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RÉSUMÉ 

Monsieur Pierre MILLEVILLE a 
basé sa communicaton sur une recher- 
che qu’il a effectuée pendant plusieurs 
années dans le Nord du BURKINA 
FASO. 

II se situe à plusieurs niveaux : la 
parcelle. le troupeau, I’unitédeproduc- 
tion, I’èspace régional. 

II montre comment la sécheresse a 
révélé la crise des sociétés paysannes 
qui avaient jusqu’alors réussi, grâce à 
leur réelle maîtrise technique de la ges- 
tion de ces différents niveaux, à s’adap- 
ter aux aléas climatiques, et comment 
cette crise, liée à une saturation pous- 
sée de Pespace, entraîne la dégradation 
du milieu et de nouvelles stratégies 
individuelles parfois contradictoires 
avec ce qui apparaîtrait souhaitable. 

SUMMARY 

Mr Pierre MILLEVIELLE based his 
contribution on the research that he 
has been carrying out for several years 
in the north of Burkino Faso. 

His work covers several Ievels : field, 
fi’ock, production unit, regional area. 

Heshowshow thedroughthas revea- 
Ied a crisis in the peasant societies 
which hadpreviously used successfully 
their real technical mastery of the 
management of the various IeveIs abo- 
ve to adapt to climatic uncertainties, 
and how serious saturation of space 
results in the degradation of the envi- 
ronment and new individual strategies 
which are sometimes in contradiction 
with what would aooear desirable. 

RESUMEN 

El senor MILLEVILLE baso su 
communication en una investigation 
que effectua durante varios anos’ en eI 
Norte de BURKINA FASO. 

Se situa en varios niveles la Parcela, 
el rebano, la unidad de production. eI 
espacio regional. 

Demuestra como la sequia ha reve- 
Iado la crisis de las sociedades campe- 
sinas que hasta entonces habian Io- 
grado adaptarse a1 clima aleatorio, 
mediante un real dominic tecnico de la 
gestion en 10s diferentes niveles ya 
citados. Ademas como esta crisis apa- 
rece vinculada a una saturation exage- 
rada del espacio, se’manifiestian una 
depradacion del medio v nuevas estra- 
teiias individuales, que’pueden apare- 
ter contrarias a 10 deseable. 

L’Oudalan, circonscription administrative la plus sep- 
tentrionale du Burkina Faso, appartient, avec une plu- 
viométrie annuelle «normale» de 300 à 450 mm, à la 
zone sud-sahélienne, où une agriculture pluviale exten- 
sive coexiste avec un élevage semi-nomadisant. Les sys- 
tèmes agraires y présentent d’indéniables caractères 
d’adaptation aux aléas climatiques, mais les conditions 
nécessaires à cette adaptation sont de plus en plus mal 
remplies et l’évolution se traduit par une situation de 
crise que la sécheresse révèle et amplifie. 

MODALITÉ§ ET CONDITIONS D’ADAPTATION 
AU RISQUE CLIMATIQUE 

Les systèmes agraires ‘sahéliens rendent compte 
d’une forte adaptation à des conditions de milieu éton- 
namment variables dans le temps et l’espace et dépen- 
dantes en grande partie du caractère aléatoire de la 
pluviosité. Cette adaptation, qui révèle une connais- 
sance profonde de l’environnement et se traduit par 
une réelle maîtrise technique, est perceptible à diffé- 
rents niveaux : parcelle, troupeau, unité de production, 
collectivité rurale et espace régional. 

La pratique de semis du mil illustre bien la prise en 
compte du risque climatique. Réalisée sur sol sableux, 
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manuellement et sans travail du sol préalable, cette opé- 
ration réclame une quantife ‘de semences très réduite 
(3 ka/ha) et une faible débense de travail (8 à 9 h/ha). 
~OU< le potentiel de main d’oeuvre familiale, jeunes 
enfants compris, est mis à contribution si nécessaire, 
pendant un bref laps de temps. Ces conditions expli- 
quent que l’agriculteur accepte de prendre des risques 
considérables en semant à l’occasion de pluies très pré- 
coces et ‘sont “par ailleurs nécessaires, dans des sols 
très perméables à faible pouvoir de rétention, pour tirer 
partie au mieux d’une pluie isolée en semant le plus 
rapidement possible la superficie requise (surface mo- 
yenne de 2,5 ha par parcelle et de 0.80 ha par habitant). 
Le resemis partiel, parfois total, est unelpratique habi- 
tuelle, qui se répète souvent plusieurs fois jusqu’à I’ins- 
tallation véritable des pluies. Des semis tardifs sont éga- 
lement réalisés, traduisant le pari que le mil parviendra à 
maturité grâce à des pluies tardives de fin de saison. Le 
nombre de grains semés par poquet (plus de 50 en 
moyenne), leur étagement dans les 10 premiers centi- 
mètres du sol, contribuent en outre à accroître les 
chances de levée puis de survie de quelques plantules. 
L’agriculteur module enfin sa technique en fonction de 
la répartition de la fumure animale.sur la parcelle (en 
évitant de semer.trop préco’cement les zones les plus 
fumées de crainte de voir le mil ((brûler)) si les pluies 
suivantes tardent trop) et des caractéristiques de surface 
du sol (en sols de piémonts, semis plus précoces des 
placages sableux que des zones battues où l’eau ruis- 
selle). 

Les déficits pluviométriques plus ou moins accusés, et 
leurs effets sur le milieu, influencent directement les 
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choix opérés en matiere de conduite du troupeau. La 
recherche conjointe du fourrage et de l’eau met en 
oeuvre des pratiques pastorales diversifiées, fondées 
sur une mobilité de plus ou moins grande amplitude et 
suF une adaptation des rythmes quotidiens et saison- 
niers à la distribution spatiale des ressources aiimew- 
taires. Dès le mois de septembae le stock fourrager de 
saison sèche est en place et décrort ensuite progressi- 
vement, de manière,centrifuge a partir des points d’eau 
disponibles. Au furetà mesuFe de j’avancée de Ea saison 
sèche, le front de pâture doit se porter de plus en plus 
loin du point d’eau, cette adaptation graduelle nécessi- 
tant l’adoption de rythmes successifs faisant intervenir 
une période de plus en plus longue entre abreuvements 
(0,5, 1, 2, voire 3 jours). Des rythmes de plus en plus 
contraignants sont adoptes, et d’autant plus tdt que le 
stock fourrager initial était réduit, c’est-à-dire que fa 
pluviométrie de l’hivernage précédent avait Bté défavo- 
rable. L’arrivée des premières pluies, généralement très 
sporadiques, déclenche de fréquents mouvements de 
transhumance qui permettront auxtroupeauxde gagner 
des pâturages éloignés que l’absence de point d’eau 
rendait jusqu’alors inaccessibles: l’eau, en ouvrant I’es- 
pace pastoral, pesmet de retrouvea des conditions d’ali- 
mentation favorables et de rompre avec des rythmes 
quotidiens épuisants. Quant aux années de sécheresse 
trèsprononcée,elfesverront se décfencher plus ou moins 
tôt des mouvements exceptionnels de grande amplitude 
vers des régions moins défavorisées ou se généraliser 
I’apport de compléments alimentaires (provenant de 
cueillette ou d’achats sur les marchés) et Ea coummercia- 
Bisation des bêtes les pfus affaiblies. 

Les caractéristiques et le fonctionnement des sys- 
tèmes de production jouent un rôle déterminant pour 
limiter les effets de i& sécheresse. Agricuiture et éle- 
vage sont, à des degrés divers, pratiqués paf )a plupart 
des groupes familiaux et compCémentaires à la f0Ps suF le 
plan technique (apport de fumure animale sur les 
champs, consommation des résidus de cuiture par je 
bétail) et pour satisfaire Ees besains du groupe domesti- 
que : la production laitière permet de diversifier les 
rations alimentaires et de &imiter Pes périodes de sou- 
dure, la vente d’animaux, d’acheteF des céreales et [es 
produits d’importation indispensables. La possession de 
grands troupeaux (et leuF sous-exploitation), par delà les 
foncti,ons multiples que rempfit te bétaif, est un gage de 
limitation des risques. La cueillette de végétaux sponta- 
nés(fonio sauvage, bulbes de nénuphar, gFaines de Cen- 
~lr~.ci~l#lor~~...) permet de franchir les périodes cruciales 
de soudure alimentaire. Les migrations de travail Boin- 
taines (Abidjan en particulier) se traduisent en outre 
pour certains par des apports monétaires non négligea- 
bles. Souvent décisifs lors d’années difficiles. La coexis- 
tence de plusieurs actiVitéS de production et d’acquisi- 
tion Feprésente à l’évidence un facteur d’autonomie et 
de régulation de systèmes de p~oderction inscrits dans un 
environnement instable et soumis à des fluctuations 
climatiques imprévisibles. 

ALI sein de O’ensembCe régiona!, fa diversité des sys- 
tèmes agro-pastoraux semble enfin jouer également 
dans le même sens, celui d’une cohérence d’un système 
agraire complexe qui, associant des systèmes de pboduc- 
tion à orientations préférermelfes plus.ou moins mar- 
quées, introduit des règles de fonctionnement global et 
des pratiques de réciprocité limitant Ees effets du risque 
climatique. Qn ne peut faire référence à un systeme de 
production sahélien stéréotypé comme on ne peut Fé- 
duire les rapports compllexes entre agricufture et élevage 
à des rapports entre agriculteuss et éleveurs, qui n’en 
représentent qu’un des aspects. 

La logique de fonctionnement et de’repFoduction de 
tels systèmes repose néanmoins sur une condition 
nécessaire, celle de l’accès à un espace ouvert et sous- 
utilisé. Excepté le domaine cultivé, géré individuelle- 
ment durant quelques mois, l’espace est en principe 
accessible à tous, même si des droits particuliers s’exer- 
cent sur certains points d’eau, et si des consensus plus 
ou moins formels s’établissent pous attribuer à des 
groupes d’éleveuss des priorités d’utilisation de par- 
cours. La reproduction des systèmes d’exploitation im- 
p6ique par ailleurs celie du milieu, ce qui suppose son 
utilisation partielle, et donc une adéquation entre les 
charges humaine.et animale et les Fessources en cours 
d’années de relative pénurie, et non d’années à pluvio- 
métrie (normale», a fortiori excédentaire. Or ces condi- 
tions sont loin d’être rempièes aujourd’hui. 

SÉ’CHERESSE ET SATURATION 
DE L’ESPACE 

Le diagnostic qui peut être actuellement porté à 
l’échelle de la région est un constat de crise. L’accrois- 
sement continu de la démographie (1) aboutit en effet à 
une saturation poussee de l’espace et à une dégradation 
du milieu qui, dans cestains cas, peut être considérée 
comme quasi-irréversible. 

Les surfaces cultivées se sont étendues au même 
rythme que celui du croit de la population, aux dépens de 
sols à aptitude culturaje souvent marginale et sensibles 
à l’érosion ou des bas-fonds boisés qui constituent tradi- 
tionnellement fe pâturage de croix de saison des pluies 
(prairie à Panicum laetum). Dans fa plupart des anciennes 
zones de cuiture sur SO! dunaire, la jachère tend à dispa- 
raître totalement, sans pour autant que de nouvelles 
pratiques culturales plus intensives fassent leur appari- 
tion. L’espace cultivable est en voie de saturation com- 
plète, et glpbalement le système de culture perd de son 
efficacité, les rendements décroissent, les sols de pié- 
monts se dégradent. Wfême en année a pluviométrie 
satisfaisante, [‘auto-suffisance céréalière 
n’est pas assurée et I’Oudalan fait chroniquement appel 
à l’importation de céréales en provenance de régions à 
dominante plus agricole. 

Le cheptel s’accroît également, même si Oes séche- 
resses prononcées jouent un rôje certain’de régulation 
des charges. L’espace pastoral se trouve saturé et la 
dégradation des parcours s’amplifie, atteignant dans 
certaines situationssensibfesun point de non retour. La 
réduction progressive des disp0nibilités fourragères ag- 
grave évidemment le déséquilibre entre la charge et les 
ressources, et la dégradation du milieu s’accélère. La 
disparition de la végétation ligneuse et hesbacée sur Ees 
glacis s’accompagne de celle du revêtement sableux et 
d’un accroissement du ruissellement qui ne peut qu’ac- 
centuer les effets d’un déficit pluviométrique éventuel. 
Ces pratiques paStorales tendent elfes aussi à se dété- 
riorer. La mobilité du bétail, sauf circonstances excep- 
tionnelies, diminue. La tailfe réduite de nombreux trou- 
peaux ne justifie plus le recours a des transhumances 
longues et de grande ampleur;et durant la saison sèche 
le bétail se trouve, excepté dans l’extrême ouest de f’Ou- 
dalan, bloqué dans des portions d’espace limitées autouF 
des points d’eau, rendant sans objet l’adoption de 
rythmesdeconduitecontraignants maisefficaces. Dans 
certains groupes, l’absence de gardiennage se généra- 
lise. 

(1) La densité démographique est de l’ordre de 7 habitants au km’ r?n 
moyenne, croissant à un rythme de 2 % par an environ. 



La dégradation conjointe du milieu et des pratiques 
explique que l’efficacité des systèmes agro-pastoraux se 
réduit en même temps que s’accroît leur vulnérabilité à 
toute agression de l’environnement. Les besoins alimen- 
taires sont de plus en plus mal couverts par les deux 
activités de production dominantes, et le recours à des 
palliatifs de survie s’impose tandis que s’amplifie le 
mouvement de migration lointaine, véritable hémorragie 
qui, dans certains groupes ethniques, élimine de I’Ouda- 
Ian près de huit mois par an la quasi totalité de la force 
vive de travail masculin. 

La sécheresse joue bien entendu dans un tel contexte 
un rôle d’amplificateur, agissant en synergie avec les 
autres phénomènes et révélant, parfois dramatique- 
ment, la situation de crise larvée préexistante. Des seuils 
de rupture sont atteints, affectant à la fois I’environne- 
ment et les systèmes de production les plus fragilisés. 
Cet impact de la sécheresse ne peut donc être compris 
que relativement à l’état de I’écosystème qu’elle affecte. 

Le constat de crise qui peut être dressé à l’échelle de la 
région tend à masquer la grandediversitédessituations, 
témoignant de la coexistence de systèmes plus ou 
moins vulnérables et ne subissant pas les mêmes 
contraintes aux mêmes degrés. Certaines portions d’es- 
pace sont ‘plus saturées que d’autres, et le stade de 
dégradation des différents milieux est plus ou moins 
avancé. Les divers types de système de production ont 
subi de façon très contrastée les épisodes de sécheresse 
de ces quinze dernières années, qui semblent bien avoir 
accru la diversité et la disparité dans l’ensemble régio- 
nal. Dans un espace de plus en plus saturé, en voie de 
dégradation rapide;les relations de concurrence et d’an- 
tagonisme tendent par ailleurs à prendre le pas sur les 
liens de solidarité et de complémentarité (entre cellules 
de production et entre secteurs d’activité), d’autant que 
cette saturation se trouve accentuée par l’incursion de 
plus en plus fréquente des troupeaux en provenance des 
régions situées plus au sud où l’emprise des cultures a 
considérablement réduit ledomainepastoral disponible. 

Cette évolution régressive globale contredit, dans le 
cas évoqué, la thèse de BOSERUP selon laquelle I’ac- 
croissement démographique constituerait un moteur de 
l’innovation et de l’intensification. Loin de se transfor- 
mer dans un sens de productivité accrue, les pratiques 
se détériorent, accélérant ainsi les processus de dégra- 
dation du milieu. Les objectifs et stratégies individuelles, 
bien que parfaitement rationnelles, s’avèrent en outre 
de plus en plus contradictoires avec ce qui apparaît sou- 
haitable, sinon prioritaire, à l’échelle régionale. L’ac- 
croissement du cheptel l’illustre bien, l’exploitation de 
troupeaux de fort effectif représentant pour l’éleveur un 
gage de satisfaction des besoins et de limitation des 
risques, mais induisant au niveau de l’espace un phé- 
nomène de surcharge et de dégradation du milieu. Ce 
n’est sans doute pas la moindre des difficultés que ren- 
contre une recherche pour le développement que de 
proposer des types d’actions susceptibles de concilier 
des objectifs divergents, voire contradictoires, et de les 
organiser en un programme cohérent d’intervention. 

QUELLES PEKSPECTIVES POUR LES RECHERCHES 
SUR LES SYSTEMES AGRAIRES ? 

L’exemple envisagé ici trop brièvement (1) loin de 
constituer un cas exceptionnel, rend compte de pro- 
blèmes majeurs qui se posent actuellement à une 
grande partie de la région sahélienne. Sans rentrer dans 
le détail de recherches qu’il serait souhaitable de pour- 
suivre, d’intensifier ou d’initier, peut-être est-il possible 
d’en dégager quelques principes très généraux à la 
lumière de cette analyse de situation : 

- Envisager la sécheresse sous l’aspect de ses inter- 
relations avec d’autres facteurs de transformation des 
systèmes agraires sahéliens, tels que l’accroissement 
démographique, la monétarisation de l’économie fami- 
liale, l’extension d’une culture de rente, l’évolution des 
prix et des circuits de commercialisation, la diffusion 
d’innovations. 

- Approfondir la compréhension des stratégies pay- 
sannes mises en oeuvre pour lutter contre les effetsde la 
sécheresse, en les situant dans le fonctionnement global 
des systèmes de production et des systèmes agraires. 

- Faire porter l’analyse conjointement à différents 
niveaux, seul moyen de comprendre une réalité com- 
plexe, d’en révéler les règles de fonctionnement, les 
contraintes et les possibilités. Un diagnostic dépend en 
grande partie de l’échelle à laquelle il a été porté (exem- 
ple des rapports agriculture-élevage), et le niveau auquel 
un problème est soulevé n’est pas toujours celui où ce 
problème pourra trouver une solution. 

- Accorder autant d’intérêt à la diversité qu’aux 
normes. Les typologies fonctionnelles et d’évolution 
demandent à être développées et affinées, et un effort 
particulier est à ,faire pour appréhender les relations 
dynamiques entre systèmes de production au sein de 
l’ensemble régional, non réductible à une juxtaposition 
de cellules de production autonomes. Ces approches 
devraient aider à moduler les propositions du dévelop- 
pement et à concevoir avec les agricukeurs et éleveurs 
les moyens et méthodes d’une gestion collective de I’es- 
pace qui s’impose en étroite liaison avec les actions à 
entreprendre en matière de protection et de régénéra- 
tion du milieu. 

- Poursuivre les recherches sur les relations et 
échanges qui interviennent entre zones écologiques 
différentes, certains problèmes pouvant sans doute être 
résolus par un renforcement et une diversification de ces 
liens de complémentarité. 

- Aider la recherche expérimentale, agronomique et 
zootechnique, à orienter ses programmes et à définir ses 
priorités. La saturation progressive de t’espace en condi- 
tionsderisque climatique élevé pose des problèmes par- 
ticulièrementdifficiles à résoudre. II s’agit, à la fois aux 
niveaux du milieu et de son exploitation, d’accroître la 
productivité tout en réduisant la vulnérabilité. Ces deux 
exigences du développement régional posées à la 
recherche sont-elles véritablement antinomiques ? 

(11 ./I n’a pas été possible. dans ces quelques pages, de falre état des 
résultats et enseignements des nombreuses recherches (dont le projet 
LAT~~Mared’Oursi-)etdesexpérlencesdedéveloppelnent(enpartlcuIler 
celles entreprises par la UDR et I’ORD du Sahel) qui se sont déroulées 
dans I’Oudalan au cours de ces dernkres années. 
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