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POINTS DE VUE ECOLOGIQUES
SUR LA PLACE DES CULTURES FOURRAGERES

DANS L'AGRICULTURE ANTILLAISE ;
EXEMPLE DE L'UTILISATION DU PANGOLA
DANS L'ETUOE DES FACTEURS DU MILIEU

J. E. SALETTE ct Y Dt::\IAS

1. INTRODUCTION

D'une facon g,;nerale, la prise de conscience des problemes fourragers en milieu
tropical est tres recente : Traditionnellement, l'elevage est extensif et la culture de
l'herbe peu ou pas pratiquee (5),

Dans le tvpe dagriculture traditionnel, sans source d'engrais exterieure, la
jachere paturee constitue la premiere integration de l'herbage dans un systeme agricole
ferme. Dans les ilcs sucrieres, l'elevage des animaux de trait pour le transport des
cannes ctait associe au paturage de jacheres de longue duree : on avait ainsi un certain
equilibre.

Actuellement. les iles Caraibes se distinguent, dans l'ensernble du monde tropical,
par une agriculture qui s'oricntc deliberernent vers une intensification croissante. Dans
ce contexte de devcloppernent. un elevage rationnel prend logiquernent la place de
l'dlevage traditionnel et plusieurs experiences d'elevages particulicrcment rernarqua-
hles ont etc realisees. D'aillcurs, si l'insularite represente des surfaces agricoles force-
ment limitees, il est logique qu'elle entraine aussi l'obligation ell' la meilleure utili-
sation possible des terres par une repartition rationnelle des cultures et leur inten-
sification.

Enfin, I'orientation est generalc dam lcs Caralbes. vers line diversification des
cultures lice it une stabilisation ou it une diminution des surfaces consarrees ala canne
asucre. Dans ce contexte, un elevage bast' sur de veritable- cultures Iourrageres doit
avoir une place toute particuliere : cest done la place des cultures Iourrageres dans
l'agriculture antillaise qui do it etre dcfinie, ainsi que leurs relations avec les autres
cultures, dans un ensemble agricole equilibre utilisant au mieux les possibilites du
milieu nature!'

I. ,Y. H. .·L: Station iI'A !i"onmnie. Guadeloupe.
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II. RELATIONS ENTRE LES CULTURES FOURRAGERES

ET LES AL'TRES CULTURES

Dans 1111 sens large, les cultures fourragcres comprenncnt aussi bien les herbages
que toutes les plantes destinees aI'alimentation du betail (tuberculcs, cereales, etc.i.),
Nous ne voulons envisager ici que les plantes, graminees au legumineuses, susceptibles
de Conner des prairies. La necessitc d'inclure nne telle culture fourragere dans un cycle
de rotation est bien connue dans les pays temperes. Dans les pays tropicaux, l'orienta-
tion des productions vers des rnonocultures tres specialisees, souvent destinees al'ex-
portation, n'a pas perrnis la realisation de rotations tres elaborees : on pratique essen-
tiellement les jaclieres.

A partir du moment Oil I'agriculture se diversifie, et les plantes alimentaircs sont
une des raisons de cette diversification, il devient indispensable d'avoir des rotations.
C'est dans ce contexte que se situe I'interet des cultures fourrageres ; elles permettent
de localiser l'clevage extensif qui accompagne en general la jachere {5). Cette evolu-
tion, qui represente une augmentation de la productivite Iourragere par rapport ala
[achere, permet de liberer des surfaces pour d' autres speculations et doit conduire a une
intensification croissante.

L'introduction du pangola dans toute la zone caraibe est un exernple de ce genre
d'evolution, La plantation du pangola a deja perrnis de doubler largement la producti-
vite des surfaces destinees ,\ l'elevage, mais lorsque ces prairies de pango!a sent fertili-
sees. leur rendement peut etre multiplie par 5.

Des que 1'0n apporte des doses importantes d'engrais (6. 7) il devient important
de considerer les exportations par les recoltes correspondant aux rendernents tres cle-
ves obtenus, Avec des apports annuels d'azote de l'ordre de 600-800 kg/ha, on peut
avoir les chiffres suivants :

K : au-dessus de I 000 kg/hafan,
Ca : do J00 a200 kg/hajan,
Mg : de .')0 a 100 kg/ba/an.

En effet, parallelcmont acette intensification par la fertilisation, se developpe la
tendance al'exploitation par fauche (le « zero-grazing I) pourrait etre considerc comme
une intensification maximum). Dans ces conditions, il est extremement important d'en-
visager le retour des dejections animales si on veut eviter un appauvrissement rapide
du sol. C'est sur I'ensemble de la rotation que le bilan des aliments fertilisants doit
intervenir, avec le souci du maintien et de l'accroissement de la fertilite. Ainsi, les
sols ferralitiques desaturcs, cultivcs avec une gramince (Digitaria, Pennisctmn) peu-
vent-ils etre absolument carences en potassium apres six mois d'exploitation de .la
graminee avec des apports cl'azote souls.

En plus de cette importance dans Ie probleme du mainticn de la fertilite chimique,
les plantes fourrageres jouent un role important vis-a-vis des relations entre lc sol et
I'eau, Les figures 1 et 2 montrcnt deux cornportements opposes: Dans un vertisol, en
milieu sec, l'humidite du sol nu est toujours plus elevee que celle du sol sous graiuinee ;
au contraire, dans UI1 andosol, en milieu tres humide, c'est l'humidite du sol SO\1S

graminee qui est plus elevee. Dans ces milieux extremes, la couverture de gramince
agit en accentuant It's tendances du milieu.
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Lorsqu'on envisage des cultures arbustives laissant de grands espacernents, la
possibilite de couverture du sol pose d'importants problernes. En zone humide, Ies
vergers sont souvent plantes en relation avec un gazon de graminees qui doit etrc
souvent Iauche. Dans ce cas, l'aspect anti-erosion est esscntiel. En zone seche, Ie
problerne de la couverture du sol se pose de facon plus delicate : on pent envisager des
couvertures du sol par des Iegumincuses. mais il est difficile d'ctablir des peuplements
stables de legurnineuses sans des depenses importantes en entrctien, L'utilisation de
plantes a double fin, c'est-a-dire de plantes fourrageres pour la couverturc du sol,
notamment en vergers, est un de nos objectifs de travail. Nous avons des essais en
cours, en particulier sur Stylosanihes gracilis, Phaseolus atropurpureus, Glycine java-
mea.

Entin, rernarquons que Ie problerne des legumineuses en tant Clue cultures four-
rageres tropicales reste pose. Actuellemcnt, nous travaillons dans le sens de cultures
separees de legumineuses et de graminees, Les avantagcs reconnus des cultures four-
rageres dans les rotations: amelioration de Ia structure, cnrichissernent en matiere
organique sont encore mal connus dans les zones tropicales, surtout dans les zones
humides, C'est dans cctte perspective que travaillent nos collegues agronomes de
C6te-d'!voirc (8) qui etudient faction des plantes fourrageres sur le sol. Pour notre
part, nous avons porte notre attention sur un aspect cornplcmentaire : la recherche
d'une meilleure intcnsi fication des cultures Iourrageres (I'economic des surfaces est un
problema reel pour une agriculture insulaire).

III. INTERf~T DE LA COl\~AISSANCE DES POTENTIALITES DU MILIEU

Les problemes que nous venous de definir exigent, dans la pratique, une solution
al'echellc de la region agricole, ce qui justine de les aborder avec des methodes d'etude
qui sont celles de l'ecologie experimentale. C'est en effet al'echelle de la region agricole,
de ses neccssites de production, de son amenagernent et de son equilibre, que la
definition des potentialites agricoles peut rendrc le plus de services. C'est cc travail qui
a Me aborde dans le cadre de la varietc des milieux offerts par les Antilles francaises
ct de la culture du pangola.

On definit une potentialite agricole (S. HEN"IN", .J. P. DEFO!'\TAINES), comme un
rendernent maximum realisable relatif a une plante donnee placee dans un milieu
donne. Le niveau de potentialite accessible est dcfini ;i un moment donne: il est relatif
aux connaissances que l'on a de la plante et du milieu aret instant, il depend des possi-
bilites d'action sur Ie milieu, il est done susceptible d'evoluer. En particulier, Ie niveau
de potentialite d'un milieu pour une culture est lie au niveau rl'intensification. La
comparaison des rendernents au niveau potentiel et au niveau actuel pcrmct d'evaluer
la marge de progres possible c'est-a-dire l'acrroisserncnt potentiel de rcndernent.

Le mode d'apprehension des potentialites revient 11. mesurer l'ecart entre la pro-
duction actuelle et la production potentieile d'un milieu.

Deux types de methodes sont possibles :

1 - Methode d'enquete

Elle est utilisee par J. P. DEFO:-:TADlEs pour des etudes regionales en Europe
occidentale (2, 3).
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La recherche des potentialites et des techniques amettre en oeuvre pour les reveler
se fait par une etude des conditions actuelles de production; dans des unites regionales,
on realise une etude de production chez des agriculteurs de niveaux techniques
differents (agriculteurs de tete et moyens) ; les rendements sont rapproches
des facteurs ecologiques observes. Les potentialites de chaque type de milieu
pour une culture sont definies par rapport au cas d'intensification maximum
observee.

Cette recherche n'est applicable qu'a un monde agricole techniquernent diversifie,
Elle echoue en face d'une trop grande homogeneite des conditions agricoles, par exern-
ple, dans le cas de l'enquete que nous avions realisee sur la situation agronomique des
herbages it pangola aux Antilles francaises : Ie niveau de production est uniformernent
faible, resultat d'une intensification tres insuffisante lice a une utilisation des engrais
faible au nulle.

2 - Etude par experimentation

Elle se difterencie de la methode precedente par une intervention specifique sur Ie
milieu: on provoque des variations qui creent une echelle des potentialites. Cette inter-
vention maitrise mieux I'etendue des variations des phenomenes et per met un controle
plus precis des facteurs techniques que l'enquete : c'est dans ce but que nous avons
installe des parcelles experimcntales permettant de compaTer les situations actuelles
(niveau faible) ades conditions intensives aforte productivite, represcntces par deux
niveaux de traitcments Iertilisants « moycn »et " eleve ll.

IV. DIFFERENTS CRITERES RETEXUS POUR L'ETUDE DC MILIEU

La seule determination des facteurs qui intervienncnt dans l'elaboration
d'un rendement est insuffisante ; il convient d'essayer de quantifier l'infiuence
des principaux d'entre eux (leur trop grande diversite necessite d'en reduire le
nombre) : on cherche a mettre en relation un rendement ou toute autre grandeur
mesurable avec quelques variables interessantes et a classer res variables par
ordre d'importance (hierarchisation des facteurs et mise en evidence des plus lirni-
tants}.

Dans notre experimentation, nous avons distingue deux types de facteurs ecole-
giques :

- [acteurs de situation: ils sont imposes; ce sont d'une part les facteurs climati-
ques, essentiellement la pluviornetrie, d'autre part les Iacteurs edaphiques : type de
sol, profondeur, topographie (tab!. 1).

- fadeurs d'interoentio» : its sont lies a l'exploitation leur importance est deja
connue (6) (par experimentation au champ OU, de facon plus detaillee, par des essais
de determination de classification des facteurs chimiques de la Iertilite realises par la
culture de graminees en pot selon la methode developpee par CHAMI~A1)E (I) ) et ils
definissent les differents niveaux d'intensification, ici :

recolte par fauche

- et surtout fertilisation
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800

Eleve

300

MoyenFaible*

100 a 150

Niv~au d'iIltcnsitU~ati()1l .1-----------1---------1---------
Fertilisation·· kg Niha/an ... \

• : Considere cornme un minimum en dessous duquel il n'est pas possible d'obtenir un rendernent
mesurable lors de toutes lcs coupes.

•• : N etant cOllsider<, comrne base de la Iumure ; X Pat K sont apportes en proportion 3-1-3.

Pour la repartition gcographique des points d'experimentation, on a cherche a.
couvrir la gamme de variation des facteurs de situation. Nous ne presentons pas ici
un resultat global de cc travail (4), mais uniquement quelques resultats dont Ie but est
de montrer l'interet de la methode utilisee.

V. SUR I.E CHOIX n'UNE GRAMINEE FOURRAGEHE

Naturcllement, ce travail interesse essentiellement par ses resultats pratiques les
agronomes travaillant sur les plantes fourrageres : les potentialites definies concernent
le Pangola dans les milieux etudies,

Mais, en outre, le choix d'une graminee fourragere permet, en plus de la presenta-
tion d'une methode de travail applicable a d'autres cultures, une approche du mode
d'action general des facteurs du milieu etudie, A ce point de vue, l'utilisation du
Pangola presente les avantages suivants :

- c'est une plante largement repandue, rendant possible l'intervention dans des
milieux tres varies; son caractere ubiquiste permet de l'utiliser dans toutcs les situa-
tions des Antilles,

- reagit rapidement a de faibles variations des facteurs Iacilement variables
(pluie, fertilisation),

- presente en general un bon etat sanitaire,
- enfin, et surtout, le critere de rendement qu'une ~aminee Iourragere perrnet

d'utiliser est la seule production de matiere sechc : c'est Ie resultat Ie plus direct, done
le plus facile acirconscrire, des facteurs du milieu; il fait intervenir esscntiellemcnt lei'
phenomenes de croissance. On peut done estimer que les resultats obtenus ont une
valeur de classernent tres generale. Le nornbre de coupes eleve -." 8 par an - permet
egalement la repetition dans Ie temps.

VI. QUELQUES HESULTATS OBTE~US

Les tableaux ci-apres presentent quelques resultats interessant l'ecologie agri-
cole en general. Nous avons choisi 5 stations d'experimentation (l'ensemble cornplet
en comporte 16) representant des situations type, Les chiffres cites correspondent
soit ades productions de matiere seche en T(ha. snit a des productions journalieres
moyennes (kgMSjhajjour). donnees dont nous avons souligne I'interet pour des cul-
tures Iourragercs exploitees sans discontinuite (7).
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Le tableau 2 montre les reponses comparces a l'intensification dans los cinq sta-
tions considerees, L'infiuence de la pluviornetrie est plus marquee pour les stations
recevant plus de I 100 et moins de 3 OOOml11 de pluie : rendernents triples entre Ie niveau
faible et Ie nivcau eleve pour Vidon, Maisoncelle, Duclos, mains augmentes pour
Sainte-Anne. tres sec, ainsi que pour Morne-Vert et Morae-Rouge tres humides et
d'altitude clevee.

Le tableau 3 donne des indications sur l'influence de la profondeur du sol, liee a
des positions topographiques differentes : la position « haute » correspond aune pente
assez forte avec une profondeur plus faible que la position" basso n qui correspond aune
pcnte faiblc ou mille. Les differences entre les positions «haute» et «basse » sont d'au-
tant plus accentuces que Ie niveau d'intensification est eleve : elles n'apparaissent pas
dans Ies conditions de faible product ivite.

Le tableau 4 traduit les possibilites de production en fonction des principaux
rythmes saisonniers de croissance (7), pour trois stations, seche, humide et tres hurni-
de. Les resultats sont donnes pour les deux types de positions etudiees, « haute J et
<l basse »,

CONCLUSIONS

Nous avons voulu situer la culture tit's plantes fourrageres dans un ensemble eco-
logique a l'echelle d'une n~gion agricole. Dans la pratique. un tel programme conduit
it des etudes de recherches des potentialites agricoles, c'est ce genre de travail qui est
conduit relativement aux herbages a Pangola, Cette premiere approche du probleme
peut egalemcnt servir a introduire l'etude des potentialites relatives ad'autres cul-
tures : elle a pour nous la valeur d'une methode de travail.

RESUMf:

La place des cultures Iourrageres est discutee dans la perspective de I'utilisatjon
rationnelle des surfaces agricoles et des rotations deli cultures. Les relations entre la
plante fourragere cultivee et Il"~ autres cultures sent examinees, ainsi que les pro-
blemes d 'equilibre qui se posent dans ce contexte. Les auteurs situent ensuite le
problerne de la recherche des potontialites de production d'un milieu pour une culture
clonuee et cxposent la methode danalyse de ces potentialites sons l'aspect d'une etude
decologie experimcntale. en exarnen des n~sultats ainsi obtenus sur des prairies a Pan-
gola est ensuite expose et permct de concrctiser les methodes presentees.

SUMMARY

ECOLOGICAL PROSPECTS ()l>" Tim II'TJ,REST OF Gruss CJ.(OPS
IN THI-: C-"RIRBE.'N AGRICI'LTl:RE ; USE OF PANGOLA

IN ENVIRONJ.1ENTAL FAC'rORS STUDU:S

Place of fodder crops and leys is discussed in the prospect of a rational utilization of
arable land and crops rotation. Relationships between the grass crop and other crops or
food crops are examined. The authors expose the problem of research for potential levels
of production The potential level of production and yields must be defined at an appointed

224



time as it depends on the related knowledge 01 both the plant and the environment in
this time. It depends on the possibilities of environment control the farmer can have in
this time and, of course, they do change and evolve. The actual level of production for a
particular environment is strictly related to the actually used degree of improvement
and intensifying of the cultivation. It is of greatest interest to compare both actual and
potential levels of production. Measuring their difference allows estimating the degree
of progress that can be achieved : we may consider it as the potential increase in vicld
the actual environment allows to obtain. -

Two methods are described to determine the divergence between actual and potential
yields. In their study with l'angola grass in the French West Indies authors worked in
16 experimental places in three different islands, covering different areas (representing

({ situation factors 0 in environment) as related to soil type or rainfall -- from 45 to
160 inches average annual. They also considered and studied environmental factors
turning on the degree of improvement of cultivation (. working factors 0) : three fertilizer
levels were used on mowed plots, respectively based on 90 tu 135 ; 270 ; 720 lbs nitrogenr
acre/year with splitted applications.

After emphasizing the interest of a gras; for these environmental studies, authors
present tables of results for five different areas studied. Response to improved fertilizer
useis essentially related to rainfall when its annual average lies between 45 and 120 inches.
Response in drier vertisols or wetter andosols (160 inches) is not so important as in 1at0801s
or hydromorphic vertisols. Depth of soil in relation to slope was also studied. Seasonal
growth was analysed and results are given in terms of mean daily dry matter increase
per ha,

Such a study of experimental ecology could be considered as a general method of
approach to be used with any crop.
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TABLEAU I

Caracteristiques du milieu pour les principales stations etudiees
-

Stat,Loll
Altitude Pluviometrie Type de sol(m) rnoy. m/an

Sainte-Anne (Martilliqlll'i . . . . 25 1,10 - vertisol
---

Vidon (Marie-Galante) ........ 140 1,30 - vertisol

Maisoncelle (Guadeloupe) ..... 30 1,30 - vertisol hydromorphe
---
Duclos (Guadeloupe) ......... 130 2,50 - latosoJ

Morne-Vert (Martinique) ...... 380
I

:~,OO - andosol peu evolue

Morae-Rouge (Martinique) ... '.60 I 4,00 - andosol

-
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TAlILl~Al" 2

Production de matiere seche selon le niveau d'intensification
(releve pour 5 coupes, periode aout a mail

Niveau faible Niveau moyen Niveau eleve
Nb de j

Ferrili- Production Fertili- Production Fertili- Production reprc-
Station sentant

sation totale sat ion totale sation totale les
k~:N/ha mov. T/ha kg/N/ha moy, T/ha kg N/ha moy. T/ha 515 coupes kl(ih'a/j !; coupe, 15 coupes kg/ha/j 5 coupes 15 coupes kg/ha/i 5 coupes

coupes

- --- --- ---- ---
Sainte-Anne lin 200 500 258

27 7,0 2\1 7,7 50 12,9
--- --- ---- ------ ---- ------ ----

Vidon ...... 90 200 500 269
17 (1,6 28 7,~ 57 15,2

-- ----- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Maisoncelle 90 200 500 27:1

22 6,0 40 10,5 till 18,4
--- --- ---- --- ----I --_.-

Duclos .. -,. \10 200 500 24\1
28 7,0 64 15,8 ----...-:.~ 22,1

---- -- --- ---- --- -------
Morne-vert so 200 500 251

'd 10,3 li8 17,1 1\)(1 25
----- 1-----;;0- --- --- --- -- --- --_. -'--- --- ----
Morne-Rouge 200 500 257

I

35 9,0 '.8 12,3 6!! 17,8
I

T.-\I-lLE,\U 3

r.ffet de ttl position topographiquc
Productivite comparee des positions. haute, forte pente •

et • hasse, pente {aible • en milieu see et en milieu humide

Niveau de ferrilitc

I
Minimum Moyen Elev",

Station

Position Position Position

Haute Basse Haute Basse Haute Basse

Mai.oncelle , ....... 5,6 8,0 Ifi,7
6,1 10,5 Ill.'.

Morne-Vert ........ 11,0 "',7 20,4
10/. 17,1 25,0

Les chiffres representent la production de ruatiere sechc pour:; coupes (T/ha), soit rcspectiver••ent
pendant 27:i et 2.';I [ours, ell dehors de la periode lie vi tesse de croissance maximum.
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TABLEAU 4

Etiets de La saison sur la croissance du Pangola dans trois stations
Chaque periode de croissance consideree correspond II Hill' seule C.OIlP{~

Niveau de fertili te

Moyen Eleve
Station Periode de croissance

Croissance rnoyenne Croissance movenne
(k.:/ha/iour) (kl;lha jour)

hall t de pen te bas de pente haut de pente bas de peute

Ii jllillet/:lU aout ....... 51 I III
64 137

-----
Maisoncdle ..... 10 decembrerxt janvier .. 20 /,3

33 51;
..

17 avrill30 rnai ......... 65 161
83 17'.

31 aoul/18 octobre ..... 79 105
91 132

)foruc'Vert. ..... 15 janvier/2" mars ..... M 72
49 86

24 rnarsl9 mai ......... 62 85
71 113

29 aout/17 octobre ..... 62 82
59 83

~lornc·Rouge ... 17 janvierl26 mars . .... 20 43
:16 46

._.._------

I
26 rnars/13 rnai ........ 68 107

78 1:13
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