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Rksumk: 

Apre's avoir rappel6 sommairement les principes des 
Réserves de la Biosphère MAB-UNESCO, le prksent travail 
montre l'organisation d'un programme de recherche en 
kcologie appliquge en zone aride. 
programme sont d'une part d'accroftre la connaissance des 
processus fondamentaux de l'e'cosysteme, et d'autre part 
d'apporter des rkponses kcologiques specifiques aux 
problèmes liks au dkveloppement de l'klevage. Quelques 
exemples de mkthodologie employke et les rksultats 
partiels obtenus sont donnks a' titre d'exemple notamment, 
en ce qui concerne la dynamique et la production des 
groupements fourragers et les aspects socio-économiques. 

Les objectifs de ce 

Summarv: 

Our objective in this paper is to develop a pragmatic 
procedure for applied ecosystem research in arid zone. 
The approach involving an understanding of basic ecosystem 
processes, and a specific and ecologic response to 
management problems. The basis of the MAB-UNESCO Biosphere 
Reserves are briefly presented. To illustrate this research 
programt, few results and methodological examples are given, 
more particularly relating to the dynamic production of 
fodder-plants communities and soci-o-economic studies. 
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I. Introduction. 

L'accroissement de la population conjugué avec 1 'augmentation de la 
consommation de viande, créatauMexi ue une demande accrue et une forte 

connaissances,il parait souhaitable, que cet accroissement se produise 
d'abord dans les zones 'a vocation traditionnelle d'élevage extensif, parmi 
lesquelles, le nord aride est une des plus importante, plutôt que dans les 
zones tropicales humides oÙ les conséquences des défrichements sont mal 
connues et parfois catastrophiques. D a n s  les zones arides, ce développement 
doit reposer d'une part sur la détermination des potentialités des parcours, 
d'autre part sur la rationalisation des techniques de conduite des troupeaux, 
permettant une meilleure utilisation des resources naturelles renouvelables. 

L'objectif du projet que réalise l'Institut de Ecologie de Mexico dans 
la Réserve de la Biosphère de Mapimi consiste, à partir d'une étude 
Qcologiyue integrke 2 déterminer les potentialités de la zone et 2 proposer 
des Schemas nouveaux d'aménagement et d'utilisation rationnelle. 

pression pour le développement-de 1' 2 levage. Dans  l'état actuel des I 

II. La Réserve de la Biosphère et sa localisation. 

Les Réserves de la Biosphère ont kt6 crées dans le cadre du programme 
MAB-UNESCO; les principes de base qui les régissent ont kt6 décrits par de 
nombreux auteurs, parmi les plus récents citons: DI CASTRI et ROBERTSON 
(1982). Leur objectif fondamental et de protkger les espèces végétales et 
animales, mais en cherchant en même temps 'a améliorer les conditions de 
vie des populations locales. 
politique de conservation est celle qui conduit à une utilisation correcte, 
et auto-entretenue des ressources biotiques (HALFFTER, 1980). Cela amène a 
concevoir, dans le cadre de ces réserves, outre des programmes de 
conservation et d'études fondamentales, des programmes de recherche en 
écologie appliquke au développement. 

R6serves de la Biosphère. 
et une en zone de matorral désertique, la réserve de Maps. 
qui constitue notre zone d'ktude est situke (voir Figure 1) dans la partie 
centrale de la zone aride du nord du Mexique. 
endorkfques d'altitude (altitude moyenne 1100 m). 
recouvre environ 160.000 ha, entre les latitudes 26'29' et 26'52' Nord et entre 

Elles reposent sur l'idée que la meilleure 

L'Institut de Ecologie de Mexico a Cré6 dans 1'Etat de Durango, deux 
Une, la Michilfa en zone de forêt d'altitude 

Ckst une zone de bassins 

Cette dernière, 

La r4serve de la biosphère 
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les  mkridiens 103"32' et 103O58' de longitude ouest. 
zone connue sous * l e  nom de Msert de Chihuahua (SCHMIDT, 1979). 
es t  climat tropical aride'd'altitude avec une plwiom6trie moyenne de 
271  mm e t  un coefficient de variation de 42% (Station de'ceballos, 1956- 
1981). L'essentiel des prkcipitations se  produit en k t6 ;  l es  pluies de 
juin, j u i l l e t ,  aoGt e t  septembre reprksentant 60,7% du total  aquel .  La 
moyenne annuelle des températures est 'de 20,ZOC. La moyenne des minima 
du mois les  plus froid est de l,S°C en janvier; l a  moyenne des maxima du 
mois l e  plus chaud e t  de 37,Z"C en j u k .  

microphylle, dominé par famm f i d e m  avec' degrk varidbles de prksence 
des crassulescentes; d'autre part par des steppes subarbustives 2 halcphytes 
occupant les bas fonds. 
es t  1 'klevage extensif. 

Elle appartient la  
Le climat 

/ La végétation est constituke d'une par t  par un '$natorral" désertique 

L'activitk kcondque principale e t  traditionnelle . .  

III. L'ktuae kcologique appliquee à- la  determinatim-des potentialit&. 

fondamentale ont k t 6  conduites sur l a  structure e t  l a  dynamique de nombreuses 
populations animales (RARRAULT et  HALFFTER, 1981). B 1981 a debut6 un 
programme de recherches appliqu6es , destin6 3 déteminer les  possibilités 
d'amklioration de l a  production animale 'a par t i r  d'un diagnostic des 
potentialitks e t  de 1 '6laboration de nouvelles techniques d '  exploitation. 

WRELJXl et  CAMBEROS, 1979), sur l e  plan conceptuel, on a k t k  conduit 2 
dkterminer quelles &aient les  composantes de 1 &o.système dktermïnantes pour 
l'augmentation de l a  production animale e t  quelles ktaient leurs intkractims. 
(La Figure 2 présente l'organigramme de ces klkments e t  de leurs relations 
e t  indique les  principaux travaux effectugs ou encours). 
e t  parmi l e s  programmes en cours, nous prksentons deux axes de recherche, 
d'une part  l'ktude de l 'offre  fourragare e t  d'autre part l'ktude des prises 
de décision au niveau des unitks de production. 

La réserve fut crkke en 1975, depuis l o r s  de nombreuses ktudes d'kologie 

A par t i r  des ktudes d'inventaire e t  d'un diagnostic de situation 

A t i t r e  d'exemple, 

1. Etude de l ' o f f r e  fourragère. 

L'examen de l a  situation actuelle, nous a conduit 5 adopter comme 
hypothèse de travail: que l e  facteur l imitant essentiel es t  l e  dkséquilibre 
entre une production fourraghre discontinue, tr&s l i ée  au conditions 
climatiques e t  une demande alimentaire plus rkgulisre. 
un déf ic i t  alimentaire important en f i n  de saison sèche, devenant catastrophique 
l e s  ann6es de sécheresse (M3?'M"T 1982). 

Ce dks6quilibre dans l e  temps e s t  aggravk par un'dkskquilibre dans 
l'espace entre l a  production fourragère diffuse e t  l a  concentration des 
poinTs d'eau, alors que les  animam circulent librement tout l'année sur 
les mêmes surfaces. 

Ceci se traduit par . 

, 
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L'inventaire des groupements à interet  fourrager a conduit B l a  
dktkrmination de t r o i s  comrmmautks fourragères essentielles (MONTARA e t  
BREIMEE¿, 1981): La formation de '%rousse tigr&e" 5 ff2cvk.x m u L l c a ,  les  
steppes subarbustives 
Sutda spp.. .) et les Tormatï" herbeuses a S p & u b a h  cf.  UAXOL~U. 
Une autre formation v k g b l e  joue un rôle important pour assurer l a  soudure 
en saison skche, il sagit  du 'katorral" crassulescent a 0pWZ;tia m~;ththa. 

ffL!!mh m u ; t i c a  et halophytes (A;thipLex spp., 

L'ktude de l a  production, de l a  phenologic, e t  de l a  dynamique des ces 
groupements a 6 t k  entreprise. La Figure 3 represente l'kvolution de l a  
biomasse de ffieatLia m u 2 i c a  au cours de l a  pkriode juin 1982 - mars 1983. 
Sur cette figure ont kgalement k t k  portkes Ies pluies dkcadaires. 
travaux ont montrk que l a  croissance d'Hilaria dkpend, non directement des 
prkcipitations, mais surtout de l'accumulation d'eau dans les so l .  Une ktude 
du'bilan hydrique du s o l  es t  en cours ?i l ' a ide  d'un hunïdime'tre ?I neutron. 
On constate par ail leurs que les pluies d'hiver, n'ont pas entrainé une 
croissance importante en raison des basses tempkratures. On envisage, 
l'klaboration d'un modèle simple permettant de simuler l a  production des 
principales espèces fourragères en fonction des domkes climatiques e t  
permettant une estimation des charges possibles. 

e t  S p a h ~ ~ b o h  aittiO.úfu a montré que l e  comportement des deux espèces est 
très différent e t  doit amener 5 des modes d'exploitations diffkrents . 
ff&mi~ m u ; t i c a  est une espèce cespiteuse, cauliphylle, a tiges ramifikes 
prksentant des stades de dheloppement diff6rents et susceptible de f leur i r  
après chaque kpisode pluvieux. 
assure une bonne rkgh6ration. 
intense mEme en pkriode humide. 
dkveloppement diffkrent avec floraison sur une courte pkriode en saison des 
pluies. 
reproduction par graine e t  l e  dkpkríssement progressif de l a  population, 
d'autant que l'espèce es t  t rès  appktke e t  que l a  structure basiphylle de l a  
touffe l u i  confère une rksistance moindre au surpaturage. 

Les 

L'&de de l a  ph6nologie e t  dix mode de d6velappement de ffQ.ívzh " X c a  

La production de graines est importante e t  
Cette e spke  peut suppórter un pâturage 

S p o m b a h  a t r t i a i d ~  prksente un mode de 

Le p3turage durant cette pkriode entrajne 1 'absence totale de 

2. Etude des mkcanismes de.'dkcision'au niveau des unités de.production. 

Dans l a  r6senre se trouvent 11 unit& de production parmi lesquelles 
t ro i s  propriktks priv6es e t  6 "ejidos" * 
extensif de bovins. Les mkthodes d'exploitation sont rudimentaires, une 
simple surveillance, Les troupeaux sont laiss6s en l iberte,  il ne sont 
rkunis que deux fo is  par an (vaccination, marquage e t  tri pour l a  vente). 
La charge varie de 15 à 25 ha par tête de b6tail .  
seule une partie du b h i l  leur appartient en propre, l e  reste &tant du 
bktail en garde. 

La Figure 4 montre dlaprks WHYTE e t  BURTON (1981) un modèle des 
mkcanismes de prise de d6cision concernant l a  modification de l a  charge en 
fonction de ressources. 

s 'adonnqnt uniquement h 1 'klevage 

Dans l e  cas des "ejidos" 

I1 est bask sur une 6tude effectuke par enquête au 

* Le "ejido" e s t  une s t ructure  foncière m e ~ c a i n e  dans laquel le  l a  t e r r e ,  
propriété de l 'e-tat est confiée à un groupe d'agricul teur  pour son 
exploitation. 
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niveau des producteurs. 
d'une part 1 'apprkciation des 'ressources fourragères disponibles en dkbut 
de saison skche, d'autre part  des intrants ext6rieurs notamment les 
disponibilit6.s financières. 
"ejidatarios", il doivent &tre ktudi6s prkcisement pour én dkfinir les 
cmposants e t  les possibilitks d'intervention. 

prise de decision en fonction des varjables d'entr6e: aide financière, 
apport d'information, choix d'amknagements. . . 

La d6cision dkpend de deux facteurs essentiels , 

Ces k lhents  varient entre propri6taires e t  
r 

Le modèle ut i l isk es t  
2 descriptif e t  quali tatif ,  il montre cependant comment peut kvoluer l a  

r 

IV. Discussion. 

Nous n'avons pas voulu, 2 part i r  du schema gknkral des 6lkments de 
1 'kcosysthe (Figure 2) rechercher un modèle de reprksentation 'globale de 
l'kcosysthe, en effet ,  cette dkmarche suppose l a  constitution d'une 6quipe 
de recherche in-rportante e t  une durde de travail  longue qui n 'est  souvent 
pas compatible avec un programme d f  &ologie appliquke au dkveloppement. 
Par ail leurs ce type de mod&le est en gknkral peu pertinent pour rksoudre 
l e s  problhes concrets de dkveloppement . CliyAtKER e t  a l ,  1978'). Nous avons 
choisi une dharche consistant par t i r  d'objectifs precis a dkterminer 
de fagon d t i d i s c i p l i n a i r e  les questions cl6s correspondant aux problèmes 
5 r&oudre, e t  B traduire ces questions en programmes de recherches destin& 

modEles utilisks qu'i ls  soient quantitatifs ou seulement descri tifs ne 

les lacunes dans l a  connaissances B acquérir, 

fournir des rkponses concr&es, gknkralisables au niveau gknkral. Les 

visent qu'à 'dgfinir l e s  liaisons entre groupes de variables e t  E montrer 
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Figure 1: .Localisation de la Réserve de la Biosphère 

de Mapimi. 



SCHÉMA DES PRINCIPALES RELATIONS ENTRE LES ÉLEMENTS D'UN ËCOSYST~ME ARIDE: 

LE BOLSON DE MAPIMI 
€TUDE EN VUE DE L'UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES 

I P E U P L E M E N T  H U M A I N  I 

Figure 2 :  Cadre gkngral de recherches. . .  
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Figure 3: Evolut ion de l a  biomasse d e ’ H i l a r i a  mutica tn 

dkfens e t  des p r é c i p i t a t i o n s  dkcadaires  ( j u i n  
1982 - mars 1983). 



Figure 4 :  Modele de p r i s e  de d é c i s i o n  d ' e x p l o i t a t i o n  basée 
s u r  l a  percept ion  de l a  c a p a c i t é  de charge 
s a i s o n i k r e  (d 'apres  Whyte e t .  Burton, 1981)  
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