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CONNAITRE LtrS EXPLOITATIONS
POUR DEFINIR LBS THEMES DE

RECHERCHE FOURRAGERE
Rapport sur une enquête dans le Tangérois

A, NOUTFIA*

RESI]ME

L'étude rapporte les résultats d'une enquête mentie auprès de 75

exploitations de la DPA de Tanger en vue d'établir un programme de recherohe

régional sur les fburrages.

L'étude identif ie trois types d'exploitations cl 'élevage: l 'élevage de
bovins lait iers, l 'élevage de bovins mixtes associés aux ovins et l 'élevage de
bovins extensifs.

L'analyse de la conduite des trois principales cultures fourragères
l'avoine, le bersim et le sorgho fourrager a pern.ris de proposer 4 axes de
recherche visant à surmonter les contraintes techniques rencontrées. Ces axes
s'articulent autour de:

- I 'amélioration de I 'avoine;
- la diversification de la production du vert;
- la mise en place d'un système de diagnostic et de suivi des systèlnes fourra-

gers et enfin
- l 'exploitation de lajachère et des sites marglnaux.

I\{OTS CLES: Enquête, cultures fburragères, DPA de Tanger, typologie des
exploitations, thèmes cle recherche.

SIJMMARY

To set up a regional research program on f<lrage production, a
survey of 75 farms was undertaken in the Tangiers region in I 991 .

Three types of animal husbandry farms were iclentified: a) dairy, b)
mixed cattle associated with sheep, and c) pastoral cattle. From analysis of
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agricultural practices of the three main cultivated forage species (oat, berseem
and sorghurn), four research areas were identified:

oat improvement;
diversification of forage production especially summer forages;
definition of diagnosis and following-up system of the forage types;
valorization of fallow field and marsinal sites.

KEY WORDS: Farm survey and typology, forage crops, reseârch projects,

Tangiers region.

INTRODUCTION

La région de I'extrême Nord-Ouest du Maroc présente un grand
potentiel pour le développement des cultures fourragères et de l'élevage grâce à

la pluviométrie importante et à la douceur des températures. De plus, les

cultures fourragères se trouvent favorisées par rapport aux grandes cultures à
graines par I'hydromorphie et la fréquence élevée du chergui.

En vue de régionaliser la recherche fburragère, une Antenne du Pro-
gramme Fourrages de I'INRA a été créée au sein du Centre Régional de la

Recherche Agronomique de Tanger en Février 1991. Sa première intervention

a porté sur le diagnostic de la situation des productions fourragères dans la

zone de la DPA de Tanger. Le but principal de cette étude à été de fournir des

données de base pour la mise au point d'un programme régional de recherche

fourragère.

Le présent article est une version succincte de notre étude qui a été

diffusee en nombre restreint sous forme de manuscrit ronéotypé (Noutfia

r993).

MATERIEL ET METHODES

L'approche utilisée pour réaliser l'étude fut I'enquête expérimentale

au niveau de la ferme et exécutée de Mai à Juillet 1991. Le choix des exploita-

tions a été fait sur la base de deux critères:

- I'exploitation doit avoir une superficie totale d'au_moins 5 hectares et

' doit avoir obligatoirement une sole fourragère'



89 AL AWAMIA - N' 84 - Mars 1994

Sur cette base, un échantillon de 75 exploitations a été choisi dans

deux sous-zones homogènes: la zone des plaines et la zone des plateaux et

collines. L'échantillon a été réparti en 3 classes selon la taille de I'exploitation,
soit de 5 à 10, l0 à 20 ha et plus de 20 hectares et ce proportionnellement à

I'importance respective de chaque classe dans la zone d'étude (Anonyme,

1983). La répartition détaillée des exploitations enquêtées est donnée par le
tableau l.

Tableau 1: Répartition de lréchantillon enquêté.

Zones Comune Doua rs A g r i c u l t e u r Répar t i t ion  par  SAU

5 - 1 0  1 0 - 2 0  + 2 0  h a

P Ia teau A z i  t a h
Tn i  ne
E t  H a d

2
2
2

45 zz. 't5 8

P t a i n e s Gzenaya
Aouamâ

2
2

30 , t ç 1 0

To ta  I 1 0 75 37 25 1 3

L'enquête, réalisée en un seul passage au niveau de l'exploitation, a
porté sur des informations générales mais focalisees sur I'importance, la
conduite des fourrages et sur la structure du cheptel.

RESULTATS

Occupation du sol et importance du cheptel

Par rapport à certaines régions du Maroc (Benkhira 1984; Hassar
1988), la zone de la DPA de Tanger présente une proportion relativement
élevee de terres réservées aux cultures fourragères et à la jachère, comme le
montre le tableau 2. En terme d'UGB, les bovins dominent nettement (tableau
) t .
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Typologie des exploitations

L'étude de la typologie des exploitations, faite par la méthocle de
l'ACP (Analyse en Composantes Principales) basée sur des variables liées à la
production fourragère et à l'élevage, a dégagé trois principaux types d'élevage:

l'élevage de bovins laitiers intensifs.

l'élevage de bovins mixtes associés aux ovins.

l'élevase de bovins extensifs.

Le premier type (tableau 4) est caractérisé par une forte présence des
fourrages occupant près de 60Va de la SAU et par un troupeau bovin amélioré à
100%. Ce type d'élevage se développe aussi bien en zone de plateaux qu'en
plaine avec cependant une certaine dominance en plaine. La surface fourragère
est largement dominée par I'avoine comme le montre le tableau 4. On y
distingue deux sous-groupes:

- le sous-groupe des exploitations de moins de 10 Ha avec en moyenne 7
vaches par exploitation. Il représente 12% de l'effectif enquêté.

- le sous-groupe des exploitations de plus de 20 Ha avec en moyenne 27
vaches par exploitation. Il représente près de 23% des exploitations enquê-
tees.

Tableau 2: Occupation du sol.

Cu I  tu res S u r f a c e  ( h a )

Fouf  rages
Céréa I es
Jachènes
Mara  î  chage
1.égumineuses at imentai res

6 1  0 , 5
/ .00,0
288,4
97 ,7
2 1  , 0

13,5
28,5
20,6
7 , 0
1 <



A t -  A W A M I A  -  N o  8 4  -  M e r s  1 9 9 4

Espèces Nombre têtes UGB

/ExP l . . lExpl -

Bovi ns
ovi ns
Equi dés

2 3 , 2
35,9

1 , 1

z a  ç

59,6
1 - 9

2 6 , 0
2 , 1
1 , 0

89,3
7 )

3 , 5

Tableau 3: Composition du cheptel.

Sous-
I noupe

SAU ,/
e x P r .

F o u r r . Céréa t c .  v . P a f t  d e s  f o u r r .  ( 1 )

Av . B e n . Ma  Ts

G rande
e x p t . 2 6 , 7 5 7 22 6 70 t t 1 4

Pet  i  te
e x p l . 9 r 1 60 1 9 7 60 1 7 1 0

(1) : En % de la surface fourragère
C.V ; Cultures de venlcs
Av : Avcline
Ber:  Bersim

Le type mixte (tableau 5) présente une occupation du sol qui associe
les fburrages aux cultures de vente, au maraîchage et à I'arachide. Il exploite
un troupeau de bovins moins améliorés associés aux ovins. On distingue deux
sous-groupes également.

- Le premier sous-groupe est formé de grandes exploitations avec en moycnne
22 vaches et 120 brebis par exploitation. Le taux d'amélioration génétique
bovine y est de 90%. Les fourrages ne représentent que39% de la SAU avec
l'avoine qui domine la superficie fburragère à73Va. Ce sous-groupe repré-
sente J% de l'échantillon et se trouve aussi bien en plaine que sur les
plateaux.

- Le deuxième sous-groupe est formé des exploitations de 10 à 20 Ha avec 6
vaches et 43 brebis en moyenne. La part des bovins améliorés est de'15%.
Les fourrages représentent 33% de la SAU et les céréales 36%. Ce sous-
groupe se rencontre exclusivement sur les plateaux. Il représente l0% des
exploitations échantillonnées.
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Tableau 5: Occupation des sols: cas des bovins mixtes.

Sous-
groupe

SAU
moy.

Four r . Céréa L P a r t  d e s  f o u r r .  ( 1 )

AV. B e r . trla i s

G rande
e x p t . 6 1  , 2 39 22 1 5 73 6 1 6

Pet  i  te
e x p t . 1 2 , 1 33 36 29 62 8 13

(1) : En % de la surface fourragère
C.V : Cultures de ventes
Av : Avoine
Ber : Bersim

Le type extensif se caractérise par une occupation du sol dominée par

les céréales ave* 50Vo suivies par les fourrages qui occupent 35%. ll regfoupe

essentiellement des exploitations de 10 à 20 Ha localisées à' 75% en zone de

plateaux et représente 20% <le l'échantillon enquêté. Le nombre de vaches par

exploitation est de 8 avec un taux d'amélioration génétique de 60%.

Contraintes liées à la production fourragère

L'étucle a mis en éviclence la dominance de l'avoine comme princi-

pale culture fourragère suivie par le bersim et le sorgho fourrager. Ces trois

iultures ont fait I'objet cl'une analyse détâillée pour dégager les principales

contraintes techniques. Celles-ci peuvent être résumées coûrme suit:

- I'absence du matériel végétal sélectionné pour la zone: la quasi totalité des

exploitations utilisent des semences locales pour les trois cultures. Cela

engenclre des performances suboptimales aggravées parfois par des maladies

cryptogamiques.

- des techniques cle production peu performantes. Dans le cas de I'avoine par

exemple, on assiste à la généralisation des mêmes techniques de fertilisation,

cle doses cle semis, et clu même matériel végétal pour des utilisations diffé-

rentes en vert, foin, grain... De même, on remarque des niveaux assez bas

de fertilisation et l'absence de contrôle des adventices. D'autre part, la pra-

tique d' une fertilisation azotée en couverture sur le bersim est en contradic-

tion avec les connaissances acquises.
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- des pratiques d'exploitation et de conservation traditionnelles. L'avoine est

exploitée essentiellement pour le foin, à cause du manque de variétés tar-

dives. Actuellement, on constate que la date de coupe est trop tartlive; elle

est imposée par la précocité du matériel végétal et les conditions climatiques

qui empêchent une préparation adéquate du foin avant début Mai. Théo-

riquement, le matériel végétal disponible pourrait être mieux exploité sous

forme d'ensilage, mais cette technique n'est pas encore bien introduite dans

la zone. Egalement, le déficit en fourrage stocké de qualité et de quantité

satisfaisantes se traduit par une exploitation irrationnelle des fourrages verts,

le bersim et le sorgho, entraînant ainsi une baisse de la productivité des

cultures.

DISCUSSION

L'étucle a montré une claire évolution dans I'intensification de

l'élevage de bovins laitiers de race améliorée. Cette évolution se traduit par des

investissements dans le cheptel exploité. Normalement, ces investissements

devraient se fàire de paire avec l'intensification des productions fburragères.

Cepenclant, les cultures et leurs techniques d'installation, d'entretien, de pro-

cluction et d'utilisation, actuellement en place, montrent des imperfections à

tous les niveaux. Certaines de ces imperfèctions concernent directement la

recherche fourragère, cl'autres sont plutôt clu ressort cle la vulgarisation tellcs
que la distribution des semences, la commercialisation des moyens de produc-

t ion,  etc . . .

Parmi les problèmes qui se posent à la recherche, on peut citer en
particulier:

- les variétés performantes et adaptées à la région,
- les techniques de fertilisation,
- les techniques de désherbage,
- le mode d'exploitation, notamment les céréales à deux fins,
- la conservation des tburrages,
- la diversification des ressources fourragères.

L'ensemble de ces questions témoignent de la nécessité
d'entreprendre un programme de recherche fourragère régionale. En effet, la
région présente des conditions naturelles spécifiques: abondance des pluies,

longue période de végétation, risque élevé d'hydromorphie et vents violents.
Les travaux de recherches à envisager devraient poursuivre et compléter ceux
ayant dé.|à couvert la zone (Schulte-Batenbrock 1987), et (Anonyme 1981 à
1987 ) .
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Emanant de ce travail, quatre axes de recherche peuvent être recom-
mandés:

* L'amélioration de la culture d'avoine

Les thèmes suivants peuvent être définis:

- Sélection de matériel génétique adapté à la région, à cycle long, résistant à la
rouille et productif.
Mise au point de référentiels techniques pour les difïérentes fbrmes
duction: pour le vert, le foin, le grain et le double fin.
Mise au point des technologies de conservation appropriées pour le
I'ensilase.

* La maîtrise et la diversification de la production du vert

La gamme des espèces exploitées couvre aussi bien les cultures
hivernales (bersim, orge fourragère, avoine déprimée, betterave fourragère)
qu'estivales (mais et sorgho fourragers). Cependant, des essais de comporte-
ment variétal et des essais agronomiques sur la conduite technique et la conser-
vation de chaque culture sont nécessaires.

x Les systèmes fourragers

Le suivi des systèmes fburragers par des essais de vérit-ication au
niveau des fermes référentielles est à préconiser pour la mise au point de calen-
driers alimentaires et des assolements adéquats.

* L'amélioration des sites marginaux

Cet axe de r:cherche doit envisager des actions d'amélioration pasto-
rale en vue d'une meilleure exploitation de la iachère et des sites marginaux.
Cela concerne en particulier des essais d'installation et de conduite des prairies,
des essais de fertilisation, de désherbage et de mise en défens.

En conclusion, cette étude a permis d'identifier et de caractériser les
trois principaux systèmes fourragers du Tangérois, ainsi que les contraintes
techniques'liées aux principales procluctions fourragères. Des propositions
concrètes relatives à des projets de recherche fourragère pour la région ont été

de pro-

foin et
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présentés. Cependant, l'ensemble de ces thèmes de recherches ne peut que par-
tiellement contribuer à I'amélioration de la production anirnale. D'autres
contraintes liées à I'amélioration génétique du cheptel et à la maîtrise de sa
conduite alimentaire interviennent ésalement dans le résultat final.
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