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I - CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Sur 10 mil1ions de caprins que compte lE cheptel br~silien,
9 millions vivent dans ce que l'on a 1 'habitude d'appeler de
ITIan i€ re € 1() qUE:·n t E 1e ..p () 1 :J 9 o n e de" 5 É·c:h e \-e 5 ~.;€ .. d u ''''o r d c 5 t e
brésilien, le SERT~O. Les trouPEaux, de 40 a 500 tªtes, élev~s
principalement paur Ia viande et Ia pcau, appartiennent ~ des
••p e t i t s P r a d li. C t C u r S '". d e 5 c E n d <'1. n t s d (~ P i o n n i e r s i n .:;t ~.1 1és ~. 1 a f i n
du si~cle dernier. La colonisation du Sertâo, qui s'est apPu:JÉe
sur IEs activités pastoral~s, datE dE cette époque pour Ia
p 1u p a rt d es ré9 io n s. C' €o: S t d ir €o: ~ que 1 p o in tI' h i5 to i1"(~~ e tIa
culture agraires sertanejas sont encarE jeunes.

Capacité financi€re
utilisatien de Ia main
lTIarquants des 5:J5t~mes de

t r € 5 1 iITIit é e , '='. b s en c e
d'oEuvre familialE,
productien.

de mÉcanisation,
sont les traits

L'économie pa~sanne, traditionnellement bascie sur l'élevage
'et l'agricultur€ dE subsistancc, connait aujourd'hui una lTIutation

profende du fait de son intégration progressive ~u marché
régional et de Ia monétarisation d€ sEséchanges.
L'agriculturc ct 1 'élevage sont soumis aux difficilcs çonditions
du milieu. Les régions les plus arides du SErt~o, qui sont aUSSl
1 .. 1 J' '1 . . t "el.'e S p r 1nc 1 P~. ES Z o n c 5 (J e i e v a 9 e c B.P \- 1 n , r e ç o 1 V E n e n m q~e n n e '.1" ~7v:1

mm de prÉcipitations par an rÉparties sur 3 ~ 5 mois, aVEC de
grandes variabiIités inter et intra-annuel1es (Ia ,aison dES
p 1LIiE.'S P eLIt c oITIITI(=~nc E \- e n n o v E ITIb r E":. .. c:oITIITIE~ E n ITId.r s I) e t une f o r t \~~
localisation dans lE temps et dans l'espace (orages, a~ErsEs).

LES producteurs ont su jouer avec Ia diversit~ dES sols peur
d~vElopper dans les zonES les plus favorables dES cultures
\I iv\-1 e1-e s (h C\ \- ico t , lTla n io c, li!a is .. .), cIE \- 0: n t: e (c o t o n , \-i c:in ,
p ;3.S t € q li. E. . . ) ou. f o ur r <:1. 9 e 1- I~ 5 ( C ;).c t 1..1. :,; i n e r m':2 , c :::\P im....b ti. f fEl ,
l euc en e ... ), d'ail1eu\-s souv en t à d oub l c ou t r ic l c fino En
d E h ()r .; d e ces zone ·5 CU 1 I: i v é€ S , 1 <3. C ,:1. B.t i n9 B., 1.::01.nd E ;1X b 1). 5 t i v i2

spontan~e qui perd ses feuilles en saison seche, E.'st exploitÉe
collectivelTlcnt, souvent sans appropriation fonci~rE individuel1.e,
et constitue l'€5Sentiel de Ia resseurce alilTlentaire ~es animaux
qui ~ pâturcnt en libert~.

[I c\n s cet t E~ r é 9 i o n ITI::\r q I). é· E:· p a r i :iITIP o r t:::\n c:e d u r i <;; que
I c l Lma t í oue qu.i c ond it Lon n e 1. 'o-Ffn~ +ou r r <:1.98\-E, 1. 'éIE'v'(1iH~e x t e ns í F

est l'activit~ dominante et le troupeau, caprin principalelTlcnt,
joue avant tout un r61.e d'cipargnE et de scicurit~ des s~st~mes dc
production. I

,
r;

c'est dans ce contexte que se c:onduit depuis 1986 un
programme de coopération assaciant lE Centre dE Recherchc
ti 9 r o n ClITIi q u c P D U j- 1 e T r o p i que !:-; e IYIi - f~\l- id (~~deI' In s t i t IJ. t f! 1- é <::' i 1 i e n
dE.' Rechcrche Agronomique (CPATSA-EMBRAPA) et le D(partement des
S~st€mE.'s Agraircs du Centre dE.' Ceopération Inlernationale en
Recherchc Agronomique paur le Dciveloppemcnt (DSA/CIRAD) d'un€

i



p ;"\.r l:: , 1.(::: I'~i n i ~:.t: (,::,- .;:: r:r é <; i 1 i c n d c 1.' (, <J r i c: u. 1.t: u r c c t deI ;::'. F:í::' f D r me
Agraire (MARA) Et le Minist~re Français des Affaires Etrang~res
( I'i (~[:) d ' ;:,1.'..1. t r € P ,.~.r t . n ,,\.1..1. t 1- (i:::; <!l. c t E 1..1.1- '::;, p u h 1 i c ~; C! 1..1. P r i 'vÉ·::; ,5 e ~:;o n t
joints plus récEmment au dispositif.

L'obj€cti~ du programme esl d'explorcr lcs voiEs possibles
de dÉ:vEIoppement ~conOmiqUE et soci~l que pcul emprunter Ia
pctite produ.ction du SERT~O et d'idenlifier des méthodes
d'intErvention ~ promouvoir, des th~mes tEchniqUES ~ ~tudier
€t/ou a diffuscr et des É:IÉmcnts de politique agricolc ~
proposer Pour ce fairE, lE choix a ~tÉ Tait dE mettre en place
€n situation rÉelle un processus cxpÉrimcntal de développcmcnt
Ç) Iob a I da n s IE d i s t 1- ic t d e .MA S S A FW C ~1 ('vCli i- C a r te), auno r d cIe
1 '~tat de BAHIA, o~ vivcnt, sur 1000 km2, 260 familles pa~sannES
organisécs en 9 communaut~s ruralEs. LES procluctEurs sont lcs
premiers actcurs de ce projet pilote de Recherche-DÉveloppcment.
LES innovations tEchniqUES Et sociaIes sont discut~es, tEstÉes
e t ITIi':;;E:; ,":\u p o in t (;1.V e c 1 E IJ.\" P <:<. r t ic ip <:d:io n a c t i\J e . L' é t: 1..1.d E e t 1 CI.

prise en compte de leurs pratiqUEs et dES strat~giES qu'ils
mettcnt cn ocuvre sont essentiellEs pour Ia conduitE du programme
dE d~vEloPPEmEnt.

11 - INTERªT DE LA PRISE EN COHPTE DES STRATéGIES

.. L.e '=> a 9 r icu 1 teu 1- s, c ClITIP te te n ti. cIE 1 e 1J.l"" :; itua t i on E t dEI e u r <"~

I.) b j c c t i f 'õ, o n t d \:: b o n n e·;; ,- él. i S 0115 d c -F,.;\i r' e c.c qu ' i 1 .::; F o n t ,. . C E:

P os t u 1;;"\t de" c C)h ri> r e n c c d e ~; c Cl!TIP o 1- t E ITIC ri t:; ., 1- :.;\ p p 11:: 1 é par· [:r,: () S S I E F.:
( 1.98 ,,?), c t a u q I..!. C I n o I..!. S ~; o LV::;c.r i vo n s, n o n S :;:'.1\1~:.~n c :\ C CI n 5 i d é r ET C o mmE

prioritairE Ia cCl!TIprihcllsiClnde ce5 raisons. Comment, en effet,
imagincr intervcnir efficacement et durablemcllt sur Ies pratiques
agricoIes, qu'il s'agisse de s'appu~er sur el1es ou de les faire
évolucr si l'on n'a pas expliciti Ie chcminemcnt dÉcisionnel dont
e l l cs d éc ou l en t ?

11.1. Stratigie, Tactiqu€ et Prise de Dicision

Dans un contexte elC)nn~, lEs agriculteurs SE fixent eles
Clbjcctifs qu'ils tcntcnt d'al::teindrc en mcttant en OEuvre dcs
slratégies ct eles tactiqUEs que rév0lent lcurs pratiquEs Par
-:.;t r a t (';":]i e , ' o n e n t e n d ,- a .. 1 E':; r' é p o n sc·s ó I ,.;\ti o r' é c::; P <:l. r ti G:S ':'.C teu.r '5

. (" <:; o c :i. c\ u ~-( _. é'<. SI r i c 1..1. lê eu r' s E t / ou é 1 e v c 1.1. ,- <;; - ~\ d e ~; eIi: f is a u x que 1=" i I s
se trouvcnt confrontós ou bien qu'ils s'assignent, pour rarvcnir
à rcproduirc ou à transformer un lTIade ele vie esscntiel a leur
pcrpétualjon en tant que groupc social ct ~ lcur préscncc
:i. n cI i \/1d uC 1 1 e ~\ l' i ri t é r J. c u r d c c c Iu i _..c: i '". (Y U H G E tal, i ? c.~0 )

r' ,.,.r t: Cl. c {:i qu.C., o n E:'n t c 11d r' <:I. l' a r t d 0~ 1\1o d u 1 e r d {;"\ri S 1 e tem p .=. 13.

stratégic miSE en ocuvrc. Entre tactique Et st(atégic, 11 ~ a une
d i f T (.f.. r·E: n (: e d c t í::: ,- 1\1C . ~; [: r:1L L OT E (i 9 B?) 111o n t ,-e qLt e I' ,,~~,- i c u.1 I:: c Ll ,.

pilote son s~5tbm€ ele production sur plusieurs ~chellcs elE temp5



. i

• mcttant en oeuvrc une strat~gie qui engage Ic s~st~mc pour au
moins un C~CIE dE production, ct dES tactiqucs qui constitucnt
autant de r0ponses au fil des jours au~ alcias de 1 'envircnnement.
1 I in <.'; i=; t e p c\1- <:1. i 1 1 EU r' s 5 u 1- "1E' •• C o n t i n u \.UTI •• d é c is ionn E 1 qui 1 ic
c cs de f..I.}( é c h E"1 I c 5 de t e III p 5 P ;3.1- d (::'5 ., b o f..I.C 1c~; d c r é t ,-C <3.c t i o n ' .

Les pratiques agricoles et leurs changements nous éclairent
S IJ.r J. e 5 5 t r ,ü é ~.~i E S d e S P r od u.c t eur s ( r.. (.~I~ D (,11~3 c t <3.1 . , í 9 <Pe,). I I
existe des liens logiques entre les pratiques agricoles mises en
OEuvrc et lcs objectifs qu'ils se fi~cnt pour cux-mªmcs, lcur
famille ct leur groupc social, ~ partir de Ia pcrccption qu'ils
ont de leur cnvironnemcnt, et de lcur situation dans cet
environnemcnt. Nous pcnsons ~ue c'est au niveau familial, ct du
groupe social - dans notre cas, Ia communauté rurale 'dont il ne
faut pas négligcr lc poids sur lcs décisicns individuEllcs - qUE
s'élaborc Ia rcpr0sentation de I 'cnvironnement, se définisscnt
lES objectifs ct s'évaluent les risques. 11 importe done tout
;':\.ut;.:\.n t d e I:! ien c ar ;71. C t..{r i 5 C ,- I ;.":1. 5 itua t ion o b j 0::: C i: iv e ( ;3.n(~.1 :.:/,;:;E: du
!TI i 1 i eu n <:1. t u j" c 1, d E: l' e n v i 1- o n n 0.' mE' n t s o c: i o _.é c o n o m j. qu 0::, cIu s·':! "'. t E:' mE

dE praductian, des rappart de force, ... ) que de bicn connaitre Ia
perccptian qu'cn ont lcs praducteurs Et leur grauPE social. Naus
devons, paur proposer eles innovations pcrtinentEs, et surtout
pour cn garantir 1 'appropriation par lcs productcurs, nous donner
lcs mo~ens de connaitre Icur perception de Ia situation dans
1 a CP..I.(,: I I ('. i 1 '" <:.; E t r o ti. \1 E,: n t c a r .. c ' e s t e 1 1 E qui d é t E: r' mi n E I E ~>

·:;;t'-<:I.té~]ic:;et t,::\ctiques mí.ses en oe uv re' (YUh'(3 et sl . i.i??0). 1)::':1.ns
1a p r ::\t i q li. E:" , n i 1 E P r o j e t d E:" t : É- '1e v c u r , n:i. S E: c.; o b j &,' c: t i f s , n i
ses d~cisions, ni Ia mani~re dont il prend ces d~cisions, ne 50nt
aisÉ-es ~ saisir pour un ()bS~rvatEur extérieur. C'Est un argument
dE poids en faveur de 1 'étude des pratiques qui sont, quant ~
E 11e s , cI i1- E,' c:te !TIen t o bs E.' 1- V ab 1e 5 •• ( L A ~~fiA IS E' tal, i 9 <"1' 0 J o P u li> c:i. t: . ) .

II.2. RisqUE

L'agriculteur PErçoit son environnement (biologiquc,
é c o n O !TI i qUE, 'S oc :i. aI) c O !TI me 1 i m i i: É: p <~x de s c on t ra i n t e~, d on t
cErtaines Dnt un caract~rc alÉ:atoirc. C'E:"st 1 'incErtitude, 112

caract~rE aI~atoire J'une contrainte qui se traduit par un
risqUE. SAUTIER (1989), rappelIc que 1e risque peut êtrc d~fini
en Iangage statistique comlllE "Ia probabilité de survenue d'un
év € n e m E n t .. (RU 11E AU -FW LJQUE TE e tal, i 7'B U C)u d ::\1'1 ·S IE Ian 9 a9e
co ur ;;'\.n t c 0111 m 12 ,. ti. n d <:I.n 9 I;:: r É: 'v' en t ti. '7:: 1 p 1.ti. .:;:, o u !TI o i ns p ré v i s i b Ie "
( R O[: E ~:T I j 9 8 0'.). [I' a p r 0:' s I ti. i, ":;E' U I c 1 Cl. P I:::T c: E' p t i o n d ' tin d :,:\n 9 ;2 1-

ave c Ia rart de subjectivitÉ: qu'elle cOlllparte permet de
départagcr parmi Ies différcnls év~nements aléatDires ccux qui
sont d~signés comlllE des riSqUES". SEBILLOTTE (i989) insistE quant
~\ 1u i::; u 1- 1c f a :;.t qUE "Ia p ',-C) b ab i '1i t é que I' o n -Fa i t i n t E r\'€ n i 1-

dans un proc€SSUS décisionnel a cn dsrnier ressort, ct par
n éc E -::::::.i t é. , IJ n c a r a c t 0:' r E S u b j E' C t i f". C' E' ':, t B. c c t t e n o t i o n d e
perception subjective que nOU5 fErons r~fErEncE par Ia suite,
puisque c'cst eIle qui détermine lEs chaix st stratégics des
p r o d u c i:: c·ti. 1- ·c:; .



Dans Ia cas das zonas semi·-aridcs. Ice cffcls du risque
cIimatique pcuvent se cumuler sur le caurt tcrme (p~riodE dE
soudure) ct sur 112 lon9 tcrme (pIusieurs années cons~cutivcs dE
s~chEresse). Les élEvcurs vont ~ r{pondrE par Ia misE En OEuvrE
dc s t1-:;Ü é 9 ieo:; s é cu r rt a iP:.':~:;, <.~.n t i._.;3. Ié ;.;\.to :i. r·E"::;,qui co mb inen t 1<:1.

constitution 'de stocks fourragers ct 1 :accroissemEnt dE
I 'effectif du troupcau qui jouc Ic rale dc capital mobilisable en
c as de b eso in (épan.lne). •.

Les reponses apport~es aux d~fis ~ court ou lon9 terme
pcuvent s'avércr contradictoircs. L'affectation de Ia main
d'oeuvrc cn cst un exempIE:.d~laissant son cxploitation pour
vcndre sa main d'oeuvre, l'agricult~ur répond ~ un risque ~ court
terme de carence alimE"ntaire. Hais par 1~ mêmE, il r~duit ses
chanccs de bonnc récoltc pour l'annéc suivanlc .. L'Explicitation
dE ces contradictions et Ia compr{hension des m~canismes dE
prisc de décision qui lcs ont engcndrées, parce qu 'ils mettenl
en ~vidcncE des contraintes majEurEs, sont indispensablEs ~ Ia
propos it ion d ' innoV ;::1.t io n s",' pc 1- t in E nt f2 ;.~, .

111 - ~LEVAGE, ESPACE ET STRAT~GIES

Avec comme objectif ~ 10ng tE"rme Ia rEProduction des greupes
familial E"t communautairc, lcs éleveurs gêrent les modifications
et 1125 al~as de leur envirennemenl par Ia misE" en oeuvre de
stratégies srécifiques. Nous en donnerons lci qUElques
illuslrations qui se rappertcnt aux activit{s d'~IEvage Et que
nous ont révélées I '~tude des calendriers fourragers, des chaines
de piturage et des pratiques d'allotement.

L e d é f i c i t: f e ti.r r ;":\9 E'( d e S <:l.i .::;o n s~?Ch ,;;: €"; t I ~. C.o n t 1-<:<. :i. n l: E:

majeure des s~st~mes d'élevage du Sert~o sE"mi-aride (GUIHAR~ES
FI LHO, 1.<7'88 j CI'H:'C, i.<7'B\f). L <:I. c (~.<:l.1:i n 9 <:I., Con ~~t it'..tCl.n tI' <:l.rp o r t
~\I i mE·n t a i 1-e p r i n c i p <:>. 1, c E: d é f i c i t . '·i <:>. r i <:1. b 1 e d ,"-fI sI,::: t E"mp 5 E t d ,"o n s
I 'espacE:, dépend des condil:ions pédo-climatiquEs, dE Ia réponsE
de Ia vég{tation spontan~e ~ CES dErni~rcs Et du mede
d'utilisation de ces ressourCES.

,.
Paur en att~nucr lcs cffcts. les élevcurs misEnt d'abord sur

Ia capacit~ d'adaptation des animaux ~ cEtte variabilité,
natammcnt par leurs déplacE"mcnts Et Ia mobi1isation de leurs
réserves corporcl1es. Hais cE"la n'est pas suffisant. L'éIeveur
g&rc cettc contrainle par Ia mobilisation raisonnic dans 1E temps
de deux t~pes d'Espace:

I 'espacE: c16turé, de Pfopriét{ et
cultivr2 ou Ilonj

i n c:. i v i d ti e 1 ,

_. I " €.:; P a c '::; o u v € 1-t, c o ri ·3t i t u é d '2 .::' p;:\ 1-c ou 1-S C o 1 1 '2 C t i f s (" f ti ri d o
de P<:.~.·:;to-"),des r é serve s +on c íeres c omrnun au t a i res d e dro i t



c o 1..1. t li.m i E r d C;:; t i n é c,~ i't. i :i n ~:;t: ,~.1 1.;.~1:: i o n d '?;' ,; j EU n E·S, t?· I::
individucllcs nan c16turées.

d,:::·:;

111.1. L'espace c18tur~ d'usage individuel.

LES éleveurs chErchEnt ~ pa1.IiEr ali.déficit fourragcr par Ia
mise en place d'unE stratégie anti-aléatoirE: Ia mise en défEns,
~ titre individuel, dE ressourCES fourrag~rES qui vont constituEr
Ia I:>a;:,0:· de 1 '",.1 í mcn t at íon an i m a le dur an t Ia s a is on S€ChE. 11
s ' <:l.9 i t d c: r e s t e s d e c li.1 t UT C·S (!rI;'1. i s, h ar i c o t , c o t o n , ITI("H\ i o c , . . . ) I

eI€ jac h € r e s , cI€ S U r fCi.C € S .f oli.,-r c\ 9 f=: ,- e s (D.P.J.illJ:.j,..a s~p , C.•:;.rU::.h.CI.lS.
!.::j,li.~1..L:L..S., E'J:,O:J:;;iJJ.rü..s. i.!..'...U, ..:EJ!,:tL~, Cj';1..Í.2.0J.U;; c..=:;;•• Ü~.l1,. . .) E t de:;; li.r f <:I. C es
c16turéc~ elc caatinga.

L'enc16sure de nCluveIIes terres est conelitionnée et Iimitée
par 1.es ressourccs monétaires ct En main d'ocuvre dont disposent
les éleveurs (voir encadré).

On constate une évolution importante en ce qui conCErne la
miSE en valeur eles tcrres. JUSqU'~ i1. ~ a qUElqll.es anncies, sEules
é tc\ i E:·n t c 16 t u rÉ' s, 1 E '::;ITIE i 1 1 0: U \- E·S, P r o c h e s eIf::: l "E X P 1o it a t io n , d c\ n s
un but ele produclion agricole. L'utilisation des terres cl6turées
respectait eles rotations détcrlTlinées et dES périodes de jach~re
relativement longues.

Le contexte actue1
stratégiE d'appropriation

est
de 1.

propice ali. déveIoppement
espaCE par Ia c18ture:

d'unE

- certaines innovations techniques r~cemment introduiles
(fil de fEl' barbelé, eSP~CES fourrag~res pérennes et résistantes
~ Ia sécherEsse) rendent plus aisée et plus tapide 1a
colonisation et la mise en valeur de nouvelles terrEs;

- i :in t É9 r a t io n p r o 9 r E:~ s ive dEI 'É- c o n ()!TIie p a ~ s a ri ri e
I 'économiE: marchande régionale favorise 1a circuIation
1 'in forITIc\tio n E:t d E 5 P 1-o d ti i t 5; E 1 1 '2 e·:;:· t 1 i 0:0;,: a u d é s E n c I <!'\ './ E:· mE n t
Ia région, aux mouvemcnts migratoires, ~ Ia diffusion de modes
c ()ns o !TIma t,ionu r b a i n s , é\ li. c:em t a c: t r é.. c:e n t a 'v' e c 1E 5 Cl. 9 0:;:. n t 5

dévElOPPEITI(::nt,... ;

,
é\

de
d c
de
dE

- Ia reconnaissance par
perlTlet d'officialiser les
c: C) u t 1.1ITIi c r s ;

le IÉgislateur eles statuts fonc:iErs
titres de propriété, jusqu'alors

.. - 1 'accroissement de Ia pression démographiquE
animale accentuent lE risque et 1 'ampleur du déficit

hU!TIainc Et
f o u r r <~.9 e r .

Ce processus s'est c1.airement ExprimÉ,
p1.ace d'un s~st~me expérimental de crédit,
delTlande de financement de c16tures.

10'- s d e
p ar 1a

Ia mise en
t: r (::.:,; f o ,-t e



ENCADRÉ:

CoGt de Ia cl8ture et de Ia mise en culture d'une
nouvelle surface

(en Francs Français - donn~es mon~taires d'avril 1992)

.
Pour une surface de deux hectares (qui correspond ~ Ia

mo~enne des mises en culture):

11r~II'~ [I' OEU'H..:E
F A 1''1I L I tIL E I'~()I'~
F":Ér1U l'h~Rl~E

F\ECO'-JF\~;(I 1'1A I N
D' OEU',)I;:[
F..:ÉI'i U I'~É: F, Ef: E

CL8TURE POSE COMPRISE (*> 29~50

DÉFRICHAGE + DESSOUCHAGE (50j) 600

600
SEMn~CES 100
COUT TOT(~L 2 ha

REVENU BRUT AGRICOLE: peut varier de 0 à 3500 FF par hectare et
par an (extrêmement variabIe en fonction des facteurs
climatiques, ~daphiques et des cours du march~).

REVENU BRUT MOYEN DES VENTES DES PRODUITS CAPRINS: 2200 FF par an
(mo~enne de 6 exploilations sur 3 ans) .

•)1-

COUT CL6TURE AU METRE LINÉAIRE:

mat~riel = 4,91 FF
pos~ (dans 1e r~~ de main d'oeuvre r~mun~r~e) - 5,75 FF

~T,.



~ ..
. .

(1 U j o U r d 'h u i , l' e n c 1 éi S U 1- fi::' E,,; t 'l,::: ."~u p p 01- t d E ~. t r <:\ t é9 i e ~",
c o ITIpIe >( c ~; de './;J, 1o \-i s a,t io n d J?:.' '1' ~~'':;p ;::1, c (!:.' , UnE': tc r r e p eu t (~t r e
c:1 Ô t: u r é t:: p o U r 1 "', mi s E: e n p 1 c\c e d e c:Ll 1 t u r e s \1 i '/r i € r e s o ti. d E r e n te,
L'cilE'/Eur qui c16turE une terrc dcstincic à Ia production
fou 1- 1-c',9 e:'\- c PÉ \-Ê: n fi e (CE.nsJ:ü:.!.u;i. c.í.Lí.ar.í.s. , . ,) p eu t 1eu r <:<,S S oe iEI- EU 1-

l e s ~:;ol'õ3qui l e p(';:I-mE'ttent,e n pl-emiere E':ts econ d e ;;I.nnées, d e s
cuIturE:'~;<:', nfi u r:: 1 1es v iv \-iE:1-2 S o li.d E 1-e n te (p as t E: que, ' , ,), L e
rEvenu important, mais aIÉatoirE tir~ dE CES culturEs dE rente
permEt, si lcs produetions sont satisfaisantes Et lEs eours du
marché portcurs, de rentabiliser cn un ou deux ans
1 'invEstissEment rÉalisÉ pour Ia c16tll.rE et Ia misE en eulture.
Sans culture associée, Ia rEptabilisation de cet in'/cstissemcnt
par Ia seule production fOUrra9E:re serait trois ~ c:inq fois plus
longuE,Apr~s une ou deux annécs au cours desquelles 1125 rEstEs
de culture auront étÉ utilisÉs pour 1 'alimentation animale, les
culturES fourrag~rE':s sont en place, Utiliscies en saison sbche
exelusivcment, sources d'un rEVEnu plus stable mais rlus faible,
c 1 1e 5 c o n f o 1- t, c n t 1 <:I,S t 1" a t ci9 i E S ciC IJ.1- i t ;3,i 1- E d c I' ri 1'2,/ e u r . I 1 v".
alor5 coloniscr de nouvelles terres.

e ,

Nous avons PU observeI" qUE les producteurs cIBturent
g~n~ralcmcnt pIus de terres qUE CE qu'ils peuvent cultiver, Nous
pou'/ons donc dissocier deUx ~tapes: Ia clBture et Ia mise en
c u 1 t u 1- E:' ,

La prE:'mi~rE sert un projet ~ 10ng termE, Ia sEconde un
projet ~ court Et mo~en terme. Toutes delJ.x sont doscies de mani~re
s ub t Ll e E:t +on t l'objet de c:hoix d an s 1'<:l,ffect<:l,tion dc s
ressourCES lTIonétaires Et de main d'oEuvre. L'éIeveur rcialise ces
choix en fonction de 5a stratÉgiE ~ 101'19 terme d'appropriatio::>n de
1 'espace d'une part, et des mo~ens de production lTIobilisables
d ' a u t r E: p a r t ,

Les terres cIBturÉEs et non dÉfrichÉes constituEnt une
r e S e i- ve f ou r r a 9 ~ 1- '2 !TI i5 e en dé fc n -;:-,, <:I, P P 1- oP 1- i€ e" \'7:t li.til i~5 é e <:I,1..l
cours de Ia saison s~che, Elles seront ou non mises en culturE
par la suite en fonction de Ia qualité du sol ct des rcssourccs
dont dispose le productEur.

Ainsi Ia c16ture répond ~ plusieurs objectifs
c 01'1 VE)-::.:Icn I: 'õ:; :

- appropriation fonci~re;

- rEserve f()lJ.rrag~re pour Ia 5aison s~chei

reserve de terres suscEPtibles d'ftre mises en culture,

CePEndant, tous ne PEuvcnt s'engager dans ce
même r~thme, La stratégiE d'appropriation fonei~rE
par la mise en défEns et qui conditionne le
résistancE ~ Ia s~cherEsse est liÉe au processus

P 1-oc e s 'S 1..1,'5 (~,U

qui 5 ' r::- >( p 1- i m r::-
I- E V E n 1..1,e tI;;;.

d 'êi,cc:umulation,
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diff0renCIE selon lEs producteurs Une t~pologiE elES
e >< p 1 o :i. t ;J.!: :i. on<; ( T () I) I) E (-l U e t ;.;1. 1, t ?nn) me t: cri ri'v' i d enc c i :c x i .::;t E: nc E

d'un c~cle de vic r~thmé par elEs phascs successivEs dE
capitalisation ct de décapitalisatiun. Cc c~clE cst, ou a rité,
~I c e é 1 ÉT ri: p a l- . I E5 o P P 0\- t u n i t ri:;cI e r '::'v 1;;:'n u ;:\9 r i c o 1 1:::' (1 E b o i s , 1 E

sisal, le ricin, la pasthquc, ... ) ct par lcs migrations
.tE:mporcd.\-E:;Z'\ 1 'épOCjUE du "m i rac le éco~nomiqUE" b r é s í Lícn . 11 es t
freinÉ: ou invcrsÉ: par les accidcnts climatiqucs. Historiquement,
CE 50nt done lc5 apports financiers Extérieurs qui ont pcrmis Ia
constitution d'un capital d'cxploitalion. La taille du trouPEau
e tI' i mp0\- t~Inc e de 5 5 U r fc'.C e seI ô tu \- é E:s eri. :;o n t <:l. Uj o U r d 'hu i
I c >< P \..C <o;f:i i o n .

L'appropriatiorl dE 1 'usage de nouvel1cs terrEs par Ia
clôlure à partir du capital disponiblc apparait aujourd'hui commc
le principal facteur endog~nc de différenciation 50ciale. CE sont
les produc!:eurs qui bénéficicnl déjà des mcil1curcs conditions
d'cxploitation qui mettcnt rapidemEnt Et 5ur de grandEs surfaces,
de nouvcllcs tcrres en défcns, à un r~thme qui nE pcrmet pas
toujours, commc nous 1 'avons vu. une valorisation maximale

í mmé d i <:1.1::e .

Lc salariat agricolE apparait comme une rÉ:ponse ~
1 ' in '::;ri c ur it é ::d i me 1'1ta i\-.;::.d e 5 '::; ;':1. n f:i .- c: ;~~.p ih':d ( C(\F: OI'L i 992). Il.?·s t
probablc que, dans un avenir tr~s proche, les É:carts SE creusent
Encare entre les praducteurs. La coh~sion sociale des
c ommun aut é s, +o rma Iis é e ~\ 1 "o c c así on de La r cv en d íc a t i.on POU\- l e
foncier, risque d'&trE soumise ~ rude ~prcuve.

I I r. 2. L' e s p a c e " o U V E r t" d ' u S a 9 c c o 11 e c t i f

Cet EspaCE e s t l e "si~gE
l'ensemble des membres des
cueil1ettc, chassE.

d e p \-é 1 f: 'v'e !TIC·n t s " ::l. C C e 'S 5 i b 1 E 5 à
communautés: fourraQe, bois,

Depuis unE dizaine d'annécs, lcs productcurs, organisis ell
commuhautés, ont fait reconnaitre les titrEs de propritté
c o 1 1 E.' C t i v e d c c tO r t a i n E'::'; t ET 1- e 5 eIe p <:\ r c o '-'.1" 5 d é '../o 1 u e s à i :É t <:1 t e t
cIo n til s <:to vai e n tI' usu f ru í t : 1E':; •• f un dc. d c P ::3. S t o .. (t r ::":1. d ti. C t i on
littéralc: fonel de pâturage).

Traditionnellement, les élcvcurs lâchEnt les caprins dans Ia
"c <:1.<:1.ti n9 '!." SU. i 'v';-HI t dcs mo da lit é·~". di f -r éren t .;::..:; se Ion qu 'i1s
reviennent dans lcs enclos tous lcs jours (enjeitadas) ou qu'ils
rcstcnt cn pcrmanencc sur lcs parcours (mateiras).

Toutefois, Ia pratique du lâchcr cst de plus cn plus limitÉ:e
a Ia saison verte. L'importancE croissante dcs surfaces c16turées
et Ia prcssion de pâturage ont modifié considérablelTlcnt Ia
eonduite du troupcau en 5aison s~chc.
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~:;i 1..1. fi € d :J n ;3.111i q 1.1. e. t: t u n c o n :",;E n ',;1..1. <:; -:;; O C :i. {'I. 1 ()n t p r::: '" 11115 I <:l.

1é9 ;:0. 1 i s ;.':\t i o n eI[:.s t i t r E' 5 d c p '" D P I" i é t é d c'::; .. f u n d o elE p ;:0.~, t o " , i 1
n'en cst pas de m2me paul" ce qui conccrne 1025 investissements et
1 '<:\!TIé n ;:\:V::'ITIe n t q 1..1. i p ou r r :;\i E n t :J € t r e r é C\ 1 i sés. ~iÉ:' HIc l' <;\ c qui t t e ITIE n t
deI ' i m p ô t f 0'(1c iET e 5 t <~.u j (J ur d 'h II i 5 (J U '"c e d e p '"o b 1em es , d a n s 1a.
mesurE o~ lcs proelucteurs n':J contrj~uent pas en fonction de
1 'US,Jge Qu.':i.l+on t d u "{un d o de P;;l.stO" m;,;1.i5de man í er e égB.1~~ pou.\"
c h a qUE' f<:i.1TIi 1 1E. ~li n s i I 1e .. f ti. n eIo cIE P a s to" o:;:":j t c ~~r t e s 1..1. n e r é -:;;e I"v e
fonci~re stratégique pour 112 groupe social, mais également sourCE
d E C o n f I i t "';. F'o ti. I" l' h E~U I" e, i 1 E~S t 1 e ~,u p p o 1-t d "u n p r é 1 E· ..•.•f2me n t
maximal que 1 'éleveur chcrche à rÉaliser en saison .....erte et aussi
Iongtcl11Ps qu'iI 112 peut en s~ison s~che. La durée et 1 'intensité
du prél?vemcnt fourra9cr sont 1iÉes à Ia perception subjective
QU':;\ 1 'él0.".;eul-d u r í s quc qu'il peut p r e n d r c Et d e s lTIo:Jensdont iI
dispose par ai1leurs paul" assurer Ia sécurité du s:JstEme
d ' é l ev,:\gc.

111.3. Des espaces
d i f Pé r cn t s

soumis

L 'É: 10:;:"';0:::'1..1.1" j ou e
d'espacc paul" tenteI"

SUl" Ia complÉmentarité eles eleux t~pes
d'atteindre ses objcctif's de production.

On cntEnd souvent dire que lES pctits producteurs n'ont
a.UCUI'Jf2 ~,;tl"a.tég:i.E,"v í vcn t '·:l.U.i our l e JOI).'" qu.e C0: s on t "112'::;
C h E v 1-ESq U i ri 1 E: '.,I e n t 112.; é 1 E'V E'u r S "., . .. I'~OU':; a \I o n s v u , a li. c C)n t r a i r E'

à qU (.? 1 p o i n tI' o c r.:: u p <'1. t i(J n E tI' u til is <:1.t i o n d 02 l' E: s·p a c 12 f o n t
1 'objl2t de strat~gies ~labor~Es. Elles ne s'expriment paa CQmm~
des rÉ'ponsE.'s quotidiennEs aux ci.....enEHlEnts, mais bien comme dl2s
anticipations de cEux-ci.

Au sEin de 1 'espace qu'il s'est crEE, i1 dÉ'place 5125 anilTlaux
en a~ant rEcours ~ dES pratiques d'allotemEnt comple~es Les lots
sont: f<:d.ts Et déf<:l.its e n fonction d e l'ét;C'.t ph:-)siologiqu.e,
corpore1 Et €ventue1lelllcnt pathologique dE.'s animaux d'une part,
et du ni .....Eau elE.'l'offre fourrag~rl2 résieluE11e de Ia caatinga ou
des autres surfacEs d'autrE part. LE tri pIus ou moins sév~re et
p 1li. sou m a ins f,'l-É'c o C e d e s a n i!TI<:l.1I.X ".a li. t o I"isé~." à p ~HLI.\"121- l' e s p a c 12
cIos déPEnd dE l'É'vaIuation par I 'élEveur du disponiblE fourrager
d E.' S d i '.1.:21-:; t;:lP E S d ' E -:;.P ;:1. c e I deI a t a i 1 I E.' d u t r ou P E <:l.u , d E I' é t a t
des animau~ Et du pari qu'il prend SUl" Ia date d'arri .....ée des
pluies suivantes. LorsquE' les stacks SUl" pied s'€puisent de
manlere critique, 1 'élevEur a rEcours ~ des aIimEnts achetés à
l'ExtÉ'rieur. S'il n en a pas 12S mo~cns financiErs, il VEnci
qUElquES animaux.

L'é\'olution Li é e au c l o is o n n e meri t d e 1 'e';:;Pê\CEc\ c on du it 1;;.-,:,
prOdl..l.ctEurs a mettre en place des stratégies adaptécs aux
nouvellEs contraintl2s et opportunités. Par eXEITIP1e, cErtains

i0
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1- a i f,; o n n E n t i :;:'.d é q U ;::\t io n d E:' 1 :"\ d E: ITI<":\ rid E à l' o f f I" E.' f01..1'( r <:1.9 (:.I" E P <:".1- '1 '"
r~gulation des effectifs. 11 s'agit lã J'un fail nouveau. D'un
troupeau lE plus grand possiblc, ils passent à un trouPEC\u dont
Ia taille est lTIodulÉe cn fonction de Ia structurc de leur
Exploitation.' L'évolution du t~PE de conduite est
particuli~relTlEnt marQUciE dans les ~onEs ou 1c processus de
c: 1 o i <2:.. on n E'~mc n t ~~~.t t €.~i n ti). n s t <? d e ~·I.'''; a n c é, ~{ i :E' X E: mP 1 e d ' u n pIa t e a II

s i t u é ~. 1 "ou.e s t de l a pctit.:? l-égion Cso l s fel-I:ilcs et p,-ofonds),
La tolalité de 1 'espacE ~ est déjà cIos et les élEvEurs
raisonnent Ia valorisalion des rEssourCES fourrag~rcs cn tErlTlES
d E C h a I" ~,;;e p;:;\ s t o I" a 1 E: .

En CE qui conCErnE lcs choix d'allotelTlcnt eles' animaux Et
d'utilisàtion du disponible fourrager, nous avons vu que lp~
v a 1- ia b 1 '::'';:; E t c ,-it E:'(e s '::;orit mu 1t ip l es e t c o HIpIe >< E s (t). F' ;:',1"

CI.i I 1 E·I..I. 1- .:; , i 1 ',; '::.o n t E)( I: 1- &: me (TIc 1'1t ''';<~.1- i Cl.b 1,'2 S , E: t p o 1..1.r b e <:I. u C ou.p
ilTlprÉvisiblcs. Pour cctte raisorl, malgrÉ 1 'cxistcncc d'objcctifs
ct de sl:ratcigics dcifinis à I 'avance, les cileveurs doivent savoir
fairc prCUVE d'une grandc flexibilité pour conduire lcur
troupeau. Les adaptations ncicessaires, quasi quotidiennes, SE
traduiscnt par Ia misc cn place de tactiqucs 00 les impératifs du.
court et du 101'19 tcrme s'affrontent parfois. 11 existe 1..11'1 degrÉ
croissant d'ilTlPrécision dans Ia définition respective par lEs
éléveurs de leu.rs objectifs, stratcigies ct tactiqucs.

E 11'=.· 1 '=: u I" ,::,:.";t i ITIP o sé E P;:',r 1 <:\ 'v' <:I. 1- i;:\b i 1 it é d LI ITIi 1 iE: u . C' E S t ~
cette condition qu'ils sant cn lTIeSUfe d'op~rEr lcs ajustelTlcr'

nécessairEs. Une observation superficiEI1E des pratiques pourrait
facilement faire conclure à leur irrationnalité.

L~~ cleveurs de
troupeau cn fonction
leur cnvirOnnEITIEnt Et
p,"end,-e.

Massaroca raisonnEnt Ia conduitc de
dEI EU 'C '::; o b j (2 C t: i f·::;, dEI' Cl P P I" ~ c i a t i o n
dc Ia parI: dE risque qu'ils sont prêts

1 E.' 1..1'1-

dE

L'cspaCE approprié Et elos, individuEl1elTlEnt maitrisé, Est
lE si&ge privilégié d'Expression eles stratégies de conduite du
troupeau. IndisPEnsablE, mais PEU sollicit~ dE cc point de vue,
l'Espace callectif, ouvert et: PEU maitris~, Est dcvEnu 1 'enjcu.
elES stratégics comlTlunautairEs Et familiales de delTlain.

L'cspoir de voir, un jour, SE r~aliser un projet pubIie dE
grande irriqation qui incluerait dans son périlTlE:trc Ia 20nE de
Massaroca est aujourd'hui un ÉlélTlcnt clcf dE Ia coh~sion sociale
de s c o mmun aut é s•. D::\n·"". cct t e ,:\\:tente, 10::: "fu.ndD de P;:'.·::;"to E·=,.t

(1) Nous n'avons
n i. ll:?s dDnnél~s
c<:l.pit::\lc.

pas considéré iei lcs trouPEaux avin
d u !TI,J r c h é:.. q 1..1. :i. () n t É: 9 ,7,. 1 E m c n l: u.n e

Ft b ov i n ,
i mpo r t: 2.11 c E:
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r.: o ITIme" 9 c 1 ti" e t s o n u.':~,:1.9 C '5 t 1-ic t E'm € n t 1.:i. ITIit ri ~. d E:~; ,H: t i\I itri '=-> d F

cu.eil1ettE. Un teI 5tatu.-Quo a qu.eIqu.E5 chanCE5 de pouvoir se
maintcnir aU5si longtclTIPs qU.E 1e5 intcirêts rcIatifs ~ 50n
a.lTlén~::...gEITIEnt et ~'.s on ut i.Lisa t ion d i v e r s í.Lí ée ne s on t pas t rop
forts. Tant· qu'iI ~ aura de nou.velles terres ~ coloniser et ~
vaIoriser, cela restcra le caso A Ia faveur du dÉ-veloppelTlent et
d c l'accu.lTIl..I.l:::d:ionr ar- í.de s de ·CETtêl.ines e><ploit'~.ti()ns,
1 'appropriation des terres s'accÉ-l~re et rétrÉ-cit ainsi l'espace
fourragcr disponibl€ de ceu.>< qui n'ont pu s engager dans ce
prOCE:SSU.S.

Soumis ~ des intÉ-rêts.divEr9cnts, voire contradictoir€s.
IiÉ-s ~ Ia reprodu.ction des s~stblTl€s d'cile\lage €t dE' production
d'unc p'art Et ~ Ia reproduction comlTlu.nautaire d'autre parto Ia
9cstion et Ia mise €n vaI€ur dcs parcours coI1cctifs vont prendrc
u n E' im p 01- t anc e c ~o'p ital e a u ·r u r e t ~\ ITIE S u r E qLle l' €.: s p a c e ..5 E'

S ~-".I: \..I. 1-c" .

I V - CONCLUS I m~

La région de Massaroca est
L'hcure cst ~ Ia prisE' cn
dÉ-vcloPPclTIE'nt de Ia région qu.i
d '2 u }( o p t i o ns :

le si~gc de lTIutations profondcs.
chargc par Ics communautés du

peut sc10n naus s'envisager sclon

- augmentation ~ court terlTlc de Ia production passant par u.n
appui au.x productcurs en phase d'acculTlulation rapide. grâcc ~ Ia
misE en place dE lTIécanislTlesfaciIitant 1 'accbs au lTIarché. aux
intrants. ali. crcidit. aux innovations, ...

- 1- ec h E-T C h e d ' u n cIÉ v E' Io p P E \TIe n t é qti.iI ib 1- É- e t !TIie ux d is t r ib LI.é
fondé su.r Ia créatian d'un tisstl. ru.ral diversifié et PErmettant ~
un plus grand nOlTlbre d'exrIoitations de se déveloPPEr dans des
conditions accEPtables.

Ces dcux ori€ntations ne sont pas Exclusives. Chacune
requiert toutefois des appuis institutionnels di~tincts Et
spÉcifiquEs. Elles doivent s'apPu~Er su.r les stratégies actuel1cs
des actcurs concErnÉs et considÉrer les rEIations qu.'ils
entretiennent avec Ia comlTlunauté.

C'est Ia scconde pour Iaquellc nous avons optci dans lE
c o n t E x t e <:\ c t Lle 1 du [-:r É- s i I. E.n c f f E t . f ;:\c E a ti. 1-i s qUE 1o c a 1 d.:;:
rurture sociale dÉj~ ÉVOquÉ. cIIE nau.s parait Ia seule ~ pouvoir
faire bénÉficier Ia majoritÉ dcs ITIEmbrES des communautés dES
fruits du dÉvElappelTlcnt. Lc proccssus d'accumulation SE rcialise
actu.cllelTlent par l'approprí~tion elE 1 'EspacE. A nou.s dE proposer
elES innovations adartÉes, entre autres techniques, qui tout en
valorisant sous divErses forlTlEs le capital acculTlulÉ, garantissent
le maintien Et Ia promolion d'un tissu rural diversifié.

1 ':).1...
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b) mise en place d'un s~st~me de financement des activité5
rura1es accEssiblE ali.plus granel nembrE; il dEvra permEttre aux
producteurs de diversifier leurs activités, principalement ~ ceux
qui nE disposeraient pIus d'un ac:c~5 suffisant ali. foncier
(entendl.l. comme c16turé), et de mettre en pIace des activités
adaptéEs aux opportunit~s du marché (transformation,
c omme rc ia I i sa t ion, ar t ia an a t , ... ). AujolJxd "l-u i, l e c r é d it
bancairE ne ripond pas ~ CES ExigEnCES et cette proposition
suppese des ajustements et adaptations spécifiques (CARON ct aI,
i 7\7'f:~) .

c ' E'::, t CI. P a r t i r d '=: l "o b S E 1- V::O. t i o n r=:- t- d e I' CI.n a 1:15 E d e s
pratiques des producteurs que nous avons pu comprendre leurs
strat€9ics, mettre en lumi~re les enjeux du développement r=:-t-

identifier les possibilités d'intervention technique, sociale Et
institutionnelle.

Naus avons vu commEnt les pratiquEs fourrag~rcs nous
renvoicnt aux stratégiES individuElles ou familiales, qui elles -
même s s'exPl-iment seu- I 'ol-g:::\nisc,.lion,1 "u t íLís a c í on e:-t Ia 9E'stion
du territoire communaulaire, faisant de I 'espacE el de sa
maitrise 1 'EnjEu principal dE Ia transformation socialc. Nous
comprenons maintenant combien Ia pertinenCE de nos propositions
techniqucs, notammEnt dans 112 domaine de I 'élEvagE, déPEnd de Ia
prisE En comptE de cette transformation.

Si CE qui est en jeu est biEn le d€vEloppement de socletes
humainEs et non I 'amilioralion de tEIle ou lEIle performancE
tEchnique qui n'en cst qu'un mO~En parmi d'autres, alo~s nos
projEts doivent SE donner lES mo~ens d'aborder Ia globalité et Ia
complexité des m~canismEs du diveloppement.
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