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Situation alimentaire du bétail en Algérie
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Résumé : En Algérie, les terres impliquées dans la production fourragère s'élèvent
à environ 33 millions d'hectares. Ces terres offrent en moyenne moins de 8 milliards
d'unités fourragères lait (UFL) par an dont 82 % proviennent de la jachère, des
chaumes de céréales et des pacages et parcours. Les cultures fourragères n 'en four
nissent que 8 %. Le déficit fourrager annuel est très important avec un peu plus de
4 milliards d'UFL, ce qui correspond à un taux de couverture alimentaire de 66 %
en moyenne.

Mots-clés : Algérie, Ressources fourragères. Espèces animales. Déficit fourrager.
Taux de couverture.

Abstract : Alimentary situation of livestock in Algeria - The lands involved in
foraging production in Algeria are more than 33 millions of hectare. These lads pro-
duct on ave rage less than 8 milliards of UFL/year. Tins foraging production cover
66 % offood requirement for livestock. The fodder déficit is important (4 milliards
ofUFLj.

Key-words : Algeria, Foraging resources. Animal .species, Foraging déficit. Rate
alimentary cover.
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INTRODUCTION :

En Algérie, les herbivores connais
sent des périodes de difficultés ali
mentaires en raison de l'insuffisance

de fourrages particulièrement en
automne et en hiver. Bien qu'elle soit
ressentie le plus souvent de façon
grave, cette insuffisance de fourrages
n'a pas été évaluée sur plusieurs
années agricoles. Moskal (1983) l'a
estimée pour l'année 1980. L'emploi
des aliments concentrés composés à
des taux parfois très élevés dans la
ration (Houmani, 1985) reflète l'am
pleur de ces difficultés alimentaires. Il
nous a paru utile d'étudier la situation

alimentaire du bétail pour mieux
situer la part des productions -fourra
gères dans les niveaux de production
enregistrés par l'élevage algérien.

METHODOLOGIE APPLIQUEE :

1  Sources de données, périodes
d'etude et délimitation des zones cli
matiques :
Les données traitées sont tirées des

annuaires statistiques agricoles -
superficies et production - Série B, du
ministère de l'Agriculture.
La période d'étude porte sur 16

campagnes agricoles consécutives de
1980 à 1995 pour lesquelles les don
nées ont été disponibles.

Pour délimiter les zones, nous avons

réparti le territoire algérien en quatre
zones climatiques en fonction de la
pluviométrie moyenne annuelle
(humide : plus de 600 mm, sub-humi-
de : 400 à 600 mm, semi-aride : 200 à
400 mm et aride : moins de 200 mm).

2 - Paramètres étudiés :

Ce sont :

-  les terres à vocation fourragère,
elle regroupent l'ensemble des teiTes
impliquées dans la production des
fourrages à savoir, les prairies natu
relles, les pacages et parcours, la
jachère et les cultures fourragères,
- les productions fourragères concer

nent l'apport fourrager des terres à
vocation fourragère. Aux difféients
fourrages ou sources fourragères, nous
avons affecté un cœfficient exprimant
leurs valeurs nutritives en unités four
ragères en ayant recours aux travaux de
KERBAA ( 1980) et INRA ( 1988). Les
valeurs retenues sont présentées dans
le tableau 1.

- La présentation du cheptel, la char
ge animale et les besoins nutritifs du
cheptel. Pour calculer la charge et
évaluer les besoins nutritifs, nous
avons utilisé «l'unité gros bétail»
(UGB) en raison des différentes
espèces et catégories animales étu
diées. Les valeurs retenues sont celles
rapportées par Moskal ( 1983).
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Tableau I. : Valeurs en Unité Fourragère Lait (UFL)

affectées aux différents fourrages.

Unités Fourrages Valeurs en UFL

Quintal Fourrages naturels consommés en foin 21

Fourrages cultivés consommés en vert
Vesce - Avoine 55

Luzerne 50

Céréales en grains
Orge 111

Avoine • 111

Paille de céréales 11

Zones climatiques Humide Sub-humide Semi-aride Aride

Chaumes de céréales 440 330 160 111

Jachère 550 440 360 330

Hectare Fourrages cultivés consommés en vert
Céréales en vert 2550 2550 2550

Légumineuses 330 330 330

Pacages et parcours 610 390 111 111

RESULTATS ET DISCUSSIONS :

1 - Terres agricoles impliquées dans

la production de fourrages :
Les terres impliquées dans la pro

duction fourragère (tableau II) repré

sentent près de 33 millions d'hectares
réparties entre les prairies naturelles
(0,1%), les cultures fourragères

(1,6%), la jachère (10,6%) et les
pacages et parcours (87,7%). Dans les
zones les plus arrosées (humide et

sub-humide avec plus de 400 mm/an),
ces terres ne représentent qu'un peu
plus de 11 % alors qu'elles atteignent
un taux de 69,5 % dans la zone la

moins arrosée (aride avec moins de
200 mm/an).

Les cultures fourragères sont surtout

pratiquées dans les zones les plus

arrosées (humide et sub-humide) avec

10% de leur surface agricole utile.
Elles représentent 77% des surfaces

cultivées en fourrages à l'échelle
nationale.

La jâchère est imposante avec 3,5
millions d'hectares en moyenne par an

représentant 47% de la surface agrico
le utile nationale. Elle est présente dans
toutes les zones. Sa présence dans la
zone à pluviométrie élevée (supérieure
à 600 mm/an) montre la prédominance
du caractère extensif voire traditionnel

de l'agriculture en Algérie.
Les prairies naturelles sont esentiel-

lement localisées dans les zones

humide et sub-humide avec respecti
vement 38,6 et 53,9 % de leur superfi
cie totale évaluée à 30,2 milliers

d'hectares.
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Les pacages et parcours représentent
plus de 29 millions d'hectares locali
sés principalement dans les zones

semi-aride et aride avec environ 27

millions d'hectares. Ces zones sont

caractérisées malheureusement, par
une faible et irrigulière pluviométrie
et par de longues périodes de séche
resse (Le Houerou, 1995).

Tableau II. : Terres agricoles impliquées dans la production fourragère
(milliers d'hectares)

Zones
Cultures

fourragères
Jachère

Prairies

naturelles

Pacages
et parcours

Total zone

Humide

Sub-humide

Semi-aride

Aride

60,5 (11,6)
339,9 (65,0)
118,6 (22,7)
3,7 (7,0)

198,9 (5,6)
1587,2 (44,8)
1690,9 (47,7)
65,4 (1,8)

11.7 (38,7)
16,3 (53,9)
2,2 (7,4)

00,0

269,2 (0,9)

1310,9 (4,5)
4540,5 (15,6)
23358,6 (79,0)

540,3 (1,6)
3254,4 (9,8)
6352,2 (19,1)
23127,7 (69,5)

Total 522,8 3542,4 30,2 29179,2 33274.6

Valeurs entre parenthèse sont exprimées en % par rapport au total de la colonne.
Source de données : Statistiques agricoles (M.A.P), évolution de 1980 à 1995.

2 - Productions fourragères :
Elles sont évaluées à 7786,2 millions

d'UFL en moyenne par an (Tab. III) :

-  les fourrages cultivées utilisées en
vert représentent en moyenne 43 mil

lions d'UIT. par an, produits à plus de
56% dans les zones humide et sub-humi-

de. D'importantes variations (19 à 88
millions d'UFL) sont observées d'une

année à l'autre. Elles sont dues à la pra
tique des cultures fourragères en sec
mais aussi à la partition de ces fourrages
pour des utilisations en vert et en foins.

-  les fourrages cultivés utilisés en
foin fournissent en moyenne 577 mil
lions d'UFL par an ; ce qui représente
93% de la production totale des four
rages cultivés. Les zones humide et

sub-humide fournissent plus de 92%
de cette production.
- les foins de prairies naturelles repré

sentent 73 millions d'UFL par an dont

plus de la moitié (53%) provient de la

zone humide alors que la zone sub-humi
de foumit un peu moins du tiers (31 %).
- l'apport fourrager de la jachère est

de 1443 millions d'UFL par an dont
49 % proviennent de la zone sub
humide et 42% de la zone semi-aride.

- les pacages et parcours produisent
3981 millions d'UFL par an esentiel-

lement, dans les zones semi-aride et

aride à plus de 73%. Ils couvrent 51 %
de la production fourragère totale.
- les pailles de céréales offrent annuel

lement une moyenne de 497 millions
d'UFL produits essentiellement dans les
zones sub-humide (77%) et semi-aride

(12%). Cet apport est loin d'être négli
geable ; il représente un taux de plus 6%
de la production fourragère totale.
-  les chaumes de céréales revêtent

une importance particulière en raison
de leur disponibilité en saison estivale
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caractérisée par Tépuisement des res
sources fourragères apportées par la

jachère et les pacages et parcours. La
production fourragère dégagée est
évaluée à 997 millions d'UFL par an

produite à 619f dans la zone sub
humide. Les chaumes de céréales

représentent 139f de la production
fourragère totale. L'ensemble paille et
chaume représentent environ \99c de

la production fourragère totale.

3 - Présentation du cheptel :
L'espèce bovine représente un effec

tif de 1477 milliers de têtes dont 826

milliers de vaches laitières (tab. IV).

Cet élevage est essentiellement
concentré dans les zones à pluviomé

trie supérieure à 400 mm/an avec près

de 70% de l'effectif total et 66% de

celui des vaches laitières. L'effectif

bovin évolue en dents de scie sans aug
mentation .sensible de 1980 à 1995.

L'espèce ovine compte 16447 milliei*s

de têtes dont 8720 milliers de brebis

(tableau IV). Les zones semi-aiide et ainde

totalisent plus de 75% de l'effectif ovin et

77% de celui des brebis. Cet élevage a
connu un taux de croissance annuel de

1,7% entie 1980 et 1995. Le Houerou

(1995) rapporte un taux de croissance de

2% mais pour l'ensemble du bétail.
L'e.spèce caprine représente 2613 mil

liers de têtes dont 1519 milliers de

chèvres (tableau IV). La zone .semi-

aride rasemble 43% de l'effectif caprin

et 44% de celui des chèvres. La zone

humide est la moins peuplée avec seu
lement 13% de l'effectif caprin. De

1980 à 1995, cette espèce a connu une
diminution dans l'effectif égale à 3,8 %.

L'espèce chevaline compte 110 mil
liers de têtes localisées principalement
dans les zones semi-arides (51 %) et sub

humide (40%) (tab. IV). L'effectif de

cette espèce a diminué annuellement de
5,0% entre 1980 et 1995. II est vraisem

blable que l'augmentation dans la
consommation de viande chevaline plus
abordable que celle des autres espèces
du point de vue du prix, soit à l'origine
de cette diminution de l'effectif.

Les espèces cameline, asine et mulas-
sière représentent des effectifs respec
tifs de 225. 241 et 215 milliers de têtes

(tableau IV) ; elles sont localisées prin
cipalement dans la zone aride avec des
taux respectifs de 86, 63 et 68 %.

Ces résultats indiquent qu'il y a une
tendance à la prespécialisation des
zones climatiques en matière d'élevage
bovine pour la zone sub-humide, ovine,
caprine et chevaline pour la zone semi-
aride et cameline, asine et mulassière

pour la zone aride. La zone humide, la
plus iiTiguée, semble se désintéresser de
la pratique de l'élevage,

4 - Charge animale :
La charge animale moyenne pour les

quatre zones est de 8,9 UGB/IOO ha

de terres utilisée en agriculture (TUA)
et de 48,8 UGB/IOO ha de surface

agricole utile (SAU). Elle varie entre
30,2 et 3,5 UGB/IOO ha de TUA de la

zone humide à la zone aride et de 48,4
à 29,1 et 46,8 UGB/IOO ha de SAU de
la zone humide à la zone semi-aride

(tableau V). La charge exprimée par
rapport à la SAU dans la zone aride

est exceptionnellement élevée en rai-

.son d'une SAU très faible.
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La charge exprimée par rapport aux
terres impliquées dans la production

fourragère (SF), est de 1 1,3 UGB/100
ha de S F. Elle n'est pas très différente

de celle exprimée par rapport à la
TUA (10,3 UGB/100 ha). Elle varie

entre 66,5 et 3,7 UGB/100 ha de SF de

la zone humide à la zone aride. Elle

est plutôt satisfaisante dans la zone

humide malgré que l'élevage est très

peu pratiqué.

En excluant les zones semi-aride et

aride, les charges animales sont fai
bles, ce qui indique qu'en Algérie, la
pratique de l'élevage est encore exten-
sive voire traditionnelle et, que l'éle

vage tire son alimentation essentielle
ment des pacages et parcours, des
chaumes de céréales et de la jachère.

5 - Besoins alimentaires du cheptel :
Les besoins alimentaires annuels du

cheptel s'élèvent à environ 12 mil

liards d'UFL réparties entre 36% pour
la zone semi-aride, 31 % pour la zone

sub-humide, 22% pour la zone aride et
11 % pour la zone humide. Les zones

sub-humide et semi-aride expriment
les 2/3 de ces besoins alors que les
zones aride et humide expriment res
pectivement moins du quart et du
dixième de ces besoins (tableau VI).

Tableau VI : Besoins nutritifs moyens par espèce et par zone (Millions d'UFL).

Zones Bovine Ovine Caprine Chevaline Cameline Asine Mulassière Total zone

Humide 1056,7 66,4 63,1 19,9 00 84,2 8,6 1299 (11)

Sub-humide 1832,0 1370,1 90.8 173,9 5,3 73,1 69,8 3615 (31)

Semi-aride 825 2569 232 192 68,0 262,0 177,0 4225 (36)

Aride 117 989 93 12 717,0 552,0 78,0 2558 (22)

Total 3830,7 4994,5 478,9 397,8 791,0 971,3 333,4 11770

Valeurs entre parenthèse sont exprimées en % par rapport au total de la colonne.

Source de données : Statistiques agricoles (M.A.P), évolution de 1980 à 1995.
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6 - Bilan fourrager moyen :
Le déficit fourrager est de 4 mil

liards d'UFL par an pour les quatre
zones étudiées, soit un déficit annuel

moyen de 34% (tableau VII). Moskal

(1983) l'a estimé- à 3,3 milliards

d'UFL par an pour les zones humide,
sub-humide et semi-aride pour l'an
née 1980.

Toutes les campagnes agricoles étu
diées (1980 à 1995) sont déficitaires en

fourrage avec des taux variables. Le
déficit fourrager ne semble pas directe
ment lié à la charge puisque pour une
charge de 33,4 UGB/100 ha de SF, il est
de 942,6 UFL/UGB/an et pour une
charge de 22,7 UGB/100 ha de SF, il est
plus élevé avec 2023,7 UFL/UGB/an.

La zone aride satisfait ses besoins par sa
propre production fourragère (avec un
excédent de 260 UFL/UGB/an) tandis
que la zone semi-aride accuse le déficit
le plus important.
Le meilleur taux de couverture des

besoins alimentaires est de 71,6%
noté dans la zone sub-humide.

L'importance de ce taux s'explique
par la pratique de la céréaliculture
dans cette zone et par conséquent, par
l'apport fourrager des chaumes et de
la jachère. Pour les quatre zones, le
taux de couverture est de 66 %. Les

taux de couverture des besoins variant

entre 65 et 82% et entre 55 et 64%

sont observés respectivement pendant

7 et 9 campagnes sur 16.

Tableau VII : Bilan fourrager moyen.

Zones climatiques
Charge animale
(UGB/100 ha SF)

Déficit fourrager
Millions d'UFL/an UFL/UGB/an

Taux couverture (%)

Humide 68,0 587,6 1387,9 54,7

Sub-humide 33,4 1024,6 942.6 71,6

Semi-aride 22,7 2351,5 2023,7 44,3

Aride 3,7 + 53 + 260,3 102,0

Ensemble 11,3 4038,3 1247,2 88,1

Source de données : Statistiques agricoles (M.A.P), évolution de 1980 à 1995.
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