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INTRODUCTION 
..... Le Sahel, le urivageip du désert, est cette longue bande territoriale qui traverse l’Afrique, au sud du 
:? Tropique du Cancer, de l’Atlantique au Soudan, caractérisee principalement par la semi-aridité et 
9, ::. par la décroissance des pluies lorsque l’on va du Sud vers le Sahara. A partir, en gros, de I’isohyète 
i-i: de 300 mm, se distingue une frange plus sèche, celle du Sahel upastoraln : l’agriculture y est 
:;# aléatoire, sinon impossible sans irrigation, l’élevage pastoral constitue la principale activité 
. . . . . économique. Depuis deux ou trois décennies, cette région connaît une situation de crise qui se 
‘. manifeste par les conflits entre les pasteurs et les agriculteurs ayant poussé leurs champs jusqu’aux 
?, extrèmes limites vers le Nord, par les tensions politiques avec les gouvernements centraux, par la 
I:;f décomposition des sociétés pastorales, par l’extension de l’aridité vers le Sud et par la udésertifi- 
.,..:i . . . . . cationn, conséquence complexe des sécheresses longues et rapprochées et de la destruction, par 
“.‘:. I’homme et les troupeaux, de la capacite de reproduction du couvert végétal. :. : 

: La création d’oasis dans ce milieu devenu pius aride, dans ces semi-déserts qui s’installent au nord 
;:2z du Sahel, est-elle l’une des réponses qui, avec d’autres, permettrait le retour à de nouveaux 
:i!z équilibres ? Pour des raisons diverses, le Sahel pastoral n’a pas connu cette forme d’implantation 
:,..’ 
“” 

humaine, caractéristique du Sahara et de ses bordures pré-sahariennes au Nord. L’oasis pourrait- 
elle, dans un contexte différent, devenir le point d’ancrage d’une nouvelle organisation pastorale ? 

“‘y Ce sont ces questions que l’on voudrait examiner dans cet article. 

l L’auteur est socic-bconomiste auprbs du Centre d’investissement de la FAO. Les vues exprimh dans cet artide le sont a titre personnel. Elles n’engagent 
pas l’organisation à laquelle il appartient. 
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L’oasis, définie de fapon tr& kwge, est une forme d’omption de I’espace en milieu &sertique ou seni-désertique. Elle est 
caractérisée par une mabilisatiow ponctue~kz de ressûwces 0rt eau et pas la formation d”Qcc-sysF&mes pahuliers, r&wkantde t’activit6 
Gsmaiwe. 

Dans les zones arides qui s’&endent de i’bmbie au SaR2m, les Bco-syst&mes d’oasis sonbfapnn6s autourdbne cobwkation v&#&3 
spfkifique, cdle du pEmieodaFtbu. Dams cekie mèmc aSmD Ces oasis sont, de ~SUS, ca~atiètisées par Oeurenvironnemen~ sodo-cu&tearel : 
peuplées d’agriculteurs sédewtises, elkas sonF en g&x%d - ai onF été - &mitemenF associ&s à: hmmnie de smk%& pasEoraies. 
Boutes islamaisées, 6% majoriF berk-kes, arabes ou arabis&s, c+s SOC%~&S ont, au cours de hk&ire, int@6 bs oask & !et.!~ tissu 
poMque. Elles y ont ainsi BtabEé des rapports de domination, exercd des droits de popri& ; efles en ont Qtb, selon les circmsta~~ces, 
les prote6Feur.s OU les pr&!ateurs ; des y ont enoéw @a6 m &a essentie! dans bs 6changes cmm?ercTaux. 

Ces tmis composantes - existeme de zones d”irrisgatiow ponctuelles, prheme du pahier, onviromemeat de soci&Qs pastoraPes - 
mous les retrouvons dûns 88 Sahel, mais noüs mons!atons aussi cp”e8&es ne se sont pas rencon~6es pour former des systhes casiews 
comparables à ceux du Sahara ou de ses bordures nord. L0s raisons tiennent B I’histoire, au contexte dture!, aux capacitfk du miiieu. 

@ L%conomie d’oasis sst-elle pssib!e ? L’examen des ressottrms, du ptesrtieE naturel, des 
g tecknolsgiss diçpsnibles invitent A répondre par Mfirrnative. L’oasis est-elle alors jemst%Be, a-t-elle 
($$ sa plats dans le Sahei pastwal et pourrait-elte y avoir une bonction ? Divers constats nous laissent 
$g penser qu’elle pouraaM ase E’uno des répQnsss à Ia crise de ces règions. Des exp&iencss aècentes 
;j$$ encore IimitrSes, montrent en outre que ta problématique de I’oasis en milieu sahetéew est déja entrée 
?& dans me phase d’interrogation pratBque. e’entreprise cependant est loin d’&tre ais& et B’examen 
## de ces axpèrisnces indiqepe qu’um efht r.xmsidérable~de ~echerche~8veloppemsw% est encore 
$$ n8cassaiue. 

I - L’ABSENCE DE L’QWSIS BANS LE SAHEL PASTORAL 

4 I L’extension des oasis 

Les oasis de type saharien sembksnt s’Btre Qtablies trQs anciennement dans des zones daffleure- 

~~~~~~~~~~~~~~~ ment des eaux souterraines où Ie palmier venait naturellement. Une tradition rapporte ainsi que les 
. . . <<. ~~~~~j~~~~~~~~~~~~~~~~ Batours, populations anciennes de 1’Adrar mauritanien, probablement pr&berb&es, connaissaient 

‘:‘:.:‘:‘:‘.‘...:.:.:.:...... .: .,.,..... :.: . . . . . . . i... . . ::::::...:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...<._ : : . . . . ...<<.. : Ia phosnickzulture. Aux EX-X siècles, des palmeraies existaient dans VAdrar de Mauritanie, dans le 
Twat, dans les oasis des cueds Miya et Rhir en Algérie, dans le Kawar au Niger, dams te Borkou 
au Tchad. On n’en cite cependant pas de traces dans tes =ports» sahelo-sahariens de l’epoque : 
Awdaghost en Mauritanie, Tadmekka dams B’Adrar des Hoghas, Takedda dans B’Aïr. (voir fig. 1). 

Fig. 1 - Prsy~agatbn de la cu%ture du dattier dans l’ancien continent 

m croissant fetite m centre dorigine de la culture dattiére !Source : P. MUNIER 6973 
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La progression vers le Sud des palmeraies semble avoir accompagne plus tardivement les 
implantations de groupements maraboutiques ou celle de populations venues de regions plus 
septentrionales. C’est ainsi que des tribus religieuses barberes, c6dant à la pression des arabes 
maqil en Mauritanie, Btablirent, au XVIE Bme siecle et XVIOleme siècle, les premières palmeraies du 
Tagant ; c’est à la même Qpoque que furent crees la palmeraie de Tessalit au Mali - par les 
marabouts Kounta - et celles de I’AÏr au Niger - egalement par des marabouts. Les palmeraies les 
plus méridionales, à hauteur du 146”9 parallele, furent celles crées au nord du Kordofan, dans les 
Khiran, par des groupements religieux émigrés d’Egypte, et celles du Kanem, creées par les princes 
noirs du Bornou (vers ie XVIIIom” siecle dans les deux cas). Les marocains, pour leur part, 
imptanterent quelques palmeraies le Eong du Niger apres la conquête de l’empire songhai au XVlbme 
siecie. Lacrbationdespalmeraiesfut engenéralassociee àl’introduction detechniquesd’irrigation : 
te puits a balancier (chadouf ou achilal) dans le Tagant, le Kanem ou le Borkou, l’outre à deversoir 
(dalou) dans I’Afr, le puits & manege d’origine égyptienne (senia) dans le Kordofan, les barrages de 
controle des crues dans I’Adrar et I’ATr. 

Au debut du XXhm” siécie, fa stabilisation politique, provoquee par la colonisation, incita certaines 

iii.;~~~~~~~~l~~~P~~~~~~~ 
tribus pastorales a Qtabiir des palmeraies dans le nord du Sahel - mais seulement sous la forme de 

‘. 
palmeraies de ticueillettew (paimiers &ourm), sans développement concommittant d’une agricul- 

,.:::.. :;;, :. : gestomlw~:: ./ : Bure d’oasis. C’est ainsi que des tribus pastorales mauritaniennes entreprirent de creer des 
palmeraies dans 1’Assaba et le Hodh et que des populations kanouri ou dazafirent de même dans 
le Kanem. Des palmeraies de cueillette furent également etablies par les zaghawa dans le Darfur. 

La création de palmeraies et leur progression vers le Sud semble ainsi avoir coïncidé largement 
avec une aire culturelle arabisée et islamisée et elle a éte nettement marquée par les apports 
humains en provenance du Nord. L’exception est celle de la phœniciculture du Kanem, mais celle- 
ci s’explique par les implantations anciennes des kanouris dans les palmeraies du Kawar, par les 
relations du Bornou avec Pe Fezzan, enfin par la presence de populations dsza, originaires des oasis 
du Borkou. 

2. Les oasis et palmeraies du §ahel 

Le Sahel n’a donc été qu’effleuré par les implantations de palmeraies et d’oasis. Pourquoi 7 
Un argument de nature agro-kolsgique : ie palmier peut certes pousser dans une bonne partie 
du Sahel - et il y a effectivement été implanté. Pour autant, il n’est pas certain qu’il soit apparu, 
notamment aux périodes plus humides qui lui etaient défavorables, comme la meilleure utilisation 
du potentiel agricole. De @us, exigeant une sédentarité poussée, le palmier s’esttrès probablement 
av&re peu compatible avec certaines formes de pastoralisme et avec une agriculture itinerante de 
type sahélo-soudanien. 

Un autre argument, peut être pbus décisif, d’ordre culturel : ie palmier, l’oasis, les techniques qui 
y sont associées,appartiennent sans nul doute à une tradition culturelle originaire du Nord. C’est 
d’ailleurs par une sorte de contagion culturelle que l’oasis et le palmier se sont diffusés vers le Sud. 
Ces modèles techniques, en revanche, n’appartiennent pas à iatradition culturelle des populations 
touareg, songhai, haoussaou peuhl. La datte elle même n’est devenue que tres récemment une 
composante de l’alimentation dans le Sahel. II est ainsi significatif que les songhaÏ aient comple- 
tement délaissé les palmeraies créées par ies marocains, au XVIème siècle, sur les bords du Niger. 

Un troisième argument fourni par le contexte Bconomlque et politique : dans les zones 
sahariennes, l’approvisionnement en dattes constituait une composante essentielle des stratégies 
des sociétés pastorales et ceci explique largement les dominations que cellesci exerçaient sur les 
oasis. Les sociétés pastorales du Sahel - plus particulièrement les sociétés maures, touareg, daza, 
arabes du Tchad et du Soudan - dépendaient, elles, d’un approvisionnement en grains qui 
s’effectuait traditionnellement auprès d’agricutteurs saheliens, plus ou moins asservis, le plus 
souvent par des prélèvements tributaires. Elles n’avaient donc aucun besoin d’une base économi- 
que de type oasien. 

Reste enfin, le facteur skurlt6 : un arbre se coupe facilement et en période d’insécurité, de luttes 
tribales, il est difficile à protéger - sauf avec la garantie de guerriers nomades. L’histoire politique 
du Sahel au cours des derniers siècles montre que, de ce point de vue, le contexte n’a pas éte très 
souvent favorable à l’établissement d’une économie arboricole. II est, à cet égard, intéressant de 
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noter que i’implantation, au XX$m” siècle, des palmeraies de I’Assaba en Maurltamie est aliQe de pair 
avec la cessaFion, sous Sa colonisation, des conflits tribaux - et aussi avec celle des prékvements 
de grains chez les sédentaires, ce qui n’avalé: pu manquer d’avoir un effet sur les stratégies 
~~a~~~ov~aio~~e~e~t~ 

Trois sQries de cond%ions doivent être remplies pour que fa creation doasis soit possible en mlfieu 
sahélien : 
0 if do% exister des ressources en eau permettant de satisfaire, de facon Qconomique, les besoins 
em eau des palmeraies et des ouftures qui leurs sont associees ; 
0 1~s conditions climatiques et la quafit des sofs doivent r6pondre aux exigences agrologiques de 
la pkomicictiltura et des cu%ures associées ; 
0 on do% disposer de réponses techniques adaptees pour mobiliser f’eau d”irrigation et pour 
déwdopper des systèmes de production viables. 

Les ressources en eau du Sahef sont rares, inégalement reparties et souvent d%ficiles a mobiliser. 
Dans cerFaines conditions, toutefois, elfes semblent Otre suffisantes pour permettre Escafement 16 
développemewF de Ka phœnicicu%ure et ceiui d’une agricukre d’oasis. Mais seules certaines des 
ressources en r3m dispomibl~s peuvent convenir. 

0 Les reesourws en eaux e~~~rf~~~ellea sembPenF être, à cet égard, d’un émtérêi: Bimité. Celles-ci 
amprenwenFtc3uF d’abord Ees eauxtransportées par les coursd’eau importants, en générai utikées 
poesr une agricuiture de decrue. Le long du Niger, du SQnégaE, sur les bords dad fac Tchad, des 
aménagmmeruts modernes mt 8% reafisés pour amefiorer Be stockage des eaux Pers des crues : ces 
aménagements Foutefois, ctmp~e &O~S de périodes plus humides, connaissent depuis deux decen- 
nies de tr&s&kux probknestechniques. Quelques d6biisfluviaux sont en outre mobéfisés pardes 
pompages ; les péhnè%aes ~U%S trrigent se sont générailemenF r&vélés peu rentables et difficiles 3 
gérer. 5s grands projets de régularisation existent, notamment celui, en cours, du barrage de 
Manawtaii sur le fPewa SéwégaU ; des doutes subsistent cependant sur les ressources effectivement 
mobiiisables, compte tenu du changement récent du régime des eaux. 

Sur les peF%s cours d’eau, dans Kes bas fonds, les eaux superficielles sont parfois contrBl6es par des 
digues OU des barrages FradLionneQs -quelquefois modernes -qui permettent une cufture de decrue 
en amont des retenues. Les eaux superficielles utilisées dans be Sakel sent aussi cei6es des mares 
permanentes ou semi-permanentes qui jouent un rôle essentieldans I’abreuvementdestroupeaux ; 
des parceifes marakhères irriguees manuellement ou par pompage, sont parfois établies sur Beur 
pourtour, mais leur approvisionnement en eau est tres irrégulier du fa% des variations importantes 
au niveau des mares. Des techniques, plus ou moins éprouvées, ont 6th mises en osuvre pourcréer 
des mares artificiellies - cefles-ci sont largement déveEoppées au Soudan sous le nom de akafb - 
oes pur surcreuser Ees mares natureifes. 

Les eaux superficieles du Sahel sembient ainsi n’avoir qu’un intérêt limité : elfes sont, en tout état 
de cause, insuffisantes, trop irrégulières, ou encore trop coCrteu.ses a mobiliser pour qu’elles 
puissent être utikées economiquement pour fa création de palmeraies et de systemes agricoies 
oasiens. 

Q Les res%sm.mes en eawc scxdterrakws app&enF, en revanche, un élément de réponse, bien que 
ces eaux ne soient pas Ecutes également utilisables. 

Les nappes profondes, ont éte, en raison de leur fiabilité pour (‘alimentation en eau potable, les pfus 
recherchées par Ses techniciens. Des réservoirs importants, en générai, constitues d’eaux fossiles, 
ont ainsi éte identifiés dans certaines régions sédimentaires ; if s”agit notamment des nappes du 
Continental terminal dans fOuest mauritanien et dans ie Nord Ouest du Niger ou encore de celles 
de grès nubiens dans e’Est du Niger, le Nord du Tchad et certaines régions du Soudan. 

L’utifisation, pour l’irrigation, de l’eau des forages profonds a exercé, ces dernières décennies, une 
grande fascination sur les techniciens. En Mauritanie, de petites zones maraîchères ont ainsi été 
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établies pres des forages destinés à l’eau potable ; des périmetres de plus grande ampleur ont été 
crées à Nbeika ou à Djouk. Au Mali au Nord de Tombouctou, on a envisagé la création, en plein 
désert, de petits p&im&res irrigués par forages. Au Niger, dans l’lghazer, on a entrepris de 
sédentariser des eieveurs en leur attribuant des parcelles desservies par des forages, etc. Le bilan 
de ces expériences reste cependant peu probant : le colin de I’eau est élevé, les utilisateurs ne 
peuvent assurer seuls Y’entretien complexe des installations, leurtechnicité est trop faible pour une 
bonne valorisation de l’eau, ies marchés sont trop éloignés, etc. Le palmier, dans ces conditions, 
n’a aucun avantage comparatif. Les eaux des réservoirs fossiles, par contre, présentent un intérêt 
pour la phœniciculture lorsque les conditions géologiques favorisent les affleurements et I’artesia- 
nisme. C’est dans de tels environnements que se sont deveioppées les palmeraies du Kawar au 
Niger ou celles du Borkou au Tchad : ces dispositions favorables ne se rencontrent que rarement. 

Les eaux souterraines qui sembleraient les plus int&essantes pour creer et développer des *oasis 
saheliennes*, sont celles des nappes alluviales à faible profondeur : les palmiers peuvent y 
satisfaire directement leurs besoins en eau et I’irrigation est possible avec des moyens d’exhaure 
simples et peu cofiteux. Ce sont de telles nappes qu’exploitent Bes palmeraies déjà implantées dans 
le Sahel : celles de I’Assaba en Mauritanie, impiantées dans des nappes dunaires bien alimentées, 
celles de la r6gion de Zinder au Niger, celles des ouadis du Kanem - qui utilisent les nappes du 
systeme du IacTchad -celles des khiran dans le Kordofan. Ce sont également sur des écoulements 
alluviaux de vallées de montagne que sont étabiies les palmeraies tes plus anciennes du Tagant, 
celles de l’Air, celle de Tessalit, etc. 

Les nappes alluviales représentent dans le Sahel un potentiel important et encore peu exploité : on 
les rencontre, avec des puissances diverses, dans certains massifs dunaires, dans des bas fonds, 
des cuvettes, dans certains défluents des grands cours d’eau, dans les vallées de montagne, etc. 
Leurs ressources, alimentées par les pluies, sont certes limitées et, de plus, soumises à des 
variations saisonnieres. Exploitées cependant dans de bonnes conditions - notamment en ce qui 
concerne le respect de la densité des puits et la puissance des moyens d’exhaure -elles pourraient 
tres vraisemblablement supporter ponctuellement le développement de systemes oasiens avec 
phœnicicufture. Des sites possibles ont dejà eté identifiés dans I’Assaba, dans le Nord Est du Mali, 
dans la région de Tombouctou, dans I’Quest et le Centre Nord du Niger, dans le Nord du lac Tchad, 
etc. 

Les ressources des nappes alluviales sont souvent connues des populations locales mais elles ne 
sont exploitées que tres marginaiement en raison de la méconnaissance des possibilités et des 
techniques de l’irrigation : les pasteurs se contentent de les utiliser, au moyen de puisards peu 
eff icients, pour l’abreuvement destroupeaux ; les agriculteurs, quand ils les pratiquent, limitent leurs 
irrigations à quelques dizaines de mètres carrés de maraîchage, arrosés à la calebasse. Les 
services techniques, pour leur part, se sont peu intéressés Cn ces ressources en eau et leur ont 
préféré les solutions faisant intervenir de pius gros débits, comme dans le cas des forages. Seules 
jusqu’à maintenant, les ONG ont-elles cherché à mettre ces ressources en valeur en aidant à la 
construction de puits artisanaux. Ladestination trop exclusivement maraîcheredes puits, de même 
que les insuffisances techniques en matière de construction ou de mise en place des moyens 
d’exhaure, ont cependant limité la portée économique de ces expériences. 

Au demeurant, s’il faut leur reconnaitre un certain potentiel, il ne faut pas non plus dissimuler les 
limites et la fragilité des ressources en eaux alluviales. Le principal danger est de les surexploiter 
et de provoquer leur rabattement, parfois au delà de la profondeur du système radiculaire des 
palmiers. Ces risques sont bien réels dès que les pompages motorisés sont introduits de façon 
indiscriminée : dans E’Adrar mauritanien, les puits ont dû être ainsi surcreusés jusqu’au socle 
rocheux du lit alluvial et beaucoup de palmeraies meurent par insuffisance d’eau. De nombreuses 
oasis du Tagant connaissent pareille menace. Ces situations peuvent devenir irréversibles : les 
pompages dans le Wadi Beihan, au Yemen du Sud, ont, par les rabattements de nappes qu”ils ont 
provoqués, fait disparaitre en trente ans et sans espoir de retour, une palmeraie jadis florissante. 

2. Le palmier 

Le palmier dattier est présent dans le Sahel et c’est de ce constat qu’il faut partir pour juger de son 
adaptabilité au contexte éco-climatique de cette zone. 

l Les palmeraiesanciennesles plus méridionales qu’il nous ait été donné de rencontrer sont celles 
des Khiran, au nord d’El Obeid dans le Kordofan, à la latitude du 1 Pme parallèle. L’environnement 

73 



y est typiquement .sah&lien avec des steppes a Accack2 s&@é$ Sakdorz ~r.sk~ Gsnc/ws 
Mfoms, etc. Les vari&& de dattiers ont été impoFfées ef’Egypte au XVW” siBcle et elles se sont 
bien adaptQes, béneféciant en particubierde B’expérience phceniciccte des pcpufations arabes qui Ees 
avaient implantées. &es pa!mieas ont aujOurd’hui un port Eres haut et une Véritable agrkdture 

dbasis, ~~e~%~~~~~~~~~~~t frriguee par des manèges hydrauliques a énergie animate (!a seqispiaj, s'y 
WSF d&@1~ppQe. Car; v&rttiabbz~ masis sahé%ennes* sont cependanl sur !a déclin, les palmeraies 
éFanF rawmacées par Uo raba%ksmeat de fa nappe - ,crovoquf2 par le pompage motmisé - etO scuvent, 
par les ravages de chauve-souris que des popdations, désormais trop mombrwses, sont ineapa- 
bles de pr6v5nir. Le Kanem offre également, $4 la m&ne Iattitude, quefqües exemples d’oasis, assez 
anciennes, avec une agriculture irriguée par puits a balancier ; if ne s’a& cependant pas là de vrais 
systemes oasiens, Ees palmiers, en bosquets, étant sépares des cuftures. 

si I"eXisFQmCt3 oa&QaSis SahéiienneS~ R'eSF attestée que par ces quelques QxempieS, if n’en est pas 
de meme du palmier, fui, beauccup plus répandu. Nous avons déjàcité les palmeraies de weiljette, 
installées depuis le début du siècie, dans fes sillons interdunaires de E’Assaba, au Sud de la 
Mauritanie ; ces palmeraies, depuis, ont continu$ leur extension, plus particuliérement dans les bas 
bwds dswt on juge k3 po%mFieK pkœwicicoc3le par fa présence de s’Hy@é931s3 &?ebaka. Mais fI existe 
bien d’autres peuplements :OR tacuve ainsi des palmiers Oe long du fleuve SéwégaP 26 Kayes, le Iong 
du Niger a Bamnba et m&ne BAnssngs, près de fafronti43re nigero-malienne. Des patmiers de E’ATr, 
inFrodu%s ph~s au sud par Ea calonisatiow, se sont mu@~EiQs dans fa région de Zinder, a Manga 
notamment et dans quefques autres sites du Sahel nigérien, cle ifs forment des massifs de 
végétation EmporFanFs. On rencontre Qgalement des plarstatisns 4s weillette- dans Ee Manem et 
dans Se Ouadda~ aeh Tchad rsea c3ncore dans ie Daaf~w, au Soudan. Les services techniques de Ea 
ccfonisation fra81Gaise s’étaient int&essés à cette spéculation et pour en connaitre les pcssibif%és, 
f”ff?#C avaiF 6~66, scus fa direcFion de P. MUNIER, spécialiste du palmier sah&ien, la station de 
Kankossa en Maurikanie, dans un envircnnement caractéristique de i’écofogie sahélienne. Des 
pahiers avaient égahent été pknt8s dans fa station de recherche de Bamakc (5 )P et dans celfe 
de Wadf Medani, sur Ie MI, au Soudan, un peu au nord du I@“” parallefe. 

La presence du pafmier dans le SaReQ est donc un fait. Mais qu’en est-if de son poFentie9 ? &a 
question est enccre largement cuverte. La station de recherche de Kankossa, qui avait cbtenu 
quelqeges résu%aFs, a fnterrompu ses travaux depuis de longues annees et aucune autre staticn n”a 
~qxis ses prcgrammes. Re peint des mnnaissances devra% cependant ÊlFre fa% proekainemewt par 
C. LENORMAND, WI ckercksur du CKRAD et &e dernier ékve de P. MUNIEW enccre en activlte, qui 
achéve un travail de synthese sur Oe paimier sahélien. 

Un constat d’impcrtance : le pahéer sakiliew ne do% pas Otre trait6 comme Oe pafmier saharo- 
mQditerran&n. Il a ses particularités - par exemple if peut être bi-fioraf et pcrter deux récoltes par 
an. 88 exige aussi c8wf3 cmduite et des pratiques qui tiennent ccmpte de sûw contexte écclogéque - 
par exemple po3our limiter les risques que des pluies précoces, en ]uiFEet, font peser sur la maturi% 
du fFU%. 

Le pctentfef de prcducticn peut être important. Mais la datte sahélienne ne peut être comparée a 
Ba datte médéterranéenne. él s’ag% surtsutdedattes sPchesquiconviennent bien aux besoins focaux. 
Ladatte se ccnscmme aussi beaucoup sous forme de datte précoce (datte balah), notamment fors 
des~cureséBeda~@s~,çonzarse~8lesdeBaa~~et~a~~nRnaur%anie.LacgualitédeIada~esaRélienwe 
peut, par ailleurs, être consédérabiement amelicrée par des techniques de conditionnement 
simples, comme celles mises au point par Ba station de âani en Mauritanie. Les maladies du palmier 
sont, pour Eeur part-%, assez bien connues et des techniques de futte ont et6 expérimentées, 
WtammeRF ceb?s de &a iutF@ biologique contre !a cwhenilfe blanche, développke en Mauritanie et 
essayée au Niger. Le palmier sah4lien est exempt de fusariose, le bayoud, mais f’introdudion 
clandestine de rejets algériens - constatée au Mali - pourrait faire courir un risque. Sur Ees 
améliorations gén6tiques possibbs, sur E’intérêt des plants préparés in-vitro, QR sa% enco?e très peu 
de choses. Quefques pistes cependant sont déjà tracées. 

Le palmier sak&en semble ainsi se présenter avec WI potentiei cefiain, quoiqu’encore maf ccnnu 
et peu devebppe. Lkpcrtant est de constater Ba grande adaptaMité de cette espece et sa capac%é 
Ce s’implarher, beaucoup mieux que d’autres espbces fru%ieres, dans les zones semi-arides du 
Sahel. Le palmiercffre, en outre, un prcdu% aisément conservable et if permet une association avec 
d’autres cultures. 

1. Ces palmiers, situés 5 Bamakoen face de L%&e8 de I’Amiti6, ontété déIai&s par les programmes de recherche. Ils sont néanmoins entretenus parles gardiens 
de la station qui Ees fécondent et en rémltent r6guEiérement les fruits. 
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Le développement du palmier sahélien pose cependant deux problèmes essentiels : celui des délais 
de production et celui de la technique de production. Le palmier est en effet long à produire : il faut 
vingt ans pour établir une bonne palmeraie de rapport ; il s’agit donc d’un investissement important 
qui ne peut pas être envisagé sans continuité des projets et sans crédits de tr8.s longue durée. Mais 
le palmier est aussi une culture tr8.s complexe. Le Sahel, à cet égard, n’a pas de tradition de 
phœniciculture. C. LENORMAND, qui rapporte certaines pratiques surprenantes -comme celle de 
poser un bouquet de rameaux mâles au pied des palmiers femelles, par incompréhension des 
pratiques de pollinisation - n’hésite pas à fustiger l’incompéaence des producteurs et à parler de 
epseudo-phœnicicu%we*. La contrainte technique s’av&re ainsi d’une importance primordiale : il 
faut avant tout acqubrir le savoir-faire et ceci, aussi, implique une durée et une continuité. 

3. Maltrise de l’irrigation 

La création d’une agriculture d’oasis en milieu sahélien suppose en premier lieu, que l’on ait la 
maîtrise des techniques d’irrigation appropriées. Les ressources uailisables provenant principale- 
ment des nappes alluviales, il faut résoudre les probl&mes des ouvrages de captage, (les puits), des 
moyens d’exhaure et destechniques de l’irrigation gravitaire. L’expérience du Sahel es& sur ce plan, 
encore limitée. 

Les techniques traditionnelles de creusement de puits sont en génbral peu eff icientes : il s’agit de 
puisards, vite comblés, ou, dans le meilleur des cas, de puits coffrés avec des troncs d’arbres. Ces 
PU%S ont desdébiis faibles car ils ne pénètrent que très insuff isamment dans la nappe. De nombreux 
efforts ont été fa%s par les administrations, les projets divers, les ONG et certains agricu%eurs pour 
créer de meilleurs puits (2). Les ouvrages restent cependant d’un coût élevé, ce qui freine 
l’investissement privé ; leur construction à partir d’initiatives individuelles, se heurte de plus à 
l’insuffisance des entreprises artisanales et à la difficulté d’approvisionnement en matériaux. Les 
pu%s, enfin, surtout conçus pour l’eau potable, ne sont pas toujours adaptés aux exigences de 
l’irrigation, notamment en ce qui concerne leur largeur et leur profondeur dans la nappe. 

Le problème de I’exhaure est plus complexe. On ne peut, au départ, s’appuyer sur les techniques 
traditionnelles car celles-ci sont particuli&rement peu développées. L’irrigation la plus fréquente 
dans le Sahel se fait en effet sur un mode manuel et son efficac%é est tr8s réduite. L’exhaure par 
syst&me de balancier (le chadouf) constitue une amélioration mais celle-ci est peu répandue : elle 
a été introduite dans I’Assaba en Mauritanie e% on la trouve au Tchad, dans le Kanem et le Ouaddtii. 
Les systèmes tradiaionnels - puisette manuelle ou chadouf - ont des débits très faibles et ils ne 
servent que des superficies irriguées réduites. Ils exigent, de plus, un travail p6nible avec une main 
d’oeuvre importante par unité de surface, ce qui diminue l’intérêt des agriculteurs pour ce type 
d’irrigation. Les syst&mes d’exhaure à traction animale ne sont pratiquement pas connus : le 
système du dalou - outre à déversoir - en usage dans l’Air, a été implanté par une ONG à Maradi, 
au Niger, mais faute d’environnement technique adéquat, cette innovation ne s’est pas diffusée à 
plus large échelle. Un système de dalou plus perfectionné et plus productif a été, par contre, introduit 
par des projets pilotes de la FAO - dont on reparlera - à Sani en Mauritanie et dans la région de 
Menaka au Mali. 

La solution la plus évidente pour la population est celle de I’exhaure par motopompe. Ce syst&me, 
que l’on rencontre localement dans le Sahel, pose de nombreux problèmes. II crée tout d’abord un 
risque important de rabattement des nappes et if ne peut être envisagé qu’avec beaucoup de 
prudence. II est en outre un maniement délicat en raison des problèmes de maintenance, 
d’approvisionnement en carburant et de besoins en trésorerie. II ne peut, dans les conditions 
actuelles, être une réponse viable pour une majorité de petits agriculteurs. 

L’exhaure à traction animale semble devoir être la solution la plus adapt6e à moyen terme en raison 
de son coût d’investissement relativement faible, de sa rusticité et de l’indépendance qu’elle procure 
aux explo%ants. II est, à cet égard, intéressant de noter que le projet FAO de Sani a permis de mettre 
au point un système de dalou incluant un bassin d’accumulation, qui peut être entièrement réalisé 
en matériaux locaux. Ce système utilise la traction asine : les ânes sont en effet répandus dans le 
Sahel et leur travail est assez peu sollicit6 : ils sont en outre peu exigeants, bien qu’ils leur faille une 
alimentation additionnelle en période d’effort - celleci pouvant provenir de fourrages produits sur 
l’exploitation ou des dattes impropres à la consommabion. Lorsque la nappe est peu profonde, des 
systèmes d’exhaure à manège hydraulique (du type noria ou senia) peuvent s’avérer plus 
performants, car exigeant moins de travail (3). Pour mieux connaître les possibilités de ces 

2. II $agiten g&Wal, de puits cimentés. Certaines ONG ont introduit des cuvelages en table qui permettent une construction rapide et relativement Bconomique 
- mrus au dépens, souvent, de la stabilit6 ; ces cuvelages ne conviennent pas pour I’exhaure à traction animale. 
3. II est intéressant, B œt égard, de rappeler que ia premi&e modernisation de l’irrigation dans la région de Toggourt en Aighie. a consi& h introduire, dans 
les années 20 à30, des makges 6quip6s de difkentiels m&altiques et mh par la traction animale. Ces équipements furent ensuite remplads par des pompes 
~4 moteur. Aucun exemplaire de ces marhges n’a Btt5 conserv6 et on ne dispose plus de plans et références qui permettraient de les reconstruire. 

75 



systèmes, il est prévu d’etieduer, dams le cadre du projet FAO de Menaka au Mali0 des essais de 
man&ps mkdquss, du type de seux qui existent au Maghreb. A faible profondeur, le &adorrF 
améhsré et scmasp1été d’um bassin, peut Qgalement &tre intkessant. 

. . . . . . . y:..:.:.:::: . . . . . . . ,+ :,:,:,:,:,:,., ::.: :.:,.,., :.. j~~~~~~~i-t~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D’autres systhnes d’exhaure ont BtQ essay6.s dans Oe Sahel - pwnpes rnarw&s de divers types, 
.T._. >..:.:.:.:.:.:.:.: :.:.... :.: ., : :.: .......,.,.j,.....,.. i,.,.,.,<..i,.,._, . . . . . .A.: ‘.‘.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.::::i: pmpes solaires, etc - mais âkmm d’entre wx ne s’est 63mcmre révéké suffisarmnent pedormant ou 

fiable pour pouvc3ir 6tre diffus6 largement. Des am6k9rations teehniqcres peuvent, par ailleurs, &re 
~wt~sdultesdansOesyst8medead~stribartionde Peau, parexernpleen utikantdescwderites BVCpwr 
réduire Bes pertes em eau. 

4. Systèmes de psodrmdlew 

B’am6héoraticsas des puits, des systèmes d’exhawe et de distribution de l’eau ne suffisent cependant 
pas pwrcr6er hs c23nditions d’une b0nsse irrigation : 1Baut w1c0re sav0irconduire I’eaeP $2 la parceSle 
et Pt8tilisw à bon rasciewt. %E ne suff t pas, nûn phs, de planter des pahiers pour crchr l’oasis : iE faut 
Bb’KXXcP @W SQlXld’@ k3S bSOhWi$UeS e3t SZ@KY~S COmllW3!lt Z933CicX S&â iWQX3SanteS. G”&! cW%.éW3- 
ment & !a partie la pbus dEfi& czar elle implique une b~nwe connaissance des syst&mes de 
production pwsibles et celle des pratiques qui unaient c9nveenir Ca B”sasis saMienne. Or, 
précissm5 d’smblée que, faute d’expérEenct3, tout reste à faim dans ce domaine. 

Ge que 6’sn peut dire se résume & peu de choses : une agriculture sasienne pourrait vraisembla- 
QBernewt hs associ&e à Ba phceniçic~lture. IB lui faudrait, en premier, se d@ar%r du mod&le 
maraCchags8, k3 seul type de productisn irriguée qui ait Bt6 jusqu’ti maintenant pr~3pczs4 par les 
prsj~ts de dévdoppemenf dans le SatwI. Les populations, BW effet, sont peu consommatrices de 
Eégumes et Ba cornmsrcialisation se heurte à des pr&I&rwî de distance et de prix sans solution 
pratique. Le mardchagge, par aikmn, peut difficilement Qtre Is pivc@ d’un systhe de prf3duction 
vtvrier viaih. 

La pr~dudiow agricole pourrait, par contre, se donner des objectifs de skesrisation aknentaire et 
se towner vers les produits Ses phs importants, avec les dattes, pour I’alimentatioo locale : les 
cQr6aOes et le Fait. Les c6rhales produites Isca9ement - le blb et I’wge là 06 ils sc~nt possibles, Ee 
sorgho, le mak ai8h.xxs - we satisferaient certainement qu’une petite patiie des besoins : leur 
présents cepewdawt, serait impi$ânte dans 1s système agrémle. La pmdudion de lait et tek - 
indispensable - du fumier, justi~ieaaiewt, pur Beur part, que l’on consasrc3 une partie de la superficie 
à des eszitures f~uh~ag&rûs - du type kmme notamment - qui seraient destir&es à IWevage BocaE. 
Des culturss s~mdimentaires ou aromatiques, à haute valeur ajout&, awaient pmbablemsnt une 

place dans le système de prcduction. 

Lcss cultwes presp5stks smt, em grSnéra8, cxmnues dans Pe SaheB mais elles m’ont jamais été vraiment 
ass&5es dans des systhes oasietas avec palmiers. Cetteassociation, qui semble possible, pose 
cependant de nombreux probEBmes. L’um des pihges à Gter pour Ees résoudre est de leur donne.r 
me sskution Mive en se cofltentantdetransf&er, sans esprit critique, des connaissances acquises 
dans %es oasis saharo-médaerranBewnes. 

marocains impian&ent, Ee systéme d’exhaure 
trative de kW savoir-klcnire, avaient ainsi permis 

es diffétxmts probl6mes techniques ~SI%, qu”i0 
en prse du bâti du systéme d’exhaure et du bassin, du 

8 ânes, ou, enfin, de Papprentissage du maniement du 

Ce succès mit cependant en évkfence tous paobk?mes cpi restaient A résoudre : l’innovation technokgique ne pouvait, en effet, suffire 
seule. II fallut ainsi que tes artisans-formateurs construisent des araires en bois, tirés par des ânes, pour apprendre aux agticdteurs 
à amhager leurs planches dkigatiow ; il leur fallut montrer comment utiliser l’irrigation gravitaire - les agriculteurs, au début, allaient 
plonger leurs seaux dans Ee bassin, au Eieu de laisser coder l’eau dans les canaux, etc. 
Mais trh vite on se rendit compte aussi des limites des connaissances agronomiques des artisans-formateurs marocaias : ce qu’ik 
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Le chadouf : un système à balancier et contre- 
poids doté d’une corde et d’un seau. (peut 
débiter jusqurà 3-4 m3/h) 

(carte postale Debroisse) 

- Systèmes 

d’exkaure - 
Le dalou : système à outre à deux ouvertures, double poulie et vidange automatique. Un 
animal guide par un homme assure la traction. (peut débiter jusqu’à 5 m3/h) 

(photos INAV Hassan II (Rabat)) 

Noria à traction animale ou sequia : une roue élève l’eau au moyen de 
godets ; l’animal de traction suit un chemin circulaire. (peut débiter 
jusqu’à 10 m3/h pour 5 m de profondeur) 

lohoto : V. Dollé) 



iii - L’OASIS EST-ELLE JUSTIFIEE 3 

Il est aujourd’hui demontre que, dans un passé relativement rapproche, (a l’échelle de l’histoire des 
climats), ii a existe des @riodes plus seches ou pius humides ; il est Qgalement prouve que des 
variations moyennes peu importantes ont suffi a changer, pendant un temps plus ou moins long, les 
ccnditions climatiquesdes regions saheliennes (NlCHCLSCN, 1976 ; BRICKS, 1986). Les releves 
piuviometriques de cas regions ssmbfent, par exemple, montrer que les annees 50 et 60 ont 
correspondu A une periode assez humide. Est-on entre aujourd’hui dans une periode plus seche ? 
C’est difficile à dire. En 1986, par exemple, les ptuies dans le Sahel ont ete extremement fortes et, 
apres tant d’annees seches, c’est surtout d’inondations, parfois catastrophiquescomme au Soudan 
et au Tchad, que l’on a par%. 

Si l’on s’en tient aux moyennes des vingt cinq dernières années. C’est à une tendance vers l’aridite 
que k’on devrait conclure, fa part Btant faite des annees occasionnellement plus pluvieuses. 
C. LENORMAND (1965) rappelle que, par rapport aux années 1955-l 956, l’isohyete des 100 mm, 
dans les annees 1963-l 964, s’était déplace de 240 km vers le Sud, celui des 250 mm de 200 km 
et celui des 400 mm de 170 km. 

Ce qui importe cependant n’est pas tant ia tendance des pluies. Celle-ci se renverserait-elle, il est 
probable qu’elie ne changerait rien à une evolution plus profonde, celle de la désertification. Ce 
phenomene commence à être bien connu, même si la hiérarchie des causes reste encore à établir 
(Banque Mondiale,1965 ; tBWAt-!lM, 1964). La désertification s’installe dans des milieux asensi- 
blesm et les secheresses y jouent un rOle d’accel&ateur. La fragilisation des milieux est due à 
C’extension des cuitures, à la sur-exploitation des pâturages, à l’accroissement considérable des 
besoins en bois defeu, etc. La pression sur lecwvetiv$gétal, combinee aux eff etsde lasecheresse 
provoque des degradations souvent irréversibles, entrainant alors le processus de desertification : 
celui-ci se traduit par la disparition de certaines especes vegetales, par l’appauvrissement des sois, 
par une vulniirabilite croissante devant I’érosfon, par l’extension de l’ensablement, etc. Elle se 
traduit en même temps par des menaces sur Pes zones pius meridionaies où se concentrent les 
agriculteurs et les pasteurs repousses des terres plus au Nord. 

Dans untel environnement, il est clair que leséquilibresagricolesou pastoraux qui prévalaient avant 
les secheresses, ne peuvent plus &tre rétablis sur leurs bases anciennes. Les agricultures sont 
désormais ccntraintes au repli, comme on peut le constater dans toute lafrange nord du Sahel, qu’il 
s’agisse de la Mauritanie ou du Niger, du Dar-four IN dw Kordofan. Les pasteurs eux-meme, 
deplacent le centre de gravité de leurs mouvements saisonniers : ces basculements sontfrappants 
au Tchad et au Soudan, deux pays qui disposent d’une profondeur territoriale vers le Sud ; ils 
existent aussi dans les autres pays du Sahel mais ils se heurtent à l’obstacle des frontières et aux 
limitations que celles-ci imposent au mouvement du cheptel. 

Le nouveau contexte ecoiogique devient ainsi incontournable : les activités agricoles et pastorales 
ne peuvent désormais trouver un équilibre qu’en s’adaptant aux conditions de la désertification. 
Dans des conditions similaires de desertification, l’oasis a, ailleurs, ete i’une des reponses des 
sociétés concernées. Serait-ce aussi i’une des repenses dans le Sahel ? 

2. LWoiution du pastorallsme 

iiii:iiiiiiiiün~~~~~~~t~~~ ,;,;> :.. L’évoiution récente du pastoralisme sahelien montre que l’adaptation aux conditions nouvelles est 
:::;,:i~::.i,~,~~~~~~~~~~~ :.:.: > FI en train de se faire, en effet un nouveau mode d’occupation de l’espace se dessine ; le point ,.>: :.:.:..: ..:.: .,.,.,., :::... 
ii:ii:~~~~é~ë~t~:~~.~ .. ,,:.: :: d’ancrage autour d’un habitat fixe semble en etre une composante déterminante. 
:.. : .: ..: ..:.... :. .:..- . . :: .,... :.:.> . . . . . ., ,,. ,.:. . . . . 

Lessecheresses particulièrement longues et sévères quiontfrappé le Sahel, cesdernieres années, 
,.,., ,.,.......,.,.,. . . . :;;;gj;gL& .~tix:Ygi&& : ? - ont eu des effets dramatiques sur les populations pastorales. Celles-ci se sont retrouvées 
..:::.‘n&& ;&&.=~~ëG~ .:y’ durablement appauvries, incapables, dans leur major&& de reconstituer un troupeau, et donc une 
.:. j :.: . . . . ‘..:...:f::.... . . . . . . . .:. base économique viable. Un nombre considerable de familles sont aujourd’hui repliées autour des 

agglomerations dans de précaires et pitoyables campements, dépendant largement des aides 
alimentaires. 

Les informations concordent pour montrer que, dans la plus grande partie du Sahel, le système 
pastoral traditionnel, qui s’était plus ou moins reformé après la sécheresse de 1973 a eté cette fois 
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remis en cause dans oes profondeurs : la ekurrence des s&zheresses, la dbgradation des 
ressources naturelles on& en effet accru Ees risquas Bconomiques. Les populations pastoraies 
réalisen% aamjouud%uE que Ie sysFQrn8 FaadiFionneE ne Iew permet pas, ek ne leur permettra 
probabhnentplus, devivre dansdescsnditions acceptables. Les bonnes pluies, le refourde herbe 
ne sont désormais me aubaine que pur Ies mieux nantis, ceux qui disposent du capitaf rkessaire 
& Ba reconstitution d’un troupeau et qui peuvent accepter les risques de 1’6ievage. 

Tout indique, en revanche, que les populations pasForabes sont d&sormais prêtes ~2 adopter 8888 
sysFhe BcxmomiquEs différe6~t. Lss évolubions spcmtam5es, observables en Mauritanie, au MaQé, au 
Niger eF dans d’autres parties du Sahel en montrmt les principafes rnsdalit&i : Ee raym de 
d6placement des troupeaux est &Ut et des effotis sont faits powtenter de prot&jer les pâFwages 
de saison s&che de 4%wisiow~ des troupeaux hrangers ; la composition des troupeaux est 
modifiée, les pasteurs tendant B prfvil6gier les ch&wres st les chameaux et 3 abandormer tes bovins. 
Lesfare~illes, parakues, se FixenF, en partie, autcwrdes points d’eau ; elles y construisent un habitat 
en dur ek entrep~ewwent de dhvelopper une petite base agricole, ghka~ement bmit6e, faute 
d’akematéve, au maraichage. Les activi%s économiques se diff&encien%, notamment par Pa 
création de servicas dans les zone de fixation et par la migration temporaire de certains travaiHews. 
Une tendances enfin, se dessina pour une participation beaucoup plus grande A konomie du 
marché et pour me cmmeecéalisaFi&ésin plus systématique du bétail @. FAUCHON, 1983 ; OUED. 
CHEILEH, 1966). 

ans Ies zones pasForages de B”Assaba et du Sud au Tagant BW Mauritanie, les 
popdations pasbraies qui possédaisn& des palmeraies de cueillette, ole elles ne s’arr6Faient qu’à: 
Ea gsériode ds r&xAte des da@ss, ont tendance d6soamais à s’y fixer et A y pratiquer une agricuhre 
irriguée rudimentaire. Une patiéa seulement des famt&ies nomades se déplace avec les troupeaux 
tandis que d’autres patient 860 qu6te de Fravaik salarié. e’extension continue de noerveHss plantations 
de palmiers, Ba culture du henarQ, le creusement de puits, &a construction d’habitats fixes semble- 
uaient indiquer que dans de nombreuses palmeraies, cette évolution est durabIs. Le palmier est, ZI 
çeF Qgard, une comp43sanle cenlraie du nouveau systhe économique : lors des sécheresses, ses 
revenus se sont av&és W-e plus ~Ors, plus hguliers que ceux de &‘f%vage cm de !a cuMEare pluvia8e. 
Son marché, de plus, uesF8 bien assuré. 

Une même tendance à Ea Fixation, mais sans le palmier, s’observe Bga~ement au MaBb. Dans le 
Gowma, dans &e Nord Est du Mali comme en d’autres Eieerx, des points de fixation se cr6ent autour 
des ~U%S, auFour des mares semi-permanentes, comme celEe de Gcmi ou de Menaka. Une 
agriculture y riait,, qui rstilise O’sau des mares ou celle des puisards ; des Olweurs devenus 
agriculteurs, sans expérience de l’irrigation QU de fa culture, pratiquent un peu de marakhage. 
L’habitat fixe croit WI importance. En m6me temps, Mevage tend à se satisfaire de pâtwages plus 
restreints, ce qui oblige SOS coiEectivités +d Otre plus vigilantes pour protBger !eurs réserves ds 
pâFurage. 

une même évolcstion se QPS au N@% et 8818 est notamment encouragrh par Ea crhation de points 
d’eau par I’Etat. Cé est à cet ard in%&essant de rappeler qu’erri projet du PNUB s”était proposé, 
après la sécheresse de 1973, de rénawer les conditions de vie des nomades en favorisastt leur 
sédentarisation autour de fwagss situés dans l’lghazer, au nord d’hgades. Ce projet n’avait pas 
at’keinb ses objectifs car les populations pasForales n’étaient pas pr&Fes, akws, à changer leur 
syst8me de production. Les Qv5Eutions spontanées que l’on observe maintenant laissent supposer 
que ce changement est désormais possible. 

Au Tchad et au Smdan, ces tsndances se manifestent également, mais elles sont souvent moins 
marquées, les populations pastorales ayant eu Ea possibilitr4 de réagir & [a phjoration de I’envércm- 
nemené en se dépia~ant davantage vers le Sud. De telles translations s’observent, par exemple, 
dans le OuaddaIdont iestrwpeaeBx, qui remontaient r&@i&ement jesçqff’â !Mine, tenden% à rester 
dans le Salamat au Sud. De semblakhs pressions s’observent au Soudan, dans le Sud du Kordofan 
et de Da.thJF. 

3. Une autre organisatien de I”espaee 

Cette évolution rkente du pastoralisme indique ce que pourrait êlre une autre organisation de 
l’espace, une autre conception de Ba vie pastorale dans le Sahel. Quelle approche, alors, pourrail 
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4. L’oasis une r6ponse 

::::::::::...:.:.:.~~:.:.:.:.:: ..:.::.: .:. , .: .::x,.:::::~:.:::: 

i-g~ar:‘urï~~~l~~.~~e~ 1: .:j 

-P’:~~~~~~tt~~e:.~~ 
: :.:: ,.:.: ::::jj ::j:j:j:j:j 

mieux convenir que celle qui chercherait a répondre aux problemes poses en accompagnant les 
transformations dejà amorcees, en utilisant la dynamique même du changement social ? 

La leçon essentielle, àcet Egard, est celle de l’ancrage de lavie pastorale dans des centres d’habitat 
fixe. Lors des sécheresses, les pasteurs avaient cherche refuge pres des agglomerations : ils 
pouvaient y avoir actes à l’eau potable et aux aides alimentaires. Des conditions pnkaires qu’ils 
avaient connues, ils ont, pour la plupart, retenu la leçon de l’habitat fixe comme facteur de 
securisation en cas de catasarophe. D’autres motifs cependant ont aussi incite à l’habiiat fixe : celui- 
ci permet d’accederaux services sociaux (sanFQ eF Qcole) ; il permet l’approvisionnement commer- 
cial et, par ia, d’autres formes de consommation ; il permet de conserver des biens ; il constitue, 
enfin, une base appropriee pour une diversification des activites konomiques - par exemple, la 
recherche d’un travail safari& 

Cetablissement d’un habiiat fixe ne signifie pas pour autant une SedenFarisaFion. Il faut en effet bien 
comprendre que, dans le processus des changements en cours, le modeie implicite des societes 
pastorales est encore celui d’une 6conomie de Fype pastorale ; mais celle-ci est desormais associee 
a une présence temporaire ou partage8 dans des zones d’habitat fixe : ideaiement, les pasteurs 
aspiraient à lafois à la maison et à l’abri nomade. Dans I’Adrardes Ifoghas, par exemple, les Touareg 
de Tellabii parviennent à réaliser cet équilibre ; depuis le retour des pluies, tes maisons qu’ils avaient 
occupées en permanence pendant lasécheresse, restentfermees une panie de I’annee, tandis que 
les tentes sont au pâturage avec les familles au complet. Pour certains, il est vrai, l’habitat fixe 
signifie aussi s&!entarisation - c’est le cas par exemple de ceux qui ne peuvent plus reconsaituer 
un troupeau - mais au moins ne sont-ils pas contraints à l’exode, loin de leur soci6t6 d’origine. 

Cette conception de la vie pastoraie a des conséquences importantes. Elle implique, par exemple, 
une autre gestion de l’espace. Il faut, en effet, bien considérer que les ressources pastorales, 
soumises à des pressions accrues du fait des concentrations autour des points de fixation, ne 
peuvent être maintenues en équilibre qu’avec de tres sFrictes disciplines de parcours. Un tel 
ajustement pose des problèmes complexes et il est tres d’tiicite de le réaliser. Diverses formules ont 
déjà été tentées, en genéral sans succes ; il semble aujourd’hui que lavoie la plus prometteuse soit 
celle qui permettrait de confier la gestion et l’amélioration des pâturages, de même que le contrôle 
des points d’eau, à des groupements d’éleveurs responsables, dont les droits fonciers seraient 
explicitement reconnus. De tels groupements pasForaux ont Oté formés en Mauritanie, au Niger, au 
Mali et les r6sultats sont souvent encourageants. 

Mais la gestion de l’espace pastoral implique en même temps que l’on se preoccupe du 
développement agricole des centres de fixation. L’agriculture y est en effet necessaire pour créer 
des revenus additionnels, pour sécuriser la produdion alimentaire, enfin pour diversifier l’économie 
des zones pastorales. CeFFe problématique du développement agricole nous ramène, on le voit, à 
celle de l’oasis en milieu sahelien. 

L’oasis est, on l’a vu, possible dans le Sahel pastoral. Pourquoi son modèle n’inspirerait-il pas le 
développement des acentres de fixation- autour desquels la vie pastorale se réorganise actuelle- 
ment ? 

Le choix du modele oasien pourrait trouver plusieurs justifications. II semble, tout d’abord, être une 
bonne réponse aux problèmes techniques posés par le developpement de l’agriculture dans les 
conditions actuelles du Sahel pastoral : associant la phœniciculture à l’agriculture irriguee, ce 
modele permet, en effet, d’utiliser des ressources en eau souterraine encore sous exploitées ; il 
permet une différenciation de f’agriculture ; il permet enfin la création d’éco-systèmes dynamiques 
dans des milieux de plus en plus desertifies. 

Le modèle oasien se justifie également par son intérêt économique. L’agriculture, qui pourrait y être 
developpee, permettrait d’améliorer la s.rkuriiQ alimentaire des populations concernées, autant sur 
le plan de produits vivriers que sur celui de produits d’élevage, (le lait en particulier). Mais son 
principal intérêt économique serait de contribuer à l’augmentationde la production dattière. 

Cette production pourrait êtretres importante pour le Sahel pastoral. Ladatte, en effet, est un produit 
très valorisé et son marché est en expansion constante, tant dans les pays sahéliens que chez 
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eoafains de Beurs vtisinç. L”&e des palmeraies saheliennes est encore faible et I’essentiel de 
~~~rov~s~o~~~~~~~ est assure par des importations en provenance de /‘Algérie ; l’Irak Qtait 
Qgatement un gros fournisseur mais Ya guerre semble avoir consid&abfement affecte son potentiel 
product% _ ce qui accrott encore les passkilit6s de marche pour la production sahelienne. La 
p~txderdiotr datté&rq enfin, pourrait être un fadeur essentiel de sécurisation des revenus des 
pqmPatiens pmdwtriccs. A cet Qepard, I’experien~ de fa auritanie montre bien que cette 
pductisn est la setde qari ait, tan& bien que mai, résisté aux akas ds Ba sécheresse - auxquels n’ont 
résisté ni ia chepteB ni les cuitwes ptuviales. 

Le probleme pose par Pe dQveBoppemen% d’une base agricole viable dans les centres de fixation des 
..........’ .. ‘......‘..“.::.::::.‘..‘.:::: . . . . . . . :.:.:.:.:.:.:::.:.:.:.:.:.:+:~:~:~:;~~:~:;: :y;; ,.:.; .:.:.:.:.. :.:.:. ~~~~~~~~m,~~~~~~~~~ populations pastorales, de même que I’int6r6t economique de la production datti&e, invitent donc 
~~~~~~~~~~~~~~~~ à réfkhir S6Fi@EeSemeoE aux possibilités de création d’QasiS en milieu §ahetien. Cette prob%mati- 
.‘.‘i.‘. -. . . . . . . . . . . . . . . . . :.: .,_,.,...... <. ., ,i,,,‘,.,., . . . . . . . . . -... .< ~~~~~~~~~~~~~~~~ que, au demeurant, a deja depasse le stade de f’interrogation. Elle constitue, en effet, fa dimension 
:::::::::: <<.,.,.,.,. :.:.:.:.:.:.:,:.:.:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__. _.,.. <,<<., :j::.~:;:::::.::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::~ .:.::.:.. caadhde do qhques projets de developpement dans cette partie du Sahel. 

C’est ainsi que &e projet de d&&ppement des oasis de Mauritanie se propose de mettre I’ascent 
:.:.:. .:.:.:.:,:,:.:.:.::::: :.....A :.:.y.,.: :...>:.:::::::. _. .,.,_,. ~~~ai.Maaid~@.~~~~~~~~~ SUT les paimesaies les plus méridionales - donc en milieu saMien -qui présentent ksw potentiet de 
:.:.:.:.:.:.:.::.:...:~.:.~;:.:.:.::::::.:::........... ::<:c= ..,...,.,.,.,.,.,.i, ,< .,...,.,.,.,.,.,... _ ,.:::::::::::::::::::i :.:,:,:,::.:.: dêveioppement beaucoup plus important que les palmeraies anciennes du Bagant ou de I’Adrar. Ce 

projet, @paré par le Centre d’fnvestissement de la FAGet finance par Ie RDA et le FADES, prévoit 
fe dQve%oppement de fa petite irrigation dans les palmeraies existantes et la creation de nouvelles 
palmeraies. 

.:.:.:.:.:‘:.:‘:‘:.:.:.:.~.::‘.‘.::~::::::::::::::::~~~~:~:~:~:~:~:~:~~~~~~~~~ 

.:.:.:.:.:.:.:.:.:<:<::.y.... . . . . . . ...< . . . .,.,.. ~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~:~~~~~~~~~~~~~~ Un projet dans le Nord Est du Mali, egalement prepare par te Centre d’fnvestissement de la FAO 
:...:c.:.<.::.: . . . . . . . . . . . . . . ._, .,...,___, _, ,,.,,,, ““““““.“.“:........‘.‘.. ,~._.,.,.,.,.,.__.,<,< . . . .:.:.:.:.:.:.:.:.:.>:.:...:.~..>:.:.:.:.:.:.> .._.....,.,.,.__, et finane par Sa Banqw Africaine et I’RaEie, pa&oit de rhxganiser E”&memie pastorale dans Ee 

cadre de groupements pastoraux et de déiveiopper une base agricole dans fes centres de fixation 
spontanes. ft est prévu d’y développer ta petite irrigation et d’y introduire le palmier. 

Un projet pilote de la FAO, employant les mêmes artisans marocains que te projet de Sani en 
Mauritanie - avec les memes cadres de f’lnstitut Agronomique de Wabat - s’emploie à introduire les 
changements technologiques souhaites. 

~~~:~~~~~~~~~~~ s$n autre projet de developpement d’oasis a éte identifie par la FAO dans les Guadis du Kanem au 
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:“i:::.:.:.:.:.:.:.:.: . . . . . . . . :.:.: .,.,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .._............... .,._.<...,.,.,.,.,., :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...:.. :.:.:.:.:.:.: ,:~~.:,.:.:.:.:.:,,:.~.,:.~.~.~.~:.:. Tchad. 

Ces projets sont entrepris alors que la phœnicicukure suscite un nouvel intér&t. Après avoir eté 
ignoree ou consideree longtemps comme une activité proprement saharienne, etie fait desormais 
l’objet d’etudes et d’exp&imentations. AGao, au Mali, des agriculteurs ont entrepris des plantations 
- sans d’ailleurs posseder les bases techniques nkessaires à cette activite ; une GNG lance un 
projet pilote dans &a m&ne zone. Au Niger, un potentiel important a et6 reconnu et un spécialiste, 
6. LENORMAND, preconise de le développer, notamment pour compenser fa baisse de production 
des palmeraies traditionnelles de l’Air. Au Tchad, on s’interroge sur les possibilités de ?a 
phœniciculture dans le Kanena etc. 

Le mouvement est donc lancé ; il est bien entendu prématuré d’en juger les effets. 

CONCLUSION 
Voici donc quelques #tes qui conduisent, peut être, à l’oasis sahélienne. 

f-oasis est possible en rnffieu sah6lien. Ses composantes sont là : eaux souterraines mobilisables 
pour e’alimentation des palmeraies et pour la petite irrigation, présence et possibilite de developpe- 
ment du palmier, existence de technologies appropriées en matiere d’irrigation, Bléments de 
connaissance de systèmes de production envisageables. 

Usasis en milieu sahéfien pourrait, par ailleurs, être justifiée dans un environnement marqué par la 
désertification - et par similitude avec d’autres situations désertiques ou semidésertiques - i’oasis 
apparat% comme une sotcrtiern déjà eprouvée. Son absence du milieu sahélien tient à des fadeurs 
historiquesou culturels : elle ne démontre en rien son impossibilité, pas plus qu’elle ne met en cause 
sa justification dans des conditions actuelles. 

L’oasis, surtout, semble annorwh par la transformation des pastoralismes saheiiens qui tendent 
à s”organiser sur des espaces pastoraux plus restreints et surtout à s’articuler autour de acentres 



2,: de fixations. Ces acentresn n’ont aucune base Economique, ils n’ont aucun mod&le de r6f6rence. 
:::ljii L’oasis pourrait, dans de nombreux cas, être ce modble. .:. ., 
:.. >): 
;:z.;; Coasis, enfin pourrait 6tre justifir5e par son intérêt Qconomique : sfkurisation alimentaire, on I’a vu, 
3 mais aussi source de diversification de revenus, et, surtout, base d’une production hautement 
$$ valoris6e, celle de la datte. ,:.. ..:::::.j ::::::.:. ::.. 
$5 Reste alors à se poser deux questions : dans quel espace le mod&le pourrait-il se dkwelopper - où .:.:...:. 
‘Y: . . . . . ..y seraient les limites de al’oasis sah6lienne. ?Quels seraient, ensuite, les probl&mes à r6soudre pour 

.3 que ce mod&les’implante effectivement là où il est possible et là où il est justifi6 ? Disons, d’embMe, 
F que ces questions restent pos6es. Contentons-nous, en guise de conclusion, de quelques 
ti remarques sur les questions possibles. ::. 
.:.:::$ . . . . . . . .:.:.:.-. 
:$$ Elément d’un systbme, @onse possible à lacrisedu pastoralisme, l’oasis sahblienne trouverait en 
!::i; priori@ sa place dans les socir5t6.s pastorales les plus touch6es par la d6sertification. Son aire 
y. d’extension correspondrait ainsi surtout aux zones saharo-sah6liennes, celles occup6es par des 
:j::.:::: populations maures, touaregs, daza, arabes du Tchad ou du Soudan, mais aussi par d’autres 
:.:i:I: populations, peuhls, haoussas, etc., qui ont largement comp&-&ré ces zones. Cette aire pourrait 
& egalement se déplacer plus au Sud (4). En derni&re analyse, cependant, l’aire d’extension de l’oasis 
. . :..: serait celle de son acceptation par les populations concernées. L’oasis, en effet, ne sera adoptée 
li:i2- que là où elle est possible, II où elle correspond ~3 des besoins, et, surtout, là où les premières 
.+:i:jj expkimentations auront témoigné de sa réussite. 
;‘i::::: 
““? Sur les probkmes à rkoudre pour que l’oasis devienne une réalit& quelques réponses sans ;j:: : .. originalité : il faut, comme dans tout projet de développement, convaincre les populations 
:?$ concern6es, les aider à acquérir les réponses techniques, cr6er les conditions pour qu’elles aient 
‘:I:i acck aux financements et approvisionnements nkessaires. L’oasis sahblienne est, à cet 6gard, :.:.:.:.: 
.,::.-:: une construction nouvelle et on ne sait pas encore comment les probkmes de son d&eloppement 
jjijj::: se poseront dans la pratique. On ne peut donc pas se passer d’exptkimentation et encore moins 
..&: de recherche - d&eloppement. c’est probablement par là qu’il faudrait commencer. 
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4. Notons à cet égard, que si nous associons l’oasis sahélienne au palmier, on ne peut pas pour autant superposer œs deux donn6es. Le palmier, en effet, est 
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