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L90ASIS : 
LE ET REALITES SOCIALES 

DanleE DUBOST * 

Cbmmunication pr$ser&Se au sf$minaire sur les “L@s syst.4mes agric&s oasiens” 
Tozewr ~Twt7isir$9 19-2 I novembre I988. 

..:.: _.<. 
:$ (c... au milieu des saMes de PAfriqwe, du Côt& des Myrtes et de /a Grande L@is (Tripoli) est 
!$$ âne vile nommde Tacap (Gabes) dont je territoire est d’une ferMit qui semble tenir du : :.:.: 
3; prodige et qui est dwe d un exc&nt systhme d’irrigation. C’est 121 qu’on voik croître au-dessous 
:;& db grandpa/mier, un olivier et au-dessous de i’oiivier; em f@ier...D (PLBNE LANCEEN, 77). :y::.{ . . . . :.:. . . . . . . . . . .:.... 
32 Prodige vaatmewt, qui fa% tenir un figuier sous un olivier et le tout sous un palmier f. 
$$ Comment expliquer en effet, fa prodigieuse fer-GI%6 des oasis de PLINE, quand aujourd’hui, nous :... 
$$ avons &a preuve, maintes fois réiteree, que les conditions adverses font de I”agricu%ure oasienne 
~5 un labeur quotidien aux biens maigres résullats ? 
;$@ Mais qu”importe, ce texte court est demeure fondateur d’un mythe bien ancre dans la pensée 
$2 cow%empcxaine, tellement bien ancré qu’il a pu traverser le XXème siècle, pourtant si riche en 
$$ retournements, sans jamais etre remis en cause, ni même simplement être examiné d’un peu plus ,_:.:. 
.;y$; près. 
Z$$ Survenue du fond des âges et submergeant l’horizon du voyageur, recru de fa vision démesurée 
$$ de ta hamada ou du reg, quand ce n’était pas du moutonnement aveuglant des barkanas, il ne faut 
&:i_ pas s’étonner que E’image de B’oasis se soit imposée comme celle de l’équilibre, de t’abondante et 
.‘~~~l & la p+i&essem :.:::y:. 
.:.:.:.:. 
:!3 &“ombre tant desiree des phoWx, le ruissellement des &guias, le pietinement des bourricots, y;$; 
$$ E’affafrement des jardiniers Qtaient autant de signes de I’etonnante conqu&e des hommes sur la 
‘sjs. : :.:.:. desert, la preuve spectaculaire que ce jardinage concentré &a% la victoire d’une agriiufture geniale 
i33 et entêtee sur fa fethargie minerale environnante. 

* Universil d’Angers, WR Environnement Bd Lavoisier 4WOO ANGERS. 
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i;iii: Ce constat immediat n’a ete analyse par la suite que pour en justifier le bien-fond& II est admis une 
$$ fois pourtoutes que l’oasis du Saharaseptentrionale est constituee partrois etages de culture : ~Les 
:iT: palmiers protdgent deux strates de culture, arbres fruitiers et cultures c&&li&e.s, fourragères . . . . . 
$: etc... u J. DRESCH (1982). ~Sous les palmiers poussent de nombreux arbres fruitiers, tandis que 
iip; le sol est occup$ par les champs de c&ales et de l&umes*. (Y. LACOSTE, 1987). . . . . . . . . 
:;:::;::: 
Tz Ayant passe plus de vingt ans a sillonner les palmeraies algeriennes, j’ai lu pendant longtemps sans 
2 sourciller ces descriptions qui se repétent un peu les unes les autres, persuade & l’evidence que 
$?j: c’etait PLINE L’ANCIEN qui avait eu raison le premier. J’etais d’ailleurs conforte dans cette idee par 
$,i l’avis des meilleurs spkialistes de I’agricufture saharienne : 
$$i 

WEn climat aride, l’oasis constitue le 
modhle le plus achevh d’association complexe : la suppression de certaines cultures sous palmiers 

;;;& se traduit souvent, à plus ou moins long terme, par une rt5duction radicale de ses potentialités de 
“: production... u BALDY (1986). 
:.... . . .,.... 
Z$ Plus encore, ces trois Btages forment un système ecologiquement fonctionnel, dont la cohesion est 
$3 assuree par la complémentarité d’inter& 61 faut prendre bien 9arde de rompre cet Equilibre 
$$ P&aire : la palmeraie devient une biocenose ou un écosysteme (BRAê DE LA PIERRERIE, 1988) 
. . ,_izs et il faut agir à l’interieur comme dans un magasin de porcelaine : #La mise en valeur agricole 
:y; consiste à mettre en oeuvre des technologies adaptees auxconditions bcologiques afin d’initier des 
3? 
:.:::::j 

hsysthmes domestiquh en Equilibre et capables de se reproduire-. (TOUTAIN, 1984). 
::.. : 
$i:i: 
I;;::; 

Il ne s’agit plus d’un systeme de cuture, methode tres humaine pour produire aux moindres frais 
de la nourriture, c’est un complexe naturel, quasi climatique, impose par les facteurs kologiques. 

I?i Ce terroir, témoin d’une iipoque technologiquement depassée, qui doit tout à f’effort des hommes 
.::jjil .:. et par là même comporte des imperfections, demeure dans l’esprit des agronomes, le resuitatobligé 
;$? de I’action conjuguee du climat, du sol et de l’eau, que le genie traditionnel et ancien des fellahs a 
,.I;<~ harmonieusement additionnes. 
:.: . . ,. 
:T. Et si aujourd’hui, tout paraît un peu dcQradé par rapport a la vision idyllique d’une tres abondante 
i:,:i’ littereture, si les Sahariens importent massivement k~s laitages, les fruits et les fegumes du Nord, 
:;G: si le blé vient de la Beauce ou du Canada, si les dattes se rarefient sur les marches, ce n’est pas 
izz parce que fe système est inadapte, c’est parce qu’on ne colmate plus les breches, qu’on ne travaille 
::‘Y:: pas assez, qu’on n’investit plus, qu’on Qmigre, qu’on est trop nombreux a nourrir...etc, et en 
$3 adaptant méthodes et matériaux nouveaux, on pourrait retrouver la fertifite prodigieuse des 
+g Anciens. 
::: 

% Dans cet article, nous observons qua les palmeraies anciennes portent en elles, bien souvent, leur 
;;i maledicaion tkonomique et technique. Ces d&auQs originels, acceptables dans le contexte de 
i::~~~;~ l’agriculture de subsistance deviennent rédhibitoires aujourd’hui dans une économie de marché. La 
‘12 conclusion, non négligeable il est vrai, est qu’if ne faut perdre ni temps ni argent à tenter de restaurer 
:iilll:’ et rendre productifs des jardins condamnés. 
:..,:. 

.’ :.:. ‘1 Cette assertion, gravissime pour les habitants de l’oasis, ne doit pas non plus être comprise sans 
:T discernement. Nous apportons des arguments en nous livrant à une critique en r8gle de l’oasis 
:::z.:j: traditionnelle et des tentatives de sa reconstitution. Ce faisant nous ne pretendons pas detenir pour 
.-:;:,:: autant une repense technofogique définitive et universelle : celle-ci reste à inventer, cas par cas, .:..:: 
;:zi: région par region. Encore faut-il pour y parvenir instaurer un champ de reflexion, evaluer les 
::4:;:: matériaux h notre disposition, repousser un peu plus loin le cercle de validité des concepts que nous 
::j::: utifisons. ..:: :.. 

.:&j Cette remise en question doit être positive : d’autres solutions existent, rationnelles, tout aussi .::: 
:..:::j: naturelles que la vieille oasis, beaucoup plus conformes aux moyens et aux besoins actuels des 
‘:, gens, pas plus importees ou plus impérialistes, certainement plus synchrones avec le reste de 
.::ji I’aCtiVité konomique du pays tout entier. .:. 

.$ Nous pensons plutôt qu’il faut être avare de l’eau, si rare dans ce pays sans pluie, et du labeur des 
‘ji.. 
“? 

hommes, si penible dans la fournaise estivale. Ces deux facteurs reunis doivent servir a nourrir les 
gens, à les libérer des contraintes alimentaires, à leur permettre d’acceder aux standards de la vie 

.:...G moderne. 

.c. La question qui se pose aujourd’hui est celle ci : doit-on, comme nous y incitent les sp&ialistes 
3 faire passer le développement agricole par la resurrection des vieux terroirs ? Ou sinon, doit-on 
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Sauf des cas paticuiiers, où B’on dhpençe d3 krgsnt pour fair3 
de I'agricubture (bases p&d&es, jardins ~&&m&3ls, statisns 
sxpérimenta~es), iE est bwident que Ea pmductivitb agricole est 
partout Erès faib&e dans les oasis alg&riennes. La rûnd3ment 
moyen du dattier est générdemml 1-~-&.3iosm : Cg dépsse 
rarement bs !50 kg et ii ûst pEus souwwt a8dour dz3 15 â 20 kg. 
La prduclon dréaEEém a gzmzxsque &spm et k3s Euzomièms QZd 
autres cultures foumagèr~s son8 de p3u d”8mpaMee. Des 
arbres fruitiers ? 86 ny en a nullement dans !es oasis I Pogga~z~ 
qui manquent d’eau et pas plus dam B”Chc3d RhCr, tmsp sak5. 
Seuls le F&Zab et sans d0tnte un p3u EI GaE& prcduis3nt pour 
!a 6onsommati5n FaméBide des oraiiges d des gmahfâs ou das 

figues. 

La strate fruitière r&SF présanle ml uéaEit& que dans les oasis de 

Ba steppe, à Boom Saada passxemple. Les K3gmes actire!Esmsnt 

era pleine exFensiow ne prockkent des quantités mmmemialisa- 

Mes que pour les FO~~~C?S de Touatee pour Oû marakhage ~UFBUB 
des grandes villes (Biskw, Ghxdaia, OuargBa). Bien souvmt 
d'aiNetirs CetFe pmductiow s'exme en deRorç das palmeraies et 

deI"~cienneoasss.GFs~~rrai~ereeet~cienne,a~~s~6e~sEbs 
prmières d%scripti0ws non mértir3s das WQyagsuw. &a ms 
cas, CB I'tiwée des milétair3s fraqais, El n"t%ait aercunemeat 
question de prospérité et après queiqeres années dbccupation 
c'3s.t plut5t um txmeti de plaintes de la pati des officiers 6s 
affaires indigènes : leur oasis est en d&msm, Des hcmmes 
émigrent, il ne reste plus que des snfa&+ des f3mmes 3t des 
vieilards, on ne mange presque jamais da wiand3, BS pûwois 
d’achat est quasiment nu!, sauf pour krgent des pensions 
militaires ou des mmdats des BmigrQs... 
A quamd remowb3 ce marasme ? 

A lire ses hésF0riens, or3 peuF penser quo si âge d”a~ II y out, 6x3 fut 
sntre le IXkma et le XP séède, quand Ees Obaditss coonMlai3nt 
l8.s saiawawx. Quoiqifen dkx3 4. BES3N gt957], E”abowdanm 
des ruines de ksowdans Ee Toerat et le Gourara n”3st peut &3 
pas whérement du3 B la migration des paheraies cmdam- 
nc%s par b’uswe des kggaras, et sans d’aucaene manière 
r@ssUscIFer les piroguiers des lacs Ubya ou Fleuris, on put 
sdmett~e que Ia richesse du commerc3 m%i&vti a permis 
l’établissement d”une popu!atbn sinon plus ~~mbreus0, psut- 
âtre pbs puospém qu”aujow&wi. Comment expliquer ie ksar 
d'El Galba parexempb, deptis iongtemnpsabm&nnB kxsde 
krrivée des Fmçais ? 

Seules Paccumuialon de richesses et ea foumitwe d’sscbes 
par 18 commerce caravanier ont pu assww, grhe aux invesls- 
S8bTb3& fonciers (puiFs ou h%ggaraP plawtafiows) la surwie de 6es 
sysFèmes amciews. Un autre facteur dbrigine agron0miqwe non 
signalé je~squ’ici, mais qui naus pam!t d’une 6Sartb aweepglmte 
3st le passage dans les oasis des impr3M~~~61tes czavanes 
uhameliéres : phMors milbars Eh’animaux qui devaient fournir 
me quanlté importante de fiente propres Ea feti&iser les jardins. 

Les conditions fkonomiqmes qui r6gnaient brs de Sa cr&atiow da 
beamoup des oasis étaient certainement beaucoup pbs Favo- 
rables qu’aujourd’heei. Les uestes da %drata proepwewt qea”en 
Diein cceurdu d6s8rtrégnaitune6ertain.e aisance. El 3sFvrai qse”à 
x?tte époque I’oasis était 1s soutien bgistique d’une ahiF 
:ammerciaie et répondait parfaiFemenF à son objet. Elie devait 

fournir Fout3 e’antie !a subsisPanm cb petites aggEam6rstions 
urbaines mndam$es & kd.ment et & I”auFos~ffisarw ali- 
mentaire. Cet%3 nbssi% a&3 est I ~“arigine du mblange d3e 
CuQhFss dans Ebasis. E&s &FFes éFaiewF BE3 bas% d3 Palim~nFatioR 
avec les oéréak3s, mais, pour Lx5 plcrs rides sains doute 2 falLai% 
!a &vefsil6, dest $8 dire des Swéts 5t queEqumes bQmw0. A 
cowsF&w !a pwmFé variétamts das uns et das autres dans 
s’assis iradkionnek, gageons qu3 63 type d3 production n”&aiit 
pas essentiel. II fak&arassi nowirtes animaux, ess3aliellement 
das ânes, des &èvms et queiques mout3ns db913 race pah~- 
fi&re A psil ras, ios D’RRPeHE. 

ce méhge des cza&m3s n’ûst pas spQdfiqus des oasis et on Ie 
r3inx~c daabs bûatmx.ip de sysF&nss ~aditionnefs, du verger 
de Harmandie au jardin d3 cas0 tmpimB, en gh&ai chaque f& 
qu’itait impo&e me certaine autarcie aEimenFair5. 
En B’;a&sena de grades a@m-&ations ctktines, chaque vil- 
lage (les kso~la devaient au plus compter 2 B 3oOO habitamiEs) 
pourv0yaiF B SQR ordinaire SF se satisfaisait &me Qcsnomie de 
@OC s’cpposmt â la puQducticn de FqmntiFéS irnp5rnBânbS d’ex- 
!%3dewts qui w'auwiant pas fvcw&é pmn3us. Méme modesFe, 

I'oasis de Mpoque étail te support obRigé de la survie des 

groupes s&entaires. 

En reconstituant I’histoire des oasis du !%‘a!~ (MEWClER, 
1 g22), on s”aper~iFque i’organisafion sociale &a&toute anI& 
Fourmh wers la mobilisation et G’bconomie d’une 3au we et 
incertaine. Le foncaiomwment rS.3 E’sasis w”Qtait pas seulement 
d’ordre agronomique, il Btait appuyé par i”ext&me c5Résisn de 
s8s &abitanFs, rQgbment6e par bs djaamas. k%uFosubsistaance 
était assur A raison ck3 Ei palmiers par habitant 3% lorsque la 
popuiatiors augmmtait et qubn &ait parwenrs Ce E’wtilisaticn 
maximab des possibikbs 0n 3au, ii fallait Bmigrer et crber plus 
iain une autre palmeraie, d’0iI E”essaimag0 des villes ibedites 
avec M’iane et Gu3rraÊa. @3tt3 autarcie ahmenFai~3 s”3sF 
maintenue pendant longtemps, elfe ch3 mxm dans un certain 
nombre d’3ndroi‘cs isok% (les petiF3s crasis du 'F&uat CU ch 
Ttdibla eau encor d3 Erg Ckcidsntai...J, tempérbe par des 
é&msages dont les acteears nomades et chamebers és”auFrekis 
sont remgdads par des cammsr~wts camionneurs. 

h r3wanckse, da6w les pius graB1ds cenkres, tous rehk par rouF3 
ou par avion. k%vobution s’esF pr&zipiUe touS au cours de Ea 
deuxibma moitié dra sWe. 
Aujourd’hui, Bagage eseçclsnpaèeernenreoflrnee, fes oasis a!gB- 
tiennes sant dans me exubérarate pétiad~ d'u~misatfon et 
d’industriakatisn (BESSGENp, 381 plein d&0loppemeat d&mo- 
graphique aussi, et les S&&?ens sont en%& de plein pied dans 
C’bconamie de marchB, quand c0 n’est pas dans la sacif% de 
cornssmmatiow CE hcidentak 

A b-rai dke tcx8t a bas&& au d&ere d3s anr&es &l pandant 
kSque!ieS 81 est d8V3nu éVid3nt qua b'0ask RQ rbpondait pb& $ 
sonobta%.~Bvo[utiowsapeassne~~~eat&o$seFvae~GRaacPaBaozi 
les agriculteurs ont d&eti la wieille pahseai3 en cows &&a- 

nisation rapide, pour s”instaMer 3r1 amont dans I”oemed. Le mou- 

vement s’est amplifi avec La loi sur E’accession A &a propribtb 
Fcmd~m et les candidaFs agricuiFeurs n’ont pas cher&& à 
iww3str &ns Ie vieux terroir, mais plutôt B en crber de nouveaux 
maigr6 les difficubF& ‘teoRniques. 

Le dQ!in des oasis n’a donc rien ik woir awec une p$joraticn du 
climat, aggravés par une d&ert#icatian d’origine anttwopique, 
il esF simplement dO à des fact3urs 6conomiqu0s : l’oasis 
façoonarbe pour E’awtasubsistance est incapable de produire Pes 
excédents 6ommemiakables alimentant Mconomie de mar- 
ché. 



!$ 
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essayer de recopier ce qu’on a si bien ~OUI$, sans doute à tort, au moins pour notre siMe ? Ou 
encore peut-on s’affranchir des vieilles m&hodes et jusqu’à quel point ? 

z:. Que doitsn garder ? Que doit-on rejeter ? 
? Les r@onses ne sont pas seulement d’ordre agronomique, elles touchent avanttout l’économique 
2 et le social. Tous les analystes du d&eloppement rural en conviennent : les stratbgies qui ne 
z donnent pas la priorit6 aux intMts des acteurs-agriiulteurs sont irr6m6diablement vou6es à 
jiji:ii l’khec. Les paysans ne savent pas tout mais ils savent compter. Ne r&ondant plus à son objet, 
i$; I’oasis peut-elle être converkie à I’agriculture moderne ? 
i;i;; Commen~ns par examiner les difficult& techniques et voyons le prix B payer pour les surmonter. 

I - L’ETAT DES LIEUX 

.:.:::<.: :.:.:.:.:.:.:.:.:::,:x;:::::: ::<: . . . . . ,...: .:..... :.:.:: .: ,:...: i-l:,,i,,;,~~~~~iit~~~t,~~~:~::~.:..~ 
PI est plus facile de tuer une plante par I’exc6s d’eau que par la skheresse. L’irrigation crkte 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..: . :fi:.:::::~::::::::::: . . . . . . . . . .A.. ..::? ..,i,i,:,:~~ope~~~:.:~.~:~:~ . ...:.!::::: 
nimxsaircment une nappe phr6atique d8s qu’une couche sous-jacente impermbable retient l’eau 

:.. ::::: .::.:..:.:.::.:.:..:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.....j.j..j en surface. Même awec des capacit6s exemplaires d’adaptation (pneumatophores du dattier), 
aucwne culture, dans t’&at actuel des techniques, ne peut s’obtenir avec une nappe d’eau 

., ,.. . . . . . . . . . ., ,.,. . . ,. . . . . . . . . . . . . stagnante, car le ph&wm&ne evaporatoire saharien a t6t fait de la transformer en marais salant. La ,::::.:,: :.:.‘::::::(:::~.:: :,~,. .::.::. .:. +Ii:i::~~~~~~ ~.~f&&Qj&:::::. . ..j 
::““~~~~~~~~~~~~~.~,~~.:~:~:.~:~:.~ 

n$cessi% est alors absolue de drainer, c’est à dire d’assurer une Qvacuation des eaux de lessivage 
..:.. qui seules permettent de wntr6ler la salure du substrat cultiv6. Cette Evacuation ne peut s’obtenir 

qu’avec un exutoire prhsentant une pente suffisante pour autoriser l’auto-nettoyage des fossbs de 
drainage (ou des tuyaux perforés). 
Lorsque ce drainage n’est plus assurh, l’accumulation de sel est tr&s rapide (1). 

. . . . . . . ..,.,..., :::::y.:.:.:: y: . . . . . . . >>:.:. . . . .,...,,, j.;: . . . . . :. ..:..~:~:.:..:: Malheureusement, pour des raisons Evidentes de topographie, les oasis sont condamnees h subir 
” ‘.:;.....‘. j::ji:‘-a~::~~~~~l~~~~e~.:ii:::i: 

. . .: .,.:, :,:. . . . . :::, >.: ..,:: : . . ..: -:. .’ : l’invasion du satant. Compte tenu des moyens ancestraux, les palmeraies anciennes se sont .: .+;.;:gnckerane .Jsnt::i::: 3,; .:::. .A... :,.: .:: ::2;.:.:: ..:.:. :. :.. ..::.:::...+.: ::: . . . . :: :::::‘:::: installées dans les points bas du Sahara, là. où la pr6sence de l’eau était certaine : (Oued Rhir, 
,;. ::::““mg,. rmpraïsaeea-: .j 

.i.:::.::.. :. ..:.: . . . . . . . . . . ., . . ., Ouargla, El Goléa), ou sur les flancs gh5ralement peu inclin$s (Gourara, Touat, Tidikelt). Dans le 

Exemples 

* L”OuedR~ir, @ion datti&e par excdlem3, est aussi le pays du sel. L’6vacuation des eaux de lessivage a impos8 le creusement d’un 
grand canal d’évacuation sur 150 km du Wd au Nord. Des travaux r6cent.s et coûteux viennent de le redimensionner de façon 
spectaculaire, mais in&itablement, comme nous e’avons obsew6 des 1985, les d6pôts d’alluvions et l’invasion des Phragmites, ont MS 
viF8 rendu n6cessaires de nouveaux curages : d’El Goug B Oum el Thiour au bord des grands chofts, Ea pente ne &passe pas 1 pour 
mille, il en faudrait trois fois plus. Même si on s’accomode de cette pente longitudinale, le profil transversal t&s plat, condamne de nom- 
breuses palmeraies qui n’ont que quelques métres de d6nivel6e avec le cana! principal. Avant les grands travaux, les palmiers de I’Qued 
Rhir étaient certes dans une situation cataslrophique, mais il n’est pas du tout SOr, Qtant dom16 le temps éle r6ponse des palmeraies 
d6jà âg6es, que des surplus de production viennent récompenser cet 6nonne investissement. 

* Le bilan est tout aussi dramatique à Quargla et El Goléa. Là encore des investissements importants, surtout à Ouargla ont BF6 
&cessaires, car if a fallu construire une station de pompage pour relever les eaux et faire baisser le niveau du choft en rejetant plus 
loin les eaux us.&~.. 
A El ûoka, un drain mapnn6 parcourt la cuvette de ME au SW mais il S’ensabale en Permanence et la diffkence topographique avec 
la S8bkhaeSt trop faible pour rendre possible l’assainissement d’une très grande partie de l’oasis. Dautant plus que, comme dans toutes 
les r6gions d’art6sienism3, des fuites OU des 6coulement.s mal contr&% viennent a[imenter la nappe phrfJatiqu8 qui se gonfle l’hiver 
et peut tout au long de l%tB alimenter par évaporation le stock de sel. 

l Quant aux palmeraies du Gourara, du Touat et du ‘lisüksl, elleS sont condamn6es Par l’épuisement des foggaras B glisser v8rs la 
s8bkh (J. BISSON, 1996). Coin&s entre le sable et le sel, ces oasis ont un potentiel & production presque d&isoir8. Limitbes en 
Superficie par h force des choses, di8s ont, en outre, un parcellaire et un syst6me de maj8n qui favorisent les pertes d’eau et interdisent 
Foute circulation que ce soit de chanette ou de remorque. 

l Tous ~8s cas sont spectaculaires, mais,‘pour faire une bonne mesure on peut relever encore l’évolution régressive des ghout par 
salinisation dans le Soufque (BATAILLON, 1955) a bien mis8 en évidence indiquant même un8 accumulation de sel &sy&tique dans 
lescuwttes. Le d+ôtdes SAS finit par rendre le substrat imperm6able à la remont6e capillaire de I’eau phr6atique et conduit& I’abandon 
progressif des jardins ou à des travaux toujours recommenc6s de decroûtage 3% de &ro&hement. 

l Un dernier exemple, S’il en fallait encor8, est la dégradation des eaux phrbatiques du Mzab. Dans la vieille palmeraie, la wnductititb 
passe de 500 mmhos 8n amont (0,4 S/I), g 1500 mmhos auprès du premier barrage pour atteindre 3000 dans la partie m6diane et 8000 
en aval d’El Ateuf 1. Les eaux des Puits de Oa palmeraies sont pour la plupart imbuvables et si on ne se contente pas des eaux de l’AIbien 
(A la limite de la potabilit6) disbibu6es par les S8WiœS de la ville, il faut aller puiser dans les puits d’amont. 

1. hx une eau Ph~We cotmm 10 Q de Sels Par litre et proche de la surface (40 cm par exemple). II se d6pose 5 tonnes de sel à l’hectare au cours d’une 
Seule SJMe. Les eaux d’irr@tion &W 96ntWement S~I&% (2 B 8 9/1) on comprend que la lutte contre cette accumulation devient un imp&auf permanent. 
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mei%leear des cas, Ees jardins sont implawtfk sur !es terrasses d’une vaMe (RA’Zab, Saoura). IE en 
résdte que Ees exutoires de d~ahagje sont trbs souvent insuffisants et que Peur pente trop faible im- 
pose des curages incessants sans pour autant arm%orer durab1emmt R&at des cultures. 

Cie n”est QUQ dam qudquras cas cmmnnés dc3 oèkmss%5, que 16 chiwagt3 sst satisfaisaeît. Le 
p&im&re de WRamsa imtaliQ dans me immense daycde 855 ha est PWJ d’earî dKsinage natur%! 
facilitb par aa motphobgie karstique des bancs cdeaires sws-jacent y trouve mème Idrf bétoir 
QG avde ~~~é~a~~~~rn~ Bescrp~es ch3 sueds qui d&muchsnt dans lacuvetk IE n’y a pas& seE rmlgr6 
E’irrégatisn avec Mm3 eaks P 23 g/t et tes palmiew y sm d6MX fQiS pkers %Sets que dans S’Qued RRk 
p~cxk~. Ch y fait pwsse~ des slivéet-s, des abricotiers, des prunien. La maison Clause y a exripbit6 
avant l’ind6~ndawce Ea pr&uctbn de grainss de &aitue et de pkls gaeff& de mier~ Le cmnpbxe 
æbsoeba~at des iim~ns, n’étant pas dénateesé par k3 sakmt, permet toutes Ies cdtaeres Fqles, 
fRGtièP%S cm k5$MmièR5S. 
A .Zelfaarne, de créatbn un peu plees ancienne (1 WSg, les parceiles !es plus hautes, hors d’at%einte 
des @aux phféatiqeess donnent acte~elkmer~t ks plus biles Beglet Nowdt3 la eégbw, avec MWB eau 
Zs 2 g et tiède par swcroit. Dans les d43pr8ssions au contraire, Ees pabnters smt malingres et 
improd%odifs. Ce r&ukat est quand rn&me significatif quand on sait qu’h s’origiwe fes agricukeerrs 
s”&aienk recru&Qs parmi les mmades de Metfibi, qui n’ont pas me rLp.~tatisn de phmnkicuksurs 
SQigtWUX. 

Twtes ces ~bsewatkians FPQUS amènent 1 penses que daas bien des endsoits, i! n’y a pas de 
technique konomique qui puisse rernbdier au d&%n des vieux terroirs, car Pe d&aut de drainage 
est imparable et ses ccms6quences à: long terme irr$rnBdiabks. 

2. e’ombrs vertés 
Jmqu’ècénq cm dix ms, Ees palmiers n’occupent qu’uns petite moitié de lasuperficie mise en valeur. 
fl est C%on~ reatpsrel de complanter Be verger avec des arbres fresitiers et des c~~E1ures au soi qui 
pesmettmmt ainsi une prmièm compensatisn do E”investissament dans Mtente des pr~mit5res 
rérxe%es de da@es. 
Mais lorsque les akee~s sont devenus adultes, que CB soit dans m jardin traditionnel sée !a plantatim 
est tkès serrée &~scp’à1 465 ou rd-m3 550 arbres te &a) cm dans une piantatisn rationnele 28 
écariem~nt de 9 en (120 abaesha), les frondaisons des dattiers Finissent par 89 rejoindre. Ckmme 
Ees palmiers ont wi feuillage phrme, le sous-bis est 28 lbmbre &$ comm hivsr. Cet ombrage 

pmmque l%tbcplement des ces%u~e3s sous-jacentes. D’apr& 86UTAiN (1977) on &tieadrait 15 000 
&LBx d’rklacroment dans km SQBBS-bis d’m3 plantation 22 50 70 de Pecouvr~ment (a a 0 x a 5 m), cl3 qui 
& priori serait sestiisawt pur un certain nombre de plantes, en particesiier celles des pays tamp&& 
(orge, $16, plantes dites en C23)~ Qn peut ccnsid&erqwe beaucoup de plantes cerkiv6es ont besoin 
de 20 è 40 050 km pendant k3 @JF pow me photosynth&se optémaie (na%, sorgho, plantes ert W). 

Si C’édaisement est fq3 faibie sur 1s @an quantitatif, il est ericwe bien plus insuffisant sur Be plan 
qualitatif. Em dfat kteatefoliaire la plus haute dabso&e pas bgalementtout le spectre de la lmièsre 
visibPf3 cx la chlor~phytle puise son hergie dans Ees bandes Heues et rouges essentiellement. Les 
fscrilles smt vwtes pasce qu”eE%es aéfléchisser~t la bande verte du spectre. Or; C”OS~ justement cette 
Eegmièrf3 verte que k3s plantes sous-jacentes revivent, imtiEisabCe pur ta plus grosse part (2). 
B~rsquo Ea c5werterre arborée est totale, 16 ne pousse rien CPU presque sws [es dattiers ; les aabros 
Beu%ien scmt étisiès et irnprodmtifs ; quant au rendement des cérbaEes et des kuarages il est bien 
souvew% dérésoéee (cm cmsid&ee tmmm une pmesse d’obtenir 10 è 15 qrsintaux de bk% A l’ha). 
Ca p!upaet des agronsmes snttournf5 Badifficulté 6w précoûnisant des arbres beaercoup plus mpacés, 
avec des écatiements de 10 x 12 m vsire de 12 x 12 m de telle manière que la lumi&e soit mieux 
parfqée en603 les différentes stsatss. Or, en pays aride cette soEution sownet le palmier isck à 
toutes les rigueurs du climat. Dans Mvaluation des btoclimats tout est me qerestian d’&cheHe ! 

3. e’effet oasis 
Pour un m%ne rayonnement ns%, un périmètre irrigub verra sa température abaissée du fait de la 
eha8eur latente consacr6e à Mvaporation dbne certaine qerantit6 de vapeur d’eau (il faut 590 

2. De plus les signatures spectrales des diMrentes plantes ne ccincident pas exactement. 
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calories pour 4waporer un gramme d’eau). Lorsqu’au contraire l’eau manque, toute Wnergie 
rayonnée est transformhe en chaleur sensible. Par d8finition l’oasis est un îlot d’humiditb et de 
fraîcheur par rapport au dkert environnant et on demontre que I’Bvapotranspiration potentielle d’un 
lieu dkertique peut Éstre deux fois plus 4evBe que I’ETP de l’oasis incluse.(S) 
En réialit& dans une palmeraie moyennement ouverte, les différences de tempkature moyennes 
mensuelles avec I’extQrieur sont positives et de l’ordre de quelques dixihmes de degr8 (BAALI- 
CHERIF, 1986). II se pourrait que pour une vbg&ation plus dense les maximum soient plus faibles 
qu’à I’extkieur. La diffkence d’humiditb relative est nettement plus marqube et d’apr&s BAALI- 
CHERI% toujours supkieure dans l’oasis qu’à I’extkieur, mais l’kart n’est que de quelques pour 
cent et il est d’autant plus grand que l’air est calme. Le rôle principal de l’oasis sur le climat 
environnant est avant tout son effet brise vent qui entraine une importante rhduction du pouvoir 
&aporant de l’air et donc de I’ETP. 

E~~pelr?waiepeu dense, telle qu’on l’sbsewe dans les p&im&res rkents (Guerara ou Hassi Ben 
Abdallah) 06 les plantations sont à des Ecartements de 12 x 12 m. on observe que les dattiers 
presentent tous les symptômes du manque d’eau et une fructification mal assur8e. Les rbgimes 
peuvent skher avant maturii& et bien souvent les dattes, en gk&ral des Deglets Nour pksentent 
des traces dkhaudage, (elles restent petites et dures). Les attaques de &x.hroua~, un acarien 
qui tisse sa toile sur les fruits sont frbquentes. Les pertes enregistrées concernent aussi bien les 
tonnages que la qualit& 

Au contraire dans les palnawales &nses(jardins traditionnels en bonnes conditions, Zelafana) les 
rkoltes sont de bien meilleure qualit& les fruits plus gros, les rbgimes plus homog&nes. Ce n’est 
que dans ces conditions qu’on peut trouver des fruits de cathorie extra à vendre en branchette. 
Quand les arbres ont un bon d&e~oppement (sols sains et profonds) l’écartement optimum semble 
Qtre de 9 x 9 m. Au contraire, dans des endroits peu drain& et sal& (Oued Rhir), un écartement 
de 8 x 8 m est suffisant. 

Ainsi les arbres à fort Ecartement ne modifient pas substantiellement Be microclimat au niveau de 
leur couronne foliaire et ils sont soumis à une ETP qui ddpasse pendant une bonne partie de la 
journes, le d&it q maximum qui permettrait aux stomates de rester ouverts, surtout les jours de 
grand vent. Autrement dit, b’exploitation des jardins de palmeraies est bien souvent confronte6 & un 
dilemne : ou bien ladensit&de plantation est convenable pour les dattiers et dans ce cas les cultures 
sous jacentes sont privées de lumière, ou bien on espace les arbres pour permettre les cultures 
intercalaires et c’est la production de dattes qui s’en trouve diminu8e. Le probkme sera d’autant plus 
aigü que la zone considérée (ou lasaison) sera plus aride. Il se pose par exemple avec plus d’acuitc3 
dans les palmeraies du sud-ouest que dans les Ziban. TOUS les observateurs peuvent noter l’allure 
en dôme des plantations homogenes de l’oued Rhir, caractéristique de l’effet de bord, c’est à dire 
du rôle négati! joué par une ETP excessive. 

4. ProductivR6 de l’oasis et producMt6 du trawai~ 

Même si dans certains cas, au prix d’un ajustement délicat de l’équilibre entre les différentes strates 
végétales de l’oasis, on parvient à un rendement acceptable au m&re car& peut-on pour autant 
considérer que le fellah est tiré d’affaire ? 
La réponse est compl&ement nhgative. II est inutile de croire ou de faire croire que, compte tenu 
du faible taux d’occupation de la population active, on peut maintenir dans l’oasis des m&hodes 
culturales exigentes en main d’oeuvre et peu rémun&atrices. Le rksultat, comme dans toutes les 
autres agricultures, est toujours I’émigration et le gonflement de sous-proktariat urbain. L’augmen- 
tationde productivit&dutravail est inseparable du maintien pur et simple d’une agricultureoasienne. 
Or, I’oasis traditionnelle, avec ses strates de culture et son mblange des genres, s’oppose 
rktellement, techniquement, àtoute espke de mkanisation, aussi bien pour le soin desdattiersque 
pour les cultures au sol. 

Ledédale de micro-propriétés empkhe l’intervention detout le matériel roulant destracteurs, voire 
même des motoculteurs, aussi bien pour le labour que pour le transport : elle rend aussi tr&i difficile 
la rationalisation des syst&mes d’irrigation et l’emploi correct des engrais min&aux et des 
pesticides. Pour avoir assisté, en son temps, $I une tentative d’introduction de vache pie noire à 
Adrar, il nous a bien fallu constater qu’une mendjel &ait insuffisante pour rkolter le fourrage 
quotidien de cette infatigable mangeuse : à lastation expérimentale, il fallait mobiliser deux ouvriers 
par animal. Peut-on aujourd’hui envisager de faire du blé avec une simple houe ou des légumes de 
grande consommation sans semoir et sans Bpandeur d’engrais ? 

3. Sans compter les turbulences I ratmosph&e qui homog&&ent les flux et doyt l’action peut &re mesMe par l’évaporation au pich6. La r6duction de 
la turbulence dans l’oasis d+end de Mchelle spatiale. 
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Comment dans cesconditions espkerque I’agriceslteursasiew atteigne ma productivité susceptible 
de lui faire participer avec succQs 1 I’&c~nomie de march6 ? La cl& du pr&&me est bien là : d’une 
situation d’auto-suhistance, E! faut passer 22 Ea production d’exc&Ieptts commercialisables. BE faut 
dsnc rejeter toutes les solutions qui ne permettent pas un gain de ~~Qd~~~v~~~ 

Pamhfioration de la ~~od~~~v~~ we peut s’cabtenir que par davantage detechnicit6 : c~mmont croire 
qu’un seul agricuEtew puisse parvenir & ma%riser des acWt& aussi diverses que 68 marakhage, 
E’arbQriiuMure, Ba e&BakcuHure, sans cc3mptw IWevage des pcdets, des ch&vres, des mo&n3,e% 
padols des !apins et des vaches ? 81 nous suffit d’observer Çes difficuk de reconversion de 1788 
propres agriculteurs, qui bBn$ficiont pourtant d”use environnement technique et commerciai beau- 
cwp plus per!ormant. 
Comment croire aussi, $WS chaque oasis puisse se doter des circuits cxmmerciaux nécessaires 
pour toutes ces prodwtions tant pour les intrawts (engrais, pesticides, semences et plants, 
outillage...) que pour B”Qc~ulement des hcoltes 7 

Seul le professisnnalisme permet de mac%riser les iwdispensab!es techwiqsres am6liorant !a 
prQductivit6 et ee qui va de paie; ies circuits commerciaux susceptibles d’afhnker la concurrence 
avec SU~&S. 11 est cEair que &‘oasis, jadis conçue pQur E’auto-subsistance, est devswue c~mpkte- 
ment inadaptfee aux besoins actueis. 
N~us pensons qu’il n”y a pas ds v&itable alternative entre le pr~ductivisrne et Ia d&ertiQn des 
viNages ruraux, telie qw nous B’observons aujourd%8si.(4p 

Dans 06s conditions ztuel%es, le d&eEoppement agricole ne peut s”appuyer que sur les micro- 
fuwdiaires, les anciens Aa~#h, les ncamades sanstmupeau, les ch8meurs aggfomQr& en banlieue, 
les touaregs d&kempa&s. Mais bien souvent ces candidats au travail n’aur~~~t pas EafQrce de cher 
eux mhes leur exploitation, sauf s’ils se trouvent au milieu d”un grc8~pe ami, sotidaire ou B la tête 
d’un petit phcule au a&wr de 1’6migr&ion. 

Dans Ee cas contraire, ii faut s’attendre Ca voir r$apparaBre des formes de m6tayage ou do sakwiat, 
patronnh3s par Besciasses miwx ~errvues : commerçants, artisans, salariés, professions lib&ales. 
POLJ~ être réaliste, il faut aveu3 que CO sont sans doute ceux Eh, s’il r6sistent à la vaine idée d’une 
chimérique spkulatiûn, qui introduiront le plus efficacement I’intensificatian. 

Lavoie du succQs setrouwe dans B’4quilibre soigneusement dos6 de &‘utilisatiQn des atouts sociaux. 
é~nsmiques et agrisnsmiques de chaque région. Nous cr5yQns qu’il existe un systhe do 
prQduction agrii3Ae optimal propre h chacune des oasis 086 groupe d’oasis voisines. Ls travail des 
agriculeurs sa%aariens ne pourra &re productif qu’au prix d’une adaptation toujours plus &roite aux 
conditions natureiles, aux besoins dss marc@3 locaux et hgionaux et à Isw propre savoir faire. 
Dans h3s cbasixqki s’imposent il faut prendre en compte tout un ensemble de facteurs parmi lesquek 
ceux qu’exige B’agronwnie moderne, mais aussi ceux qui résultent de t’histoire, de la géographie, 
de Ea s69cb~ogie st bim entmdu de k4conomie. 

Jmqes”en 1985 I’abandon de 8”activité agricole a été très rapide au Sahara algérien. b’agriccshre 
d”iU y a vingt ans Qccupait les trois quarts de la population active. Cette proportion est aujeurd’heai 
inférieure au quati:timme le remarque si judicieusement BOUKB-(OBZA (1 gSSg &~e~en~~iss~~de 
B’acWith de !a terre devient de pIus EWI pk subsidiaire BU @rd aux ressources pmwécx par 
d’activité s&riak~. Le Pf%&at est bien SOS un@ indépendance akm6ntaire &raur les p~duits d6 
grande consornmatiow : c&éales, swre, huile, fait et !a naissance d’un march8 formidable pour les 
produits agro-alimentaires. 
Deph Ia promulg~tiûn des &ois autorisant kccession t la propriétf3 knci&m par la misa en valeur 
@EDRANI, d987) un v&%ab!e rush des sasiens sur les terres pQtentiellement cultivables a mQdifi6 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ csnsidérablemewt&essfonreéesc8up~~bl8ma Bls’agitdes’~pro~rier~laon~m~~e un bienkncier..., 
~~.iiiiii~~~~~~~~~~~ pour la production a-i verra plus tard. :.:::::.::‘-:.::‘:. . . . . . __,_ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. .::.:.:.:.:.:.:.:.> . .._..: 

En WppSant sésobJ Be probhnede B’intensification et comme prsfiabie B’abQutissement des projets 
qui s’ébauchent, $‘agriculture saharienne trouvera-t-elle les p&entiaBités senffésantes pour échapper 
B la marginalisation et participer à. I’effort national de rec~nqrsête agricole ? La mobilisation ada 

4. Non pas un produ~tivism~ capi$diste avec injection massive de capitaux. 
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des ressources en eau permettrait de doubler la recolte des dattes, de satisfaire la consommation 
locale en fruits et legumes frais et de fournir la plus grosse partie des besoins en lait et viande. 
Ce resultat ne s’obtiendra pas par miracle : il s’agit seulement d’un projet technique compatible avec 
les ressources naturelles et en particulier les volumes deau mobilisables. Encore faut-il que 
decideurs, ingenieurs et agriculteurs prennent conscience de la nouvelle donne economique qui 
s’offre & eux. Le marche existe, il faut savoir y repondre a des coûts acceptables. 

Or dans cette situation de demande demesuree par rapport à l’offre, on neglige les coûts de 
production et on considere l’exploitation comme une QRtr6priSe pO~yVaht6 dans kpdle le choix 
des cultures importe peu : cette attitude est renforcee par la tradition ancienne d’auto-subsistance. 
Les prix Olevés du marche laissent croire qu’on peut continuer sans risque de recolter dans chaque 
propriete toute la gamme des cultures possibles. 

Dans le cadre de l’accession a fa propriete fonciere, les nouveaux agriculteurs s’installent bien 
volontiers en dehors de la palmeraie, échappant ainsi aux contraintes foncieres ou à l’encombre- 
ment des vieux dattiers ; mais on les voit tris vite reconstituer l’ancien jardin, à la fois par ses 
dimensions, son organisation et ses methodes de travail. La nouvelle propriete est tres proche de 
f’ancien modele autarcique. 
Cette attitude a été sans cesse encouragee par les services techniques et administratifs. Les 
premiers pkimetres de recasement de la fin de lacolonisation ont essaye de reproduire les jardins 
traditionnels, I’Algerie indépendante a poursuivi avec les mises en valeur par les forages profonds 
du Continental intercalaire (DUBOST, 1983). Aujourd’hui on multiplie le phenomene avec la 
distribution sans discernement dans toutes les Mayate des mêmes serres plastiques, du meme 
outillage agricole et du meme stock de graines et de plants. Nous avons ainsi pu voir pourrir 
quelques tonnes de semences de pommes de terre dans I’Qued Rhir, secher des plants de vignes 
dans le Touat et s’embourber dans la plaine d’Abadla, de superbes Montbelliardes. 

Le defaut de choix est à I’srigine d’un gaspillage considerable des facteurs de production, pourtant 
importes (souvent) a grand prix par I’Etat : meprises dans certaines regions, ils sonttres recherches 
dans une autre. 
II faut cesser d’approuver benoîtement toutes ces tentatives privees ou non, de reconstitution a 
l’ancienne. Faute d’avoir compris a temps la necessité d’être meilleurs que les autres pour une 
production donnee, de s’associer pour obtenir des intrants aux meilleurs coûts, ou une commercia- 
lisation à bons prix, comme le font les agriculteurs européens (avec lesquels ils se retrouveront un 
jour en compétition), les candidats exploitants de I’APF pourraient, et nous l’avons dejà observe, 
Otre amenés à renoncer à une entreprise incapable de rentabiliser l’investissement. 

II faut donc cesser de considérer l’agriculture saharienne comme un tout indistinct, fruit mythique 
d’une oasis prodigieusement fertile qui n’a probablement jamais existe. II faut au contraire la diriger 
vers des creneaux precis qui peuvent, maigre des conditions bien difficiles, generer une plus-value 
assurant sa pérennité et sa reproduction. C’est la le principe de base d’une nouvelle strategie de 
développement. 

III - UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

.::.Y: ;~;+$&p& ,. ] :.:.. 
Les conditions naturelles et la nouvelle organisation économique des r6gions sahariennes exigent 

:..... ,,.,:.. I 
./_. ..//_. .,///.,.,... ;.: _.;;: . . . . . . ;:. ;...: ..::: . . .:: qu’on mette au point dessystèmesde production intensifs, doncspéciakes, susceptibles d’assurer 

leur reproduction économique. 
II faut donc adopter des systèmes qui puissent concilier intensification et stratégie paysanne. 

: . . . . . :.: . . . . . . . . . . ..,A :....... :~“: .::. :.: :.. : . . <?:; ; ~~~~g&@$ ,,d& ..A;,; Le premier souci des agriculteurs ou néo-agriculteurs est d’assurer la prospérité de l’individu et de 
:::.:.::. .., ..:. . . .Y.,.... ..:.: :.,.. :...::, : ‘-::. 
~:~~~~;~;~~~~ ,:+k;peysans;~ ..::. : ; sa famille, puis de conforter la puissance de son groupe communautaire, tribu ou village. Les 

‘:.. objectifs patriotiques d’intérêt nationaf ne viennent qu’ensuite. Le paysan est naturellement 
indifférent à la dépendance alimentaire, si celle-ci lui permet d’obtenir la semoule à meilleur prix. La 
gestion du budget national appartient à la logique de I’Etat, la sienne c’est de joindre les deux bouts 
et de nourrir ses enfants. 

,.............,.,. :.:.;:::,: :.:::..... .::... ~~~:~:~~~:~~~~~a~~~jr~ ~ ., ._. ;:;,; Atteindre une certaine prospérité ne paraît possible au fellah que par des voies plus ou moins 
i:$r::.:-:?:.:. ::. . . . . . . . . ..:.j,: . . . . . . . . . . . . . . . . y..;:..::: . . . . . . . . . . . . . . ..::.: .:....:. . ..3 ..: connues de lui, en tout cas maîtrisees par son entourage immediat, que ce soit pour l’acquisition 

de la terre ou des ressources en eau, ou bien pour l’achat des facteurs de production et la vente de 
ses produits. Bien sûr, si I’Etat #fait cadeau* de tel ou tel materiel, il l’acceptera même s’il ignore 
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BE faut d’ab3rd rappak et wdire sans faik&sssc qae’uwe exploitation agri6oEe es% d&in&s h satkfaise 
un maohé catque Sa p6miQre précau%ion ostde ~~~5~t~~~rer~~ E”évaEwx EPfauk aussi Bs projet~rdans 
kawenio fat n4 pas se satisfako du ~a%out se vmd= aduel. &es maach& saharims seront ka&menE 
étmits et on poussa passer rapidement, (nous I’avms &jjàvu pour6ertains 14gumes...) de ia p&-uurie 
à! B’exdden% au 63~6s ch3 6etiaiwes p&iodes. 

A ndw avis Bas dam a%s~s ~ss5wtisSs de S’agrkeuSture saharienne sont, d’urm part kff puissant 
mouwemm% d’wbanisatbn & d’indw%ria$isati0n qui est en bain de doter le Sud d’un abeau 
d’a~gbm4~~%bns~wstLuan% .m&m%de mar6h& dynamiques, d’au%m par! iaghahS ee%%e paheraie 
Q~~~-~~és~~t~ dé%en%rim ~xc&pesive de la produdhn des dattes, don% 8~2 mar6h4 mendia8 esttrhs bin 
d”â%rs sa%ua& La spéeia9isation dans B’un~ 3~ k’au%w de 6es dirm%iows tmpkpe un certain nombre 
de révisions dc3 B’agrieuiture a6tuelle que n3eg.5 allons examiner su6cessivemeti~ 

Cet%3 agricu%ure QSP: destinée 23 i’afimenta%i3n en fruits et kgumes frais, omk, Bai% & viande des 
p&76ipales viSk3s sahariennas Q&&ra, Touggoerk=k, EIOued, Oerârgla, Laghouat, BBchar, Ghmrdaia, 
Adrar, Baman6asse%&. Un rapide 6aSçuS permet d’avanee6qu’esne viSSe de I80 080 habi%an%s peu% 8tre 
ravitaiEB& en pr3duits frais par un8 6entaine c%‘hedaaes d’agri6ulfwe intensive. 
La zme agricole p&i-urbine doit associer, pour des rais3ns Stri6bment agr3nomiques, pmdmtion 
végétale e% animaSe, 6ar l’appoti de fmw 3rganiqua est indispensable $ I’expbitation intensive 
des jardins maaa~6hen et des w36gai6s. Si ce type d’agricu%sma~ wit SafmW2ation dans la presximitâ 

d’Wl rP-sW&é & S&iSk3i6Q, ét Shit WSSi k+S QffQtS dQ k3 Vik fX’36kse aWB-2 ~‘QX6iTiCe d’UtV3 dWQ 
mfl6ur6Qn6Q p3t.u I’o36upa%ion des ..?&, paw I’tiEEEsatisn des rQss981666s 899 eau 6Yt n?&?w pour 
U”ûmpk3im Autant da rabsans qui exigsnt des expEo%ations, un6 s&ieuse productivité. Cdbe-ci sst 
Fa6iMe par lapr&en6e QW agglom&a%iow des 63mmerfpnts, artisans et p&its indsmstriek maîtrisant 
um3 certains techT3eogio : tTl96CUli6i~tlS, motsrisass, pl3rIlbiers...etc. 

Los petits agriculteurs pwvent atwsi a66édw aux techniqrres de Ia mhcanisation, de B’irrigati3n 

FwtiEisawte, des 6md%iormem~nt et do Sa pdt9 Qransf~rma%ion de lews prodrri%s. Uls aurcmt Es ckiix 

entre B’inEenstii6ation des VSQUX jâ6diws, s’ils y tmuv~n% des par6elles dispnibbs 3aI Ea 6onq&8êta de 
rbwvea~x espaces en dehous de G’asecienne sasis. 

L’intensifica%ion des arÊ6éens jardins est int&essan%e, à eause de I’abri du vent qu’ik procurent, de 
I’~xtis%enca de chemins ou de mutes, de la présan6a de petits ou de s&&sD Q% sauvent de Sa 
gmximité. ebepmdant il es% iwdispensabk que les sols soient bien drain&& que la ressoui’60 en eau 
dsmew~ 03~nstant~, qtie &a pr3priétc2 m SS% pas trcp Matee et qus la 6ir6uEa%ion ne pr&enEe pâs 
dûdiffi6üSkés inswmon%akk. La ~~~a~~~~~a~i~~~ carc’est bien decelaqu’il s’agit, deslermin anciens, 
doit é%rta m&smen% rétléchie, avan% d’é%6~ ewtsepais~. Dans de nombreux cas Sa situati3n p-w% 15tre 
~~~~~~tiv~rn~~% khqu4e : 6uvette sans ex&ire, sacrosùtement dü sopss-sol, ensablement des 
abords... Ciwvestissem3nt possibk sera d’autant plus faibk que les palmiers ser3nt Ggbs. Bans 
bien d8s cas, les dépans5s (en%re 500 et II 000 5A] nécessaires pur se d&arrasssr des arbres 
6entenaires ~75 tr~uwe6ont aucuns mmperrsa%ion.(vente de s%ipes ou gain de pr3dudion). 

Quand les 6cmditis~s ne sont pas favûrab!es, ce qui es% assez frfSquen%, I’agri6ubur trsuvera ~3~9 
in%&ét Za &m&iagsr, %3ut en 6onservant son vieux jardin et sa pr3dwtisn de dattes ; Ba s3hlion &a 
moillrxm QS% ds trowm des aerres expSo%abSes h la prsximté immédiata du viECage. Ce gfissement 
28 I’ex%66éoesr sst souver7% permis par le pompage éSa6trique : on ri tera jamais assez que 
O’Bte6trificatéon dss vtllqps sahariens est une vQRabb r&siution agricuiture. Les mo%ts- 
pampas QledatqePes, surtout ies modéles bElan6hes e% BmmergBs smt perfomants et fa6iles à 
entretenir. ENes permettene: de s’afhanchir des foggafa, des d~&.!~ des giue&wa @% surtout de 
s”implan%eir sur les hau%es Wrasses ou les platgtsaux, inkerdits aerparavant par le %ravaiO nkessaire 
du puisage. ENes perm&hnt OBB outre, ave6 un matériel simpia de r6gulatim des pressicpns de 
mettre an ouvre des syst8mes quasi aut3matique.s de micr34rrigation. 
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Des exploitations, destinees au maraîchage intensif, pourront se satisfaire de quelques hedares (2 
B 5 ha), mais elles ne devront pas s’eloigner du village. La frequence des interventions et la 
nkessit6 d’une surveillance permanente imposent la proximite. 

Apres la drainage, la deuxterne urgence esF Ea tuFFe contre le vent et le sable. Je ne crois pas qu’on 
puisse faire mieux dans fa plupart des cas que d’utiliser la technique traditionnelle des Wias en 
o’jeridsreamenagees en fonction du plan de eulaure. II faut tfwiter les 6fôFures étanches, en particulier 
les murs en toub, co&sux et vite submerges par l’avan6e des dunes. II est bien pref&able, quand 
t’espace le permeF, d’opposer aux vcnls dsminants un boissment, qui peut Gtre constitue de 
palmiers productifs et qui en ralentissant les courants d’air conduira au depot progressif des 
particules sableuses. Au lieu d’une accumulatisn massive da sable, on aura une r@artiFion cd peu 
pres uniforme. Une bande de 50 m de largeur esF suffisante. 

Les brise-vent à base d’eucalypFus ou autres arbres non productifs risquent bien de ne jamais être 
utilises par l’agriculteur priv6 qui h&si~era a consacrer une partie de I’eau d’irrigation à de telles 
plantaF’&s. Dans les zanes frequenk&ss par les nomades, il faut Bviter les arbres fourragers : 
acacias ou oliviers de EohGme, car ils peuvent comme nous t’avons observe, faire i’objet de 
depredations définitives en cas de manque de pâturage. Sous Foutes les latitudes sahariennes nous 
6onseiltons le Casuarka equisetifdi~ et surt3ut B’etel (Tamafix articulate), facile à multiplier et 
resisFant. 

Autour des villes l’eau ssF souvent rare et t’espace 6onquis par f’urbanisation. Les cultures 
envisagees doivent ators rapporter beaucoup sinsn B’acFivitQ agricole seravite concurrende par les 
besoins domestiques, f’éndustrie ou le tourisme qui valorisent beaucoup mieux les maigres 
ressources. A Tamanrasset par exemple ou à EQchar, on peut dire que toute agriculture est d’ores 
et déjà exclue à cause de fa rarete de l’eau. Dans fa valtee du M’Zab, l’eau pompee dans le 
Continental lntemafaire est ti’op 63ûteuse pour une eXpb%atiOn agrkote, seufs fes puits dans 
t’infero-flux des sueds procurant 1 a 2 Vs peuvent abfmenter des petits jardins intensffss, qui sont 
actuellement d’un bon rappoti, B cause de la praximite d‘un march6 riche et demandeur. 
Qans d’autres cas, non seulemsnF I’eau est rare, mais les marches sont Bloignés. Les petftes oasis 
de fa Saoura comme Taghit, fgli, EQni Abb&s, sont à ia fois tïop eloignees de Bbchar et trop petites 
pour alimenter un courant d’échange dynamique. Leur isolement condamne ces minuscules oasis 
a une certaine autarcie, mais les met aussi en situation d’exploiter le gisementtouristiqueformidable 
que represente leur situaltion en bordure du Grand Erg. 

La diversite des ressources et des besoins d’une grande ville na doit pas laisser supposer que les 
equilibresdu march6suffisent pourassutor un developpement harmonieux. Abandonner l’ancienne 
oasis et ses lois (qui regissenF I’usage de l’eau eF de la terre, la IuFte contm te venF) ne veut pas dire 
le retour à l’anarchie, Bafuite en avant dans le libre gaspillage des ressources en eau ou de bonnes 
terres Cette mise en valeur doit s’acccmpagner de textes rGglementaires obligeant à respecter les 
potentialitkà naturelles et à eviter que les entreprises ne se nuisent les unes tes autres. Comme on 
fait des plans d’occupation des sols poua f’urbanksation, il fauF une poiiiique d’organisation de la 
strudure génerale des perimetres agricoles p&i-urbains : resetver les meilleures terres, les plus 
abaSes, avec la m~illwae eau, aux cultures Bes pIus ch&es et les plus dhlicates ; utilises les 
consFrucFi3ns delevage, les boisements publics eF les chemins pour lutter csntre les vents 
dominants et t’ensablement ; interdiw E’urbanisation des bonnes terres...eFc. 
Avec l’experience, nul ne peuF douter que se degageronF des methodes, des reglements et des lois 
qui feront de l’emprise agrkole peri-urbaine au Sahara, une oasis nouveibe, proche de la huerta 
medkranbenne. On devine aujourd’hui a travers l’engouement suscite par E’APF qu’on recherche 
obscurément cet 3bjecFif : il s’agit pour les services d’encadrement technique et de vulgarisation de 
canalissr le mouvement. 

2. Une agriculture dattibre 

Rien ne permetde prevoir une rbgression de IademandeendaFtss, meme si laconsommation locale 
recule au pr3fii des cereales. Les bes3ins du marchB national en dattes de dessert, voire 6eux du :.: . . . . . ::::>:,:, :.:. .,... .: .::. :.:.:.: .~ 

r:j~~,m~aroh6 hiondiaï ..j marche europben, laissent pr&!oir de beaux jours aux dattes de type Begfet hiour. De la même 
. . ..T...’ ‘.. . . . . :: façon, un marche dynamique existe au sud du Sahara pour des dattes plus sechesde conservation 

plus aisée. Nous avons evalue a 250 000 tonnes la totalite des besoins. C’est un objectif qu’on peut 
atFeindrQ avec un peu plusde OQO hadedatFiers produisant 50 kg par arbre. L’exploitation dattiere 
intensive a largement existé (environ 100 000 dattiers, un peu moins de 1000 ha) pendant laperiode 
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c0loniaEe. t&me si ce type de plantation &ait destin6 à d’au%rss profits que ceux du pays, mC9me si 
Se déveS~~~~~~n% do ce secbw s’ast bai% au d&riment des pe%its febfahs (P&RENNE%, f Wg), if ne 
faut pas renier son etiicacti6 agmnomfque st konomique. La production dattiere rationnelfe peut 
Gtre un atout formidable p3urde grandes r4rgbns sahariennes : les Ziban, s’Oued Fihir, le SocpF @XN 
fa Deglet Nour), BS Tuuat et le &urara (pour les dattes s&ches]. 

Les plantations traditisnneles ne 63rrespondent pas g6nf5rafement aux besoins du marche : les 
dattes dites communes ne ~~v~s~~s~t pas tt I’exp3rta%ion ni au 63mmerce vers fe nord, car3u elles 
sec3nservent malou elles n’asntpas I’aspac%re&erchB ~a~~ss~~s~rnrn~ts~rs actuels. Leseitadins 
veulent un produft standard, bien ombail6 st @x% ils n’auront pas B redouter de mauvaises surprises. 
Le candidat phes;~nbicuf%eur d”a@xmi%aai peut planter des Degbts MXN dans Ees rbgions septen- 
%rbnaPes indemnes de bayoud et desTakerbouch% au sud, r&is%antes &ce%%e mafadie ettr&s prisees 
sur les marchfk du sud Sahara. 

k”entreprise de production da%tiPre ne doit pas non pfus sous estimer les risques de fa produdion 
monssp&fiqus : f’Alg&ie dispose sans doute du meilleur stock de varitSte$s de P6kan& da@Mera 
du Maghreb. ‘autos chas que sa Deglet New pePven% satisfaire aux besoins du marchf5, a 
condition de ne pas oublier que les techniques de ~~P%ure, de ~n~~~onnem~nt et de 6ommercialL 
sation doivent Itre e%udiQes pour alimenter fa demande avec un produit homogene et stable. 

Utifiser la richesseg&re%ique propre à I’esp466 n’est pas suffisant : ib faut Iaiewcore associercmimaux 
QF v&&taux. Une palmaeraie productive exige de la fprmtere organique. 5ans bien des 6as fes 
ressources en eau permet%ent en saison fr3ide de pr3duire des fourrages, puisque Bes besoins du 
dat%ier en hiver son% deux Ca Irais fois moins fmp3r%an%s qu’en et& Nous avons pu 0bserver qu”un 
troupeau d’ovins ou de caprins s’integre bien à fa palmeraie, à ccmdition d’être maintenu à I”e%able. 

b6S da%hFS demandenb mQinS de SuFV6ilianCe que le marakhage e% on peut afIeF piuS !Qin poue 
%FQW~F des ferres c3nvenabfes, au drainage facile. De nombreux espaces avec des nappes 
abondantes son% encore expfoitabfes sur les hautesterrasses de fQued Rhir, Ce rwd du Sauf, CÈ P’est 
de Zeffana, au sud de Ghardaia, aubur du Tadmait, à condition de ne pas subler que E’aire de fa 
Degfet Nour s"arrGte au nord d’Ef Goléa. b’exploitatition famitials peu% entretenir une trentaine 
d’hectares, en utilisant des techniques modernes (irrigation bcafis6e et fertilisante, sfkateun 
pneumatiques, echeSfes...). 

Les’ phosnicicufteurs auront souvent fnt&êt à faire appel CE des enlreprises pour Ea plantation, fa 
6onfedion du reseau de drain-s enterre, voir lestraitements insec%icides, qui peuvent être reaiises 
avec: des moyens m&caniqws de grande effieacit& 
BE ne faut pfus compber sur fes grimpeurs aux pieds nus, que seule une Eongue experience guide 
parmi les 6pines aedoutabk+ de Ea cour3nne de djerids. Les enfanés d’aujourd’hui ssnt ài Mcofe e% 
n’appmnen% pfus ài esczdader les stipes. A défaut de machines ékvatoéres si impressionnantes, on 
peut%& bien se ~n%~nte~~~c~e~~es* c3mme nous Vav0ns vu dans les pafmerates 6aEiforniennes. 
Les vergers da%tiers san% h fa p3r%ee de I’in%iaFivo privee chaque fois que l’eau n’est pas trop 
pr3fonde, jusqu”Cs 2OO metres, (surtout si elle est artesienne). ADA dessus de 26 metres, if sera plus 
Oconomique de taire un fsrage. (5) 

Des plantations de dattier corr5dement menees peuvent aprês dix ans procurer un rapport 
intéressan%, eu% égard à ia faiblesse des remplacements depuis Frente ans e% à E'abândow générafise 
des da%%iers dans ies pays pe%rsPiers. L’initiative priv15e n’est cependant possible qu’avec des p&ts 
& long terme et la sslidark4’du groupe famiCial au sens Large, qui apporte capitaux etfsrce de travail. 
On c3mprend qua dans ~6x3 6onditions, fe candidat agricutteur n’a pas in%ea& à s”Bloigner Erop de 
I’oasis. Ave6 les grandes distances if trouvera $a sofiiude et les diffieultes d’approvisionnement, 
causes frQquen%ss d”6ehscs d’tprcc a6tivité qui ne supp3rte pas Ees Ca-63ups : fes efforts de plusieurs 
anné6.S peWen% &t~.e r&d~its h dant par une panne de pompe au casurde f’ete 0 En demeuranl pràs 
du viflage, les nouveaux agricufteurs conservent leurs liens sociaux %raiditiûnnels et l’avantage des 
Mastwctuses. 

ha c3nsti%ution d”une agriculture da%tiére dynamique ne se fera pas non pfus sans une politique 
reafiste ~a~mpa~n~men% : s&ec%ion des sites et des sols. ad&qua%ion entre ressources en eau 
et surfaces pEan%Eres, agreage sanitaire des plants, contrôle de fa densite de pfan%a%ion...etc. 

5. En faisant appel & des entreprises pc~sédant le mat&iel adbqrrat ; et en swveiélant ies impiantations des puits. 
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3. L’agriculture ct%aiibre de type agro-industriel 

L’&a% algérien a lance un systeme de type agro-industriel, pQur tenter de desserrer Mtau de la 
dependance alimentaire concernant les c&eales, Ce lait et la viande. Cependant le scepticisme 
t’emporte quand il s’agit d’evafuer tes chances de reussiee de ces nouveaux grands perimetres. 

l Falbtesse &oetocnique 
L’entreprise agro-industnelle de plusieurs milliersd’hectares telle qu’elle a QtB étudi6epourfe Gassi 
TQuil par exemple es% $minemment capitalis%e : il faut investir des sommes importantes dans tes 
forages, le materiel, s’encadrement technique pour reussir le pari. Les premiers gagnants sont les 
vendeurs d’installation, Qrangers au pays par la force des choses. Sauf à lancer une industrie 
nationale capable de ravitailler sans heurt ce type d’agricu%%ure, on peut penser qu’on remplace une 
dependance alimentaire par une autre, technologique celle là. 

La rentabiti%e d’une telte entreprise exige une ges%ion parfaite, des capacites de decision, 
d’organisa%ion de ta maintenance, du stsckage, de lacsmmercialisation, inhabituelles dans un pays 
en voie de developpement. 

0 Faiblees. agronomique 
Nous avons vu, et le consensus est ici genéral, qu’apres le drainage, 6’eSF le vent qui est l’ennemi 
prin6ipal des cultures : nos observations nous font douter’qu’en dehors de la @iode fraîche, allant 
de novembre à mars, on puisse obtenir des rendements sa%isfaisants sans des am6nagements 
des%in& a Eutter contre le vent et l’Qvapora%ion, à moins d’employer des quantites d’eau conside- 
rables. Bans ce cas et h moyen terme les prétevements intempestifs sur les nappes risquent de 
provoquer des rabattements dans d’autres regions. 

Cofit Qleve des facteurs de production, faiblesse des rendements, les cereales ainsi produites ne 
résistent pas tm la concurrence des stocks mondiaux bien meilleur marçhe. Le Gassi Touil n’est pas 
1’Arizona et te Maghreb n’est pas l’Amérique. Ne pas oublier que t’apparition de ce secteur s’est faite 
avec du pétrole a trente doltaFs le baril P 

Les dizaines d’expériences analysées de par le mQnde ne suffisent-elles pas ? Les perimetres 
d’Abadla OU encore 6eux du Haut Chélif ne sont-ils pas des sujets de reflexion alarmants ? 

II faut cependant admettre que c’est dans les regions les pIus peuplées que l’eau devient plus rare 
et les terres, bien qu’à un motndre degré, plus d*kYicites à trouver. Cn sait que les Fégions 
d’affleuremen% des deux systèmes aquiferes, Complexe terminal et Continental intercalaire, 
presentent des superficies immenses 619 l’exploitation agrkoie es% techniquement envisageable 
(dans le Gassi Touil par exemple Q$I le pounour du Tadmait). Techniquement le ble d’hiver est fort 
Bcsnome, if se contente de 600 a 700 mm ; avec 40 quintauxlha, il rend mieux que le palmier. 

. Fablesse sodalogique 
Les projets et les techniques sont étrangers aux agriculteurs sahariens concern6s. Le risque est 
grand de les voir au mieux exclure ces entreprises de leurs soucis, au pire de les considerer Gomme 
une ultime forme d’assistance qu’il faut s’empresser d’exploiter activement en prenant les salaires, 
les prêts ou toutes sortes de faciMes, sans rien donner en contrepartie. 
D’autre part, il s’agit, d%difier de toutes pièces un territoire habité, un œkoumbne. Les tentatives du 
pas!& mQntr6nF les erreurs à ne pas comme%tre (DUSOST, 19833). Là comme ailleurs, la stratégie 
de développement doit rencontrer celle des agrbuiteurs : conforter le groupe familial ou tribal a 
travers la conquête de nouveaux espaces, dans lesquels Qnt reconstruit un lieu habite, avec ses 
CQUtUmeS et ses regles, ses liens d’assistan6e eF d’entraide. 
Les fermes pilotes lancées par le Minist&re de l’Agriculture dans le Grand Sud ave6 les grands pivots 
d’irrigation font fi de 6ette logique. 

Passionnants pour les pionniers qui peuventtelephoner à leur banque ou prendre l’avion pour régler 
un probleme, les grands espaces ne sont plus qu’un désert absolu et dangereux pour des hommes 
sans grandes ressources... L’exemple de M’Guiden, QU de bien d’autres tentatives, montrent la 
somme d’efforts surhumains et de souffrances à endurer quand il faut s’implanter au milieu du 
désea, loin de tout, exposé àtoutes les intempéries et prive des moindres commodites sociales. Ces 
périmètres de novo ne peuvent être mis en œuvre qu’avec raide de capitaux importants et investis 
à long terme. Leur implantation doit obeir à des motivation agro-economiques certes, mais aussi 
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$$ MQL~S ne çroysns pas au SU~&S des entreprises Fechnoc~aFiques, hBlas skhemmF ddh-3~ m 
gj capitaux mais iBscPQyablemen% indiH&enFes aux r6aKF4s lwmaines Eocales. Nsw necmyons pas non 
:g$ plus au SU~&S des wéû-agricukeurs, kmtionmires, exmmerqmts 430 prsfessicms Bib6rales en 
#$ dehors du fermage ou ch m&ayage. _... . . . . . . . . . . . . . ::y::>: 
&j tihnnae Ie montre si bien NACIB (3 986) pur t’oasis de Bou Saada, !a palmeraie et son ksar se smt 
2; amtr~its pmr des raisms objedives (carrebw de routes, eau, cocnpkm3ntarii6s avec bs 
$$$ nomades de lasteppe...) qu’on perrt appdordes atouts Bcûnomiqeres ; mais I’wti8 essentiel de ieur 
#j; v%aM, c’est &a mh6sion socia&e assu& par m-w3 histcdre t3mwmm3, C&elle mythique, avec des 
3.2 saints kndatww et un me geste Bégendaire, tsawsmise pmsque inc&Èn~iemment à tous les 
j$j membres de Ba cdlediv%Q, et constituant uns sot-te d’assusanco pour chac8.m. 
$i$ 2.. En pays musulman cette trdv&3iow esF renforcée par le cercle sacrai chahé Ee centre est Ia mosqh3, 
g$ dominant tosst !a aesee de I’espace. 
iiiiiijji i . . . . . . . Avec B’urbanisaFion, Bas citadins wblient cet uesprit de cbcher~ pour se semettre entièrement $2 
$$ Sa logiqeee de renta$il%& é@snomiqeee et de cmscs mati5n ; mais exceptt6 les d&tentwrs de capitaux 
f@ fmmidaMe.s, ils ne psuvsnt 63mstétuer les bataibns de paysans-pionniers dont I’agricuiture 
g saharienne a esesoin aujourd’hui. 
Q) Pendant Eongtomps score, B’entmprise de mise en valeur saharienne va devcir reposer sur hs :.:.:.: 
#Q h&%agmà Ristoaiqrees et sfxiologiques, sur les r6aditfSs humaines kxaks. 
$$j Les ~s$aMs humainas GomEeBes~ aont cee[Ees, massives, des familes QCargies, des fractions et des 
z tribus qui, agglom6o&ss .& la p&éph4oie des vilfes, à la recherche d’un emp9oé, ssot capables :<:.:.,., 
jj# d’assurer Oeur survie avoe des moyens 6Fomament r4du%s mais mis en cmmlun : B’kabitatisn, 
3: quelqeees sakaircas ou parfois un seui, un Eopin de terre. !E s’agiF d’une situation t&s presche de 
j$f E’~xFr&=ne pauwetQ : heur~~~~emen& les dena6es de pmmièm rhcessit6 sont tax&~, Wxdc et 
$$j I’hcqital soaat gratuits. Dam ce contexte, ies jeunes du groupe, savent aid&s par les plus vieux, 
@ ~e~ve~~Fe~F~~ l”aventure de B’WFAou de Ba rsmise cm exploitation des vieux jardins. Laconstitution 
jj$ d’ean desmaine agricds peut ainsl permeFFre Si &a famille de se sortir de !a prharit6 &.xmomique. . . . . . . . . . . . . . . . . .A..... . . . . . . . . . . . . . . . 
$$ La sdutiow W6ak, quand eib est pwsible, se tmve dans 1s gkmmsnt hors de I’ancienne 
@ palmerais, pcwr y %~~uver de mei&leures c~ndlows agrmmiques, de I”em abondante, des sok 
f$$ sains, de I”espace. Mais El para% peu probable que spwtanhent ce rmuvement de cokmisation 
:i’.” iii::;: d’un nouveau temir puisse s’Qte~-~&e hms du cercçbe quotidien des activibk érb s’exercent tm&es bs 
$$ F~aces de coh6sion sccta!e &OU parfais d’antagmésmo), tels que Ees afkmtements feutrés entre Ees 
$g$ namades wi voie de s6dentasisation et les sédentai~ssqiMis’edjBeTelalQgPgIjtaB~Bsdans Ee vieuxterroir 
$$i et son envlmnwemenF pmhe &DUWIGNEAU, 1987). Pendant fongtemps omare ces r6alités Oà vmt 
3 accompagner Oa 6ogiqese &c-momique. 
p; Un vPBBage n’~sF pas urw uskm, ii ne vit pas seulement ckgriculture, c’est bin espace vQeu au 
@: quotidien, csrdorsn6 pmsur rnakiser Ees conditions naturelles et satisfaire en fin decompFe Ees besoins 
2; de ces habitants. elest aussi le ccmtre d’un rBseau de reBationsfam%ales, sociales et 6xmmniqu~s 
$2 dont hvitaPitB et le dyraamisme sont hvenement proportionnels à, la marginâlisation g6ographique. 
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