
HAL Id: hal-02747198
https://hal.inrae.fr/hal-02747198

Submitted on 3 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Les relations agriculture élevage en Afrique
subsaharienne : quelques enseignements pour

l’agriculture européenne
Patrick Dugué, Nadine Andrieu, Mélanie Blanchard, Eduardo Chia, Michel

Havard, Pierre-Yves Le Gal, Eric A. Penot, Paulo Salgado, Eric Vall

To cite this version:
Patrick Dugué, Nadine Andrieu, Mélanie Blanchard, Eduardo Chia, Michel Havard, et al.. Les re-
lations agriculture élevage en Afrique subsaharienne : quelques enseignements pour l’agriculture eu-
ropéenne. Séminaire national d’échanges entre acteurs du développement et de la recherche : Les sys-
tèmes de polyculture-élevage dans les territoires, Institut National de Recherche Agronomique (INRA).
UAR Département Sciences pour l’Action et le Développement (1218).; Association de Coordination
Technique Agricole (ACTA). FRA., Jun 2013, Toulouse, France. 72 p. �hal-02747198�

https://hal.inrae.fr/hal-02747198
https://hal.archives-ouvertes.fr


 

 



         

Ate
chan
 

 

Aute

Affili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

La q
déb
des 
sah
dév
de c
agro
ens
 
En 
élev
« po
fou
(lait
(rés
con
euro
l’ab

Ava
des 
l’éle
l’ali
ame
l’ag

‐ D
d
p
l
b
a

‐ L
b
p
p
a

‐ E
p
p
b
m

       Les systèm

elier A : La
ngeant ? Ca

eurs: Dugué 

iations: 1CIRA

Les relatio

question de 
bat sur  la mu
pollutions, l
arienne en p
veloppement
cette différe
onomes et g
eignements 

Afrique  sub
vage reposan
olyculture él
rnissent la fu
t, viande) et 
sidus de cult
servation/st
opéenne  de
bandon de la 

ant cette pér
régions diff
evage  des  ru
mentation c
ener  un  gra
riculture et l

Dans  les ann
développeur
périmètres  i
l’élevage bov
bovin s’est in
animaux (san
Les sécheres
bovins à mig
peu pratiqué
partie de leu
arides (moin
Enfin, la croi
part, et à  la 
poussé une p
biomasse, et
minéraux. 

mes de polycu

 polycultur

aractérisatio

P.1, Andrieu 

AD, UMR Innova

ons agricu

l’association
ultifonctionn
le bien‐être a
particulier,  la
t depuis  les 
ence de posi
géographes 
pour les agr

saharienne 
nt sur une m
evage » (PC
umure organ
des revenus

ture) et  l’alim
tockage).  Ce
e  la  premièr
jachère et le

riode  les pro
férentes :  les
uminants  alo
comme les cé
and  nombre
l’élevage : 

nées 1960 à
rs à  la  tracti
irrigués  dan
vin de trait a
nséré dans d
nté et alimen
sses au Sahe
grer vers des 
é du fait de l
ur troupeau 
s de 600 mm
issance dém
diminution 
partie des ex
t à produire 

ulture‐élevage

re‐élevage e

on et évalu

N.1, Blancha

ation, Montpell

lture élev
p

n de  l’élevag
alité de  l’ag
animal et l’é
a mise en sy
années 1960
tion entre  le
ont  traité ce
icultures eur

les  agronom
mise en syne
E). Les princ
nique et l’én
s à  la famille
mentation de
e  modèle  d
e moitié  du
e début de la

oductions vé
s pasteurs Pe
ors  que  les 
éréales ou le
e  de  produc

 1980,  la vu
on asine et 
ns  les  région
a accompagn
des exploitat
ntation 
el et dans  la 
régions plus
a pression p
ce qui les am
m/an) ont vu
ographique 
du  rôle de 
xploitations à
plus de fum

e dans les terr

est‐elle un 

ation des p

ard M.2, Chia 

lier. 2CIRAD, UM

vage en Af
our l’agric

patri

ge à  l’agricu
riculture et 
cologisation
ynergie de ce
0. Cette com
es deux cont
ette associat
ropéennes. 

mes  ont  pro
ergie de ces 
cipes de base
ergie de trac
e, et (iii)  les 
e qualité (cu
de  PCE  s’ins
u  XX°  siècle, 
a mécanisatio

gétales et an
eul ou Masaï
communaut
e manioc. Qu
cteurs  africa

ulgarisation à
équine) a  to
ns  à  pluviom
né celle des 
tions en mes

corne de  l’A
s pluvieuses 
arasitaire. C
mène à accro
durant cette
en zone rur
la  jachère co
à nourrir au 
ure organiqu

ritoires    ‐    A

atout pour

pratiques et

E.3,  Havard

MR Selmet, Mon

frique sub
culture eu

ick.dugue@cir

lture  se  rep
par rapport 
n des pratiqu
es deux sect
mmunication 
textes géogr
tion en Afriq

omu  dès  les 
deux types 
e fondant ce
ction nécess
systèmes de
ultures fourr
spire  très  c
voire  du  si
on.  

nimales étai
aï des zones 
tés  d’agricul
uatre  éléme
ains  à  assoc

à grande éc
ouché  la ma
métrie  comp
cultures de 

sure de remb

Afrique dans
dans les ann
es éleveurs 
oitre la prod
e période l’in
ale conduisa
omme moye
parc tout ou
ue  dans un 

ACTA/INRA To

r  la durabil

t stratégies 

M.1, Le Gal 

ntpellier. 3INRA

bsaharienn
uropéenne

rad.fr

pose en Fran
à de nouvel
es agricoles.
eurs de prod
vise dans u
raphiques. E
que  subsaha

années  196
de productio
ette  intégrat
aires aux cu
e culture app
agères, com
clairement  d
ècle  précéd

ent globalem
semi‐arides 
teurs  fourni
nts majeurs,
cier  de  faço

helle de  la c
ajorité des  r
prise  entre 
vente comm
bourser les c

s  les années 
nées 1950‐60
progressivem
uction de cé
ntérêt de mi
ant à une dim
en de  restau
u une partie 
contexte de

ulouse    ‐   4 e

ité des exp

des agricul

PY.1, Penot E

A UMR  Innovati

ne : quelq
e. 

nce et en Eu
les préoccup
. Dans les pa
duction est à
n premier te
nsuite, une 
rienne est p

60  un modè
on au sein d
ion étaient  l
ltures et (ii) 
portent au b
pléments) to
de  celui  de
ent,  basé  su

ment assurée
(< 600 mm/
ssaient  les  p
, présentés p
n  plus  ou  m

culture attel
égions de  cu
500  et  1200
me  le cotonn
crédits d’équ

1970 et 198
0  (800 – 100
ment sédent
éréales. Les a
ser sur l’élev
minution des
urer  la  fertili
de leur béta
faible utilisa

et 5 juin 2013

ploitations d

lteurs 

E.1, Salgado P

tion, Montpellie

ques ense

urope, dans 
pations com
ays du Sud et
à  l’agenda d
emps à expli
lecture de  la
proposée afi

èle  d’associa
de  l’exploitat
les suivants 
une partie d
bétail  les fou
oute  l’année
e  l’agricultu
ur  la  révolut

es par des c
/an) étaient 
produits  am
par ordre d’a
moins  pous

ée bovine  (p
ulture pluvia
0  mm/an.  )
nier et  le riz
uipement et 

80 poussent
00 mm/an) o
tarisent leurs
agriculteurs 
vage de petit
s surfaces p
ité des sols, 
ail via la créa
ation récurre

3       

dans un mo

P.2, Vall E.2 

er                   

ignement

la  continuité
me  la réduc
t en Afrique s
des politique
iciter  les rais
a façon dont
n d’en  tirer 

ation  agricul
tion qualifiée
: (i)  les anim
de l’alimenta
urrages gross
e (technique
re  française
tion  fourrag

communauté
spécialisés d

mylacés,  base
apparition,  v
sée  et  effic

préférée par
ale ainsi que
.  L’adoption
. Ainsi,  l’élev
 d’entreteni

t  les éleveur
où l’élevage é
s habitats et 
des zones se
ts ruminants
âturables, d
d'autre part
tion de stoc
ente des eng

 11

onde 

  

ts 

é du 
ction 
sub‐
s de 
sons 
t  les 
des 

ture 
e de 
maux 
ation 
siers 
s de 
e  et 
gère, 

és et 
dans 
e  de 
vont 
cace, 

r  les 
e  les 
n  de 
vage 
r les 

s de 
était 
une 
emi‐
s ? 
'une 
t,   a 
k de 
grais 



                Les systèmes de polyculture‐élevage dans les territoires    ‐    ACTA/INRA Toulouse    ‐   4 et 5 juin 2013           12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mots clés : agriculture et élevage, relation, synergie, conception de système de production, modèle, Afrique    subsaharienne 

‐ Plus récemment l’accroissement de la demande en produits animaux, en particulier en lait, des urbains (dont le 
taux est passé de 10% à 35% de la population en 50 ans) a amené des producteurs à développer les élevages 

‐ laitiers  ou  à  cycles  courts  (volaille,  porcin)  dans  des  exploitations  tournées  précédemment  vers  les  cultures 
vivrières et d’exportation, comme par exemple à Madagascar, au Sud du Mali et au Rwanda. 

Pour autant la gamme de systèmes de polyculture élevage (PCE) rencontrée en Afrique subsaharienne reste limitée, 
de même que les relations entre agriculture et élevage. Dans la majorité des cas l’orientation antérieure des unités 
de  production  demeure  :  (i)  l’activité  principale  des  éleveurs  (Peul  en  particulier)  reste  l’élevage  extensif  de 
ruminants avec un début timide d’intensification de la production laitière aux abords des villes, (ii) les agriculteurs 
les  plus  aisés  (grâce  aux  revenus  du  coton  et  du  riz)  ont  bien  développé  un  élevage  naisseur  bovin  dans  leur 
exploitation en plus de celui des bœufs de trait mais il reste conduit de façon extensive sans lien étroit avec leurs 
systèmes  de  culture.  Ils  reprennent  les  conduites  des  éleveurs  « extensifs »,  en  pratiquant  eux‐mêmes  la 
transhumance ou en leur confiant la gestion de leurs troupeaux. Cinquante ans après le début de la promotion de la 
PCE, un écart important est constaté entre le modèle proposé et les systèmes de PCE mis en place aujourd’hui par 
les  agroéleveurs.  L’analyse  de  cet  écart  est  riche  d’enseignements  à  caractère  général  pour  les  travaux  de 
conception de systèmes de production innovants et durables basés sur la PCE : 

‐ Les déterminants culturels sont  importants à prendre en considération. Les agriculteurs ne peuvent pas tous 
s’improviser « éleveur » dans la mesure où ce métier nécessite au‐delà des savoirs et savoir‐faire enseignables, 
un engagement dans  le temps  long (constitution d’un troupeau et amélioration progressive de  la génétique), 
une  charge  de  travail  journalière  importante  tout  au  long  de  l’année  (travail  d’astreinte)  et  une  relation 
particulière à l’animal (comportement et savoir‐faire pour les contenir, les garder, les soigner, les élever) ;  

‐ Les  marchés orientent au niveau local des combinaisons agriculture élevage dans la mesure où le producteur 
privilégie ses choix d’activités en fonction des critères de rentabilité économique ou de rémunération de son 
travail et non pas de gestion de  l’environnement. Or  les agronomes pour  justifier  l’intérêt de  la PCE ont trop 
souvent mis en avant l’objectif de maintien de la fertilité des terres grâce à la fumure organique et à la  gestion 
des effluents d’élevage. De  ce point de vue,  l’existence de  filières  lait ou viande dynamiques, attractives et 
organisées représentent un déterminant clé d’une meilleure intégration en région de cultures ;  

‐ L’intégration  agriculture  élevage  a  été  surtout  raisonnée  au niveau de  l’unité de production  et  rarement  à 
l’échelle  du  territoire.  Elle  devrait  aussi  intégrer  les  questions  de  coordination,  d’échanges  et  de 
complémentarité entre des exploitations gardant leurs spécificités (au Sud) ou un haut niveau de spécialisation 
(au Nord). Il s’agit alors d’un autre modèle d’association, entre différentes types de systèmes de production et 
non plus au sein de l’exploitation sensus stricto ; 

‐ Les  politiques  agricoles  africaines ?  en  faveur  de  la  PCE  depuis  deux  décennies  se  sont  focalisées  sur  la 
vulgarisation  des  techniques  sans  chercher  à mettre  en  place  des mesures  incitatives  comme  des  crédits 
d’investissement (comme ce fut le cas dans le passé) considérant que l’intégration agriculture élevage allait de 
soi car elle était une fois pour toute  jugée utile aux exploitations et à  la préservation de  l’environnement. La 
faiblesse  des  soutiens  à  l’instauration  de  filières  d’élevage  organisées  et  dynamiques  et  à  l’appui‐conseil  a 
freiné le processus d’association ; 

‐ L’explicitation des enjeux de  l’association agriculture élevage en termes d’économie d’azote, de  limitation de 
pollution, de réduction (éventuelle) d’émissions de GES, de protection de l’environnement et de la biodiversité 
ainsi que le partage des connaissances entre producteurs et agronomes, ont souvent été mis de côté pour se 
limiter  à  des  préconisations  normatives.  Les  agriculteurs  ont  besoin  de  scénarios  pour  faire  évoluer  leur 
exploitation avec une quantification minimale des besoins en travail et des effets attendus. 

 
Au Sud comme au Nord,  l’intégration de  l’agriculture et de  l’élevage peut rencontrer  l’adhésion des   agriculteurs 
s’ils y voient plus d’intérêts pour leur exploitation que de contraintes. Sa mise en œuvre nécessite de combiner les 
approches  techniques  et  thématiques  (les  flux  de  nutriments,  l’émission  de GES,  les  bilans  de  travail)  avec  des 
démarches de conception de systèmes de production et de gestion de territoire emboitées (voir également Le Gal 
et al. et, Ryschawy et al. dans ce même séminaire). 
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