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LES DESSOUS DE L’ELEVAGE 
savoirs lssanx et nasique des exploitations paysannes 

de la vallfk du Nil (Egypte) * 

INTRBDUCTIQN 

;$g L’idée d’une mrnpétition entre E’awhal et hmt-ie pcmr [‘occupation de l’espace infiue sur tes choix 
$: de la pofitique de dévebppement agricole egyptienne. t-es animaux de trait et de bât seraient ainsi 
3 frcp nombreux et bien peu productifs au regard des surfaces fourragères qu’ils mobilisent dans un 
‘2 pays qui importe aujourd’hui tes trcis quarts de sa consommation de céréales. Depuis la fin des 
:.$:i années 1 SQ, la motorisation de E’agriculture est devenue prioritaire afin de libérer des terres peur 
f’!iz les cultures de ~&~rité aiimentairen. t-e gain de temps qui en découle doit, par ailleurs, permettre 
i’$ de passer de la double à la triple cufture annuelle grâce à s’intr5duction de nouveHes variétés à court 
.i:jj:x cycle végétatif et haut potentiel de rendement. 
:;::y,::: ~~~~;~~;’ 
:$ Alcrs qu”un «appareiU de savcb s’est constitué autour du coton et de nouvelles cultures marchan- 
$$$$ des, dont Ee devefsppement a éte associe à celui de l’irrigation depuis Ee MD? siècle, f’éievage 
$$ demeure la face cachee de I’agricufture égyptienne. La méconnaissance qui B’entoure est sympto- 
::s matique d’urw profmde indifférence envers les savoirs des paysans, ccmme si Ke progrès ne 
.i$ pcuvait procéder que d’en haut et ne s’inscrire qu’en rupture avec ufl passe si pesant : les outils et 
$$ tes gestes des feflahs n’auraient guPre évolue depuis des millénaires en vertu d’un rapprochement 
:g hâtif avec Des kresques phara5niques. 

‘T Associer de I’elevage à la cufture n’a pourtant pas grand chose de traditionnel ni d’inefficient des 
$$ lors que I’on s’effcrce de saisir les changements dans ia durée : en le réduisant a sa fonction de 
‘:!li production, les pcfitiques de develcppement se condamnent à de sérieux revers. 

* En c< SAVOIRS, PAYSANS ET DEVEBOPPEMENTST., ouvrage collectif sous la direction de G. DUPRE et A. GUPTA éditions Karthala (& paraître, début 1990). 
(Actes du 7e congrés de I’Association Bntemationale de SocioEogie Rurale ; Section no 7 : “Science, diffusion du Savoir technique et systémes de savoir local”. 
Sologne, 2690 juin 1988). 



L’Egypte : 
un agro système palmier dattier 

La vallée du Nil est une longue oasis ver- 
doyante ; saignée verte au milieu dune 
étendue désertique. 

La vallée du fleuve s’étire sur 1 306 km, 
d’ASSOUAN (au Sud du barrage Nasser) à 
la mer Méditerranée. Elle n’occupe que 3 % 
du territoire national (30 000 km2sur 1 million 
de superficie totale*), mais abrite la quasi to- 
talité de la population (50, 74 millions en 
1987 et d’après les estimations 66 millions 
en l’an 2000’). 

Le dimat désertique influence l’ensemble du 
pays. Les précipitations sont decroissantes 
d’Ouest en Est (ALEXANDRIE 192 mm, 
Port-Saiid 80 mm**) et du Nord au Sud 
(GTZA 28 mm, ASSIOUT 2 mm”). La cha- 
leur est forte et s’élève à mesure que l’on 
s’eloigne de la mer (ALEXANDRIE 26” C en 
Août ; ASSOUAN 33” C**). L’hiver est mar- 
qué par une amplitude importante où la 
continentalité du climat abaisse fortement 
les températures et où la sécheresse & pair 
contribue encore à accentuer l’opposition : 
chaleur du jour ensoleillé et froid de la nuit. 

A l’Ouest de la Vallée du Nil s’étendent les o-;=‘~a-#--c------ 
plateaux du Désert Libyen. Ils constituent 
des hamadas et sont fracturés par des dé- 
pressions allongées où se trouvent réfu- 

. . . . limite des terres cultivéea 

giees les oasis et notamment celles de KHARGA et DAKLHA qui forment la -Nouvelle Vallée>>. 

A l’Est de la ValMe du Nil, des montagnes au relief plus accuse constituent le DésertArabique. Relativement Qtroite (au maximum 200 
km) cette bande cotiére plonge dans la mer rouge. 

L’agriculture représente 20 % du PIB National (28,7 % pour l’industrie et 51,2 % pour les services’). Sa part dans l’économie, à peu 
près constante depuis 10 ans, a cependant nettement diminué depuis l’indépendanœ (29,4 % en 1970’). L’agriculture fournit encore 
43 % des emplois (52 % en 1970’). 

La superficie des terres cultivables représente seulement 35 % du territoire national (25 % selon I’USAID en 1985) ce qu’il faut amputer 
de plus de 10 000 halan pour l’urbanisation (505 700 ha perdus pour I’agriculture de 1955 à 1984). 

En clair, seul Wème des terres cultivées se trouve hors de la Vallée du Nil, d’où un effort de la politique gouvernementale pour 
developper des zones comme la Nouvelle Vallée où une extension de la culture du Palmier est essentielle pour tout développement 
agricole et fait donc parti des grands objectifs gouvernementaux. 

’ L’Etat du Monde 1988 - 1989 - ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS 
‘* U.S.A.I.D. G. Peyron 

I - LES CONTRAINTES ET LES CHOIX. 

i:::iiQ&&p/&& :fa@g@‘.;:: L’élevage est en Egypte l’affaire des paysans : il est pratiqué sur de petites exploitations de 2 ha et 
.:::::::.: .A.... >:.:..::.: ..,. :. .:.:.::.:. <: :....: .,., . . . ..:.: 

~~~l~~~:~~~~~:~~~:~. c ..j moins qui mettent en valeur aujourd’hui laplusgrande partie de l’espace agricole (1). Ledoublement 
:: :.::‘:i.::I.I:I.:.~~~~~:~d.~.: . . .: :. 
.‘lili’ii~~~~~~~~~. : .. ..:. 

du nombre d’ânes et de bovins depuis le début des années cinquante, découle de la reconstitution 
. . . . . . . . . . . . :. .,............. . . ,. d’une agriculture familiale, mais largement intégrée dans les échanges marchands, qui est issue du 

démembrement des grands domaines de I’époque coloniale. 

Les réformes agraires engagées à l’indépendance n’ont pas tellement consisté en une redistribution 
i;‘,~~:~~r8~~r~14’aig~~E!e:-- . . . . . . . . . .,. ., ,, ., i:i:i:I:a” :::; &&~~&p: &$ 

de la propriété foncière, dont les effets furent au demeurant modestes. Les mesures essentielles 
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. : concernaient en revanche les droits d’usage sur la terre et sur ses fruits, car près des trois quarts 

des terres étaient alors exploitées selon un système de locations parcellaires qui s’apparentaient 
au métayage (bien que le loyer fût le plus souvent perçu en argent). La règlementation des contrats 
locatifs a imposé un allègement substantiel et durable de la rente foncière tout en consolidant les 
droits des locataires, dont les baux sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre et 
d’une géneration sur l’autre. 

(1)2,5 % des superficies pour 65 % des exploitations (1975). 
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Ces exploitants individuek ne disposent pas pourautantde leursterrescomme ils f’entendent : I’Etat 
Qgyptien a repris a son compte une partie des fonctions d’encadrement exerckes auparavant par 
les Iatifundiaires. Les coopératives avaient et15 crees Cn B’origine pour assister les benéficiaires des 
expropriations en Beurfournissant tes semences, les engrais et les services nécessaires sous forme 
d’avance sur rkofte. Le monopole, dont elles ont disposé en matiére de crédit et de distribution des 
prrxhits ktterm&Gai~es, a rendu de fait I’adhesion obligatoire : en imposant des quotas de livraison, 
&‘Etat s’est ainsi assure un contr6Ee étroit sur l’affectation des sols et la commercialisation des 
produits de la terre. 

La toute puissance da I’adménistration relève néanmoins de ces clichés tenaces, qu’if convient de 
rectifier. Les c@eop&atives n’étaient pas sans contreparties pour la masse des paysans : elles 
dégageaient les locataires de la tutelle des maîtres du sol et mettaient h la portée de tous des 
moyens de productions nouveaux. &a collecte publique se limite, d’autre part, aux récoltes jugées 
essentielles du pointdevuede l’exportation (coton, rizl oignons) et de I”approvisionnement des villes 
(blé, canne a sucre) dont I’Etat fixe la superficie et les prix ; toutes les autres productions (cultures 
fourrageres, Bbevage, marakhage) sont en revanche laissées a l’initiative de chacun. 

Les observations sur fesqueffess’appuient cette étudesonttirées d’une recherche comparative plus 
vaste, menee dans quatre vilfages aux situations tres contrastées. 

ka tractfort attefee ~88 prévaut plus qu’à Abadeyya (province du Fayoum) ou fa persistance des 
anciens rapports sociaux, dune économie â dominante agraire concourent aux maintiens des 
outillages artisanaux. Des baux a mi-fruit ont succédé au colonat proprement dit, qui etait peu 

repandu sinon sur les marges désertiques comme tel est le cas de ce hameau de peuplement. 
Spécifié en 1 95;Ol le partage des charges fait supporter au seul métayer le coût de tout service ou 
matériel nouveau alors qu’il est tenu de toute façon d’elever du bétail pour fumer les terres. Aussi 
fe métayage se double-t-if Ee pfussouvent d’une forme de bai9 àcheptel, dans laquelle Ee proprietaire 
de I’animaf percoit fa moiti6 du produit de la vente des veaux pour ripmun&ation. 

Les paysans possedent leur bétail en propre dans les trois autres villages (BATRA et BALAMUM 
Nord et Est du defta, AGALLEL : haute vallée) et exploitent leurs terres en faire valoir direct et en 
fermage. &e développement rapide et massif des moteurs inanimés depuis les quinze dernières 
annees, decharge les animaux de f’irrigation ainsi que des labours et du battage des grains. Les 
parts de pompes ont pris le relais des parts de saqia et les autres materiek sont loues a des 
entrepreneurs : coopératives ou particuliers, qui sont en générai les plus grands exploitants du 
village. 

ka motorisation s’est pratiquement faite sans détour a Agales (région de Louxor). Bon agriculture 
de décrue etait pour B’essentiel une agriculture à bras jusqu’en 7964 CG le barrage-réservoir 
d’Assouan a etendu les possibilités d’irrigation et de cultures continues aux derniers bassins qui 
subsistaient encore dans la vallee. Les minorités de souche bedouine y sont plus nombreuses 
qu’ailleurs et Ee terme de =feflah~ n’y revêt pas le sens de paysan : il désigne la masse des coptes 

etdesconvertis paroppcxition aux aarabes*, quisequafiffent de acultivateurs~ pours’en distinguer. 

L”espace occupe par les cultures imposées délimitant celui des autres productions, le problème 
essentiel auquel est confronté tout éleveur est d’assurer la nourriture de son bétail tout au long de 
Vannée. Chaque région y a apporte des réponses qui lui sont propres. 

Il- LES SYSTEMES D’AFFQURAGEMENT ET DE RECYCLAGE DES RESIDUS DE RECOLTE. 

1. Le tréfle d’Alexandrie 
5ans les villages du delta, les rations sont à base de trèfle d’Alexandrie, disponible pendant les six 
mois d’hivea : BE en existe plusieurs sortes, que les statistiques amalgament alors qu’elles 
correspondent en fait à des cultures différentes (Fig.1). 

_, ~~~~~~~~~~~~~~~~~ La culture derob6e pséc&de Ee coton et se passe de préparation du sol : elle etait la pratique fa plus 
i’i’i’iz:aliliiii~~~~~~~~~~~~~~~~ :::: jr:::‘:::‘:::::::: j j:., . ...< . . . . . . . ,., aepandue au début des années cinquante où le trèfle était cultivé comme plante améliorante pluttot 

que comme fourrage SUF les domaines (1). Les trèfles dits w fahI. (ou atahrish*) sont semés fin 
octobredans un rizou un ma’is non déchaumé et récoltés trois mois plustard, lorsque la plante atteint 

(1) Le bersim (rri~oiiumalexandr~~um) est une plante de Fa famille des légumineuses qui ont pour particularit6 de fixer L’azote de l’air grâce aux bactéries qui vivent 
dans les nodosités de leurs racines. Le tr8tle laisse le sol pfus riche qu’il ne l’a trouv6 en Eui apportant de 50 à 250 kg d’azote e’ha selon la durée de la culture. 
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, 
iiiiiE.:li~l!l~~ii~~~~:~~.: j:.: 

60 à 120 cm de haut : ces varietés ne donnent qu’une seule coupe mais tr&s abondante, qui est 
~,~~~~~~~~~~~~~~ ;: j:j:,: desormais fanee au lieu d’être enfouie comme engrais vert. Les trèfles aqalb. (ou abaladi*) sont 

semés au plus tôt, lors de la dernière irrigation du riz debut septembre. Les paysans pratiquent 
systematiquement deux coupes, parfois trois alors que la culture devrait en principe être defrichée 
sitôt la premiere pousse récoltée de façon à liberer le sol pour ala culture du gouvernementm, qui 
pâtit d’un semis tardif. 

Fig. 1- Mise en réserve et report des disponibilités sur la saison sèche dans le delta. 
Coton : culture imposée 

2 :.:~~,($j&$&g~~~f~ 

::: :. .: ~ ..................................... . . .... . . 

s. 0. N. D. J. F. n. A. x. J. J. A. 

mïs CJrdlR Tréfle déroDé e 

(FOIN) 

$2 TREFLE MULTICOUPE OSiS 

superficie fourramke moyenne par vache et par 

= 22 ares de trèfle 
12 ares de b.26 

La culture fourragere proprement dite est semee fin novembre au plus tôt, sur un sol prealablement 
travaillé (variétés dites ubayyat *, =mesquawirp ou amostaddims). Elle donne de 4 à 6 pousses qui 
sont coupées à la faucille au fur et à mesure jusqu’au 10 mai : le trefle etant un hôte du ver du coton, 
il est légalement interdit de l’irriguer au delà de cette date afin de prévenir les risques d’infestation. 
La premier6 coupe est disponible au bout de 40 à 60 jours et donne un fourrage très aqueux, qui 
ne peut être utilise qu’en vert. Les coupes suivantes se répetent tous les 25 à 40 jours et sont en 
partie fanées. La dernière coupe reste sur pied jusqu’à la fin du mois de juin : récoltée à maturité, 
elle fournit les semences de l’année suivante. 

L’assolement reglé ne laisse en revanche place à aucune culture fourrager6 de mai à novembre où 
les animaux se maintiennent sur des rations à base de paille de ble hache6 et de foin de trèfle. Les 
plants d’eclaircissage du mais, puis les feuilles et la cime de la plante fournissent l’unique fourrage 
vert d’appoint avec les =mauvaises herbes1>, qui sont systématiquement récupérées lorsqu’elles ne 
sont pas spécialement cultivées le long des rigoles et des canaux d’irrigation (sainfoin). Le passage 
du régime d’hiver au régime d’étéoù ale betail ne mange que du secn n’est pas sans répercussions 
sur son état géneral. Les lactations diminuent de moitié d’une saison sur l’autre et pour l’éviter, les 
paysans essayent de caler les vêlages sur le début d’hiver. 

L’inobservance des calendriers optima préconises par lescoopkatives ne saurait, defait, être mise 
au compte de la routine : les paysans font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour détourner 
l’assolement sans jamais en enfreindre les kgles. La saison de culture du trèfle est ainsi prolongée 
aux dépens du coton de façon à obtenir une àdeux coupes supplémentaires et le recours au tracteur 
ne fait àcet égard qu’élargir leur marge de manœuvre en raccourcissant considérablement letemps 
requis par la préparation du sol à l’araire. Associées au fanage, ces pratiques leur permettent 
d’accroître leurs ressources fourragères et d’en reporter une partie sur la période critique de l’été. 

2. Des c&éales fourragéres dans la vallée 

Les ajustements s’opèrent selon d’autres modalités dans les villages du Fayoum et de Haute 
Egypte, qui parviennent à disposer de fourrage vert tout au long de l’année. 

. . . . . . . . .:.: :.. ‘Ill(fi,$&.tilj&ii iïéfl&&& L’alimentation d’hiver repose, comme dans le delta, sur des trefles muiticoupes mais le déficit 
.,...: : ..: ..:.... .:: .........‘,. ,~&+” :..... saisonnier est ici compensé par des céréales à végétation hâtive et à fort développement foliaire 

(doura) dont la culture se répète à deux ou trois reprises au cours de l’été. 
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i’iis:i~~~~~fi~~~~~~~~~ Lesorgho,d0ntlacuk~e estpropreàlavaMe,fOtemprunt6à I”Afriquesubsahariennedès I’Bpcque 
:::::‘::.:::.i::::::::~:;:.: ..:...:.:::::.:.:.:.~.:..:.:.~:,:.:~:~:~:.:...:.:.:.:. 

~~~~~urnl~~~~~~~~ 
pkaraonique semble-F-ii, tandis que le maïs est un tard venu dans fe stock des plantes ceriMes 

-.. . . . . . . . . ...\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . iiiiii’g ~~~~~~~~~~rpi~~ @3Ali” siècle). Bien que le dévetoppememt de I’irrigation aiF 6% ax6 sur celui du c0tonnier et de Ia 
::::-:y:.::::::: ..:...., ,......_ ,.....,.<.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . canne à sucre, qui ont par trop accapar6 e’attefltion des historiens, ii n’a pas moins permis un 

êlargissement des cukuresvivrtères. &‘incorporatEon desgrandes c&fSaiesdans les rotations em lieu 
faF place de Ba période de wbmersion (aoiet/cctobre) a r6voMonn6 I’akmentation des campagnes 
em portant Bes ~esswrces en grain Sd des niveaux jamais atteints dans b’agricukure de dkrue, qui 
me downait qu’esne récolte awnue8ie (blé ou orge). La culture des doura restait n4anmoins iimit6e par 
les dispmibilités em eau, qui étaient allouées en prioriié au coton : avec le barrage &Assouan, elles 
owt pu s’&endre et prendre place plus tôt dans la saison. Ces possibilit6.s nouvelles ont donné lieu 
~2 me intensification tout à fait oemaquable de l’élevage, du m0ins au Faybsaaa (Fig.2). 

Fig. 2 - R+%itiw d%me cdture de céréale fcm-ragère l’été dans Ia vallée 

Quelques ares em ~OUF de champ sont ensemencées & forte densit6, le reste Btant réservé à Pa 
production de grain QWB la panification ou à une culture de légumes. Les plants commencent 2.6tre 
coeap&s 30 A 40 jours plus tard, kwsqu’ils atteignent 1 m à 1,56 m de haut ; urne fois 6puisé, ee carré 
est réensemenc6 après un simpEe passage d’araire. L%talement de la production joue là encore sur 
des semis dkaks, d’oti la persistance de Vari&és tardives, à moindre rendemenF en grain. Le 
sorgho ed sem6 en avril, au momemt SO l’eau est au plus bas dans les canaux ; il est reEay6 debut 
juillet par un mak dl’&6 &agini* auquel succède un mals d’automne ubakinim, qui peut rester sur 
pied jusqu’à I’entrée en production du trèfle. 

$jj~~~~~~:~~~~~~~~: La céréale buarag&e fait rarement l’objet d’une culture séparée dans l’ancien village de bassin, oim 
~,‘,‘,‘,~,‘~~,‘,‘,~.‘.~. . . . . ..A . . . . ..:.:.:.:.,.,.: . . . . . . . . . . . . . . . . ‘:‘j:‘:i:i:~:i:i:iii~~~~~r~~~~~~~~~:~:~~ ~~~~::::.:.;.:.;..:...: .> .:‘..,.~.:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.. ,.,_<,. certains lui associent des BQgBsrmineuses fourragères (gesse, pois, veste) : Ees paysans consom- 

ment de la farine de Qroment, avec laquelle 3s fabriquent un pain levé propre B la Haute Egypte. 
L’Qquilibre de ce système plus extensif repose sur l’appoint des feuilles et des bouts blancs de Ea 
canne à sucre, qui complètent le r6gime d’hiver eF assurent la transition avec celui d’été. 

iiiiiiij 
ig$ 

&‘sbservation des techniques d’affouragementfait apparaitre que Elevage paysan ne concurrence 

$$ 
pas wéoessairement les produdions alimentairesou commerciales &Part tecot0n : en valorisar?t kes 
pailles et les r6sidu.s de récoltes, il contribue au contraire au maintien dune céréaliculture vivrière 

3; BiwrOe A Ia concurrence inégale des importations auxquelles Etat a fait massivement appel pour 
f$j ravita%er Besvilles au moindaecsût. Le système de stabilisation des prix des denrées de base (pain, 
;$ sucre, huile) s%tered progressivement aux campagnes, de pius en plus intégrées dans Ie tissu 
%? 
!$!I! 

urbain. Les épiceries sont régulièrement approvisionnées en farine subventionnée et des bouian- 

@ 
geries se sont récemrment ouveties dans deux des villages (delta, Fayoum), Foutes choses qui ont 
eu p0w effet de déprécier Ies prix du grain. 

:$;K 
2;; 
:gg Les iois du marché ne suffisent pas à expliquer le rejet des nouvelles variétés de céréales à baLsE 
$# p0tentiel de rendement, que les ccpopérativestententde diffuser depuis quireze ans : meme en t’état 
::;$ actuel des prix, les gains excéderaient encore les frais de la cukure. .:.:.>:. :;;;$Z;; 
#j Si les paysans n’ont peut-E$re pas un comprtemûnt Bconomique rationnel, du moins ont-ils Beurs 
:z raisons. Alors que les experts ont acquis un savoir parcellaire et normatif sur une production 
f$J particu8ière, ils conçeivent quant & eux leur système de cultures et d’élevage en tant que tout: leurs 
$ix; choix s’inscrivent dans une recherche de @yvalence, de souplesse et d’6qüitibre entre les 
$$ différentes activités pratiquées. C”est largement faute d’avoir pris en compte la récupkation 
i:iii:jii systématique des sous-produits non marchands que les variétés de Pa révolution verte sont 
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,::;::l’. condamnées à l’échec car la recherche ne s’est jusqu’ici int&es&e qu’au grain. Les caract&es 
21 qualitatifs des premiers gbnotypes issus du CYMMIT (2) ont ainsi 6t6 adaptes aux goûts et aux 
‘;:liiii crit&es de référence locaux avec lesquels ils étaient incompatibles : les bl6s *mexicains* donnaient : >:.:., 
:::::::: une farine brunâtre même tamisbe et les maïs hybrides, du grain jaune alors qu’une farine est .:. 
t$jil:ii d’abord appr&%e pour sa couleur blanche. En revanche, ces vari&& naines présentent toujours 
ijjjji: l’inconvénient d’un moindre rendement en paille que les c6r6ales de pays et les maïs hybrides 
i$?l: s’avèrent de surcroît particuli&ement sensibles A l’effeuillage. L’élevage ne saurait en tout &at de 
,II cause s’opposer au renouvellement des vari&& puisque la cér6ale fourragbre peut et est déjà . ..A. . . . . . 
f$Z cuftjv& e&par&nent. 

~$$: Pourque IespotentialUsgénétiquesdes nouvellessemencespuissents’exprimer, encorefaudrait- 
ii#$ .: ;. il enfin que le milieu dans lequel on se propose de les introduire puisse supporter des exportations 
:x:.5 accrues. 

III - L’ELEVAGE, GARANT DE LA FERTILITE DES SOLS 

;,~~~~~~~f~c~~:.:~~~::::. 
Les coopératives fournissent de l’azote pour toutes les cultures, des phosphates pour certaines 

~~~~~~~~i~~~~~~~~:: mais les exploitants parviennent difficilement à obtenir les contingents qui leur sont allo& les 
,~~.~~g~~~~~~~~~~~ engrais n’étant pas disponibles en quantité suffisante ou en temps opportun. Ces contingents ne 

paraissent d’ailleurs refléter@@ des difficultés d’acheminement plus ou moins grandes d’un village 
a l’autre : Batra (nord delta), situé quelques kilomètres d’une usine de fabrication d’urée à ainsi droit 
à des quotas d’azote presque deux fois supérieurs à Abadeyya. pourvu de sols autrement plus 
ingrats que les terres alluviales des berges du Nil. 

“Fumures” 
A/ Teneur moyenne en éléments fertilisants et en matière organique (%) : Comparaison iimon/fumier. 

N P205 
- Limon (1) 0,13 0,24 
- Fumier (2) 03 02 

-Sources : (1) TOGBY (34) - (2) ALMANACH AGRICOLE. 

K20 mat. org. 
1,07 2,48 
185 10,o 

En se décantant, les eaux de crue deposaient sur le sol 13 tonnes d’alluvions à i’ha pour une culture dans l’année. Les quantit6s de 
fumier épandues dans le nord du delta fournissent au moins 1’6quivalent en éléments fertilisants et enrichissent le sol mati&e organique. 

B/ Apports d’engrais habituellement pratiqués sur les exploitations paysannes du nord-delta. Bilan sur une rotation. 

Le fumier fournit la totalité de la potasse. et pr8s de la moiti6 des appo& en acide phosphorique sur une rotation de trois ans : ces 
élbments ne sont cependant pas totalement disponibles ni entièrement utili&s (K20) par la plante. 

Les engrais chimiques fournissent quant à eux la plus grande partie - plus des 2/3 - de l’azote directement assimilable par la plante. 
Les doses appliquées sont en règle générale supérieures aux normes préconisées, les paysans ayant tendance B surestimer la réponse 
à la fertilisation azotée. Ceci souligne l’importance du march6 noir, sur lequel ils n’hésitent pas à s’approvisionner à des prix de l’ordre 
du double, y compris pour des productions non ou faiblement commercialisées (trèfle et maïs). 

en kg/ha 

2” année : blé 

ou culture d6rob6e de fèves 

(2) Centre international d’am6lioration du bk et du maïs, installé au Mexique. 
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Bien que la plupart des paysans distinguent et designent les différentstypes d’engrais manufacfurés 
de façon toute empirique - par leur emballage -ils n’en raisonnent pas moins teurfertilisation. Leurs 
dosages t6moignent d’une cor8naissance fine des comportements de leurs sols, qdils classent 2. 
leur couleur, ainsi que des principes savants de la rotation des cultures : Pe systeme de distribution 
pubtic n’ayant pas pu ou pas su s”adapter à la g&t&afisation de l’irrigation et de la culture intensive, 
10 developpement de I’elevage est une repense à. fa pénurie d’engrais chimiques qui se fait sentir 
en quantité mais aussi en quabté. Les sols égyptiens sont toujourstenus comme assez bien pourvus 
8n phosphate et riches en potasse parce que Ees affuvions dont ils dérivent f’étaient, d’ou 
E’impfiance de la fertilisation organique dans d’Bquili&rage des fumures. 

Le fumier se compose desdejections animales incorporees à une Mi&re pour laquelle Ees précieuses 
pailles ssnt ici rempIacf5es par de la terre prise au champ que [es paysans Bparpknt chaque soir 
sous leurs b&Fss. Un bovidé fournit chaque année pres de 15 tonnes d’un engrais pondéreux, qui 
est épandu en fumure de fond sur les cultures sarclées et accessoirement sur les autres cubures 
(bsl& riz). Chaque feddan de coton, de maïs ou de Iégumes reçoit de 10 à 20 t de fumier ( soit 24 
a 45 t pour 1 ksajp dont fa manipulation donne lieu à un véritable travail de fourmi car les transports 
s’effectuent à dos d”âwe, qui est ici ia brouette paysarme. 

Les rendements des cultures, y compris le coton, sont directement en rapport avec le fumier Epandu 
QF par consequent avec Be chargement animal des exploitations : tes pfus forts sont atteints sur les 
petites exploitations, qui associent la fertilisation organique $8 des fapons dtuaales soignees et 
exigeantes en taavais (travail du sol, billonnage, binages, sarclages....). 

Les rendements bas et décroissants de l’ancien village de bassin a’ttesF@nt, a contrario, d’une 
incapacite à makker fa reproduction de la fertilite depuis ta disparition du limonage et du labour 
naturd : de 21 qxlha du temps de la crue, les rendements cerealiers y sont tombés a 15 qx/ha afors 
qu’ifs dépassent couramnwnt 35 quintaux ailleurs. Les bouses continuent CE être brûiées pour 
chauffer Bes fours à pain alorsque ces pratiques sont tombées en désuetude dans les autres villages 
ou il existe, il est vrai, d’autres combustibles domestiques (bois de cotonnier, pailles de riz, tiges et 
rafles de mais). Faute d’humus, Bes engrais solubles sont rapidement lessivés sur des sols déjà 
Bégers, quidsnrzenfvisi$lemewFdes signes d’épuisement : les vertus prêtees aux engrais chimiques, 
assinaiks à un médicamenF disent assez combien les paysans SQ sentent demunis face à des 
phénomenes qui feur echappent et n’entrevoient d’autre alternative que d’augmenter - en vain - les 
doses. e’amenagement tardif de la haute vallée pour l’irrigation a ete à cet égard un handicap 
supplémentaire : le passage a fa culture continue n”y a pas et6 prépare par plusieurs siècles 
d’expérimentation sociale dans des formes d’association agriculture/élevage comme ce fgt f@ cas 
au Fayoum et dans le delta, ou f%rtilisation précoce des bovins pour te puisage de l’eau a enclenché 
me dynamique cmwlatéve (SASNE MARIE,1 989). Les paysans de f-faute Egypte perpétuent en 
Fait leurs anciens modes de cufture alors que ces savoirs ne sont plus adaptés a un milieu que le 
basuage d’Hassouan a profondement transformé, ce qu’ils n’ont pas vraiment realisé. e’epuisement 
des sols est en définitive fa marque d’une agriculture nkessive : Ees hommes cherchent hors de 
b’expfoitation les ressources nécessaires à la subsistance de leur famille ainsi qu’à ceEEe de Beur 
bétail, qu’ils tentent de conserver par des expedients (coupe gratuite chez les grands planteurs de 
canne en échange des bouts blancs...). Cet acharnement à entretenir coûte que coûte un cheptel 
qui n’inFervient guere dans la production, ni dans la reproduction del’écosystème cultivé souligne 
qu’ciiever du Mail n”est pas une simple nécessité technique. 

&V - DYNAMIIQUES PAYSANNES 

1. Un élevags paysan 

Aiors que /es attelages employes sur les domaines étaient des attelages à boeufs, l’élevage paysan 
a priviBBgie les vaches et tes bufflesses, productrices de fait et reproductrices du troupeau. A la 
difference des cultures, Mlevage est une activité dans taquetfe les femmes prennent une part 
prépondérante, ce qui explique peut-être le peu d’intérêt qu’on fui porte. La traite, la transformation 
domestique, la surveillance des animaux leur incombent, l’affouragement parfois et elles sont 
aidées pour cela par leurs enfants. Bien que scolarisés (au moins les garçons), ceux-ci restent 
disponibles la plus grande partie de la journée : les écoles ne pouvant accueillir tous leurs élèves 
en même temps, Des classes fonctionnent par roulement. 



2. Des productions animales 

................ ;;;i:;:,;:;g: i:i~:~~~~::,,~~~~~~~~~ 
.. :...: ... . ......... > ........................... ...... . . ,., 

Le lait sert tout d’abord à nourrir les veaux. Les femelles peuvent être conservées pour le 
renouvellement, mais les petits éleveurs rachetent géneralement àd’autres paysans ou aux maqui- 
gnons des animaux prêts à vêler avec le produit de la vente des bêtes de reforme pour ne pas avoir 
à entretenir de cheptel improductif. Les buff lons sont vendus a40 jours car ils fournissent une qualité 
de viande particulierement prisee sur fe marche local (veau de lait) ; une mortalité Blevee les 
premiers mois pousse egalement les paysans à s’en séparer au plus tôt pour limiter les risques. Plus 
rustiques, les veaux de vache ont aussi un gain de poids plus rapide : ils sont quant à eux vendus 
entre 6 et 16 mois pour la boucherie. 

Le commerce de la viande est, en Egypte, un circuit en vif qui emprunte les canaux traditionnels, rji:~~~~~~~~~~~~~~, 
~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~ ; comme tous les produits écoules sur le marché libre (fruits et legumes, produits de l’élevage). II 
.: ./:. . . . .._... . . . ., . . . . . . . . . . . :........::.. n’existe pas d’abattoirs publics sinon dans les grandes villes et l’aviculture est le seul domaine dans 

lequel l’élevage soit pratiqué à une échelle industrielle. Les marchés au bétail qui se tiennent dans 
les chefs lieu de province sont alimentés par une pyramide d’intermediaires, dont le premier niveau 
est constitué par les maquignons, qui se sont partagés le territoire villageois et traitent avec les 
éleveurs. 

i:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~“~~~~~~:i;ii;il:;;il;l:iii;i:I: Le fait de vendre du lait est en revanche considére comme un signe de déchéance dans les 
..>. i. .A.. .: . . . . . . . . . . . . . . . . . :.Y...:‘*.‘ :,:., ,,.. 

~~~r~q~~~~mei:i::::::.~ .! 
campagnes égyptiennes où l’on clame haut et fort que ecelui qui en arrive là perd la face car cela 

.::.:.. .; 
~~~k~~~~~~,~,~~~:.~:~~~ veut dire qu’il n’est plus capable de nourrir ses enfants*. Une fois les veaux sevres. le lait fait l’objet 

.,. d’une transformation domestique : la durée des lactations n’excédant pas 6 à 7 mois, elle permet 
~~~~S:i~~~~~~~~~~:~::~~~~~ de stocker la production et d’en reporter une partie sur les mois creux du cycle. Débarrassé de sa 
” iiiiiiii:~oeo.mn~~:~~ créme, le lait est transformé en fromage caillé (gebna bayda) qui constitue avec le pain la nourriture 
:‘:~~,~~~~~~~t~~~~:::.:i.isi-i: .::. .., .:- . . . .:.. ..,.... . . . . . . ..: . . . . quotidienne des familles paysannes. La crème donne un beurre blanc et fade, qui est rarement 

consommé tel quel : chauffé et fortement salé, il est transforme en beurre clarifié (semna) que l’on 
~~~:~~~~~~l~é~~~~~~~~~~~~~~ conserve plusieurs mois. Le petit lait et l’écume du beurre sont verses dans une jarre dans laquelle 

. . . . . . . . . :::‘:YK:;~~~~~~~~~~~~~;~,~ on ajoute des Qpices et des condiments avant de la sceller : ils donnent une sorte de fromage 

.,:,..:,. : .,: .,: ..,. .:.>::: .:,.,. .,. . . . . . . . . . . ...:. .:... ..:..: . . . . . . . .:: fermenté au goût releve que l’on consomme au bout de trois mois à un an (gebna qadimjmesh). Les 
surplus Eventuels ainsi que les oeufs et les volailles sont portes au marche du village où tout un 
chacun peut venir vendre un jour donné de fa semaine. 

3. Une bvolution rkente 

Avec lafin de l’austérité des temps de guerre, de nouvelles sources de revenus (Qmigration, pétrole, 
canal de Suez..) ont induit une demande accrue en viande rouge de la part de couches aisées mais 
aussi en produits laitiers, qui sont la principale source de protéines à bon marché pour la majorité 
de la population. Les circuits de distribution de masse controlés par I’Etat sont approvisionnés par 
des importations de butter-oil et de viande congelée juges inférieurs aux produits locaux : les 
devises étant réservées aux biens essentiels, les quantites mises sur le marché restent de plus 
limitées. Aussi, la mise en place de réseaux de ramassage du lait n’est-elle pas sans s’accompagner 
d’une évolution rapide des mentalités dans les villages de Sasse-Egypte où les transformateurs se 
livrent une concurrence acharnée pour s’attacher la clientèle des petits éleveurs. 

L’industrie laitière est relativement recente en Egypte puisqu’elle remonte au debut des annees 
1920. Les premiéres fromageries ont été crees pardesgrecs de Damiette qui fabriquaient une pâte 
pressée destinee aux colonies étrangeres, d’où son nom de fromage aroumia. Cette industrie a 
depuis essaimé vers l’intérieur du delta en même temps qu’elle diversifiait ses produits en les 
adaptant aux habitudes de consommation locales (fromage blanc et laitages). Les laiteries 
industrielles établies à la périphérie des villes du delta étendent leur rayon de collecte dans les 
campagnes environnantes tandis que des fromageries artisanales se créent au village. Comme le 
soulignait le propriétaire de l’une d’elles, adu jourou on aaffert un bon prix, on n’a plus entendu parler 
de ces histoires de déshonneur. Les paysans du coin me vendent leur lait et s’ils s’en cachent, ce 
n’est pas àcause du qu’en-dira-t-on, mais parce qu’ils redoutent par dessus tout le mauvais oeil (3). 
Avant, ils n’avaient qu’une bête, maintenant ils en ont tous deux ou tr0is.w 

Le paiement à la qualité incite les éleveurs a remplacer leurs vaches par des buff lesses, qui donnent 
un lait particulièrement riche en matière grasse (7% contre 3% en moyenne) et dont les lactations 
sont plus abondantes. Les rations sont désormais completées par des concentrés : l’aliment du 
bétail subventionné distribué par les coopératives étant alloue en priorité aux grands élevages, les 

(3) Le mauvais oeil (ayn) est une croyance populaire trés répandue en Egypte, aussi bien a la campagne qu’en ville : l’envie que l’on prouve pour ce qui appartient 
a autrui peut amener inconsciemment à souhaiter sa destruction. Les paysans ont ainsi coutume d’accrocher une amulette voyante au cou de leurs animaux 
pour détourner le regard des passants et les protéger ainsi centre les sorts qui pourraient leur étre jet&. Ils dissimulent de meme le contenu des pots de lait 
et s’arrangent pour que la pesee ait lieu sans témoins de crainte que leurs bêtes ne tarissent. 
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paysans ont éjabore un melange de leur fabrication ci base de son de blé, de feves et de mak 
oonoasses. Aussi modestes puissent-elles paraîare, ces innovations leur ont permis d’accroitre et 
de régulariser fa production Ba%i&e, qui tourne autour de d 200 kg par bufflesse contre 750 kg par 
vache dans les villages de la vajlée. C’elevage marchand se d6vsloppe aussi dans ces régions 
rurales et excentr&es. En Pabsence d’unitée de transformation du lait, if revêt des formes plus 
traditionneles : animaux spécialement dressés pour le trait (Fayoum) et bêtes d’embouche, a”oSr la 
prépondérance des vaches, pfus précoces et plus profifiques que Ees bufflesses. 

4. Un facteur de dévebppement paysan 

Contrairement a fa production végétaje, sur lesquelles portent les pr618vements, Mlevage et les 
activites qui fui sont fiees échappent pratiquement CI tout contr69e et font preuve d’un dynamisme 
Etonnant. La situation marginaledes métayers du Fayoum soujignetaès clairementcequi est enjeu. 

L’intervention de Etat se superpose ici à celie des propMaires, qui continuent a organiser fa 
roduction dans ses mcséndres aspects. La rente fonciere draine le revenu degage par les cultures 

sp6culatives @5gumes) auxquelles Bes metayers doivent consacrer !a plus grande partie des terres 
qu’ik font fructifier si bien qu’if ne leur reste au bout du compte que les produits necessaires a leur 
consommation familiale et l’entretien d’attelages qui ne four appartiennent pas. 
k’émigration, qui a commence plus tôt et revOt plus d’ampleur que dans les autres villages, y prend 
des allures dauto-reforme agraire. Les migrations saisonnières, vers les pays arabes producteurs 
de pétrole, procurent une Epargne à des exploitations paysannes qui n’en degageaient pas : elle 
est d’abord réinvestie dans la constitution d’un cheptel, qui est l’une des rares possibifités qui soient 
d’améliorer je revenu du travail agricole et beaucoup plus encore que cela. Toutes ces opportunit& 
d’amasser de B’argent ont gzourfin d”acqu&ir au moins quelques arpents de terre sur laquelle bâtir 
la maison afin CC d’être ma%res chez soi et que personne ne vienne plus nous ordonner ce que I’on 
a à faire*. 

Ailleurs, du fait de ressources kemrragères déjà insuffisantes, tout agrandissement du troupeau est 
pratiquement exclu sur les exploitations naines (moins de 1 ha) qui sont cependant des exploitations 
à temps panieb. LWevage s’inscrit dans une optique domestique et apparait Btre une substitution 
de Bravai1 aux achats faits à I’ext&ieur : bien qu’épisodiques, les ventes de produits transformck 
apportent tm cmtribution cpi est foin d’être négligeable dans fa tresorerie des menages en 
complétant des payes souvent deviseires de petit fonctionnaire (garde champêtre, planton...) ou 
d’ouvrier agricofe. 

Les petftes expfoitations (1 a 2 ha) utilisent en revanche le marche comme ce que DUPONT (iZB59 
qualifie de ~dr5tourde reproductions. L’agrandissement du troupeau passe par des achats d’herbe 
auprès des moyennes exploitations, sur fesquelles 9’81evage est reduit au minimum Iorsqu’ii ne 
dEspara pas compK&ment sur Ees plus grandes ; i’autoconsommation faisse placa à des ventes 
&gufières de fait dont elfes tirent fa plus grande partie de leur revenu net, et qui plus est de leur 
revenu en numeraire. En valorisant fes disponibilités en main d”oeuvre familiales sur I’exploitation, 
i’intensification de P’elevage rnenage une plus large autonomie vis à vis de I’Etat et constitue en 
miSme temps une alternative viable au travail salarie chez d’autres : c’est d’ailleurs au sein de ce 
groupe que les pratiques d”entraide réciproque sont les plus développées. 

Au total, s’il y a bien motorisation de f’agriculture égyptienne, I’introduction des moteurs inanimés 
ne s’accompagne aucunement de la réduction escomptée du cheptel paysan, d’autant qu’elle 
affecte peu les transports. 

iii% L’idée communément admise d’une compétition entre f’animaf et l’homme pour l’occupation de 
$$ l’espace agricole ne résiste pas a l’épreuve du temps et de faits : I’intensivité qui caractérise 
. ffy . . . . . . . . . . . . . . . . aujourd’hui Be mode de mise en valeur de fa vallee du Nil repose sur f’élevage que lui ont associé 
i$ Bes paysans. Cette agriculture dite traditionnelle, que f’on charge de toutes Ees plaies d’Egypte, a su 
$i viabiliser fes grands aménagements hydrauliques entrepris par I’Etat en renouvelant la ferttilite du 
g; milieu. &‘exploltation familiale n”est pas la réplique en minuscule de Pa grande ferme h coton de 
$$ I’Qpoque coloniale : elfe produit autre chose, autrement et assigne à la production d’autres fins que :.:.:.:.: . . . . . . . . 



$r’; la rentabilit6 mon&aire immbdiate. Les combinaisons de polyculture et d’blevage qu’elle d&eloppe 
$i; ne sont nullement incompatibles avec la nécessité de réduire le déficit alimentaire. 
.::...::i 
$;i On ne peut esp&er y parvenir sans agir sur les facteurs qui bloquent l’intensification de l’agriculture 
3:; en tant que tout : il est vain de continuer à faire porter les innovations techniques sur les cultures 
2.i marchandes tant qu’il n’en est pas fait de même pour les cultures fourragères et l’élevage, qui est 
:.:.j .: :.:.:. au centre de l’agriculture paysanne. Le rejet des varié& de la révolution verte ne sanctionne que 
,:.<.I:I l’échec d’une modernisation importée de toutes pikes, en ce sens qu’elle ne prend pas en compte 
.!.;’ la logique des exploitations auxquelles on la destine : la recherche commence d’ailleurs à en 
ii:.; prendre acte en s’orientant vers la mise au point de varié& à paille m6diane. 
,...:: ., 
T::: Mon propos n’est pas de faire un panégyrique des savoirs locaux : il entend simplement montrerque 
?:z ces savoirs sont pertinents et qu’il y a tout lieu de les prendre en compte car le d&eloppement ne 
.? ::;::.:.: peut Pr&endre partir de rien et ne s’inscrire nulle part. Le problème n’est pas tant le renouvellement 
” .:j: des variétés elles-mêmes mais d’innover à partir de ce qui est. La richesse des expkiences locales 
‘?:ii et isolées révble un large éventail de possibilités : des am8iiorations existent qui pourraient 
5:‘: s’appliquer dans d’autres régions moyennant de simples adaptations des assolements et des 
:?‘i. façons culturales. Les besoins des animaux peuvent, en l’occurrence, être mieux couverts sans 
,j? étendre les surfaces fourragères : fetiilisation organique, cultures sur billons et irrigation à la raie :: 
:::::j . . . contribueraient d’ores et déjà à la restauration de l’agriculture et des sols en Haute Egypte ; avec 
+$ I’incorporation d’une céréale fourragère d’été dans les rotations, la paille de bl6 serait moins 
.:::..j:: nécessaire dans le delta. Le développement des associations graminées/légumineuses permet- .::. 
< :;:) traient aussi de rééquilibrer les rations... 

. . 
;:.;.ji:; L’amblioration gén6tique des plantes fourragAres et des races locales de bétail irait dans le même 
:& sens. Le Centre Nationa% de la Recherche Agricole commence seulement à entreprendre une 
.y;’ collection systématique des variétés de populations locales, dont les premiers résultats laissent 
‘“:’ r6veurs : les rendements en trefle et en doura fourrager peuvent aisément doubler par une simple 

::y sélection massale.... 
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