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Végétaux ligneux et pâturages des savanes 
de I’Adamaoua au Cameroun 

fior 1. PIOT 

RÉSUMÉ 

De graves problèmes d’envahisrements ligneux sur les pâturages de l’Ada- 

maova en général rendent d’actualité cette étude der swyones arbustiver et 

arborées qui couvrent le plateau. 

L’auteur étudie trois aspects essentiels de cette vaste question. 

ID action des feux sur la végétation ligneuse ; 
20 râle de I’lntenrité de la charge en béioil sur cette méme végétation ; 

30 voleur partorale des élémenir ligneux des terrains de parcours. 

Des conclusions sont données visant 0 d&finir une politique des feux en maiière 

forestière. etsuriout pastorale et 6galementsont proposées des baser d’aménage- 

ment sylvo-pastoral dans l’optique de I’lnévitable évolution de l’élevage vers 

des former moins extensives, 

Si les basanes africaines sont revendiquées à la 
fois par les forestiers et les éleveurs en ce qui 
concerne la gestion de leur exploitation exten- 
sive, c’est bien parce que leur vocation est 
souvent difficile à définir. Suivant le type de 
savane considéré et son utilisation. l’équilibre 
herbe-ligneux peut se déplacer dans un sens ou 
dons l’autre. La Station Fourragère de Wakwa 
a eu pour but dès sa créotlon (1956) d’étudier 
les actions du parcours et des feux sur la savane. 

La présente étude décrit essentiellement le 
comportement du matériel ligneux : I’évolutlon 
de la végétation herbacée fera l’objet de commu- 
nications ultérieures. 

L’arbre et l’arbuste procurent aux animaux, en 
période difficile surtout. une partie de leur 
ration ; il était intéressant d’essayer de la préciser 
qualitativement et quantitativement. 

A) CONDITIONS NATURELLES 
DE L’ADAMAOUA 

L’Adamaouo est un vaste plateau d’une altitude 
moyenne de 1.000 à 1.200 m, situé entre les 
6e et 8e degrés de latitude Nord (6) (a), 

841 

Le climat est du typesoudano-Guinéen monta- 
gnard avec 1.600 mm de pluies en 8 mas, et 
4-5 mois écologiquement secs. 

La température moyenne annuelle est de 230 
(maximum et minimum absolus respectivement 
de 350 en mars et 100 en janvier). Les moyennes 
mensuelles sont de 320 en mars pour les maxi- 
mums et 130 en décembre et janvier pour les 
minimums. 

L’humidité relative moyenne est de 75 p. 100 
en saison des pluies. 40 p. 100 en saison sèche, 
et passe par des minimums absolus de l’ordre 
de 10 p, 100 en février, ce qui a de sérieuses 
conséquences écologiques. 

Géologiquement, I’Adamaoua est constitué 
par un socle granitique et gneissique avec des 
placages de grès et surtout de roches volcaniques, 
basaltiques le plus souvent. 

Les sols formés sur ces derniers types de roche 
mère sont en général nettement plus riches que 
les autres, surtout sur les derniers épanchements 
basaltiques qui donnent naissance à un sol foncé 
peu évolué. Très entaillé par lesvallées, parsemé 
de zones d’épandages des cours d’eau ou de 
marais, I’Adomooua possède d’assez vastes 
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surfaces de sols hydromorphes précieux pour 
le porcours des troupeaux en zo,son sèche. 

La végétation qui recouvre la plus gronde 
partie du plateau est une formation mixte forêt- 
graminée de type savane arbustlve et arborée à 
Donieil~o et Lophiro. 

La liste des autres espèces ligneuses qu’on y  
rencontre et qui comporte une soixantaine 
d’espèces est donnée en annexe. 

Les vallées et les thalwegs sont occupés en 
grande partie par des galeries forestières dont la 
flore ligneuse est très riche, les espèces les plus 
fréquentes éiani : 

Neobouionio velui~na. 
Parrnori kersiingri. 
Slerculio trogocanfho. 
Syrygium gu~neense D, C. gulneense. 
Tricolysia okelenris V~II^ oblanceolata. 
uapoco fogoensis. 
Viiex doniono. 

Une hste relativement complète des espèces est 
donnée en annexe. 

La végétation herbacée est essentiellemeni à 
base d’tlyporrhenio spp avec différents faciès liés 
à la nature du sol (Hyporrhenra diplondro et 
Pospalum orbiculare ou Hyporrhenro filipendulo et 
Loudetia kogerensrs, etc...) ou ou type d’exploita- 
tion (Panicum phragmifoides, Sporabolus pyromi- 
dalis, Andropogon gayonus, Brachiorm brirantho 
avec Hyporrhenro rufa, Hyparrhenio chrysorgyreo 
par exemple). 

C’est dans ce contexte naturel qu’au moment 
de la création de la Station Fourragère (1956.57) 
un programme d’étude d’action des feux et du 
parcours ZUT la végétation CI été établi ; ce pro- 
gramme est largement exécuté. 

B) EXPÉRIMENTATION ET OBSERVATIONS 

La Stotlon de Wakwa située à 1.200 m d’alti- 
tude, 70 17 de latitude Nord et 130 33 de longitude 
Est est un échantillon représentatif des sols et de 
la végétation de I’Adamooua. 

On y  rencontre des sols : (voir carte) 

. Granitiques pauvres et à faible rétention 
superficielle pour l’eau. 

Les arèn’es granitiques de bas de pente sont 
toutefois pIuS riches. 

l Basaltiques rouges : formés sur basaltes 
anciens donc relativement évolués et lessivés. 

. Basaltiques foncés ; formés sur basaltes 
récents, 11s sont peu évolués et riches. Ils forment 
les, meilleurs pâturages de I’Adamaouo. 

Les observations sur la végétation ont été faites 
dans 17 parcs non dessouchés, qui ont été sourms 
à des traitements différents faisant intervenir 
les feux et la charge en bétail. AInsi, avec les sols 
ce sont les octlons de 3 facteurs de variation qui 
sont analysées. 

MÉTHODOLOGIE 

L’inventaire de la végétation ligneuse imposolt 
un échantillonnage tellement large que, compte 
tenu de la surface limitée des parcs. il devenolt 
wssi rapide et plus efficace de tout inventorier. 

Dans les comptages on distingue les rejets ei 
arbustes (0 à 1,50 m) des arbrisseaux (1,SO m 
i 3 m) et des arbres (plus de 3 m). En fait, des 
facteurs subjectifs d’appréciation de la part des 
agents chargésdes inventaires Imposent quelques 
corrections aux résultats bruts du comptage. En 
particulier pour certains, l’arbre est encore 
rbrlsseau et l’arbuste ne l’est plus et il est 
difficile d’agir sur ces notions rendues de fait 
Fort subjectives par lo,varlété de porides ligneux. 
Le comptage des rejets est le plus délicat ; les uns 
recensent absolumenttous les brins. alors que les 
wtres opèrent presque par cépées. Mais toutes 
-es hypothèques peuvent en fait être ossez facile- 
ment levées. Par contre, en ce qui concerne la 
désignation spécifique des éléments ligneux, nous 
ronsidérons les possibilités d’erreur comme très 
aibles et lhmitées aux lapsus Ihnguae ou calami, 
:or les plantes sont parfaitement connues des 
xgents. 

Les charges de bétail à l’hectare sont chiffrées 
:n kg de pads vif à l’hectare et la productivité 
des pâturages en unités fourragères. 

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

Les facteurs de variation sont les suivants : 

- Ceux dus ou milieu lui-même : les sols. 

- Ceux dus à l’intervention de I’expérimen- 
ation : 
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l Charges en bétail. 
l Nature des feux soit : 

absence de feux, 
feux précoces, 

qui est fondamentale : les seuils étant différents 
suivant les faciès graminéens et le relief. On 

feux de pleine saison sèche, 
feux dits de contre-saison. 

peut donc être amené à brûler plusieurs jours 
de suite dans un même secteur. mois le feu ainsi 
obtenu est alors aussi peu violent que possible. 

CHARGES 

De 1957 à 1962, les charges appliquées aux 
différent5 parcs étaient classées en légères, 
normales, excesswes. suivant l’évolution ulté- 
r~eure des caractéristiques de la végétation et du 
pâturage. 

Par contre, pour l’éleveur, ce feu doit réduire 
[e couvert arboré et arbustif, ma15 surtout 
permettre la repousse et l’exploitation du regain 
donné par les graminées capiteuses pérennes. 
Plus le feu est précoce et plus la repousse sera 
abondante cor elle profite d’une humidité du sol 
qui ne fera que bolsser avec le temps. 

Les animaux séjournaient en permanence nuit 
et jour chaque année dons les parcs. de mai à 
décembre, sauf dans 3 parcs, une saison des 
pluies sur 3. 

De 1962 à 1968 les différents traitements ont 
été les suivants : 

En saison des pluies, le cycle d’ulisatmn des 
parcs en rotation par les animaux est de 28 jours 
environ, la durée de la pâture variant suivant 
les parcs mals étant si possible au plus égale à 
8 jours. 

30 Des feux de pleine soison sèche : 

On attend d’eux un maximum de dommages 
aux végétaux ligneux et si possible un peu de 
regain, ce qui pose peu de problèmes jusque fin 
janvier (sauf en terrain granitique à faible 
rétention pour l’eau). On veut aussi dans la 
mesure du possible, éviter de brûler les jeunes 
feuilles des espèce5 appelée5 qui débourrent 
(Danielin par exemple dès mi-janvier). 

40 Enfin des feux dits de contre-saison : 

Deux types de charge sont prévus 500 kg/ha et 
250 kg/ha. 

En saison sèche la charge est amenée à 
125 kg/ha sans rotation. 

Certain5 parcs sont utilisés tous les ans, d’autres 
mis hors pâture pendant 1 an sur 2. 1 an sur 3 
ou 4 ans sur 4 ; cette dernière condition étant 
très semblable à celle des zones de transhu- 
mances traditionnelles. 

Ce sont des feux allumés dès le retour des 
pluies et essentiellement pour nettoyer les pâtu- 
rages des refus qui peuvent les encombrer, mais 
que le bétail aura pu explater en partie pendant 
toute la sa15on sèche. Expérimentalement, on 
veut voir si ce feu n’est pas plus efficace contre 
l’envahissement ligneux que les outres feux. 
puisqu’il les touche en pleine montée de sève 
(cette dernière commence 3 ou 4 semaines avant 
le retour des pluies). 

FEUX 

Les types de feux expérimentés sont les 
suivants : 

10 Une absence de feu permanente. 

20 De5 feux précoce5 ; ils doivent être définis 
car les concepts du forestier et de l’éleveur sont 

,‘.,I quelque peu différents. 
,, 

Le forestier attend du feu précoce I’élimina- 
tien, le plus tôt possible, d’un matériel végétal qui 
serait dangereusement combustible en plein état 
de siccité pour la végétation ligneuse associée. 
De là naît une notion de seuil de combustibilité 

De 1957 0 1962, le5 parcs étaient brûlés tous les 
ans 0 l’un des régimes ci-dessus et cela quelle que 
soit la densité du couvert herbeux existant laissé 
par les animaux juste avant la mise à feux. 

A partir de 1962 compte tenu des observations 
déjà faites et l’emploi systématique de la rotation 
pour exploiter le pâturage. le régime des feux 
est le suivant : 

Dans la série des essais où le cycle d’utilisation 
est de 4 ans les parcs sont brûlés 3 ans de suite 
soit précocement. sat en pleine saison sèche, soit 
en contre-saison ; d’autres sont brûlés 2 années 
de suite en contre-saison (début de saison des 
pluies) et la 3e année en pleine saison sèche. 

Ces parc5 sont utilisés comme pâturage la 
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quatrième année quels que soient les traitement: 
effectués par le feu. 

Dans les autres séries où le cycle est de 2 0~ 
3 ans, les mêmes types de feux sont appliqué! 
comme précédemment après la ou les saison! 
des pluies qui suivent celle pendant laquelle If  
parc 0 été pâturé. 

Le protocole d’emploi des feux a été modifié er 
1963 en rafson du fait que la qualité du pâturage 
allait en diminuant alors que ces rechercher 
visaient à définir un mode d’explatation ration- 
nel du pâturage. 

C) RÉSULTATS 

L’expérimentation 0 commencé en 1957.5E 
par un comptage général des ligneux dans Ier 
17 parez. Un second comptage a été effectué 
en 1962-63 dont les résultats ont été en partie 
analysés (6), Enfin un troisième a eu lieu en 
1967.68. 

Le tableau no 1 résume l’ensemble des traite- 
ments et les résultats globaux des comptages. 

*** 

a) Analyse en fonction des sols. 

Les inventaires montrent que d’une manière 
générale, les traitements imposés mènent 0 un 
accroissement du matériel ligneux beaucoup 
plus important en terrains granitiques qu’en 
terrains basaltiques rouges, et en ces derniers, 
plus qu’en terrains basaltiques foncés. 

L’embuissonnement par& donc d’autant plus 
fort que le terrain est pauvre. Pour les 2 types 
basaltiques. sltués dans un site tout à fait compa- 
rable, l’explication peut tenir a~ fait que les 
charges supportables sont effectivement plus 
élevées et, qu’en outre, lorsque les feux passent, 
ils sont plus violents dans les parcs riches parce 
qu’alimentés par un matériel combustible plus 
important. 

b) Analyse en fonction des traitements. 

10 Action du pâturage intensif sons feu : 
l En terrain granltlque - Etude du Parc GS. 
Dans les 5 premières années, il est constaté un 

développement extraordinaire des rejets et 
arbustes. 

j ’ Les 5 années SuIvantes on constate une régres- 
sfon logique à ce niveau d’encombrement des 

1 rejets et jeunes plants. alors que le changement 
; de classe d’une bonne partie d’entre eux vient 
i presque doubler I’effectlf des arbustes. 

Le phénomène est le même pour les arbres et 
l’ensemble contribue, en fermant le couvert, à 

, donner, plus que le comptage, une ~mprewon 
+ puissante d’envahissement. 

l En termn basaltique - Etude du Parc R5. 

On est parti en général pour les parcs basal- 
tiques d’une couverture arbustive plus modeste. 
Ces sols plus riches ont été plus ou moins cultivés 
dans le passé, donc défrichés, et l’ambiance de 
départ y  était déjà beaucoup moins forestière. 

On constate donc après 10 ans une poursuite 
; de l’évolution qui n’a guère duré que 5 ans en 
: granitique. 

20 Action d’une charge excesswe avec feu de 
pleine saison sèche. 

Le comportement de ces parcs est très impor- 
tant à considérer cor il correspond aux condi- 
tions quasi générales d’exploitation actuelle des 
terrains de parcours de I’Adamaoua : charge 
annuelle maximale, feu annuel (plus ou moins 
TardIf, mais cela est de peu d’importance, car 
ces feux alimentés par une herbe courte causent 
très peu de dommages aux arbres). 

l En terrain granitique - Etude du parc G9. 

L’évolution est très comparable à celle du parc 
non brûlé homologue (GS) avec une poursuite 
de la progression des rejets (Horungona modogos- 
corlensis surtout). On tend là aussi vers une 
fermeture complète du couvert avec disparition 
de ,I’herbe, Alors que nous wons toujours 
500 kg/ha en G5, G9 est presque surchargé avec 
259 Ma. 

Donc. wec peude bétail et desfeux peu impor- 
tants, on constate une évolution comparable 
à celle des séries non brûlées, ce qui est normal. 

l En terrain basaltique rouge - Etude du 
parc R9. 

L’inventaire de ce parc nous semblait aberrant 
en 1963, et nous avons pensé à l’époque que des 
exploitations délictueuses avaient pu être pro+% 
quées. Les 5 dernières années montrent une 
évolution comparable à celle de G9 avec beau- 
coup moins d’ampleur. 
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l En terrain basaltique foncé - Etude du Ces deux derniers parcs ont donc en fait été 
parc F9. I 

, 
( 

mrcourus 3 ans de s& par des feux qui ont dû 
!treassezviolentset responsablesdesdiminuiions 
ronstatées. 

50 Action des feux précoce5 avec mise en 
différé des parcs :~ Etude comporatlve des 
3 types de porcs G6, R6 ei F6. 

L’augmentation du couvert ligneuxtotal est, là 
aussi, assez importontemolgré,en1963. uninven- 
taire douteux des rejets et des arbustes. Nous 
sommes en tout cas dans les conditions d’enva- il 
hissement ligneux presque aussi importantes 
que dans les parcs non brûlés et chargés tous 
les ans. A plus ou moins longue échéance, 
cela conduira à un étouffement grave du tapis 
herbacé en ce qui concerne la productivité en 

i 

S~IS~” des pluies des pâturages. C’est d’ailleurs. 
hélas, le phénomène que l’on constate en de 
nombreux secteurs de I’Adamaoua. 

G6 et F6 malntienneni à peu près leur toux 
d’embuissonnement alors que R6 accroît son 
total de ligneux de près de 30 p. 100. Une année 
de mise en différé sur trois est sûremenisuffisanie, 
associée à un feu précoce (ei probablemeni aussi 
à un feu de pleine saison sèche) pour falre 
régresser I’embuissonnement ou en tout cas le 
contenir, 30 Action des feux de pleine saison sèche : l 

Etude comparative des parcs granitiques 
G2-G4 et basaltiques rouges RZ-R4. 

Ils montrent typiquement un moindre déve- 
loppement, voire une régression du couvert 
Ilgneux. 

II est assez difficile de faire intervenir la notion 
de charge dans ladernière périodequinquennale. 
car tous ces parcs ont été depuis 1965. soit 
différés, soit chargés à 500 kg/ha. 

Pourtant, bien qu’une charge faible puisse 
avoir comme conséquence un feu mieux alimenté 
par plus de refus, il semble bien que c’esi ii une 
charge supérieure qu’est due la régression 
constatée de G2 à G4 d’une part et de R2 0 R4 
d’autre part. 

Quel est des deux facteurs. charge et feu, celui 
qui a le plus d’importance? Nous ne pouvons 
encore y  répondre très sûrement, mais inclinons 
ver5 une prépondérance de l’influence de la 
charge. Dans les porcs où I’embuissonnement a 
diminué, ce ne sont pas les espèces appétées 
qui ont plus parilculièrement régressé : donc, 
l’influence de la charge est certainement plus 
liée aux piétinements ei aux passages du bétail 
qu’à la pâture elle-même. Par contre, les 
Harungano modagoscorrensis, non appétés, sen- 
sibles au feu se sont installés même dans ces 
parcs sou forme de rejeiz, ce qui ne se serait 
pas produit avec des feux assez Importants. 

Le parc G2 o subi des feux précoces en 1965 et 
1966 après mise en différé. ce qui explique 
peut-être la faible augmentation du matériel 
ligneux. 

40 Action des feux précoces sans mise en 
différé. 

Etude comparailve des parcs granitiques : 
GI-GZ-bosalilques rouges RI-R3 et basaltiques 
foncés F3. 

L’augmentation del’embuissonnementpour G3 
et R3 est très nette (bien que l’on puisse, pour ce 
dernier parc. douter de la valeur des chiffres de 
1963). GI se maintient à 10 p. 100 près. 

Par contre. RI et F3 s’éclaircissent. RI (comme 
R2 et R4) a été sous-chargé en 63 et 64, et a subi 
après mise en différé un feu de pleine saison 
sèche en 1966. F3 sous-chargé également en 63 
et 64 a eu un feu de contre-saison en avril 66. 

Quant aux terrains granitiques. ils sont 
pauvres (productivité de l’ordre de 1,250 U. F./ho) 
et ne supportent donc qu’une charge assez faible. 
La végétation herbacée~y est en grande partie 
constituée de Loudetm (type kogerensis) et d’autres 
graminées annuelles fines, aliments pour un 
feu irès fugace. Le relief y  est particulièrement 
accentué. ce qui permet aux feux de passer très 
rapidement des bas-fonds où on ,les allume 
jusqu’aux sommets. Or, les feux trop rapides 
(qui montent les pentes ou qui sont poussés par 
un vent trop fort) brûlent très mal les grosses 
po~lles et abîment peu les arbres. D’auire pari. 
ces sols granitiques sont sillonnés de galeries 
qui hébergent des espèces plus ou moins fores- 
tières toutes prêies à «sauter dans la savane ». 
et à la repeupler dès que les conditions le 
permettent. On trouve en terraln granitique une 
variété beaucoup plus grande d’espèces que 
dans les autres. et en partialler d’espèces 
apparues dans les 10 dernières années. Enfin, les 
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sol5 granitiques sont en eux-mêmes sûrement 
‘plus favorables à l’installation des systèmes raci- 
rares des arbres que les sols plus ou moins 
,compocts et vite secs des basaltes. L’allure assez 
chaotique et crevassée des zones granitiques 
crée constamment des sites favorables à I’accro- 
chage de la végétation arbustive. 

Toutes ces rossons sont susceptibles d’étayer 
une explication de ces différences de comporte- 
ment en terrains granitiques et basaltiques qui 
apparaissent incontestablement. Mais II nous 

manque encore quelques années d’expérimen- 
tation pour pouvoir hiérarchiser ces différents 
factevrs. 

c) Evolution spécifique. 

Les observations faites sur les principales 
espèces dans les différents parcs classés en 
fonction de la nature du terrain ont été wxsem- 
blées dans les tableaux II et II bis en vue de 
comparer les résultats obtenus dans les domaines 

-r 
1558 

A 
i963 

148 

-l 

- 

Retour au menu



basaltiques rouges, basaltiques foncés et grani- 
tiques. 

Ces deux tableaux indiquent les princIpales 
‘espèces présentes dans 3 types de terrains par 
,ordre d’importance numérique décroissante au 
début de l’expérience. 

Les classements indiqués ensulte pour 1963 et 
1968 permettent de se faire une idée du déve- 
loppement de certaines espèces, compte tenu du 
fait que, pratiquement, les effectifs de chacunese 
sont au moins maintenus. 

Ces tableaux permettent d’emblée une diffé- 
renciation botanique des différentes sortes de 
terrains. La dominante des espèces reste 0 peu 
près celle qui fut signalée en 1964 (6). 

Parmi les espèces de première grandeur, les 
Terminalia sont les seuls à manifester un compor- 
tement édaphique certain : 

- Terminalia mocroptero (et Jerminolio dewe- 
vrei) caractérise les sols granitiques et latéri- 
tiques par sa présence ei son abondance. 

- Jermrnalra glaucescens (et Ormocorpum 
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bibrocfeofum) caractérise les sols bosaltiaues Croierispermum lourinum, etc...) ou de savane à 
i plantules fragiles (Ochno spp. Crofon mocro- foncés et se’ développe de préférence dons’ le: 

zones 0 blocs rocheux superficiels. stachyus, Uopoco togoensis, Bridelio micronotho. 

Corisso edulis, Cussonio borieri, Nou&a lotifolio, 
Ximenia ornericana, Vifex spp, Vernonio amygda- 
lino, etc...). 

Toutes les outres espèces dominantes semblen 
pouvoir se développer aussi bien en sols groni. 
tiques que basaltiques. 

Par contre, au n~veou des espèces secondaire: 
ou rares et simplement présentes, on pourrai. 
trouver en comparant les relevés de nombreuse! 
différences : mais alors l’échantillonnage devlen. 
Insuffisant en particulw pour les 5015 basaltiques, 

On ne retiendrait donc guère comme semblan- 
propres aux terrains granitiques que le Fo~rer 
specioso peu fréquent et, moins exclusivement, 
lophira lanceolato et BuIyrospermum porodoxum. 

Dans ces swrx~es. et SU~IS aucun doute, ce soni 
essentlellement les facteurs feux et eau (galeries, 
nappes phréatlques, etc...) qui déterminent la 
répartition des espèces ligneuses, la nature du 
sol n’intervenant que secondairement. Quant 
au couvert herbacé, nous avons déjà indiqué (8) 
que sa composition et sa nature sont déterminées 
plus par les traitements qu’il subit (feux, intensité 
du pacage, culture, etc...) que par les conditions 
édaphiques. 

C’est pourquoi dans les conditions d’exploita- 
tion de l’élevage extensif africain, il faut attacher 
beaucoup plus d’importance à la notion de 
formation qu’à celle d’association trop suscep- 
tible de varIailon, sauf dans des cas limites (sols 
inondés, dalles latérltlques, etc...). 

10 Evololion des espèces des pâturages non 

brûlés : 

La série charge correcte sans feux des parcs 5 
nous permet de considérer une évolution dans 
les conditions d’embuissonnement les plus favo- 
rables et de loin les plus sûres expérimentale- 
ment. 

- Terrains granitiques (G5). 

L’élément le plus important d’apport est 
incontestablement I’Horungono modogoscoriensis 
qui se malntenait jusque-là en bordure de 
galeries et se multiplie maintenant partout en 
fourrés denses où l’herbe n’a plus de place, 
mais où vont par contre venir s’abriter des 
espèces de forêts (Fogoro iessmanii, Psychofria 
venoso, Syzygiom guineense, Mussoendo sec, 
Hymenodrcfyon fioribundum, Tricolysio okeiensis, 

Ici encore, on constate un accroissement- 
$obal du nombre des individus et ‘un passage. 

l ( ie classe pour une partle d’entre eux, mais le 
)hénomène est devenu incontestablement plus 
ent qu’en terrains granitiques. En fait, partant 
l’un couvert arboré plus important en terrain 
Iraniiique, II était normal que le phénomène de- 

I r ,eprise par la forêt y  soit plus rapide d’autant que. 

1 1, 3 présence constante de galeries contribue à. 

- Terrains basaltiques (R5). ” 

L’ordre de fréquence des espèces est précisé 

1: jans le tableau ci-dessous pour les ,3, inventaires, 
sffectués. 

Quant à l’ordre de fréquence des espèces, il. 
était et est devenu : 

Daniellia oliveri. 11 5 

Termmalio mocropfero ._. 2 3 3 
Proie0 elliotiii _, _. _, _. _, 3 5 8. 
Hymeoocardio ocido ,.._._. 4 2 4 
Anoono arenoria _. <, 5 4 5. 
Piliori~gma fhonoingii 6 6 14 
Lophiro ionceolofo _. 7 9 16, 
Lonnea schimperi .._.. 8 13 13 
Horungaoa madagoscarieosis - 10 1, 
Moeso ionceaiolo .._._._ - - 
Naurleo iatfolm _. - - : 

Cette évolution a été complétée bien entendu 
pendant ce laps de temps par un passage d’une 
partie des sujets dans la classe supérieure, ce qui 
ne fait qu’alouter à l’épaisseur du couvert créé 
2” 10 U”S. 

Annona orenorio 11-i 
Piliasfigmo ihonnmgii <. <. 2 2 2 
Hymeoacardia acide 3 
Syzygium gvineense 4 4 : 
Psorospermum globerrimum. 5 
Trich;iio roko _, 6 : 10 
Proteoeliioiii~ _. 7 6 12 
Bridelia ferrugineo ..,_..,.. 8 9 14 
Wexmadiensis _._, <,..._. 9 10 - 
Stereospermum kunthmnum 10 
Horuogano modogoscoriensis - 8 3 
Aiiophyiusafrilconus ._._... - - 4 
Sfegaooioenla OrOlioCM - - 6 
Ficur capenris _. - - 11 
Moesa lonceolota _, _. - - 16 
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accroître l’ambiance forestière nécessolre ou 
‘départ de l’évolution. 

Dans les terrains basaltiques, cette ambiance 
s’est créée plus lentement, là encore autour 
d’Horungona modagoscoriensis et d’Allophylus 
@riconus formant ici OUSSI des fourrés épais 
renforcés d’espèces plus ou moins sarmenteuses 
(Cissus quodrangulorls, Phyllonlhus muellerronus, 
,etc...) et protégeant des espèces d’installation 
:relatlvement délicate (Sfegonotaenio aralioceo, 
Ficus copensis. Fagaro fessmonii. Sopium ellrpticom, 
Vernonia omygdalrna, etc...). Et maintenant le 
Moeso lonceoloia vient renforcer l’ambiance. 
Dans 5 ans, il est probable que nous serons. à 
des nuonces spécifiques près, au stade actuel des 
terrains granitiques. 

20 Evolution sur l’ensemble des Porcs : 

L’évolution étudiée précédemment nous permet 
en considérant les tableaux II et II bis de constater 
qu’en moyenne tous les parcs évoluent à peu 
près dans le même sens d’un réembulssonnement 
avec à peu de choses près la même fluctuation 
de l’ordre des espèces et les mêmes apparltlons. 

Tous les parcs granitiques évoluent et 
atteignent un fort degré de multlpllcatlon des 
sujets qui. de 1.000 à I’ha en 1958. sont devenus 
2.360 dix ans après. Sauf en GI et G6. I’Horun- 
gono madogoscorlensis o pris partout la première 
place. Pour les autres parcs ce n’est plus qu’une 
question de temps. 

Pour la série basaltique rouge, I’embuissonne- 
ment s’est pratlquement maintenu passant de 
815 sujets 0 I’ha à 790 entre 1958 et 1968. 

Enfin, la série basaltique foncée montre une 
régression de 700 à 620. 

II semble à priori que pour ces deux séries on 
retrouve encore I’lnfluence des possibilités 
effectives de charge ; mais surtout II faut considé- 
~rer que malgré I’évolutlon numérique globale, 
le couvert arboré s’est considérablement épalssi 
partout par suite de l’accession générale à l’état 
d’arbrisseaux d’une bonne partie des jeunes 
sujets. 

L’analyse spécifique montre ouss~ la même 
générale apparition des espèces colonisatrices. 

Partis d’un niveau général plus bas d’embuis- 
sonnement les parcs basaltiques voient leur 
ambiance boisée s’installer plus lentement que 
pour les terrains granitiques mais inéluctable- 
ment. 

D) CONSÉQUENCES PRATIQUES 

a) Débroussoillement : 

Nous avons en 1964 (8) exposé comment dans 
la méthode traditionnelle d’élevage foulbé, des 
mises en défens répétées et successives avec feux 
de pleine saison sèche pouvaient maintenir 0 un 
niveau convenable I’embuissonnement des pâtu- 
rages. Cette méthode comparable à la longue 
jachère agricole n’était cependant possible qu’à 
une époque où les terrains de parcours étalent 
surabondants. Pour différentes raisons, ce temps 
est révolu mais hélas, l’élevage demeure ou 
stade élémentaire de la cwllette dont on veut 
tirer le maximum sons contrepartie. C’est dans 
cet esprit que les essw sur les feux ont été entre- 
pris, mais là encore le travail «au minimum » 
ne permettra rien de bon. Notre première 
conclusion est que dès l’instant où l’on prétend 
exploiter un pâturage chaque saison des pluies 
(et c’est le cas actuel de tout I’Adamaoua. sauf 
dans les zones de transhumance), aucun régime 
de feux ne parviendra à contenir la végétation 
ligneuse. A vrai dire, et le chapitre suivant le 
montrera, la régrewon aveugle de l’élément 
arboré n’est pas~souhaitoble tellement la pâture 
des espèces appétées peut avoir d’importance en 
vxson sèche. 

C’est donc l’homme encore qui, mécanique- 
ment, maintiendra l’équilibre (le berger, s’il le 
veut, peut avoir tout au long de l’année un 
énorme pouvoir d’élimination des espèces indé- 
sirables). Aux moyens mécaniques ou manuels 
pourronts’ajouter l’empoisonnement des couches 
aux débroussoillants chimiques. 

Nous rappelons que de même qu’il est néces- 
saire d’effectuer plusieurs coupes à la matchette 
pour nettoyer un pâturage. plusieurs traitements 
hormonaux sont Indispensables pour avoir des 
résultats durables (9), 

La seconde conclusion est que les interventions 
mécaniques ne seront pas éternellement efficaces, 
car ii existe un stade d’irréversibilité : c’est celu 
où I’embuissonnement o atteint une telle intensité 
qu’il o réussi à éliminer les giandes espèces 
gramlnéennes qui constituent habituellement la 
base du pâturage. Sans porte-graines. ces 
espèces mettront très longtemps à recoloniser 
le terrain. A ce stade d’évolution, l’élimination 
des arbres n’entraînera pas aussitôt une recons- 
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(Savane et partie Galerie) 

s : Savane 
G : Galerie 

A : *ppeté 
TA : Très appeié 

F : Fréquent 
TF : Très fréqueni 

PA : Peu appeié 
NA : Non oppet6 

PF : Peu fréquent 
R : Rare 

Nom rclentifiques 
I 

Famille 

Acacia weberiono wx. villosa A. Chev. ...... Mimosa&s 
Albirio corioria Welw. ex Oliv ............. Mimoracées 
Albiria zygjo J. F. Macbr .................. Mimosa&s 
Allophyfus cf. grandifoiius Rad. ............. Sopindac&s 
Allophylus ofriicaour P. Beouv. form. africanus Saplndacées 
Annooa arenorio Tho”n ................... Annonc&es 
Anihocleisfa nobiiis G. Dan ................. Loganiocées 
Aolidermo venosum Tul. .................. Euphorbiacées 
Aubreviiiea kerstmgii Peilegr ............... Mimorocées 
Bauhima = Piliosiigmo ................... 
Beilschmiedio spp. 

Cierolpiniocées 
...................... Lauracées 

Bombox buoooporense P. Beau~ ............ Bombacacéer 
Borossus (fhbeiifer) oefhihiopum Mart. ....... Arecocéer 
Brideiio ferrugineo Benth. ................ 
Bridelio ndeiensir Be~lle 

Euphorblocées 
.................. 

Bridelio cf. specioro Müll. Arg 
Euphorbiacéer 

.............. Euphorbiocées 
Bur!e0 afiicono Hook. ................... Coesolpiniacéer 
Butymspermum paradoxum Hepper V~IT. Parkii Sapotocées 
Canthium V~ODSUB Hier”. ................ Rubiacéer 
Cansso edulir Vahl, ..................... 
Caria pefersiooa Bol1 

Apocynacées 
..................... 

Clauseno anisola Hook. i. ex Benth 
Coesolpiniacéer 

.......... Rutacées 
Combreium nigricons et Comb. sp ........... Combrefocées 
Commiphoio kerrfingii Engl. .............. Burserac&s 
Craferispermum iourinum Bath ............ Rubiacées 
C&on mocrortachyus Hochrt. ............. Euphorbiacéer 
Cusranio borleri Seemonn., Araliocées 
Daniellio oliveri Hutch. & Dalr ............. 
Deiobollio sp. 

Caerolpiniacées 
........................... 

Dombeyo cf. mulfifloro., 
Sopindacéer 

.................. Sterculiocées 
Ekebergia seoegaiensis A. JUS~. ............ Meliacées 
Entada abyssinico Steud. ................. M~mosac&s 
Entado africano Guill. & Perr. ............ Mimoracées 
Eriocoelum kersliogil Gilg, ................ 
Eryihrina seoegolenris D, C. 

Sopindocéer 
.............. 

Erylhrino sigmoideo Hua. 
Popillionacéer 

................. 
Eugeniosp. 

Papillionacéer 
........ ...... ... 

Fadogio erylhiophhea Hutch. & Dalz ................... “;::::: 
Fagara lessmonii Eng. .................... Rutacées 

Faure0 specioso Welw. ................... Pro+eocées 
Ficus co~eosis Thunb. ................... Morocéer 
F~us congensis Engl. ..................... Morocées 

Ficus glumasa var. globerrima Mut. ........ Moracées 
Ficus glumoso V(IT. glumom ................ Moracées 
Ficus gnophoiocarfio Sie”d. ............... Moracées 
Ficus ovoio Vahl. ........................ Morocées 
Ficur Ihanomgii Blume .................... Maroc& 
Ficus umbeilaio Vohl. Moracées 
Ficus vallis choudoe Del. ................. Moracées 
Ficus vogeiiaoa Miq ....................... Marac&s 
Flocourfia vogeiii Hook. .................. Flacourtiacées 
Gordenio ternifolio Schum. &Thonn. ....... Rublacées 
(Gymnosporio) Mayfeous senegoiensis Exell. Celastracées 
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Ngoh 
TalIa 
Ndoya 
Wi Nouer 
Lossa 
Soré 
Zereforo 
Boufibane 
Soumbou 
Domo 
Ngola 
GIJW-~ 
Koh 
sopo ou Nor 
NOWW 
Sopoli 
Nbékéré 
Ko, 
Ngozidila 
Pins& 

Tefoio 
Bothé 

Pins& 
Foufouifou 
BOg”a 
Kela ou Keha 
So,koba 
SO~I ou Sari 
Henga 
Nde-Nde 
Nde-Nde 
Ngekéré 
Wi Borondong 
Borondong 
Wi-Zomo 
Wi Kobo 
sototo 0” 

Ngamnu 
Tekouo 
Mbora I 
TolJr0lJ 0” 

Batoui 
Ko,0 
Ko,0 
Mbora 
Bolioko 
Tvi 
Touro” 
Mboro I 
Gouka 
Bouigotha 
Kiri 
Babang 

Station Station Appetab. Appetab. Fréq. 

s s 
PA PA 
PA PA 

5 5 PA PA 
G G 

s s NA NA 
G G NA NA 
SG SG 
G G 
5 5 TA TA 
G G 
5 5 
5 5 
SG SG A A 
G G A A 
G G A A 
5 5 
5 5 
GS GS 
5 5 2 2 
SG SG 
G G 
5 5 

introduit introduit 
G G 
5 5 
: : TA TA 

TA TA 

PF 
PF 
PF 
R 
PF 
TF 
PF 

p’; 
TF 
R 

FF 
F 
PF 
PF 
R 
PF 
PF 
PF 
R 
F 
F 

PF 
PF 

FF 
R 
R 
R 
TF 
PF 
R 
R 
F 
R 
R 

G 
G 
s 
S NA 
5 
G 
5 
s A 
G NA 
s 

SG 
s 
5 

G 
5 A 
5 A 

: PA 
5 TA 
G 
GS 
G 
5 

: 
TA 

F 
PF 
PF 

PF 
PF 
PF 
F 
PF 
F 
PF 
F 
PF 
R 
F 

‘F 
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Noms scientifiques 
/ 

Famille 
I NOtllS’ 

vernaculaires 

Horungana modagoscarreosis Lam. ex Pair. Hypericocées 
Hymenocordio ocida Tu,.. Euphorbioc&er 
Hymenadicfyon fioribundum B. L. Robinson.. Rubiocées 
,orrophho cocos Linn. Eupharbiocées 
Lonoeo schimperi Engl. Anacardiocées 
Looneo acida A. Rich.. _. Anacardiocées 
Leea guineensis G. Don. Ampelidacées 
bphiro lonceala~o Von. Tieg. Ochnacées 
Moesa ,onceo,ola Forsk. Myrsmocées 
Mangifem indico Linn. _. _. Anacordiac&es 
Maprouneo africona Mull. Arg. Euphorbiocées 
Moytenus senegoiensis Exell. Celastracées 
Mitmgyno ciiiato Aubr. & Pellegr. _. Rubiacéer 
Mussoenda orcuato Lam. ex Pair. Rubiacées 
Mussoenda erylhrophyllo Schum. &Thonn.. Rublocées 
Naucleo Iolifolia Sm. _. _. Rubiacéer 
Neobouion~a veiuiino Prain Euphorbiacées 
Ochno afzeiii R. Br. ex oliv. Ochnacées 
Ochna schweiofurfhiano F. Haffm. _. _. Ochnacées 
Olax subscarpioidea 011~. . Olacacées 

Ormocorpum bibrocfealum Bok. Papilfonacées 
Oricia suoveolens Verdon.. R”+acées 
Porinori kerslingii Engl. Rosacées 
Parinori curateiiifoiia Plonch. _, Rosacées 
Parkio filicoidea Welw. _. Mimoracées 
Pave+to lasioclodo Mildbr. _. _. Rubiacbes 
Phylianfhus muellenonus Exell. Euphorblacées 

Piliostigma Ihooningii Milde Redhae _. _. Césalpimacées 
Pilfosporum viridifiown Sims. _. Plttosporocées 
Pifhecellobium eriorachis Harms. _. Mimosa&s 
Polyscios fulvo Harms. _. Araliacées 
Proie~ eiliof+,i var. eiiioliii Wright Proteacées 
Psidium guojova Roddi. Mytiacées 
Psorospermum febrlfugum Spath. var. ferru- 

gineum _. _. _. _. ._. ._. _, ,. _, Hypericacées 
Psorospermum globerrimum Hochr.. Hypericacées 
Psychoirio venoso Petit Rubiocées 
Rondia maiieifera Hook. f. = Rofhmannia Rublocées 
Ricious communis Linn. _, Euphorbiacées 
Saolaloides afzelii Schellenb. Connarocées 
Sapium eii$ficum Pox. _. _. _. _. Euphorbiacées 
Securidoca longepeduncuiato Fres. Polygalacées 
Qondionihus preussii var. glober. Eng,. Euphorbioc&s 
Sfeganotoenia araliaceo, Hochst. _. Ombellifères 

Sferculio trogocontha Lindl. _, S+erculiac&s 
Sfereospermum kunfhianum Chami. Bignonacéez 
Sfrychnos sp~noso Lom. _. _. Loganiocées 
Swartzio madagoscariens,s Des~. _. Coesoipiniacéer 
Syzygium guineeose D. C. guioeense _, . Myrtocées 
Syzygium guineeose D, C. mocrocorpum. Myrtacéer 
Termioalia dewevrei Wild. _. _. __ Combretacées 
Terminalia gloucescens Plonch.. _. Combretacées 
Terminolia mocrop~ero GuiIl. & Perr.. Combrelacées 
Trichiiia roko Chiov. _. _, _. Meliocées 
Tricalysia okelensis var, oblonceololo.. Rubiacées 
Uapaco fogoens,s Pox. _. _. _. __ Euphorb,acées 
Uvaria anonoides Bok. F.. _. Annonac&es 

Vernooio omygdolioa Del. _. _. _. Compos&es 

Vifex doniono Sweet. _. _. Verbenacées 
Vifex modiensis Oliv. .‘, Verbenacées 
Ximenia ameimna Linn. _. _. _. _, _. _, O,acoc&es 

T0i0p 
Dere 
Ndio 
Gbazinga 
Gueth6 
Henga 
Mborodoua 
Kofio 
Nahéwé 
Mangaro 
Yekél6 
Babang 
Poa”Laowaiy 
Ngozidila 
y:; 

POpOm 
Teroli 
Tesankaya 
Tersingo ou 

Matagutgn, 
Zahi 

Kanga 

Zien 

Sossamboro 
ou Tidk 

Domo 
Tes*0 
Gueneso 
VeIebongo 
Bobo 
Goyavier 

Baud , 
Bouré II 
Tep0 

Z,nga 
Ndorkora 

HOrnO 
Ngothoyo 
Wi Bagna ou 
Djougo-Foouro 
Pamboli 
soguene 
Kobo 
Nakiri 
Zomoli 
K&X 
Bakoua 
Bakoua 
Bakoua 
Pauyanga 
BOldO” 
Dobo 
Cor 
Kosso!a 
Bakassoka ou 

Ndoi& 
Bi ou Bili 
BillbeIona 
Mi ou Mt,i 

Station 

G 
s 
G 
G 
s 
SG 
G 

: 
G 
5 
G 
5 

ubsponfont 

s 
G 
G 

ubspontant 
G 

: 
G 

l- Appetob. 

NA 
A 

A 

A 
NA 
TA 

A 
PA 

NA 

TA 
TA 
A 

NA 

NA 
, (Toxique 

s PA 

G 

: 
A 

TF 
TF 
PF 
PF 
F 
PF 
R 
F 
F 
F 

F 
PF 
PF 
PF 
F 
PF 
PF 
PF 

F 
PF 
R 
PF 

PF 
PF 

PF 
TF 
PF 
R 
R 
TF 
PF 

F 
F 
F 
PF 

F 
R 
PF 
R 

PF 
PF 
PF 
F 

FF 
TF 
F 
PF 
TF 
PF 
F 
F 
PF 

F 

PF 
PF 
F 
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titution du taois herbacéceDendantau’elle livrera I lianeux lorsaue le pâturaae a été correctement 
le sol aux brutalités de I’éroslon. 

Des résultats obtenus, il semble bien qu’il soit 
souhaitable de laisser aux terrains granitiques 
à fort relief la vocation forestkre qu’ils possèdent, 
cependant que sous cette forme, 11s pourront tout 
de même fournir une pâture arborée si précieuse 
en saison sèche. 

exploité en kon des pluies. Cette règle est 
alors la suivante : «Un terrain de porcours qui o 
été pâturé en saison des plum ne doit ps brûler 
pendant la saison sèche suivante. » 

b) RégIme des Feux : 

Nous wons eu l’occasion (9) de traiter du 
problème des feux de brousse et de montrer 
combien souvent on entamait un « dlologue de 
sourd >> à ce sujet en ne distinguant pas d’entre 
les feux, ceux qui sont à usage de l’agriculteur, 
du pasteur, du forestier (lui-même différent 
suivant qu’il agit en protecteur de la forêt ou en 
oménagiste de zones cynégétiques). 

Tous ces feux ont une justitkolion commune : 
l’élimination à bon compte (d’efforts et d’argent) 
d’un matériel végétal devenu indésirable. Tous 
ces feux ont un regrettable caractère : ils sont 
incontrôlés ou insuffisamment contrôlés ce qui 
accroît le côté nuisible de leur action puisqu’ils 
détruisent plus que nécessaire. 

En matière pastorale, l’énoncé d’une doctrine 
devient simple dès que l’on a constaté le peu 
d’action qu’il y  avait à attendre du feu sur les 

Sons doute, certains pâturages mal nettoyés 
devront être débarrassés de leurs encombrants 
refus. Pour ceux là, un feu dès le retour des 
plwes résoudra le problème et l’on sacrifiera à 
l’érosion hydrique une partie du sol bien que 
certaines sassons s’installent par des pluies 
suffisamment modérées pour ne pas déclencher 
un ruissellement trop grave et la perte des 
cendres. 

Reste le cas des zones de mise en différé qui 
correspondent pratiquement ICI aux zones de 
transhumance. II est nécessaire de brûler ces 
pâturages si l’on veut en tirer quelque porte 
en sct~sot. sèche. Là, un bon feu précoce ossez 
fort pour détruire les chaumes conviendra par- 
faltement en permettant un regain correct. et 
en étant cependant assez offensif pour le matériel 
ligneux. 

Tous ces feux ne seront néanmoins qu’un pis- 
aller, et 11s seront remplacés par d’autres tech- 
niques (Girobroyeur, faucheuse, etc...) dès que 
l’on en aura les moyens matériels et dès que ce 
ne sera plus économiquement aberrant. 
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Fig. 4. - Ce jeune Cunoo~o ne fera pas une feuille iniacte de’toute la saison 
sèche I’Annooo voisin restera intouché. 
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Fig. 6. - On re tordra le cou plus encore. mois tout ce que ce Lonneo peut offrir 

sera prélevé. 
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Fig. 7. espèces ligneuses, le bétail rien 

d’autre 0 explokr. - Le tapis herbacé très en fin de saison des 

pluies o. brillé et le regain très modeste a disparu depuis longtemps. 

Fig. 8. - Peu de feuilles du Dooieilio seront éporgnéer mois l’Amono derrière ne 
sera pas même emeuré. 
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