies d'auto-subsistance, la part quCoc- 
cupe l‘économie de marche est assez faible chez 1~ peul. Xl vend peu d'ani- 
mawt ct ceci pour satisfaire certains besoins pressants tels le rBylemwt 
de l!imp&ts, qw$gu~s achats vcstimentaîres , approvielonncments en produits 
alunftntiircs 1 Th&, sucre, mil..,..): et lorsqu*il vend, il Ic fait ijans de 

I 
l .* / l ** 



mwwsiscs conditions: ce qui l'int&rcsse on effet est dc disposer dM&ne 
eommo tl*argant suffisante pour satisfaire toi besoin pressant. Los mar- 
~QC :~&$ficiaircs sont accaparCcs par 1~s intorm6diaires ( Dioulils, Tçi- 
Slank& ) qui sont des personnes qu'il cf=nnüit et qui ont toute sa con* 
fiWU33, 

LQS principaux produits v~nduç sont 14 ilnimaux, les produits laitiers 
t lait caiUC, beurre ), la gomme arabique. 

2,.-s est le marche traùitionnal des @xi1 ; 

Les autres marches importants sont Diourbol, Louga, Hbackir, 
3, Los rapports du service zootochniguo contienacnt des donn6cs sur 

la vente d'animaux dans certains de ces march&s, sur les foires: au be-., 
t-oi.1 organis&os, sur les cours de la viande..., 

4. .L'&KWJZW, sous sa formemon&aire, n'existe pas; ,142 surplus mcmC- 
taire çui $42 crcernit cxceptiannollerncnt est nussit& roinvesti dans 
l%chat d'rfnimaw.. 

5; Le pcul no s'endatte pas rrmis par ccntro vend le plus souvent à 
a&litt le dioula ou 1~3 Gfankb Etalant uw ;xt.ie de la dette BUL une 
période plus ou moins longue,. 

044. i-I%s c?îmxm tr8s instructives sur le Fcrlo et ses transhumances ot 
pwr diff&cntcs p&riodcs sont Gisponiblcs dans les rapports de Mollien 
( ICI0 ), Vallier ( ILOS ), Grenier f X956 et 1960 ) 

0s ~i'~u ClGbut d& ann&s I%N, 10 gouvernwent du d&&gal, ongaye uncd vaste 
ir. r;rntroprise de recueil de données de base sur la situation socio-+$canc+ 

mique du p~~ys afin de réunir les él&ments indispensables à la mise en 
* 

litique Cconomique dans le cadre des plans de dhveloppement 
économique et social. C'est ainsi que deux importantes études seront 
faites: l'une par la kission socio-économiqus du SQnégal ( W2XBS ) qui 
intéresse la vallée du Fleuve SSn&gal et l'autre par le ~Ip3AM-SERIBA 
traitant dds prcspectives de dSvcloppcmcnt & long terme du S&n6gal, C'es 
cc dernier document, ainsi que l'avis du gouvernement sur celui-ci qui 
serviront de réf&ronces à notre prt%sentation de la politique nationale 
on matière d‘Clcvngc envisagée dans le cadre du Ier plan dc développe- 
mont 62conc@iquo et social.. 



% 
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LLint&rêt port& à la zone sylvo-pastorale s'affriac pendant cette 

pkiode; d'abord parcequ'il fallait doter le nouvel état de structures 
aàministrbtivcs solides, ensuite parceque l'esscnticl des richesses 
du pays &tant constitue par les ressources du srrcteur primairsr- osson- 
ticllement par I'agriculturc et llèlovage- il fallait impulsor lc db- 
velop~ment de celles-ci, en particulier l"elevagc qui en constituait 
'fi 162 parcht pauvre “ eu $gard ii 'l'importance du cheptel dont la valeur 
est ostim&z on 1960 & 20 millards CFA ( A-L. NDIAYE " Bilan de l'&le- 
vage au S&&gal ) et à la faiblesse de la valeur ajoutiie du scct~ur de 
L*Qlovago qui est de Yordre de 5 millardss 

La structure du scctcur primilire se présentait comme suit: 
. . Agriculture - t 63% 

‘ Forêt8 9 7 % 
. Elcvacfe : x9 (4/ 
* Pèche' %7X 

CCC~. n*&tait que le rcfl& dos traits dominants do I'itlcvago que 3.3 
commission du plan du S&n&gnl dofinissait comme suit% 

- ULZC ambiance d&favorablc 
. puvr&& des püturagcs et insuffisance des r~ources en eau 
* une pqthologic meurtrltko ct imparfsitemcnt connue 

Iw des unités de production d rendement médiocre 
- un eircqit commercial archaïque 
w des éleveurs peu conscients des posnibilitk pastorales 

R Lc rapport du CINMI-SERESR fait une analyse beaucoup plus fine de la 
situation de lf&lavage au S&negnl en descendant au niveau des structu- 
rcs de production de base de la r&gion sylvo-pastorale mais i;galcment 
âe fa zone pastorale dé la vallée du FLeuve. Au niveau de ccl.ls-ci, la 
pwticulari.tC? dos Blcvcurs est de se consxxer i?galemont a Pngricul- 
Wre pendaht In saison des pluioso 

&bordant epsuitc l'&zude de In zone @vo-pastorale, 3.c rapport rocom- 
mande dBcmbl&~drcngager une vaste cntreprisc d'atinagemont du Fer10 
C?ar '* lc rcdrcssemant économique du Sb8gal dans les annêes à venir 
ost là II; fl dbgagc ensuite les principales contraintes socle-&xxxM- 
qu~s, politiqws, culturelles ainsi quo ccllos du milieu naturel: 

* i * / l *r 



1, de 
fourragkes 

1, Lc 

nombreuses donn&es sont ainsi disponibles sur les eapèccrs 

& lignwses, . . 

cheptel do la rdgion devant faire face aux trois grandos con- 
trahtcs que sont la maladie, la faim et la soif, il convient d"attacher 
une grands @tportanee aux aspoctç suivantsx 

- Los conditions de p8ture: lutter contre la dégradation des pâturagcs- 
dont 'lca prirtcipalc~ 3 cau~cs sont 1~3 pietinemcnt et les feux de brouaiso- 
par un protection dos @turages at un am&nsgcmont,dcs paroourse 

- Augnrtnter notablement le nombre de points d'[lau = forages, Puits 

- Assures uno bonne protection sanitaire du cheptel 
ê, 3. une assez bonnc pr&entation des principales oarackéristiques de 

la situation socio-économique de la zone du Perla-Ouest est faite &xtr le 
' rapport, Cotte zone a ieubi avec l'tiplantation des forages certainos modi- 

fications au niveau dos mkhodcs d*élcvage; particuli&remont cn ce qui con- 
cerne l*fmportnnce et la forme des transhumances; on offet aux grandos 
transhumanctis sur l'ensemble du Fcrlo et vers les régions voisines, s'est 
sub&ituée une seric dc mouvements de pulsions tout autour des foragcsl 

L*orpnisatioh sociale du travail n'a pas subi de grandes modifications:, 
co sont les fenmcs et les enfants qui continuent d'effcctucr les travaux 
les plus p&iMeç ( corvée d'eau,g0ina du petit bkail, traite, cntreticn 
des habitations, vonte des produits laitiers,..), le chef de famille asBu- 
rant quelquo s fois la conduite du troupeau et se chargeant do la commer- 
cinlfwtion Gs animaux et de l*approvisionncmcnt on dcnr6es de prcmfkc 
n6aBLSitéL 

Cortains aspects de la commercialisation ( dont la situation est la m6me 
que cclla pr&sent&e prkedemmcnt 1, des 2ri.x des principalos productions 
( animaux, viandes, produits laitiers, gomme, oeréales, tissus...) sont 
abord& par lk rapport. 

7 ,Apr&s 6tude du rapport CINAGSERESA, la corranission du plan ..#a . s~etio 
technique do l'konomie rurale ) donne; dans son It avis sur le rapport CIHA 

. SE~SA a* las principales lignes dircctivcs de la polit'que de d&vclop~- 
ment de l'élevago: 



1, D'abofd la n&ccssitk danne volont politique Certains# indispw- 
sable à l*implusion du scctcur dc l!&lwage, pour une plus gmndc? @artici- 
pation du secteur au développomcnt &zonomique national et enfin pour une 
totale maîtrise du sacteur par 1~s nationaux, cc' qui supposct 

fO) da jotcr les bases d'uno expansion du march& int6riour: aug- 
mcntation du pouvoir d'achat, orientation de la production cn fonction dés 
ksoine du pays, amélioration des structures d*&coulcmcnt ct de distribu- 
t.iun* 

2") d'att&nuer $a dupendancc vis à vis de 3c1extériour 

3O) de porm&tre au secteur public de jouer plr;ino~nt son r%l,e 
tfnner ltanititkon et laorientation de l't&zonomic, 

2, Les objtictifs fondamentaux à long terme fixés pour le soctcrur sont 

10) elugm t t' cn a ~,on du poknticsl de production C?C+C; Civors &wages 
av& do&&+& d@ ~l"effectilf: bovin on 1980 

2*) lCcxploitation int&grale des produits et sous-produits tic! ii& 
l~ilfs* 

3O) Li protaotion de l@élcvt3ur 

31 Les actions d, entreprendre pour atteindre CCÇ objectifs viseront 
quatre cibles 

1") Lc milieu: Amélioration et protection des fSigtWngca: politique 
hydrzwlique; problémcs dc la pério& de soudure et de lNalimentation eom- 

tbc l 

* 2O) 16s unit&3 de production ( lc cheptel ): Protection sanitaire 
aspects zootechniques; am&lioratians g&Gtiques au CRZ de Dahrn ct à eclui 
de Kolda ( & +éor ). 

3O) Exjploitation et commercialisation: 
- Fournir dans le cadre du dtkloppement do la culture attel&e 

environ 300.000 paires de bocufa pour 1880. 
- En cc qui concerne lc Lait, $vitcr de SC lancer dans l'indus- 

tria2isation laitiérc: d'une part pour nc pas porter pr6judicc ii l& crois- 
sanca du v<iifuI d'autrc'part pour n8 pas priver les populations pastorales 
~1s leur base slimcntaikc. Il fau-Ckz par contre mener C?C~; onqu$tos dans le 
but Qc conna'itre approximativement 1~s productions laitières régionales 

: et ~isonni~re, 
. . . I .a* 

L 



- Pour la viande, il s'agira d'offrir des prix r&munérateurs 
pour pouvoir espérer stimuler la production ( cc prix était en I9ciD de 
35 frs le kilogramme vif ) mai s bgalemcnt indexer ce prix sur celui da 
lc C&&~C alimentaire la plus consomm&e ( mil et riz ) suivant un rap- 
port qui serait de l'ordre de 4 h 1 cn faveur du prix du kilo dc viande. 

- Mettre cn place, à ccjt& de la distribution traditionelle un 
circuit coog&xM.f de la viande pour assainir 10 march& et revalorisez 
la viande 

47 

a travc3rs 

( voir aussi Adams Thiam, 1962 ). 

Encadrement et promotion do laélevour: 

2,r&ncr le monde rural à prsndre conscience de 80s possibilit& 
li&duoation et la formation des li?lweurs. 

Adapter l'enseignement primaire " aux rQali&bs et nbcessitriis rurales ** 
Encourager la crhation de coopbratives paGtora1cs 
Institution d'une Ecole d'Econ,>mio rurale 

08,bes actions et roalisation entreprises dans la mise en oeuvre de la po- 
Xiticyuc dbfinio ci-dessus n'ont pas btci à la mcaure do l'importance d&- 
vulue au secteur de l'cilcvaga; ceci aussi bien pendant le lor plan (I961- 
1964 ) que le second ( I965- 1969 ). Cette " mise en veilleuse SI de la 
pcqlitiquc pr&&domtnent dafinic est imputable au changement de cap intcr- 
vmu à la fin de llnnn& 1962 avec 10 limogeage des principaux. initits- 
tcturs de cette politique volontariste. 

09.Pcst à partir des annires 1967 et surtout uvoc le 3G.me plan ( 1969-19731 
que la politique de l'&levage va manifester plus d8assurwxze: multipli- 
cation des ~,wrcs à vaccination, crEation du ranch de Dali, mise en place 
d'équipements hydrauliques, creation par le service des Eaux et For&s 
de r&saaux de pare -feux ( l'objectif &tant à 1500 kms chaque annCe ). 
Il s'agit de faire du secteur de 1'8lcvage un scctcur aussi dynamique 
que CCXEX do P'agLiculture, de l'industrie dana le &?vcloppement &conT 
quo et social, L'idtc d~un"d&wloppement intBgr8 dc l"&levagc '@ est lan& 
C&C et devra se riaalissr à travers 5 projets rCgionsux co3xcspcmdant à 
des zones à'vocations differentos o 

L'objectif qst de faire passer cm 10 ans " lcr produit brut issu dc IïG1ç= 
vagc de aIL2 mds à 169. mds. Le capital cheptel pasoora alors de pr&s de 
40 mils à plus do 50 mds 'I ( M.G.Dial.10 Nov, IS?O ) 

. . . / .e. : . . .- 
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L- rapport de la Direction de ll&levsge souligne que '* la politique de 
l*&lcvage est dÇsormais de d&passcr le stade de maintenance et dt! L"ac- 
creissoment num&riquc du troupeau pour faire Uss productions animales 
un secteur dynamique do 1'3conumic nationalo; les mesures conservatoires 
occupent cnbore une place important e dans lcn actions de service ai 
( &f&J no 057 FE-V. 1976 ) 

leva tr&s intCrssonntcs études fent une analyac globale de la situation 
de l*&evage et dbgage les principalcri faiblesses de la politi@G qui 
a Sté mcnac: il s'agit de celle de 14,s Diallo " Eléments pour un program- 
me national de dbveloppement int&gr& de l'&leva~e S&dgalshs Nov: fcj7CP 
et L1.c A;L dldinye et Cheikh Bar " Elevage ct coop6ration an Afriqw tri- 
pical& Iaexemple du Sénégal X972 H 

Pour ces auteurs, s'il est vrai que d'importants inv>stisscmcnts ont 
&A5 rGalis& rlnns le secteur comw la cr6ation de 53 forages et 22 fora- 

gcs puits, dc la SERAS, du ranch de DOLI, la protection accrue des p$tu- 
rages, une plus grande couverture sanitaire du chcptcl etc.., il n'en 
esi: pas moins vrai que le 2roblème dc fond demeure qui est celui de la 
formation, La raspmmbilisntion ct la promotion de l'&zvcur. La non r6- 
solution de cc problème constitue la contrnitc de base qui est # l"ori- 
ginc dc la Ffwart des goulots d'&zanglemcnt actuels: 

; Technique archaïques de comaarcinlisntian et de distribution 
( voir aussi 11 Enquêtes socio-Gco.. " de A, Tour? 1969 ) 

* Xnarchiie du marchb des produits 

i Fafblesse du taux d'exploitation &A c&ptel 
. Mon actroi par la BNDS de prêts aux &levcurs 
* Poids des intermediaircs: Dioulns, TQfan?&s, Chevillards 
* Fttiblossc des liaison& entre centres de production et centres C=c 

COT1S 

IU!C"est ('!ans le souci de dbpassc?r ces blocasscs CJJ.X 1~: ~&TXZ plan dc &$v@- 
loppement ( 1973 - 19B6 ) met en oeuvre un cortain nombre de projets ;ldns 
la cadre de la politique de dc'vcloppcment int&grG dc l'èlevagc: 

* Projet de développement de l'&wagc dans la zone sylvo-pastorale 
( SOGE@P 1, financent FED 

*** I *** 



. Projet de dbclop~pement de l'&lovage cn Ciisamance 
Firnanc@ment FBD 

e Projet de dévsloppement de I'&lcvage au SCr&gal-Oriental 
Financement BIRD et KOWEIT 

Pr0jczt l' Valorisation du choptel bovin dans la zane 
ralos *' ( cnquêtc gbn&ale ) Financement FAC. 

11, Les no 552 du *' 
culture u 

Bulletin de L'Afrique Hoire IF et 77 dc et Rf.:iqw &gri- 

l%lovagc. 
pr&senteront les orientations du Sdme plan ( 1977+31 ) pour 

C'est pendant cc plan guc sft mat6xi,liswa une politique tr& 
cohkentc cn matike dY&wagcj, 

. 
ïb y aura en effet une stratification do .l~&lcvagc cn 5 

giqws à voications diffbrsntost 
ZonC8 scalo~ 

. . 1, La r6gion du Cap-vert se consacrera à l'cmbouchc intcnsivo 
indus- 

trielle f3t ln production laitière: les cultures maraichèq2s canstilu~: 
rant un apmrt apprecirtbls dans l'kimcntation des vaches à haut x-w- 
derxx& utilis&s, L'aviculture pourra égalcrncnt être encouragbe. 

2; i;c bassin arachidior SC destinero $ lfcnyraissem~ 
r&formc ct au r&Acvnge da produits venant de la zone sylvo-pastorale 
grfice à Ilimportance des quantit3s dc sous-produits agricoles disponi- 
bics; les etions porteront cssenticllcment sur le d6vcloppcmcnt de 
&mbouchc paysanne . La SODE'Jh ( Soci&t& da d&eloppcment et do v.ul- 
gzei.zxtion &gricol& ) est le maître d'ocxtV;Lczô 

3. La vall&z du Flouvo Sk-&gal sc spécialisera dans la production four- 
‘r21$$re intcnçivc? st dans l'intégration agriculture 61ovage au niveau 
de8 périm&tres irriguas, La SAW ( &.xi&L6 dfnm&xxgenw~t Qt d'emploi-, 
tation des terres du Ueltn et das vall&es du Fleuve Sknégal ot lct Fala- 
m*s ) est le ,m&trc dto&.zvri+. 

4, La cammance et 1~ SQnUgal Oriç?ntal se cons~crcrant à la fois au 

nnfssagc, rklcvage et embouche sous l'iitgide rcspcctivcmcnt do la 
SCkIVX ( Saci&t6 pour 1s mise en valaur dc la Cnsar;sance ) et dc la 
BODBFITEX ( Soci6tb dc d6vcloppemcnt des fibrcs,trPxt-ilos ). 

A 
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5, La zczw uylvo-paatoralc cnfin, zone ecologicfuo no III du Seme plan, 
d ine par cxcollence de l'olevngc qui, compte tenu des conditions 
naturcll~,culturellcs et sociales, II ne peut atre valablement mise en 
valeur quo par un élevage extensif '1 ( 5ém plan ), sera VO~& au nais- 

e,. d l'élevage dit 1, naisseur '*. La SODESP ( Sociké de dQvelcppe - 
mont do l'élevage en zone sylvo-pastorale ) 'en est le maître dtocuvrer 
Il s'agira de r&nliser un d&eloppamcnt int&gré de 1Wevage depuis la 
production jusqu'à la commercialisation du bétail et des produits ani- 
maux. 

12,Cette stratification de l~&cvage s'est traduite concrôtement par l"exis- 
Ja 

tente d1un cortain nombre dtr projets qui sont actuellement dans leur 
phase do crafsikc. Une documentation importante existe sw ceux-ci, 

-! constitu&e soit d"Btudes r&alis&s par dos missions d'&valuation, soit 
de rapporta rl#&tudes r&alis&es par des missions d'évaluation, soit de 
rapports d"&uif. e d'&tudinnts ( CPU, EISiW ), scit simplement des rapportÉ 
établis par les responsables de ces projets eux-m&ues ( rap,ports annuels' 
at autres ). 
Nous nous limiterons 3 la prc dwntation des objectifs g&nGraux de css 
projeta: nous insisterons par contre sur les &udcs, enquêtes et rocher+ 
ches z&.?ntes r&liséas dans la zone dc ces l;rt7jots, plus particulière- 
ment dans Zn zone de la SOWSP intkessant 1~: projet PSD. 

b 

Pour une &tude plus approfondie de ce projet, on pourra consulter 
cn plus des documents du projet lc rapport de la SATEK! ( 1974 ), la&ude 
de La DSPA ( Février IQ82 ) ainsi que 1~s m&noires de stagiaires du CPU 
( Dr &iaiick Oayc, 1981; Nana Haïdara f981 ). 

La $OL)EFITExII par le biais du PDZSO gère 1,.297.600 ha de terres du S&&= 
gal-Oricntal: une gcçtion faite selon un plan de développement tcchni- 
quo corrmwnautaire. La zone du PDWO est d&coupc?e en 53 unit& pastorale;8 
r&pwties entre 4 zones et concerne nn effectif de 105.000 bovins. 

Ce projet Q pour but dc H promouvoir la production animale dans le S&nC- 
gal=&ri,ntal par la mise en oeuvre et l'exploitation dt'un programme 
d'am~nagemcnt des parcours pastoraux ct fournitures des services cffi- 
c5ccs de santé; do vulgarisation, de cr&Ait et la formation des &laveurs 

L en matière d'~lcvagc II ( Nana Haïdnra , CPU ) 
,'. J. i.r. 



Lo FE>ES0 connait une assez bonne nhsEiitCI surtout dans le domino de 
la fomtion des oleveurs; on tiffe, 1"alphabdtisntion fonctionnelle 
& travers la mkh~ofogic utili&e et les thèmes vulgarisbs donne dos 

r&sultats satisfaisants. En ce qui concerne la rnitthodologic utllisoe, 
l'akphabkisation suit les trois niveaux do la structure de la formationr 
- 14x1 cadres moyens ou monitcurs 
- les auxilisirtcs choisis @ami les milleurs ohcz las agro-mstcurs 
- Formation dos villageoi.s, effst induit par les auxiliaires 

Les thç‘mes vu;lgari&s concernent L't33 domaines suivantsz 

- Crédit do cmpagno 
r - Castration 

- S~ppl~~~~ion min&xïle 
3 - Fmsison 

- Fmax de brousse 
- ~~~is~nt 
- Protection Aos i.nstnllations communautnfres 

'ri Tonuc de dowmonts 
m Pssage 

C'est un m projet da développexnent de l‘&zvage et d'am&nagement 
* du rcours" ‘ 

Deux document3 mnsult&s traitent du projet: l'étude dc la DSPA (Fcv.82 ) 
ct la, mémoire de Pr Naora ( CPU I%II~ .). 

** 

Ce projet zxxxx~~c une supcrficic de ,87.000 ha pour un ohcpte1 do 6000 
bovins. 
Les objectifs Bu projet sont lies suivants: 
- Au@kmtation du taux d'exploitation grrke à un système de gestion pas- 
tC&233, amZkiorri?e 
- ~~~g~ent de3 87,OOOhs de @turages g&r&s pm 8 unisés pastoralos: 
cssnio fourragers, ri?s;cüw dc pare-feux, construction do tours d'eau, 
crcu3ornent da marcs, foncgage do puits. 
m AssEstnncc comerc&alo, protection 3mitaire 

, 'Le volet le plus ambitieux concerne ti'hydrnulique pastorale et envisage 
Xn création de 23 marcs artifkiollesr 



x 
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Clost, dans le domaine de l"élovage, le projet le plus im,-ortant, 
Une xwmoo ctpprbciable de docmonts ot de donn&es est disponible au ni- 
veau de catte soci&tG.( Voir aussi l'otude de Ba et de 1'Jam ). 

&$&c par la loi 75-61 du 2 Juin 1975 pour exécuter le Fi projet dc d&s- 
loppemrrnt integr& de l~&lcvage dans la zona Sylva-pastorale II, elle a 
on fnit dmarrb dès 1974 sous l'appellation de *I D&~eloppement de 18010- 
vage bovin dans 1s zone sylvo-pastoralo I' ( phase d'approche ). 

c La SORESP est Organis;e en " zones d'encadrwnt et de production '@ ct 
en g) Centres d*oncadremont et de production IN 

- Uno zone couvre une supcrficio d'environ 300.000 ha et comprend au moins 
4 cz3ntrcst chaque ccntrc encadre cn principe un cffoctif de 5.000 unft6a 
de production bovlnc et autant d'unites do ~ro\luction ovine . 

en kccroissoment de In production animale ( viande ) par l!trmé- 
lioration de la groductivit& des troupeaux ( bovin C3t ovin ) afin dQ con- 
tribucx & r&soudro le probl&me du d6ficit on visndo du Shnégal. 

L &$scnclavemcnt de la zone et inti-"gration de l'&levagcr ct dos 
s populations do la zone sylvo-pastorale dans 10s circuits nationaux dl&- 

changea de bfcns ct servicee, 
s> . PrGparation des conditions requises pour in prise cn charge, 

à terme, du syst&mc de production intégrb mis en place pztr la SODESP par 
lss éleveurs eux-tirnos. 

Cas objectifs SC situent au niveau zootechnique, écobgique, 

Qeonomique oh social. 

1, Sur le Plan wotechn& 
- (lestockage des veaux au sevrage ( 8 à 12 mois avec un 

poidae de 120 à 150 kg ) du troupcmu nsisscxr ct des sniwwc im~%mductifs 
pour 10s diriger soit vers lc? r&elevago - où iizfaniual dcvrs poser 350 kg 
à 18 mois, soit vers l'embouche ( oii l'objectif est fJ@obtenis des nnitruux 

I d'environ 450 kg en 120 j )& enfin vers l"abattoir* 
/ 94.. **. 



- Transformation progrossivo de La structure du troupmu 
traditionnel en naisseur par 1"augmntation rclativc du nombre de fomel~ 
3tes destinhs & la reproduction,.' 

- Accroisscmnt de la productivité numkiquo et pondGralo 
du troupeau par la sélcctian g&i&ique ot lralim2ntatian rationnelI.o, 

- ,le respect 3c l*Gquilibrc Gcologiquc par la ?$+partition 
rat$,cmm2Llo c3.1 titail cn fonction de la ca~?,mkti c?c charge des phtmagos 
ét r la lutte contre la dégradation naturelle ou provoqu&e.~ 

- Constitution de rhmrves EouwagCras, nugmntatian du 
résaau clc pare-fcuxt roboismuent, cxplsitation rationnelle des la strate 

eum? etc. w. 

- Bartlcipation active des popuXi;ticms concernh5 r?ans la 
lutito pour la QrOservation de l'cnvironnoment; 

- Sédantarisation des bleveurs 
- Crétations d~ompl~~is dans l%meadrewnt et 3.a productkm 

cl~v~~opp~~~~ du secteur artisanal ct ~33 ccmntereo, en vue de freiner 142s 
migrations vers l'cxt6ricur de la 23n8.. 

- lilphabétisation, asoistanca sanitaire et tidicale, orgar 
nisatian socio-culturelle, 

4, $uI: le plan &cono~ 

- im~liorntion du revenu des produetours par l'augmentation 
de Ta proSuctivit6 du troupeau ci'unG part et par la juste riimun6ration 
de La 5mct3.m &2evcur d'autre part. 

- i.dnp$ation d@une politique cons&.uento des prix des ali- 
mnts du b&tail et do la viande de mmi&rc à concilkr à la fois les in- 
t&r&s des producteurs Qt cles consommatc~s. 

- CrOer un çyst&ne Je crhdits aux éleveurs encadrés 

L'objectif de la SO1IESP est la cr&ation des 6 zones d'èncadrcment 
prst!uctiun ou zones de naissage suivantcsr 

at do 



..gtrne 1 f de Lab$?ar ) 

. . zone 2 ( de Tstqui 1 

. zone 3 ( de Mbar-Toubilb ) 

. . zone 4 ( dc Gayc-Kntlar 1 

.r gone 5 ( dc RcuzcCrou ) 

. . tcxxo 6 ( de Lindo ) 

&ctucJllcment J;~u~.c~s les zones 1 ct 3 sont EonctionnclLcs. La zone Je 
Labgar, zone d*intcrvcntion du projet PS13 occupe unc3 çupcr~ficie de 3OoQkxx9 
et se compose des 4 centres de Toss&k&r&, Namrel, Labgar et Ytrr& 
Elle cncadrc environ 17.500 bovins: la suivi des ovins est & ses d&uts. 

* 
Tout çr? que nous pwvons affirmer à cc stndcr c& que la CXX?ESP cet up1 v& 
ritrsbio mod&l~; d'&tabli+scmcnt bien g&rb; nous disposons ainsi do prcitcieu- 
ses donnctcs sur La commcrcislisntinn du bhA.1 ot ds la viande, sur l!ex- 
plcxitation clu troupeau, sur les prix dcû intrants, sur les fx3mptes dtoc- 
pkdtation &2s &3.ovcurs encscjrh, sur lc crSi.t accord4 aux éltivcurs ( en- 

* dcttcment et rcmbourscmcnt des ficttbs 1 üinsi que suer 13. gestion Ce la 
soci&& c@ s&me.... 

la ;*- Nous vonons.aine&Cdc p~sscr en revue l'holution dc$politique dc 13éLçvage 
au SSn&gal et ccllrt de la politique d'aménagement de la zone sylvo-pssto- 
rafo; cçl qui nous aura permis dc dbgagcr les oricntatlans et motlvcktions 
93. @sont à la mse dc la strat.Cgio dc ~&vcloppemcnt ct dc2 proIm2tion de 
lUw%gçr 

Il s'agit à pr&ent dc dcsccnh2 au niveau de la zone d'intsrvonlion du 
crojot I?$D afin de rbunir, pour 1'6tabl' L or;wmcnt dlun progrsmmc2 do travail 
d&xi~llt= ( particulibrcmcnt pour 13 pwMx2 Oconomic ) l'cnscmblo dos &&- 
mente3 h notre disposition afin d"oriw&x nos actions ot Cl'&.ablir uno *. 

le de priorités selon que certains aspects socio4conomiques ont 
fait l'objet d'&tudcs particllcs ou plus ecrmq2lhtes. 
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(l%APITRE III LE PROGRAM& DE TRAWIL 

A - &ww BAbliographique ( suite ) LCII LIIIIII-- CII -- LL- 

Nous avons jugé opportun d'analyser une partie de la bibliographie 
. dans ce chapitre: en effet colle-ci traite de diff&ents aspects socio- 

Cc~~n~~~~.~~uIç~ zootwhniquas sp6cifiqucs h la zonz d'stude du projet Z"Bei 
ct il est bon d'entirer les principaux cnseignoments avant d'aborder 1~ 
programme de travail. 

C4ztc docQmentation est essenticllom~nt constitu6c par : 

01 - Les rappolts de la SODESP qui fournissent do nombrouscs donn&es 
sux <ifZ&rents aspects de l,'&wage encadr& 

- La &x&ercialîsation du bétail 

Li3. campagne de commercialisation commence le ler Novambre 
et se termine le 31 I'ei de l'ann&c suivante: les prix du titail sont 
fi&& au d&but de"l'annéé pastorale" qui commence lc lcr juillet, 
DCS données précises sont disponibles sur lc niveau de ces prix ( prix 
du kilo vif suivant les diffbrcntes Cat&goria$ d'animaux achet&s )r,s~r 
lea effectifs commercialis&z par catégories do bovins, sur les nbatta- 
gcs effcctu&s et la commercialisation de. la viande, sur l*organisatian 
de cette wwnercialisation... 

- to compte d'exploitation dc l'éleveur cncadr&, avec comme " cligno- 
tante "8 ;C.sux indicateurs économiques du trc-ywau; 

- ,La caT)r?lcitli* de Production, qui rbsultc de la conjugaison do 
quWre (. 4 ) facteurs: 

l*) le nombre d'unités de productions encadrées 
2") la coefficient de. production cosmnercialisablo par unit& drs gro- 

c?uction &waluC à 01325 
3') le poids moyen du wau au sevrage 
4') le prix du kilogr- de veau 



Cc~ qui donne pour les bar-âmes appliqut& par la SODESP ( 240 francs le 
Kg vif do venu sevré , pesant 150 kg et issu Ctl&wc?go sncadr& ), une 
capacité de production d'une unit6 de production &galo à: 

0,325 X 150 X 240 = 11,700 francs ( pour 1978 j 
I t 

%c montant des d&penses de production ne doit pas dépasser 
80 $ de la oapscit& de production du troupeau: CQ LJL& Gonne pour 1978, 
UT~C capacith d'endettement par unité de production de: 

lJ.700 X Q18 = 9.,360 francs. 

Sur cet aspect des données pr&iouscs sont disponibles &a- 
lement dans une très bonne &tudc de L'fSRA~ 11 qucLquos aspect6 de la&- 
ls9age au S&Ggnl H ( voir bibliogrnphic ); Cette étude donne les prix 
de la presque totalité des sous-produits agro~industriels utilisables 
pzr l'elevage ainsi que ceux diautrcs productions animalos ( viandes, 
lait 1.. 

0x2 * ~~~~~~~~ 

A cc niveau le fait remarquable est que cet encadrement est tour; 
né essentlcllement vers les unités dc production; cul2ss-ci font en ef* 
fst l'objet de soins m&iculeux de la part des agents de la SODESP si 
l'on juge la dotation en intrnnts ( compl&mentation et supplémentation), 
en Cquipemcnts des éleveurs encadrés et lec soins v&t8rinaires assurbs 
par la soci&t&. Il nous sczmble que ce qui int6ressc le SOXSP est de 
s‘assurer son quota d'animaux indispensable à la rantabilité do ses 
acrtiviA%, l'&leveur ne constituant quo la partc dlnccés aux animaux. 
En effet, lorsqu'on note-au égard à l'importance de la SODESP- la quasi 
inexistence de structures d'éducation et de formation ( alphab&isation 
contres de perfectionnement,;, ) qui se traduit par l'existence de deux 
structures parall&les et souvent conflictuellos: la socièté d'uno part 
et 10s élovours de l'autre, on ne peut alors quo d&lorer cotte situa- 
tion et souhaiter qu'il y ait l'approfondissement d'un certain nombre 
d"&tudes sociologiques ( aux quelles lc projet PSD participerait volon- 
tiers ) afin de trouver des solutions ri cc"s difficult&s, 

. 



11s sont bien btudiés et cks donn&a sont disponibles dans les 

eentrss; 

LOS nomreuses données disponibles au niveau C~C la SODESP peuver~t fa& 
re l*&jots d'une exploitation intéressante. 
Sur 10 plan tiiconomiquo, 1~)s donn&s disponibles perm&.tent de faire uno 
analyse du surplus de productivitb globale afin de dbter?niner 1~s gains 
dû praductivit6 obtenus par 12s &&wcurs encadr~ér~ 

- Lea autres publications 1~s plus intéressantes que nous avons consul- 
t5es sont celle de L'IIE.Pk.V*T : Ir Valorisation du cheptel bovin en 
z:3no sylva-pastorale - 1974 If; d'E.N.D.A : &H, Rottin: " Etablissemrants 
h"mins dans les ho-cultures peul; Abdou Sslam Kane : " Daadc Kooy&zw 
rmabé - Voix des gens du Kooys I*: Alioune 821111: " Elomcznts pour un pro- 
9-e d@intervcntion dans le milieu pastoral Nord-Ferlo "; Abou Sidi 
Bzr I1 L'art VCt&rinnirc dos pasteurs sahéliens "; de toutes ces publi- 
c~t3,ons fl*ENctA, ce sont surtout les deux clcrnicrs qui renferment de 
pr6ciouass analyses socio-6conomiqucs. Il y 2 enfin les &.udes effet- 
tu&es dans le cadre des prajcts LAT/GRIZA et FAO. Il s'agit pour le 
projet UT des rapports de Barrai: " Le Fer10 des forages- Gestion any 
crenne et actuelle de l'espace pastoral '*, dt; Santoir: Ii Contribution 
& 1'6tude de I'cxploitation du cheptel- Rbgion <Ju Ferlo-Sénégal", de 
LW&Q?O n L*alimCntation et 12 nutrition des i3levours du Ferlo "3 paw: 
ici projet FAO 11 d'inventaire et dc surveillance continue dos écasyst&mr 
pa&ûraux au Sahel", qui se..poursuit encore, il s'agira de ropertorier 
las principaux thèmes étudiés. 

Pour le projet LAT, c'est surtout sur celui de Si-IEJfl$R que rmus insis- 
tarms du fait de la pertinence de aon analyse des s~~xzcts économiques 
de l%levage; nous I~~~udierons en 6troite liaison avec llucccll~nt 
rapport ù*cnqu&es de L‘I.E.P%.V,T pr&it6 ainsi qu"avec l.*.&xdo de 
Alisuno Salle 

03-L'étude de NLH. kiottin: " kablisscmcnts dans les 6cooultures pou1 It 
intéresse la zone de Labgar et essaie de montrer comment les soci&tes 
past‘xales de'cette zonc~ vivent en accord int&grsl avec les rc~s::wx~~ 
du milieu et l$environnementr camtc?nt ces populations perçoiwnt - à 

. . . / r.. 



travers les incidences dans leur made de vie- les modifications appor- 

t&s au milieu dans Xe cadre de la mise en oeuvre de la politiqw na- 
tionale de développement: forages, infrastructure sanitaires et &duea- 
tives etc.*.- l*autcur propise ensuite un certain nombre d'actions pour 
l*sm&lioration des 'I etablissements humains '* dans la zone ( dans les 
domaines de l'hydrnuliquc, des am&kagemcnts agricoles et pastoraux et de 
santé ) ainsi qu'une nouvelle politique de l'habitat rural. 

M. Baumer: ‘1 Pour la cr&%tion d'un vkitable service pastoral " proposa 
également, dans le cadre do la mise en oeuvre d'une politique véritable 
de d&vol.oppwkent int&gré de l*@lcvagc; la crbation d'un service pastoral 
qui aurait quatre structures étroitement li&es et ayant chacune des prl- 
rmatives bien définies.: un service vkérinniro, un service zootcchniquç 
un sewice &conomiqx5 et social et un crsrvice forestier. Ce oemica 
pastoral pourrait 6tre pour Baumer la " préfecture pastoral@ " dont tou- 
tes activités seraient centrées sur le pastoralisme dt2fini comme un>'&~ 
swxQ9.e des arts et des sciences qui concourrent ii lSamélioratiçn du ni- 
vezu de vie des &leveurs ( objectif social ), à l'augmentation de la rcn- 
tahilit6 de l'élavage extensif ( objectif konomiclue ), à la production 
et l'utilisation maxixnum, régulière et soutenue des ressources fourrage- 

de toutes nature ( objectif technique )2 

QB&o PasLoralisme, c'est le th&me central de llexcellontc étude do ~?bou 
Sfili Ba “ l'art v&térinaire des pasteurs saheliens "- Cette 6tude nous 
se~@le un ouvrage de bxx pour toute intervention en milieu &eveur peu1 

*o du Ferlo tant elle en est le reflet fid;itle. Le Dr Abou Sidi Ba est un 
&lweur peu1 v6térinaire; il fait dans ce livre une &tudo de tous les 

* aspects du pastoralisme, de l'$levage extensif transhumant qu'il consi- 
d&re comme étant de l'écologie appliq&e, 

L*zuteur commence d'abord par pr&enter 1~s grands domaines climkiquss 
a;t 6cologiquss en Afrique ainsi les intcrpr&ations pastorales des bio- 
climats; fnterprétatian& basQes sur la liaison existant entre las cinq 
( 5 ) saisons; du sahel, les diffkents vents et les différents positions 
C!C~ eartî3ines étoiles. Il etudic ensuite les mpports entre rythmes (rli- 
lati~uos et vie pastorale ( à savoir les principales activitbs socio-bco- 
nomiques ) ct confirme dans cc chapitre une conclusion de l"Otu& dc 
LaOF&HA dans le cadre du projet LikT/GRI!ZA qui affirme ÿuc les dbplace- 
ments ( nomadisme; transhumance) permettent de corriger les deséyuili- 

**A AiL / 
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brdss nutritionnels et hygiéniques; son étude dc 1'Qcologie pC%storalo, 
spéeificit&s du peu1 - qui rcvisnt selon lui à " parler dc la si- 

ghification socio-économique de'l*élevage traditionnel it- dc l'wploi- 
talion du troupeau, permet de miaux analyser les conclusions de F&rra& 
ot Sclntokx ( projet LkT/GRIZZt ). cn cffot son analyse des transhwwxzos 
de l'art de la conduite et des tcschnic:ues d161cv~gc ( contention, dres- 
sage, ; *;) C~C l*appr&ciation qualitative dos j.#tur~ges et de l'eau par 
les cllC?veLlrs, permet do par sa fincssa et sa pr&zision d'a~prbcior lrt 
syttpbioso qui existe? entre lf610vcur et son oavionncmcnt- Le Dr Ba aborde 
ensuite lc probl&me du comportement socio-écunomk~uas des pzwtèurs; il 
commence d‘abord par analyser Los bases sociolw&;ucs et 10s apGclficit&e 
do la soci&$ peu1 qui guideht CC? comportcmontr 

041 - Les rapport& entre l*&leveur peu1 et llnnimal ( le bovin ) l:yui 
c?&passent un simple contrat oil l'homc* assure l'alimentation, l'abreu- 
wmmt, les soins et In bête offre SOS services : lait, viande, peaux, 

038 dCjoction, force physique- L'amour, la solidarité, la raison socia- 
10 des peu1 scint le fruit do siécles de vie commune et ( T)ûgc 33 ). C'est 
ainsi que toute la civilisation du pcul se trouve centrée sur l'animal 
et qumà travars l*Qtudc de l‘animal, on arrive à connriîtrc toute l*his- 
toirc du propriétaire ot du troupeau. 

042- En ce qui cwccrne lc problème de l'wrpl2itation du troupeauI il 
faut d'abord E;avoir que l'clevage traditionnel pou1 est un &levage lai- 
tier; lcr troupewt assure ltalimcntation de 1161eveur par le lait tut les 
pro&îts lnitircss et doit permettre & l'éleveur " l~kxxxx&e de si1 force, 
la szztisfaction de ses besoins mon&aircs ot s~xziaux'~ ( page 59 ). 

Amnl d!&fectuer la vente d'un bovin, il faudrait d'abord que la szztis- 
faction nu besSin ne puisse &rc assur& ni par la vente de produàits 
laitiers, ni par lea petits ruminants. 

043~ Dans la dcrniare partie de son. étude, l'kutour traite do laart vé- 
térinairc traditionnel ( pathologie et pharzxxcup& ); Ics vét&inrXires 
trouve& là un pr&zieux outil. do travail.- 



Barra1 traite, comme le Dr Bar d's&cologic pastorale dans son rappartt 
(' le Ferlo des forages - Gestion anciennc et actu&le II. 1zB3.s les prQ- 
occupations sont diff&entcs car cette Ètudc- qui a ou pour cadre la 
zone Nord du Fcrlo, plus particulièrement celle recouvrant les cinq 
5 forages de Bclel Bogucl, Tatqui, Toss&kr&, Vidou Ticngoli et Loug- 
g~.&ré Thioll i soit une superficie do 9.500 km2 pour une population 
d'environ 32,000 habitants ( voir ccirtos jointes ), Cette &tudo donci 
avait pour objectif d'appoter des r&ponscs aux interrogations suivan- 
tes: 

A0) 
2 "q 
3v Quelle !5tnit 

création dee 
W Quelles sont 

sncion 
SOf 

Coamucnt btnit le Ferlo avant les forages ? 
Comnent X'espace pastoral était-il gér6 ? 

la politique dthydrauliI~uc pastorale lors de la 
forages 2 
les différences entre mkk de gestion actwl et 

Quels sont les changements apport& par Ics forages et par 
dtautros facteurs ( secheresse, am6nagemonts hydre-agricoles, 
transformations sociales etc..'*) 

N~S n'insisterons que sur deux 4'entrc elles= la gestion de l'Espace 
p(rstora1 ainsi que les changements actucils npport&s par les forages 
et autres facteurs. Les autres aspects ont largemont ét& abordés dans 
fa revue bibliographiqus. 

Orîi- Barra1 pr&scnte dans son rapport le trés int&rossant syst&w dc 
gestion dc l'espace pastoral. :.A des parcours ainsi quo quelques aspec- 
ta du Jroit coutumier avant l'existence des forages. Ce système- qui 
d:>it, selon nous,fairc l'objet d'une Etude plus approfondie eu i?gard 
a*.zx difficukt6s que l'on note actuellcmcnt dans la gestion dc l'espa- 
c-r pastoral- 6tait rogi par une rbglc d'utilisation cJe l.'espacc pas- 
txal basée sur lc respect du " houroum " sorte dc système d'organisa- 
tion de l'espace et d'utilisation des territoires agro-pastoraux. 
Nais pour m!.oux comprendre ce système, il est bon f%z d6finir certains 
concepts: celui &zUdiei. "qui sont dos aires pastora1Cs habitées, fré- 
i~~xxHx&s par les troupeaux. Ces " diei " &A.ent subdivis& en sccteurc 
qui Gtaient chacun d*eux l*aire d'influonce d'un H ruumaat~u *' ( cam- 

ment d'hivernage ). 
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Ce sont ces secteurs qui portaient le nom de *' houroum II. 51 y'avnit 
dans cette aire d'influente deux " houroum SP le " houroum guiitssG St 
( aires de cultures > et le " houroum dournougol St ( @turages 1. Mais 
selon Barrai, le '* houroum '* &ait “ plus un code de défense des cul- 
tures qu'un v6ritable code pwtora1 (f car une fois les r&zoltos effcc- 
tu&s, le syst&me n'kait plus respecté. 

OY2- Uans la r?euxiCme partie de son ouvrrige, Sxrak étudie les nwdifi,~ 
c&tions apport&os par 18inplnntation des forages 

1; Ceux-ci, dit-il, 'f vont progcssivement gommer ~OS diffhmcos 
entre le système des peu1 du Waalo " et ceux du " Rii;ri " entrainant 
lEabandon progressif des transhumances vers le fleuve, vers 1s t'cliédié- 
q:31 n pr&A.&ment~ Xl est peut&xe bon do ?kxxzep: la significatiqn da 
dos trois mots de 1s langue peul, . 

* Lc Ii Wnnlo 1' est la partie inondablo de la vallhe du flcuvc 
S&dgal 

. Le *l dièri “ par contre est la partie non inondablo, qu'elle 
sont proche des terres du I‘ waalo II ou plus loin, 

r Le ll di&di&gol '1 est la zone située & la lisi&rc du waolo. 

Ce déclin des transhumances vers leUtvacllo'* est dQ selon Barra1 à l'im- 
plantation des forages, mais 6gnlement à llinsuffisnncc des crues du 
fleuve et aux am&nagemonts hydre-agricoles entre-pris l Ce declin se 

3 traduit Qgalement par celui des eulturcs de mil nux~uçlles les peu1 du 
Fsxlo s'adonnaient sur 10s terres du waalo'. 

2, La deuxième grande modification notable est 18&rCottement de la 
population d travers l"8clatcment et la puIltiL:licntion dos campemerks~, 

v 
r 

ce qui se traduit &galcmen un abandan du système de contrôI.o de L8cs- 
pace pr&xistani. 

3, Il y a enfin un processus non &pas de désertification mais de 
" %héliSation '* que h3s rJeUll Sehn &irralr font rmnter ii la &kte 
C%a miso en service des forages car II certrinan espèces lignwsos 510 
saaecommoJent pas de la prkkcnce de l*horwe et dms animauxîk, 

44 Par contre, comme le souligne, il nR$ a une persistance remar- 
tqmblo dcssmarcs d'hivernage consne I1 p6le de peuplement II. 
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053- Une nouvelle structuration de l'espace remplace le " houroum 11 et 
so p~&onto de la manière suivante: 

1. L1existence fi d'aires de desserte ", d'influente des forages 
qui sont des ** polygones irr&guliers 1' où le forage nloccupent pas ri& 
cessairenont le centre; zones 06 des solidarit&s nouvelles r&es dc la 
d&pndanee envers un même forage 'I apparaissent, 

2L Lfexistcnce sur ces aires de desscrtc de p&turagcs do saison 
s&chi? et des pâturages d'hivernage: le fait remarr,uablc est le maintien 
de la ciuasi-totalité du cheptel sur ces #turages. Cette gestion sctuclle 
des ;?arcours est bassk d'une part et pendant fa saison des pluies sur 
l'sx:~loitation des @turages situées à faible distance du '* ruumaane *' 

' avec abreuvement quotidien & une mare d'hivernage; d'cautrs part et ::t"n- 
dant la saison sèche lsexploitation de p6turages de plus en plus distants 
du"ruumaans “ cntrainant son abandon temporaire et l~'abrcuvcment au foras- 
ge t3us les deux jours, Cc qui se traduit par lroxistence en saison sèche 
d'un vbritable nomadisme pastoral à l"int&rieur des aires de desserte"' 

3, L@ existence enfin d'une " frange d'interf&renco " entre deux 
forarjes, celle où les troupeaux des deux forages peuvent se rencontrer; 

-Bous en arrivons à pr&scnt h la conclusion de notre revue bibliogrephiquc 
dans laquelle naus d&gagcrons les principaux cnncignemcnts et acquis que 
nous avons retenu de quelques études qui ont assez bien traité de laCco- 
nom&2 pastorale, à savoir selles dc Aliounc Sali: " El&ments pour un pro- 
gramme d'intervention dans le milieu Nord-Fcrlo, &? L'I.E.iU7.T: Valori- 

,, sati~>n du cheptel bovin en zone sylvo-pMxxale du Shiigal " et de SantBk 
I* Contribution à l'&tude de l'exploitation du choptol- R&gion du Ferlo" 
( VU%~ bibliographie 1. 

Tout cn insistant davantage sur les aspects économiques, nous tenterons 
~~~~oi~s de raisonner dans une optique systèmos de production afin de 
bien fixer le prograrsne de travail par la suite, 

C&l- Il s'agit d'abord de bien dbfinir le lieu de r&alisation de la pro- 
duction sociale. Comme le dit A, Sali, a) la base de l'organisation socia- 

t le *# lGgno1 VI ( lignnge ) qui est lt lc cadre premier de la produc- 
tion socialc lt ( page 18 )O 

. .* jL.: 



c'est le légnol qui fixe le statut juridique du troupeau ainsi qua las 

réglcx c;ui guident son utilisation et sa r@nrtition et la place :Ic 
ch,?qxc membre de la sociét& dans le processt~ 52 la production socialo; 

$i le l&gnol est le cadre juritique et la basc id&ologiyuc de la preduc- 
tien sociale, le lieu de la r&alisation ccsncr&tc de celle-ci est le 
tt galle *I qui constitue c-e le dit Snntoir w 1 'unité sacio-&concmiquc 

de base IL et plus particulièrement " l'unit& de production et de consom- 

mation Ii. le "galle" 'est le lieu de regroupement des nombres du l&gnol 
et de leurs biens; c'est lui qui sera la cibles des enquêtes à mener. 
%es campements de la zone d'étude comptxnt cn moyenne cinq ( 5 ) '"gai- 
.&cjiSf chacun et le fi galle 1' regrouI)e dix ( X0 ) personnes environ. 

062, Ls cheptel reste la base fondamentalo de l'kzonomie de la zone, Il 
est composi? essentiellement de bovins, d'ovins et Caprins# d'&es, de 
peu de chevaux et chameaux. ‘La valeur s0cialc et économique est diff& 
rente pour chacune de ces espkosd 

; 10s bavins sont la raison d'être dc; If I~?~~?vcuL" peul, sa ficrt?, son 

patrimoine, sa richesse- S~OUS avons assez insiste sur les rapports qui 
wistwt entre l'éleveur et ses bovins pour savoir que celui-ci tient 
h en avoir le maximum et à n'en vendra que dans des conditions excep- 
ticnnalles. Il ya bgalement le fait de vouloir s'assurer une bonne mar- 
ge do s&curit& vis à vis d'&cntucls calamit6s naturelles et bpiziiotics 
qui renforce cette attitude. A. Sa11 dit que ll~lovcur se fixe un Gi- 

: nirm%um consensucl sociologique II à respecter ct qui est de 4 bovins/cnpi- 
ta ou 40 ovins-caprins/capita. 

s 
* ‘Les ovins-caprins constituent une sorte de " compte courant *' db 

l'iloveur et servent à satisfaire les besoins que les prtiuits laitiers 
n'arrivent pas ri satisfaire à eux seuls. 

. L"§nc est l*animal de bât par excelloncet c'est lui qui assu.re le 
transport de l'eau du forage au campement et souvent celui du mil ains.I 
que celui da la famille lors des grandes départs. 

063- Il faudra Ligalemont bien faire ressortir pour chacune des cinqf5) 
saisons de laannBe pastorale se sp&zificit& Ù travers les prinei~~los 
w.%ivit&s, les champs daint&r&, les :rincipaux problèmes etc.,, Ces 
a:nisuns ( dont le Dr Tabou Sidi BÛ donne une excczllonte analyse des prin- 
ci~zklcs rwCG.fications intervenant dans la vie iles p~pulstions pastoralcz~ 



IE épomt les suivants: 

,"Dabbunde ": c'est la saison skhe froide qui s'&tend de fin D&cer+ 
bre ri fin Février 

* “Ceedu “: saison sèche chaude qui s'6tend de Mars h Mai 
.* Vk33rninaare*~ r p&riodc de transition entre le COC~U et la saison 

%e~tel" des pluies. Elle s'&cnd de Juin à mi-juillet 
.i "Hdumju"~: c'est l'hivernage qui s ';ir‘tcnd de mi-juillet à mi-octobre 

4 %11wlo*~ p&riode de cessation des pLuies suivie des rkoltes de mil 
du waalo; elle s'étend &z3 mi-octobre B mi-d&xmbre. 

OGQ- Nous venons de d&finir sommairement le cadre d'intervention an mi- 
lieu t,Qevew du Forlo. Il s'agit & pr&ent de ressortir les princi.paux 

x acquis des Otudes c,l?conomiques riialis&es par les auteurs pr&citést 

U641: E&nloitstion et Dwxkmiaue du troupeau 

Alioune Sali., analysant les niveaux k%xx~miqUes du pâstora- 
13 dit iii juste titre que ceux-ci Ii ne peuvent s'sppr&hender sans r& 
férance explicite c7. des groupes pr&xi.s, exploitant un environnoment~Con- 
n6 %xks le cadre de rapports de production d&terminQs fi8 ( page 45 ). Il 
s'agit de comprendre la perception qu'ont 162s &lcveurs eux-mâmes des 
c>lGments qui c*omposcnt ces niveaux konomiquos. Cvux-l& consid&rent 10 
troupeau plus qu'un simple moyen dc production et prennent en conside- 
ration d'autres facteurs dont certains, sclon zri. Sall,concornent tl la 

3 reproduction physique du groupe et des troupeaux *' ( situation alimen- 
taire, nutritionnelle et sanitaire ) et 'I la reproduction sociale du 

j groupe U ( organisation sociale, institutions, idéalogie et autres va- 
s du groupe ) inseparable dc la reproduction physique, 

NQUI avons en effet dit que lf&levage est ici laitier; Ic troupeau doit 
faire vivre llélevour et sa famille par In fourniture de lait et prtiuits 
laitiers ainsi quo d'autres produits de première nkzessit@. ceux-ci étant 

ques fois obtenus par la vente de petits ruminants, 

L Le niveau de la reprtiuction physique du ~L"O~N est satiafaiwnt 
selon 10 rapport de L'OR&NA : -'* Alimentation et nutrition dos &levsurs 
du FcrLo et . Seul le lait est v&ritablemont exploit&; l'auto-cosomnwtion 
( consmation sans d&pwse de consommation ) est Svalu8 par Santoi$' d 
1% dos bovins et 6% des petits ruminantsr w 
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Les c&x&&s constituent, avec les laitages 1s base de l'nlimentation~ 
1~ rapport de Z~ORANA dit que les 31cv(?urs'J ont ùhm1oppo un système 
alimentczire bas& sur une symbiose Atroite avec un troupeau, ce syct&me 
est un bien pr&2.cux cn soi dont la perte serait d&sastrsuse pour tous 
les partenaires 'l. Hous trowons CIans cet excellent rapport dc LSOHTIN61 
( croj& LAT/'GRIZA ) de preciouses données SU~ les mod&les dc consomma-- 
tien zlimentairc de la zone: prk3entation clos diffkents mets, de tech- 
niques de pr&arntîon culinaires, de principaux proCuits de la cuciJ.lot- 
te consommés stc,., de sorte que dans ce domaine lc projet PSD pourrait 
scuilement insister sur (les d&pensos alimentaires, les budgets de eonsom- 
mation et sur la part de l'auto-consommation dans le produit consomm6t 

Protluit consommé = auto-consolation + &&enses courantes ( alhmtal%az 
entertsin, imp&, santEt otcx,,) 

Le rapport de L'I,E.b.V,T estime cette part ii 41% 

. fif'autres indicateurs qui présente le rapport de L'E,IA%V.T et 
concerx&*t l'exploitation du trwpcnu s0nt indcsgensnble è5 connaître: 

- Le taux d'exploitation ( ventes, abattages, dons, C~C,.,) 
- Lo croît brut annuel= Wüissanccs + cchanqes +- achats + morts -II 

effectif initial 
Il scrsit clc l'ordre de 11,9% dans la zone en 1974 

- LQ crogt nst ou It apparent If = Croît brut - taux d'exploitntian 
Il serait de 1,9’& pour La zone sylvo-pastorale c-n 1974 

- Rendemsnt potentiel du trowca&= taux d'exploitnti~3n + croît net 
Il est faible pour la zone syko-pastorale: C?G l'ordre de 8% en 1974~ 

II La structure du troupeau est à conn&?kro= pourcentage &las et 
femellas, effectifs par catCgories ( veaux, vellos, taurillons, gdnissesp 
taureaux, vaches, hocufs, ovins, caprins...)* 

0642- Cgpnmxinlisation - Rcvenust 

CO sont des aspwts qui ont 6th WBCXZ Ctudi.& dtuno Apart PLI~ 
1s SO3GSP pour les 6leveurs cncadrk et d'autre ;art dans les trois rap 
ports p335citbs ( Ii. Sall, Santoir et ORANA ) Caris le cadre d'une analyse 
beaucoup plus approfondie, II. s'agira dans le cadre Gu projet PSD d'ex- 
ploQter les données disponibles et de se pencher sur une analyse Cc fi- 
lit-re c2t une; snalysa-syût&me iTc' -rn de dbterminer le degrb de maîtrise 
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401 des Qlcvcurs ( cncadr& ou non ) de leurra systhnes prs3uctifs: f*Lntion 
des prix des imimaux, des produits alimontaircs et intrnnts, dsgr6 de 
contrôle dos circuits de commercialis~ation de leur b5tai.1, déhouchk3 bt 
strxtures Casp~rovisionncncnt, 5qui~wncnts et infrastructures de base 
de ta zone C&C;;; CO qui pcrmottra de bien mesurer lo &gr(o, dc margina- 
~lis&Am et de ùr"rgcndanca de la zone et de sBinterrogor sur les politi- 
ques de d~veloppemont mises en placcO 

NOUS avons dit plus haut que l'aspect commercialisation et revenus 6tait 
ass~xz étudi6, Il est peut-6trc bon tJc tirer les princi~;aux enscigncxwnts 
des ilocultlcntç consult6s: 

l Les rwcnus des ventes rcprkxktent environ $S>i des revenus globaw 
le .:este &tant constitu& dc ceux Ixovenant de la vcntc C?C produits lait& 
( lait caiflC, beurre ) et do iwoùuits de cueillette: jujubes, fruits du 
baobab, fruits de balanitcs ctc,., 

l La cmrcialisation du b&tai; 
1") l'éleveur vend peu et d'abord les animaux qui n'affectent pas 

ou +u 1~s capacit&s de production du trouneau; 70% des ventes d*aninaux 
SCZl% constitués par des ovins-caprins. 

2O) C'est pendant la saison séche fraîche ( w dabbunde "' ) que les 
v~w324t atteigncnot le plus haut niveau, demeurent fortes pendant l~"cccdu 
Bai?;sent fortomcnt au ' demminaarc ' et augmentent lcigèrcment par le nuit- 

3O) Cette eomwxciafisation SC caract&rise par une inadéquation dc 
1" o?frc A Xr‘ %x-mxk~f ce qui est compr6hcnsible quand on sait qu'c;lle est 
plus affaire ilc &cessit& que de çpkulstion, 

l Marchas et Marchandises de.b&ail- 
- A part le gros march; de DUiRA qui polarise les bovins de la ZOP- 

cc :Font surtout des marchas d'int&&t local ( M.1.L ) qui existent au ni- 
watt des forages: ce sont surtout des marchjs d'ovins et caprins et de 
pr4x!uits aX.titxtintxTrcs. Les transactions se font (:~~L;ED cca forages. Il se13 
int$ressant de ressortit les pnrticulnrites dç chacun de ces Irr,I.L. 

- Chaque forage, voiro chaque car>pcment poss&lc ses marchands que 
sont: les t&fanl&z et dioulns; d*aprés Santoir, 74rG des ventes de bovins 
et t;6,/3 dc celles de petits ruminants sont font auprss dc marchands locaux 
Il faudra approfondir cet an&?t et voir si cc sont les 6leveurs,dcs com- 
mercgants ou autres. Cet intermédiaire jouerait un triple Ale: mottre cn 
con~:act éleveur, acheteur, servir de tcmoin, officialiser par le r6gJs- 
menf: de la taxa de marchb et du problème des vaccinations. 
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0643 Niv~aux cles prix du bGtai.1 et de cnl;téhUos PndUitS alfmisn- ., 
t+ros* 

- mns SOL système il63 vente du bGtai.1, l~~lcveur ne met pas 
en want 3a recherche du profit: en effet comme li! dit Snntoir, a seul 
compte Ie prix qui lui est payb pour un animal donne" . C*c;& fT.onc quw 
ces prix n,Bobbisscnt pas uniquement à l'offre et la demande. W&nt&res- 
sat3ks renscignumcnts sur ces prix sont c%3ponibles dans 12 %ooumenL de 
Smlair. 

- Le mil constituant avec les laitages l'alimentation de base 
des populations pastorales, Santoir fait une analyse comparative antre 
S*&olution de l'offre et la demande ~32 mil et ccllcs du b&tail qui va- 
riant en sens inverse. LiGvolution d*nutros produits tels l*huAlo, 3~ 
thé et 10 sucre est également pr&sent&e; 

0644 Evolution du mouvoir d*schnt et des termes de l‘cichanse 

A~&S une analyse pertinente des donn&.zs (Jisponiblcs et con- 
cernant 116volution ries cours du bétail et des produits alimentaiiros &2 
bCWl, de celle dc l'offre et J.a demande ainsi que des revenus tir6:s de 
l"$.evage, Snntoir affirme d'une part que Ic prix des produita alimt-n- 
tzires do base ont connu, pendant ces 10 dernières annces, une hausse 
qui correspond au rythme (I*accroisscment des revenus issus dos vcntcs 
du M23i.l; et que d'autre part 111 les termes de l'ochangc entre prouduits 
al&wntaircs locaux ou import&3, ont &voluG, lors des 25 dernières an- 
n&w, cn faveur des premiers". C'est lh une affirmation de tc?ille ;-pi 
damandc que cette question soit a:2prGfondie. Une premidre chose serait 
dcr travoir 1~s niveaux de prix du b&triil pris en consid&ation: est. ce 
celui propos& par 1 'Gleveur à llinterm&lizire ou celui fixili czu march& 
du M&ail ? 

Wmtre part, les termes dc l'échange b&tail-mil sont on 6quiiibrcr: selon 
Snntoir, les prkx du mil et du h6tnil ayant eu une kmlution identique, 
Ca cpi remet an cause la conclusion de $;Sa11 sur ce point: en effet 
coldwd., pour renforcer la thèse de l*bvolution d&fnvorahle dos termes 
de XXCchange pour le b&tail, cite les propos d'un bleveurr I1 avant un 
bcmtf valait 30 sacs de mil, maintenant on ne ;>eut pas acheter 15 sacs 
EIVCM *un boeuf." 
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0645 L'&kudc de l*@volution de la production lniti&rc ainsi que 
_ celZk~ de la commcrcialisatian du lait et des prorluits Laitiera devra faire 

l*ob;jet d'une attantion pnrticuliérc compte d"unc part de leur importance 
vitale dans l'&quil!brc alimentaire des populations postoralcs ct C'autrc 

part de la part non né.g- ZigcsSle qu'ils occupent dans Ic revenu de C&~OS- 

ci, L'h.kic çu"crn E&t Santc1S.r ainsi sue les èlélements disponibles dans 

le rapport ClNMî-SET"Sh seront notre fonds da d&part, 

Nous pouvons a prkxx-3 t au progrclmme dc travail du projet L%B, puur la par- 





> 
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YA projet de recherches sur les interrelations entre population, santé 
I et dSveloppement a pour objet- ainsi qu'il est affirmi: dans le document 

d*ac.rord de projet en son article 8, de " fournir aux agents de d&elop- 
pemertt, planificateurs et d&cideurs des indications precises sur diverses 
variables telles que: les migrations, 1'6tat sanitaire et nutritionnel, 
l'étz& éducationncl et le niveau de vie des paysans*'. Los enyu%os et 
rech~xches seront menées dans une optique de pluridisciplinarit6 et à 
travers une &ude des systbmes de production existants, ce qui permettra, 
apr&e identification, analyse et bvaluatian qualitative et quantitative 
des r:ont#faintes techniques, &concrmiyues et scxiclesr; +5'eaqigsar des obu 
lutic,ns aptes à am&liorer ces syst8mes dans le cadre des politiques nation 

de déveluppement dcfinies. 
C’osa: ninai c-x0 quatre volets principaux ont&& ~ZXfinis pOur Xe projet 

. Un volet socio-économique plac&s sous la responsabilit6 d'un éccw 
naminte rural et d"un sociologue recrutas par le projet, 

. Un volet zootechnique sous la responsabilité d'un zootechnicien à 
recruter qui 56néficiera do l*appui du ~%$artcmcnt ZOO-VtiTo de L'IS1& 

g Un volet forestier confi& ?t deux xhercheurs du C.B.&F de LrIS%; 

e Enfin un volet sanitaire et nutritiannel ciui h$néficiera des acquis 
de recherches effcct&es par l*ORANA ct qui est confi; à un mbdecin- nu- 
trfth3nnsite. d 
C'est le d&?artcment Syst&me de production, dont le Directeur est lcr Co~r~~ 

'dinateur Scientifique du projet, qui est responsable de la mise en cwuvre 
sur le terrain ainsi que le stipule l'article 13 de l'accord de projet.. 

La zone d'atude se trouve dans le Ferlo, plus pr&isément dans le Kuoya 
qui est cette partie du FerLo recouvrant la reservo dite " reserve des 
six forages I‘ et la valIée morte du Ferlo.. Le Kooya a une superficie de 
l&ordre de 4,280 km2 et ses limites sont { voir cartes jointes 1:. 

Q 5 lYkm3t le lac de Guiers 
, Au î\rorû et à L'Est, la vall&c du Pleuve Sên&gal 
a Au Sud la vallée morte du Fer10 

a 
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Les enquf-tes concerneront essentiellemont la zone d'oncadremont et da 
proiuction no 1 de la SOGtiSV. 11 s"agira d'jtudier à ce niveau Itimpact 
de La politique nationale en matiére d'&evsge, particulièrement celui de 
la *sCXX$SP qui en est le bras dans la r6gion.'ie qui supposer entre l*lSW 
ot La SODESP une franche collaboration, qui du reste esf maintenant chose 
ac*ise* 

La m&hodologie ûnt&rieuro a &tçc! revuo compte tenu i3.Z retard que oxnait 
1s projet. C"est ainsi quer 

Y< 03î- La 'phase de pr&anqu&e a et6 rcccourcic; les acquis disponibles per- 
met*ant d'avoir globalement une assez bonne connaissance de la zoncl, La 
phase pr&cnqu&e est remen&o & deux { 2 ) mois environ; 10s rcnacrlftne- 
monts $ rocutîillir porteront essentiellement sur? 

w 

v ~a structure familiale ( Gmagraphie, organisation sociale, appar- 
nance &thnigue.J 

: La situation Ccijnomiquo de la zone 

. Les mouvements de transhumance 

. Composition des troupeau& 

Uett;e phase de pr&+ticiu(ttc i+rte sur les forages de NamareLI i&&ddi, TGIS- 
9 s8k&ré, Yar&Lao, Vidoup Tisngoli, 

_.. 

Ganine. Un rapport concernant cette 
phaw de prb-e~,_cZevra,~-~~~-rodig8@ en juillet. - 1*"".-.-- 

C-ruI-nc-p-@ --- .-m,l"^..+.-.-. / --- -- ,"ll__ -.I..- _ --,.. . . ...* 
032- En ce qui cmcernc la phase des enqU&xx fines ( de suivi ) qui 
suivra la phase préc&?.onta, Ics actions porteront d@abord et poux un ca?- 
t&x‘ temprr ( trois m..&s environ ) sur deux forages% ceux 2s Kbirld.& et do 

&k&rB; ceci afin de bion affiner les aspects m&thdalcrgiques. Troie 
foragas parmi ceux pri3citCs seront pas la suite intégrbs. 

RU rtive-iu de ces forages ce mnt les campements, les " gallsoji " plus 
pr&cisëment qui seront Ics lieux privil&@$s des enquêt&s. 

Au cours de la phase initiale d'enquêtes dc suivi, hous choisirons dwx 
campements dans chacun dfes deux forages avec suivi dc l'ensemble des 
*l galloaji *fi ( famill ragr~*sa an concessions ou cases 1: suivi con- 
cernant ausri bien les membres de la famille que l'ensemble du troupeau 
f bovins, &ncs ot petits ruminants ). 

1 
I.. / l . . 



kar)~s insisterons d'abord sur les aspects démagraphiquest sanitaire8 et 
nui;ritionnels, socio-&ducationncls et wc)technit~ues; 3.~3 autres ~iCti.CXB .s 
pourront &re entreprises dans toute leur ampleur lorsque 31~ variables 
prSc6dcntcs seront bien connues*. 

04.. ~~~ D~#PROCHE DU ~~iON1ùE P~it7TORAL 

Lo monde pastorale du Ferlo est très complexe et la méthode d'approche 
doit être ossentiollement guid& par un respect strict des r&gles so- 
cinles de la socitk6 pastorale pcul. Les chercheurs de L'ORANA souli- 
gnant dans leur rapport du projet LAT sur lBnlimentation, qu'ils 6taient 
coafrontés à la situation suivante: " tout voir, tout noter, tout mesu c 
rer dans un domaine oti il ne faut justement rien voir, rien mesurer, 
riien noter, ricn dire: telle était la t&che paradoxale & Inquelle Ctai- 

cnt attoch& nos cnqu"cteurs "* C'est peut-être là une situation extr& 
me m&s qui dGmontr6.2 la nécessit6 d'agir avec tact et de faire une bon- 
E32 sensibilisation préalable 5 lJkAcrrûgatoire afin d'avoir dos rensei- 
gnemcnts valables. 

La responsabilit A de l*ençuêteur est Jonc tr&s grande3 son comportement 
au cours de ltinterragatoire aura une influence primordiale sur colle-cS 
C*rrst pourquoi celui-ci devra bien comprondro 10 *' pulaar lS ( langue 
dca pcul ) et de préf&xxe $tre originaire do la zone* 

NGUS nous pencherons, en plus des propositions pour la partie économi- 
ques, sur csrtainç aspects tels la démographie et les migrations, les 
aspects sanitakes ct nutritionnels et les aspects socio7éducationnels. 

051- @%guêtss et &tudes démogrnphigues m.--l--L-II---m.----- r* m-9 I-m 

i)es CfonnQes globaliskes sur la population sont disponibles au ni- 
veau du RNR ( Bureau National du Rccansement ) crt des sous-préfectures 
dc la zone ainsi qu'au niveau (Su projet FAO ( inventaire et survuillancc 
ccxkinue des éc-osystemes pastoraux )+. 

- Enquêtes au niveau du campement: 
. sur l'urganisation et la structuration de la famille dans le 

lt gall& It 
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. Recensement démographique: 
x Bgo 
x sexe 
x lien de parenté avec le chef de famille 

* enquêtes démographjao -'&c~~~Mquae: 
x activité selon l'âge et le 8~x0 
x RÔlc de chaque membre dans le processus du-travail social 

. enquêtes au niveau du forage 
L Recueil de donnees sur la p:,ixxlation du forage 
; Dégré de fréquentation du forage ( honme et b&tes 
. Structuretion de la population présente tfu forage 

x Idantifiaction des groupes présents 
x Identification des migrants 

. enquêtas sur la migration 
c Nombre de migrants 
. Typologie des migrants 
. Causes 
e I~ouvoments migratoires 

-ntluÇf-s_sur_l-s_-sEccts sanitaires et nutritionnels ---L--L--L-"-- ---"--l...m.-"-.wlw-L 

Une &luipe de I'ORANA, dans le cadre du projet LAT/GRIZA, a publié 

t- une Ztudc assez complirte sur la situation alimentaire et nutritionncUc 
des -populations & la zone ainsi que qeulyues cléments sur la situation 
snnisaire de celles-ci; ." des renseignements sont disponibles dans les cir- 
consariptions m&dicales de la zone.' L1intervention prévue d'un m&dacin 
dans le projet pourra être d'une grande utilité. 

Compte tenu des donnQes disponibles, les aspects suivants peuvent ôtre 
appr~3fondis:: 

- kd&quation production locale- consommation alimentaire: 
. les modéles de consommation alimentaire 

x Structure df! la ration alimentaire 
x Structure économique de la ration alimentaire: budgets de 

consommation, dtitpenses alimentaires 

.‘. / .L. 



f 
053~ Enc@tes sur les nsEocts socio-éducationnels -w -"IImLII-------- ----------------c------I 

- Formes db propri&t& et contrôle des moyens de production 
- Conflitc antre l'hducration V&X~ et l@éducztia subie: 3.0 problème 

de I@école et d'autres institutions 
- Recensement des différents structures d'&ducntion 
- Impact de 18encadrement 

Celles-ci insisterront davantage sur les syst&ws Je production fa- 
mi2iwx et sur 1'&2onomie pastorale, Une analysa comparative pourra être 
faittt avec les systèmes de production dits modernes tel celui de la SODESP 
~lunnf. d la m&trise par les éleveurs de leurs conditions de production et 
~iuant, & l*atilioration des capacitbs de psoductlan. 

F ldentifîcation des systbmes de production familiaux+ 
,? dans 1:'éhevage 

. dans l'agriculture 

. au niveau des productions forestières 

- Essai d"évaluation des coûts de production dans les syst&nes de 
production familiaux rt'&levage et au niveau de l'élevage"naissour~~~ étude 
de filière. 

e 

saticn 
Identificati.on et kude des systèmes traditionnels de commarciali- 
et cr&ilit ainsi que dans le syst&ne SOWSP : &tude de filiére 

Evaluation du niveau des revenus et etude du système de fixation 
des prix, 

LI Phase C% pré-enquête de deux mois ( Juin, Juillet ) avec sortie 
d'un rapport 9 terme? 

- D&narrage du dispositif de suivi des Ao&t çsvec les deux forages de 
FIiddi et de Tesaekérti 

- Erquêtes de suivi avec l.'&hantilfon dbfinitif de quatre $ ciaç 
forages en Décembre. 

rz 

*.. / L.. 
* 



07- DISVOSITEF MPERIMNTri 

Coordination des actions de recherche et coordonnateurs du ~gg:ieg **************-*****--L----I----LI)C--'-******************* 

Il ya trois niv@+c de responsabilitks dans ce projctr 

1) Uno coordinntioq scientifique du projet, assur& par le Directeur 
du &partement SystJmr;~ de L'ISZA 

. La Direction technique; administrative et financière du projet as- 

surGe par le Directeur du CRZ de Dahra 

. Une coordination des actions sur le terrain assurée par l'&onomis- 
te rural recrut& pour le projet et assurant la coordination du program- 

t me WI.3 du Département syst&es. 

w Planning dçs actions **-e-em *m eœ\-lll**L" LI 
Le noyau de base au complet ( konomistc rural, sociologue, zootech- 

nicon et forestier ) sera sur le terrain 15 h 20 jours par mois et sera 
bas& à Hbiddii 

Les I6 à 15 autres jours rbpartis entre Dahra ( pour r&gler les problé- 
mcls tcchnic;ues, a&inistratifs et financiers ) et uiifrar ( pour faire le 

point avec le coordinateur scientifique ). 

Les cnquilteurs seront en permanence sur le terrain. 

G - PQriodici$ &s oboerv%tions L-I*"-*- "~e-r*r*dmœ.el -*"CI 

Elles var5ent suivant les actions de recherche; au début ellos sc- 
ronz quotidiennes au campement le matin ot/ou le soir& 

- &oyens humains et matériels *~1"1*~*"*-*1*~****~**-- 

l l'Équipe de base à &ibifIdi se composera comne suitt 
- 1 économiste rural 
-1 sociotogue 
- 1 zootechnicien 
- 2 forestiers 
- 1 mbdccin nutritionniste qui interviendra selon un cafendrier 

zi determiner 
- 4 enqu&teurs 
- 1 abserrateur 
- 1 A.T.F. 
- 1 chauffeur 
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Un materie assez complet a déjrl &té acrhettii par 10 projet et est 
disponible. Saulcment deux difficultés majeures dcmeurcnti 

- Lc véhicule ( une R18 Break ) a le cfi&M.s presque à ras du sol 
et SC! déplace difficilement sur le sable; il poserait davantage de pro- 
blbèmu en hivernage. 

- Les mobylettes d&jà achot&es ct qui sont inefficaces dans la zone 
à cause du tesrain. 

En CC: qui concerne l‘h6.bergement du noyau de base, des cases vont être cxxx 
,# triutt,es dans le station ISBA de Nbiddi. 

S ET I*ilSSIOMS D'APPUI 

. Recherches d'appui? 

- Dfrpartemccnt ZOO-VETO 

- D&~rt~nt FOREST 

: Mission d'appui et CilQvaluation 

- Philippe LHOSTE du GERDAT ( &~ontpelliar ) 

- Institut du Sahel. 



PBOJBTS 032: 

- Guide d'antretien 

- Questionnaires 

- Fiches, d'enquête 



CUIF)E D'l$NTRETIF% 

Le guide d'entretien doit rdpondre b un ccrtsin nombre de conditionsr 

- Pcmettre une bonne comunication wec les pcrsonnos auprès des- 
quelles on veut recueillir des informations, 

- Renfermer dos concepts de base reflettant 10s particularit&s de 
la zone 

- Repondre aux objectifs du projet et au caractke de pluridiscipli- 
narit@ des actions. 

Les enquêteurs devant n&cessairement comprendre le pulax et &re, 4ans la 
+mosur+ ~:fu possible, originaire de la zone, ce guida aura pour objet de 
leur SGgagor un canevas pour leur programme d8intervention. 

pra.lve 
-Le gP+l faitplune tril?s grande r&3erve, d'une SïiscrGtion naturelle mis 
aussi ?!funa ~undc courtoisfe; c'est pourquoi. Lon promiccrs contacts sont: 
determinants pour lc bon d&oulemont des enquêtes. En ce sens il fau.3ra 
respecter un certain nombre dc principes: 

- Etre patient: ne pas contrarier ou contredire inopin4ment mais es- 
sayer de donner toujours une explication raisonnée. 

- Accepter de partager quelques fois le repas et la. couchette si on 

vous 10 propose. 

- Faire pr6valoir de 13 politesse et de la courtoisie à leur adroit 

- Eviter de se pr&enter comme celui qui connait tout et eux rienl 
&re h leur école car nous vonons recueillir 2~s informations 

= Bien montrer qu'un se soucie de leurs bosoinrs; expliquer les ob- 
jectifs du projet et leur dire d&s le dSpart ce qu'on attend d*wx, 

- Les qucstionnairos et fiches d'enquête no <loivent en t~~ucun~ mni&re 
constituer un fardeau ni pour l'enquêteur, ni pour l'éleveur- Dis- 
cuter de tout et de rien; on en viendra au sujet au cours de la 
discusion. 

.*. / .*. 
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Q2- Nous allons à pr&ent dégager un certain nombre de concepts repkest 

6 MdU~gu 

( hivernage) 

i Kawle 

( post-hivernage ) 

c Dabbunde 
( saison sèche frakhe) 

i Ceedu 

( saison skhe chaude) 

L Deminaare ( ou ceattel ) 
( pre-hivernage ) 

Duumaale 

( campement d'hivernage) 

Kawngal 
( campement de Kawle 1 

Dabbirdo 
( campement de Dabbunde 1 

i campement de ceedu ) 

Polindaaji 
( campcmcnt de demminaara 1 

Gaynaaka : elevcur, berger 
Kolce: bobins 
Ndammiri; petits ruminants 
PSturnger: rqaaruwal, hudo 
Pa%re; durde 
Conduire les animaux aux pâturages : durnude 
Conduire le troupeau ( berger ) t soggude 
troupeau s oornde 

03- Nous établirons un lexique de base pour le noyau de base. 

Un petit manuel de formfztion sera 6gafzmont redigé dlici un mois 
en accord avec les autres chercheurs du noyau de base, car les en- 
r&teurs devront avoir une furmation polyvalente afin de mener a _. 
bien le travail d'enquôtes des diff6sents voLets& 
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Enquêtes au campement ri faire lc? matin de bonheur et le soir après 
le crépuscule. 

LIS diacuseions informelles Goivcnt chaque fois servir de " pr&= 
paratif II au démarrage de l'enquête ~CV,WZ questionnaire,. 

fairrmcts ct les filles 

Proposer votre contribution à chaque fois 
certaines taches ( descendra un fat d'eau 
à attacher un anim&l etc..,) 

que vous le pouvez pour- 

de la charcette, aider 

iJnbordar le probl6mc du troupeau C,JUG 1maq.m vous êtes sur C.favrrir 
la confiance de l'élovour, 



PSD . FICHE ItCTfVXTES t 1 
--L-l- 

CAMPE&&NT: 

LEVEXJR 

f!ype dtblevage : - SCdcntaire 

- TranrPhununt 

- Semi-transhumant 

&3pèces iaevees: - Nombre de bovins= 

- Nombre d’oVins= 

- Nombre de caprins= 

- Nombre d'fmcs- 

- Nombre de chevaux= 

- Nombre de chrtmeaux= 
4 f-Pctu1cEl= 

- Volaille) 
L Pintade$= 

/ 
445.1 ( quantit& )= 

Cuftwas pratiqu&s: 
!..-Autres cultuaas= 

i 

-GonRm I 

Produits de cueillette{-Fruits: 

iautres T 
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E%D - FICHE iK!TIVITES 2 
m-m.---- 

L 

UETEURt 

- Capacitb du forage= 

- Estimation du nombre d'animux fr&qucntant joumali&romont 

le fomgc 2 

Nombre de bovine t- 

I Qvins - caprins 

Anes : 

Chameaux 

- Commereo produit5 alimentaires 

a 

i 

L 
.  

* Jours do mwch6 

Nombre de bouti- 
quwî au forage :,. * 

Idontifîcstion othniquc des 
propriètaircs des boutiqucm 

appartiennent à de 
II II 



î?SD - FIQIE WBTIVITBS 2 ( Suite ) 
1.œLm 

" Cornerce du bétail: 

Le forago est-il. un marché dq: 

- Artisanat: 

Nature I 



PSL) - FXCfIES M PrVm&mTS n 
Concernant le troupeau z 

BLEWzJRr GRCWPEg 

- ! ! “. .-.- _. _ _-._ _, c- -. . - --..e .e.. -----v 

- -.-.*.. ..-_e . . . . - 
1 
Date / 

-*. - -.. -,-"... _-_. 

Veaux ries 
a---- 
B 

_ - 



PSD - FICHE II F,VmJUiENTS 11 
(Su$.tc ) 

2- Ovins 3- Cmprbm 

Ovins Caprins 



VENTES 

j c OUT t vente l 
t 
f 

I 
t 

f 
mite I ESpik? Sexe 

i I 
Age [prix Liai de la -~ 

1 b 

-~. 1 
transactio C f T f 



ELIEi,VEURz 

tk?xe 
I 

icn de parent& avec 

ctivit6 principale 

ctivit5 secondaire 
i 

U 

- -*-.- --*II 



* . Insuffisance des p8turagear 

l bianque d * oau t 

. Epid&nict, 

. Comerciaj.isntion 

- Est-cm toute la faxtillc qui s'est déplsc&e ? 

i Slncm quels sont les mombros do la famille qui ont re8téa 

et avec quel162 catégories d'animaux: 

L yachts 

Ir veaux: 

‘ $K3eufs: 

. q-vins - caprinst 



621. 

* Si oui r;uols sont les membres de la famille accompagnant le 
troupc;rrut 

* 

* 
. 

3  ,cati?gorios dlanimaux ( idem ) 

- ~tinhraircz suivi ( points d‘wm, meiras, puits, forages et autres rcpére 



PSD - FICHE 1( SkWPF&ïE DE PFXXXJCTION FN~:IILIAUX" 

Dc:tTEL t SirISONt 

@LEVEXJRt EBiNIE? 

- lca unitbô dc productiarn 

b * .Qui contrôle les unitb do production 3 
v 

i ProprirZt6 des unit& dc produclrion 
- les unit& de production appartiennent-elles toutes au chef 

de famille 2 

- Sjnon comment se fait la r&xxtition de ccllcs-ci- 

. part du chef de famille: 

. part des chefs dc ménagcg 

SS ; part des femmes 

; part des enfaxits ( garqans - filles )t 

. part d'autres prupriétaixes &ventuclss 

g Rapports entre ceux qui contrBlant ilt ceux qui sont pr:~pr$kaircs I 



-a Place, r81e st destination das Uni&s de production dans 1c syst&me~ 

. 108 bovins 

1 les ovin8 - caprins 

;r les ânes 

L les chevaux 
et Riliie de chaque membre de la socik L> dans la processus du travail 

social$; 

c les chefs de famille ct de mkmge 

i les f6Yalm28 
. les enfants 

w3 DCgrE d*élaboration des techniques t3t niveau de leur maîtrise par 
les Cleveuxs ( techniques ct modes d'élevage ): 

- Buta de l'activité productive: 

. . Satisfaire les btssoins des producteurs directs 
; S'agit-il d'une production pour l~khnnge: 

- dans le but d*obtanir des biens de consommation 
L pour stiliorer les capacitf2s productives 
- pour obtenir une sioame d'nrgent 



PSD - FICHE ECONCMIE 
--*- 

c 

UETEUR : 

LEYEUR: CiMPEhlENT f 

C3ROVPE t 
mm*- 

PRODUIT-LAITIERS -L-III----l-l----L-L--------- 

- Heures de traitez 

" k4ise du petit à la marc:: 

. moment 8: 

* durée r 

- Production journnlih2 : 
pour l'ensemble du txou- 
peau et pour la saison8 

- Quantftk venduesr PKiXZ Lieur 

- Quantité auto-cosornées: 

- Quantité destinée à la 
production de: 

. Lait caillé3 

. beurre : 

. 

b 



PSD - FICHES EC!ONCh%JE ( suite 1 
-WI 

- Quantit6 produite: 

- QuantitG auto-ccmsoti: 

- Quanti6 venùuo : 

- Quantité produite poux 
la saison 

Prix 

- Qunntité auto-consomée: 

- Uumtité vendue : 

iichoteurs t 

Prix 

. Est-cc un itlevcur : 

k de-ce que un eommcrçant: 

. autres 

Lieu 

- Votre beurre se vend-il bien ? 



w  

P S D  -  FX!HES ECONO1+iIE ( suite ) 

Qr m--e 

- Fnitcs-vous la cueillette de gomme ? 

si c‘est non pourquoi: 

- Si c'est oui, quantit& 
récolté: 

r - &cheteurs: 

, Eleveur : 

l Comerçantr 

. Mure 

CiUTLmS 2iiWUITS l3$ CUEIUETTE: 

II Saab St 1 Jujubes ) 

- Quantité r&colt6. : 

L 
-  !&Kintiti? auto-eosomI&!e: 

- QuantitQ vendue z Prix 

Idem pour le w bohe " 
( fruits du balanites 

( pain dc singe 1; " rnurtoode " ou “ mucceteeki '* 
); le " haako uulo ", ' haako newxï.ewo tl etc.,, 

Lieu 



N 
PSD - FICHES ECOLK.#IE ( suite ) 

-II-m 

- Lieu d'approvisionnement I 

c 

- Fdquence des a~provisionnemwitst 

- Achats effectués durant la quin- 
zaine éeoul6e enr 8 

. Nil: quantite : 

. thé: quantite : Prix 

. Sucre; quantitk 

. biscuits quantité: 

. huile Il : 

. Cola II : 

. Pain II s 

l Sel 

* Caf& 

Il : 
II : 

. poissons 1' : 

Prix 

i?r& 

Prix 

II 

II 

II 

Il 

II 

: 

. Autres produits 
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PSD - FICHBS ECONOlLtE ( suite ) 
I 

DWENSES !'40NEZtiiI~:dS ( suite ) 

- tiou d*approvPlsionnctrtent 0 

- fr&.uence des approvisionnements t 

- Cichats effectu&s pendant la SCli- 

son et concernant 0 

- L'.habb&$&ment: 

L Tissus prix: 

i chaussures *' : 

ii Cosmétiques “ t 

L natte8 1t : 

l marmittc #l t 

. fourneau *( i 

* Service de thèi 

. Bidons 
- ganté 

* achntg tiàicamt-ntst: 

i consultations dispensaire8 

i consu2tation guérisseuri 



PSD - FICHE ECONOi%IE: ( suite ) 
w-111 

DEPEBSBS &iQNETdWS ( suite ) 

II 
t de fîits 

. " mangeoires 

*, Autxes 

- Achats d'animux 

. Génissss 

.' veau% 

, Taureaux 

* G&d.teurs 

A Boeufs 

. Ovins 

. Caprins 

* L-aies 

i Chevaux 

. Volaille 

. . Autres 

- Intr4mQ 

t 

F 

i 

z 

: 

: 

x 

. 

t 

.e 

: 

2 

: 

. kliments cle bétailt 

. . Engrais t 

. Protituits vét&dnairost 

l Autres 

OTES DBt"MSE$ MONETAIRES : Voyages , impôts,.... 



* ‘1 -.-- . ..* 

ipemcmt 

nt et sant 

YSD - FXCHES EGONOi~~E ( suite ) 

Tj@LEi4J KE#WITULATIF: T- 
! 
1 

DABBUNDE 

---a-- 

CEEDU 

,- 


