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CHAPITRE9 

PRODUCTION DES OVINS SUR 
PARCOURS 

l. INTRODUCTION 

157 

Les écosystemes pastoraux rencontrés au Maroc sont variés et refletent la diversité des 
environnements: 
- écosysteme des régions irriguées et céréalieres; 
- écosysteme aride; 
- écosysteme de montagnes. 

Les performances zootechniques sont généralement faibles faute d'une conduite mal 
adaptée aux conditions écologiques et botaniques du milieu. Les études entreprises 
soulignent les faits suivants: 
- la grande dépendance alimentaire des petits ruminants au parcours; 
- les faibles productions fourrageres des parcours; 
- les poids adultes enregistrés sont relativement faibles; 
- les vitesses de croissance réalisées par les ovins et les caprins sont tres peu 

satisfaisantes. La croissance entre 10 et 30 j est respectivement pour les ovins et les 
caprins de 53 g/j et 34 g/j. De 30 a 90j, elle est de 51 g/j pour les ovins et 30 g/j pour 
les caprins. 

Le hilan de l'UZ (Unité Zootechnique: une femelle et sa suite) fait ressortir des 
productions tres faiblys. L 'UZ avine produit 6,8 kg de poids vif et 2,4 kg de laine. La 
production annuelle de l'UZ caprine s'éleve a 6,6 kg de poids vif. Nous nous 
intéresserons dans ce chapitre aux écosystemes de montagne et aux écosystemes arides 
ou la composante parcours est dominante. 

2. ECOSYSTEME ARIDE 

L 'alimentation est l 'une des contraintes majeures dans le fonctionnementdu systemede 
production. Cette alimentation se caractérise par une forte dépendance des ovins et des 
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caprins au parcours. Ce demier peut couvrir jusqu 'a 80% des besoins alimentaires des 
animaux contre 5,5% pour l'exploitation. Le reste est assuré par la supplémentation. 
Pendant les périodes de soudure qui s'étalent de la fin d'été jusqu'au mois de février, 
la végétation pastorale est rare alors que les besoins des animaux sont importants 
(gestation et lactation). 

2.1. Situation géographique 

Le type d'écosysteme aride se rencontre dans les steppes et les rones a armoise et a 
arganier. Les steppes, dominées par les communautés végétales a alfa et a armoise, 
occupent les hauts plateaux de l'Oriental et le bassin de la Moulouya. 

2.2. Productivité des parcours 

Dans les -sites alfatiers, la croissance de l'alfa est tributaire de l'importance des 
précipitations. Un accroissement rapide de la biomasse aérienne se produit suite a 
d'importantes chutes de pluies. A l'opposé, les vents et le manque de pluie, tres 
caractéristiques de ces régions, réduisent le taux de croissance en agissant sur 
l 'évapotranspiration potentielle. Les niveaux de production pennis par les sites a alfa 
sont illustrés dans la figure 13. Les disparités enregistrées entres les productions 
mensuelles restent faibles, celles des mois de févrieret marsdemeurentles plus élevées. 

Les recherches indiquent que l'alfa, soumis a des coupes, possede une importante 
capacité de repousse. Le rythme et la hauteur des coupes restent des éléments clefs dans 
l'utilisation de l'alfa. Une hauteur de coupe de 10 cm augmente les rendements en 
matiere seche et en hydrates de carbone. Le rythme de coupe devra etre raisonné en 
fonction des pluies et des besoins des animaux utilisant ces rones alfatieres. 
Généralement, les périodes qui s'étalent de décembre a février et mai peuvent etre 
retenues pour réaliser la premiere coupe. 

La production de la biomasse aérienne, chez l'armoise, est tres influencée par les 
conditions climatiques et son utilisation par les animaux (fig. 14). Au printemps, la 
production de phytomasse sur pied passe par son maximum (190 kg MS/ha). En hiver 
et en été, la production est a son plus bas niveau (110 kg MS/ha). Des niveaux 
d' utilisation élevés réduisent la production sur pied surtout en fin de saison de paturage. 
La figure 2 montre que l'impact de la charge ariimale se fait sentir en fin de saison 
(septembre).Lachargeforteproduitapeine30kgMS/haparrapportauxchargesfaibles 
et moyennes qui fournissent 140 kg MS/ha. Une utilisation rationnelle de l'armoise 
s'impose car son rétablissement est tres difficile apres une utilisation abusive. 

2.3. Utilisation des parcours 

En réponse a l'irrégularité du climat, les éleveurs effectuent différents types de 
déplacements: 
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Figure 13. Productlon aérienne de l'alfa (source EL GHARBAOUI, 1977) 
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- ceux de grandes amplitudes qui s'effectuent hors du territoire de la fraction; 
- ceux de faibles amplitudes sur le parcours de la fraction. 

2.3.1. Transhumances ou déplacements de grandes amplitudes 

Ces déplacements de grandes amplitudes sont occasionnels et ne sont pratiqués qu' en 
période de sécheresse. L' amplitude de ces déplacements peut varier de 40 a 400 km. Ils 
sont généralement faits dans d'autres régions apres arrangement avec les détenants du 
parcours sujet a la transhumance. Il s'agit de transhumance car les familles sont 
sédentaires et pratiquent des cultures vivrieres. Elles ne détachent qu' un berger ou un 
membre de la famille pour mener le troupeau. Ces déplacements visent principalement 
la survie des troupeaux pendant les périodes de faible disponibilité fourragere sur le 
parcours en situation de sécheresse. 

2.3.2. Déplacements internes 

Deux facteurs régissent la nature de ces déplacements: la saison et l'exploitation 
agricole. En hiver, les si tes a alfa sont les plus utilisés pour nourrir les animaux et les 
protéger contre le froid. Au printemps, ce sont les sites a annoise qui sont fréquentés 
alors qu'en été les éleveurs optent pour le pacage des chaumes. 

L 'exploitation agricole influence ces déplacements par sa taille, directement liée aux 
ressources fourrageres, sa disponibílité en main-d'reuvre, en citemes pour 
l'abreuvement et en moyens de transport (équidés et charettes). 

3. ECOSYSTEME DE MONTAGNE 

3.1. Ecosysteme Haut-Atlas 

3.1.1. Systeme alimentaire 

Le systeme de production des vallées du Haut-Atlas est un systeme agro-pastoral dont 
le systeme alimentaire des troupeaux des petits ruminants est basé sur des ressources 
provenant de l'exploitation (6%) et d'origine pastorale (94%) pouvant provenir des 
parcours d'été ou ceux d'hiver. 

Une des caractéristiques de ce systeme alimentaire est la constitution de troupeaux 
spécialisés en fonction de l'état physiologique des animaux. Les femelles suitées 
bénéficient d'apports supplémentaires en vert (regains d'agdal et déprimage d'orge). 
Les animaux a l'embouche recoivent un complément en concentré (orge et mrus). La 
constitution de troupeaux spécialísés intéressent aussi le paturage. Il y a généralement, 
formation de 3 troupeaux gardés par des personnes différentes. Le premier, constitué de 
chevres et de brebis vides, pAture le thurifere. Le deuxieme, regroupant les chevres et 
lesbrebisallaitantes,restesurleterroirirriguédudouar.Lesjeunesde2a3moisforment 
un troisieme troupeau qui pfüure les jacheres et les bordures des champs. 
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Le régime alimentaire des caprins sur parcours est marqué par un caractere saisonnier. 
En période de soudure (hiver), les prélevements sur la strate arborée représentent plus 
des 3/4 de la ration des animaux. Parmi la strate arborée, le chene vert constitue la 
principale ressource alimentaire. La courte période de transhumance du mois de juillet 
sur des sites plus riches en herbacées incite les animaux a en consommer davantage 
(70%). 

3.1.2. Parcours et modalités d 'utilisation 

La complémentation des déplacements effectués par les troupeaux impose la 
connaissance des facteurs écologiques (climats et types de végétation) et socio
économiques (disponibilités en main-d'reuvre, distribution des «azibs» et accords de 
gardiennage) qui définissent trois modeles de déplacements: 
-Le premierest depetite amplitude ayantlieu essentiellement pendant l 'hiver et se passe 

dans les parcours avoisinant le village situé entre 1 500 et 2 300 m. Les mouvements 
des troupeaux sont quotidiens et peuvent atteindre 6 km avec un changement de site 
de paturage tous les deux a trois jours. Les parcours, a base de graminées, sont visités 
et utilisés entre octobre et avril. 

- Le deuxieme, de moyenne amplitude, intéresse les parcours des hautes altitudes 
(> 2 400 m ). Les dates de montée sont variables et dépendent de la fon te des neiges et 
non pas de la repousse des herbes. Toutefois, les premieres montées ne se font pas avant 
la fin de mai. JI existe des terroirs d 'usage pastoral propres achaque groupe ethnique. 
Ce type de déplacements est sous la dépendance de facteurs liés a l'exploitation 
agricole et a la disponibilité en «azibs» et en main-d' re u vre. 

- Le troisieme conceme l'Oukaimeden en été ou la plaine en hiver. Le pacage a 
l'Oukaimeden estouvert au débutdu mois d'aofit alors que la descente dans laplaine 
ne se fait qu'en fin novembre et intéresse surtout les ovins selon un accord établi au 
préalable avec un agriculteur de la plaine. Ces types de déplacements se font de moins 
en moins en raison des difficultés d' acces al 'Oukaimeden et le cofit de transhumance 
vers la plaine. Ces aspects de mouvements des troupeaux sont décrits dans le 
chapitre l. 

3.2. Ecosysteme du Moyen-Atlas 

Le systeme de production est un systeme agro-pastoral qui est beaucoup plus pastoral. 
Toutefois, il convient de noterque c 'est un écosysteme nettement plus favorable que les 
deux autres (800 mm> PPT> 300mm). Les performances zootechniques sont nettement 
meilleures. Les mortalités sontfaibles en comparaison aux deux autres écosystemes. Le 
croit de viande est de 21 kg PV/UZO. 

Le probleme majeur des parcours du Moyen-Atlas est l'absence de rationalisation de 
l 'utilisation des ressources pastorales qui comprometla production et la composition de 
la phytomasse. Quant a la conduite des troupeaux, elle est mal cadrée dans le cycle de 
production du parcours. La figure 3 compare les apports du parcours aux besoins d'un 
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Figure 15. Apports des parcours (A) et besolns (B) 
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troupeau de 100 brebis. 11 s'en dégage que: 
- les pies des besoins et des disponibilités fourrageres ne coYncident pas; 
- la forte proportion des agnelages (70%) est concentrée entre octobre et décembre, 

période qui n 'est pas du tout favorable sur les plans climats et fourrages des parcours; 
- le démarrage de la végétation (fin mars) connru) une tres forte charge animale. 

3.2.1. Production des parcours 

Les disponibilités du parcours (en quantité et en qualité) sont affectées par la saison et 
par la charge de paturage. Le démarrage de la végétation se fait généralement a la fin du 
mois de février. La production fourragere augmente au printemps et atteint son 
maximum au mois de mai pour ch u ter ensuite. La production surpied peut réaugmenter 
légerement en fin de saison a la suite des orages d'été et des pluies d'automne. 

La charge animale agit sur la production fourragere (fig. 16) et la composition du 
parcours. En effet, les herbacées sont plus disponibles dans les zones de charges faibles 
et moyennes. Les zones de charges fortes ont tendance a etre colonisées surtout par les 
especes annuelles. Huit années d'expérimentation a la Station Pastorale de Timahdite 
montrent la tendance nette a la dégradation dans les lieux de forts chargements. 11 y a 
une grande similarité entre la charge forte a l'intérieur de la station et les parcours 
collectifs, en dehors notammentd 'un envahissement par les euphorbes et la disparition 
des especes pérennes qui sont tres recherchées par les animaux. 

3.2.2. Régime alimentaire des ovins sur parcours 

Les études de préférence alimentaire indiquent que les animaux ingerent les especes 
herbacées non graminoYdes ( 49%) don t la teneur en protéines reste assez élevée ( 15 ,3 % ) 
alors qu 'en début de saison leur teneur en phosphore chute beaucoup plus rapidement. 
Les graminées prélevées tout au long de l'année ont, a maturité, des teneurs faibles en 
protéines (3,1 %) mais fournissent suffisamment d'énergie. Les ligneux, recherchés 
surtout en fin de saison, sont assez riches en protéines (10,3% pour le genet qui est le 
plus consommé) et leur teneur en phosphore a tendance a augmenter sensiblement en 
fonction de l'age. 

Les quantités ingérées par les ovins chutent avec la diminution de la qualité des 
ressources fourrageres du parcours. Elles passent de 37g/kg de PV/j en mars - avril, a 
23g/kg PV/j en amit. L 'ingestion sur parcours est influencée par la charge animale. Les 
ovins ingerent 32, 28 et 27 g/kg PV/j respectivement en charges faibles, modérées et 
fortes. 

3.2.3. Production de viande sur parcours 

Les performances de croissance augmentent, a des rythmes variant, en fonction de la 
charge, du début du printemps jusqu 'a la mi-été (15 au 30 juillet). A u-dela de cette date, 
les performances chuten t. Le Gain de Poids par Rectare (GPH), illustrant la capacité de 
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production de viande, a subi une diminution significative sous l' effet de la charge avec 
l'avancementde la saison. Deux saisons s'individualisent, une saison d'engraissement 
pendant laquelle les animaux prennent du poids et une autre d'amaigrissement. Les 
productions de viande enregistrées pendant chacune des deux saisons pour différentes 
années sont consignées dans le tableau 40. Il en résulte: 
- en passant de la saison 1 a la saison 2, le GPH devient négatif; 
- une grande variabilité entre années étudiées; 
- un effet de la charge sur le GPH s'accentue de plus en plus lorsqu'on passe de la 

pre mi ere saison a la deuxieme, e' est-a-dire que l' écart de production entre ni veaux de 
charge devient important avec l'avancement de la saison. 

4 .. RECOMMANDATIONS D'ORDRE PRATIQUE 

Les recommandations sont de différents niveaux hiérarchiques, un niveau sectoriel qui 
intéresse le troupeau ou le parcours séparément et un niveau régional. qui conceme la 
collectivité (tribu, commune rurale ou village). 

4.1. Recommandations sectorielles 

4. l. l. Action sur les animaux 

Dans les trois exemples d'écosystemes étudiés, il apparatl. clairement qu'il } a un 
manque a gagner en matiere de conduite des petits ruminants sur parcours. Les regles 
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Tableau 40. Evolutlon du GPH* en fonctlon de la charge et de la salson en (kg/ha) 

Années Charge Saison 1 Saison 2 

du 25/3 au 16/6 du 17 /6 au 25/12 
faible 44,8 18,3 

1981 rnoyenne 60 43,8 
forte 83,8 72,3 

du 1/6au17/7 du 18/7 au 25/12 
faible 15,8 12,2 

1985 rnoyenne 25,4 28,8 
forte 29,3 54,7 

du 1/4 au 14/7 du 15/7 au 1/10 
faible 40,7 24,3 

1986 rnoyenne 53,8 27,l 
forte 78,7 56,7 

* Gain de Poids par Hectare 

a respecter con cernen t l 'identification des animaux, une meilleure conduite alimentaire 
et une reproduction bien adaptée aux conditions de l 'environnement. 

Controle des animaux. L'état actuel des parcours et la compétition entre parcours et 
agriculture imposent l'orientation des éleveurs vers la constitution des troupeaux de 
production. En effet, un des problemes que connait l 'élevage des ovins estle sumombre. 
La connaissance des animaux est une étape nécessaire dans le choix des animaux 
constituant le troupeau de production. L'identification des animaux au mayen de 
boucles, est la méthode idéale. L 'objectif estde pouvoir séparer les mouto!J,S en lots pour 
l'alimentation, la reproduction et les fins de gestation. 

Conduite des animaux sur parcours. La nutrition des animaux sur parcours doit 
prendre en considération l'état du parcours et les conditions physiologiques des 
animaux. En débutde saison, le parcours foumit une alimentation adéquate quel que soit 
l'état physiologique des animaux. Avec l'avancement de la saison, la production 
d'herbe chute et incite a supplémenter les animaux. La confrontation des données de 
l'ingestibilité et de disponibilité en fourrage sur parcours indique qu'une fois la 
phytomasse des especes préférées tombe en dessous <I.e 500 kg de matiere seche par ha, 
les performances animales chutent. Cette période correspond au début de l'été. Un 
certain nombre de recommandations peuvent etre formulées selon l 'état physiologique 
des animaux. Une perte de poids peut etre tolérable chez les brebis vides ou en début de 
gestation. 

La conduite alimentaire au cours de la période qui précede la lutte et celle qui la suit est 
tres importante. Cette alimentation peut se faire soit par un apport de 150 a 200 g d 'orge 
par brebis et par jour, soit par application d'une charge faible sur parcours 
(1, 1 brebis /ha). Dans l' état actuel des choses, ce type de «flushing», troupeau privé et 
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parcours coUectif, a peu de chances de réussir. Dans le Haut-Atlas, les quantités 
ingérées par les petits ruminants sont faibles ( 18 g/kg PV .j) et l 'apport de quantités plus 
importantes de céréales (300 a 400 g/brebis.j) s'avere indispensable. La meme 
recommandation esta faire pour les zones steppiques (Ouarzazate et Oriental). Ces 
apports alimentaires ne concement que les femelles présentées a la lutte et les mfiles 
reproducteurs. 

Durant la période de fin de gestation et de début de lactation, la capacité d'ingestion 
diminue alors que les besoins augmentent. Les mises bas dans les trois écosystemes 
étudiés correspondent a une période de faible disponibilité alimentaire aussi bien en 
quantité qu'en qualíté. Le niveau d'ingestion trouvé (24,1 g/kg PV.j avec une valeur 
énergétique de 5 UFL/kg MS) ne peut couvrir les besoins aceros des animaux au cours 
de cette période. Un apport quotidien de 400 a 500 g de concentré est nécessaire pour 
réaliser une bonne lactation. Un calcul de rationnement plus précis peut se faire en se 
référant au chapitre 5 concenant la nutrition. 

Organisation de la reproduction. Comme iI a été souligné dans le chapitre 4, 
Reproduction, les mises bas se déroulent durant les périodes de soudure qui sont souvent 
caractérisées par un froid rigoureux entrainant de fortes mortalités chez les jeunes. 
L'établissement d'un calendrier de reproduction pour grouper les mises bas s'impose. 
Ce calendrier associé a une bonne conduite alimentaire entraine une augmentation de 
la productivité. Le calendrier de reproduction devrait etreétudié de fa\:On ll grouper les 
mises bas au début de la saison de paturage. 

4.1.2. Actions sur le parcours 

Conna~nce des potentialités des parcours. La tendance a émettredes jugements de 
valeur sur l'état des parcours est générale. II est intéressant de dire que le parcours 
produit tant de kg de MS/ha. Les informations quantitatives permettent d'analyser et 
d'analyser les conditions du parcours. Plusieurs parametres peuvent etre mesurés. La 
coupe d'un nombre de quadrants de 1 m2 renseignent sur la production du parcours. Le 
décompte des especes interceptées tous les metres sur un décametre fournit des 
informations tres précises sur le recouvrement. 

Respect de la saison de paturage. Le début de la saison de pfilurage doit se faire en 
fonction de la disposition de la végétation au pacageet la disparition d 'un certain nombre 
de barrieres physiques. Le paturage, immédia~ement apres la fonte de la neige, porte 
atteinte a la croissance des plantes appétables qui sont prélevées au stade plantule. De 
meme, une charge animale, forte en fin de saison, entrave la reproduction des plantes. 
Le paturage pourrait commencer un mois apres la pousse d'herbe et devrait se terminer 
au moment de la formation des graines. 

Mise en déf ens. C' est une technique d' amélioration pastorale qui consiste a laisser au 
repos une partie de l' espace pastoral en vue du réensemensement des especes annuelles 
et del' amélioration du recouvrement des especes pérennes et de leurs réserves sur pied. 
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Dans la Station Pastorale de Timahdite, une mise en défens de 18 mois a permis une 
amélíoration de45% du disponible fourrager. La réponseestd'autantplus favorable sur 
la composition botanique. Dans les parcours assez fortement envahis par les ligneux 
(20 a 30%), l 'eff et de la mise en défens a permis de doubler Ja contribution de la fétuq ue 
(Festuca spp.), espece tresrecherchéepar les ovins (5 a 11 %) et de réduire laplacedu 
thym (Thymus spp.), plante délaissée par les animaux ( 42 a 31 % ). 

Cette méthode d' amélioration pastoral e a été dé ja appliquée dans le Moyen-Atlas e hez 
certaines fractions (Ait Arfa, Ihadrane) qui, en année moyenne ou favorable, mettent 
une partie du parcours en défens des le démarrage de la végétation pour l'utiliser 
ultérieurement selon son étal 

La durée de la mise en défens dépend de la nature de la végétation. En général, toute mise 
en défens de plus de trois ans serait économiquement catastrophique car la production 
annuelle des plantes se perdrait chaque année. L'idéal serait d'associer les mises en 
défens de longues durées a des pressions de paturage faibles durant la période de 
végétation des especes annuelles. 

Enrichissement de la nore. Desespeces natives ontété réintroduites par Ja simple mise 
en défens dans la Station Pastorale de Timahdite. Ces especes se sont avérées etre tres 
recherchées par les animaux dans les essais de préférence alimentaire. Parmi elles, on 
peut citer les fétuques, le dactyle, les trefleset les vesces. Deux possibilités existentpour 
maintenir ces plantes. La premiere consiste a appliquer un mode d' exploitation qui les 
favorise telque le maintien d'une faiblecharge ou I 'arrelde pacage quand leur utilisation 
atteint un seuil fixé. Le deuxieme moyen est de les réensemenser, ce qui nécessite la 
multiplication des especes natives recherchées. 

Possibilité du décongestionnement du parcours. L 'été est la saison ou les 
perfonnances animales chutent. La décharge des parcours devra s' opérer en fonction de 
cette période. Elle peut intéresser les agneaux males, 1' excédent des agnelles destinées 
a Ja reproduction et les animaux de réforme. 

Equipement des parcours. Les points d'eau doivent etre en nombre suffisant sur le 
parcours et séparés de 15 km en moyenne. L 'absence de points d' eau ou leur présence 
de fac;on temporaire conduit a une utilisation non uniforme des parcours. 

4.2. Recommandations régionales 

L 'amélioration de la conduite des troupeaux ne peut réussir que si elle s 'inscrit dans un 
contexte de développement intéressant toute une collectivité. L'objectif, plus Jarge, 
intéresse plusieurs secteurs; réduction du taux d' émigration ou augmentation du niveau 
de vie. 

Dans un systeme agro-pastoral du type vallée Rheraya, 1' expérience du développement 
intégré de montagne Azz.aden esta encourager. Elles' est traduite par une réduction du 
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taux d'emigration saisonniere (6,9% a 6%). La productivité animale s'est nettement 
améliorée, 88% dans la production laitiere (577 kg de lait /UZB en 1985 contre 306 en 
1975). Le croitde viande (en kg PV/UZB) estpassé de 75,5 en 1975 a 92 en 1985. Un 
schéma de développement ayant pour objectif l'intensification du systeme de 
production des petits ruminants avec une composante croisement-sélection chez ces 
animaux pour la production de lait, une introduction de fourrages plus performants dans 
le systeme alimentaire (ma'is hybride, semences d'orge sélectionnées) et une 
vulgarisation au profit d'aliments tres bon marché (mélasse) peuvent a long terme 
orienter ces vallées vers la production de produits laitiers (fromage, beure, etc.), surtout 
qu 'il y a un marché tres proche (Marrakech) qui peut absorber ces produits. Une telle 
orientation a plus de chances d'aboutir puisque l'amélioration de la production de 
viande ne peut pas concurrencer les régions plus proches (EL Kalaa et Settat) a cause 
des conditions difficiles du milieu. 

Dans le Mayen-Atlas, ou le systeme de production pastoral domine, les voies 
d'amélioration s'articulent autour de la définition de systeme d'exploitation des 
parcours pour tout un groupement ethnique. Le type de systeme d 'exploitation propasé 
repose sur la rotation des paturages qui diminue le gaspillage d 'herbe et restaure a long 
terme le parcours. 

Nous prendrons comme exemple les Ait Ben-Yacoub dont le paturage est partagé en 
5 blocs ( 1: Tassemalk et Chkar Allah; II: Lakhoulkate et Mersouli; III: Boutagarwine; 
IV: Ain Touna et Chdifat et V: Bouanguer). Le planning du paturage propasé (fig. 17) 
est le suivant: 
- la parcelle, qui est paturée au printemps et dont la productivité est fortement diminuée, 

bénificie ensuite de 18 mois de repos et retrouve en principe sa vigueur. Encare faut
il que les parcours d' altitude de Bouanguer soient exclus de la rotation et faire l 'objet 
d'une rotation spéciale (sur 3 ans) uniquementdurantles trois mois d'été (ler mai au 
15 septembre). 

- Il faudrait également envisager des apports complémentaires a partir du 15 septembre 
(pulpe seche de betterave, paille, foin, mélasse et tourteaux) pour répondre aux besoins 
élevés des ovins (fig. 15). 

- Toutefois, il faudrait associer a cette proposition toutes les conditions de réussite: 
points d'eau en nombre suffisant, charge animale ne dépassant pas 160 kg de poids 
vif/ha et réhabilitation des sois dégradés par des especes vivaces. 

5. CONCLUSION 

Les ressources pastorales sont généralement faibles (meme en pleine période de 
végétation), irrégulieres et ont tendance a diminuer suite au surpaturage, au 
défrichement et a la mise en culture favorisés par un statut collectif des terres et une 
introduction de la mécanisation. Ces perturbations sont al' origine du changement dans 
la nature du systeme de production qui passe d'un systeme de production pastoral a un 
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Figure 17. Scbéma d'utilisatloo des dnq uoltés pastorales de lafractloo d'A'it Ben Yacoub 
L Tassemalket Chkar Allah; IL Lakhoulkate et Mersoult m. Boutagarwine; IV. Am Touna et 
Chdifat; V. Bouange 
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systeme agro-pastoral. Le systeme de production, initialement basé sur l 'utilisation des 
parcours avec un certain nombre de déplacements, est en train d' évoluer d'un systeme 
pastoral a un autre agro-pastoral. Récemment, dans l'Oriental, une étude sur les 
systemes de production a souligné que sur 75 exploitations enquetées, 15% sont des 
exploitations agricoles, 41 % sont des exploitations agro-pastorales a prédominance 
élevage et 50% sont de type agro-pastorale a dominance agriculture. La meme étude 
souligne que 32% des besoins sont couverts par la supplémentation en concentré, en 
paille et en chaumes qui couvrent respectivement 26% et 12% alors que les parcours 
n 'assurent que 30% des besoins. 

L 'amélioration de la production des petits ruminantssurparcours doit toujours se baser 
sur deux composantes: une premiere stratégie qui débloque- la situation actuelle pour 
assurer une productivité meilleure et une deuxieme qui sauvegarde les ressources 
pastorales en vue de créer les conditions favorables pour la continuité de 
l 'accroissement de cette productivité. 
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