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Préface 

Pendant tres longtemps, un élevage de type pastoral a permis au Maroc 
de tirer profit des grands espaces naturels incultes pour couvrir les 
besoins en protéines animales de sa population. A vec l' extension des 
surfaces cultivées aux dépens des parcours, le développement de 
l'irrigation et l' expansion démographique rapide, un autre mode de 
production associant exploitation agricole et troupeau a pu 
progressivement se développer. 

L'intensification des nouveaux systemes de production, ainsi mis en 
place, passait par le développement des cultures fourrageres, elles 
seules capables de fournir en quantités suffisantes des aliments de 
qualité qui puissent répondre aux exigences nutritionnelles desanimaux 
a fortes potentialités. 

Historiquement, l'agriculteur marocain ne s'intéressait pas ou tres peu 
aux fourrages cultivés. Progressivement, il a pu prendre conscience de 
leur importance sur les plans agronomique (maintien de la fertilité des 
sols, lutte contre les mauvaises herbes, ... ) et zootechnique. 

C' est la raison pour laquelle il était nécessaire que le Ministere de 
l' Agriculture et de la Réforme Agraire mene une réflexion de fond sur le 
secteur des fourrages cultivés et sur le role qu'il est appelé a jouer dans 
le futur pour permettre au pays d' atteindre l'autosuffisance alimentaire 
en matiere de produits animaux.Un programme de dévelop¡JE!ment a 
mayen terme devenait également indispensable. 

e AC1e1 Editiom, 1991 
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la présente synthese s'inscrit dans ce contexte. Elle cherche a dégager 
les grandes lignes d'un programme national de développement des 
cultures fourrageres qui tiennent compte des perspectives d' évolution 
des systemes animaux. 

Ce travail, mené dans le cadre du projet MOR/87 /001 par le Professeur 
F. GUESSOUS,aleméritedes'appuyersurdes étudesrégionalesqui ont 
abordé cette problématique a l' échelle de régions bour ou irriguées. 
11 a également le mérite d' avoir essayé de mener en parallele la réflexion 
sur deux secteurs fortement interdépendants mais qui ont quelquefois 
tendance a s' oublier mutuellement. 

Je voudrais a cette occasion remerder l'Organisation des Nations Unies 
pour l' Alimentation et l' Agriculture (FAO) qui a apporté son aide 
finandere pour la réalisation de cette étude. Mes remerciements vont 
également a toutes les équipes régionales qui ont contribué a ce travail 

Abdellatif RAM! 

Directeur de la Production Végétale 
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INTRODUCTION 

Entre 1984 et 1986, le Minis~re del' Agriculture et de la Réfonne Agraire (MARA) a 
lancé conjointement avec la FAO une étude du secteur des productions fourrag~ 
(Projet TCP MOR 4402). Il s'agissait ta de la premiere analyse en son genre qui 
s'intéressaitdemaniereaussicompleteetdétailléeal'essentieldesressourcesalimentaires 
disponibles au Maroc. Ce travail s'était fixé pour objectif d'une part d'identifier une 
stratégie dans le do maine de la production des ressources fourrageres et d' autre part de 
dé finir des actions de type sectoriel ou régional pouvant faire l' objet d' investissements 
spécifiques. Il en résulta une série de publications qui traitent a la fois des grandes 
catégoriesde ressources alimentaires disponibles.des sys~mes animaux etdescontraintes 
techniques et économiques au développement des cultures fourrageres. 

Partant de ta, un rapport de synthese e~ya ensuite de définir les grandes lignes d 'une 
stratégie de développement permettant de disposer a l'horizon 2000 de la totalité des 
unités fourrageres (UF) néce~s pour atteindre les objectifs de production de lait et 
de viande fixés par le MARA. Un programmededéveloppementdescultures fourrageres 
fut ainsi élaboré qui estima a un milliard le nombre supplémentaire d'UF fourrages a 
produire en plus d'ici l'an 2000. Cet accroissement serait possible d'une part en 
améliorant la productivité des jach~ et d'autre part et surtout en augmentant les 
superficies et les rendements a l 'hectare des fourrages cultivés. Le programme défini 
comporte ainsi 3 volets : 
-1. amélioration des jacheres par introduction du ley fanning ou de prairies pennanentes 

sur 150 000 ha; 
-2. implantation de fourrages en bour sur 100 000 ha et amélioration de la productivité 

sur les 180 000 ha actuels ; 
-3. implantation de fourrages en irrigué sur 80 000 ha et amélioration de la productivité 

des 100 000 ha actuels. 

Partant de ces conclusions, le MARA et la FAO ont, dans une secónde phase, lancé un 
2eme pro jet intitulé "Mise en oeuvre du plan directeur fourrager" (Pro jet MOR 87/001) 
dont l 'objectif est de préciser les conditions de mise en exécution al' échelle de quelques 
régions types du plan fourrager national élaboré au cours de la premiere phase. Il s'agit 
done cette fois-ci d'analyser a l'échelle régionale les conditions nécessaires pour 

@Actea Ediliooa, 1991 
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réussirunaccroissementdesswfacesfourrageresetuneaméliorationdeleurproductivité 
d'ici ran 2000. Parallelement, ces études devraient pennettre de dégager les 
caractéristiques actuelles et futures des systemes d 'élevage et leurs interactions avec les 
productions fourrageres. 

Sept zones ORMV A (parmi 9) et 3 grandes zones DPA furent ainsi sélectionnées pour 
servir de modele a l 'élaboration des programmes régionaux de développement des 
cultures fourrageres. Les zones ORMV A englobent les périmetres irrigués proprement 
dits et les zones bour limitrophes. La liste des régions et des auteurs des rapports figure 
au tableau l. 

Tableau l. Liste des études réglonales sur le développement de la productlon fourragere 

Régions Auteurs 

ORMVA 
GHARB A. CHAAIBI & A. RAIS 
LOUKKOS D. MSIKINE & H. Y AKOUTI 
TADLA A. MIKOU e1al. 
DOUKK.ALA A MOUSSAOUI el al. 
BASSE MOULOUYA A. KHATIOU et M. TOUIBI 
TAFILALET M. KHYAR el al. 
DRAA A. EZZAHIRI, A. EL MAGHRAOUI 

M. HADOOUCH & M. BENLEKHAL 
OPA 

SAIS-ZAERS 
SAH 
KHENIFRA 

M. MARGHI et al. 
M. BENHIBA. D. RADIO, A BOUHAFS & N. MOUNT ASSIR 
M.OUSTOUH 

Chacun de ces rapports représente une véritable mooographie de l'élevage et de la 
production fourragere dans la région. On y 1rouve dans une premiere partie un bref 
rappel des conditions naturelles dans lesquelles s'exerce l'activité de l'élevage. Vient 
ensuite une description détaillée du troupeau et de son mode de conduite actuel : 
effectifs, repartition, structwe de l'unité zootechnique (UZ), productivité, volume 
global des productions, commercialisation... La conduite alimentaire par systeme 
d ~élevage estanalysée en détail: nature et importance des fourrages cultivés, des résidus 
de cultures, des aliments concentrés •..• importance des swfaces fourrageres, rendements, 
mode d'utilisation, bilans fourragers. .• 

A partir de ta, chaque rapport dresse dans une seconde partie un plan de développement 
des productions animales et fourrageres d'ici l'an 2000. Ce plan aborde les memes 
points que dans la premiere partie en insistant sur l'aspect production fourragere par 

e Ac1ea Editiam. 1991 
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systemed' élevage. Diff érentes projections relatives aux a u tres ressources alimentaires, 
aux effectifs animaux, aux productions ... pennettent de fixer les contours des systemes 
d. élevage qui domineront a l 'horizon 2000. Les conditions nécessaires a la réussite de 
tels plans sont également traitées. 

A partir de ces diff érentes études regionales, nous avons tenté de presenter une synthese 
qui puisse résumer les grandes lignes de la situation actuelle des productions animales 
et fourrageres en meme temps que les changements probables qui interviendront a 
l'avenir. Le présent travail se fixe done quatre principaux objectifs: 
-1. analyser les systemes d' élevage bovins etovins actuels (races, calendriersalimentaires, 

productivité, ... ) et dégager la place qu'ils reservent aux cultures fourrageres; 
-2. analyser les plans regionaux de développement des cultures fourrageres en tenant 

compte des systemes d'élevage qui prévaudront d'ici l'an 2000; 
-3. comparer les prévisions regionales et nationales en matiere de développement des 

cultures fourrageres et s • assurer de leur convergence; 
-4. dégagerlesconditionsnécessairespourlaréussitedesprogrammesdedéveloppement 

de la production fourragere a l'échelle régionale et nationale. 

C Actm EdiW:m, 1991 





CHAPITRE 1 

SYSTEMES ACTUELS D'ÉLEVAGE ET PLACE 
DES FOURRAGES DANS L'ALIMENTATION 

DU CHEPTEL 

13 

Avant de dresser un tableau synthétique des principaux systemes d'élevage bovin et 
ovin qui existent al 'heure actuelle dans le pays. il nous parait important de noter que la 
description de ces systemes ne peut etre valablement effectuée que si 1 'on dispose dans 
chaque région et sur une période relativement longue d'un mínimum d'indicateurs 
technico-économiques relatifs a cette activité. 

Or, on est frappé a ce sujet par l 'existence sur le terrain d'un double décaJageentre d 'une 
part les zones irriguées et les zones bour etd' autre partentre l 'élevage bovin et l' élevage 
ovin. 

Les périm~tres irrigués bénéficient depuis maintenant une quinr.aine d'années d'un 
encadrement technique et humain du secteur de l'élevage relativement important qui 
apermisdegénérerunemassenonnégligeable d'informations(enquetesd'exploitations, 
résultats de l'insémination artiftcielle, du contrOle laitier, bilans des coopératives 
laitieres ... ). Al 'inverse, l 'appréhension des réalités de l 'élevage en zones bour reste de 
nos jours encore souvent limitée, ce qui est en partie du a un taux d 'encadrement faible. 

Par ailleurs, la mise au point du plan laitier en 1975, en fixant les objectifs et les moyens 
a mettre en oeuvre pour assurer l'approvisionnement en lait du pays, a donné un élan 
particulier l l'élevage bovin laitier. Celui-ci a depuis lors bénéficié d'une attention 
soutenue des services centraux et extérieurs du MARA. A l'opposé, l'élevage du petit 
ruminant a, pendant longtemps, été relativement délaissé. Le premier plan mout.onnier 
qui n'a vu le jour qu'au début des années quatre vingt commence a peine a porter ses 
fruits. Il ne faudrait done pas s'étonner que la connaissance des systemes d'élevage 
ovins et les projections que ron peut faire, quant a leur devenir, soient de nos jours 
encore beaucoup moins élaborées que celles relatives a l 'élevage bovin. 

C Aekll Ediliom, 1991 
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l. SYSTEMES D'ÉLEVAGE BOVIN 

Ll. Principaux sys~mes rencontrés 

Le pJan laitier (1975) a été le déclencheur de toute une série de changements profonds 
qoiontaffectélastructure,lemodedeconduite,Iarépartitiongéographiqueetlafinalité 
de l'élevage bovin. Ce pJan qui s'est fixé pour objectif une consommation en l'an 2000 
de 0,25 litre de lait par habitant et par jour a occulté r aspect production de viande pour 
se concentter exclusivement sur celle du laiL 

Le plan laitier a défini tout un ttain de mesures techniques et économiques nécessaires 
pour samiseen oeuvre. Parmi les premieres, il a préconisé un développementrapide des 
cultures fourrageres notamment en zones irriguées et une injection massive de sang 
amélicxé daos une population bovine largement dominOO par la race locale. Ces deux 
mesuresontété suivies d'effet puisqu'on a~istéentre 1975et1988 a une mulliplica
tion par 3,8 des surfaces fourrageres cultivées a1ors que le nombre des génisses pleines 
importéesdurantlesannées80aétéenmoyennede9 OOOtates/anavecdespicspouvant 
atteindre 21000tétes(tableau2). 

Tableau 2. Évolutlon comparée des surfaces fourragi!res cultlvées et des effectlfs de génislles 
plelnes lmportées 

Surfaces fourrageres cultivées Génisses importées 
Campagne lOOOha Année Nombre 

1974-75 84.0 1974 2000 
1979-80 128,4 1980 6975 
1980-81 145,3 1981 400 
1981-82 278,2 1982 1900 
1982-83 273,4 1983 14490 
1983-84 280,8 1984 12471 
1984-85 280,7 1985 5052 
1985-86 303,4 1986 21463 
1986-87 311,0 1987 13 421 
1987-88 317,7 1988 3899 

Les surfaces fourrageres ontconnu un accroissement remarquable en 81-82 juste apres 
la sécheresse. Elles ont plafonné jusqu'en 84-85 puis ont augmenté par la suite en 
moyenne de 4% l'an. L'importation de génisses pleines qui s'est poursuivie saos 
interruption depuis 1981 n'est pas toujours allée de pair avec un accroissement des 
surfaces fourrageres. Ceci laisse penser qu•une bonne partie des génisses importées 
servaientau remplacement des remelles reformées suite a la sécheresseet nenécessitaient 
done pas de production supplémentaire de fourrages. 

e Acw Bdilions. 1991 
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Une autre mesure prévue dans le cadre du plan laitier de 1975 qui a profondément 
affecté l 'élevage bovin conceme la mise en place d'un large réseau de ramassage et de 
commercialisationdulaiLLenombredecentresdecollectedulaitquiétaítde78en 1975 
a atteint 421 en 1989 (225 dans les zones d'action des ORMV A et 196 dans cenes des 
DPA). Pendant la me.ne période, le volume de lait collecté par ces centres est ~de 
30 a 256 millions de litres soit l'équivalent respectivement de 27 et 75% du lait total 
usiné a l'échelle nationale. 

Pour lOutes ces raisons, il n 'est done pas étonnantd 'obse.rver actuellement sur le terrain 
une juxtaposition de systemes bovins traditionnels analogues a ceux qui existaient avant 
1975 et d'autres plus récents, conséquence de la mise en place du plan laitier. Ces 
sy~es peuvent etre différenciés en fonction de 3 paraJOOtres : 
- le calendrier alimentaire avec en particulier la place relative des fourrages, des sous

produits de l 'agriculture et des aliments concenlrés dans la couverture des besoins 
du cheptel; 

- la structure génétique du troupeau qui peutetre définie par les poUICentages respectifs 
des races locale, croisée et améliorée pure et leurs niveaux de production ; 

- la possibilité de commercialisation du lait qui fait que celui-ci est vendo ou qu'au 
contraire il sert les besoins d'autoconsommation humaine et anímale. 

Dans ce qui suit. nous aborderons les caractéristiques des 3 principaux systemes 
suivants: 
- le systeme bovin laitier avec irrigation ; 
- le sy~e bovin mixte ; 
- le sy~e bovin allaitanL 

1.2. S~me bovin laider avec irrigation 

C' est un systeme d 'élevage que l 'on rencontre dans les regions irrigué.es par eau de 
barrage ou par petite et moyenne hydraulique. On le trouve dans les zones d'action des 
ORMV A et dans les régions bour oo l'irrigation est possible. Malgré son appellation, 
il ne s'agit pas d'un élevage spécialisé uniquement dans la production lai~re. Au 
contraire, la production de viande est presque lOujours presente sous la fonne de jeunes 
bovins maigres ou d'animaux engraissésmis sur le marché. Ce systemed' élevage inclut 
aussi les unités pépinieres privées qui sont destinées depuis 1985 a approvisionner le 
marché national en reproducteurs miles et femelles. 

Ce systeme se caractérise par : 
- l'existence d'une production fourragere en irrigué qui couvre une part plus ou moins 

grande des besoins des animaux ; 
- la prédominance de la race frisonne et croisée ; 
- la mise en vente systématique du lait qui peut dans certains cas etre entravée par des 

questions de capacité d'absorption du marché (excédents laitiers). 

e Actea Bdili-, 1991 
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1.2.1. Molle tk conduite aUmentaire 

1.2.1.1. Calendriers alimentaires 

Lecalendrieralimentairesedistingue parl'existenced'uneculturefounag=principale 
destinéeauxvacheslaiti~res.auxjeunesbovinsmaisausmauxautresespecesdomestiques 
(ovins et équidés). Selon les régions, il s'agit soit du bersim soit de la luzeme. 

• 1. Cas du bersim comme culture fourrag~re principale 

Le bel'sim constitue la culture fourrag= principale dans des régions telles que le Gharb, 
leLoukkosetdans unemoindre mesure les Doukkala. Son exploitation peutcommencer 
~lemoisd'Octobremaisnedevientimportantequ'apartirdeDécembre.Quandilest 
cultivé en dérobé, son utilisation s' arrete en Mars pour permettre l 'installation d' autres 
cultures (riz au Gharb, arachide au Loukkos, coton au Tadla ... ).En culture principale, 
il peut !tre fauché jusqu 'a débutJ uin, période ou la plante atteint son stade reproducteur 
et voit son potentiel de croissance et sa qualité nutritive chuter rapidemenL Entierement 
exploité en vert, ce fourrage se prtte tres mal a la conservation en foin ou en ensilage 
en raison de sa teneur excessive en eau. 

Dans les sys~mes fourragers dominés par le bersim, on observe un manque de 
production fourrag= pendant la période estivale et le début de l'automne. Certains 
éleveurs f ont appel au mai's fourrage et au sudan-grass pour combler le calendrier 
alimentaire mais leur proportion reste faible. Dans le Gharb par exemple, 57% 
seulement des étables soumises au contrOle laitier ont recours a une culture fourrag= 
estivale ; la surface cultivée dans cecas représente la moitié de celle du bersim. Le maJS 
fourrage est souvent exploité en ensilage alors que le sudan-grass est presque toujours 
utilisé directement en verL 

D'autres éleveurs font appel a partir de Juin a la luzeme (lorsque les conditions 
hydromorphiques du solle permettent) ou utilisent lefoin ou l' ensilagede vesce avoine, 
pois-orge •.• produits en sec. D'autres, en nombre encore tres limité, commencent a 
s 'intéresser au ray grass italien qui offre la possibilité de stockage en foin ou en ensilage 
d'une partie de sa production printan~re. Enfin, la betterave fourrag=. qui peut !tre 
exploitée en plein été, commence a !tre vulgarisée dans plusieurs régions. 

•2. Cas de la luzeme comme culture fourrag= principale 

La luurne constitue la principale production fourrag= des élevages laitiers en irrigué 
dans le Tadla, le Haouz, le Souss-Mas~ la Basse Moulouya, le Tafilalet et le Dria. 
Dans ces régions, elle a l'avantage, lorsque les conditions d'irrigation ne sont pas 
limitantes, de pousser sur une lorsque période de l'année pouvant aller de Marsa 
Octobre. Le rendementa l'hectareestgénéralement maximum entre Mai etJuillet-Aout 
ce qui permet a certains éleveurs de préserver sous forme de foin une partie de leur 

CAaes Editiom, 1991 
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production. Celle-<:i demeure cependaot tres limitée. Au Tadla par exemple, parmi 100 
UF de hu.eme utilisées par les bovins laitiers, 20 seulement sont distribuées en foin. 
Dans le DrAa, ce pourcentage est évalué a 25%. Dans la Basse Moulouya, la production 
de foin de luzeme est tres rarissime. 

Dans ces régions, l'automne et l'hiver correspondent généralement a une période de 
pénurie fourragere a laquelle les éleveurs tentent de remédier par la production du 
bersim el/ou par une production fourragere printaniere et estivale du type orge 
fourragere, vesce avoine, mars fourrage ... Dans le Tadla par exemple, ces especes 
foumissent a peine 10% de la contribution de la luzeme ce qui dénote du peu de place 
qui leur est réservée daos l'assolemenl 

1.2.1.2. lmportance des différentes ressources alimentaires 

Le tableau 3 résume pour quatre périmetres irrigués la contribution des principales 
ressources alimentaires a la couverture des besoins annuels des bovins laitiers. 

Tableau J. Systl!me bovlm laltlers avec lrrlgation. Ventllatlon des apports allmentalres 

Besoins par Aliments (%des UF totales) 
Régions UZ frisome FP• FS• TP Paille 

(UF/an) 

Gharb 4300 18 24 42 10 
Tadla 63 7 70 12 
Loukkos 4270 47 18 
Basse-Moulou~a 4500 23 15 38 8 

•FP : Fourrage principal ; FS : Fourrages secoodaires ; TF : Total fourrages 
•• SP: Sous produits : IOll, pulpes et mélasse 

sp•• 

26 
12 
33 
33 

•••AAC:Autres alimenta ooncentréa: orge, mai'a, avoine, féverole et alimenu du commerce 

AAC••• 

20 

33 
8 

Pour 3 régions sur 4, les cultures fourrageres contribuent en tout a 40% environ des 
besoins en UF de l'unité zootechnique. La contribution de la paille est limitée a 10% 
alors que celle des aliments concentres intégrant les sous produits de l'agro-industrie, 
les grains de céréales et de légumineuses et les aliments de commerce se situe autour 
de40%. 

Par rapport a cette répartition générale, le Taclla apparait comme une exception puisque 
70% des UF disponibles proviennent des cultures fourrageres dont 90% de la seule 
luzeme. 

Une explication a cette situation réside daos le rendement tres élevé de la luzeme au 
Tadla, 7 000 UF/ha, alors que partout ailleurs les rendements se situent entre 4 000 et 
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5 000 UF. Cette meilleme produetivité est vraisemblablement liée a une plus grande 
disponibilité en eau dans eette région. Cependant, il faudrait rappeler iei que les niveaux 
de rendement avancés ne proviennent généralement pas de mesmes fiables et répétées 
effectuées sur le terrain. 11 faudrait done les nuancer tout en gardant présent a l'esprit 
qu'il reste encore une marge importante de progresa réaliser ehez les agrieulteurs. 

Par ailleurs, il a été rapporté que dans la région des Beni Amir, la premi~re du TOOla qui 
a été mise en eau et ou domine la petite exploitation, le taux de réalisation de la sole 
luzerne préconisée par l'ORMV A est de 100%. A l'inverse, ehez les Beni Moussa, 
partie équipée plus récemment et qui integre une proportion plus élevée de grandes 
exploitations (2,5% des exploitants pos~nt 25% de la terre), la sole luzeme n'est 
respectée qu'a 40%. Une observation similaire a été faite dans le périm~ des 
Doukkala ou le taux de réalisation de la sole luzerne est 3 fois plus important dans les 
exploitations de moins de 2 ha que dans celles qui ont plus de 5 ha. 

Le eas du Tadla mis a part, il apparait done que le systeme bovin laitier en irrigué dépend 
tres largement des aliments coneentrés ; une unité zootechnique de race frisonne 
nécessite en moyenne 2 tonnes d'aliments coneentrés paran. Ramené a la seule 
produetion laitib'e (3 300 litres en moyenne/an}, cela corresponda 0,6 Kg de concentré 
par litre de lait produit. A l'inverse, la eontribution des fourrages dememe tres limitée 
et équivaut en moyenne a 0,35 ha de fourrages/UZ . an. 

Cette utilisation massive des aliments concentrés résulteen partie de la non spécialisation 
en lait ou en viande de ces élevages. Chez les éleveurs du Gharb parexemple, les vaehes 
laitib'es proprement diles représentent 38,6% des effectifs bovins del' étable. Le reste 
est constitué de jeunes de moins d'un an, de mfiles entre 1 et 2 ans qui sont généralement 
engraissés avant d'~tre vendus et des génisses pleines ou a saillir dont une partie sera 
eommercialisée. 11 en résulte une forte compétition pour les fourrages comme pour les 
eoncentrés entre vaehes laiti~res et jeunes. 

Par rapport a ce schéma général, il y a deux types de eas partieuliers a signaler : 
- dans les unités pépini~res privées qui sont destinées a foumir le pays en reprodueteurs 

de race améliorée, un ratio de 0,5 ha de eultme fourrag~e/UZ . an est aetuellement 
recommandé ·; 

- dans des régions irriguées telles que le Loukkos oiJ s'est développée une activité 
agricole tres rémunératoire (arachides), la eontribution des fourrages est encore plus 
faible (18%) alors que celle des aliments eoncentrés est tr~ grande (50%). Une 
situation analogue s. observe a la périphérie des grandes villes ou le coíit de la terre et 
la eherté de l'eau d'irrigation eonduisent a des élevages quasiment du type hors sol. 

1.2.2. Races exploilées et leurs performances 

Al' exeeption des .étables pépini~res qui possMent généralement une taille relativement 
importante (20 vaches laiti~res mínimum au Doukkala par exemple ), les autres élevages 
laitiers en irrigué sont de taille petite a moyenne. 
e Acsm Editiom, 1991 



Systemes actuels d'élevage 19 

Une grande partie de ces élevages utilisent de fa~n quasi exclusive les races importées 
d'Europe et d' Amérique du Nord ou provenant d'élevages étatiques rnarocains 
(COMAGRI, SODEA, SOGETA ... ). Parmi ces races, laFrisonne Pie Noire et Holstein 
domine a plus de 98%. D'autres élevages ont un rnélange des 3 types génétiques 
amélioré pur, croisé et local. 

Au Tat:lla par exemple, on peut, en fonction de la structure génétique du troupeau, 
scinder les étables du systerne bovin laitier en irrigué en deux groupes : 
- un premier dans lequel les races croisée et frisonne pure constituent 90% des eff ectifs; 
- un deuxieme dans lequel ces deux caces ne représentent que 2/3 des effectifs. 

La production de lait des vaches de race frisonne varíe selon les zones entre 2 400 et 
3 800 litres/UZ. an (tableau 4). Elle est plus élevée chez les pépiniéristes qui ont un 
niveau de technicité plus élevé et qui bénéficient d'un encadrernent des Services 
Techniques de Mise en Valeur plus intense (4 6001/UZ . an dans les Douk.kala). En 
rnatiere de production de viande, les perfonnances varient entre 170 et 270 Kg de poids 
vif par UZ frisonne et paran. 

Ces résultats traduisent clairemeut la sous-utilisation actuelledu potentiel de production 
des rae.es bovines améliorées. L' élevage bovin laitier en irrigué, qui constitue a l'heure 
actuelle le systerne d 'élevage bovin le plus intensif, ne permet pas de profiter de plus de 
la moitié des capacités de production des races importées. 

Tableau 4. Systeme bovins laltiers avec lrrlgation. Composition génétique du troupeau et 
productivlté 

Composition du troupeau (%) Productivité de la race frisonne 
Régions Frisonne Croisée Locale Lait (l/UZ.an) Viande (Kg PV /UZ.an) 

Gharb 100 3800 238 
Loukkos 100 3100 261 
Basse Moulouya• s 3000 272 
Tadlal 25 62 13 3100 220 
Tadlall 7 57 36 
Doukkala 
(pépiniéristes) 100 4600 
Doukkala 100 2500 
Tafilalet 100 3360 230 
Draa 100 2400 168 
Fes-Meknes 100 4300 

•9S% des animaux SOll1 de rae.es frisonne et croisée 

Plusieursfacteursenrapportaveclaqualitégénétiquedesanirnauxexploitésetavecleur 
mode de conduite peuvent rendre compte de cette faible productivité. Nous nous 
limiterons ici a évoquer ceux liés a l 'alimentation : 
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-1. Une insuffisance des apportS de fourrages en quantité et en qualité. La faible 
disponibilité en fourrages et la compétition entre jeunes et vaches adultes entrame un 
manque d' aliments grossiers de qualité dans la ration des vaches laitieres. Pour com bler 
ce déficit, i 'éleveur a recours au foin de vesce-avoine (produit ou acheté) et a la paille 
qui se caractérisent tous les deux par une faible densité énergétique. Le tableau 5 précise 
la concentration énergétique minimale a respecter dans la ration d'une vache laitiere a 
différents niveaux de production. Á 3 000 Kg de lait/an, une vache frisonne de 500 Kg 
de poids vif a besoin d'une ration qui apporte en moyenne O, 75 UFL par Kg de matiere 
seche. Cene densité énergétique se trouve dans un bersim ou une luzerne de qualité 
ordinaire mais pas dans un fo in de vesce-avoine et encore moins dans une paille (tablea u 
6). Si le niveau de production de la vache atteint 5 000 Kg de lait, il faudrait une 
concentration de 0,97 UFL/Kg de matiere seche. Cela nécessiteraitdes fourrages de tres 
bonne qualité tels que une luzerne ou un bersim coupés tres jeunes, un ray grass italien 
fauché a un stade feuillu, un ensilage de mars ... 11 apparait done clairement que 
r amélioration des perf onnances des vaches passe par une intensification de la production 
fourragere qui doit viser un accroissement de la production et une meilleure qualité 
nutritionnelle des fourrages : choix des especes et des variétés, maitrise du stade 
d'exploitation, améliomtion de la technique du fanage, vulgarisation de la technique 
d'ensilage, ... 

-2. Une irrégularitédans l 'approvisionnementenfourrages desanimaux. Comme il aété 
rapporté plus haut, les calendriers fourragers des bovins laitiers présentent dans 
beaucoup de cas des périodes de soudure que 1' éleveur essaie de combler tant bien que 
mal. Selon les systemes fourragers celles-ci vont de Septembre a Décembre ou durent 
plus longtemps. Elles réduisent sensiblement la production des vaches et coincident 
avec la période de basse lactation. 

-3. L'utilisation de rations déséquilibrées du point de vue fourrages et aliments 
concentrés. La production de lait, trop dépendante du son et des pulpes seches de 
betterave est affectée par les fluctuations du coílt de ces aliments sur le marché libre. 
C' est ce qui s' observe régulierement chaque automne-début hiver lorsque le prix de ces 
matieres premieres grirnpe suite a une demande accrue des éleveW'S. Par ailleurs, une 
ration trop riche en aliments toncentrés (plus de 60% de la ration totale) peut en soi, pour 
des raisons nutritionnelles, réduire le niveau de perfonnance des vaches. 

4. L'utilisation de rations mal équilibrées. Les techniques du rationnement restent peu 
connues des agriculteurs. 

Ces prol>le.Des affectent et réduisent du meme coup les performances de reproduction 
des animaux. L 'efficacité reproductive est généralement faible, de 80% en moyenne 
(tableau 7). L'intervalle entre velages atteint des valeurs supérieures a la normale. La 
croissance ralentie des génisses et les problemes de détection des chaleurs retardent 
l'Age au premier velage (30 mois en moyenne). 
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Tableau 5. Concentration énergétlque mlnlmale de la ration nécessalre pour la couverture 
des besolns d'une vacbe en trolsleme mols de lactatlon (UFUKg MS) 

Niveau de production 
(Kg/lactation) 

3000 
5000 
7000 

V ache croisée 
400 Kg de poids vif 

0,83 

V ache améliorée 
500 Kg de poids vif 600 Kg de poids vif 

0,75 0,70 
0,97 0,84 
1,09 1,00 

Tableau 6. Concentration énergétlque de quelques allments (UFUKg MS) 

Fourrages verts 
-Luzeme 
-Bersim 
- Ray gra.ss d'ltalie 
-Medicago 
Foins 
-Luzeme 
- Vesce avoine 
Pailles de céréa1es 
Ensila ge 
-Mllls 
- Vesce avoine 
Aliments concentrés 
-Orge 
-Mais 
- Pulpes d'agrumes 
- Pulpes de betteraves 
- Son de blé 
- Tourteau de coton 

-Tourteau de toumesol 

0,75 -0,90 
0,70-0,90 
0,60-0,95 
0,45-0,90 

0,70 
0,64 

0,50- 0,58 

0,80- 0,90 
0,70 

1,12 
1,22 
1,09 
l,01 
0,93 
0,88 
0,80 

Tableau 7. Systeme bovln laltier en Irrigué. Performances de reproduction de la race 
frlsonne 

Régions Efficacité Age au premier Interva11e entre 
reproductive vetage vetages 

(%) (mois) (mois) 

Gharb 80 32 14 
Tadla 76 29,2 13,4 
Doukkala (pépiniéri.stes) 86 
Loukkos 85 
Ba.sse Moulouya 80 
Fes-Meknes 23 12 
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1.2.3. Deslinle dll lait et tk la viande 

Le lait produít est destiné a la commeICialisation. Certains éleveurs comme les 
pépiniéristes,équipésdebacsréfrigérés,livrentdirectementleurlaital'usine. D'autres. 
les plus nombreux, font appel aux services du centre de collecte du lait 

Toute la production n 'est pas commercialisée. Sur 3 300 litres de lait par UZ frisonne/ 
an, on peut avarK:eC qu 'en moyenne il y a 200 litres destinés au veau et 100 L réservés 
a l'autoconsommation humaine. La production potentiellement commercialisable 
représente dans cecas environ 90% de la production totale. Dans la réalité des choses, 
ce pourcentage peut etre plus faible étant donné les difficultés de commercialisation du 
lait que rencontrent les producteurs (cf plus loin). 

Le mode de commercialisation de la viande reste quant a luí peu connu : Age a la vente, 
poids, lieu ... Il reste largement tnoutaire des fluctuations du prix du marché du bétail 
et des contraintes financieres de l 'exploitation. 

1.3. Systeme bovin mbde 

C'est un systeme intermédiaire entres les systemes bovin laitier en irrigué et bovin 
allaitant en bour. Par rapport au premier, il se distingue par l' absence ou par un recours 
tres limité al' irrigation pour la production fourragm. L' utilisation d' animaux de races 
améliorées et la commeICialisation du lait le différencient du second systeme. on le 
rencontre: 
- dans le bour favorable ; 
- a la périphérie des régions irriguées ; 
- dans les zones partiellement mises en eau des périmetres irrigués. 

1.3.1. Motk tk conduile alimentaire 

1.3.1.1. Calendriers alimentaires 

Le calendrier alimentaire se caractérise par l 'existence de plusieurs phases contrastées: 
- une période de pAturage des chaumes (Juin-AoOt) suivie d'une longue période 

d'utilisation des pailles (Septembre-Mars) ; 
- une période d'exploitation de la jachm (Décembre-Mars), de l'orge déprimée 

(Janvier-Février) ; 
- des périodes courtes d' utilisation de certains sous-produits : désherbage des céréales, 

f euilles et collets de betteraves, sous-produits du maraichage, de la culture du mais ••• ; , 
- une phase généralement limitée de distribution de fourrages verts qui varíe avec les 

régions et les especes fourragms ; 
- une période de distribution du foin de vesce-avoineou d' autres associations similaires 

qui va de pair généralement avec la distribution de la paille ; 
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- une utilisation plus ou moins réguliere d' aliments concentrés incluant son, pulpes de 
betterave, mélasse, orge, f éveroles ... Le pie deconsommation de ces aliments se situe 
en automne-début de l'hiver. 

S'agissant des cultures fourrageres, on constate qu'a chaque fois que l'irrigation est 
possible, on retrouve les mames especes que dans les grands périmetres irrigués : 
bersim, luzeme, mais fourrage et sudan-grass. Le nombre de coupes paran et la durée 
du cycle de production sont toutefois plus réduits a cause d'une disponibilité moindre 
en eau d'irrigation. 

En zones d 'agriculture pluviale, on rencontre un peu partout l' orge fourragere exploitée 
en vert, tres rarement ensilée. On trouve également les associations céréales
légumineuses, telles que vesce-avoine, pois-orge, f éverole-orge, orobe-orge, pois
triticale ... qui sont souvent conservées en foin, rarement en ensilage. On trouve enfin, 
les M edicago annuelles introduites dans le cadre del' opération ley farming en 1985/86. 

S 'agissant des Medicago, une enquete récente réalisée par le MARA a monteé que les 
exploitations qui pratiquent ces cultures fourrageres éJevent a la f ois des o vi ns et des 
bovins (surtout de race frisonne et croisée). L'enquete a montré que la présence d'un 
troupeau ovin sur l 'exploitation semble décider l' agriculteur aadopter la formule du ley 
farming. Les Medicago et les trefles souterrains s'adaptent bien au paturage par les 
ovins. A l'inverse, les éleveurs marocains ont depuis longtemps pris l'habitude de 
pratiquer le zéro-grazing pour les bovins de mees étrangeres. 

1.3.1.2. Importance des différentes ressources alimentaires 

La contribution des fourrages al 'alimentation des animaux dans le systeme bovin mixte 
est faible, voire meme nulle dans certains cas ( tableau 8). 11 s' agit de fourrages produits 
sur l'exploitation (cas du Gharb) ou achetés dans la zone irriguée limitrophe (cas du 
Trulla). Ceux-ci sont réservés aux femelles Jaitieres en production. 

Tableau 8. Systeme bovln ml:xte. Ventllatlon des apports allmentaires 

Régions Besoins par uz• Aliments (% des UF totaux) 
(UF/an) 

F* e• L* Fo* P+C* J+P* R* SP* AC* T* 

Gharb 3500 2700 2060 28 15 12 14 20 11 31 
T8'1la 21 44 3 4 28 28 
Basse Moulouya 3230 2300 1 28 14 4 32 21 53 

• F: Frisome; C: Croisée; L: Loc:ale; Fo: Fourrages; P+C : Paille + Chaumes ; J+P : Jachere + Pan:ours; 
R: Résidus de cultures ; SP: Sous-produits (son, pulpes et mélasse); AC : Autres aliments concenttés ( orge, 
mais, avoine, féverole et aliments du oommerce); T: Total aliments concenttés 
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A cóté des fourrages, on 1rouve dans des proportions variables les résidus des cultures, 
la jacbere, le parcours, les pailles et les chaumes. Les sous-produits de I' agro-industrie 
sont largement utilisés en meme temps que l'orge, la féverole, le mars et l'avoine. 
L' ensemble des aliments concentres apportent entre 30 et 50% des besoins annuels de 
l'UZ bovine. 

L • importance des cultures fourrageres dans ce systeme semble dépendre de la taille de 
I 'exploitation. Daos le Gharb par exemple, la part de la SAU réservée aux fourrages est 
de 15% chez les petites exploitations qui ont moins de 5 ha. Elle n 'est que de 7% chez 
celles qui exploitent entre 5 et 1 O ha et plus de 1 O ha. Pour ces 3 classes d' exploitations, 
la charge animale est respectivement de 12, 23 et 11 UGB par hectare de fourrages 
(1UGB=1 vache locale). 

Au total, si I' on prend l'exemple d'une UZ bovine croisée dont le besoin annuel est de 
3 000 UF, on a la ventilation moyenne suivante : 
- ap¡x>rt des fourrages, entre 600 et 900 UF ; 
- ap¡x>rt des pailles, chaumes, jachere, résidus de cultures, entre 1 200 et 1 500 UF ; 
-apportdesalimentsconcentrés,entre900et 1500UFsoitl'équivalentde l lOOa 1 750 
Kg d'aliments/UZ . an. 

Ici aussi, lait et viande sont produits a "coup de concentres" 

1.3.2. Roces exploilles et leurs perjormances 

La structure génétique du lroupeau bovin dans ce systeme d'élevage est tres variable 
selon les régions (tableau 9). Daos le cas du Gharb, les conditions pluviométriques 
favorables ont pennis le développement de systemes d' élevage dans lesquels la race 
locale représente 25% seulement des effectifs contre 45% pour la race frisonne. 
Ailleurs, sous des conditions climatiques plus arides, on rencontre des systemes bovins 
oo la moitié des effectif s sont de race loe ale et ou la race frisonne pure est quasiment 
absente. 

Tableau 9. Systeme bovln mhte • Com~ltlon génédque du troupeau et productlon 

Composition Productivité (/UZ . an) 
du troupeau (%) Lait (litres) Viande (K.g PV) 

Régions F e L F e L F e L 

Gharb 45 30 25 1850 1100 480 195 156 113 
Basse Moulouya 48 52 1800 750 182 142 
Tadla (bour) 9 39 52 2400 1350 500 180 150 110 

F:Frisonnc;C:Croísée;L:Locale 
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Les perfonnances réalisées daos de telles conditions sont faibles. Une UZ frisonne 
produit en moyenne 2 000 Van soit 40% de moins que la meme UZ en syst.eme irrigué. 
Une UZ croi.sé.e produit 1 500 litres et une UZ locale autour de 600 litres. En terme de 
viande, les producti vités moyennes sont respectivement de 190, 160 et 120 Kg de poids 
vif/UZ. an pour les 3 races. L'efficacité reproductive est médiocre (tableau 10). 

Tableau 10. Systeme bovln mlxte. Performances de reproductlon 

Régions Efficacité reproductive Á.ge au premier lntervalle entre 

(%) velage (mois) velages (mois) 

Croisée Locale Croisée Local e Croisée Locale 

Gharb 75 70 36 40 14 16 
Tadla 68 75 34,5 35,2 14,5 15 
Doukkala 70 65 

Les memes raisons invoquées pour le syst.eme bovin laitier en irrigué peuvent rendre 
compte de la faiblesse des perfonnances des bovins laitiers en zones non irriguées. 

Le probleme du manque de fourrage de qualité est ici plus accentué. 11 se traduit par un 
amaigrissement précoce des animaux des le début de l'automne qui entraine une chute 
brutale de la production laitiere et un raccourcissement de la lactation. 

Ces difficultés alimentaires, associées a la présence d'une proportion non négligeable 
de vaches de race locale dont les velages sont généralement concentrés entre Décembre 
et Mars et dont la durée de lactation excede rarement les 5 mois aboutissent a une forte 
saisonnalité de la procluction de lait dans ce syst.eme d'élevage. 

On peut s' en faire une idée en comparant les variations mensuelles des volumes de lait 
collectés dans quelques régions bouret irriguées (figure 1). Les courbes correspondant 
aux zones bour de Khémisset et Benslimane montrent une variation de 1 a 3 du litrage 
de lait ramassé entre le mois le plus has (Novembre, Décembre) et celui le plus haut 
(Mai). En revanche, celles relatives aux zones irriguées du Haouz et des Doukkala sont 
beaucoup plus aplaties avec un rapport de 1 a 2 seulemenL Cette comparaison, pour etre 
valable, doitcependant tenir compte du fait que le lait collecté dans les 2 types de régions 
provient de plusieurs systemes d'élevage a la fois. 

1.3.3. Desti.née du lait et de la viande 

Une fois les besoins d 'autoconsommation humaine et anímale couverts, le reste du lait 
produit est en príncipe destiné a etre commercialisé. Mais du fait de la forte saisonnalité 
de la production, ce lait s' avere difficile a écouler. D' un cóté, les centres de collecte du 
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lait, tres peu approvisionnés entre Novembre et Février sont sursaturés entre Février et 
Juillet et sont obligés quelquefois de refuser du lait. D'un autre c:Oté, les usines laitieres 
sont peu intéressées a ramasser en haute lactation la totalité du lait d'éleveurs qui leur 
en fournissent peu en période de basse lactation. 11 en résulte qu 'une partie du lait produit 
au printemps et en été est orientée vers les circuits traditionnels du colportage ou 
transformée en petit lait et en beurre. Ce manque a gagner constitue un frein sérieux au 
développement de ce type d'élevage. 

La production de viande se fait a la fois sous forme de jeunes bovins maigres et 
d'animaux engraissés. Les proportions respectives des deux catégories d'animaux 
varient en fonction d'une multitude de facteurs: disponibilités alimentaires, situation 
financiere de l'exploitation, cours du marché, existence d'un contrat d'association, ... 

100 Indi:e 
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Figure l. Varlatlons mensuelles de la collecte du lalt daos des réglons bour et lrrlguées 
(1986-88). Khemisset & Benslimane (bour); Doukkala & Haouz (irrigué) 

(Source D.E. , M.A.R.A.) 

1.4. Systeme bovin allaitant 

C'est un sysreme basé sur l'exploitation quasi exclusive de vaciles de race locale dont 
la finalité premiere n' est pas la vente du lait mais la production de jeunes bovins 
engraissés ou préts a l'etre. 
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C'est le systeme typique des régions bour ou l'activité agricole principale est la 
céréaliculture d'automne (blé, orge) et de printemps (mais). Onle rencontre également 
dans les périmctres irrigués dans des exploitations qui n'ont pas encore eu les moyens 
d'acquérir des femelles laiticres de races croisée ou frisonnes. 

C'est un type d'élevage extensif qui tire une bonne partie de son existence des "UF 
gratuites" et qui reste fortement tribu~tl-e des aléas climatiques. 

1.4.1. Calendriers aUmentaires 

1.4.1.1. Cas des régions bour 

Dans les régions bour, le calendrier alimentaire des oovins est dominé par les sous
produits de la céréaliculture : 
- chaumes entre Juín et Octobre; 
- paille de céréales entre Septembre et Mars, quelquefois plus longtemps ; 
- déprimage en Janvier-Février; 
- désherbage entre Février et A vril. 

La jachcre qui immobilise entre 10 et 30% de la SAU est paturée entre Janvier et Mai. 
Dans ccrtaines régions, le parcours occupe 5 a 6 mois du calendrier alimentaire. 

Les fourrages, cultivés en sec, appartiennent a plusieurs especes: 
- les mélanges céréales-légumineuses qui sont conservés en foin et utilisés en période 

difficile entre Septembre et Mars en association avec la paille et les aliments 
concentrés; 

-1' orge fourragcre qui ar ava'ntage en cas de pluies d' automne précoces de foumir une 
produc tion fourragere de qualité des le mois de Décembre ; son exploitation peut durer 
jusqu' en A vril comme elle peut cesser plus tOt pour permeure une récolte de grains ; 

- le seigle exploité comme l'orge fourragcre mais qui présente l'avantage d'une plus 
grande précocité ; 

- le bersim qui. dans les régions a pluviométrie supérieure a 450 mm, peut produire 3 
coupes entre Janvier et Avril; 

- les Medicago annuelles introduites dans les régions céréalieres en substitution a la 
jachCrepouretrepaturéesentreJanvieretMai.Cependant,commeiladéjaétérapporté 
plus haut, cette production fourragere nouvelle parait plus adaptée, du point de vuedes 
agriculteurs. a l'élevage ovin. 

1.4.1.2. Cas des périmetres irrigués 

Cecas peut etre illustré par l'exemple du Tadla ou le calendrier alimentaire des oovins 
allaitants est tres proche de celui des oovins laitiers. On y trouve les périodes 
alimentaires suivantes : 

C Ade. Edíti.an.s, 1991 
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• luzcme verte entre Mars et Octobre ; 
· foin de luzerne entre Oct.obre et Février ; 
- paille tout au long de l'année et chaumes en élé; 
- parcours et jachere quelquefois utilisés entre Février et A vril ; 
- aliments concentrés entre Septembre et A vril. 

Les principales différences avec le systemedes bovins taitiers en irrigué résident en fait 
dans une utilisation un peu plus fréquente des terrains de parcours et de la jachcre et dans 
la contribution respective des différentes ressources alimentaires a la couverture des 
besoins annuels de l'UZ. 

1.4.2. Importance des différenles ressources alimentaires 

Dans les régions bour, ce sont les paillcs et les chaumes qui constitucnt la premicre 
ressource alimentaire des bovins allaitants. Selon les cas, leur contribution varie de 28 
a plus de 40% des besoins annucls del 'UZ (tablea.u 11 ). Viennent ensuitc la jachere et 
lepai:coursquifoumissentjusqu'a40%decesbesoinssuivisparlesrésidusdescultures 
qui apportent un maximum de 20%. 

Tableau 11. Systeme bovln allaitar.t. Ventilation des apports alimentaires 

Régions Besoins par UZ Aliments (%des UF totaux) 
(UF/an) 

e• L* Fo* P+c* R* J+P• SP* AC* T* 

Gharb (bour) 2720 2290 8 42 5 5 10 
Loukkos I (bour) 26 37 10 7 20 
Louk.kos II (bour) 2170 13 41 16 21 9 
Tadla (irrigué) 2150 53 28 4 5 10 o 10 
Tadla (bour) 12 68 3 3 14 o 14 
Khen.ifra (bour) 2060 20 31 37 6 6 12 

• C: Croísée; L: Locale; Fo: Fourrages; P+C: Paille + Otawnes; R: Résidus de cultures; J+P: Jachere + 
Pan:ours; SP: Sous-produiu (son, pulpes etrnélasse); AC: Autres alimenu concenués ( orge, rnais, avoine, 
féverole et alimenu du commerce); T: Total aliments concentres 

La place des fourrages reste modeste, allant de 8 a 24% des apports d'UF. Elle est en 
rapport avec la faible part de la SAU réservée aux cultures fourrageres (3 a 4% de la 
SAU). Elle résulte également de la faible productivité des fourrages en régions non 
irrigué.es: 700 a 1 000 UF/ha pour wie orge fourragere, 1 200 a 1 500 UF/ha pour un foin 
de vesce-avoine, 2 500 UF/ha pour un bersim, 2 000 UF/ha pour une prairie a base de 
Medicago annuelles. 

Dans certaines régions, l'orge fourragere occupe la premiere place. Au Gharb et au 
Loukkos par exemple, elle fournit a elle seule respectivement 40 et 60% des "UF 
fourrages". 

e Ae1e1 Edilioos, 1991 
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La part de la production fourragcre stockable est tres réduite, de l'ordre de 20% 
seulement au Loukkos par exemple. Cela laisse a l'éleveur peu de possibilités de 
complémentation de la paille pendant la période de Septembre a Février qui coi'ncide 
avec les stades de fin de gestation - débutde lactation des vaches. L'éleveur a recours 
aussiauxalimentsconcentrésmaislesquantitésapportéessontfaibles,del'ordrede250 
Kg/UZ.an (équivalent de 210 UF soit 10% des besoins annuels d'Wle UZ}. 

II en résulte des fluctuations saisonnieres importantes du niveau d'alimentation du 
troupeau. Et si I' état corporel des animaux est généralement correcte entre Février et 
Juillet, il n 'en est pas de meme au dela, ce qui ne manque pas d' avoir des répercussions 
négatives sur leurs performances de production et de reproduction. 

Par rapport a ce schéma général, la situation des élevages bovins allaitants en irrigué 
peut etre tres différente. La participation des fourrages peut etre tres substantielle (53% 
des apports au Tadla, tableau 11} alors que celle de la jachere et des parcours est 
négligeable. Les chaumes et pailles constituent la deuxieme ressource alimentaire apees 
les fourrages. L'emploi des aliments concentrés reste faible. 

1.4.3. Performances enregistries 

Que ce soit en bour ou en irrigué, le sysreme vache allaitante donne les memes 
productivités en viande, 110 Kg paran en moyenne pour une UZ de race locale, un peu 
plus pour une UZ de race croisée (tableau 12}. Cette productivité tres basse tient aux 
faibles performances de croissance des jeunes, a I' efficacité reproductive médiocre des 
femelles (tableau 13}, aux taux de mortalité élevés des veaux, au faible poidsdes vaches 
a la réforme, ... 

Tableau 12. Systeme bovln allaltant. Composltlon génétlque du troupeau et productlvlté 

Régions 

Gharb 
Loukkos 1 
Loukkos 11 
Tadla (irrigué) 
Tadla (bour) 
Tafilalet 
Draa 
Safi 
Khénifra 

Composition 
du troupeau (%) 

18 

9 

82 
100 
100 
100 
91 

100 
100 
100 
100 

Productivité (/UZ. an) 
Lait (litres) Viande (Kg PY) 

1100 550 138 110 
700 141 
450 111 
600 120 
500 110 
360 75 
260 93 
500 146 
450 85 
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Tableau 13. Systeme bovln allaitant. Perfonnances de reproductlon des vacbes de race 
local e 

Régions Efficacité reproductive au premier Intervalle entre 
(%) velage (mois) veiages (mois) 

Gharb 68 40 15,0 
Taclla irrigué 71 34,5 14,1 
Tadlabour 65 35,2 15,0 
Safi 77 33 15,6 

S'agissant de la ptoduction laitiere, les perfonnances avancées toument autour de 
500 VUZ . an (tableau 12). Ceue valeur, en accord avec les données recueillies en station 
de re.cherche, est cependant difficile a contróler étant donné que la majeure partie du lait 
produit est autoconsommée. 

1.4.4. Desdnée du lail et de la viande 

Plusieurs raisons font que la part du lait produit par les vaches de race locale qui est 
commercialisée est tres minime: 
- la taille moyenne du troupeau étant 1res réduite (1 a 3 vaches en moyenne), le lait 

produit arrive a peine a satisfaire les besoins d'autoconsommation familiale; 
- le pie des velages qui se situeen hiver-début printemps et l 'amélioration des conditions 

alimentaires du troupeau a partir de Février conduisent a une tres forte saisonnalité de 
la production; le surplus de lait qui pourrait done elre dégagé par ce systeme arrive en 
période de haute lactation, a un moment ou les centres de conecte du lait et les usines 
laitieres se débattent avec le probleme des excédents laitiers ; 

- lorsqu'il s'agitd'un élevageen association du type .. Ras El Mal", l'agriculteurqui a 
la charge des animaux n'a généralement pas intéret a commercialiser le lait car son 
associé réclamerait sa part. 11 préfere done le garder quiue a en transformer une partie 
en beurre (smen) qui sera vendu ultérieuremenL 

Les jeunes bovins mrues sont généralement vendus entre 2 et 3 ans (4 dents adultes) a 
des engraisseurs qui les conduisent au poids d'abattage de 350 a 400 Kg. Une partie 
d' entre eux reste cependant sur l 'exploitation pour etre engraissée a l'herbe ou a l 'auge. 
Le pie de vente des jeunes maigres se produit en été alors que les opérations d' embouche 
sont concentrées traditionnellement sur l 'automne et l 'hiver. Quant aux femelles qui ne 
sont pas retenues pour le renouvellement du troupeau, elles peuvent e1re vendues en 
t.outes saisons notamment en fonction des besoins de trésorerie del' exploitant ou de son 
associé éventuel. 
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1.5. Compara~on des ditTérenls systemes bovins 

1.5.1. Surjace fou"agere par unüé z.oorechnique 

Quand on analyse la place actuelle des fourrages et des aliments concentrés pour 
différents systemes d'élevage bovin (tableau 14), on peut relever les points suivants: 

·l. La surfacefourragereparUZet paran estfaiblequelquesoitle systeme. Elle estplus 
réduite en région bour qu 'en région irriguée. Pour une UZ frisonne par exemple, on 
trouve actuellement en moyenne 0,35 ha de fourrage en zone irriguée contre 0,23 a 
0,35 ha en zone OU. l'irrigation est soit inexistante soit tres limitée. Pour une UZ 
croisée, les valeurs correspondantes sont de 0,28 ha en systeme irrigué et de 0,2 a 
0,3 ha ailleurs. 

·2.Touslessystemesd'élevagecommercialisantlelaitfontappeladesquantitésélevées 
d'aliments concentrés. Une UZ frisonne consomme 2 000 Kg/an en irrigué et de 
1 250 a 2 050 Kg ailleurs. Lorsqu'on rarnene le concentré distribué a la seule 
production de lait, on aboutita des ratios tresélevés allantde0,5 a 1,1 ~de concentré 
par Kg de lait produit. · 

-3. Le besoin en aliments concentrés par Kg de lait produit est plus important dans le 
systeme mixte qui dispose de peu ou pas d'irrigation. Dans ces conditions, en effet, 
la productivité des fourrages est plus faible et la dépendance vis-a-vis des aliments 
concentrés énergétiques et azotés plus accentuée. 

-4. Malgré une utilisation plus massive des concentrés, les systemes bovins mixtes 
n • atteignent pas les niveaux de productivité laitdes systemes avec irrigation. Une UZ 
frisonne produiten moyenne 3 300 Van en systeme irrigué contre 2 400 Van ailleurs. 
A vec une croisée, on passe de 2 100 a 1 500 Van. 

·S. ll en est de meme pour la productivité viande qui atteint respectivement 240 et 200 
Kg de poids vif/UZ • an pour des races frisonne et croisée en systeme irrigué contre 
190 a 160 Kg en systeme mixte. 

C Acles Editiona, 1991 
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Tableau 14. Importaoce respective des rourrageset aliments concentrésdans l'allmentatlon 
des bovins selon les systemes d' élevage et les races 

Systeme Race Productivité Besoins Fourrages Aliments 
(UlJan) (UF/UZ.an) Rdt• s• concentrés•• 

Lait Viande Kg/UZan Kg/l de lait 
(1) (KgPV) 

Bovin laitier F••• 3300 240 4300 5000 0,35 2000 0,60 
ave.e irrigation e••• 2100 200 3500 5000 0,28 1650 0,80 

Bovinmixte p••• 2400 190 3500 3000 0,23 1250 0,50 
a0,35 a2oso a0,85 

e••• 1500 160 3000 3000 0,2 1100 0,70 
a0,3 a 1150 a 1,10 

Bovin allaitant L••• 500 110 2200 1500 <0,15 250 0,50 

*Rdt: Rendement (UFlha); S : Suifaa: (ha/UZan) 
0 : Apportanl en moyenne 0,85 UF/Kg 
••• F: fruorme ; C: croi.&ée; L: locale 

l.S.2. Importance respective des difflrents systemts d'llevage bovin 

On peut se faire indirectement une idée del 'importance respective al 'échelle nationale 
des 3 systemes d'élevage bovin en analysant la structure génétique du troupeau et sa 
distribution géographique. 

En 1975, année de démarrage du plan laitier, le troupeau bovin était a 90% composé 
d 'animaux de race locale (tableau 15). En 1987, ce pourcentage n' était plus que de 82 % 
alors que les caces frisonne et croisée représentaient respectivement 7 ,4 et 10.2%. 

Tableau 15. Évolution de la structure génétlque du troupeau bovln 

~ées 1975 1985 1987 

Races Effe.ctif (lo3) % Eff e.ctif ( 1 o3) % Effe.ctif (lo3) % 

Locale 3263,4 90,l 2135,3 85,4 2618,5 82,4 
Améliorées 356,6 9,9 365,7 14,6 558,9 17,6 
*Frisonnes 146,l 6,0 235,4 7,4 
*Croisées 219,6 8,6 323,5 10,2 

Total 3620 100,0 2501,0 100,0 3177,4 100,0 

CActes Editiona, 1991 
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La structure raciale actuelle du troupe.au est cenes tr~ différente de celle qui avait été 
prévue par le plan laitier. Celui-ci annon~ait pour 1985 dé ja une situation dans laquelle 
la race locale ne constituerait que 47% du troupe.au &otal. 11 n'empf.che que le nombre 
de bovins de races améliorées pure et croisée a été multiplié par 1,6 entre 1975 et 1987. 

Quand on regarde uniquement les femelles reproductrices, on constate que leur 
répartition par race difiere selon qu 'il s'agit des périm~tres irrigués (ORMV A) ou des 
zones bour (DPA). Dans le premier cas, les femelles de races frisonne pure et croisée 
représentaient 28% de la population de vaches en 1987. Dans le se.cond cas, elles ne 
constituaient que 12% (figure 2). 
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DPA Total 

Figure 1. Structure génétlque du troupeau bovln de remelles reproductrlces (1987) 

En &out, les périmWes irrigués détiennent actuellement la moitié des 241 000 femelles 
reproductrices de races pure et croisée existantes (tableau 16). 
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Tableau 16. Réparütioo des remelles reproductrices bovines selon les races et les mnes 
d'acüoo des ORMVA et des DPA (Année 1987) 

Race locale Race croisée Race frisonne Total 

Zones d'action Effectif (lo3) % Effectif (lo3) % Effectif(lo3) % Effectif (lo3) % 

ORMVA 319,6 27 68,0 48 57,0 57 444,6 32 
DPA 849,7 73 72,6 52 43,4 43 965,7 68 

Total 1169,3 100 140,6 100 100,4 100 1410,3 100 

1.5.3. Ventilation des surjacesfourrageres selon les especes animales et les races 
bovines 

A partir du nombre total d'unités zootechniques bovines recensées en 1987 et des 
normcs moyennes de surface fourragcre par UZ (tablcau 14), on a tenté une récapitulation 
a l'échelle nationale de l'utilisation des fourrages par les bovins. On a supposé, a cet 
effet. que le cheptcl des zones ORMV A était entierement conduit en irrigué et que celui 
des zones DPA était totalement élevé en bour. Aucune de ces deux hypotheses n'est 
vraie mais on peut supposer qu'íl y a compensation entre les deux (bour dans les 
ORMV A contre petite et moyenne hydraulique dans les DPA). 

On arrive ainsi a une estimation des surfaces fourragcres utilisées pour l'alimentation 
des bovins de 246 000 hasoit 80% de la surface fouriagere totalede 1987 (tableau 17). 
On trouve des proportions similaires quand on fait les calculs séparément pour les 
ORMV A et les DPA. 

Tableau 17. Esümatlon de la part des suñaces fourrageres utlllsée par les bovins (1987) 

Régions Surfaces fourrageres Surfaces pour bovins Surfaces pour les autres 
totales L • e• F* T* esperes 

ORMVA 
Surfaces (1000 ha) 111,6 48,0 19,0 20,0 87,0 24,6 
-% 100 43,0 17,0 18,0 78,0 22,0 
DPA 
- Surfaces (1000 ha) 199,4 127,5 18,5 13,0 159,0 40,4 
-% 100 63,9 9,3 6,5 79,7 20,3 
Total 
- Surfaces (1000 ha) 311,0 175,5 37,5 33,0 246,0 65,0 
-% 100 56,4 12,0 10,6 79,l 20,9 

• L: Locale; C: Croisée; F : Frisonne; T : Total bovins 

o Aclm &iácml. 1991 
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Cela signifie done que les ovins et les animaux de trait utilisent uniquement 20% des 
surfaces fourrageres actuelles (en supposant que les caprins n 'en utilisent pas du tout). 

Un tel résultat se recoupe bien avec l'analyse précédente des systemes d'élevage. Les 
agriculteurs font appel essentiellement aux bovins pour valoriser leurs fourrages. 11 en 
découle que le sort des cultures fourrageres est tres dépendant de celui des productions 
bovines et qu'on ne peut valablement raisonner le devenir des premieres sans tenir 
compte des changements qui affectent les secondes. 

La ventilation des 246 000 ha de fourrages utilisés par les bovins selon les races montre 
que 30% environ de ces surfaces sont utilisées au bénéfice des races croisée et frisonne. 
En revanche, 70% vont aux races locales conduites en vaches allaitantes. 

Ce dernier résultat mérite réflexion car il signifie que la production fourragere reste pour 
une large part orientée vers le systeme d' élevage bovin le plus extensif, celui qui subit 
le plus les contrecoups des aléas climatiques, qui ~it le moins d'encadrement 
technique et de soutien et qui est le moins ouvert sur le marché. C' est la un frein réel tres 
sérieux au développement des cultures fourrageres. 

1.5.4. Bilan des productions 

Une autre fa~n de classer les différents systemes d'élevage bovin consiste a apprécier 
leur contribution respective aux productions de lait et de viande. 

Les calculs ont été effectués pour l 'année 1987 en adoptant les productivités moyennes 
par systemes présentées au tableau 14. Pour ce qui est de l'efficacité reproductive, on 
a retenu les valeurs moyennes de 80% pour la race frisonne et de 70% pour les races 
croisée et locale. Pour ce qui est des rendements a l'abattage, les normes retenues sont 
respectivement de 60, 58 et 55%. 

1.5.4.1. Production de lait 

En matiere de lait. les estimations conduisent a une production totale de 1 129 milliards 
de litres alors que les statistiques officielles pour 1987 sontde 783 millions (tableau 18). 
Il y a 18 un décalage important de 346 millions de litres qui peut étre la résultante de 
plusieurs sources d'erreurs: 
- L'appréciation de la production nationale de lait est elle méme entachée d'erreurs. 

Seule la partie usinée de cette production peut, en effet, étre cemée avec précision. 
- L'age moyen a la premiere mise bas chez la race locale se situe entte 3,5 et 4 ans. De 

ce fait, le nombre d 'UZ de race locale a été surestimé quand on l'a calculé a partir du 
nombre de femelles agées de plus de 3 ans. 

- Les hypotheses de productivité par UZ sont surestimées. 

C AClcS Editioos, 1991 
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Cette demib"e explication est l mettre en relation avec le faible développement du 
contrOle laitier l l'échelle nationale. Concentté dans les zones irriguées, celui-ci touche 
principalement les étables de sociétés d'Etat et de privés exploitant des troupeaux 
frisons de taille moyenne l grande. En revanche, on ne dispose jusqu 'l ~nt ~ de 
données de terrain fiables concernant la production laiti~re de races croisées ou locales 
qui représentent malgré tout l'essentiel du cheptel actuel. 11 suffirait de faire varier la 
productivité des vaches locales de± SO VUZ pour que la production nationale change 
de± (j() millions de littes. Par ailleurs, aucune de ce8 méthodes de calcul n'a pris en 
considération la part du lait produit qui est réservée au veau et qui peut etre évaluée l 
200, 150 et 100 L respectivement par veau de race frisonne, croisée et locale. Les 
quantités de lait total annoncées doivent de ce fait etre considérées comme une 
estimation par exres du lait disponible pour la consommation humaine. 

Tableau 18. Estlmatlon de la productlon natlonale de laltparrace et par réglon (Année 1987) 

Races bovines 
Régions Locale Croisée Frisonne Total 

ORMVA 
- Production (lo6 L) 160 143 188 491 
-% 32 29 39 100 
DPA 
- Production (lo6 L) 425 109 104 638 
-% 67 17 16 100 
Total 
- Production (lo6 L) 585 252 292 1129 
-% 52 22 26 100 

Daos une tentative de conciliation des statistiques officielles avec les estimations basées 
sur la productivité par sys~me d'élevage, nous avons supposé que les performances 
laitib"es avancées au tableau 18 étaient cenes des vaches effectivement en lactation et 
non cenes de l 'UZ. Dans ce cas, les estimations conduisent l une production de 819 
millions de litres, ce qui est en tres bon accord avec les statistiques de 1987. 

Quene que soit la base de calcul, les zones ORMV A foumissent l elles seules 43% de 
la production totale de lait, résultaten accord avec les objectifs du plan laitier qui cherche 
lconcentrer le plus possible les troupeaux laitiers dans lesrégions de grande hydraulique. 
Cet objectif se traduit actuenement par le fait que 00% du lait effectivement collecté l 
l'échelle nationale provient des zones ORMV A contre 40% pour les zones OPA. 

Du point de vue répartition de la production par race, il est intéressant de remarquer que 
la contribution de la race locale ne dépasse ~ 32% dans les zones ORMV A alors 
qu'ene atteint 67% dans les régions OPA. 

e Ac1m EdilÍ<lm, 1991 
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1.5.4.2. Production de viande bovine 

Concemant la production de viande bovine, les estimations auxquelles on aboutit 
(96.400 T., tableau 19) concordent tres bien avec les statistiques officielles de 1987 
(98 8001). Un tiers de cette production provient des zones ORMV A et 213 des zones 
DPA. 

Tableau 19. EsUmation de la production nationale de vlande bovlne par race et par réglon 
(Année 1987) 

Régions Locale Croisée Frisonne Total 

ORMVA 
- Production (lo3 T) 19,3 7,9 6,2 33,4 
-% 58 24 18 100 
DPA 
- Production (lo3 T) 51,4 6,7 4,9 63,0 
-% 81 11 8 100 
Total 
- Production (1 o3 T) 70,7 14,6 11,l 96,4 
-% 73 15 12 100 

Le calcul des productions par race montre que les animaux de race locale contribuent 
pour73 % a la production to'8Iede viande bovine. Compte tenu dela structure génétique 
des troupeaux, ce pourcentage est plus élevé en zones DPA qu' en zones ORMV A. 

Ces données montrent bien la place de choix qu' occupent les grands périmetres irrigués 
en matibe de production anímale. A eux seuls, ils foumissent actuellement 43% de la 
production totale de lait et 33% de celle de viande. 

En ce qui concerne le lait, la contribution des zones ORMV A est appelée a se renforcer 
a ravenir si on arrive a accroitre la productivité et/ou le nombre de remelles de caces 
améliorées élevées daos ces régions. 

En revanche, en mati~re de production de viande, les zones bour continueront a arriver 
en tete aussi longlemps que le cheptel bovin daos ces régions sera dominé par les races 
locales allaitantes. 

2. SYSTEMES D'ÉLEVAGES OVINS 

A la différence du cheptel bovin dont la structure génétique a été profondément 
remaniée durant les lOdernibes années le troupeau ovin reste jusqu'a nosjours dominé 
a plus de 99% par des races locales. Quatre d'entre elles bien identifiées font l'objet 
d'actions d'amélioration génétique precises daos des zones dites "berceaux de races": 

o Aaca EdílÍall, 1991 
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Timahdit au Moyen Atlas, Sardi sur les plateaux du centre, Beni Guil daos l'Oriental et 
D'man daos les Oasis. Une cinqui~e. la Beni Hsen moins bien connue existe tout le 
long de la cOte atlantique. A cóté de ces races principales, on trouve d' autres, moins bien 
identifiées, a aire géographique plus restreinte (race Bouj&ld, races de montagne, du 
désert ... ). D'autre part, on rencontre un peu partout un mélange hétéroclite d'animaux 
qui font en permanence l'objet de croisements un peu daos tous les seos. 

Au sein de la population ovine, seuls les animaux de race D'man possMent des 
caractéristiques physiologiques de reproduction ~ particuli~res. Les autres races 
présentent globalement des performances tr~ proches qui ne permettent pas de les 
différencier les unes des autres. C'est la raison pour laquelle, mis a part le cas du sysreme 
d 'élevage oasien, les autres sysremes ne peuvent etre distingués en fonction d 'un aspect 
racial. 

Le principal facteur de différenciation entre sysremes reste done le mode de conduite 
alimentaire et on a l 'habitude de distinguer a ce su jet trois sysremes majeurs : 
- le sysreme pastoral daos lequel dominent les parcours qui apportent plus de la moitié 

des besoins du troupeau. Ce sysremeconceme toute la montagne marocaine, les hauts
plateaux de l'Est et quelques autres régions de l'intérieur ou existent des surfaces 
pastorales importantes ; 

- le sysreme agro-pastoral daos lequel l' ovin dépend pour une grande part des produits 
de l'exploitation agricole ; on rencontre ce sysreme daos les grandes régions 
céréali~res et les périm~tres irrigués ; 

- le sysreme oasien, spécifique aux oasis, oo les animaux de race D'man sont conduits 
en stabulation permanente tout le long de l'année avant un calendrier alimentaire 
dominé par la luz.eme. 

Dam les régions concemées par la présenteétude, on trouve les trois sysremes d'élevage 
mais e' est surtout le deuxi~me qui revient le plus souvenL 

2.1. Systeme pastoral 

2.1.1. Cakndrlers aUmentaires 

Le calendrier alimentaire est dominé par les parcours sur lesquels les ovins peuvent 
passer entre 8 et 12 mois/an. Daos les régions cótim:s et les plateaux du centre, 
l'utilisation des parcours nus s'arréte fin Mai; elle est alors suivie par une phase de 
paturage des chaumes qui peut se prolonger jusqu'a l'arrivée des premi~res pluies 
d'automne. Ailleurs, daos les régions montagneuses (cas du Moyen Atlas par exemple) 
les animaux partent sur les pAturages d'altitude.en Juillet et ne reviennent sur chaumes 
qu'en Septembre - Octobre. Daos les régions céréali~res ou existe une importante sole 
de jach~re. celle ci est exploitée par les ovins entre Janvier et Mai. 
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La période difficile sur le plan alimentaire va d'Octobre a Février. Elle coincide avec 
les deux premiers pies d'agnelage a savoir le Bekri (Octobre-Novembre) et le Chetoui 
(Décembre-Janvier). La paille constitue alors l'aliment de base de la ration. Dans les 
régions forestieres, les produilS de la foret sont également utilisés (glands, branches 
d'arbres. ••• ). La complémentation des animaux, quand elle est pratiquée, esta base de 
foin acheté daos les régions environnantes ou produit localement sur de toutes petites 
surfaces irriguées. L'orge grain est souvent distribuée en m~me temps que les sous
produits agro-industriels. Dans les régions a hiver doux et pluvieux, l'orge peut ~tre 
déprimée des les mois de Décembre-Janvier. Les jeunes agneaux de l'année sont les 
premiers a en profiter. 

De pointde vue quantitatif les quelques exemples rapportés dans le tableau 20 montrent 
que la complémenlation hivemaledesanimaux reste tres limitée. La place des fourrages 
est quasiment nulle (2% des besoins annuels de l'UZ ovine au Gharb par exemple). 
Les aliments concentrés fournissent 10% environ des besoins soit l'équivalent de 
SO Kg/UZ.an. La contribution des cl1aumes et des pailles reste substantielle apees celle 
des parcours. 

Un cas particulier est celui du Loukkos ou le déprimage du blé dur occupe une place 
importante dans le calendrier alimenlaire des ovins. Dans cette région, en effet, les 
agricultéurs font appel de longue date a une variété de blé dur 2900 a cycle tardif adaptée 
au déprimage. 

Tableau 20. Systeme d'élevage ovin pastoraL Ventllatlon des apports allmentaires 

Aliments (% des UF totales) 

R.égions Besoins Parcours Fourrages Déprimage Paille + Aliments 
(UF/UZ.an) cultivés decéréales chaumes concentrés 

Gharb 485 62 2 1 31 4 
Loukkos 370 59 18 14 7 
Basse Moulouya 360 so 2 35 13 
Khénifra 422 63 s 22 10 

2.1.2. Perfonnances de produclion 

Les performances rapportées varient entre 10 et 15 Kg de poids vif/UZ.an (table.au 21). 
niveaux proches de ceux déja trouvés dans d' autres régions pastorales. Elles traduisent 
la faible productivité d'un systeme dont l 'objectif premier reste la valorisation d"'UF 
gratuites". Dans ces conditions, il n' est pas étonnant que la laille des troupeaux soit tres 
variable d 'une saison a l' autre et d 'une année a l'autre selon les aléas climatiques et les 
disponibilités alimenlaires et en eau d'abreuvement. 
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Les perbmances de reproduction sont généralement conectes en ce qui conceme la 
fertilité (80 l 90'f,). La polificité est IOujours faible (100 l 105%). En revanche la 
mortalité des jeunes peut aueindre des niveaux catastrophique8 de 30% et plus en cas 
de mauvaise année. La croissance des jeunes est lente. Ce sont des broutards ~és de 6 
A 12 mois qui sont généralement vendos aux alenlOurs de 20 a 30 Kg de poids vif. 

Tahleau 21. Systeme d'élevage ovln pastoraL Productivlté de l'unlté motecbnlque 

Productivité (/UZ.an) 
Région Viande (Kg PV) Laine (Kg) 

Gharb 
Loukk:os 
Basse Moulouya 
Khénifra 

2.2. Systeme agro-pastoral 

15,4 
13,4 
12,0 
10,7 

2,5 
2,5 
1.2 
2,1 

C'est le principal systeme rencontté dans les périmetres irrigués (l l'exception des 
oasis)etdanslesrégionscéréalieresbour.Ilsedistingueparunecontnbutionimportante 
de l'exploitation agricole a l'affouragement du troupeau. C'est un systeme de type 
naisseurquiconnaituneactivitéd'embouchetressaisonniere.Ilestbasésurl'exploitation 
des races locales. Les troupeaux sont de taille petite a moyenne en irrigué, un peu plus 
grande en bour. 

2.2.1. Cal8ndrien alúMntains 

Le calend.rier alitnentaire rappelle celui des bovins allaitants avec trois périodes 
principales : 
-chaumes 
- paille de céréales 
- jach«e et/ou parcours 

de J uin a Octobre ; 
de Septembre a Mars 
de Janvier a Mai. 

Daos les périmetres irrigués, la phasechaumes est écourtée pourpennettre l 'installation 
d'une culture maraichere. Par ailleurs, les surfaces laissées en jach«e et en pan:ours 
étant plus réduites l l'intérieur du périmetre irrigué, les troupeaux ovins peuvent étre 
envoyés ~ fin Décembre sur des parcours avoisinants (foret de la Mamora pour le 
Gharb, pa«:0urs de Oued Zem pour le Ta<lla, ... ) ou sur des jacheres en propriété ou en 
location situées daos les régions bour litnitrophes. 

En bour, le déprimage des céréales est de regle en Janvier-Février lorsque les conditions 
pluviométriques l' autorisent. L 'herbe de désherbage est plutfü réservée aux vaches qui 
viennent de meure bas. 
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Les fourrages utilisés varient selon les régions. En irrigué, les ovins profitent peu des 
cultures fourrageres. Daos les régions oii le bersim constitue la principale production 
fourragere, le peu de fourrage recolté entre ~embre et Février est réservé aux bovins 
considécés comme plus prioritaires. Ce n • est qu 'en Mar&-Avril lorsque lacroissance du 
bersim s'accélere que l'ovin commence a en bénéficier. 

Dans d' autres régions telles que le Tadla la luzerne semble atre distribuée a 1' ovin entre 
Mars et Octobre mais les quantités réellement offertes restent faibles. 

En zones bour, l'apport fourragerconsiste souvent en foin de vesce-avoine produit s:1r 
l 'exploitation ou acheté. 11 est reservé aux brebis qui viennent d • agneler en hiver. Avoc 
I 'introduction récente du ley farming daos ces régions on assiste aussi pour la premiere 
fois au Maroc au développement d'une production fourragere dont le bénéficiaire 
principal est l'ovin. Les pan;elles de Medicago sont p!turées entre Février et Mai. Les 
recherches effoctuées montrent a ce sujet que la qualité nutritionnelle de ces especes 
reste élevée jusqu 'a fm A vril (teneur en protéines brotes supérieure a 15%. digestibilité 
supérieure a 60% ). Elle chute rapidement au dela de cette date. 

D'un point de vue quantitatif, les données de plusieurs régions indiquent que les résidus 
de cultures représententa eux seuls la moitié des apports alimentaires d'UF (tableau 22). 
11 s' agit des chaumes et des pailles, du déprimage des céréales et d'autres sous-produits 
de cultures. La place des parcours est moins importante (8 a 36% des apports). Les 
aliments concentrés destinés a la complémentation des femelles en hiver et a 
l 'engraissement des agneaux fournissent entre 8 et 40% des apports. Cela équivaut a 
l'utilisation de 40 a 200 kg d'aliments concentrés par UZ ovine et paran. 

Tableau 22. Systeme d'élevage ovln agro-pastoral. Ventilatlon des apports allment.alres 

Aliments (%des UF totales) 

Régions Besoins Fourrages Parcours Déprimage Paille + Autres Aliments 
(UF/UZ.an) + jachere de céréales chaumes résidus concentrés 

de cultures 

Loukkos 400 7 29 10 22 22 10 
(irrigué et bour) 
Basse Moulouya 440 4 8 24 25 39 
(irrigué) 
Tadla (irrigué 395 18 25 25 17 15 
Tadla (bour) 385 3 36 51 8 
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2.2.2. Perfot'RllJncll de prodiu:tion 

La productivité de l'UZ ovine dans le systeme agro-pa.UOral est un peu meilleureque 
celle du systeme pastoral. Elle reste néanmoins faible: 13 a 26 Kg PV /UZ. an et 1;2 l 
2,S Kg de laine/UZ • an (tableau 23). 

Tableau 23. Sys&irne d'Qevage ovln-agro-pastoral. Productlvlté de l'unlté zootechnique 

Régions 

Loukkos (irrigué et bour) 
Basse Moulouya (irrigué) 
Tadla (irrigué) 
Tadla (bour) 
Safi (bour) 

Productivité (/UZ.an) 
Vi.ande (Kg PV) Laine (Kg) 

16,2 
13,0 
26,0 
22,0 
16,S 

2,5 
1,2 
l,S 
l,S 
2.0 

Cette productivité n' est pas nécessairement plus élevée en péri~lre irrigué qu' en 7.0l1C 

bour comme en témoignent les cas du Loukkm et de la Basse Moulouya. Daos ces 
périmelrescomme dans beaucoup d'autres la mise en eau des tenes et le développement 
concomitant de 1' élevage bovin laitier ont conduit il une marginalisation de 1' ovin dont 
les effectif s ont régressé et dont les perfonnances ne se sont pas tellement améliorées. 

La situation est différente dans le périmetre irrigué du Tadla puisque l'ovin dans cette 
région a pu profitel' du développement des cultures fourragttes et induslrielles. 
L • amélioration desconditions alimentaires a entrainé une reduction del' intervalle enlre 
agnelageset un accroissementde la productiviténumooque des brebis (1,3 agneaux par 
an). On note aussi une imponante activité d'engraissement dans la région . 

L'Age a la vente des agneaux est variable mais la tranche d'lge de 6 a 9 mois représente 
généralement a elle seule plus de la moitié des ventes alors que les agneaux lgés de plus 
de 12 mois constituent il peine 10% du total. 

Les ventes sont étalées SW' toute l'année en fonction des besoins financiers de 
l'exploitant et/ou de son associé éventuel et des fluctuations des prix de l'ovin sur le 
marché. Cependant, 40% des ventes sont concentrées sur la seule période de 1' Afd el 
Kebir (Rte du mouton); 

2.3. Syst~me oasien 

C'estunsystemed 'élevage spécifiqueauxrégions sahariennesduMaroc dans lesquelles 
existe de longue date une agriculture intensive du type Oasis. On le renconlre done dans 
les vallées du Ziz et du Oda tout le long de l'axe Ouarzuate, F.rrachidia, Figuig ••• 
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Troiséléments pennettentde distinguercesystemed 'élevage parrapportaux précédents: 
- Une agriculture irriguée intensive avec des tailles moyennes d'exploitations tres 

petites, le plus souvent comprises entre 1 et 2 ha. 
- Une race ovine aux s:aracléristiques de reproduction tres particuli~ : prolificilé 
élevée,quasiabsenced'anrestrussaisonnieretdelactation,grandeprécocilésexuelle. 
A l'échelle nationale, cette race représente moins de 200 000 ICtes élevées en 
troupeaux de petites tailles conduits en bergerie pennanente. 

- Un calendrier alimentaire dominé par la luzeme. 

2.3.1. Conduite alimentaire 

Le calendrier alimentaire comporte 2 périodes tres contraslées : 
-Une premierepériode entre Mars etOctobre pendantlaquellelaluzerne verte constitue 

le principal aliment de la ration. Elle est souvent complétée avec des déchets de 
dattes,de rorge, du son .•• La paille peut également etre utilisée. 

- Une deu:icieme période de Novembre a Février pendant laquelle il y a ralentissement 
puis antt de croissance de la luzerne. Le foin de luzerneestalors utiliséen méme temps 
que la paille et les aliments concentrés. Quelques rares tleveurs font aussi appel au foin 
de vesce-avoine achelé hors de la zone. 

La luzeme, culture fourragere unique dans ces régions, occupe une place variable dans 
l 'assolementen fonction des disponibililés en eau. Elle représente actuellement 20% de 
la SAU hors jachere dans le périmetre d'Ouarza7.ate et 11 % dans celui du Tafilalet. 

Elle est fauchée S a 7 fois paran entre Mars et Octobre mais A des stades de coupe tres 
tardifs. En élé par exemple, 90% des luzemi~ dans le Ziz sontcoupées aux stades de 
pleine floraison ou de formal.ion de graines. 

Une partie de la produclion estivale de luzeme est transfonnée en foin. Daos le Ziz par 
exemple, 65% des agriculteursdéclarenten faire. Dans leDraa, 25% du fourrage produit 
sont utilisés en foin, 5% sont vendos au souk et 70% sont utilisés en vert. 

Du point de vue quantitatif, la contribution actuelle de la luzerne A la couverture des 
besoins en UF de l'UZ ovine D'man est de 27% en moyenne dans la vallée du Ziz 
(tableau 24). n faut cependant rappeler que la surface en luzerne a fortement régressé 
ces dernieres années suite a la sécheresse qui sévit dans cette vallée. Ailleurs dans le 
Draa, une enqoore plus ancienne avait abouti ll une contribution de 50% de la luzeme. 
La place des pailles est importante de m&ne que celle des aliments concentrés • 
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Tableau 24. Systaie d'élevage ovln oaslen. Ventllation des appor1s alhnentalres 

Alimenls (,. des UF totaux) 

R.égion Besoins Fourrages Sous-produiu Paille 
(UF/UZ.an) des eultures 

Tafilalet ~1 V 7 28 38 

• y compris les déchets de danes 

2.3.2. P1rfonna11u1 MI OllÜMIU 

La productivité de Ja race D'man évaluée par plusieurs auteurs tomne autour de 30-35 
Kg PV /UZ. an etdépassedonc de loin celles des autres sys~mes d' élevage ovin. Outre 
des conditions alimentaires relativement plus favorables, cette productivité élevé.e 
découle des performances de reproduction exceptionnelles de cette race : 
- une prolificité moyenne entre 150 et 200% ; 
- un intervalle moyen entre agnelages de 7 mois ; 
- un lge l Ja premiere mise bas de 14-16 mois. 

En revanche, la production de laine de cette race est considérée comme négligeable. 

Plus int.éressante encore est Ja diff &ence de finalité qui semble exister entre 1 'élevage 
ovin oasien et celui des autres régions. Daos le premier cas, l'objectif principal est 
l 'approvisionnement en viande du groupe familial • Sur 100 agneaux nés dans Ja vallé.e 
du Ziz par exemple, 40 sont autoconsommés et 30 seulement sont vendos. Ailleurs, le 
pourcenl:age de la production autoconsommée est beaucoup plus restreint (10% au 
Tadla) et Ja majeure partie des agneaux nés est commeteialisée. 
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CHAPITRE·2 

SITUATION DES PRODUCTIONS ANIMALES 
ET DES RESSOURCES ALIMENTAIRES 

Á L'ECHELLE NATIONALE 

45 

Avant de présenter les objectifs du MARA en matiere de productions animales a 
l'horizon 1.000 et d'anályser les productions fourmgeres néc~s pour les atteindre. 
il est utile de rappeler brievement ici quelques changements importants qu' a connu le 
secteur de l'élevage au cours de la décennie 1980. 

1. EFFECTIFS ET PRODUCTIONS 

1.1. Eft'ectifs 

Apres avoir subi une réduction d'un tiers de ses effectifs suite a la sécheresse de 1981, 
le cheptel s'est progressivement reconslitué (tableau 25). 

Tableau 25. Évolutlon des errectlfs et des productlons entre 1980 et 1987 

1980 1982 1984 1987 

Effectifs (lo6 tetes) 
·Bovins 3,38 2.54 2,36 3,18 
-Ovins 16.Sl 10,16 12.86 16,14 
-Caprins 6,15 4,09 4,22 5,81 
Productions 
- Lait (1 o6 liares) 780 625 705 783 
- Viande bovine (1<>3 T) 102 111 77 99 
- Viande ovine (1<>3 TI 66 47 54 64 
- Viande caprine (to3 T) 16 15 16 20 

Les statistiques de 1987 laissent penser qu • on est revenu pour les trois especes bovine, 
ovine et caprine a 95% des effectifs d'avant la sécheresse. Cette reconstitution 
fulgurante du troupeau est ll meure au bénéfice de plusieurs facteurs parmi lesquels : 
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- une extension rapide des surfaces fourrageres qui sont passé,es de 145 000 ha en 1980-
81 a 311 ooo ha en 1986-87 : 

- la mise en place d•une poli tique de sauvegarde alimentaire du cheptel avec distribution 
massive d•aliments subvention008 (orge. mélasse, foin. luzeme déshydratée ... ); 

- le maintien a des niveaux ares auractifs des prix du son de blé et des pu1pes ~hes de 
beueraves.Jusqu'en 1987.ceuxcícoOtaientsurlemarchéofficielrespectivement0,75 
et 1.00 DH le Kgcequien faisaitdessourcesd'énergieetde protéines ares bon marché; 

- la restriction a rabaUage des jeunes femelles reproductrices : 
- un meilleur quadrillage sanitaire : 
- l'importation massive de bovins de races améliorées. 

Veffet de ces mesures techniques sur la reconstitution du cheptel a été renforcé par 
l'existence jusqu'en 1986 de conditions tres favorables d•écoulement des produits 
animaux sur le marché national. 

Leprixdulaitalaproduction,fixéparl'État,estpasséde2,lODHlelitreen 198083,10 
DH en 1986 soit une augmentation moyenne annuelle de 6,5% (figure 3). Par ailleurs, 
la stagnation ou le faible accroissement de la production laitiere nationale ont atténué 
le problmae des excédents laitiers en haute lactaúon. La proportion du lait produit qui 
transite par les laiteries a atteint 39,2% en 1986 contre 29,5% en 1980. 

En ce qui conceme les viandes bovine et ovine, la diminution de l' offre qui a suivi la 
sécheresse a provoqué une montée en fl~he des prix de carcassequi aatteintentre 1980 
et 1986 respectivement 13,7et 12%paran(figure3). Denestrésulléunrenchérissement 
du prix du jeune bovin maigre et un développement de l'activilé d' embouche qui s'est 
ttaduit par un accroissement a l'échelle nationale du poids moyen de carcasse bovine 
etovine. 

A partir de 1987, les conditions du marché ont fondamentalement changé des 1ors que 
lareconstitution du cheptela permis un retourades niveaux d'offreen lait eten viande 
proches de ceux d'avant la sécheresse. On a alors assislé al 'apparition d'excédents de 
lait et de viande qui ont entralné un ralentissement de l'activilé d'élevage. 

Ces excédents refletent un manque de pouvoir d'achat de la population plutOt qu'une 
situation réelle de surproduction. ns sont apparus alors que le niveau de production par 
habitant et paran se situait a 33 litres de lait et 10 Kg de viande rouge (année 1988). Et 
mame si l'on tient compte des importations de produits laitiers, la consommation 
moyenne aueint uniquement 57 litres 6¡uivalents laitJhabitant • an. 

1.2. Marché du lait 

La collecte du lait et sa commercialisation via les usines laitieres ont été les premieres 
affectées par ces problemes d'écoulemenL En 1988, la production transitant par les 
usines laitieres représentait 42% de la production totale. ce pourcentage variecependant 
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Figure 3 L ÉvoluUon des prlx moyens du lalt a la productlon 
(Source : D.E., M.A.R.A.) 
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Figure 3 b. ÉvoluUon des prlx moyens des carcasses bovlne et ovlne daos quatre abattolrs 
munlclpaux (Source : D.E., M.A.R.A.) 
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énonnémentd'une région ll l 'autre en fonction des systemes d'élevage. del 'importance 
du réseau de collecte en place. de la capacité des usines laiti~res. des possibilités 
d'écoulement, ... (tableau 26). 

Tableau 26. Productlon laltlere totale et ushaff 

Région Année LaitEuit Laitusiné 
(10 litres) ( 106 litres) 

Doukkala 1988 100 29 
Tadla 1988 60 30 
Loukkos 1987 31 7~ 
Gharl> 1987 110 41 
Tafilalet 1987 7 1~ 
Safi 1987 11,5 0,8 
Maroc 1988 800 338 

• R = Lait uainé/Lait produit 

R*(%) 

29 
50 
24 
37 
18 
7 
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Nombre de 
Coopératives 

laiti~es 

72 
40 

9 
66 
2 
5 

421 

Dans la région des Doulckala, la premi~re ou l'opération "centres de collecte du lait" a 
démarré au début des années 1960, ce pourcentage n'est que de 29% faute de marché 
suffisanL 

Dans plusieurs périm~tres irrigués, le probl~me des excédents laitiers se pose chaque 
année avec acuité entre Février et JuilleL Selon les régions et les situations, on assiste 
alors ll la mise en place de mécanismes plus ou moins draconiens de freinage de la 
collecte du lait qui se matérialisent par : 
- I' instauration du systeme des quota par les usines laiti~s ; 
- le non paiement des producteurs ll temps et au prix officiel ; 
- le refus des centres de collecte de réceptionner tout le lait de leurs adhérents ou la non 

acceptation provisoire de certains adhérents. 

De telles situations, outre le fait qu' elles créent des te,nsions ll I' intérieur des centres de 
collecte du lait et entre ces demiers et les usines laiti&es, constituent un manque ll gagner 
tres sérieux pour les producteurs et une cause de suréquipement pour les laiteries. 

Tous les systemes d' élevage ne sont cependant pas affectés de la meme mani~ par la 
question des excédents laitiers en haute lactation : 
- les zones bour avec une forte saisonnalité de la production sont plus touchées que les 

zones irriguées ; 
- les systemes bovins exploitant les troupeaux de race locale sont plus touchés que ceux 

qui utilisent des races laiti~res améliorées ; 
- l'instauration de systemes de quota calculés sur la base de la production en basse 

o Adls Editima, 1991 
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lactatíon favorise les élevages pratiquant des cultures fourrageres estivales et hivernales 
ou disposant de reserves alimentaires du type foin ou ensilage. Ces élevages tirent 
également profit d'un différentiel de 25% entre les prix a la production du lait en basse 
et en haute lactation (2,66 contre 2,13 DH le litre en 1990). 

1.3. Marché de la viande 

Le marché des viandes rouges connait lui aussi un véritable marasme depuis le début 
de 1987. La chute sensible du prix des carcasses (respectivement de 10 et 13% en 
l 'espace de trois ans pour les bovins et ovins, figure 3) a entrainé un effondrement du 
prix du maigre et un ralentissement de l'activité d'embouche. 

Tous les systemes d' élcvage, a cause de leur non spécialisation, ont été affectés par la 
chute des cours de la viande. Mais les plus touchés sont l'élevage ovin et l'élevage bovin 
allaitant pour qui la vente des jeunes représente le principal produit commercialisé. 

2. RESSOURCES ALIMENT AIRES 

2.1. Bilaos fourragers a l'échelle nationale et régionale 

Une des conclusions majeures de l 'étude de 1986 sur les productions fourrageres a été 
de dire que "le sysaeme alimentaire pe~u globalement est beaucoup moins pastoral 
qu'on a pu l'écrire ou s'il l'a été, il ne l'est plus". Avoc 38% des apports totaux d'UF, 
chaumes et pailles constituent, et de loin, la premiere ressource alimentaire pcur 
herbivores. Si on ajoute a cela les apports des cultures fourrageres, des grains, de la 
jachere et des autres sous-produits de cultures, on aboutit au fait que l'exploitation 
agricole produit diroctement ou indirectement pres de 3/4 des UF nécessaires au 
troupeau. Cette perception de la sítuation alimentaire nationale est corroborée par les 
quelques cas de bilans fourragers régionaux rapportés dans le tableau 27. 

T!lbleau 27. Bilao fourrager a l'échelle natlonale et réglonale (en% des apports d'UF) 

Aliments Maroc Gharb Loukkos Safi Fes-Meknes 
1986 1987 1986-87 1987 1988 

Fourrages 10 22 14 9 15 
Jachere 6 3 5 14 
Parcours 28 8 11 13 8 
Chawnes-pailles 38 43 38 43 30 
Sous produits des cultures 2 9 26 10 8 
Céréales 7 9 3 14 21 
Sous produits de l'agro-industrie 8 9 8 6 4 

e Acles Edilia1a, 1991 
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Dans les périm~tres irrigués comme daos les régions bour a vocation céréalfüre, les 
résidus de la céréaliculture arrivent en tete démontrant, s'il en était encore besoin, que 
cette spéculation est a double fin. La participation des cultures fourrageres est faible, 
souvent inférieure a celle des aliments concentrés (grains et sous-produits de l'agro
industrie). Cela illustre bien l'orientation actuelle des éleveurs qui préterent l'achat 
d'aliments concentrés riches en énergie et en protéines a la production fourrag~re sur 
r exploitation. 

2.2. Utilisation des aliments concentrés 

2.2.1. Utilisation de l'orge 

Depuis le début des années 1970, le niveau des récoltes d'orge auquel on était habitué 
oscillait selon lescampagnesentre 10,4. lOÓ qx (pour 1980-81) et 28,6. to6 qx (pour 
1975-76). Plus récemment et par deux fois, lé pays a enregistré des récoltes records de 
35. toó qx (pour 1985-86 et 1987-88). 

Cette situation s' est répercutée sur les cours de r orge et a crée des opportunités 
nouvelles en mati~re d'alimentation anímale. 

Pour estimer le disponible a la consommation animale, nous avons utilisé les résultats 
de consommation d'orge par habitant et paran calculés par la DPAE sur la base d'une 
consommation totale de céréales de 217 Kg, résultat de l' enqoote consommation des 
ménages de 1970. Ce dernier chüfre demeure encore valable de nos jours puisque 
l'enqootede 1984-85aboutita uneconsommation humainede210,4 Kgdecéréales/an 
soit wte bai~ de 2,8% en quatorz.e ans. 

Les résultats montrent que le disponible d'orge a la consommation animale peut varier 
du simple au triple selon les années (Tableau 28). En cas de récolte exceptionnelle, le 
cheptel est ap~lé a valoriser plus de 20. 1 o6 qx alors qu' il ne dispose en année normale 
que de 13 • 106 qx. 

Tableau 28. Productlon et uttusatlon de l'orge (106 qx) 

Campagnes 
Médiocre Normal e Exceptionnelle 
(1983-84) (1984-85) (1985-86) 

Production 14,0 25,4 35,6 
lmportation 1,2 
Seme:nces + pertes 2,4 3,2 3,8 
Disponible total 12,8 22,2 31,8 
Consonunation humaine 6,0 9,2 10,9 
Consonunation animale 6,8 13,0 20,9 

o Aelea Ediúona, 1991 
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Afin d'éviter l'accurnulation de stocks importants, l'État a cherché a encourager 
l'utilisation de l'orge dans les aliments destinés a la volaille. Si l'on retient un taux 
d'incorporation moyen de 20% dans les formules pour poulet de chair et pour poule 
pondeu.se; cela équivaut a un million de quintaux d'orge paran susceptibles d'~ 
utilisés par la volaille. • 

Le Maroc a également exporté2,6 millions de quintaux d'orgeen 87-88. Maiscette voie 
est tres couteu.se étant donné le has nive.au des cours de cette céréale sur le marché 
mondial. 

Face a cette situation excédentaire en orge, l 'État a décidé en Mai 88 de ne plus garantir 
du tout de prix minima pour cette céréale. Un tel prix, fixé en 1987-88 a 1,65 DH/.Kg, 
ne s'appliquait en réalité qu'a une faible fraction de la Iécolte, celle qui transitait par 
les SCAM, le reste étant commercialisé au prix du marché libre. En conséquence, les 
cours de cette denrée ont chuté sensiblement et le prix moyen pour 1988 n 'a été que de 
1,15 DH/Kg. 

2.2.2. Utilisation du son et dei; pulpes de betteraves 

La libéralisation totale du marché de 1' orge a coincidé a quelques mois pres avec une 
autre libéralisation depuis longtemps attendue, celle du marché du son de blé et des 
pulpes de betteraves. De longue date, l'État avait fixé le prix de ces deux mati~ 
premieres a des nive.aux suffisamment has pour ~ considérés comme un soutien 
indirect au secteur de l'élevage. La libéralisation du marché de ces deux mati~ 
premieres durant l 'été 88 a entrainé un accroissement moyen du prix du son de blé de 
40% (0,75 DH en 1988 contre 1,05 DH en 1989). En revanche, le prix despulpes n'a 
pratiquement pas bougé (table.a.u 29). 

Tableau 29. Prb: comparé& de quelques allmen1s concentds 

Prix offlciel Prix a¡ds Prix en 1989 
avant l'été 1988* l'été 1988* Energie Protéines 

Aliments (DH/Kg) (DH/Kg) (DHJUFL) (DH:/100 g de MAD) 

Orge 1,6.S 1,15 1,15 
Sonde blé 0,75 1,05 1,14 
Pulpes de betteraves 1,00 1,00 1,11 
Mélasse•• 0,25 0,25 0,34 
Tourteau de tourtle80l** 1.307 l,307 1,79 
Tourteau de coton•• 1,312 1,312 1,66 

• Dale de lib4ralisatim tctale del marché& de l'OIJC:, du IQD et del pu1pCI 
•• Deru6ea dont lea prix lmt encere fixés par r&at 

1,53 
1,12 
1,67 
0,67 
0,45 
043 
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La stagnation du prix despulpes s' explique par le fait que toute la partie qui était aff ectée 
par décision administtative aux régions non productrices et aux zones touchées par la 
sécheresse a dQ rester daos les régions sucrieres. Par ailleurs, les agriculteurs ont fait 
appel A plus de son, aliment dont le prix A l'UFL est équivalent A celui despulpes mais 
qui a l'avantage de foumir des protéines moins cheres (tableau 29). D'autre part, la 
baisse du prix de l'orge suite A la récolte exceptionnelle de 1987-88 A dii inciter les 
éleveurs A en incorporer plus daos les rations des animaux A l 'engraissement mais peut 
atre aussi daos celles des femelles laitieres. 

Les rapports de prix, entre l 'orge d' une partet le son et la pul pe de betterave d' autre part, 
ont connu des changements importants en 1990. Les niveaux faibles des récoltes d' orge 
des campagnes 1988-89 (21,6 m1llions de quintaux) et 1989-90 (20 millions de 
quintaux) ont entrainé une flambée des cours de cette denrée qui ont dépassé 2 DH le 
Kg fin 1990. A leur tour, les prix des sous produits del' agro-industrie ont progres.5ivement 
augmenté. Ces fluctuations importantes d'une année sur l'autre montrent, si besoin est, 
cOltlbien est précaire la situation des élevages qui basent leur calendrier alimentaire sur 
l'achat des aliments concentrés. 

2.2.3. Utilisation des tourteaux 
-

A partir de 1987, le développement des cultures oléagineuses a conduit A des produc-
tions de plus en plus importantes de tourteaux. Pour le tournesol et le coton, celles-ci ont 
atteint 48 000 tonnes de tourteaux en 1989 contre 8 000 tonnes seulement en 1986 
(tableau 30). Leurprix actuel, fixé par l 'État, en fait la sourcede protéines la moins chere 
disponible (tableau 29). S 'agissant d 'aliments peu connus des agriculteurs, l'État a en 
outre décidé d'accorder une subvention de 30% sur le prix d'une partie de la production 
de tourteau de tournesol. Sept m ille tonnes ont ainsi atre subventionnées en 1989 et les 
prévisions pour 1990 se chiffrent A 15 000 T. 

Y aura t-il ll long terme une substitution du son de blé par du tourteau'? Cela est 
vraisemblable surtout si les rapports de prix demeurent ce qu'ils sont maintenant et si 
l'on meten place un sys~me permettant la distribution des tourteaux A l'intérieur du 
pays. Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue qu 'en terme de tonnage, les tourteaux 
représenteront toujours des quantités tres faibles au regard d'un disponible en son déjll 
considérable et qui ne cesse d'augmenter suite A l'accroissement démographique. 

Tableau 30. Évolutlon des dlsponlbllltés en quelques sous-prodults de l'agro-lndustrle 

Alimenta (1<>3 T) 1986 1987 1988 1989 

Sonde blé 769 1468 1198 1138 
Pulpes seches de betteraves 135 147 167 159 
Mélasse de betterave et de CBmle 177 176 216 185 
Tourteaux de toumesol et de coton 8 34 39 48 

CActmEditicma, 1991 



Procluctions animales et ressources alimentaires 53 

3. CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS 
FOURRAGERES 

Toutes les analyses s'accordaient jusqu'a présent a reconnaitre qu'un des freins au 
développementdes cultures fourragms résidait daos le bas prix du son et despulpes sur 
le marché officiel. Tous les systemes d'élevage, et en particulier les élevages bovins 
laitiezs en irrigué et en bour, font largemeot appel a ces denrées. Ces systemes de 
production de lait et de viande .. a coup de concentrés" ont été perturbés par la 
suppres&on du marché officiel de ces deux aliments. D'une part, le prix du son, comme 
on l'a vu, a augmenté de 40% en moyenne. D'autre part et surtout, la disparition des 
dotations régulieres a rendu incertain l 'approvisionnement de ces élevages en aliments 
en période de pénurie alimentaire lorsque les prix connai~nt une flambée reguliere 
(Novembre a Février). Ce sont les élevages laitiers hors sol, situés autour des 
agglomérations urbaines, qui ont été les plus affectés par ces changements. Certains 
troupeaux alimentés jusqu'a concurrence de 70-80% de leurs besoins gdce aux 
dotations de son et de pulpes se sont trouvés ainsi remis en cause et pourraient meme 
disparaitre a plus ou moins br~ve échéance. 

Certains éleveurs, regroupés au sein de coopérati ves laiti~res, ont essayé de résoudre ce 
probleme en passant des contrats annuels de livraison avec des minoteries. Mais la 
majorité des éleveurs ont cherché a s'approvisionner sur le marché libre au fur et a 
mesure de leurs besoins ce quin' a pas manqué d'accentuer leurs probl~mes de ruptures 
des stocks. 

D'au~ éleveurs ont profité de la disponibilité de l'orge abas prix pour en incorporer 
plus daos les rations a la place du son et des pulpes. Mais si l' orge est un aliment bien 
adapté pour des animaux a l' engraissement, son usage chez la femelle laitiere est plus 
délicat. Riche en ami don, l 'orge peut en effet perturber les conditions fermentaires daos 
le rumen et induire une chute de la teneur en mati~res ~s du lait et une baisse de la 
production laitiere. Sa consommation doit etre étalée daos la joumée et il faut assurer 
en parall~le un laUX mínimum de fibres daos la ration qui Re peut etre garanti que par 
la distribution de fourrages (verts ou conservés) de bonne qualité. 

Tousceschangementsdevraienten définitivefavoriseramoyen tenne ledéveloppement 
des cultures fourrag~res pour réduire la dépendance des élevages vis-a-vis des sous
produits de l'agro-industrie. Cette évolution est d'autant plus probable 
qu'économiquement parlant elle est devenue justifiée. Les calculs les plus récents du 
prix de revient del 'UF produite sur l 'exploitation conduisenta des moyennes comprises 
entre0,76et 1,19DH/UFpourlesfourragesenirriguéetentre0,86et1,11 DH/UFpour 
les fourrages en bour (Tableau 31). Ces fourchettes estimées a partir d'exploitations 
mécanisées représentent vraisemblablement la borne supérieure du prix de revient de 
l'UF fourrages. lis restent malgré tout compétitifs au regard du prix de l'UF sous-

e Acles Ediam., 1991 
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produits. Les légumineuses fourrag~res telles que Ja luzeme et le bersim présentent 
l'avantage supplémentaire de foumir des protéines bon marché. 

Tableau 31. Prtx moyen de revlent des fourrages 

Lmeme 
Bersim 
Orge fourrag~e 
Mais fo\U'rage 
Sudan-grass 
V esce-avoine 
Avoine 

Irrigué• 

&ergie 
(DH/UF) 

0,76 
1,13 
1,19 
0,96 
0,98 

Protéines 
(DH/100 g MAD) 

0,51 
0,75 
1,19 
1,92 
1,96 

Bour*• 

&ergie 
(DHJUF) 

0,91 
0,94 

1,11 
0,86 

Protéines 
(DH/100 g MAD) 

0,61 
0,94 

2,22 
2,87 

• : Régions irriguées du Glwb, Tadla, Loukkos, Moulouya et Doukkala 
•• : Régions bour de Khénifra, F~-MekMs, Gharb, Tadla, Loukkos, Moulouya et Doukkala 

CACICll Editiom, 1991 
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PRODUCTIONS FOURRAGERES ET SYSTEMES 
D'ÉLEVAGE Á L'HORIZON 2000 

l. OBJECTIFS DE PRODUCTION Á L'HORIZON 2000 

55 

Depui.$ l'élaboration des plans lait et viande par le M.A.R.A. respectivement en 1975 
et 1980, les objectifs nationaux en matiere de production anirnale al 'horizon 2000 n • ont 
cessé d'etre revisés a la baisse. D'une part, les prévisions des deux plans étaient 
manifestement trop optirnistes et d'autre part, la secheresse qu'a cormu le pays entre 
1980-85 a sérieusement freiné le développement du secteur de l'élevage. 

1.1. Cas du lait 

En fixant le niveau de consommation de lait a 1/4 lilre/habitant. j en l 'an 2000, le plan 
laitieraprévuuneproductiontotalede3,19milliardsdelitressoituntauxd'accroissement 
armuelde9% pendantla période 1975-2000(tableau 32). Cetaux n'aété quede 3,4% 
paran pour la période 1975-88 ce qui permet de conclure que l'objectif fixé ne peut en 
aucun cas étre atteinL 

Tableau 32. Prévlslons de production lalttere a l'écbelle nationale en Pan 2000 

Référence 

Plan laitier 1975 
Etude fourrages 1986 
Plan d'orientation 1982-92 

Production en 
l'an2000 

(10'1) 

3,19 
1,7 

1,43 

Taux d'accroissement Consommation 
annuel de la production en l' an 2000 

Période (%) l/hab./an 

1975-2000 
1983-2000 
1986-2000 

9,0 
6,0 
4,9 

91 
49 
41 

Partant de Ja, l'étude de 1986 sur les Fourrages a pas.sé en revue les différentes 
projections élaborées depuis le plan laitieret a retenu comme objectif 1,7 milliards de 
littes de lait soit un taux d'accroissement armuel de 6% entte 1983 et 2000. 
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Le plan d'orientation 1988-92, prenant en considération les difficultés que pose la 
projection ll long tenne des productions animales et le décalage entre les prévisions et 
la producuon réelle, a retenu quant ll lui un taux d'accroissement annuel de 4,9% . Ce 
taux parait malgré tout plus réaliste par rapport aux prévisions précédentes et e' est la 
raison pour laquelle nous avons décidé de leconservecpour la période 1992-2000. Cela 
aboutit l une production de 1,43 milliards de litres de lait en l' an 2000 soit l' équivalent 
de 41 litres/habitant. an (tableau 32). 11 va done falloir produire en l 'an 2000 l' équivalent 
de 650 millions de litres de lait supplémentaires par rapport ll 1987. 

1.2. Cas de la viande 

Le plan viande (1980) s'étaitfixé pourobjec;uf d'assurerune consommation moyenne 
de 20 g de proteines animales par ~ et par jour avoc une contribuuon des viandes 
blanches de 40%. La producuon de viandes rouges l atteindre en 1 'an 2000 se chiffrait 
a 451 000 tonnes ce qui nécessitait un taux d'accroissementannuel de la production pour 
la période 1980-2000 de 5%, toutes especes comprises (tableau 33). 

Tableau 3.l. Privlslon de production de vlande rouge l l'écheUe natlonale en l'an 2000 

Référence Production en Taux d'accroissement Consommation 
l'an2000 annueldelaproduction en l'an 2000 

(t) Période (%) (kg/hab.an) 

Plan viande 1980 1980-2000 
Viande bovine 306000 6,0 
Viande ovine 110000 4,0 
Viande caprine 35000 2,0 
Total viandes rouges 451000 5,0 12,9 

Etude fomTages 1986 1983-2000 
Viande bovine 155000 2,2 
Viande ovine 81000 2,4 
Viande caprine 27400 0,3 
Total viandes rouges 275000 1,9 7,9 

Plan d'orientation 1988-92 1987-2000 
Viande bovine 135 000 2,4 
Viande ovine 92000 2,8 
Viande caprine 29000 2,8 
Total viandes rouges 256000 2,6 7,8 

L' étude "Fourrages ( 1986)", prenant en considération les travaux du groupe d'Étude de 
Ja Stratégie Alimentaire, a retenu un taux d'accroissement annuel beaucoup plus réduit 
(1,9%). ce qui conduisaitl une production de 275 000 tonnes de viandes rouges en l' an 
2000. 
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En ré.alité, ce taux d'accroissement n'a pas pu etre aueint pendant la période 1983-86 
ou le cheptel a continué a souffrir des conséquences de la secheresse. 

Par contre l partir de 1987, des lors que le cheptel a été entierement reconstitué et a 
retrouvé ses niveau:x de productivité d'avant la secheresse de 1980, on a assisté a une 
progresfilon rapide du secteur. 

De ce fait, le plan 88-92 a pris une hypotMse d'accroissement annuel de 2,6% de la 
production. Si l 'on applique ce demier taux l la période 1992-2000, on peut estimer la 
production totale en l'an 2000 a 256 000 tonnes de viandes rouges. 11 faudrait wnc 
produire 73 000 tonnes de viande ou 146 000 tonnes de viande sur pieds (abats compris) 
supplémentaires par rapport a 1987. 

1.3. Conséquences sur le développement des ressources alimentaires 

L 'étude .. Fourrages ( 1986)" avait estimé a 2.51 milliards le total des UF né.cessaires en 
plus pour assurer les productions de lait et de viande projetées pour l' an 2000. Les 
objectifs des planificateurs ayant été modifiés, il va falloir reconsidérer ce chiffre. Pour 
cela. nous retenons les memes nonnes de besoin énergétique de production que l'étude 
précédente a savoir 1 UF/Kg de lait et 8 UF/Kg de gain de poids. 

Pour garantir des suppléments de production de 650 millions de litres de lait et de 
146 OOOtoMesde viandesurpiedsd'icil'an 2000, il va falloirdisposerde l,82milliards 
d'UF supplémentaires soit 27% en moins par rapport aux estimations de 1986 (tableau 
34). 

On peut admettre (Étude "Fourrages (1986)") que 60% de ce déficit seront comblés par 
les ressources alimentairés traditionnelles autres que les fourrages cultivés (parcours, 
chaumes et pailles, sous-produits agro-industriels •.. ). 11 cestera l'équivalent de 730 
millions d'UF supplémentaires a combler par les cultures fourrageres. 

Quelles stratégies de développement régional sont prévues actuellement pour atteindre 
cet objectifl 

Tableau 34. Besolns supplémentaJres d'lcl J'an 1000 en prodults anlmaux et en ressources 
allmentalres 

Production supplémenlaire de lait (1<>91) 
Production supplémentaire de viande sur pieds (to3 t) 
Besoins en UF supplémentaires (109) 
Dont production fourragke supplémentaire (109UF) 

Étude ''Fourrages" Ce travail 

1,07 
180 

2.51 
1 

0,65 
146 

1.82 
0,73 
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2. CONSIDÉRA TIONS GÉNERALES SUR LES SYSTEMES D'ÉLEVAGEÁ 
L'HORIZON 2000 

En vue de la défmition des systemes de production anímale et fourrag~re qui 
prédomineront en l'an 2000, les différentes études régionales sont parties de plusieurs 
considératiom : 
-1. Il y a un besoin pressant d 'accrottre le volwne des productions de lait et de viande 

a l'échelle de toutes les régions. Ce besoin s'inscrit dans le cadre d'une politique 
natiooale qui cherche a accroitre le taux d' autosuffisance alimentaire en produits de 
base. Il vise également a mieux rentabiliser les infmwuctures existantes ou en cours 
d'extension (smfaces irriguées, centres de collecte de lait. usines laiti~res ... ). Le 
problOO'ie posé par Ja commercialisation des productions supplémentaires est 
signalé mais aucune solution claire n'est en perspective. 

-2. Il est nécessaire d'accrottre l'éfficience des systemes animaux actuels par une 
augmentation du nive.au des performances de production et de reproduction des 
animaux. Cet objectif passe par une amélioration des conditions alimentaires du 
troupe.au : calendrier alimentaire, composition et équilibre des mtions, nive.au des 
apports ..• Dans ce sens, l'accroissement de l'offre fo~re est considéré comme 
une condition sine qua non pour atteindre cet objectif. 11 doit cependant alter de pair 
avec IOute une série de mesures concemant Ja conduite du troupeau, Ja selection, 
l 'hygiooe, la santé ... etc. 

-3.11 faut favoriser les systemes animaux les plus intéressants sur le plan économique. 
Sans entrer dans le détail de cette question qui f ait l' objet du rapport de synth~ de 
Ph. ST AA TSEN, certaines études régionales ont souligné le fait que dans le cadre 
d'unesituationdepénuriealimentaire,ílyalOutlieud'affecterlesUFsupplémentaires 
aux systemes animaux les plus susceptibles de répondre a une intensification 
alimentaire. Ceci est encore plus vrai s'il s'agit des cultures fourrag&es qui 
représentent Ja partie "noble" de Ja ration. A. ce sujet, les études régionales penchent 
toutes vers une aff ectation préf érentielle des cultures fourrag~ en irrigué aux 
bovins laitiers plutót qu'aux bovins allaitants et aux petits ruminants qui les 
valorisent moins bien. Une telle orientation, en accord avec les tendances actuelles 
(e/plus haut), ne fera done que renforcer un peu plus encore Ja liaison qui existe entre 
production fourragm en irrigué et production laititte. L 'élevage bovin allaitant et 
celui des petits ruminants continueront a dépendre quant a eux des "UF gratuites" 
produites par les chawnes, Ja jach~re. les parcours ... 

Partant de ces considérations générales, les grands traits des systemes d'élevage qui 
prévaleront en l'an 2000 et Ja place qu'ils reserveront aux productions fourrag~ 
peuvent ~tre esquissés. 

C Aelell Edil.ion.a, 1991 
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3. SYSTEMES BOVINS 

3.1. Sy~me bovin laitier avec irrigation 

e est le systeme qui est appelé le plus a se développer dans les périmetres irrigués. 
consacrant ainsi l 'orientation laitim de ces zones. Son extension sera assurée par un 
accroissement des effectifs de vaches frisonnes exploitées ef/ou par une accélération 
des programmes de croisement de la race locale avec les races laitims. 

3.1.1. Races exploitées 

Les périmetres irrigués tablent tous sur un accroissement d'ici l'an 2000 du nombre 
d'UZ frisonnes exploitées : passage de 6 300 a 8 300 UZ daos le Gharb, accroissement 
de 13% paran du nombre d'UZ frisonnes au Tadla, introduction de 300 génisses paran 
au Louk:kos, de 150 génisses en Basse Moulouya ..• Une partie des effectifs 
supplémentaires sera issue des étables pépinims. le reste sera importé. 

En meme temps, le renforcement des programmes d'insémination artificielle et de 
monte naturelle permettrontd'accroitre la proportion de femelles de races croisées aux 
dépens de la locale. 

L'exemple du Tadla ll cet effet parait tres instructif. Ce périmetre irrigué exploite 
jusqu'a présent une population bovine constituée pour 40% de race locale (tableau 35). 
n est prévu de réduire ce taux d'ici l'an 2.000 a 7%. Et compte tenu du doublement des 
effectifs totaux de bovins pro jeté, il sera nécessaire de disposer d' ici 18 de 22 000 UZ 
croisées et de 15 000 UZ frisonnes supplémentaires. 

Tableau 35. tvolutioo du nombre d'UZ bovlnes exploltées en Irrigué au Tadla 

R.ace Situation actuelle Situation en l' an 2000 
Nombred'UZ % Nombred'UZ % 

Locale 13 220 40 4400 7 
Croisée 15150 46 37000 60 
Fri.sonne 4670 14 20000 33 
Total 33040 100 61400 100 

De telles projections nous amenent a soulever plusieurs questions : 
* Pourra+on disposer d'ici l'an 2000 de suffisament de femelles frisonnes 

supplémentaires ll l'échelle régionale et nationale? Quelle sera la contribution des 
étables pépinims? Jusqu'a quelle limite l'État pourra-t-il continuer a supporter 
financimment des programmes de plus en plus coCiteux d'importation de génisses 
pleines d'Europe et d' Ammque? 

e AA:toa Editiml. 1991 
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* L 'intervalle entre générations étant de 3 l 4 ans, il y a une limite nablrelle l Ja 
production de femelles ero~ a partir de femelles'locales. Quelle est ceue limite 
danslesconditionsmarocaines?Pennettra+elled'atteindrelaproportiondefemelles 
cro~pévue pour l'an 2000? Lesprogrammesd'inséminationartificielle pourront
il a leur tour suivre? 

* Comment sera gérée ceue "nébuleuse" de femelles croís6!8? Va-t-on continua l 
disseminer tous azimuts du sang frison au risque de perdre les g~nes de rusticité de la 
race locale? Va-t-on Clienter cette population croisée vers l 'absorption totale du sang 
local par le sang frison ou préférera-t-on privilegies des combinaisons du type 50% 
- 50% ou 25% - 15% ? 

* Méme l supposer que l 'on puisse disposer de toutes les femelles croisées et frisonnes 
nécessaires, sera+il possible de les substituu aux f emelles locales a une vitesseaussi 
grande? Unedesdifficultés majeures sur laquelle bute le plan laitierde 1975 concune 
la reticence plus ou moins declarée des éleveurs a changer tres vite le type d' animal 
qu 'ils exploitent. 

n est clair quede la réponse a ces questions dépendront les caractéristiques des systemes 
bovins laitiers futurs. Dans certaines régions, plusieurs scénarios ont dll etre développés 
pour tenir compte de l'incutitude qui pese sur ce domaine. 

3.1.2. Producdrill des animaux 

Nous présentons séparement les objectifs de productivité en lait et en viande des UZ 
óisonne et croisée. D faut néanmoins remarquer que ceue demiere appellation ne 
cooespond pas a une entité raciale bien précise. Déja en soi, un animal de race croisée 
peut avoir une infinité de combinaisons de proportions de sang local et frison. En plus, 
l'UZcroiséemoyenne est parfois calculée surdes troupeaux mixtes regroupanta lafois 
des f emelles locales, croisées et frisonnes. Au Tadla par exemple, les pourcentages 
respectifs des ttois races sont de 16, 70 et 14%. Ces pourcentages varient bien 
évidemment d'un systeme a l'autre. C'est dire que la notioo de productivité de ruz 
croisée doit ~ utilisée avec beaucoup de nuances. 

La productivité annuelle escomptée pour une UZ frisonne varie de 3 800 l 4 300 litres 
de laitetde250 a 330 Kg depoids vif (tableau 36). Cela corresponda un objectif moyen 
national en l'an 2.000 de4 100 litres et 300 Kg par UZ, soit une amélioration de 25% par 
rapport a la productivité de 1988 (3 300 litres et 240 Kg). 

PouruneUZbovinecroisée,lesproductivitésmoyennesquiétaientde2 100litreset200 
Kg en 1988 devraient aueindre d'ici ran 2.000, 2 600 litres et 220 Kg (tableau 37). 

e ÑMll Bditims, 1991 
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Tableau 3'. SyliÜme bovln laltler avec lrrrlgatlon. Productlvlté de l'UZ frl<ionne en 
l'an2000 

Région 

Gharb 
Loukk:os 
Basse Moulouya 
Tadla 
Doukkala (pépiniéristes) 

Efficacité 
reproductive (%) 

85 

83 
82 

Productivité/UZ • an 
Lait 0) Viande (Kg PV) 

4200 
4000 
3800 
4300 
5800 

330 
300 
300 
250 

Tableau 37. SJSteme bovln laltler avec lrrrlgatlon. Productlvlté de l'UZ crolsée en l'an 2000 

Région 

Basse Moulouya 
Tadla 

3.1.3. Systemes /ourragers 

3.1.3.1. Objectifs généraux 

Efficacité 
reproductive (%) 

80 
80 

Productivité/UZ • an 
Lait 0) Viande (Kg PV) 

2800 
2400 

250 
180 

Agir sur l'alimentation du troupeau a toujours été reconnu comme un des moyens le 
plus súr d'accroitre les productions et l'éfficience des systemes d'élevage. Une 
alimentation ralionnelle cherche a réaliser un bon équilibre a court et a long tenne entre 
les besoins des animaux et les apports alimentaires. Ce faisant, l'amélioralion de 
l 'alimentation pennet également de régulariser le cycle de production et d' eviter qu 'il 
ne soit une succession continue de périodes d'excédents et de périodes de déficit en 
produits animaux. 

Le programme d'amélioration, d'ici l'an 2000, de l'alimentation des bovins laitiers 
s'articule autour de trois axes majeurs: 
-1. Un accroissement de la pandes besoins annuels de l'UZ couverte par les fourrages. 
-2. Une meilleure répartition des apports alimentaires le long de l'année en vue 

notamment d' auenuer les fluctuations de la production laiti«e entre haute et basse 
lactation. Cela pourra se faire giice a une diversification de la production fourragere 
et a une généralisation de 1' utilisation des techniques de conservation des fourrages. 

-3. Uneréductiondelapartdesalimentsconcentrésdanslarationdesvaches.Lesurplus 
d 'aliments ainsi dégagé sera utilisé chez les jeunes et les animaux engraissés, ce qui 
pennettra d'accroitre le niveau de productivité en viande de l'UZ bovine. 

e Act.os Editime, 1991 
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3.1.3.2. Intensification de la production fourragere 

Partout au Maroc, l'intensification de la production fourragere est considéree comme 
devant aire le pilier central de tout programme d'amélioration de l'alimentation des 
bovins Jaitiers. Cela se justifie pour des raisons nuttitionnelles et de gestion du 
calendrier alimentaire desanimaux. Cela se justifie am pour desraisons économiques 
depuis que la libéralisation des cours du son et de la pulpe de betterave a entminé un 
accroissement du prix de revient de l'UF concentrés. 

Deux solutions étaient envisageables pour augmenter l 'utilisation des fourrages par les 
bovins Jaitiers en irrigué : 
- augmenter les disponibilités f ourrageres dans les périmetres irrigués proprement dits; 
- produire les fourrages dans les régions bour et en assurer le transf ert vers les zones 

irriguées. 

Lasecondesolutionaledoubleavantagedenepasmobiliserdesurfacessupplémen&aires 
en irrigué (toujours difficile a obeenir) et d'assurer une meilleure intégration entre 
régions bour et irriguées. Elle n 'a cependant pas été retenue probablement en raison de 
rexiguité du marché des foins, de la qualité nutritionnelle souvent médiocre de ces 
derniers et de leur cherté (1 Kg de foin de vesce-avoine apportant 0,5 UF coíite entre 
1 et 1,5 DH selon les périodes de l'année). Pourtant cette solution devrait etre 
économiquement envisageable puisque le prix de revient a la production de l'UF en 
bour ne differe pas sensiblement de celui en irrigué (tableau 31). D ne resterait alors a 
ajouter que le coru du transport et la marge bénéficiaire des intermédiaires. 

Le programme de développement des disponibilités fOUITageres en zones irriguées 
comporte trois volets : 
- extension des surfaces f ourrageres cultivées ; 
- diversification des especes fowrageres; 
- amélioration des rendements a l'hectare. 

3.1.3.2.1. Extension des surfaces fowrageres 

Un accroissementd'ici l'an 2000 de la sole fourragere en irrigué est systématiquement 
prévu. Son amplitude varie selon les régions en f onction des hypotheses retenues pour 
t • évolution des effectifs du troupeau bovin et de sa sttucture génétique. c• est ainsi que 
pour le seul systOOie bovin laitier exploitant des remelles frisonnes, le Gharb prévoit un 
accroissement de 67% de la sote fourragere d'ici l'an 2000. Pour tous les systemes 
d 'élevage en irrigué, le Tadla pro jete un taux d • augmentation des surfaces fourrageres 
de 112% alors que les Doukkala prévoient 92%. 

Daos le cadre de cene extension des cultures fowragCres, il est normal de prévilégier les 
especes qui pennettent de combler au mieux les périodes de soudure du calendrier 
alimentaire. C'est ainsi que le maYs fourrage et le sudangrass, dont la période de 
production s 'élaledeJuilletaOctobre, sontprogramméspourconnaitre undéveloppement 
important (tableau 38). 
e Adel Ediri<lll, 1991 
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Tableau 38. Évolutlon de la sole fourragere daos quelques pérlmetres lrrlgués 

ame et systeme Espece fourragere Surface fourragere (ha) 
d'élevage 1988 (a) 2000 (b) a/b 

Gbarb:Bovinslaitiers Bersim 1225 1660 1,35 
de race frisonne Mais fourrage 

et sudangrass 650 1657 2,5 
Tadla: Luzerne 10330 13000 1,25 
Tous les systemes Bersim 1400 14000 10,00 

Mais fourrage 
et sudangrass 160 3500 22,00 

Doukkala: Luzerne 3257 4818 1,48 
Tous les systemes Bersim 7461 12991 1,74 

Mais fourrage 
el sudangrass 1554 5783 3,70 

Pareil choix peutse justifier par la place tres limitée qu 'occupaientjusqu 'a présent mai's, 
fourrages et sudangrass dans le calendrier alimentaire des troupeaux laitiers. 

Néanmoins, la priorité qui leur est dorénavant accordée n'ira pas sans poser quelques 
difficultés : 
- Les besoins élevés en eau de ces eSJ>OCes (une irrigation toutes les 2 a 3 semaines en 

été) risquent de poser de sérieux problemes a une période ou la demande en eau des 
autres cultures est tres grande (agrumes, canne a sucre, coton, luzeme, maraichage, ... ). 

- Le sudangrass en particulier a une mauvaise réputation aupres des agriculteurs. D'un 
point de vue agronomique, il a l'inconvénient d'épuiser les reserves en eau du sol, de 
poser des difficultés de reprise des terres en automne, ... D' un point de vue utilisation 
par les animaux, c' est un fourrage dont la valeur nutritive change tellement rapidement 
avec le stade de coupe qu' il est difficile de l 'exploiter constamment a un stade je une. 
Une fois dépassé le stade montaison, la plante présente des valeurs énergétique et 
azotée trop basses et un ni veau d' ingestion réduiL Les agriculteurs, peu ou pas du tout 
sensibilisés jusqu'a présent a la notion de stade de coupe optimal d'un fourrage, ont 
de ce fait l'impression que le sudangrass ne convient pas a la production laitiere. 

- Si la semence de rnars est souvent disponible a un prix abordable, il n'en est pas de 
meme de celle du sudangrass parfois introuvable en début de printemps et dont le cofit 
est élevé (plus de 20 DH le Kg). 

- Les itinéraires techniques pennettant d'assurer les rendements élevés a l'hectare pour 
ces deux fourrages (15 T de MS/ha) ne sont pas suffisamment au point dans les 
conditions marocaines: choix des variétés, niveau de fertilisation et rythme d'apport 
des engrais et de l'eau, désherbage, maitrise du parasitisme (sésamie) qui risque de se 
propager vers d'autres cultures (canne a sucre, coton ... ), rythme de coupe, ... 

CAe1a Ediliom, 1991 
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- Lorsque ces fourrages sont destinés a et:re consommés en ven. il est né.cessaire de 
disposer de faucheuses mécaniques qui hachent en m~me temps le fourrage pour 
réduire les pertes et accroitre le niveau de consommation par les animaux. De telles 
machines existent rarement chez les petits et moyens agriculteurs. 

J.1.3.l.2. Diversification des cultures fourragms 

Une autre fa~n de combler les périodes de soudure des calendriers fourragers actuels 
en irrigué consiste a introduire des especes fourrageres susceptibles d'et:re conservées 
sur pied, en foin ou en ensilage. Deux especes principales reviennent le plus souvent a 
ce sujet : le raygrass italien et la betterave fourragere. 

u raygrass ilalien. C'est une espece dont l 'introduction chez les agriculteurs daos les 
périmetres irrigués remonte aux alentours de 1985. Son cycle de production, analogue 
l celui du bersim, en fait une plante moins exigeante en eau par rapport a la luzeme ou 
aumarsfourrage.Elleacependantbesoind'étreirriguéependantlapérioded'implantation 
(Septembre-Octobre} et au dell du mois de Mars. Dans les conditions du Gharb, le 
raygrass italien peut produire en 5 A 6 coupes (Novembre a Juin} l'équivalent de 15 T 
MS/ha avec une valeur nutritive du fourrage tres élevée de Novembre A Février. Par 
rapport au bersim, cette espece a l 'avantage de pouvoir ~tre conservée A partir du mois 
de Mars sous fonne d'ensilage puis de foin. 

Pourtoutescesraisons, certains périmetres irriguésluiréservent uneplacedechoix daos 
leur programme d'extension de la sote fourragere. Au Gharb par exemple,l 000 ha de 
raygrass italien sont programmés pour les seules étables laitieres exploitant un troupeau 
frison. Au Tadla, 3 000 ha sont prévus A l'échelle du périmetre irrigué soit 9% de la 
surface fourragere totale. Au Loukkos aussi, cette espece est en cours de diffusion chez 
les agriculteurs. En revanche, ni la Basse Moulouya ni les Doukkala n'ont prévu son 
introduction. 

Cependant, la réussite de l'opération raygrass italien risque dans les faits d'~tre freinée 
par plusieurs contraintes : 
"' Le prix de la semence du raygrass italien est relativement élevé (15 a 20 DH/Kg) en 

comparaison avec celui du bersim (6 A 10 DH). L'État accorde depuis peu une 
subvention de 50% sur son prix mais il y a souvent des problemes de disponibilité sur 
le marché. Peut-on lever ces contraintes en réutilisant la semence récoltée en Juillet? 
Les observations effectuées a la ferme de l'Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II du Gharb laissent penser que oui, tout au moins pour une leme année. Au 
dell, il est possible que la réutilisation poserait probleme, les semences selectionnées 
mises sur le marché étant des hybrides. 

• Pour aueindre des niveaux de rendements élevés, cette espece nécessite des apports 
importants d' engrais azotés, en moyenne de l' ordre de (j() a 100 unités au moment de 
l'installation et apres chaque coupe. Paute de respecter ces doses sur le terrain, la 
productivité chutera fortement et la culture perdra tout inté~. 
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* L 'ensilage du raygrass italien en Mars-A vril íntervientalors que la plante po~ une 
teneur en matiere seche trop faible, de l' ordre de 15%. Dans ces conditions, la qualité 
du produit ensilé peut ~are ínsuffisante. Faudrait-il effectuer un prefanage. utiliser des 
conservateurs, ajouter un aliment qui puisse absorber l'hwnidité en exces (pulpe de 
betterrave, paille ..• )'! Autant de questiOM qui restent a eclaircir. 

La IHtte~an fo11rragere. C'est une espece qui semble bien adaptée aux périm~ 
irrigués et meme aux zones bour ou la pluviométrie est suffisante. Son potentiel de 
production de feuilles + racínes est tres élevé (120 tonnes/ha réalisés en station dans la 
région de Tanger). Sa valeur énergétique est tres élevée (0,92 UFL par Kg de MS) mais 
sa valeur azotéeestfaible(86 g MADpar Kg de MS). Son exploitation peut s' échelonner 
de Juin a Octobre. On peut en effet commencer par récolter les feuilles des le mois de 
J uin puis arracher les racínes au fur et a mesure des besoins. On peut également ensiler 
les racínes en Juín et libérer aínsi le sol plus tót. 

L'introduction de la betterave fourragere pennettra d'accroitte les disponibilités 
alimentaires des exploitations en été et au début del' automne. Des essais démonstatifs 
sont déja en place chez les agriculteurs de plusieurs régions. lis se révelentjusqu'a 
présent positifs tant en ce qui conceme le rendement que l'utilisation par le cheptel 
laitier. 

Lapríncipalecontraíntequirisquedefreínerl'extensiondecetteplantepourraite1reson 
exigence élevée en main d' oeuvre. Pour réussir cene nouvelle culture, il faut respecter 
un train technique tres complet (démariage, bínages. désherbage, arrachage •.. ). Sa 
distribution aux animaux nécessite au préalable que les petites racines soient coupées 
pour écarter tout risque d~ obstruction oesophagienne. 

3.1.3.2.3. Amélioration des rendements des cultures fourrageres 

L'intensification des productions fourrgeres peut etre aussi réalisée par une 
augmentation du niveau de productivité des cultures. Le tableau 39 resume pour 
quatre périmetres irrigués les rendements actuels et projetés des principales especes 
f owrageres. 

Les rendements prévus a l'horizon 2000 pour le bersim, le raygrass italien et la betterave 
fowragere tournent autour de S 000 UF/ha. Pour la luzerne, les prévisions montent 
jusqu'a 8 800 UF/ha. Pour le mals fourrage et le sudangrass, certains périmetres 
prévoient des rendements tres élevés \/ 000 UF) alors que d'autres tablent sur des 
niveaux de 4 000 a S 000 UF/ha. Pour l'orge fourragere, les rendements pre~·us vont 
jusqu'a 4 200 UF/ha. Ces rendements restent ·ma1¡re tout en ~ du niveau potentiel 
de production de ces especes. Ils ne pourront ~ atteínts que si un certain nombre de 
contraintes techniques et économiques sont levées (e/ chapitte 5). 

e Aca Editicm, 1991 
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Tableau 39. Rendements actuels et futurs des cultures fourrageres en Irrigué (UF/ha) 

Régions Bersim Luzerne Mars Sudangnw Orge Raygrass 
fourrage fourragere italien 

Gharb 
- actuel 4400 6000 6000 
- an2000 5000 7000 7000 5400 
Tadla 
- actuel 4500 7000 4200 2800 
-an2000 5400 7700 6300 4700 3500 5400 
Basse-Moulouya 
- actuel 5000 6500 4200 
-an2000 5500 8800 5600 
Loukkos 
-an2000 4500 4000 4200 

3.1.3.3. Place des cultures fourrageres dans les bilans alimentaires 

3.1.3.3.1. Cas des troupeaux frisons 

Betterave 
fourragere 

5000 

5000 

4000 

Dans les périmetres irrigués du Gharb, du Loukkos et de la Basse Moulouya, les 
sys~es alimentaires prévus pour les troupeaux frisons réservent une place de choix 
aux cultures fourragms (tableau 40). Celles-ci fourniraiententre 50 et 60% des besoins 
annuels del 'UZ alors qu 'elles n 'apportaient jusqu 'a présent que 40% de ces besoins. Le 
nombre d'hectares de cultures fourrageres par UZ varierait ainsi de 0.4 a 0,7 selon les 
rendements moyens des cultures. 11 est actuellement aux alentours de 0,35 ha/UZ. 

Si ron admet que 2/3 de cette production fourragere irait aux seules femelles en 
lactation, cela signifierait que la ration de base couvrirait a la fois l'entretien et 
l'équivalentde6litresdelaitparvacheetparjour.Al'heureactuelle,cetterationdebase 
n'apporte m8me pas les UF nécessaires a l'entretien. 
L'accroissement substantiel de la contribution des fourrages au bilan alimentaire va se 
faire aux dépens des résidus des cultures. Parmi ceux-ci, la paille sera la plus affectée, 
sa distribution étant dorénavant réservée aux jeunes a croissance faible a modérée. Les 
sous-produits des cultures industrielles, du maratchage, de l 'arachide ... continueront a 
étre employés. 

Les aliments concentrés qui assuraientjusqu'a présent 40% des besoins annuelsde ruz 
n 'apporteraient plus que 30% a 1 'avenir. Mais compte ten u du relevement du niveau des 
besoins des animaux, la quantité de concentré nécessaire par UZ et paran ne bougera 
pas (autour de 2 000 Kg). En revanche, une part plus importante de ce concentré sera 
réservée aux animaW11 producteurs de viande alors qu' elle servait jusqu' a présent aux 
femelles laitieres. 

e Act. &litialll, 1991 
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Par rapporta ce schéma général, le cas du Tadla apparait de nouveau différent (tableau 
40). En 1 'an 2000, 80% des UF utilisées par les troupeaux frisons seront des fourrages 
produits sur place. La contribution des concen~ sera done tres minime. En raison du 
rendement élevé des culwres fourragms daos ce périmW"e (6 500 UF/ha en moyenne), 
il faudra prévoir uniquement 0,50 ha de surface fourrag«e par unité zootechnique 
frisonne et par an. 

Tableau 40. Systeme bovln laltler avec lrrlgadon. Place des fourrages cultivés dans le bllaa 
alimeutalre en l'an 2000 

Typed'UZ Région Beso in• R• Alimenls (%UF totales) s• 
F* SP• AC• 

Gharb 5000 5800 63 7 30 0,54 
Frisonne Loukkos 5400 3900 50 20 30 0,70 

Bas.se-Moulouya 5380 6300 48 21 31 0,41 
Tadla 4070 6500 80 10 9 o.so 

Croisée Buse-Moulouya 4178 6300 45 22 33 0,30 
Tadla 3500 6500 75 16 8 0,40 

• BelOin par tr.l(UF/an); R: R.endement moyen des cultwes fourragms (UF¡ba); 
S :Surface founap (haJUZ) ; F : Founages ; SP : Soua-produiu de cultures : AC : Alimenta cmcentr6I 

3.1.3.3.2. Cas des troupeaux croisés 

La contribution respective des f ourrages, des sous-produits des cultures et des aliments 
concen~ a la couverture des besoins annuels des animaux est la m~me que 
précédemmenL Mais comme le besoin énergétique de l'UZ croisée est inférieur a celui 
de la frisonne. la surface fourragere nécessaire par uz sera de 0.3 a 0,4 ha uniquement 
(tableau 40). 

3.2. Systeme bovin mixte 

Rappelons d'abord que, sous cette appellation, nous regroupons les élevages bovins 
silUés daos les régions du bour favorable, a la périphérie des régions irriguées et daos 
les zones partiellement mises en eau des périmetres irrigués. Les voies d' évolution des 
systemes d' élevagedans ces régions sonten partie correléesaux possibilitésd 'extension 
de l'irrigation. 

Aínsi, la généralisation progres.sive de la mise en eau des terres (cas des périmetres du 
Gharb et du Loukk.os) ou l 'introduction nouvelle de l'irrigation ( cas de la régioo de Safi) 
aura pour conséquence d'accélérer l'évolution du systeme d'élevage dans ces régions 
de sa situation intennédiaire actuelle vers une situation plus proche de celle du systeme 
bovin laitier avec irrigation. Ailleurs, daos les régions bour sans grandes possibilités 
d'irrigation, la marge de changement des systemes d'élevage sera plus restreinre. 

e "'1oa Ediliom. 1991 



3.2.1. Raees exploitles 

Daos les zones boursusceptibles d' eue aménagéesen vue del 'irrigation, l' évolution des 
etfectifs animaux dépend du rylhme d'avancement des équipements hydro-agricoles. 
Mais compre tenu de l'incertitude qui pese sur ces derniers, certaines regions sont 
amenées a développer plusieurs scénarios d'évolution des effectirs animaux (cas du 
Gharb par exemple). 

Daos les zones Slricternent bour, les varialions d' effectifs annoncées restent moderées. 
Au T8'lla par exemple, le taux de progression annuel des effectifs bovins d'ici l' an 2000 
sera de 5,6% en zone irriguée centre 2,5% seulement en zone bour. 

Les changements relatirs l la structure génétique des troupeaux bovins dépendent 
également des conditions spécifiques achaque region. 

AuGharbparexemple,despossibilitésimportantesd'irrigationvontpermettred'accroitre 
sensiblement la proportion de remelles rrisonnes et croisées qui atteindra 90% des 
etfectifs totaux (tableau 41 ). En revanche dans la partie bour du Tadla. la proportion de 
remelles de races locale restera de 45%. 

Tableau 41. Sysüme bovln mlxte. Productlvlté du troupeau en l'an 2000 

Régions Composition du troupeau Productivite (jUZ • an) 
(%) Lait Oitres) Viande (Kg PV) 

Fe L Fe L Fe L 

Gharb 60 30 10 3000 1500 550 270 235 190 
Basse-Moulouya 2200 220 
Tadla 10 45 45 2800 1500 550 200 165 120 
As-Meknes 4200 170 
Khénifra 2000 190 
Safi 1000 210 

F:Frismne;C:Crcüie;L:Locale 

Partout ailleurs, il est prevo d' injecter de plus en plus de sang frison dans les troupeaux 
de race locale. Le processus du croisement encouragé par le plan laitier (1975) apparait 
doncetreirreversible.Maisnil'objectiflatteindreentermedepourcentaged'absorption 
ni la manm de le conu6lel' ne semblent définis. n devient impossible dans plusiew:s 
regions de formulel' des hypotheses sérieuses quant a la structure génétique future des 
troupeaux bovins. 

3.2.2. Perfonnancu da animaux 

Lacontinuation des programmesde croisement viseen priorité aaccroitre la production 
laiti= des troupeaux. Pour les femelles croisées, les performances escomptées varient 
de 1 000 a 2 200 litres/UZ. an alors qu 'elles tournent autour de 500 l 600 litres/UZ • an 

• Acta Editiml, 1991 
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pour les femelles locales (tableau 41 ). Pour les frisonnes, on note également de grandes 
variations selon les régions. 

Le potentiel de product.ion de viande des femelles devrait lui aus& connaitre une 
améfüntion sensible. La productivité d'une UZ croisée passerait ainsi de 160 Kg 
actuellement a 200 Kg environ en l'an 2000. 

3.2.3. Syuenaes /oUl'l'Ogen 

Pour le systeme bovin mixte, les objectifs d'intensification alimenlaire sont les memes 
que pour le systOOie bovin laitier en irrigué (accroissement de l' offre fourra~re. 
améliaationducalendrieralimentaire,réductiondeladépendancevis-a-visduconcentré). 
La différence vient ici des possibilités d'irrigation qui sont soit ~ réduites soit 
carrément nulles. 11 est im~sible de ce fait de produire durant toute r année du 
fow:rage ven. Le calendrier alimenlaire doit comporter des périodes d' utilisation de 
fourrages conservés. 

3.2.3.1. Cas des régions partiellement irriguées 

11 s'agitdewnes partiellementirriguées pareau de barrageet/ou par PMHetou peuvent 
atre cultivées les mames especes founagaes que daos les grands périmetres irrigués : 
bersim, luzerne, mais founage, sudangrass, ... Les calendriers founagers dans ces cas 
rappelent ceux du bovin laitier en irrigué. Deux exemples assez contrastés pennettront 
d'illustrel' ces situations. 

Le premierexemple a 1rait a la partie du Gharb en cours d'aménagement oil il est prévu 
d'ici l'an 2000de multiplierpar 1.8 la surface fow:ragere totale. Le bersim, principale 
espOCe du calendrier founager, verra sa surface augmenter de 30%. Les surfaces 
reservées au mais fow:rage et au sudangrass seront multipliées par 4,2. Une partie de 
ceue production sera ensi1ée pour couvrir les périodes de soudure. En moyenne, les 
founages couvriront 40% des besoins annuels de l'UZ (voir lableau 43). Le reste des 
besoins sera couvert a parts égales par les résidus de cult~ et les aliments concentrés. 

Le second exemple concerne larégion de F~-Mekn~ ou le développement de la PMH 
permettta une extension des surfaces founagaes irriguées de 10 000 ha. Les especes 
concernées sont la IU7.erne, le bersim, le mais founage, le sudangrass et la beUerave 
fow:ragere. Le rendement moyen prévisionnel de ces cultures estestiméa 3 000 UF/ha. 

3.2.3.2. Cas des régions bour 

Le programme d'intensification fourrag&e daos les régions bour comporte lui aussi 
trois volets : 
- extension des surfaces founag&es ; 
- diversification des especes cultivées; 
- amélioration des rendements. 

CAam l!didma, 1991 
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3.2.3.2.1. Augmentation des suñaces founag=s 

L'extension des suñaces fourrag~res est fonction des projections annoncées pour les 
effectifs et les productions animales d'ici l 'an 2000. Dans la région de Safi par exemple, 
il est prévu de multiplier par 2 les suñaces fourragms en bour. Daos la zone de Fes
Meknes, le taux d'accroissement prévu est de 30% uniquemenL 

Les principales ~ concernées restent l 'orge fourragm, les mélanges fourragers 
(vesce-avoine, poisorge, ... ) et lesMedicago. Parmi ces es¡>OCes, on peutnoter que seuls 
les mélanges fourragers sont jusqu'l présent fanés ou ensilés. Les programmes 
fourragers futurs leur accordent done une place de choix pour permettre aux femelles 
reproductrices de disposer de suffisament d'aliments entre Juin et Décembre. Mais il 
faudrait rappeler qu'il est également possible d'ensiler saos difficulté aucune l'orge 
fourragm. D'apres la bibliographie étrangm, le stade optimum de récolte de cette 
plante se situe au stade fin laiteux - début pAteux. 

3.2.3.2.2. Introduction d'especes nouvelles 

Deux es¡>OCes fourrag~res nouvelles l introduire daos les régions bour sont proposées: 
la betterave fourrag~re et le trefle persan. 

• l. La betterave rourrag~re. Cette espece rev~t un intéret particulier pour les rones 
bour de la partie Nord du pays ou la pluviometrie dépasse les 500 mm paran. Daos les 
conditions du Loukkos par exemple, des rendements de 30 l 100 T de matim verte de 
racines + feuilles par hectare ont été rapportés. M~e avec un rendement de 30 T/ha 
(équivalentde3 500UF),cettecultureestintéressanteparrapport aux mélangesdu type 
vesce-avoine qui produisent en moyenne 3 l 5 T de foinlha (équivalentde 1 500 l 2 500 
UF).Saconservationjusqu'audébutdel'automnen'estpascooteuse.Danslarégionde 
Tanger par exemple, la betterave fourragm a pu ~tre conservée daos le sol jusqu 'l la 
mi-Octobre avec de lég=s perles sur les rendements. 

• 2. Le tr~ne persan. C'est une légumineuse annuelle dont le cycle de production 
présente de nombreuses similarités avec celui du bersim. 11 peut ~tre fauché entre 
décembre et avril, la demim repousse étant réservée l la production de graines. 

Cette e~ plus précoce et plus résistante au froid et l l 'asphyxie que le bersim atteint 
des niveaux de productivité importants daos les régions l pluviometrie favorable (9 T 
de matim ~he/ha en station daos le Gharb ). Le fourrage récolté présente une valeur 
nutritive élevée. Sa forte teneur en glucides hydrosolubles devrait faciliter sa conser
vation par ensilage. 

Le trefle persan pourrait ~tre intéressant daos les régions montagneuses et daos des 
plaines de l 'intérieur ou l 'hiver est froid et ou la pluviometrie dépasse 400 mm/an. 

o Ac:lm Editiaia, 1991 
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3.2.3.2.3. Amélioration des rendements des cultures fourrageres 

Le tableau 42 présente les rendements projetés pour l 'an 2000. Les niveaux retenus sont 
globalement faibles.Pour le foin de vesce-avoineparexemple, lesrendementsescomptés 
n'atteignent pas 2 000 UF/ha. Cependant. la pratique de l'ensilage ll la place du fanage 
devrait dans cecas augmenter la productivité de 20 ll 30% (soit 2 500 UF/ha). 

Pourcequi estdesMedicago, Wl rendementde2 OOOUF/haaétéobservédanslarégion 
d'El Jadida sur des parcelles exploitées par des brebis suitées. Les rendements projetés 
pour ran 2000 sont de 1400 UF au Tadla et de 2000 UF dans la région de Safi 
(tableau 42). 

Tableau 42. Rendements actuek et en t•an 2000 des cultures fourrageres en bour (UF/ha) 

Région Vesce-avoine Orge fourragCr-e Medicago Pois fourrager 
et autres mélanges 

Tda 
- actuel 
-an2000 

Safi 
-an2000 

1400 

1800 

880 
1600 

1500 

1200 
1400 

2000 

720 
1100 

Tableau 43. Systeme bovln mb:te. Place des fourrages cultlvés daos le bilao allmentalre en 
l'an 2000 

Régions Besoins par UZ croisée Aliments (% UF totales) 
(UF/an) F* J+P* R* AC* 

Gharb (partiellement irrigué) 3300 40 o 27 33 
T8'fla (bour) 35 4 41 20 
Basse-Moulouya (bour) 3940 19 12 34 35 

• F : Foum¡ea; J+P : Jac.herc + pan:oun : R : Résidus de cuhure1 ; AC : Alimenu CXJ11centres 

3.2.3.2.4. Place des fourrages dans le bilan alimentaire 

L' intensification de la production fourragere en bour permettta un accroissement 
sensible de la conuibution des fourrages au bitan alimentaire des troupeaux .bovins 
mixtes. Au Tadla par exemple, la part des fourrages dans les apportS alimentaires totaux 
passera de 21 ll 35% (tableau 43). Le changement sera encore plus net dans la Basse 
Moulouya oo ce pourcentage grimpera de 1119%. 

L'accroissementde l'offre fourragere sera compensé parWle diminution des apportsde 
concentrés. Dans la Basse Moulouya par exemple, le pourcentage des besoins couvert 
par ces demiers chutera de 53 ll 35%. La place des résidus de cultures demeurera 
pratiquement inchangée. 
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3.3. S~me bovin allaitant 

C'est un systeme dominé par la race locale qui a pour finalité premiere la production de 
jeunes bovins de boucherie. On le renconttedans les régions céréalieres bour mais aussi , 
dans les périmettes inigués oo subsiste encare un eff ectif important de femelles de race 
local e. 

Ce systemeparaitacblellement menacé doublementenraison d'une pandu potentiel de 
production faible de la race locale et d'autte pan de son orientalion privilégiée vers la 
viande qui conduit a un produit brut par tete inférieur a celui d'un animal de race mixte 
lait + viande. 

Concernant le premierpoint., force estde constater qu'il n'y a pas eujusqu'a présentde 
réflexion globale sm 1 'avenir de la race locale et sur le ..Ole spécifique qu' elle joue daos 
les régions bour aux possibilités agricoles limitées. Le plan laitier de 1975 avait en fait 
donné le ton quand il avait programmé une réduction vertigineuse du nombre de 
femelles reproductrices locales de 680 000 enl975 a SO 000 en l'an 2000. Tous les 
programmes de développement élaborés depuis lors ont été influencés par cette 
orientation. Le principal justificatif avancé concemait le faible potentiel de production 
de cette race qui ne tui pennet pas de rentabiliser un programme d'intensification 
alimentaire. Un tel argument, s 'il parait justifié pour des périmettes irrigués qui veulent 
accroitte leur production laitiere, r est beaucoup moins quand il s • agit de régions bour 
disposant de quantités importantes .. d'UF gratuites". 

3.3.1. Cas des rlglons iniguées 

Tous les périmetres irrigués prévoient une léduction rapide de leur cheptel de race 
locale. Au Loukkos parexemple, celui-ci se cantonnerait dans les rones limitrophes du 
périmette irrigué. Le Gbarb et le Tadla annoncent une réduction d'ici ran 2000 de plus 
de 60% du nombre de femelles reproductrices locales. 

Le reliquatdu cheptel local decesrégionscontinuera a~tte conduit en sy~e allaitant 
avec traite évenblelle de faibles quantités de lait par vache. Sa conduite alimentaire sera 
calquée surcelle desfemelles croisées élevées en 'Sy~e bovin mixte. La productivité 
d'ici l'an 2000 de ce cheptel ne devrait pas connaitte de grandes améliorations. 

3.3.2. Cas de• rlglons bollT 

On remarque daos ce cas une absence de projets spécifiques de développement de 
l'élevage bovin de race locale. Les effectifs de femelles reproductrices resteront daos 
la meilleure des hypotheses stationnaires. Souvent., il est prévu qu'ils baissent 
(-UJ'i daos la régioo de Safi). 

o .Aa. Ediliom, 1991 
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Concemantlaproductivilédesanimaux,certainesrégionstellesquelaB~-Moulouya 
(partie bour) prevoient que les pe.rfonnances et la conduite du troupeau local ne 
connaitront aucune évolution. D 'autres régions projetent une légere augmenlalion de la 
produclivilé viande ( + 10 l 20 Kg par UZ). Au Loukkos, un projet de croisement avec 
la Santa Gertrudis lame espérer une produclivilé de 240 Kg/UZ croisée au lieu de 140 
Kg pour l'UZ locale. 

La conduite alimentaire du troupeau resttta elle aussi identique l ce qu'elle est 
maintenanL L' apport des résidus de cultures, de la jachere et des parcours resteront de 
loin les plus importanlS (tableau 44). Les fourrages cullivés contribueront pour moins 
de 25% au bilan alimentaire. Le recours aux aliments concentres restera lui aussi limité. 

Tableau 44. Systeme bovln allaltant en r•lon bour. Place des fourrages cultivé& dans le 
hilan allmentalre en i'an 2000 

R.égions Besoins par UZ locale Aliments ('li UF totales) 
(UF/an) p R.* J+P* AC* 

Gharb (bour) 2300 s 40 45 10 
Ta<lla (bour) 23 58 7 12 
Loukkos (bour) 2300 15 so 20 15 

• F: Founagea: R : Rélidus de cultures; I+P: J~ + parcoun ; AC : Aliroenu concenllÚ 

4. SYSTEMES OVINS 

Le troupeau ovin,commeon l'a vu précédemment, peutetreréparti entre trois systemes 
d 'élevage principaux : 
- l' élevage pastoral ; 
- l'élevage agro-pastoral; 
-r élevage oasien. 

Les problémaliques de développement diff«ent tres sensiblement d'un systeme a 
rautre. Dans le premier cas, l'étroite dépendance vis-a-vis des ressources pastorales 
impose la recherche prioritaire de solutions pennettant une amélioration des conditions 
de production et d 'exploitation des terrains de parcours. Dans le second cas, ce sont les 
ressourcesalimentairesliéesal'exploitationagricolequiviennentenl&etl'amélioration 
de leur utilisation constitue un moyen sUr d'intensification du systmte. Daos le 
troisi~e cas, la grande dépendance vis-a-vis des ressources fourrageres cultivées 
impose une action prioritaire a ce niveau. 

Compte tennu des infonnations disponibles nous abordons succintement dans ce qui 
suit le cas des systmies agro-pastoral et oasien. 

o lv:Mla IWWom, 1991 
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4.1. Sy~:me agro-pastoral 

C' est un systeme que ron rencontre l la fois dans les grands périmetres irrigués et en 
zones céréalieres l agriculture pluvial e. Son devenir dans le premier type de régions ne 
parait pas tres clair pour l'instanL 

On peut s•en rendrecompte d'abord l travers la projection annoncée des effectifs. Au 
Louk:kos par exemple, il est prévu une réduction d'un tiers des effectifs exploités d'ici 
l 'an 2000 en zone irriguée. Dans la Basse Moulouya etau Gharb, les effectifs resteraient 
stationnaires. Au Tadla et dans les Doukkala, ilsdevraient progresser respectivementde 
27et60%. 

On peutaussi en juger a travers les actions de développementde l 'élevageovin en cours 
ou programmées pour le futur dans ces régions. Seul leGharb a entamé depuis plusieurs 
années un programme decroisementde larace locale Beni Hsen avec desraces a viande 
(lle de France, Suffolk, Mérinos précoce ... ). Partout ailleurs, mis a part les actions 
routinieresde prophylaxie, i1 nesemblepas y avoir de programmed 'action précisen vue 
de faire évoluer cet élevage. 

Pourtant, ce nesontpasles idéesqui devraientmanquerace su jet. Plusieursprogrammes 
de recherche (dont celui des Petits Ruminants) et de développement (SNDE) ont 
examiné depuis une dii.aine d•années différentes voies d'intensification de la produc
tion oville dans des régions a potentialités agricoles élevées. 

Parnti ces voies, on peut rappeler : 
-Uneamélioration des performancesdereproductiondes animaux par un accroissement 

de leur prolificité, une accélération du rythme d'agnelage et un meilleur controle de 
la fertilité des mAles et des remelles. 

- Une amélioration des perfonnances pondérales grace a un programme de sélection en 
race pure des reproducteurs. 

-Uneintensifteationdelaconduitealimentairequipermetd'améliorerl'étatnutritionnel 
des f emelles pendant les phases critiques de leur cycle de production : lutte sur 
chaumes. fm de gestation en automne - début hiver, début de lactation ••• Le résultat 
escompté est la commercialisation d'agneaux précoces a des périodes favorables du 
marché. 

·La mise en place d • ateliers d' engraissement des agneaux qui utilisent le plus possible 
de sous-produits agro-industriels localement disponibles et peu cotiteux. 

- La mise en place de programmes prophylactiques adaptés permeuant de réduire la 
mortalité des jeunes et des adultes. 

Parrni ces facteurs d'intensification de la production ovine, les programmes régionaux 
ont surtout mis l'accent sur l'aspect alimentaire avec deux objectifs a atteindre: 
• une plus grande utilisation de fourrages cultivés qui seraient distribués en foin 

(rarementen ensilage) pendant les périodes de fm de gestation et de début de lactation 
des brebis; 

o Mm Edilialll, 1991 
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- une utilisation plus massive des aliments concentrés dont une partie irait aux jeunes. 

Concemant le premier aspect, les programmes régionaux tablent sur une contribution 
des fourrages au bilan alimentaire de l'UZ ovineen l'an 2000 qui va de4% en bour l 
30% en irrigué (tableau 45). Ce pourcentage varíe actuellement entre 3 et 18%. Pour ce 
qui est des aliments concentrés, leur participa.tion l ce bilan se situera entre 13 et 28% 
alors qu •elle est actuellement de 9 l 20%. La productivité del 'UZ sera ainsi légerement 
améliorée, aueignant selon les e.as entre 15 et 32 Kg de poids vifJUZ. an (tableau 46). 

Tableau 45. Systeme d'éleva¡e ovln agro-pastoral. Place des fourra¡escultivésdans k. bilao 
allmentalre en l'an 2000 

Régions 

Loukk.os (inigué et bour) 
Basse Moulouya (irrigué) 
T adla (irrigué) 
Tadla (bour) 

Besoms par UZ 
(UF/an) 

400 
472 
450 
395 

Alimems (%UF totales) 
F* R* J+P* 

20 
11 
30 
4 

45 
54 
35 
46 

15 
7 

22 
34 

• F : Fourragcs; R : Réaidu1 de cuhun:s ; J+P : Jachen: + parcoun : AC : Alimen11 coocanréi 

AC* 

20 
28 
13 
16 

Tableau 46. Systeme d'élevage ovln agro-pastoraL Prévlsionsde productlvlté de l'UZ ovlne 
en l'an2000 

Région 

Loukk.os (inigué et bour) 
· Basse Moulouya (migué) 
Tadla (inigué) 
Tadla (bour) 
Gharb (croisement induslriel, bour) 

4.2. Systeme oasien 

Productivité (JUZ. an) 
Viande (K.g PV) Laine (Kg) 

23 
15 
32 
26 
22 

2,0 
1,75 
3,0 

Ce sy~ed'élevage conceme les troupe.aux ovins de race D'man élevés dans les oasis 
du Sud. Son devenir est en partie dépendant des possibilités de création de débouchés 
pour les géniteurs mfiles et femelles de ceue race susceptibles d'étre exponés vers 
d'autres régions du Maroc ou vers l'étranger. Un projet de création d'élevages 
pépinieres dans Je Tafilalet est en cours de réalisation. 

A cóté de ce r6le de producteur de géniteurs, le troupeau D'man continuera a produire 
de Ja viandeen grande partie autoconsommée. Ainsi, les prévisions des ORMV AduZiz 
et du DrAa vont dans le sens soit du maintien des effectifs de brebis l leur niveau actuel 

C"-Ediliona. 1991 
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soit d'une légtte ~oo. En revanche, il est prévu une augmentation tres neue de 
la productivité par UZ qui pa.wnit de 30- 3S Kg actuellemeot aux aleotours de 6S Kg 
PV /UZ • an en l'an 2000. 

Une telleamélioratioo suppose une augmentatioo sensible de la productiviténumérique 
par remelle. Moyennaot une acceléralion du rytlune d'agnelage et wi accroissement de 
la prolificité, ceue demiere passeraitdans la vallée du Ziz parexemple de 2,1 S agneaux 
par b:ebis paran acauellement l 3,0 agneaux par brebis paran en ran 2000. On peut 
cependaot se demander s'il est waiment souhaitable de vouloir améliorer eocore plus 
la prolifJCité daos des ttoupeaux oU la mortalité parmi les oaissances jemellaires est 
souvent élevée. 

Pour répondre aux besoios alimeotaires supplémentaires, deux mesures relatives l la 
producdoo fourragtte soot proposées : 
- Inttoductioo du sudangrass comme fourrage d'été pour permettre une productioo 

accruedefoiodeluzernequiseradistribuéeohiver.DansleZiz,ceueculturenouvelle 
devrait couvrir 10% des besoins de ruz ovioe évalués a 682 UF/an. 

-Augmentatioodesrendemeotsdelaluume(plusde8 OOOUFparhectareprévuesdans 
leZiz) etextensioo des luzeroittes. A elle seule ceue~ poun:aitcouvriral'aveoir 
4S% des besoios en UF de l'UZ ovioe D'man au lieu de 27% actuellemeot apportés 
par l'eosemble des cultures fourragttes (tableau 47). 

Tableau 47. Systeme d'61evage ovln oaslea. Place des fourrages culUvés daas le bllaa 
allmeatalre ea l'aa 2000 

R.égions Besoins par UZ Aliments ('l> UP totales) 
(UF/an) Lur.eme Autres Total Résidus Alimenta 

fourrages fourrages de cultures concentrés 

Tafilalet 682 45 15 60 10 30 

5. RÉCAPITULA 110N 

Jusqu'l préseot.pour l'an2000 nous avoosexamioé séparémentd'uncóté lesprévisioos 
D81ÍODaleSdeproductioosanimaleseclesbesoiossupplémentaireseoculturesfourrageres 
qui en découlentecde l 'autrecóté lesprojectionsrégiooales. n fautmaiotenants'murer 
que les deux types de planiflC8lÍODS soot convergentes e' est a dire qu 'elles aboutiroot 
au bout du compte au m&ne résultat. 

D est difficile d' effectuer avec précisioo pareille comparaison. En effec, les études 
régiooales sur lesquelles nous nous sommes basés n 'oot coocemé qu'un nombre limité 
de zones. Si les ORMV A soot bien représentés (7 cas sur 9), il n' en est pas de m&ne 
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des zones DPA (3 cas wliquement sur 30). e~. panní les DPA choísíes comme 
régiolis modeles figment cenes de FCs-MeklWs et de Safi qui occupent Wle place de 
choíx panní les zones bour ¡xoductrices de fourrages. Il n'en reste pas moins que la 
díversité des sítuations et des problémaliques de l'élevage dans les régions bour rend 
dífficile toute tentalive de récapitulalion a 1 • echelle nalionale. 

Gan:lant ll l'esprit ces remarques, nous avons réuni dans le tablean 48 les surfaces 
fourragttesactuellesetftUures prévues pardifférents plansde développement régionaux. 
On constateeffectivement une grandedíversité dans les prévísíons. Si en bourcertaines 
régions prévoient mi doublement de la sole fourrag&e (cas de Safi), d'autres prévoient 
une extension de 30% seulement (FCs-Meknes). En irrigué, le facteur multiplicalif des 
surfaces fourragttes d'ici l'an 2000 varie de 1,78 (Gharb) a 2,68 (Basse-Moulouya). 

Tableau 48. Évolutlon privlslble des surfaces fourrageres l l'échelle réglonale 

Surfaces fourrageres (ha) 
Régions 1988 (a) 2000(b) (b)/(a) 

Gharb 
-Irrigué 12168 21600 1,78 
-Bour 5072 7700 i.54 
-Total 17240 29300 1,70 
Loukkos (bour et irrigué) 6930 17500 2,52 
Doukkala (irrigué) 12272 23592 1,92 
Tadla 
- Irrigué 16540 35000 2,12 
-Bour 3300 10500 3,18 
-Total 19840 45500 2,29 
Basse Moulouya 
-Irrigué 2273 6100 2,68 
-Bour 403 500 1,24 
-Total 2676 6600 2,47 
Tafilalet (irrigué) 3000 4590 1,53 
Ouarzawe (irrigué) 8600 13000 1,51 
Fa-Meknes (bour) 65500 86000 1,31 
Safi(bow') 32000 67000 2,()C) 
K.hénifra (bour) 10000 25500 2,55 

Dans une tentative de synthese, nous avons retenu un taux moyen de progression de la 
sole fOUJTag&e de 30% en régions DPA et de 70% en régíons ORMV A. Ces taux 
correspondent ll la limite ínférieure des prévisíons régionales. Paral~lement, nous 
avons aussí supposé que les rendements des cultures fourrageres seraient améliorés de 
10% en irrigué (5 500 UF/ha en moyenne) et de 20% en bour (1 800 UF/ha). 

OAclal BdiU.-, 1991 
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Le rendement moyen de S 500 UF/ha projeté pour l'irrigué (tableau 49) parait tres 
inférieur aux potentiálités de production des fourrages irrigués au Maroc. Ce chiffre se 
base sur les h~ contenues daos les différentes études régionales consultées et 
rapportées daos le tableau 39. Nous n•avons ¡m voulu l'augmenter parce que 60% des 
surfaces fourragaes nouvelles préconisées en irrigué seront placées en derobé (e/ plus 
loin). Or si un bersim en culture principale par exemple produit 7 000 a 8 000 UF/ha. 
un bersim en dérobé ne produit. en général. que 3 000 a 4 000 UF/ha. Ce probleme se 
pose ausm pour les cultures fourragCres d'été (sorgho et mals) qui auront un cycle de 
production réduit du fait qu'elles se placeront systématiquement denitte une culture 
principale du type blé, bettttave a sucre ou fourrage. 

Les calculs etTectués sur ceue base aboutissent a une surface fourragtte IOtale en l 'an 
2000 de 460 000 ha dont 195 000 ha (42%) en 1.0nes irriguées et 2.65 000 ha (58%) en 
zonesbour(tableau49).Parrapponalasituationde 1987-88.celacorresponda 140 000 
ha supplémentaires dont 80 000 en irrigué et 60 000 ha en bour. 

Tableau 49. tvolutloo pnMslble des surfaces et des dlsponlbilltés fourrageres a l'kbeUe 
natlonale 

Zones Situationen 1987-88 Situation en l'an 2000 

Sudaces R.endemenls Production Sudaces ltendements Production 
(ha) (UF/ha) d'UF (lo6) (ha) (UFJha) d'UF (106> 

Irrigué 114300 5000 572 195000 5500 1073 
Bour 203400 1500 305 265000 1800 477 
Total 317700 877 460000 1550 

Les besoins prévisionnels calculés précédemment a l 'échelle nationale sont de 730 
millions d'UF. lis seront apportés comme suit: 
- 550 millions d'UF foumis par les 140 000 ha supplémentaires ; 
- 120 millions d•UF résultant de l'amélioration de la productivité de la sole fourragtte 

déja existante ; 
- 00 millions d'UF grt1ce a l'amélioration de lajachtte. 

Par rapport a l. é1Ude ''Fourrages" de 1986, i1 est intéressant de constater que le présent 
travail aboutitaux mCmes conclusions en ce qui concerne les 1.0nes irriguées: i1 fautdrait 
installez 80 000 ha supplémentaires de fourrages d' ici l' an 2000. En ce qui conceme les 
régions bour, i1 suffirait dorénavant de 60 000 ha au lieu de 100 000 ha prévus en 1986. 
Pareille 6volution ne fera que renforcer la prééminence des prérim~ irrigués par 
rapport aux régions bour dans les domaines des productions fourragbes et des 
productions bovines. 

o Actal Editiallll, 1991 
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En ce qui conceme l'améliora1ion de la jachb'e. l'étude "Fourrages" de 1986 avait 
préconisé le recours au sysleme du ley farming pour 150 000 ha supplémentaires. 
Cependant, compte t.enu des difficultés rencontrées actuellement par ceue opération. il 
est clair qu'un &el objectif ne peut plus étte maintenu. Les expérimentations de l'INRA 
effectuées daos des régions A pluviométtie ares conttastée telles que le Tangerois et la 
région d'Oulm~ sugg~nt qu'une fertilisation azotée de l'ordre de 100 Kg/ha 
accompagnée d'un traitment herbicide contte les dicotylédones permet d'accroitre la 
productivité des jach~ de 2 A 4 tonnes de matim ~he/ha. Une &elle lechnique 
mériterait d'étte testée daos les régions hydromorphes du Nord. 

En définitive. ceue comparaison laisse penser qu'il n'y a pas de contradiction majeure 
entre les objectifs globaux définis A l'échelle nationale et ceux arrétés l l'échelle 
régionale pour inlensifier ta production fourragm. Ainsi, dans le cadre des no11velles 
hypoth~ de production de lait et de viande en l 'an 2000, le défi lancé au secleur des 
cultures fourrag~s ne parait pas impossible l relever. 

e Actes Ediliml. 1991 
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L 'analyse des systemes actuels d'élevage nous a permis de mieux apprécier la place des 
fourrages cultivés dans les calendriers alimentaires (chapítre 1). Nous avons ainsi pu 
aboutiradesratiosdutypesurfacefourragere/UZ.anouquantitésd'alimentsconcentrés 
par UZ. an quí dépendent desraces animales exploitées et des conditions de production. 
Partant de la, nous avons aussi pu calculer que le cheptel bovin profite a luí seul de 80% 
environ des surfaces fourragere'> emblavées actuelles alors que les 20% restant vontaux 
ovins et aux animaux de trait. 

D 'un autre cóté l 'analyse des systemes d 'élevage del' an 2000 ( chapitre 3) nous a permis 
de conclure que le bovin restera le principal bénéficiaire de l'extension des cultures 
fourrageres. Parmi tous les syst:emes, celui qui a le plus de chances de se développer est 
le systeme bovin laitier avec irrigation suivi du systeme bovin mixte. En revanche, Je 
bovin ánaitant tout comme l'ovin du systeme agro-pastoral continueront a vivre 
essentiellement sur les résidus de la céréaliculture el les "UF gratuítes". 

A. partir de JA, onadonc pudéduireque ledéveloppementdescultures fowrageresdurant 
les 1 O années a venir dé pendra étroitement des conditions off ertes a l 'élevage bovin, et 
plus particulierement au bovin laitier dans les régions irriguées et bour. La question qui 
se pose maintenant est de savoir dans quelles régions a-t-on le plus de chances de 
développer ces cultures fourrageres et quelles sont les especes a privilegier7 

1. CAS DES RÉGIONS BOUR 

Le plan de développement des cultures fowrageres prévoit d'ici l'an 2000 un 
accroissement de 60 000 ha des surfaces fourrageres en bour. Si une telle surface parait 
facilement mobilisable aux depens de la SAU tres importante laissée en jachere, la 
question qui se pose est celle du choix des régions ou un tel proramme 't le plus de 
chances de réussir. 

A. ce sujet, il est clair que d'un point de vue climatique, le bour favorable constitue 
normalement la zone cible privilégiée. Des especes telles que vesce·avoine, orge 

e Ac1e1Ediliona,1991 
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fourragere, Medicago ou bersim ont en effet plus de chances de réussir sous une 
pluviométtie annuelle depassant les 350 mm. 

Cependant, d'autres considérations liées a la répartition régionale du cheptel et aux 
conditions d'écoulement des produits animaux peuvent quelquefois nous amener a 
choisir des régions situées dans le bour intenné.diaire. 

1.1. Bour favorable 

L'analyse de la situation actuelle des cultures fourrag=s et des effectifs animaux fait 
ressortir deux groupes de régions situées dans le bour favorable et qui occupent une 
place importante : 
- les régions de Fes - Mekn~ - Taounate ; 
- les régions de Casablanca - Benslimane 

1.1.1. Régions de Fes- Meknes - Taounate 

Ourant la campagne 1987-88, les trois OPA de Fes, Mekn~s et Taounate totalisaient 
44 200 ha de fourrages soit 22% des surfaces fourrageres bour du pays. (f ableau 50). 

Tableau SO. Ventllatlon des surfaces fourrag~res en bour (campagne 1987- 88) 

ames 

DPA de Fes-Mekn~-Taounate 
DPA de Casablanca-:Ren Slimane 
DP A de Settat 
AutresDPA 
ORMYA 

Total 

Suñaces 
101ha (%) 

44,2 
19,8 
10,1 
92,3 
36,9 

203,3 

22 
10 
5 

45 
18 

100 

Environ 80% de cette surface corresponda la vesce-avoine, le reste étant de l'orge 
fourrag~re. du pois-orge, des Medicago ... En ce qui conceme cette demiere espece, la 
province de Taounate a elle seule réalisait 1 500 ha parmiles 10 000 ha cultivés dans tout 
lepays. 

Les trois OPA de Fes, Mekn~ et Taounate détiennent aussi un important cheptel bovin 
et ovin, soit respectivement 22 et 12% des femelles reproductrices bovines et ovines de 
l'ensemble des OPA (tableaux 51et52). 

C ACICI Ediliona, 1991 
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Tableau SI. Ventllatlon des remelles reproductrlces bovlnes par DPA• (Amée 1987) 

Effectifs 

DPA 10' (%) 

Fes-Meknes-Taowtate 193 23 
Casablanca-Ben Slimane 54 7 
Settat 47 6 
Safi 9 1 
AuttesDPA 521 63 

Total 824 100 

• Toutes races comprises 

Tableau 52. Ventllatlon des remelles reproductrlces ovlnes par DPA (AnJ¡ée 1987) 

Effectifs 

DPA 10' (%) 

Fes-Meknes-Taowtate 700 12 
Casablanca-Ben Slimane 238 4 
Settat 489 8 
Safi 432 7 
AuttesDPA 3957 69 

Total 5816 100 

Ces régions offrent également l'avantage de disposer d'un marché urbain important 
representé par les villes de Fes, Meknes et Taza. 11 existe aussi trois usines laitieres dans 
la région (deux a Meknes et une a Fes). 

Mais malgré ces conditions favorables, ces régions restent encore déficitaires en lait 
Une partie du lait traité par les usines en place provient d' ailleurs du Gharb et des autres 
régions limitrophes. 

e· est la raison pour laquelle le programme de développement régional pour la zone 
Sa1ss-Zaer a prévu un accroissement sensible des productions animales a l'horizon 
2000: 157 millions de litres de lait et 9 000 tonnes de viandes rouges supplémentaires. 
11 a aussi tablé sur une extension de 20 000 ha des surfaces fourrageres. 

Si l 'on retient ce demier chiffre, cela signifierait que les surfaces fourrageres bour dans 
les trois OPA passeraient de 44 200 ha acwellement a 64 200 ha en l'an 2000. Quelle 
peut etre la répartition de cette surface fourragere ? 

e Acica Edilions, 1991 
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Pour ce qui est des ovins, nous avons supposé que sur les 20 000 ha nouveaux. 20% 
imient aux ovins sous la forme de Medicago soit 4 000 ha supplémentaires. 

Concernant les bovins, le calendrier fourrager pomrait ~tre le suivant : 
-vesce avoine en vert Avril 
- vesce avoine en fuin Mai ._ Septemln 
- vesce avoine en ensilage Octoln ._ Décemln 
- bersim. trMle penan et orge fourragere en vert : Janvier ._ Mars. 

Avoc un te1 calendrier, la vesce avoine occuperait 9 mois sur 12 dont 4 oo elle serait 
utilisée sous fonne d'ensilage. Ceue demim hypoth~ se justifie par la fréquence 
élevée des pluies dans la région pendant le mois d' Avril. II s'en suit généralement un 
retard a la coupe du fourrage et une moins bonne qualité nutritionnelle du foin. 
L • ensilage, re.alisé au stadeoptimal d' exploitation du mélange, pennettrait de levercette 
difficulté et de conduire a une productivité en UF a l'hoctare de 25% en moyenne 
supérieure a cene du foin. 

L' orge fourragm, le bersim et le trefle persan semés des les premims pluies seront 
exploitésenvertentreJanvieretAvrilparfoismemedeslemoisdeDécembresil'année 
est précoce. Si ron souhaite que ces cultures couvrent les besoins du cheptel pendant 
trois mois, il faudrait leur reserver r équivalent de 12 800 hectares. Mais comme I 'orge 
fourragm reste peu développée jusqu'a présent (2 400 ha en 87-88) et que le bersim et 
le arefle persan sont encore non connus des agriculteurs de la région. nous proposons de 
limiter leur surface a 8 000 ha et de laisser la différence pour moitié a la vesce avoine 
(et aux autres mélanges) et pour moitié áux ~ telles que avoine, betterave 
fourragm ... (tableau 53). 

Tableau 53. Evolution des surfaces fourrageres en bour dans les DP A de Fes-Meknes et 
Taounate 

Surfaces (ha) 

DPA 1987-88 An2000 

Ves;eavoine 36100 44100 
Orge fourragke, Bersim 
et rrefle penan 2500 8000 
Medicago 2700 6700 
Autres eaJ*:es 2900 5400 

Total 44200 64200 

Panni les 44 100 ha de vesce avoinea cultiver dans la région. il faudrait visera exploiter 
en vert 10%, stocker en foin 50% et conserver le reste en ensilage. Cette demiere 
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opération qui concemera une superficie de 18 000 hectares paran, a réaliset en 1 'espace 
d'un mois, doit~ minutieusement préparee. Ne serait-il pas plus judicieux de susciter 
la création d • entreprises privées qui eff ectueraient a f~ 1 'ensilage ? Ces entreprises, 
une fois la saison d' ensilage de la vesce avoine terminée pourraient intervenir plus tard 
en irrigué pour réaliser 1' ensilage du maTs et du Sudangrass. 

1.1.2. Région tú Casablanca • BenslbnaM 

C' est une région oo la rotation céléales/fourrages est prati.quée surtout par les grandes 
exploitations céléalieres. Une partie du foin produit par ces demieres est vendue aux 
unilés laitieres hors sol qui entourent la ville de Casablanca. Une autre partie est écoulée 
en dehors de la region. 

C'est 80$Í une zone qui dispose de plusieurs atouts en faveur du développement des 
productions animales : 
-LaproximitédelavilledeCasablancaquioffreundébouchéaulaitftaisetauxanimaux 

engraissé.s. 
- Un cheptel bovin important (7% des remelles reproductrices bovines, tableau 51). 
S'agi~t des remelles frisonnes, la DPA de Casablanca a elle seule en comptait 
10 500 en 1987 auxquelles viennent s'ajouter 4 500 femelles a Benslimane. 

- La proximité de nombreuses unités agro-industrielles qui fournissent plusieurs sous
produits destinés a l'alimentation anímale : pulpes s«":hes d'agrumes. tourteaux, 
mélasse de raffinerie, muhes de brasseries. conserves de légumes, •.• 

- l' existence de 2 unités de transformation du lait basées a Casablanca. 

En 1987-88, la surface fourragere de la zone atteignait 19 800 ha dont 64% de vesce
avoine et d'avoine et 26% d'orge. A partir du nombre d'UZ bovines de 1987 et des 
normes de surfaces fourrageres par UZ paran établies précédemment (tableau 14), on 
peut calculer que le cheptel bovin de la région utilise la production de 10 700 ha de 
fourrages auxquels viennent s' ajouter 2 500 ha environ pour les ovins et les équidés soit 
13 200 ha. Cela signifie done que la production de 6 500 ha restante est conservée sous 
forme de foin destiné a la vente (tableau 54). 

Tableau 54. Evolutlon des surfaces rourrageres en bour dans les DPA de Casablanca
Ben Sllmane 

Surfaces nécessaires pour les bovina 
Surfaces nécessaires pour les ovina et les équidés 
Surfaces reservées a la vente du foin 

Total 

e Aeim Bdi.lkm, 1991 

Supeñicies (ha) 

1987-88 

10800 
2500 
6500 

19800 

An2000 

14300 
3500 

12000 

29800 
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Pour estimer les smfaces fourrag~ nécessaires a l'borizon 2000, nous avons retenu 
unobjeccif de0.1S,0.30et0.40 hade fourrageparanrespectivementpourune UZ locale, 
croisée etfrisonne. En supposantque leseffectifs bovinsdansceue région ne bougeront 
pas d'ici 18. ce qui est vraisemblable dans le contexte actuel <>U l'on cherche a déplacer 
la production laitiere vers les zones briguées, on arrive a un besoin pour les bovins de 
14 300 ha auquel s'ajoutent 3 SOO ha nécessaires pour les ovins et les équidés 
(tableau 54). 

Sil' on suppose par ailleurs que les smfaces destinées a produire du foin pour le marché 
local vont pa.uet de 6 soo a 12 000 ha, Oll aboutita un total de 29 800 ha soil 10 000 ha 
supplémentaires par rapport a la situation actuelle. 

L'essentiel de ceue smface sera reservé aux mélahges du type vesce-avoine conservés 
en foin et en ensilage. Le reste sera reservé a l' orge f ounagere exploitée en vert entre 
Janvier et Mars (tableau SS). 

Tableau 55. Ventllation des surfaces fourrageres en bour dans les DPA de Casablanea
Ben Sllmane 

V eace avoine 
Orge fourrag«e 
MaJs fourrage 
Autres espOOe& 

Total 

1.2. Bour intermédiaire 

1.2.1. Rlgion tk Settlll 

Superficies (ha) 

1987-88 An 2000 

12500 20500 
s 200 5200 

2000 
2100 2100 

19800 29800 

La région de la Chaouia, en grande partie située dans le bour intermédiaire, occupe une 
position cié daos le plateau central marocain. Placée sur l'axe Casablanca-Marrakech, 
elle se ttouve a proximité de plusieurs villes en pleine expansion telles que Khouribga. 
Berrechid et El Jadida. 

C'est aussi une des régions céréali~ bour les plus vastes du Maroc <>U le MARA 
déploie un effort important en vuede l 'intensification de la productionagricole pluviale. 

o ÁCMll EdilÍGlll, 1991 
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Du pointde vue élevage. ceuerégion possede oo effectir ovin important (489 OOObrebis 
en 1987, tableau 52). Le troupeau bovin, quoique beaucoup plus réduit, est constitué. 
pour 30% environ, de remelles croisées. L' eff ectir de remelles frisonnes reste tres raible 
(800 en 1987). 

Du pointde vue des cultures rourrageres, les swfaces ensemencées jusqu 'a présentsont 
tresréduites (10 100haen1987 -88.tableau 56)dont46% d'avoineet23% deMedicago. 

Tableau 56. Ventllation des surfaces fourrageres en bour daos la DPA de Settat 

Superficies (ha) 
EspOCes 1987-88 An2000 

V esce avoine 4600 8000 
Orge fomragere 1000 3000 
Medicago 2300 3500 
Au1res especes 2200 2200 

Total 10100 16700 

Pour estimer le besoin en cultures rourrageres a l'horizon 2000, nous avons utilisé Ja 
mame démarche que pour Ja région de Casablanca-Benslimane en tenant compre des 
deux hypotheses suivantes : 
- Entte 1987 et l'an 2000, le nombre de vaches variera comme suit : 
* race Iocale - 10% soit 30 600 remelles 
* race croisée + 25% soit 15 600 femelles 
* race frisonne + 25% soit 1 000 remelles 
- l'effectif ovin restera stalionnaire. 

Les swfaces fourrageres destinées aux bovins qui s'élevaient a 6 765 ha en 1987 
~seraient ainsi a 9 700 ha en l' an 2000. Les swfaces réservées aux ovins et équidés 
sont de 1 700 ha en 1987 ; elles passeraient, compte ten u des effectifs ovins importants 
de Ja région, a 4 000 ha en ran 2000. Les swfaces réservées a Ja production de roin 
destinéaJacommercialisationpasseraientquantaellesdel 600a3 000ha(tableau57). 

Au total, les surfaces rourrageresen l' an2000atteindraient16 700 ha qui se ventileraient 
comme indiqué au tableau 56. 

Tableau 57. Évolutlon des surfaces fourrageres daos la réglon de Settat 

Surface réservée aux bovins 
Surfacea réservée aux ovins et équidés 
Surfaces réservees l la vente du foin 
Total 

Superficies (ha) 
1987-88 An2000 

6765 9700 
1700 4000 
1635 3 000 

10100 16700 
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1.2.2. Région de Safl 

Située dans la plaine atlantlque occidentale, la province de Safi possede une SAU 
importante, évalué.e a 604 000 ha. Une partie de ceue surface, qualifiée de bour 
favorable de transition, bénéficie d 'une pluviométrie annuelle ± réguliere dépassant les 
300 mm. Le reste de la régi'10 r~oit une pluviomét.rie plus faible (200 a 250 mm/an) et 
fait partie du bour défavorable. 

Du point de vue élevage, la région possede un important troupeau ovin (432 000 brebis 
en 1987, tableau 52); les effectifs bovins par contre sont tres faibles. 

Les surfaces fourrageres estimé.es a 32 000 ha en 1989 ne représentent que 5% de la 
SAU. Elles sont constituées pour presque 90% d' orge fourragere. On note également la 
présence de 3 000 ha de Medicago. 

Le programme de développement des cultures fourrageres pour ceue région a prévu 
d'ici l'an 2000 une extension des surfaces fourrageres en bour de 35 000 ha ce qui 
revienta multlplier par 2,1 les supeñicies actuelles. Ceci nous asemblé trop OJ>timiste 
au regard des autres régions bour et compte tenu de l'état actuel de développement de 
l 'élevage bovin dans la zone. 

Aussi, pourréviser ces projections, sommes-nous partisdes effectifs bovins prévus pour 
l'an 2000 pour la région. Ceux-ci sont de 11 500 UZ conduites en systeme mixte (bour) 
et 50 500 UZ conduites en bovin allaitant. On peut calculer que les surfaces fourrageres 
né.cessaires a ce troupeau sont de 11 000 ha. A cela, il faut ajouter les besoins des ovins 
et des équidés que nous avons arrondi a 5 000 ha. Nous supposons aussi que les surfaces 
cultivé.es en orge fourragere se maintlendront a leur niveau actuel (30 000 ha environ) 
et seront disponibles en sus des surfaces déja calculées. On arrive ainsi a un total de 
46 000. La ventllatlon de ces surfaces par espece fourragere (tableau 58) fait apparaitre 
les remarques suivantes : 
-Les surfaces fourrageres reservées al' avenir aux M edicago sont celles nécessaires aux 

ovins et équidés. On n 'en prévoit pas pour les bovins. 
- Le maYs f ourrage est appelé a jouer un role important dans la région. n sera utilisé en 

vert et surtout en ensilage dans le C$ des troupeaux bovins produisant lait et viande 
(systeme bovin mixte). 

-Les mélanges fourragers qui seront récoltés en foin dans la région sont surtoul le pois
orge, la vesce-avoine et le pois-t.riticale. 
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Tableau 58. Évoludon des surfaces fourrageres en bour dans la DPA de Saft 

Supeñicies (ha) 

Orge fourragke 
Medicago 
Mélanges fourragers 
Mara fourrage 

Total 

1.3. Récapitulatir pour le bour 

1989 An2000 

28400 
3000 

600 

32000 

30000 
5000 
6000 
5000 

46000 

89 

Parmi les 60 000 ha supplémentaires l implanter dans le bour, 20 000 scront réalisés 
danslesseulesrégionsdeRs,MeknesetTaounate(tableau59).C'estdirequecestrois 
OPA continueront l occuper la premrere place parmi les régions bour productrices de 
fourrages. Viennent ensuite par ordre d'importance décroissant les OPA de Safi, de 
Cmablanca-Benslimaoe puis de Seuat. Le reliquat de surface (9 400 ha) sera réparti 
entre les autres régions, en particulier le Tangérois. 

Tableau 59. Programme d'extenslon des surfaces fourrageres en bou.r d'icl l'an 2000 (ha) 

Régions Vesce-avoine Orge fourragke Medícago Mara Autres Total 
et autres etbersim fourrage especea 
mélanges 

Fes-Mek:nes-Taounate 8000 5500 4000 - 2500 20000 
Casa.blanca-Ben Slimane 8000 2000 - 10000 
Settat 3400 2000 1200 6600 
Safi 5400 1600 2000 5000 - 14000 
Autres régions bour 3400 2000 1000 1000 2000 9400 

Total 28200 11100 8200 8000 4500 60000 

Presque la moitié de cette surface supplémentaire ira l la vesce-avoine et aux mélanges 
équivalents. Ceue culture continuera done A dominer les systemes fourragers en bour. 
Mais l' accent cette fois..ci sera mis sur le développement de la conservalion par ensilage 
qui pourrait concerner environ 11 000 ha chaque année. 

~la vesce avoine, on trouve par ordre d'importaoce I' orge fourragere et le bersim 
c 'est A dire des cultures fourragl:res d'hiver. Dans le bour favorable, il sera préférable 
de semer un mélange des deux especes, le trefle persan pouvant prendre la place du 
bersim dans les régions les plus froides. Ailleurs, il faudra se limiter A l 'orge fourragere 
toute seule. En cas d'année favorable, on peut me.ne envisager d'ensiler une partie de 
cetteorge. 
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En 300\e position. on ttouve les Medicago (8 000 ha) qui devraient se développer 
essentiellement daos les régions de Rs. Meklres, Taounate et de Safi. Leur extension 
ira de pair avec l 'inaensification de la production ovine. Enfm, la culture du mals 
fourrage avec 8 000 ha sera surtout développée le long de la cOte atlantique. 

2. CAS DES RÉGIONS IRRIGUÉES 

En 1987-88, les surfaces fourrageres irriguées atteignaient 114 300 ha soit 36% du total 
Elles passeraient en ran 2000 l 195 000 ha soit 42% des surfaces totales (tableau 49). 

La réussite d•un tel programme de développement des cultures fourrageres en irrigué 
dépendra de plusieurs parametres : 
- les possibilités d'extension des surfaces irriguées, de reaménagement des plans 

d'a&dement actuels en vue d'accroitre la sole fourragere et d'implantation des 
cultures fourrageres en dérobé ; 

- l'importance du cheptel bovin laitier et les conditions d'écoulernent des produits 
animaux. 

2.1. Prévisions de mise en eau des périm~tres d'irrigation d'ici l'an 2000 

Le tableau 60 donne les prévisions de la Dire.ction de l'Équipement Rural du MARA en 
ce qui conceme les mises en eau futures des périmetres d'rrigation. Plusieurs grands 
projets d'extension des suñaces irriguées a partir des banages sont actuellement l 
l 'étude ou en cours de réalisation : 
- le programme STI et rn dans le Gharb ; 
- l 'aménagement du périmetre du Garet dans la Moulouya ; 
- le projet Haut Service des Abda-Doukkala ; 
-les programmes PI1 Haouz Central'et Tassaout Aval: 
- le programme d' extension des Beni Amir au Taclla ; 
- le programme plaine du Ksar, Rive droite et Loukkos Sud. 

En revanche, il n'existe pas de projets similaires pour les ORMV A du Ziz, du Draa et 
du Souss-Massa. Dans ce dernier cas, on note cependant un projet de réhabilitation du 
secteur traditionnel de 25 000 ha. 

L'ensemble de ce programme ambitieux prévoitla mise eu eau de 258 500 ha d'ici l'an 
2000. Mais il est clair qu'il nécessitera des investissements fmanciers considérables et 
quesaréalisationvaetresurtout fonctiondecontraintesfmancieres.C'estlaraisonpour 
laquelle il va falloirpassercas parcas lesORMV A pour adopterdeshypotheses réalistes 
de mise en eau de terres d'ici l'an 2000et examiner, en conséquence, les programmes 
de déveloopement des cultures fourrageres. 

O~Editioaa, 1991 



Tableau 60. Prévlslons de mise en eau des pérlmetres d'lrrigatlon* (x 100 ha) 

O.R.M.V.A. pu s·· 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moulouya M1°• 100 100 

f Gharb G1•• 104 104 
G2"º 178 35 58 35 50 
G3 .. 1030 . 355 340 335 51 

(11 

Ooukkala 01·· 13 13 c. 
oi-· 650 1n . 173 170 180 (11-

~ 
Haouz H1 .. 513 80 70 45 64 60 63 65 66 ~ 

H2'º 440 50 85 - 161 144 g' 
Tadla T .. 75 35 40 ~ 

fl) 

Souss-Massa SMºº 250 . 120 130 

J Loukkoa L1 .. 37 37 
L2ºº 70 70 
L3ºº 1!JO 13 20 30 37 O' 

Total 3560 130 324 205 93 212 286 540 426 196 173 o 170 o 470 Q o o 335 J 
Total cumulé 130 454 859 752 964 1250 1?90 2216 2412 2585 2585 2755 2755 3225 3225 3225 3225 3560 9' 

fl) 

• Pr6visioos ne tenant pas compre des contraintes financieres 
.. P: Périm~re; S: Supeificie; Ml :Garet; Gl: N.B.S. delaS.TJ.; G2: N.H.S. delaS.Tl.; G3: T.TJ. ;Dl: CuvetteSidi Smait; D2: HautServ:ice; 
Hl : PTI Haouz Central; H2: Tusaout Aval; T: Ext.ensioo Beni-Amir; SM: Systeme tnditionnel ~ l rQiabilitcr); Ll: Plaine Ksll'; L2: Plaine 
Rive Droite ; L3 : l.ookkos Sud. 

Soun:e : D.E.R. 'O -
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Pour ce faire, nous présentons au tableau 61 un résumé des prévisions d'implantati.on 
de surfaces fourragms nouvelles parORMV A telles qu'elles figurent daos les projets 
régionaux de sept Offices. 

Tableau 61. Proposltions lnldales d'accromement des surfacea fourragG-esen Irrigué (ba) 

ORMVA Luzeme Bersim Mars• Ray11;au• Betterave* vesi:e• Orge• Total 

Gharb -350 3100 3300 3100 1100 -650 9600 
Loukkos 2000 2650 1400 750 450 7250 
Tadla 2700 12600 3350 3000 1000 -4150 18 500 
Doukkala 1600 5500 3000 1200 11300 
Basse Moulouya 500 2000 1400 3900 
Tafilalet 700 550 350 1600 
Oua:rzazate 1400 1500 1000 500 4400 

2.2. Programme d'extension des surraces rourrageres daos les ORMVA 

2.2.1. PlrilrUtre du Gharb 

Le programme d'équipement del 'ORMV A du Gharb prévoit Ja mise en eau de toute Ja 
SecondeTranched'lnigation(STI)soit 10400haen 1991et 17800haétalésentte1993 
et 1996. En outte, il y a tout le volet Troisieme Tranche d'hrigation (1TI) qui concerne 
103 000 ha dont 35 500 seraient utilisables ~ 1996. 

Pour tenir compte du retard accumulé daos l'aménagement du périmette et des 
contraintes financieres importantes qui existent, nous supposerons que seule Ja STI sera 
mise en eau d'ici l'an 2000 soit 28 200 ha supplémentaires. Retenons aussi que dans les 
programmes d'assolement futurs, 15% de la SAU seront réservées aux cultures 
fourrag~ principales. Ce pourcentage nous parait tout a fait réaliste compte tenu du 
fait que les fourrages occupent actuellement entte 5 et 14% de Ja SAU selon les 
ORMVA. 

On aboutit ainsi a 4 300 ha réservés aux fourrages auxquels s'ajoutent 1 000 ha libérés 
par l'abandon de la luzeme et de la vesce avoine au profit du bersim (tableau 62). 

Pour décider de l'affectation de ce potentiel de terre entte les différentes cultures 
foUÍrag~. nous retenons les principés suivants : 
- Le maJs fourrage et le sudangrass seront placés en dérobé apres une betterave a sucre, 

un raygrass italien, un bersim. Il existe d'ailleurs des variétés précoces de mais 

e Acrm l!di.tim&. 1991 
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pouvant eue récoltées 3 a 4 mois apres le semis, e' est a dire dans le cas présent vers 
lami-Octobre. De mbne le sudangrass, semé finJuin peut!trefauché pour la premiere 
fois 45 joUIS plus tard. Son exploilation pourra durec jusqu' au 30 Octobre et foumir en 
moyenne 3 coupes. 

- Une partie du bersim peutétre placée en dérobé avant un coton, un riz, un maraichage 
d'été, ... 

-n est nécessaire de oooduire le raygrass italien en culture principale. Si on le retourne 
en Mars, on ne pourra pas stocker sa production printanim ni en ensilage ni en foin. 
En outre, on ne profitera pas de son potentiel de croissance élevé pendant cette saison. 

- La betterave fourragm doit !tre conduite en culture principale. 

A partir de ces considérations générales, on peut done établir la répartition des suñaces 
fourrageres a implanter et faire la part des cultures principales et déÍObées (lableau 62). 

Tableau 62. Programme d'extenslon des surfaces fourrag~resen Irrigué daos le Gharb (ha) 

Cultures fomragires principales 
-Bersim 
- Raygrass italien 
- Beaerave fourragere 
-Total 

Cultures fourrageres en dérobé 
-Bersim 
- Mais fourrage 
- Sudangrass 
-Total 

Total général 

Surfaces fourrageres supplémentaires 

* Dont 1000 ha en substitution ll la luzeme et la vesce avoine 

2.2.2. Périmetre du Louklws 

1100* 
3100 
1100 
5300 

2000 
1800 
1 soo 
5300 

10600 

9600 

D'apres les prévisions du MARA, le programme de mise en eau du périmetre du 
Loukkos devrait !tre terminé en 1996. Nous supposons qu'il le sera effectivement en 
l'an 2000, ce qui donnera 20 700 ha supplémentaires dont 15% reservés aux fourrages 
soit 3 100 ha. Les programmes d'assolement actuels Iéservent quant a eux 12,5 ou 25% 
de la SAU aux fourrages d'hiver. 

Le programme regional de développement des cultures fourrageres pour cet ORMV A 
prévoit un total de 7 250 ha de cultures fourrageres supplémentaires (lableau 61). Ici 

OAc&cill Edilims, 1991 
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aussi, nous retiendrons que le raygrus italien sera conduit en culture principale. Une 
partie du mais fourrage et du sudangrass viendront apres une vesce avoine (récoltée en 
Avril-Mai) ou uneorgefourragae (plturéejusqu'a Avril). Le reste se pJaceraderriere 
une betteraveasucre, un bersim ou un raygrassfauchés juqu 'a fin Mai. Une bonnepartie 
du bersim sera placée avant un maraichage d'été ou une arachide. La ventilation des 
surfaces l implanter par ~figure au tableau 63. 

Tableau63.Programmed'extenslondessurl'acesfourrageresenlrrlguédansleLoukkoso-> 

Cultures fourragmes principales 
-Bersim . 
- Raygrass italien 
- V esce avoine (foin) 
- Orge fourragere (vert) 
-Total 

Cultures fourrageres en dérobé 
-Bersim 
- Mais fourrage et sudangrass 
-Total 

Surfaces fomrageres supplémentaires 

2.2.3. Plrimetre du Tadla 

500 
1400 
450 
750 

3100 

1500 
2650 
4150 

7250 

Le cas du Ta<lla differe tres sensiblement de celui des périmetres précédenfS du Gharb 
et du Loukkos. L'~ique programme de mise en eau prévu conceme l'extensiori des 
Beni Amir soit 7 500 ha que nous supposerons achevé en l'an 2000. A. cela pourraient 
s'ajouter une partie des terres irriguées sous pivot qui se développent autour du 
périmetre. 

Si l'on retient un taux de 15% de la SAU reservé aux fourrages, cela équivaut l 1 150 
ha nouveaux alors que le programme regional de développement des fourrages prévoit 
pour le Ta<lla un accroissement de Ja surface fourragere de 18 500 ha A. ce sujet, le 
tableau 64 délaille les propositions contenues dans le rap¡x>rt régional Tadla. Celui-ci 
prévoit l'installation de 9 300 ha nouveaux en culture principale et 9 200 en culture 
dérobée sans compter 4 150 ha en substitution a l'orge fourragere. 

Pour réaliser un tel programme, l'unique solution serait done d'accroitre les surfaces 
fourrageres dans les zones déja mises en eau. En 1989, la surface en luzeme élait de 
10 330 ha (14,6% de la SAU) alors que le plan d'assolement ¡x>ur le périmetre prévoyait 
15 690 ha soit 5 360 ha de plus. La différence provient exclusivement de la région des 
Beni Moussa ou les exploitations de grande laille ne respectent pas le plan d' assolement 
Pourra-t-on les inciter l l'avenir l produire plus de fourrages et a s'adonner plus a 
l'élevage? 
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Tableau 64. Programme d'extenslon des surfaces fourrageres en Irrigué dans le Tadla (ha) 

Proposition initiale Proposition finale 

Cultures fourragae& principales 
-Luzeme 2700 2200 
-Bersim 4100 800 
- Raygrass italien 1500 1500 
- Betterave fourragm 1000 1000 
Total 9300 5500 

Cultures fourrageres en dérobé 
-Bersim 8500* 8500* 
- Raygrass italien 1500 
- Mais fourrage 2350 2350 
- Sudangrass 1000 1000 
-Total 13350 11850 

Total génbal 22650 17350 

Surfaces fourrageres supplémentaires 18500 13200 

* Dont 4150 ha en substitution a l'orge fourragere 

La réponse a cene question dépendra de plusieurs facteurs dont celui de la rentabilité 
économique. Orles calculs sont clairs ~ dessus : un hectare de blé tendre, de betterave 
sucrik'eou de cotonau T8'1ladégage actuellement une marge brute6a 12 fois supérieure 
acelle de la luz.eme. De méme, il permet une valorisation 4 a 8 fois plus élevée du mette 
cube d'emi d'inigation. 

Il est done indispensable d'accroitte l'efficience des systemes animaux si on souhaite 
les rendre compétitifs par rapport aux cultures industtielles et aux céréales. Cela passe 
par uneaugmentation sensible des perl'onnancesdes bovins laitiers et une intensification 
de la production fourrag~e. 

Dans ce sens, la priori té doit atte accordée au développement des cultures fourrag~es 
en derobé". Plusieurs possibilités techniques existent dans le périmette : 
- installation du mais fourrage et du sudangrass apres une betterave ou une céréale ; 
- installation du mais fourrage et du sudangrass apres un bersim ou un raygrass italien; 
- bersim ou trefle persan placés avant un coton. 

Pour toutes ces raisons, nous avons done préféré réduire a 5 500 ha les surfaces 
fourrageres principales supplémentaires (tablemi 64). Nous proposons également de 
supprimer le raygrass italien en derobé. 

Au total, les suñaces fourrageres augmenteront de 13 200 ha dont 40% uniquement en 
cultures principales. 

e Act.m Bditiam. 1991 
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2.2.4. Pérlmitre des Doukkala 

Le principal pro jet d' inigation dans ceue région conceme l 'aménagement du périmetre 
Haut Service des Abda-Doukkala. 11 s'agit de 65 000 ha répartis pour moitié dans la 
Province de Safi et pour moitié dans ce lle d 'El J ad.ida et qui seront inigués par l' eau de 
l'OuedOumErrabia.C'estunprojettresambitieuxquin'apasencoredemarrémaisqui 
pourraítaboutir aux premieres mises en eau en 1997. Pour nos cal cuis, nous avonsretenu 
l'hypothesede 20 000 haaménagésd'ici l'an 2000. Cela conduiraita 3 000 haréservés 
aux cultures fourmgeres. Le programme établi par l 'ORMV A des Doukkala a prévu 
11 300 ha supplémentaires de fourrages d'ici l'an 2000 (tableau 61). 

Dans la proposition détaillée au tableau 65, nous suggérons 8 000 ha en dérobé qui 
correspondent a la totalité des fourrages d'été et a 90% des surfaces en bersim. 

Tableau 65. Programme d'extenslon dessurfaces fourrageres en Irrigué dans les Doukkala 
(ha) 

Cultures fourrageres principales 
- Luzerne 
- Bersim 
- V esce-avoine 
-Total 

Cultures fourrageres en dérobé 
-Bersim 
- Mais fourrage et Sudangrass 
-Total 

Surfaces fourrageres supplémentaires 

2.2.5. Périmetre de la Basse Moulou;ya 

1600 
500 

1200 
3300 

5000 
3000 
8000 

11300 

Le programme d'aménagementse limite ala mise en eau nouvelle du périmetredu Garet 
de 10 000 ha qui devrait avoir lieu au cours des deux années a venir. 

En l'an 2000, les surfaces fourrageres irriguées devraient aueindre 6 100 ha, soit 3 900 
ha de plus par rapport a 1988. C' est ainsi que 500 ha serontreservés a la luzeme et 1000 
ha au bersim en cultures principales. Le reste de la surf ace en bersim et la totalité des 
cultures fourrageres d'été se placeront en dérobé (tableau 66). 

e Acta Editiao.1, 1991 
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Tableau 66. Programme d'extenslon des surfaces fourrageres en Irrigué dans la Basse 
Moulouya (ha) 

Cultures fourragmes principales 
-Luzeme 
-Bersim 
-Total 

Cultures fourrageres en dérobé 
-Bersim 
- Mar& fourrage et Sudangrass 
-Total 

Surfaces fourrageres supplémentaires 

2.2.6. PéruMtres du Tqfilalet et de Ouarza:rp,te 

500 
1000 
1500 

1000 
1400 
2400 

3900 

97 

D'apres les planifications actuelles, les périmetres du Tafilalet et de Ouarzazate ne 
devraient pasconnaitredechangements importantsen matim d'irrigation durantles 10 
années l venir. Le grand probl~e de ces wnesdemeurera sans doutecelui de la pénurie 
chronique de I' eau qui ne couvre m~me pas les besoiM des cultures en place. 

D'un autre cOté, le développement de l'élevage bovin daM ces oasis se heurte déja aux 
probl~es du manque de débouchés suffisants sur place (surtout pour le lait frais) et l 
l'enclavement qui exclut toute commercialisation de produits animaux en dehorsde ces 
zones. Pour toutes ces raisons, il faut done ~tre tres prudent en matim de proposition 
d'implantation de suñaces fourrageres nouvelles dans ces régi.OM. Dans leurs projets 
initiaux, les ORMV A du Tafilalet et du Dria prévoient un accroissement des suñaces 
fourragmsde respectivement 1600et4 400 had'ici l'an2000 (c/tableau 61). Le tiers 
l peu pres de ces surfaces nouvelles serait reservé l la luz.eme. 

Tableau 67. Programme d 'extenslon dessurfaces fourrageresen Irrigué da ns les "rlmetres 
du Tafllalet et de Ouarzazate (ha) 

Tafilalet Ouarzazate 

Cultures fourrag«es principales 
-Luzeme 200 200 

Cultures fourrageres en dérobé 
- Orge fourragere 400 6:'10 
- Sudangrass et mais fourrage 400 650 
-Total 800 1300 

Surfaces fourrageres supplánentaires 1000 1500 

CAc:i. Editicm, 1991 
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Dans noue proposition finale, nous suggérons de ramener cet obje.ctif a 1 000 ha pour 
le Tafilalet et 1 500 ha pour OWU7..a7.ate. Deux cents hectares seulement seront réservés 
aux nouvelles luzem~res. tout le reste viendra en dérobé sous forme d • orge fourragere, 
de sudangrass et de mais fourrage exploités en vert (tableau 67). 

2.2.7. Pérlmetn du Souss-Maaaa 

Le seul projet d'aménagement prévu au Souss-Massa conceme la réhabilitation de 
25 000 ha du secteur traditionnel. Ceue réhabilitation n'aboutira pasa l'irrigation de 
nouvelles terres. En revanche, elle se traduira par un accroissement de l' ordre de 30 a 
40% des disponibilités en eau, facteur limitant numéro un de la production agricole daos 
cette région. 

En ce qui conceme les fourrages, la conséquence de cette réhabilitation pourrait etre une 
intensification de la production et un développement des cultures fourrageres d' été qui 
seront placées en dérobé. . 

Pour évaluer les surfaces fourrageres nécessaires a l'horizon 2000 daos la wne du 
Souss-Massa, nous supposons que l'effectif total de vaches ne changera pas d'ici la, 
mais qu 'il y aura une substitution partielle des femelles locales par des femelles croisées: 
- Vaches locales - 2 000 tetes soit 22 000 vaches en l'an 2000 
- Vaches croisées + 2 000 tetes soit 3 700 vaches en l'an 2000 
- Vaches frisonnes 12 750 t!tes, saos changement. 

Nous retenons les normes de O, 15 • 0,40 et 0,50 ha de surf ace fourragere respecti vement 
par UZ bovine locale, croisée etfrisonne. 11 s 'en suit un besoin pour les bovins de 11 200 
ha auquel s'ajoutent 2 800 ha pour les ovins et équidés soit 14 000 ha. 

Le tableau 68 fournit une proposition de ventilation de cette surface en comparaison 
avec Ja situation de 1987-88. 

Tableau '8. Ventllatlon des surfaces fourrag~res en Irrigué dam le pérlmetre du Sous.s
Massa 

Cultures fourrageres principales 
-Luzeme 

Cultures foumgeres en dérobé 
-Bersim 
- Mais fourrage et sudangrass 
-Total 

Total 

:su11ierhc:1es (ha) 
1987-88 An 2000 

8800 

300 
1300 
1600 

400 

8 800 

1300 
3900 
5200 
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2.2.8. P'rlmetn du Haouz. 

Le périmetre du Haouz bénéflcie actuellement de deux vastes programmes 
d•aménagement: 
- La lere tranche d'irrigation (PI1) du Haouz Central de 51 300 ha qui pourrait ~tre 

achevéeen 1998.Leprorammedemiseen valeurdecettezoneprévoitderéserver 18% 
de la SAU aux fourrages. 

- L •aménagement de la Tessaout Aval d'wie superficie de 44 000 ha dont 23% iraient 
aux fourrages . Ce projet devrait etre tenniné luí aussi avant l 'an 2000. 

Pour tenir compte des retareis acwels et futurs dans la réalisation de ces grands projets, 
nous supposons que 50% seulementdes surfaces prévues seront mises en eau d'ici ran 
2000 soit48 000 ha. Nous retenonsaussi que 15% de la SAU nouvelle serareservée aux 
culwres fourrageres principales soit 7 200 ha de fourrages a implanter. 

A cette surface principale s'ajoutera celle des fourrages en dérobé. Compte tenu des 
exemplesdesautrespérimetres inigués(Gharb, Loukkos ... )etdes besoinsducalendrier 
fourrager du troupeau, la surface fourragere en derobé devra etre au moins égale a la 
surface fourragere principale. Done 7 200 ha se placeront en dérobé apres une céréale 
(cas du mais fourrage) ou avant un maralchage (cas du bersim). 

Le tableau 69 présente une proposition de ventilation des swfaces fourrageres en l'an 
2000 en comparaison avec la situation de 1987-88. D'ici ta, on mettra l'accenta la fois 
sur le développement de la luzerne (+ 4 000 ha) mais aussi du bersim (ou du ttefle 
persan) etdu raygrass italien. L' essentiel du bersim se pí.acera en dérobé en m&ne temps 
que la totalité du mais fourrage et du sudangrass. 

Tableau 69. VentUatJon des surfaces fourrageres en lrrlgu~ dans le pérlmetre du Haouz 

Superficies (ha) 
1987-88 An 2000 

Cultures fourrageres principales 
-Luzeme 9800 13800 
-Bersim 1600 
- Raygra.ss italien 1600 
-Total 9800 17000 

Cultures fomTBgeres en dérobé 
-Bersim 5300 7500 
- Mats fourrage et sudangrass 5000 
- Total 5300 12500 

Total 15100 29500 

C Acica Editionl. 1991 
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En l'an 2000, ilestdonc prévu de porter l 29 500 ha lasurface fourrag~reen irriguédans 
le Haouz, ce qui pennettra d'accroitre de 20000 UZ croisOOs et de 10 000 UZ frisonnes 
le cheptel bovin du perimetre. 

2.3. Récapitulatif pour l'irriguf 

2.3.1. Place des dlfflnnll ORMV .A 

Le tableau 70 resume les prévisions d • accroissement des surfaces fourrag~res irriguées 
pour les neufORMV A. Celles-ci atteignent65 750 ha soit 82% dessurfacesprévues. Les 
régions OPA devront quantlelles foumir les 14 250 ha qui manquent. Rappelons qu' en 
1987-88, les swfaces irriguées par PMH étaien.t de 35 000 ha soit 30% des surfaces 
fourragttes irriguées totales. 

Tableau 70. Programme d'exteoslon des surf'aces fourrageres en Irrigué d'ld l'an 2000 

R.égions Surfaces fourragaes 
ha 9' 

ORMVA 
-Gharb 9600 12,0 
- Loukkos 7250 9,1 
-Tadla 13200 16.S 
-Doukkala 11300 14,1 
- Buse Moulouya 3900 4,9 
-Tafilalet 1000 1.3 
-Ouanazate 1500 1,9 
- Souss-Massa 3600 4.S 
-Haouz 14400 18,0 
Total ORMVA. 65750 82,2 

DPA 14250 17,8 

TOTAL 80000 100 

Parmi les neuf ORMV A, on trouve par ordre d'importance le Haouz, suivi de pres par 
le Taclla, les Doukkala et le Gharb. Le Loukkos occupe une position intermédiaire. La 
Ba.ueMoulouyaetleSouss-~sad'uncótéetleTafilaletetleDriadel'autreanivent 
l la fin. 

Les trois premiers ORMV A offrent des possibilités équivalentes d'intensification de 
l'élevage bovin. I1s détiennent en effet des effectifs similaires de vaches ~me si la 
proportion de femelles frisonnes peut varier d'une région l l'autre (tableau 71). Les 

o Adel Edilioal, 1991 
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programmes de croisement de la mee locale avec les races laitieres y ont demarré tres 
&al. L'implantation d'un réseau assez dense de centres de collecte du lait a également 
favorisé la production laitiere vue la dominance des petites exploitations dans ces 
régions. L' écoulement du lait en période de haute lactation pose le plus de problemes 
dans la région des Doukkala oU la part du lait produit commereialisée par les usines ne 
dépassaitpu29%en1988contre50%auTadla.Danscedemierpérimetrecommedans 
celui du Haouz. il semble bien que la conttainte de commercialisation du lait comme 
frein au développement del' élevage et par ta des productions fourrag~ se pose avec 
moins d'acuit.é. 

Tablean 71. Ventllation des remelles reproductrlces bovlnes par ORMVA• (Année 1987) 

ORMVA Effectif.s 
(lo3) (%) 

Glwb 171 46 
Loukkos 40 11 
Souss-Massa 37 10 
Tadla 26 7 
Doukkala 26 7 
Haouz 25 7 
Ouarzazate 16 4 
Moulouya lS 4 
Tafilalet 14 4 

Total 370 100 

• Toutes races compri.ses 

LeGharbquiseclasseen4emepositiondupointdevuedel'accro~entdessurfaces 
fourag~ est quali.6.é a juste litre de "mamelle potentielle du Maroc". A. luí seut, ce 
périmette possede presque la moítié des vaches élevées dans les neuf ORMV A (tableau 
71 ). On y trouve aussí un important réseau de centres de collecte du lait (71 centres en 
1988) dont la capacité de réfrigération joumaliere avoisíne les 200 000 litres. Le lait 
produit est ttailé par plusiews usines basées a Kénitra, Salé, Mek.OOs et Rs. On mte 
d' ailleurs sur le terraina une concurrence plus ou moins achaméeentre ces laiteries pour 
collecter le lait, concurrence qui a certains égards peut etre un facteur stimulant pour 
l'élevage bovin laitier. 

Le Loukkos présente des conditions d'élevage bovin qui rappelent <lanS une certaine 
mesure celles du Gharb : 
- un eff ectif bovin important ; 
- un réseau de collecte du lait en extension ; 
- une commercialisation du lait qui se fait apparement sans difficullés. 

e Act. Edi.lioa&. 1991 
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Le probteme majeur ici reste cependant l'éloignement de la zone de production par 
rapport aux grands centres urbains de consommation, ce qui alourdit les charges de 
transport. 

Ce probleme se pose d'ailleurs avec plus d'acuité pour les quatre autres périmetres 
irrigués qui soot géographiquement isolés et qui approvisionnent des villes de taille 
moyenne. 

2.3.2. lmportance des diflérentes especes /ounageres 

Sur un total de 80 000 ha supplémentaires de fourrages en irrigué, 47 000 ha (60%) se 
placerontendérobédeniereunecéréale,unebetteraveasucre,W1autrefourrage, ... (tableau 
n). 

C'est a ceue condition d'intensification de l'utilisation de la terre qu'on peut esperer 
accroitre sensiblement l' offre fourragere dans les périmetres irrigués. Rappelons aussi 
que cela découle du seuil de 15% de la SAU réservé aux cultures fourrageres que nous 
nous sommes imposés et qui est loin d'!tre atteint dans beaucoup de régions irriguées. 
Parmi les surfaces en dérobé, on trouve la totalité du mais fourrage et du sudangrass et 
75% des surfaces en bersim. En revanche, le raygrass italien a été volontairement placé 
en culture principale pour pouvoir bénéficier de sa production printaniere et faire des 
stocks de foin ef/ou d'ensilage. 

Tableau 7:2. Programme d'extenslon surfaces rourrageres en Irrigué d'lcl l'an 2000 (ha) 

Lu7.erne Bersim Mars ••Raygrass•• Betterave•• Vesce•• Orge•• Tot.al 

ORMVA 
Cultures 
principales 8 700 5500 7600 2100 1650 25550 
Cultures 
dérobées 21200• 22350 1800 45 350* 
Tot.al 8700 26700* 22350 7600 2100 1650 1800 70 9()04' 

DPA 
Cultures 
principales 4 250 1000 1000 1000 7250 
Cultures 
dérobées 3000 4000 7000 
Tot.al 4250 4000 4000 1000 1000 14250 

Total 12950 30700* 26350 8600 3100 1650 1800 8515~ 

• Dool S ISO ba en remplacement des cultures foumg~res déja existanlel 
••Mais founage et et sudangnw ; Raygrasa halicn ; Betterave foumg~rc; Vescc-avoine; Or¡e foumgm 
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En ce qui conceme la ventilation par esí>e-ce des 80 000 ha, on peut faite les observations 
suivantes: 
• Le mars fourrage et le sudangrass totalisent 26 000 ha soit 1/3 de toute la surface. 

Admettons en premiere approximation qu'il y aura 13 000 ha de mars et autant de 
sudangrass. Le mai's dans sa presque totalité (90% des surfaces) sera ensilé. Le 
sudangrass, par contre, sera surtout exploité en vert (70% des surfaces). Cela veut dire 
qu'ilyaurachaqueannéel'équivalentde 15 OOOhaaensiler.L'ensilagecooespondant 
sera distribué entre Octobre et Décembre puis en Juin-Juillet (le sorgho placé en 
dérobénepourrapas,eneffet,entrerenproductionavantfinJuillet).Lesdis1xmibilités 
en eau pendant cette période de l 'année vont etre un facteur détenninant de la réussite 
de ces cultures. 

- Le bersim avec 25 000 ha de prévus vienten seconde position. Entierement exploité 
en vert, il pourra. dans les périmetres de l'intérieur a hiver froid, Ctre partiellement 
remplacé par du ttefle persan. Son extension conceme tous les périmetres irrigués l 
l 'exception de ceux du Tafilalet et de Ouanazate. 

- La luzeme avec 13 000 ha vienten 3eme position. 
- Le raygrass italien avec 9 000 ha de prévus constituera la grande innovation des 

calendriers fourragers du Gharb, Tadla, Loukkos et Haouz. 
- La betterave fourragere avec 3 000 ha connaitra un débutde développementau Gharb 

etau Tadla. 

Pour ce qui est duraygrass italien, sa productivité élevée exige un ni veau de fertilisation 
azotée de l'ordre de 300 unités/ha qui parait difficile a faire respecter sur le terrain. Pour 
cette raison, il serait préférable de réduire le besoin en azote en ayant recours aux 
associations raygrass italien - légumineuses. 

Des essais menés dans ce sens, par l'Institut Agronomique et V étérinaire Hassan Il au 
Gharb, suggerent qu'un semis de raygrass italien (10-15 kg/ha) et de trefle persan ou de 
bersim (10-15 kg/ha) donne un tres bon rendement et pennet d'économiser entre 50 et 
lOOunitésd'azote/ha.Pourpréserverl'équilibreentrelesdeuxespecesdanscecas,ilfaut 
cependant impérativement exploiter le fourrage selon un rythme lent. faute de quoi le 
transfert d'azote de la légumineuse vers la graminée se fait mal. Dans d'autres pays 
méditerranéens,d'autresmélangesdutypeorgeouseigle(60kg/ha)associésauraygrass 
italien (15 kg/ha) et au trefle persan (10-15 kglha) ont donné aussi de bons résultats. 

C Ae1e1 Editiom, 1991 
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Le secteur des productions fourrag~es est appelé a connaitre durant la décennie 1990 
un saut en avant important qui devrait se traduire par : 
- une extension des suñaces cultivées en irrigué et en bour et une diversification des 
e~es; 

- une amélioration du rendement a l 'hectare des cultures fourrageres ; 
- une meilleure intégration des fourrages dans le calendrier alimentaire du cheptel. 

De tels changements supposent la levée des contraintes qui a l 'heure actuelle pesent sur 
ce secteur et qui peuvent ~tre chwé.es en 3 grands types : 
- contraintes spécifiqu~s A la production fourragere ; 
- contraintes liées aux problemes que connait le secteur de l 'élevage ; 
- contraintes liées a la vulgarisation. 

l. CONTRAINTES SPÉCIFIQUF.S Á. LA PRODUCTION FOURRAGERE 

Parmi les raisons techniques qui freinent actuellement le développement des cultures 
f ow:rageres, ttois reviennent presque toujours en ~ : 
- la disponibilité, la qualité et le prix des semences ; 
- la disponibilité en eau dans les périmetres irrigués ; 
- la maitrise du ~itisme. 

1.1. Semences rourrageres 

Toutes les études régionales sont unanimes pour considérer la question des semences 
comme étant le probleme numéro un des cultures fourrageres. Cette question fait 
d'ailleurs a elle seu1e l'objet d'un rappon détaillé qui aborde les points suivants: 
- définition des objectifs du plan semencier : besoins par es¡>OCe, évolution de la 

demande du marché, production nationale, besoins en importation ; 
- définition des moyens et des mesures nécessaires pour la mise en muvre du plan 

semenciu: productiondesemencesdebase, organisation etcontratsde multiplication, 
commercialisation, politique des prix et programme d'incitation ; 

- programmation et financement de ces actions. 

O Ac:lell F.ditiona, 1991 
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Lesauteursdecerapport(CHAIBietRONDIA.1989) sontpartisdeshypothesessuivantes 
d'accroissement des surfaces fourragb'es d'ici t•an 2000: 
- implantation de 80 000 ha en irrigué ; 
- implantation de 100 000 ha en bour ; 
- amélioration de 1so ooo ha de jacheres. 

Partant de la ventilation de ces surfaces par es¡>OCe fourrag~re (tableau 73), les m~mes 
auteurs ont estimé les besoins en semences certifiées et en ont déduit les quantité.s de 
semences a importer (tableau 74). 

Tableau 73. Hypotheses d'accrols.<iement dessurtaces fourrageres entre 1987-SSetl'an 2000 
retenues par le plan "Semences fourrageres" 

Culture 

Lu7.eme 
Bersim 
Mais fourrage 
Sudangrass 
VeS!.:e avoine 
V eSl.:e orge 
Pois orge 
Avoine 
Orge fourragere 
Triticale 
Betterave fourragere 
Medicago + tr~fle souterrain 
A u tres 

Total 

(Soun;e : Plan Semc:nce1 Fourrag~res. 1989) 

Superficie supplémentaire (ha) 

40000 
28000 
10000 
3400 

49000 
7400 

33000 
50000 
39000 
50000 
43000 
5000 

15000 

334000 

Les auteurs précédents concluent que, malgré une production nationale croissante, le 
Maroc continuera a importer. d'ici l'an 2000, 40% de ses besoins en semences de 
luzeme. De meme. il aura a importer la tolalité de ses besoins en sudangrass, betterave 
fourragb'e et raygrass. En revanche. le pays aura pratiquement atteint l'autosuffisance 
pour l 'avoine et les importations dans cecas ne devraient plus ~tre que conjoncturelles. 
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Tableau 74. Prévlslons du plan "Semences fourrageres" pour l'an 2000 

Es peces 

Luzeme 
Bersim 
Mai's fourrage 
Sudangrass 
Vesce 
Pois fourrager 
Avoine 
Orge fourragere 
Betterave fourragere 
Medicago et trefle 

se• 

50 
25 
15 

100 
40 
60 
45 
4 

100 
100 

• Sernences cenifiées: % des semences totales 
.. Besoins en semences cenifiées 
••• Sernences cenifiées a importer 

Besoins en se•• 
(llP qx) 

4,7 
5,6 
3,8 
1,3 

14,4 
7,2 

79,7 
4,6 
0,8 
2,4 

se••• 
(llP qx) 

2,0 
0,2 

1,3 

0,8 
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La confrontation de ces conclusions avec nos prévisions {tableaux 61et72) faitressortir 
les points suivants : 
- pour la luzeme, le bersirn, les mélanges du type vesce-avoine, l'orge et la betterave 

fourragere, les prévisions du plan semences sont amplement suffisantes ; 
-pour le sudangrass, les surfaces que nous projetons pour l 'an 2000 sont tres supérieures 
~ celles du plan semences (14 600 ha au lieu de 5 000 ha). Les quantités de semences 
~ importer atteindront 3 650 qx en l'an 2000; 

- pour le raygrass italien, les besoins s'éleveront ~ 3 000 qx entierement irnportés; 
-pour le mai's fourrage, nos prévisions sont de 13 000 ha en irrigué et de 8 000 ha en bour 

alors que le plan semences table sur 10 000 ha en touL A ce sujet, il serait préférable 
de développer des variétés différentes pour les 2 situations. En irrigué, les variétés ~ 
rechercher doivent en particulier présenter un cycle de développement le plus court 
possible pour pouvoir s' insérer dans les plans de rotation. En bour, ce sont plutót les 
caracteres de résistance au froid (semis en Février) puis ~la séchresse (Mai-Juin) qui 
devraient étre privélegiés. Une fois ces variétés identifiées, leur multiplication ne 
devrait pas posee de difficultés. 

- pour les luzemes annuelles et les trefles souterrains, les implantations nouvelles sont 
de8 200haalorsqueleplansemencesn'aretenuque5 OOOha.Lebesoinsupplémentaire 
en semences s' éleve ~ 640 qx. , 

- pour le trefle persan, il existe deux variétés anciennes (6 205 Maroc B et 6 209 Maroc 
D) sélectionnées par l'INRA il y a plus de 20 ans. La seconde de ces variétés, testée 
dans les conditions du Gharb, s'est révélée tres intéressante. Elle pourrait etre 
facilement multipliée (un hectare de trefle persan peut produire 8 qx de semences 
pouvant suffir ~ 40 ha de cultures) et servir de point de départ ~la diffusion de cette 
espece. 

C Aclcl Ediliona, 1991 
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Pour les es(JOCes dont la semence sera entierement importée (raygrass, sudangrass, 
beuerave fourragere .•. ), il est import.ant de noter que la demiere réglementation adoptée 
par le MARA en matiere de subvention pour l'acquisition de semences fourrageres 
prévoit un taux de subvention de 50%. Pour les autres esperes (tui.eme, bersim, vesce, 
avoine, ••• )le taux de subvention n'est que de 30%. Cela devrait done encourager la 
diffusion des es(JOCes fourrageres nouvelles. 

1.2. Eau d'irrigation 

Dans les périmetres irrigués, la priorité en matiere d'irrigation est accordée aux 
plantations fruitieres et aux cultures industrielles. Les fourrages sont souvent panni les 
dernieres cultures a ~tre servis ce qui se traduit par un retarda l'installation (cas du 
bersim) et par un manque de production (cas de la luzerne et du Sudangrass). 

Le Maroc, de par son climat méditerranéen a hiver doux, a la chance de pouvoir 
développer des systemes fourragers basés sur des cultures d'hiver moins exigeantes en 
eau par rapport aux cultures d'été. De tels systemes ont done plus de chances de se 
développer dans le futur mais le probleme d'affouragement du troupeau en été-début 
automne n • est pas résolu. La solution passe par les cultures fourrageres d' été. Toutefois, 
ilfaudraitretenircellesquisontlesmoinsexigeanteseneau.Cecritereajusqu'aprésent 
été oublié alors qu'il devrait étre panni les plus déterminants dans le choix des systemes 
fourragers. 

En attendant, il faudrait bien réviser l'ordre d'attribution de l'eau dans les périmetres 
irrigués pour éviter que les fourrages et le cheptel ne soient toujours les plus pénalisés. 

1.3. Parasitisme 

La maitrise du parasitisme constitue une autre limite a l'intensification fourragere. 
D'une part. les agriculteurs sensibilisés, qui traitent leurs parcelles, sont une minorité. 
D • autre part, ils ne sont pas suffisament encadrés pour effectuer a temps les traitements 
nécessaires. De plus l'information sur le genre de produit phytosanitaire a utiliser en 
fonction du parasite n'est pas toujours disponible. 

Dans la recherche d'une solution a cette situation, deux points paraissent importants a 
souligner: 
- il faudrait qu'a l'échelle régionale existe une équipe d'entomologistes qualifiés, 

connaissant bien les cycles des différents parasites et capables d'alerter a temps les 
agriculteurs (sur les ondes de la radio régionale par exemple) a.u su jet des attaques de 
parasites a venir et du mode de prévention recommandé ; 

- il faudrait veiller a la généralisation des traitements car il ne sert pas a grand chose de 
traiter ses parcelles si celles du voisin, également infestées, ne sont pas traitées en 
m~metemps. 

e-'- Editiom. 1991 
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Par ailleurs, daos la re.cherche de variétés nouvelles a produire au Mame ou l imponer, 
il~tulilequ'enplusdesb'aitsrelatifsalaproductivitéetalarésistancealaséc~. 
l'accent soit mis encore plus sur la résistance aux principaux prédatems qui menacent 
les ~ fowrag«es (negril, prodenia, sesamie, maladíes cryptogamiques,. .. ). La 
vulgarisation de techniques d'exploitation permeuant de réduire les risques lié& au 
parasitisme sera elle aussi d'une grande utilité (choix des b'aitements préventifs, date de 
semis, sys&OOle de ro&ation, ... ). 

2. CONTRAINTES GÉNÉRALES LIÉES AU SECTEUR DE L'ÉLEVAGE 

La production fourragere n 'estjamais une fin en soi. Son essor suppose l' existence d 'un 
secteurd' élevage dynamique et compétitif. Lesexploitations qui produisent du fourrage 
destiné uniquement a~ commercialisé sont tres rares. 

Par ailleurs, 80% des surfaces fourrageres actuellescomme on l' a vu serventa alimenter 
le cheptel bovin. Cette tendance devrait se maintenir dans le futur puisque les petits 
ruminants resteront tributaires des ºUF gratuites". Les animaux de b'ait dépendent eux 
aussi des cultures fourrageres mais leur place dans l'agriculture marocaine ira en se 
rétrécissant a cause des progres de la mécanisation. 

Apres avoir été durement frappé par la sécheresse, le secteur des productions bovines 
connait un dévéloppement important depuis 1987, date a laquelle les effectifs sont 
revenus a leur niveau d'avant 1980. Plusiems actions sectorielles déja en cours ou 
nouvelles destinéesaencourager l 'essor de ce secteur sontprogrammées par le MARA : 
renforcementde l'insémination artificielle et de l'encadrement sanitaire, extension du 
réseau de collecte et de transformation du lait, actions sur les prix, limitation des 
importations des dérlvés laitiers ... Mais le gros point noir demeure sans aucun doute au 
niveau de la commercialisation des prod.uits. 

2.1. Cas du lait 

La saturation du marché du lait en période de haute lactation constitue un probleme tres 
sérieux pour l' éleveur et pour l 'usine de transfoímation. La solution a ce probleme n. est 
pu simple étant domlées les particularités climatiques du Maroc (altemance de saisons 
seche et humide) et la structure du troupeau bovin dominé par la race locale. 

Des solutions technologiques du type déshydratation du lait, diversification des dérivés 
(fromages ... )fabricationdelaitdelongueduréedeconservation(laitUHT,laitstérilisé) 
existen t. Elles sont d 'ailleurs appliquées par plusieurs laiteries. Mais ces solutions sont 
toutes coúteuses. Certaines d'entre elles conduisent, en outre, a des produits que le 
consommateur moyen marocain n'a ni l'habitude ni le pouvoir d'achat suffisant pour 
s'en procurer. 



110 Productions fourrageres et systemes animaux 

D'autres solutions a cazactere plus technique sont également proposées: amélioration 
de la conduite alimentaire du troupeau, controle des périodes de v~lage, utilisation des 
lactoremplaceurs pour les jeunes en hiver, ..• 

Parmi ces mesures, l' intensification fourragere constitue sans aucun doute un moyen de 
choix. En mettant l'accent sur les cultures fourrageres d'été et eri encourageant la 
conservationdesfourmgespourcomblerlespériodesdesoudure,lessystemesfourragers 
futurs devraient contribuer a atténuer les fluctuations saisonnieres de production entre 
haute et basse lactation. 

D'un autre OOté, l'accent mis sur les périmetres irrigués pour développer les cultures 
fourrageres devrait lui aussi aider. Il est., en effet., bien plus aisé de développer des 
systemes d'élevage bovins laitiers faisant appel a peu d'aliments concentrés en zone 
irriguée qu'en bour. 

Une autre voie d'action conceme le différentiel de prix a la production entre basse et 
haute lactation. Instauré en 1976, ce différentiel atteint actuellement 25%. Son 
augmentation encouragerait plus encore les éleveurs a utiliser en basse lactation le foin 
et l'ensilage dont le prix de revienta l'UF est nécessairement supérieur a celui du 
fourrage vert. 

2.2. Cas de la viande 

Le probleme des excédents de viande rouge sur le marché marocain se pose avec acuité 
depuis 1987. L'effondrement des cours du bovin maigre et du prix de carcasse n'a. 
jusqu'en 1990, pas trouvé de solution. 

La vraie question est celle du pouvoir d'achat de la population marocaine qui ne 
consomme, en moyenne, que 10 kg de viande rouge par habitant et paran. 

Ce probleme ne se pose pas uniquement pour la viande. Il faut l' envisager également 
pour le lait. Le consommateur le paie déjh a 4,40 DH le litre. Vamélioration prévue de 
la productivité del' animal permettra de réduire les coílts de production et par lh d' éviter 
un accroissement trop rapide du prix a la consommation. Malgré cela. il parait difficile 
de relever d'ici l'an 2000 de 10 litres environ le niveau de consommation mayen par 
habitant et par an si on n 'améliore pas en parallele le pouvoir d' achat de la population. 
Le devenir du secteur del' élevage et par la celui des productions fourrageres dépendent 
étroitement de la solution qui sera apportée a cette question. 

3. CONTRAINTES UÉES Á. LA VULGARISA TION 

Durant les 20 dernieres années, la recherche au sein des établissements de formation 
{Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan JI, Ecole Nationale d'Agriculture de 
Meknes) et a l'INRA a permis l'accumulation d'une masse importante de domtées 
nouvelles relatives a Ja production, l' exploitation et l'utilisation des fourrages. Or on 
CActc1Edit.i.om,1991 
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constate que les résultats de ces recherches n'arrivent pas suffisament A l'utilisateur. 
Certes, des initiatives individuelles ~ et IA pennettent de diffuser une partie de ces 
acquis. Mais ces actions manquentsouventdecontinuitédans le tempset l'espace. n n 'y 
a pas de circuit organisé de transf ert de Ja technologie. 

D'un autre cOté, il y a une multitude de questions techniques qui demeurent posées et 
qui mériteraient une investigation. Saos vouloir etre exhaustif, citons quelques uns des 
axes de recherche les plus importants : 
-Mise au pointd 'itinéraires techniques appropriés pour diff érentes esperes fourrageres. 
Ce point est particulierement important pour les fourrages d'été que l'on cherche A 
promouvoir. 

- Connaissance de la valeur alimentaire des fourrages, préparation de tables de valeur 
nulritive, utilisation des fourrages par les bovins laitiers. 

- Maitri.se des techniques de fanage et d'ensilage. 
- Intégration des fourrages daos des systemes alimentaires adaptés aux diff érents types 
d • exploitations agricoles et d 'élevages. 

-Analyse économique de Ja production fourragere et de sa transformation par l'animal. 

ll y a aussi un besoin important de fonnation et de recyclage daos le domaine des 
productions fourrageres. Pour ce qui est des agriculteurs, on peut dire que tout reste A 
faire ou presque. On est souvent étonné sur le terrain de se rendre compte que certaines 
notions tres élémentaires comme celle de la date limite d 'exploitation d' une luzerniere 
en fin d'automne ou celle du stade de coupe optimal selon les saisons soient méconnues 
des agriculleurs. 

En ce qui conceme les technicienslldifférents niveaux, il y aégalementun besoin urgent 
de fonnation et de recyclage qui devrait revetir plusieurs formes : 
- organisation de sessions de formation technique et pratique ; 
- préparation de brochures d' inf ormation régulierement mises A jour ; 
- prépration de supports audiovisuels ; 
- organisation de stages. 

L'ensembledecesquestionsfaitd'ailleursl'objetd'unrapportdesynthese(AMEZIANE 
&. BENY ASSINE, 1989) qui aborde en détail les besoins spécifiques de chacun de ces 
volets et les moyens fmanciers nécessaires. 

Une coordination des actions de formation-recherche et développement en matiere de 
production fourragere s'avere done plus que jamais nécessaire. Elle passe par une 
réforme des structures en charge de ces trois volets au sein du MARA. En auendant. une 
solution transitoire, qui a déjll fait ses preuves pour d 'autres secteurs, nous parail &re 
celle des contrats programmes passés entre les services centraux et régionaux de mise 
en valeur, en tant que bailleurs de fonds, et les structures de formation et de recherchc 
C>Ac:t.CI F.ditiou, 1991 
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en tant que prestataires de services. Une telle politique contractuelle donnerait aux 
prem~res Slruetures la garantie que leurs objectifs en matiere de recherche et de 
fonnatioo au service du développement sont pris en compte et menés l bien par des 
équipes spécíalisées et compétentes. Elle penneurait aux se.condes de consolider leur 
, unités de recherche, d'améliorer la qualité de leurs prestations et d'!ire mieux au 
1 courant des prob~mes de développemenL 



113 

RÉSUMÉ 

Le présent document est une synthese de 1 O études régionales effectuées en 1988 daos 
sept zones ORMV A et trois zones OPA en vue de dégager le role actuel et futur des 
cultures fourrageres dans la production animale et d'analyser, A l'échelle régionale et 
nationale, les conditions de mise en reuvre du plan national fourrager. 

Systemes actuels d'élevage et productions fourrageres 

l. 11 est actuellement plus facile de décrire les systemes d' élevage en irrigué qu 'en bour. 
Par ailleurs, on dispose globalement de plus d'informations concernant le bovin par 
rapport au petit ruminant. 

l. La mise en reuvre du Plan Laitier depuis 1975 a profondément affecté les systemes 
d'élevages bovins. Ceux-ci peuvent étre différendés en fonction de 3 parametres: 
- la place respective des fourrages, des sous-produits des cultures et des aliments 

concentrés dans le calendrier alimentaire ; 
- la structure génétique du troupeau ; 
- la destinée des produits animaux. 

3. On peut distinguer A l'heure actuelle 3 systemes bovins : 
- le systeme bovin laitier avec irrigation ; 
- le systeme bovin rnixte ; 
- le systeme bovin allaitant. 

4. En systeme bovin laitier avec irrigation, une unité zootechnique (UZ) frisonne 
nécessite actuellement en moyenne 0,35 ha de surface fourragere qui couvrent 40% de 
ses besoins en UF. Une UZ croisée nécessite 0,28 ha. On remarque une utilisation tres 
rnassive des aliments concentrés sous forme de sous-produits agro-industriels et de 
céréa1es (2 T/UZ frisonne. an). Cela découle A la fois d'me insuffisance de production 
fourragere de qualité, de la présence de nombreuses périodes de soudure daos les 
calendriers fourragers el> de l' utilisation fréquente de rations déséquilibrées. La 
productivité moyenne des animaux dans ces conditions est faible : 
-3 300 litres de lait et 240 kg de poids vif pour une UZ frisoMe ; 
-2 100 litres de lait et 200 kg de poids vif pour me UZ croisée. 
Le Jait produit est essentiellement commercialisé via les centres de collecte. 

OAdaBdilÍCllla, 1991 
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5. Le sy~me bovin mixte se caractérise par une offre fourragere encore plus réduite : 
0,23 a 0,35 hade surfac.efourragere/UZ frisonnecontre0.28.0.3 ha pourune UZcroisée. 
Les aliments concenbés, de loin les plus importants, foumissent entre 30 et 50% des 
besoins en UF des animaux. La SIJ'UCture génétique du troupeau est tres variable selon 
les régions mais la productivité est encore plus faible que dans le systeme précédent : 
-2 400 litres de lait et 190 kg de poids vif pour une UZ frisonne ; 
-1 500 litres de lait et 1 '50 kg de poids vif pour une UZ croisée. 

La forte saisonnalité de la production constitue un frein sérieux a la commercialisation 
du laiL 

6. Le systMie bovin allaitant exploite la race locale pour produire des jeunes bovins 
maigres et engraissés. La place des fourrages. dans ce cas, est tres mcxleste : moins de 
0,15 ha de surface f0wtagere par UZ. L ·usage tres réduit des aliments concentrés est 
compensé par une utilisation a grande échelle de résidus de la céréaliculture. La 
productivité moyenne est tres faible : 500 litres de lait et 11 O kg de poids vif pour une 
UZ locale. 

7. Panni les surfaces fourrag~res emblavées en 1987, 80% étaient réservées aux bovins 
et 20% seulement aux ovins et équidés.Ce résultat. qui s'applique au bour comme a 
1' irrigué, démontrequel • essor des cultures f ourrageres dépend étroitementdes possíbilités 
de développement de 1' élevage bovin. 

8. L 'application des normes de productivité par lf.l aux effectifs bovins de 1987 conduit 
a une estimation de la production de lait totale du pays supérieure de 44% aux 
statistíques officielles. On note. par contre, une bonne concordance pour les données 
relati ves a la viande. n devient tr~ urgent de renforcer et de généraliser le controle laitier 
afio de disposer de donnks fiables concemant en particulier les perfonnances des 
femelles croisées. Les zones ORMV A fournissent respectivement 43 et 35% de la 
prcxluctíon de lait et de viande ce qui démontre la place de plus en plus importante 
qu' elles occupent dans la production nationale. 

9. Les systemes d'élevage ovins ont connu moins de changements par rapport aux 
bovins et peuventetre classés en fonction du mode de,conduitealimentaire des animaux 
en trois types : pastoral, agro-pastoral et oasien. Si dans le premier cas la contribution 
des fourrages a la couverture des besoins annuels des animaux est quasiment nulle, elle 
varíe entre 3 et 18% dans le second cas. Dans la vallée du Ziz, la contribution des 
fourrages est évaluée a 27% des besoins totaux en UF. Les prcxluctivités moyennes 
varient respectivement entre 10 et 15 kg. 13 et 26 kg et 30 et 35 kg de poids vif/UZ • an. 

CActa1Edítiona, 1991 
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Effectifs et r~urces alimentaires 

10. Apres avoir subi WlC baisse sensible suite a la sécheresse de 1981, les effectifs 
animaux et les productions ont relrouvé leur niveau d • avant la sécheresse. Néanmoins, 
la commercialisation du lait et des viandes rouges se heurte a des difficultés croissantes 
liées au manque de débouchés. 

11. Les bilaos fourragers établis dans différentes régions confmnent la faible place des 
fourrages et le role prépondérant des chauf\les et des pailles. ressources-clés des 
systemes alimentaires. 

12. Le niveau exceptionnel de récolte d' orge enregistré en 87-88, la chute concomitante 
de son cours sur le marché local, la libéralisation du prix du son de blé et despulpes de 
betterave et la production croissante de tourteaux en partie subventionnés par l'État 
constituent les évenements marquants de la période 1987-89. Le fait que le prix de l'UF 
aliments concentrés soit enfin devenu équivalent a celui de 1 'UF fourrages cultivés 
devrait favoriser le changement progressif des élevages du type hors sol vers des 
élevages plus dépendants des productions fourrageres. 

Situation en l'an 2000 

13. Les objectifs de production nationale de lait et de viande a l 'horiz.on 2000 ont fait 
l'objet de plusieurs révisions depuis l'élaboration des premiers plans lait et viande. 
L'exttapolation des objectifs du plan d'orientation 88-92 a toute la période allant 
jusqu'a l'an 2000 aboutit a une estimation de la production supplémentaire de 650 
millions de litres de lait et 146 000 tonnes de viande. Il faudra, en conséquence, disposer 
de 1,82 milliards d'UF supplémentaires dont 0,73 seront fournis par les cultures 
fourrageres. 

14.Lare.cherched'unemeilleureproductivitédessystemesanimauxdoitpasser par une 
intensification de la production fourragere. Celle-ci profitera préférentiellement aux 
systemes bovins laitiers considérés comme économiquement plus efficients que les 
bovins allaitants et les petits ruminants. 

15. D'ici l'an 2000, le développement de l'élevage touchera d'abord les régions 
irriguées prodµctrices de laiL Ce développement nécessite une meilleure définition des 
objectifs d'amélioration génétique, en particulier, en ce qui conceme la fraction saM 

cesse croissante de femelles croisées. Un accroissement de 25% en moyenne de la 
productivité des bovins est attendu. 

OACl.Ol l!di.licna, 1991 
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16. L'amélioration des conditions alimentaires du cheptel en irrigué impose une 
extension des surfaces fourraFres. Le mars fourrage et le sudangrass occuperont une 
place de choix dans les nouveaux calendriers fourragers, mais les problemes de manque 
d'eau en été risquent de freiner leur extension. Le raygrass italien et la betterave 
fourrageresontégalementprévus.L'objectifullimeseraitd'aueindre0,50hadeswface 
fowragere irriguée/UZ frisonne au lieu de 0,35 actuellement 

17. L'évolution du syst.eme bovin mixte ira elle aussi dans le sens d'un accroissement 
delaproportioodesfemellescroiséesetfrisonnes.Danslebourfavorable,l'accroissement 
des surfaces fourrageres conceme surtout les mélanges du type vesce-avoine dont une 
partie de la production sera ensilée. La betterave fourragere et le trefle persan figurent 
entétedesespecesnouvellesadévelopper.Lacontributiondesfourragesalacouverture 
des besoins en UF de l'UZ croisée variera entre 20 et 40%. 

18. Le systeme bovin allaitant basé sur la race locale continuera a régresser en régions 
irriguées. En régions bour, on manque d'objectifs précis pour ce type d'élevage qui 
restera le plus impo • ..anten eff ectifs mais qui devrait connaitre tres peu de changements 
dans ses perfonnances et sa conduite alimentaire. 

19. Les schémas futurs de développement de l'ovin en sy~e agro-pastoral restent 
encore a affiner. La contribution des fourrages semble devoir rester limitée, I 'ovin étant 
surtout un co~mateur "d'UF gratuites". 

20. Le développement de l'élevage ovin oasien sera axé d'une part sur la production de 
géniteurs D'man et d'autre part sur la production de viande. La contribution des 
fourrages au hilan alimentaire de ruz ovine D'man sera proche de 50%. 

21.0npeutretenirunobjectifmoyendeprogressiondelasolefourragered'icil'an2000 
de 30% en wne bour et de 70% en wne irriguée. 11 va done falloir implanter d'ici ta 
140 000 ha supplémentaires (80 000 en irrigué et 60 000 en bour) qui apport.eront 550 
millions d'UF. L'amélioration du rendement de la sole fourragere déja existante 
foumira 120 millions d 'UF et l 'amélioration de la jachere produira les 60 millions d'UF 
qui manquent pour atteindre l'objectif des 730 millions d'UF précédemment fixé. 

Programme d'exteosion des surfaces rourrageres 

22. Ledéveloppementdes cultures fourrageresd'ici l'an 2000dépendmélroitementdes 
conditions offertes a l'élevage bovin et plus particulierement au bovin laitier. 

e Aetm Edilions, 1991 
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23;En bour, le programme d'implantation des 60 000 ha de cultures fourrageres se 
décompose comme suit : 
- Fes-~eknes-Taounate 
- Casablanca-Benslimane 
-Seuat 
-Safi 
- Auttes régions 

20000ha 
lOOOOha 
6600ha 

14000ha 
9400ha 

La moitié de ceue swface ira a la vesce-avoine et aux mélanges équivalents avec, 
comme objectif particulier, le développementde la conservation par ensilage. Viennent 
ensuite, par ordre d' importance, l 'orge fourragere et le bersim, les M edicago et enfin le 
mai'.s fourrage. 

24. En irrigué, le programme de développement des cultures fourrageres doit tenir 
compte, entre autres, des possibilités nouvelles de mise en eau des terres, des p0ssibilités 
de réaménagementdes plans d'assolement et del' existence deconditions favorablesau 
développement de l'élevage bovin. 

25. Prenant en considération tous ces éléments, le plan directeur fourrager préparé pour 
les régions irriguées prévoit l'implantation de 65 750 ha en zone ORMV A et de 14 250 
ha en zone OPA (PMH). Parmi les ORMV A, ceux du Haouz, du Tadla, des Doukkala 
etdu Gharb seront les premiersconcemés par ledéveloppementdescultures fourrageres. 

26. Panni les swfaces fourrageres nouvelles a implanter en irrigué,60% se placeronten 
dérobé. La ventilation par espece fourragere est la suivante: 
- mais fourrage et sudangrass 26 000 ha 
- bersim 25 000 ha 
- haeme 13 000 ha 
- raygrass italien 9 000 ha 
- beuerave fourragere 3 000 ha 
- auttes 4 000 ha 

Conditions de m~ en muvre du plan de développement des cultures rourrag~res 

27. Parmi les contraintes techniques qui freinent le développement des cultures 
fourrageres, il y a celles relatives a la disponibilité, la qualité et le prix de semences . Le 
plan semences fourrageres élaboré en 1989 prévoit que l'autosuffisance pour les 
semences sélectionnées d'avoine sera aueinte avant l'an 2000. En revanche, il faudra 
continuer a importer 40% des semences de luzeme et 100% des semences de raygrass, 
betterave fourragere et sudangrass. 

o Mull Edilima, 1991 
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28. La réussite du plan directeur fourrager ~ par la résolution des problemes 
d'excé.dents apparents en lait et viande que connait le pays. Plusieurs solutions 
techniques sont déj8 mises en ~uvre. Mais il y a également la question du niveau du 
pouvoir d'achat de la population qui demeure posée. 

29. La recherche au sein des établissements de fonnation et l l'INRA a permis 
l'accumulation d'une masse importante de données scientifiques et techniques sur les 
productions fourrageres. D'un autre cOté, on remarque sur le terrain un besoin crucial 
en fonnation, recyc1ageet vulgarisation. Une meilleure coordination entre les structures 
responsables de ces différents volets s'avere plus que jamais nécessaire. 
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