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Dans le cadre de la professionnalisation de l'enseignement, I'Université de

Yaoundé I, par son Départernent de Biologie et Physiologie Végétales, a rnis sur pied

entre autres filières, la f'rlière Sciences l\treslière.r dont I'objectif est la formation clç.

compétences au service des collectivités locales et des industriels dans le domaine

forestier. Cet enseignenrent d'une durée de 24 mois connaît à son terme un stage de

fin de forrnation d'une duréç de 6 rru.ris, en vtre d'un ménroire, pour I'obtention du

Di plônrc cl' I:.t ucles Supér i e ures Spécialisécs ut Sci ence s lîctresti ères.

Les thèmes de recherclie sont parfois définis par I'Université de Yaoundé I,

mais très souvent (dans le cadre de la collaboration avec les structures de recherche),

la latitude est donnée aux structures d'accueil d'en déhnir (dans les norïnes

rigoureuses de la recherche scientificgue) par rapport à leurs objectifs.

C'est dans ce contexte d'étude que nous avions intégré les structures de WWF /

PSSN à Garoua, département de la Bénoué, dans le but de faire une étude sur "Ies

inleractiorts homme-fcunrc outout' du parc national de la Bénoué ; cas des conflits

hgmme- babouirt crttlorrr cfu village Gantbct".

Le projet WWF / PSSN à Garoua, est une ONG d'appui au MINEF qui rnène ,

des étucles bio - écologiques (végétation et faune). Ses activités sont pour la plupart

placées dans le cadre du programme de la conservation et de la gestion de la

biodiversité au Cameroun. Ce projet accueille plusieurs étudiants des universités

(ENGREF, Paris XII - Val - De - Marne, Dscliang, Yaoundé I...) et développe des

thèmes de recherche sur les études destinéçs à la sauvegarde de certaines espèces

animales (nienacées de disparition ou ayant un intérêt particulier) et des interventions

sur les stratégies de lutte anti - braconnage, et aussi des étude: sur la végétation et les

modes de gestion des écosystèmes naturels.

Au terme de notre étude nous voudrons adresser nos sincères remerciements :

- Au .Pr Antougou Akoa, Doyen de la liaculté des Sciences, Superviseur de

cette étude, pour sa disponibilité et le génie dont il a fait montre par la rnise en place,

entre autres, de la filière Sciences Irorestières et du suivi, ô combien difficile puisque

la plupart des professeurs se recrutaient hors de sorl oampus. Nous admirons sa

sirnplicité et sa rnodestie qui fbnt de lui toute sa grandeur d'homme de sciences.
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- Au Dr. R. Atanganq liténré, Vice - Doyen chargé de la Itecherohe et de la

Coopération, qui a accepté avec plaisir et sa disponibilité habituelle, d'être notre

Directeur d'Université. Daignez accepter I'expression de notre profonde

recomaissance, de notre aclmiration et de nos sentiments respectueux.

Au Dr. Tchamba lv.Iartin (Ph. D. Faune), chef du projet WWF / PSSN à

Garoua, poLtr sa disponibilité et sa préoccupation à fbrrner les jeunes sur le plan

pratique (stage) dans les cornpétences écologiques et fauniques, surtout dans la partie

Nord Cameroun où la fragilisation des écosystèmes sous les pressions anthropiques

devient une préoccupation pour la conservation des aires protégées. Qu'il trouve ici

nos souhaits de réussite dans I'accomplissement des objectif's du projet dont il a la

charge.

a
- A M. Assan Comsé (M. Sc.) pour sa disponibilité totale, ses conseils et son

esprit de précision ; il a fait comprendre qu'un travail scientifique, c'est la concision,

la cohésion entre les thèmes... et non < un discours politique >.

- Au Dr. Donfack Puul povr sa rigueur mêrne dans les détails de forme qui

nous a permis d'être ordonné et cie corriger toute ponctuation avant de soumettre nos

drafts. Nous restons très marqué par sa simplicité et sa rigueur dans le travail. o

- Au Dr. lYanzié C. (Ph. D. Faune), pour son orientation et son initiation à ce

qui fait I'objet de tant de préoccupation en matièrc de conservation ; l'écologie

animale en général et la faune en particulier. Qu'il reçoive ici notre reconnaissance

pour vos encouragements.

- A M. Yello Ytes, Assistant de ltecherche WWF/PSSN pour son soutien dans

I'identification des espèces végétales.

- Aux Dames Kinkeu gisèle et Gnimassou Germaine (WWF/PSSN) et Hswa

(SONEL Garoua) pour leur appui à la confection du mémoire.

- A M. Djounttolounr llcuttrtonrl pour I'hébergement et le cadre serein de travail

qu'il m'a offert.
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- A M, Abcloulaye lléné, nron guide pour la disponibilité dont il a fait preuve

tout au long du stage.

- Et à tous mes collègues de la filière Sciences Forestières de l'Université de

Yaoundé I, pour I'assiduité et le sens de responsabilité dont ils ont fait preuve pour

arriver au terme de cette forrnation,
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CEE : Communauté Econonrique Européenne

ENGREF : Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts

FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les Populations

IvIEASVB : Mission d'Etudes et d'Anrénagement de la Vallée Supérieure de

la Bénoué

MINAGRI : Ministère de I'Agriculture

MINEF : Ministère l'Environnement et cles Forêts

ONG : Organisations Non Gouvernementales

SODECOTON : Société de Développement du Coton

SOI'I{ECO : Société Française de Réalisation, d'Etude et de Conseil

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour I'Education, la Sciences et la

Culture

UICN : Union International pour la Conservation de la Nature et des

Ressources

WWF / PSSN : Fonds Mondial pour la Nature / Projet Savanes Soudaniennes

Du Nord.
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RBSUME,

L'un cles <létis nrajeurs des gestionnaires des aires protégées est de concilier
les in,pératils de la conservatiorr avec ceux de développement socio-écononrique des

communautés riveraines. L'analyse et la cornpréhension des interactions homme -

faune est un n"loyen parmi tant d'autres pour y parvenir. C'est dans ce cadre que

s'inscrit cette étude,

L'objectif visé était de contribuer à une nieilleure gestion des conflits honttne -

faune par le biais d'une analyse des conflits honrnie-babouin autour du village
Gamba. L'approche méthodologiqr.re a consisté en une conibinaison de plusieurs

méthodes : consultation littéraire, observations directes, entretiens semi-structurés et

enquêtes auprès cles populations. Ces diverses approches méthodologiques nous ont
pennis de décrire quelclues aspects cle l'écologie du babouin doguéra (taille, structure

et composition), d'évaluer I'arnpleur des conflits homme-babouin autour de Gamba et

connaître la perception des différents intervenants dans la conservation. Trois

troupeaux de babouins ont été suivis et observés et les informations sur la taille, la
structure, la conrposition en sexe et I'alinrentation des babouins ont été collectées.

Une enquête a été r'nenée auprès cle 64 paysans à Gamba.

Les principaux résultats indiquent que: la taille nloyenlte des troupettttx est 33

indiviclus. Le babouin est un omnivore dont I'alimentation constituée beaucoup plus

de végétaux (tubercule, fruit, fleur, feuille, bourgeon, tige) a des répercussiotts socio-

économiclues sur les paysans. Les pertes de production agricole inrputables aux

babouins sont importantes autour de Gamba. Pour la seule campagne agricole 98199,

les pertes dues aux babouins ont été estimées à environ 5.000.000 F CFA à Gamba.

Les cultures les plus ravagées sont le rnaTs (38 Yo des pertes totales), l'igname (31%)
et le mil (ll %). Les dégâts les plus importants sont enregistrés en périodes d'épiaison
pour le mais et le mil. Les personnes enquêtées estiment que la population des

babouins est en hausse autour du village Garnba et dans le parc. A part la surveillance
physique de leurs chaml:s, aucune solution n'a été envisagée (compensatiou, battue
âdntinistrative) par I'Etat pour assister les populations aflèctées par les dégâts des

babouins. En générale, les personnes enrluêtées ont une perôeption négative des

babouins, cles agents de conservation et rôle cle la conservation des aires protégées.

Des suggestions ont été émises dans le but de contribuer à une nreilleure

gestion du conflit et à impliquer les l,,upulations à la gestion des aires protégées.

IVIots ctefs : aires protégées, écologie, babouin doguéra, gestion, conflits, ltomme.



ABSTRAC]'

One of the rnajor challenges of managers of protected areas is to reconcilc the

inrperatives of conversation with those of socio-economio developnrent of revering

cornnrunilies. Analysis and comprehension of man-fauna interaotions is one of the rvays to

achieve this. Tlis is rvhere the study is situated'

The envisaged objective was to contribute to a bctter nlanagement of ntan-fatrna

conllicts by the biasecl analysis of nran-baboon conflicts around Ganrba village' The

nrethodology consistecl of a conrbination of many methods : literary consultation' dircct

obse n'ation, scnti-stntcture cl nlaintenance ancl inquides from the population '[hat has

perntitted to describe Scnne ecological aspect of mastiff baboon (size' structure and

composition), to eyaluate level of nlan-baboon conflictS afound Ganrba and knorv tlte

perception of architects of conve rsation. l'hree herds of baboons rvere follo$'ed and observed

and infornration on the size, structure antl gcnclcr conrposition and feeding rvas collected An

inqtriry rvas niade fiorn 64 Ganrba inhabitants

The principal results inclicate that :

the a'rerage size of a hercl is 33 individuals' The baboon is an oruit'ore' thus tlre dict

conSigted rrrainly Of vegctation (tubers, fruits, flou'ers, leaves, bttds' stem' cartlbiurn)' have

socio-e cononric repercussio.s on the ppasant farniers Losse s in pgricultural prodtrction

arrriburecr to baboons is inrportant aroun<J Gamba. For the single agricultural car'paign of 1998

/ lggg,losses due to baboons \\ere estinratecl at about 5 000 000 FCFA in Garnba 'lhe most

r".,'agedcropsaremaize (380,6of total losses), 1'anrs(3 1%) andmillet(ll %) Themost

seriors rooscs recorded are tluring periods of graining for maize and nrillet' The villagers giving

inquiries estirnate that baboon popuration is on the rise in Garnba and in the park. Ap.rt frorn

physical surveillance of their fanlrs no solution has be en envisaged (compettsation'

adnrinistrative intcrvcrrtion) by the state to assist the populations afl'ected by darnagcs of

baboons. In general persons proViding infonnation (inquirics) have a negativc perception of

baboons, ôg.:tiis of conservation anc| tlie role of conservation oIprotccted areaS'

SugSestions have been made with the goal to contribute to a betler managenlent of

conflict ancl inrplicatcd the population in the nlanagemcnt of protccted arcas'

Ke1 \à.ords : protected areas' ecology, nlastiffbaboons, n'lanagenlent' collflict' m?Jl
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INTRODUCTIOi\.I

I.l. G-énér'alités

Plus arrosée (800 - 1500 rnm/an) et moins peuplée que I'Extrêure Nord -
Catneroun, la provice du Nord est l'objet, ces dernièrcs clecennies d'intenses pressions

antlrropiclues. Sur les 67.798 l(rn2 de sr-rperficie, près de 44oÂ de cette province est

occttpée par les A It ; ce qui trit d'elle unc réscrve cle terres lcrtiles pour divers

utilisateurs cle I'espace (paysans, agriculteurs, éléveurs). En effet, les mouvements

rnigratoires des populatiorts ont été irnpulsés par I'adnrinistration coloniale entre 1950

et 1960, puis l'administration nationale à partir de l96l pour la culture clu coton

tSOFI{ECO, 1998).

Dans les années 1970, cle grands arnénagernents agricoles et des

irtf iistructules sociales ont été rrises en place clans le caclre des projets intégrés (NEB

et SEB) afin cl'accueillir un trop plein des popr-rlations de I'Extrêrle-Norci. A l'arrêt cle

ces projets depuis 1994, on assiste à cles migrations spontanées et incontrôlées, et à

des installations anarchiques des ftrmilles entières des migrants. Dans la province clu

Nord, plusieurs aires protégées sont touchées, non seulenrent par les nrigrauts de

l'Extrême-Nord, mais aussi par des tchadiens et des popr.rlations de la ville de Garoua

(Moussa et Mamat, 1997). De nos jours, cette province a le taux cle croissance

dérrrograplrique le plus élevé au Cameroun, avec 4,3oÂ (RGplJ Cameroun / FNUAp,

l e87)

Les tttetlaces de pressions antlrropiques ont condr-rit I'administration coloniale à la

créatiort ert ttovertrbre 1932 de la l(éscrve de liaunc (lc la llénoué. Ce statut lternrettait'

la protection cle la faune et la réglernentation de la chasse, et en nrêrne tenrps il linritait

l'accès des populations indigènes aux ressources fauniqucs. Iln décentbre 1968, I'lltat

clu Canreroun a érigé la Réserve de Faune de la Ilénoué en Parc National, lui

accordant ainsi uneprotection intégrale. Depuis lgSl,leParcNational de la Rénoué a

été inscrit par l'UNIiSCO sur la liste cles l{éserves cle la l}iosphère en raison cle la

présence hurnaine dans et autour clu parc.

L'Administration cltargée de la faune salts lnoyen adéqr,rat à sa politiqr"re de

conservation bénéficie du sor"ttiçrr clu Fonds Mondial pour la Nature ( WWF / PSSN)

basé à Garoua. C'est un appui tjnancier et technique pour Ia gestion des trois parcs et



l'élaboration d'un plan de protection de la làune en général, du rhinocéros noir en

partictrlier. l.e WWI' / PSSN mènent des étr"rdes bio-écologiques clans ces aires

protégées ; notantment les inventailes de la fàr"rne et de la végétation, et le suivi de

certaines anittrales ou végétales cl'irnportance écologicluc ou écononriqr.re '

I.2. Problématiclue

Ô Autour du PN de la Bénoué, I'activité principale cles populations reste

I'agriculture, surtout itinérante sur brûlis. C'est une population nrralc clue "la

parrpér'isatiott croissante polrsse vers I'exploitation des ressoLrrces naturelles pour leLrr

survie ; par le déboisernent pour I'agricnlture et lc bois de chau{Ie, et le braconnage

comtnerçial" (I(oulagtra et Planton, 1998). Le front cotonnier antorce ur)e avancée

rtotable. Etrtre 1988 et 1997, les superlicies emblavées pour la culture du coton ont

quasi doublé. Par exemple au cours de la campagne agricole l98B - 1989, la culture

du coton occupait V A$ ha ; cette superficie est passée à 29 988 ha lors de la

carnpagne agricole 1996 - 1997, (SOFII.ECO, 1998).

La consommation du bois de chauffe est importante daus les villes

ettvirontratttes et cleviertt une activité conrnrerciale pour les tnigiants. 'lclruinche

(1996) estittte que 50,"1 oÂ du vohrrne cle bois consonrnré à Garoua entre par I'axe

Garorra-Ngaouncléré ( qui côtoie lo parc ot traverse cprelques ZIC).

La nécessité de satislhire leur besoin en protéines aninrales et celui des

populations citadines clui apprécient de plus en plus le gibier, amènent les populations

rurales à intensifier la pression sur la laune. Le braconnage est actif dans le parc et les

ZIC environnantes (ENGREF, 1997)

L,a construction du barrage tle Lagclo avec une capacité de 4,56 niilliards cle

tlrètres oubes de retenues d'eau, occupant une super{icie d'environ 70.000 ha, aurait

contribué à la rnigration de la làune et à une disparition d'autres espèces aninrales et

vér{étales du site.

Toutcs ces forrnes de pression ont induit à un ionfltement des populations

itttintalcs cltrtrs les seuls rclirges cprÇ sorrt lcs l,N. S'ils sont bien gérés, les I)N devront

abriter cl'inrportantes populations animales.



Suivant WWI/PSSN (1998), le PN de la Rénoué présente une grancte diversité

spéciticiqtre au plan làunic1ue. Sur 26 espèces de grands nrarnmitères recensés, orr

dérrornbre en tenne d'abondance le cobe de Buffon (32 %), le babouin (17 %o), le

bubale (15,4 yo),I'ourebi (7,5 yo),1'hippotrague (5,4 %o) ; avec une répartition de 2,06

babouins/l(nr2.

ô- Avcc cette richesse thunique ; la proxiniité dcs zoqcs cl'habitation (les

multiples villages) et la non inrplication des populations locales à la gestion clu pN de

la Bénoué peuvent engendrer sans doute des relations conflictuelles entre I'hornme et

la faune.

Ainsi le défi rnajetlr pour le IvIINEF est de concilier les besoils de la
conservatiorl atltour du parc avec les intérôts socio-écononriclues cles populations

locales C'est dans cette opticlue que s'inscrit cette étucle qui se veut une analyse et

utle coltlllréltension des interrelations eutre les populations et les babouins ti la luniière

du village Garnba d'une part et une contribution à la connaissance cle cluelques aspects

de l'écologie des babouins dans et autour clu pN Bénoué cl'autre oart.

I.3. ()bjectif dc l'étudc

I.3.1. Objectif global

D'Ltne manière globale, l'étude se propose de contribuer à une r:reilleure

gestioll des conflits ltontnre-faune par le biais d'une analyse cles interrelations

homrne-baboltin du village Gamba. Cepenclant, l'analyse cles interrelations honrnre-

babouin exige aussi la connaisstrnce de quelques aspects cle l'écologie de cette espèce

aniurale



I.3.2. Obj ectifs spécilTques

e Les objectifs spécifiques visés au cours de cette étude sont :

Détenniner les caractéristiques démographiques de la population

des babouins (taille, structure, rapport des sexes) ;

- Décrire les conflits homme-babouin.

- Evaluer I'ampleur des dégâts des babouins et leur impact socio-

économique.

- Faire des recommandations concrètes et pertinentes pour une

meilleure gestion de ce conflit.

I.4. Importance de l'étude

Au plan théorique, cette étude permettra d'enrichir la littérature sur les

interactions homme-babouin, d'inciter d'autres études sur le sujet et de permettre une

meilleure connaissance des éléments du conflit et de l'écologie du babouin doguéra.

Au plan pratique, l'étude constituerait un outil de planification et de gestion

des aires protégées, de gestion durable des conflits homme-faune et d'élaboration

d'un plan de gestion des terroirs dans la région.
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CIIAPITRB II : PRESENTATION DU MILIEU

II.l.. Réseau d'aires protégées dans la province du Nord

En raison de son étirement en latitude, le Cameroun présente une grande

diversité faunique et floristique. Dans le but de préserver cette diversité bio-

écologique et d'atténuer les pressions anthropiques, I'Etat du Cameroun a établi un

réseau important d'aires protégées don| 70%o se trouve dans la province du Nord. Ert

terme de conservation, cette région est le'plus important refuge de la faune des

savanes en Afrique centrale et occidentale. Près de 44% de la superficie de cette

province est occupée par les AP qui comprennent 28 ZIC et trois PN (figure 1). Ces

ZIC couvrent une superficie d'environ 2.263.032 ha et les trois parcs nationaux, une

superhcie totale de 730.000 ha. Ce sont :

o Le PN du Faro (330.000 ha) créé en 1932 comme réserve forestière et de

chasse, érigé en le 13 février 1947 comme réserve de faune et transformée

. en 1980 comme parc national.

. Le PN de la Bénoué (180.000 ha) créé comme réserve de faune le 19

novembre T932 et érigé en parc national le 05 décembre 1968. Depuis

1981, il a été inscrit sur la liste des réserves de la Biosphère de

I'TJNESCO.

o Le PN de Boubandjida (220.000 ha) créé comrne réserve de faune le 29

juillet 1947 etpuis transformé en parc national le 05 décembre 1968.
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I1,2. Présentation du rnilieu

II.2.1. Le village Gamba

II.2.1.1. Localisation

Gamba est un village constitué de 14 sous-villages que sont: Vagba, Nigba,

Bokko, Kotti Petel, Koundini, Mboudji Yadji, Garnba centre, Bobbok, Mboudji Bello,

Karba Baba, Kotti Manga, Gueri, Notto et Mayo Alim. Il est situé à I'Ouest du PN de

la Bénoué et est à environ 175 km de Garoua. Gamba partage 7 km de frontière

colrlmune avec le PN de la Bénoué et se situe dans la ZIC n"5 (Figure ). Il répond à

la circonscription administrative du Mayo Rey et comprend une école, un centre de

santé, un poste agricole et un poste vétérinaire, un bureau de zone SODECOTON et la

présence de deux gardes-chasse.

II.2.7.2. Historique

Avec la création du PN de la Bénoué et la construction de la route Garoua -

Ngaoundéré, les villages ont été délocalisés sous la pression de I'Administration et du

Lamido. Cela a permis leur désenclavement et la libération du parc qu'ils habitaient.

L'occupation actuelle des différents sous-villages date de 1975 et Gamba centre a été

déplacé plus tôt par I'administration coloniale avec la construction de la route

allemande.

I1.2.1.3. Population

La population de Gamba se recrute parmi les etluies Dii ( communément

appelée Dourott) majoritaire, Foulbé, Laka, Doayo, Baya, Voko, Maka et Njiaa.

Suivant Weladji (1998) , Gamba abrite une population de 2.825 habitants

repartis en 270 ménages. Le village a une superficie de 3.000 km2. Gamba Centre

avec 87 ménages est le principal sous- village suivi de Kotti Manga qui a 52 ménages.
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II.2.1.4, Activité économique

L'agriculture est I'activité principale.

(chèvres, moutons) et de la volaille. La culture

principales sources de revenus.

La proximité des populations de la route Garoua - Ngaoundéré et du parc sont

des facteurs de 1'essor de l'économie locale mais qui ne sont pas bien capitalisés.

IL2.2, Le parc national de la Bénoué

11.2.2.1. flistorique et statut juridique

L'histoire du Parc National de la Bénoué (Figureg) est liée à celle du Lamido

de Rey Bottba qui pendant les périodes pré-coloniales, utilisait cette zone comme son

clomaine privé de chasse. Sous I'impulsion de l'Administration coloniale, notamment

de M. Pierre FLIZOT (Inspecteur Colonial de Chasse), ge domaine a été classé

Réserve deFaune de laBénoué suivant I'Arrêté n'341132 du ll novembre 1932 du

Haut Commissaire de la Répubtique Française au Cameroun. Ce statut permettait

ainsi la protection de la faune et la réglementation de la chasse, et en même temps il

limitait I'accès des populations indigènes aux ressources fauniques.

Conscient des multiples pressions exercées par l'Homme sur les ressources

naturelles et la nécessité de préserver des échantillons représentatifs de la diversité

biologique de la région, I'Etat du Cameroun a érigé la Réserve de Faune de la Bénoué

en Parc National suivant I'Arrêté n" 120/SEDR du 5 décembre 1968 lui accordant

ainsi une protection intégrale. Depuis 1981, le Parc National de la Bénoué a été inscrit

par I'IINESCO sur la liste des Réserves de la Biosphère en raison de la présence

humaine dans et autour du parc.

Quelques ménages élèvent du bétail

du coton et de I'igname constituent les
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I1,2.2.2. Localisation

Situé à mi-chemin entre les villes de Garoua et Ngoundéré, le Parc National de la

Bénoué s'étend entre 7" 55'et 8" 40'de latitude Nord et l3o 34'et l4o 0l'de
longitude Est. Son aire est de 180 000 ha et limitée :

- Au Nord par les cours des Mayo Ladé et Laindelaol;

- Au Sud par les cours du Mayo Dzoro;

- A l'Est par le cours de la Bénoué;

è - A I'Ouest par :

o la nationale Nol Garoua - Ngaoundéré, du pont sur le Mayo Dzoro

jusqu'au village Banda ;

o l'ancienne route Garoua - Ngaoundéré, de Banda à ex-Djaba ;

. la nationale N"l, de ex-Djaba au pont sur le Mayo Salah ;

. par le cours dtt Maro Salah jusqu'au pont de confluence avec le Mayo

Ladé.

11,2.2.3. Gestion du PN de Ia Bénoué

Le PN de la Bénoué a à sa tête un conservateur placé sous I'autorité du DPEFN.

Le conservateur est assisté de 25 gardes-chasse et d'un secrétaire qui fait office de

régisseur. Les actions de conservation sont :

- La mise à feu pratiquée au début de chaque saison touristique (début décembre).

Ces feux améliorent la visibilité dans le parc et favorisent les repousses.

- L'ouverture des pistes qui se fait au début de chaque saison touristique pour

faciliter la circulation des véhicules dans le parc et les ZIC.

- La lutte anti-braconnage par des contrôles continus et des ratissages réguliers et

inopinés.

Le conservateur dispose d'un véhicule pick-up tout terrain et les gardes-chasse

sont dotés de vélo tout terrain récemment frnancés par le WWFÆSSN. Mais le

personnel est insuffisant. En effet le conservateur et ses 25 gardes-chasse doivent

couvrir plus de 800.000 ha soit un garde-chasse pour environ 32.000 ha, alors que les

norrnes de I'UICN prévoit un garde-chasse pour 5.000 ha en zone de savane (Gomsé,

comm. pers.).
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11.2,2.4. Description succincte du milieu abiotique

11.2.2.4.1. Relief et topographie

Le Parc National de la Bénoué dispose d'un relief relativement accidenté

comprenant un système de massifs rocheux dits ËIossérés d'inégale importance. Ce

système de collines séparées les unes des autres par des plaipes plus ou moins vastes

se rencontrent surtout dans la partie Nord du parc; entre les campements du Buffle

Noir et du Bel Eland, on observe un ensemble très marqué de collines dont le plus

haut sommet culmine à759 m d'altitude (Hosséré Mbana). En général, les altitudes

sont comprises entre 220 m et759 m.

IL 2. 2. 4. 2. Hydro grap hie

Riche et diffus, le réseau hydrographique du PN de tu génoue est surtout

tourné vers la Bénoué, principal cours d'eau permanent de la région et dont deux

affluents (les Mayo Mbam et Na) drainent largement le parc. Parmi les nombreux

affluents de la rive gauche de la Bénoué, on note du Sud au Nord les Mayo: Dzoro,

Alim, Pem, Mbam, Sona, Biem, Na, Gour, Beleli, Birma, Laindelaol, lada et salah. A

côté de ces cours d'eau à débit intermittent, on rencontre suivant les saisons, des

mares d'eau plus ou moins importantes.

11.2.2.4.3. Climat

Le PN de la Bénoué jouit d'un climat tropical de type soudano-guinéen

caractérisé par deux saisons bien contrastées et d'inégale importance. Une saison

pluvieuse de six à sept mois allant de mai à octobre et une saison sèche de cinq à six

mois entre novembre et avril. Inégalement répartie, la pluviométrie suit un gradient

croissant Nord-Sud avec une moyenne annuelle de 1200 mm; juillet et août étant les

mois les plus pluvieux. La température moyenne annuelle se situe autour de 25' C ;

avril étant le mois le plus chaud et décembre le mois le plus froid.
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II. 2.2,4.4. Géomorphologie et Sols

Au plan géologique, le PN de la Bénoué repose sur des roches cristallines

(granites) et cristallophylliennes (micaschistes à biotites) 
" 
(Brabant, lg76) ; on

retrouvc en majeurc partie des roches cristallincs dans la psrtic Nord-Ouest alors que

les roches cristallophylliennes se rencontrent au Sud et à I'Est du parc (ENGREF,

1991). Les micaschistes à biotites en présence sont par endroits injectés de rocles

basaltiques ou de filons de quartz, en I'occurrence vers la partie Sud. Les formations

de sttrface sont constituées par les ensembles cuirassés, des altérations épaisses à

kaolinites, des dépôts alluviaux le long de la Bénoué; on note également la présence

des matériaux alluviaux et colluviaux dans les vallées.

Au plan pédologique, les sols sont caractérisés par une faible profondeur et

I'importance de la fraction grossière dans les horizons superficiels. Tsagué (1991)

rapporte que le sol du PN de la Bénoué est caractérisé par une prédôminance des sols

femrgineux, résultats de I'intense activité de lessivage qui affecte toute la zone. par

ailleurs, on rencontre sur les collines des glacis d'accumulation exprirnés par des sols

peu évolués se présentant sous forme d'arènes granitiques.

En général, les types de sols sont liés au type d'associations r,égétales qui

influencent ainsi sur la distribution des animaux.

11.2.2.5. Description succincte du milieu biotique

II. 2.2. 5. I. Végétation

Suivant Letouzey (1968), la végétation du PN cle la Bénoué est de type

soudanien caractérisée par des savanes arborées / boisées et des savanes herbeuses.

Start et Wit (1977) ont défini huit variantes de la végétation rencontrée dans le PN de

la Bénoué :

- les savanes arborées à Isoberlinia doka rencontrées sur sols ferrusineux bien

drainés à travers tout le parc ;

- les savanes arborées à Burkea africana;

- les savanes claires à Terminalia macroptera rencontrées essentiellement sur les

plaines autour du campement de Bel Eland et de la zone de Mayo Alim ;

- les savanes à AJ2elia africana ;
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les savanes à Lophira lanceolata qui par endroit forment des peuplements purs ;

les forêts claires à Anogeissus leiocarplrs sur les collines et le long des cours

d'eau;

les forêts - galeries sur sols argilo - sablonneux ;

les forêts montagnardes.

Les espèces d'arbres et arbustes les plus représentés de ces huit types de

formations savanicoles sont: Bnrkea africana, Contbretum glutirtostun, Anogelssls

leiocarpus, Daniellia oliveri, Prosopis africana, Boswellia dalzielli, Piliostigma

thonningii, Terminalia laxiflora, Ceiba pentandra, Isoberlinia doka, Terminalia

ntacroptera, Afzelia africana, Lophira lanceolata, Sclerocarya birrea, Mimosa pigra,

Diospyros mespilifornùs, Acacia polyacantha, Tamarindus indica, Ficus sp, Annona

senegalensis, Borassus aethiopttm, Detarium microcarpum, Butyrospermunt parkii,

etc.

La strate herbeuse est à dominance des graminées parmi lesquelles

Andropogon gayanus, A. schirensis, Hyparrhenia subplumosa, H. smithiana, H. nfa,

Pennisehtm unisehtm, Sporobolus pectinellus, Setaria barbata, Loudetia sp., Vetit,eria

nigritana et Chloris robusta.

11.2.2.5.2. Faune

Au plan faunique, le PN de la Bénoué est un échantillon assez représentatif de

la diversité animale des savanes africaines comprenant entre autres les mammifères,

les oiseaux et les poissons.

IL 2. 2. 5. 2. 1. Les mammijères

a) Les espèces du parc

Les espèces animales les plus représentées sont surtout les grands et moyens

mammifères parmi lesquelles se recrutent: les bubales (Alcelephalus buselaphus),les

élands de Derby (Tragelaphus clerbianus gigas), les hippotragues (Hippotragts

equinus), les buffles (Syncents caffer caffer), les reduncas (Rechtnca reclunca), Ies

cobes defassa (Kobus ellipsiprynmus),les cobes de Buffon (Kobus kob kob),les guibs

harnaclrés (Tragelaphus scriptus), les ourébis (Ourebia ourebi), les céphalophes à
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hippopotames ( Flippotamus amphibius),les éléphants (Loxodonta africana), les lions

(Panthera leo), les hyènes tachetées (Crocuta crocuta), les patas (Erythrocebus

patas), les cynocéphales (Papio anubis), les colobes à manteau blanc (Colobus

guereza), les singes verts (Cercopithecus aethiops tantalus), les civettes (Viverra

civetta), les lycaons (Lycaon pictus), les caracals (Fells caracal), les genettes

communes (Genetta genetta) et les oryctéropes (Oryctér'opus afer). La zone de

conselation de la Bénoué est probablement un des derniers refuges pour le

rlrinocéros noir (Di cer os bic ornis I ongipes).

b) Spécificité sur les primates du parc

Stark et Wit (1977) ont fait les observations sur les primates suivants :

o Le Patas (Erythrocebus patas) : cette espèce parait présente dans les

périphéries du parc d'où elle effectue des raids dans les champs avoisinants.

Les groupes hétérosexuels sont fréquemment observés, mais on a aussi des

groupes constitués uniquement des mâles célibataires (adultes et subadultes).

e Le colobe guéréza (Colobus guereza): c'est une espèce restreinte dans les

galeries forestières où il y a en perrnanence de I'eau. On a des groupes de 15

individus en moyenne constitués de 2 à 3 mâles adultes, et 4 à 6 femelles

adultes. Ils sont reconnus comme des phyllophages mais ont été observés,

dans la partie extrême-nord du parc, entrain de manger les fntits et les flews

de Saba florida, Diospyros mespilifurmis, Xylopia sp. et Voacanga sp. Les

feuilles de Kigelia africana, Anogeissus leiocarpus, Celtis integrifolia et Saba

florida sont également consommées.

. Le singe vert (Cercopithecas aethiops tantalus): un groupe stable de l5 à 2l

individus a été observé, avec 2 ou 3 adultes mâles et 5 à 7 adultes femelles.

Les mâles adultes ne sont pas reconnus solitaires et ne forment pas de groupe

constitué uniquement cle mâles. C'est une espèce qui habite les galeries

forestières mais peut se retrouver dans les clairières à la recherche des

aliments. Les troupeaux rentrent toujours dans les galeries forestières pour

dormir dans les grands arbres. Dans les moments chauds de la jounée, ils

observent un repos de2 à 3 heures. Les singes verts sont des omnivores qui se

nourrissent des feuilles, fleurs, graines, champignons, iusectes, araignées,

l7



caméléons, chenilles et oiseaux. Chaque groupe occupe un espace de 1.5 à 2

km2.

IL 2. 2. 5. 2. 2. L' avifaun e

La faune aviaire du PN de la Bénoué comprend une grande diversité d'espèces

qui se recrutent parmi les familles suivantes : Scopidae, Ciconidae, Tlreskiontithidae,

Anatidae, Acciptridae, Falconidcte, Sagittariidae, Phasianidae, Otidae, Burhinidae,

Charadriidae, Glareolidae, Columbidae, Psittacidae, Musophacidae, Cuatlidae,

Strigidae, Caprimulgidae, Apotidae, Alcedinidae, Meropidae, Coraciidae, tJnpidae,

Buceroticlae, capitonidae, Hirundinidae, Motacillioae, Malaconotinae, oriolidae,

Snrnidae, Corvidae, Campephagidae, Muscicapidae, Paridae, Nectarinidae,

Enùerizidae, Fringallidae, Ploceidae, Ardeidae. Par ailleurs, les espèces aviaires

comrne la cicogne blanche (Ciconia ciconia), les flamants rosei (Phoenicoptnts

ruber), le jabiru du Sénégal (Ephippiorhynchus senegalensis) et I'ibis sacré

(Threskionis aetiopica), sont en voie de disparition dans la région.

II. 2. 2. 5.2. 3. Les poissons

Les principales espèces rencontrées sont : le pellonula (Pellonula miri),

I'hétérotis ( Heterotis niloticus),le clarias (Clarias albopunctatus, C. anguillaris, C.

gariepinus), le tilapia (tilapia rendalli, T. zillii),le tetraodon (Tetraodon lineatus), le

barbtts (barbus spp.), le poisson-chat (Auchenoglanis biscutatus, A. occiclentalis), le

binga (Ilydrocinus vittahs, H. brevis, H. forskalli) et le capitaine (Lates niloticus).

Malgré la grande diversité des poissons rencontrés dans la Bénoué, deux espèces

seulement sont très prisées par les pêcheurs sportifs : Hydrocinu.r sp. et Lates niloticus

(Vivien, 1991).

11.2.4. Zones d'intérêt cynégétique environnantes

La province du Nord dispose de 28 zones d'intérêt cynégétique couvrant

environ 2 263 032 Ha; soit près du quart de la superficie de la province. Huit de ces

zones de chasse sont attenantes au PN de la Bénoué. Ces zones, vouées à la protection

et à I'exploitation par la chasse sportive (Koulagna, 1998), sont gérées en régie ou en

affermage.
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La gestion en affermage consiste à attribuer pour une durée de 5 ans

renouvelable une zone de chasse à un guide professionnel de chasse agréé par

I'adrninistration chargée de ln faune rnoyonnant paiomont des droita d'affermago ct do

licence ainsi que le respect des clauses des cahiers de charge. Sur les 20 ZIC

affermées, six sont adj acentes au PN de la B énoué à savoir les ZIC no 2 ,3 ,5 ,7 ,9 et I 5 .

La gestion en régie des ZIC est assurée par I'administration chargée de la

faune. Le chasseur professionnel, après obtention de son permis de chasse, ne paie

que le droit de location de la zone pendant la'pér'iode de chasse. Cinq zones sont ainsi

gérées par I'administration de la faune parmi lesquelles les ZIC no I et 4 adjacentes au

PN de la Bénoué, et potentiellement destinées à la chasse communautaire dans la zone

du projet.
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CI{APITRtr III : l{.EVUIf Dtr LI:l-TtrRATUIt E,

III.1. L'écologie tlcs babouins

III. 1.1. Classification

Les babouins appartiennent à l'ordre des Prinrates et à la lhrnille cles

Cercopithéciclées, le genre Papio et conrprennent sept espèces (!Iop Wood, 1947 ;

Buettner-Janusch, 1966 ; IIill, 1967 , Altmann et Altmann, 1970 ; Dorst et Dattdelot,

1970) Ce sont :

- le babouin sacré ; Palsio hamaclryas Linné (1758)

le babouin jaune ; Papio cyttocephalrs Linné (1766)
e - le cliacma ; Paltio ursinus l(err (1792)

- le babouin de Guinée ;})u1tio pttltio Demarest (1820)

- le babouin doguéra ; Papio onubis (Fisher)

- le nrandrill ; Papict slthittx Linné

- le drill ,l'>apio leucolthcterrs (Cuvicr)

- le gelada ; Pcrltio geludu (Rtippel)

' Des synonymes diflerents pour le nrême babouin doguéra ont été proposés :

- Papio cyttocephalus amtbis (Lesson, 1827)

- Pupio ctoguera (Pucheran et Schimper)

- Papio anubis doguera 
\

- Papio anubi.s (Irisher).

Papio crtntbis et Papio clogttera sont actuellement utilisés.

21



L -r.i i -.iu."-o

\ -r
\l-7 

1

. ---'---. '//-l)ii\('i\ ,/'' i

baiJoulH ot
Ar!(.' ,Flrl

GtllN([ /rc;'r,r,-4,":.'
('r!llr. brcn rJé\clôOnôC. l.rr. clrr:rr.

I

\i

Pla-nche I

eAlOUf Èi OOCU{ lrÂ t',:;tt1t all;y,6,,
Craad. ôÀrr^al çô rrrllrc rur lc ltvrc lu?CrrCu,c. CrrôtCrc ôcdérétnanl c(\crucpcc Qrrcrrc . (^t:cc,. 6ruo olrvc

OASOUttl r^Ufl( fdl,'d .\trtx(trholut
Cr.ôd. tlaô(.4, |lertrct 1upérlcrrrot lruvo l.vôàlrô ou.l'l:ltrc. prnlcr

Répartition géographique du babouin cloguéra, clu babouin rje Guinée
et du babouin jaune en Afrique, ( Dorst et Dandelot, 1970).
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IIl. 1.2. Itlentillcation

Les cynocéplrales ou babotrins sont des sipges de fbrte taille, au llluseau

allongé et tronqué; la tête ressenrblant ainsi à celle d'un chietl' Le babouirl cloguéra est

lourcl et trapu, cle couleur brun olive. L,e mâle adglte a tlne crinière développée et est

plus gros que la femelle oll guenorl ; les poids variertt entre 30 et 40 kg chez le mâle et

est cle moitié chez la femelle. Les joues solt couvertes de fàvoris assez clairs' Les

nails et les piecls sont noirâtres. Les adultes présentent de larges callosités fessières

cle couleut' claire, une quette (45-60 cttr cle long) cassée en forme de U renversé

lorsqu'il ntarche. La longueur, de l4 tête au trollc, est cle 75-100 cnr (Dekeyser' 1955 ;

Carpenter, 1964; Rosenblum, 1970; Dorst et Dancielot,7970; Gaisler et Zeida,

1 ees)

II.1.3. II:rbitlt

Le babouin est ur1 singe typique (les savalles. Caisler etZeitla (1995) définissent sotl

aire cle répar-tition comrre s'étenclant clu Sénégal en Ethiopie et vers le sud jttsqu'en

Afrique du Sud par le Kenya. Cette répartition paraît exagéré lorsqu'otr exartrine la

carte <Je répartition cles espèces proposée par Dorst et Dandelot (1970); Dekeyser

(1955) avait précisé I'aire cle r'épartition clu babouin doguéra comme s'éterlclant de la'

Côte cl'lvoire, çn Guinée, au sucljtrsqu'au Kenya, en clehors de la zone forestière et la

limite Norcl ne dépasse guère le 13è parallèle dans la région cltr l'clrad tttais

remortterait à l'Est jusqu'au Tibesti.

Les clilferentes espèces cle babouins occtlpent dottc des aires géographiques

sensiblenlent di stinctes.

Les babouins doggéra sont présents dans toute la partie septentrionale du

cameroun. Le babouin doguéra est très conlmull et se rencontre très sotlvetlt au bord

de la route Ngaoundéré - Garoua passatlt par quelqu es zIC et longeant le PN de la

llénoué.

Depierre et Vivien (lgg?) clécrivent qu'ils se déplacent à terre et parcourent 5 à

10 km par jour et surutle surface de 25 km'?en moyenne'



Les lieux les plus fi'équentés sont ceux où se trouvent les arbres, des points cl'eau et

des zones rocheuses. Ils se nourrissent deux à trois heures le matin et ainsi qu'en fin

d'après midi. Pendant les lreures cliaudes dc la journée, ils se reposent à I'onrbre. Les

éntitrences roclteuses et lcs arbres constituent leurs lieux de sommeil ( Dekeyser,

1955 ; Depierre et Vivien, l99Z ; Gaisler et Zejda, 1995).

III.1.4. iV[æurs

Le babouin est un singe typiquement diurne. Les trorlpeaux sont {brts cle 20 à

200 irrdividus (Dekeyser, 1955 ;Depierre et Vivien, 1992; Gaisler et Zejcla, 1995).

Depierre et Vivien (1992) pensent clue I'importance cle ces groupes est fbnction cje

I'abondance de la nourriture.

Leur structure apparaît uetternent lorsqtr'ils sont en terrain ouvert. lls rentrent

généralement dans les galeries forestières dans la nuit. Quelques membres possèdent

au seitr du groupe une position stratégique bien déf,rnie. La direction clu groupe esr

assttrée par le luâle le plus puissant cpri a plusieurs adultes "sous ses ordres". Ceux-ci

protègent la troupe et si nécessaire peuvent remplacer le mâle donrinant (Dekeyser,

less)

Les fenrelles en æstrus s'identifrant par la zone gonflée et rougie entoLlrant

leurs organes génitaux extérieurs tiennent une placent particulière et restent à

proximité des mâles (Gaisler et Zejda, l995).

Au niveau inférieur de la hiérarchie se trouvent les f-emelles avec les jeunes en

bas âge, le tout dernier rang étant celui des adotescents. Les fenrelles portent les petits

sur leur poitrine, les jeunes les plus âgés se déplacent par eux-mêlnes ou s'accrochent

au cJos leur rnère (Depierre et Vivien, l99Z ).

II.l. 1.5. r\linrentation

Les babouins ont un régime comprenant surtout les herbes, graines, jeunes

pousses, rhizonies, tubercules des plantes sauvages telles que c),pents bttlbosu.s,

Nttmplrcu nrfë.scetts, des lruits cle Adurconio digittttct. , JJturhittiu s1t. , l)io.spS'ros
e
ne'spiliformi.s. , Iiicu.s ip. , Kigelia crft'iccthcr. , Pqrkict biglobosa. (Dekeyser, 1955;

Nappier et Nappier, 1967 ; Altnrann et Altmann, 1970 ; Gaisler etzeyJa,l995), et les

plantes cultivées (aracliide, mais, rnil).
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Ce régipre est contplété par les alirnents d'origirte attitnale comprettant les

nrollusques (Aspcttlruria sp. , Aetheriu sp) , fburn-ris, termites, scorpions, lièvres voire

même gazelles ou jeunes céphalophes et singes verts (Loveridge, 1923', f)evore et

Washburn, 1963 ; Kruntmer et Kutt, 1963 ; Stolz ct Seamatr, 1969 , Altntann et

Altmann, 1970). Welaclji (1998) a rapporté un cas où les babouins ortt mangé de petits

caprins dans le village de Na'ari.

III. 1.6, Ilelrroduction

La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans et leur comportemetlt sexuel est

étroiternent lié au cycle des femelles qui sont réceptives pendant une semaine par

nrois (Depierre et Vivien, 1gg2). Les femelles s'accouplent d'abord avec les jeunes

mâles. Cependant au nroment optimal de la réceptivité , lorsque les callosités fessières

acqr.rièrent un aspect brillant et pourllré, ellcs s'accouplent avec tln ntâle donlirtarlt. Le

couple ainsi lbrrné peut s'associer penclant plusieurs jours (Dekeyser,l955 ; Depierre

et Vivien, lgg2.,7,igane,1936). Depierre et Vivien (1992) llotent qu'on a les harems

ou familles chez les babouins avec un rnâle, 2, 3 ou 4 femelles et leurs jettttes, et I orf

2 jeunes rnâles célibataires alors que l)ekeyser (1955) pense qtt'il tr'y a ni harertt ni

fàmille cltez les babouins.

La périoclc de gestation varie entre 5,5 mois et 6,5 tnois. Il naît un jeune à

chaque portée (rarement cieux enfants à la fois). A sa naissauce le corps est couvert de

poils noirs, et sa face et ses oreilles sont roses. Il n'acquière sa couleur défrnitive

qu'au cours cle clix n'rois. Celui-ci est cl'aborcl porté suspenclu sous le ventre de sa

mère. A cinq semaine, il monte sur le dos et s'assied sur la croupe. Le sevrage et

I'inclépendance n'ont lieu que vers le llritième rnois mais le jeune est encore défendu

par la nrère jusqu'à 2 ans, Les babouins peuvent avoir une longévité de 45 ans. Ils

npnt pour ennemis que le lion, Ia panthère et l'ltomme (Dekeyser, 1955 ; Alttnann et

Altnrann, 1970 ;Depierre et Vivien, 1992 ; Zigane, 1986)

III.1.7. Dégâts

Les clégâts dus aux babouins clogr.réra aLltollr du parc national de la Bénor'ré

(clans lcs cgltures) sont signalés clans certaines études de dénombrenlent entre autres

UNESCO (1991), SNV (1997) et WWIV PSSN (1998), tnais sans appréciation du
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niveau des dégâts. Le recensernent de 26 espèces de grands rnammifères dans le parc

Irational de la Bénoué fait ressortir le babouin au deuxième rang (17 %) après le cobe

de lJr"riïon (32 %) en terme d'abondance, avec une clensité de 2,5 oÂ babouins / kmz

(WWF, 1998). Il n'existe pas de statistiqlles sur les dégâts; selon le chef de poste

agricole de Gamba, lorsqu'un paysan vient se plaindre, c'est qu'il a perdu au rnoins la

moitié de sa production.

Weladji (1998), pour la première fbis, a évalué les dégâts dus à la faune dans

les villages de Gamba, Na'ari et Mbaou. En terme de pertes dans les cultures

inrputables à la faune, le babouin doguéra arrive en deuxiènre position avec24 % des

pertes totales après l'éléphant (48 %o).En terme de ménages affectés par leurs dégâts,

50% des ménages subissent le dégât des babouiris et 39 o% celui des éléphanrs, pour

I'ensemble des trois villages. Au cours de la campagne agricole 96 I 97, Weladji
(1998) a estimé à près de 5.000.000 IT CFA les pertes clans les cultures clues aux

babouins dans ces trois villases.

lIL2. Quelques concepts de conservâtion

I I I.2.1. I Iistoriquc

I-'histoire de la conservation remonte loin clans I'antiquité. L'hornme avait

fbrgé des mécanismes pour préserver la nature, par exemple en Z5Z Av. J.C. un édit

avait été imposé en lnde pour la protection des animaux et des forêts par l'empereur

Asoko G''lgogNjé, 1993). Dans certaines cultures hurnaines, l'existence des tabous ou

tjes forêts sacrées en sont cl'autres illustrations (Gomsé, lgg4).

Le véritable essor de ce mouvement de conservation commerlce avec la
création du tout premier parc national dr-r monde en 1872. On dénombre actuellenient

près de 7000 aires protégées, représentant 5 Yo dela surlace terrestre (UICN, l9g0).

L'évolution la plus récente clu concept d'AP est celle qui ressort du récent

congrès nrondial des parcs nationaux et Ap, tenu à Caracas (yénézuala) en I 992, dont

I'esprit est d'appréhender les AP dans leur contexte global et d'insister sur leur

intportance atrssi bien pour l'humanité que pour les écosystèrnes du monde (Gonrsé;

te94).

28



III.2.2. DéfÏnitions '

suivanl l'ulcN (1990), <les aires protégées sont des ' rnes qui sor.rt

aménagées de façon à répondre à des objectifs de conservation spécifiques et

cornpatibles >.

D'après le Décret N'95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les nrodalités

d'application du régime de la laune en son article 2 paragraphe 8, < un pârc national

est un périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la fiore, du sol,

du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel, préselte un

intérêt spécial qu'il in-rporte de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et

de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer I'aspect, la conrposition et

l'évolution >. S'ils sont bien gérés, les PN tlevront abriter d'importantes popr.rlations

animales.

Selon le Décret N'95/466/PM de cette même Loi N'94/01 du 20 janvier 9.1,

< Ia zane cynégétique est toute aire réservée à la chasse, contrôlée par

I'adrninistration cl-rargée de la faune ou gérée par une personne physique ou rnorale,

daus la quelle tout acte de chasse est subordonné au paiement d'un droit fixé par la loi

des fiuatrces. Aucun acte de chzrsse ne peut y être pe'pètré contre les espèces

intégralement protégées >.

D'après le f)écret N"95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les rnodalités

d'application du régime de la faune (( une zone tlmpon est une aire cle protectiol

sittrée à la périphérie cle chaque parc national, réserve naturelle intégrale ou réserve de

faune, et destinée à marquer une transition entre ces aires et les zones oir les activités

cynégétiques, agricoles et autres pellvent être librement pratiquées >.

Il est clair, dans ces déllnitions, que la poursuite d'un objectif pafliculier, tel

que celui de la conservation, n'exclut pas d'autres objectifs comme le développement.

La nécessité cl'intégrer les objectifs de conservation et de developpement s'impose

dans et autour d'une AP (Gomsê, 1994). Pour Eidsvik (1985), les AP, en particulier

les PN, sont à la fois la résultante d'un processus politique et des pliénomènes
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naturels; en tant que telle, il est irnportant cie leur trccorder I'attention requise pour

asstrrer leur stabilité du point de vue écologique et social. Suivant l'albot (1984), le

développerltetlt ne peut réussir et être durable que s'il est fbncJé sur cles principes de

oonservation reposant sur cles bases écologiques saines; il en est de nrônre pour la

conservation dont les objectifs ne peuvent être atteints que si un cléveloppement sain

et durable fournit aux populations humaines cle rneilleures conditions cle vic.

III.2,3. Anrénagement et geslion

Les bases d'un développement durable résident dans l'intégration cles objectifs

cle la cottservatiott au bien-être socio-écononrique (UICN, l9B0). Un cléveloppernent

satts vision environttemental condr-rit au péril de la planète ; cle même, des principes de

conservation qui ne prendraient pas en considération les aspirations de l'homme pour

assurer son bien-être, sottt voués à l'échec (Gomsé, 1994). C'est dans cette logique

que des gouvernelllents etlou des organisnres ceuvrant pour la conservation ont

êntrepris cle revoir le système cle gestion cles AP afrn que celles-ci puissent répondre à

un besoin de développement de I'hornme et en ntême temps assurer la pérennité cles

ressources du nrilieu. Cela s'est traduit par des initiatives d'inrplication et cJe

participation des populations à la gestion des AP et cles ressources naturelles sn peg

partout en Afrique.

II1.2.3.1. La Réservc de Irorôt Dense dc l)znnga Sangha, ltépublique
Centrafricaine

La Réserve de Iiorêt Dense de Dzanga Sangha est Lrn projet qui bénéfie du

soutiell de WWF-USA. Il a été nris cn place en 1988 cians le but cJe créer, développer,

protéger et gérer ult parc national de 1220 krn?.

L'objectif principal pour le renforcement de la protection et de la gestion du

parc national de Dzanga-Ndoki et pour la création clc la réseve spéciale de fbrêt dense

de Dzanga-Sangha était de protéger un échtintillon représentatif de I'unique fbrêt

dense humide dans le sud-ouest de la République Centrafricaine et de fournir un

sanctuaire pour les animaux ménacés (gorille, éléphant de forêt, chirnpanzé, buffle de

forêt, bongo). La forêt est aussi considerée comnle une ressource vitale pour le

maintien du genre de vie des pygnrées. L'approche était'cle pernlenre une protection
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totale du PN et de gérer la réserve de façon intégrée, avec colltrôte dans l'utilisation

de ces ressources. La réserve est divisée en différentes zones: une zone cle

développerttent rural, une zone de chasse cornmunale, une zone cle chasse safari et une

zone d'exploitation ficrestière. La chasse traditionnelle pour ln satisfaction des

besoirls de la population locale en protéines animales est permise dans la réserve. La

popLrlation locale bénéfrcie de 4AYo des retombées économiques de l'exploitation du

PN de Dzanga (Dougoubé, 1990).

11I.7,3,2, Parc national de Air-Tcnerre, Niger

Le PN de Air-Tenerre bénéfrcie du soutien conjoint dLr WWF, UICN et de la

Sgciété Zoologiquc de London. Le projet, clans une zone déser-tique et montagnarde, a

ttrte sullerficie approxirnative de 80.000 I(nt2. La pollulation nornâde est relativement

sédentaire, se déplaçant sur de courtes clistances à la reclierche des points cl'eau et du

pâturage. A long terme, le but du projet est d'assurer l'utilisation clurable des

ressources naturelles et culturelles de la zone : faune, pâturage, produits forestiers, sol,

eau et attraction touristique. A cours et moyen terme, les objectils sont la

réhabilitation des ressources dégradées et la promotion cl'une utilisation appropriée cle

la terre et cles pratiques culturales. Le développement rural et la réhabilitation des

activités du projet bénéficient d'une grancle participation cle la population locale. Le

projet a réalisé de progrès signifrcatifs dans la construction cles puits, la prcltection cleq

jardins, le séchage solaire. Le projet assiste la population locale clans la formation cles

agents de santé ntraux, les centres d'éducation et I'amélioration des puits pastoraux.

Le projet est aussi entrain d'encourager l'artisanat local pour les touristes (Àlewby,

l eeo).

III.2.3.3. Le llarc n:rtional de Qrrccn [lis:rbcth, Ug:rndir

I-'Institut d'Ecologie d'Uganda a été chargé de préparer les plans de gestion

des PN du pays. Suite aux résultats de diverses études, un projet bénéficiant clu

sotrtiett de la CEE est en voie pour préparer un plan de gestion du PN de Queen

Elisabeth. Les efforts sont fhits dans l'établissernent et l'amélioration clu dialogue

avec les populations locales. Un prograurnre de développement comruunautaire a été
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proposé afin d'assister la comltlunauté locale dans : la récolte du bois de feu et des

plantes médicinales, la réalisation des clôtures autour des villages contre la faune,

I'entretien cles rutes, I'amélioration de I'apport en eau et la coopér tion avec les

autorités cfuargées de la pêche. On espère ainsi que la populatiôtl pourril aclltérer â la

réglementation du parc (Kamugasha, 1990)'

111.2.3.4. Le PN d'Amboseli' I(enya

è- 
[,es nomades Massai qui vivent à côté du parc acceptent de garder leur bétail

hors cle celui-ci en échange des bénéfices qui découlent dtt ;larc. Utre zotre talnpoll a

êté créée avec réalisalion des points d'eau. Quoique le projet a été largement cité par

la banque rnondiale comrne exernple de réussite de < gestion intégrée de parc >> ; le

systèrne corlmence à connaître de difficultés. Le système de distribution d'eau est

mal assuré, les frais de compensation ne sont pas payés, l'école est mal implantée, peu

de tourisrne hors du parc (Flannah, 1992).Conséquemment, les conflits entre les

pasteurs Massai et les agents clu parc se développent. Les MassaÏ continltetlt à entrer

dans le parc avec leur bétail à la reclterche de l'eau (Colchester, 1994).

III.2.3.5. Le PN cle Korup

Le Cameroun est I'un des pays qui adopte tintidement I'approche pzrrticipative

des populations locales clans la gestion des ressources naturelles. En 1988, le

gouvernement a signé un accord avec le WWF pour ul)e assislatice technique et la

gestiorr <lu projet Korup. Le volet développement nral dLr projet avait pour objectif

cl'assister la population de la zone dans la gestion des ressources naturelles afin de

réduire les conflits avec le conservateur du PN de Korup. ll est difficile dire si cette

approche connaît un succès ou pas. Arnadi (1993) signale que plusiettrs z.rctivités des

populations locales telles clue la récoltes, entre autres, des prodllits forestiers tton

ligneux facilitent la conservation clu PN clu Korup. Les fruits et les graines constituant

cles aliments et sources de revenu sont récoltées dans la forêt au sol, dans les chatilps

et les jachères sans dommage aux arbres. C'ependant le ent (Gnetum sp') dont la

dernande est élevée au sucl-est du Nigéria voisin sont récoltés en grancle quantité et il
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est difficile de dire si la méthode actuelle d'exploitation est durable ou non (Amadi,

1ee3).

La chasse et le piégeage des animaux sauvages sont les sources de conflits

entre les populations locales et le conservateur du parc bien qu'ils constituent une

activité génératrice de revenus importante pour ces populations. C'est ainsi que la

vente de la viande de brousse représente la moitié des revenus des ménages. Certains

espèces comme le drill (Papio leucophaeus), Colobus penna.tlts,l'éléphant des forêts

(Loxodonta africana cyclotis) et le léopard des forêts (Felis aurara) sont aujourd'hui

rare du fait des chasses intenses à I'intérieur du PN de Korup (Infield, 1990).

Il est important néanmoins de noter qu'on ne saurait importer naïvement un

modèle de gestion des AP d'un contexte à un autre. La compréhension et la
combinaison de ces quelques expériences réalisées ailleurs pounaient aider cl'une part

dans la gestion et l'aménagement du PN de la Bénoué et d'autre part pouvoir intégrer

ou faire participer les populations locales.
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CHAPITRE IV
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CI{APITRE IV : MBTHODOLOGIE,

IV.1. IVlntériels

Une paire de junrelles a été utilisée poLrr rnieux observer, identifier et conlpter

les individus.

La presse botanique nous a permis la collecte et la conseryation cles espèces

non identifiées.

Un plastiqtle pour récolter les graincs non identif-rées, pour une appréciation

ultérieure.

Les flches d'enquêtes (sur les dégâts, la perception des populations sur les

babouins et la dynamique agricole) ont été réalisées,

I\/.2. Type clc données

. Pour atteindre les objectifs spéciflrques frxés, l'étr.rde s'est basée sur les données

prinraires et les données secondaires.

IV.2. l. Données prirnaires

Les données primaires ont été obtenues par le biais cl'observations clirectes et

indirectes, des discussions semi-dirigés et informelles avec les personnes ressources

(chefs de poste agricole, gardes-chasse, moniteurs SODECOTON et notables du

village) et d'enquêtes par échantillonnage à I'aide d'un questionnaire (Annexe 5).

Suivant les objectifs spécifiques poursuivis, une combinaison ou non de ces approches

niéthodologiques a été faite.
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IV .2.2 Données sccontlli rcs

Les données secondaires ont été obtenucs en consllltant la littérature traitant des

AP, de l'écologie et de la faune en général, des babouins en particulier. Les

bibliothèques de wwF/pssN, de I'Ecole de Faune de Garoua, cle la DPEFN à

Garoua, de l'Université de Yaoundé I ct <Jes clocurnents personnels cle M. Assarr

Gomsé, llous ollt été d'un apport essentiel. La consultation de ces documents, tout
en llous situant des travaux déjà réalisés, nous a permis cle cerner certains cle pos

objectils spécifiques notamment ftire des rec<lmrnaudations concrètes er

perlinentes pour une meilleure gestion cles conflits homme-babouin.

IV.2.2.1. I)élernrination clc In tnille, de ll structure et
des troupeaux dc babouins

Une équipe de trois personnes conlprenant un pisteLrr, un garde-cSasse et un

pointeur a réalisé des observations cJirectes sur les troupeaux cle babouins. Lorsqu,urr

troupeau de babouins était repéré, l'équipe le suivait cliscrètement et I'observait à

partir des points fixes.

Les observations ont été faites en matinées (7-l I heures) alors que les

babouins progressaient à la recherche cle leurs aliments. Nous nous sommes

positionnés de telle manière que nous puissions voir les babouins passer clu parc à la

ZIC. n"5 (sur la route Garoua - Ngaouncléré) ou mieux les observer dans les arbres ou

au sol d'un point arbitraire d'attroupement, suffisamment libre des fèuillages et des

lrautes herbes pouvant limiter la visibilité.

Nous avons toujours opéré de telle rranière que notre présence soit discrète
poLlr lle pas attirer I'attention des babouins. Nous avons toujours évité cle nous

nrontrer en travers de leur piste ou parcours.

Les distances d'observation varient entre 70 et 150 m, selon la station

d'observation. Les infurmations sur le nornbre total d'incliviclus, ensuite de mâles, de

femelles et de petits, le sens cle leur cléplacenrent et le lieu d'observation étaient

notées. La différenciation des sexes s'est fhite par l'observation de la taille (le rnâle

est plus grand que la femelle, une fbrme rnr.rsculaire bien cléveloppée et la présence cle

Ia crinière), la présence des enfhnts à côté cle leur mère, sur le clos ou sous le venrre er

la position cles individus dans la troupe.

dc fn compositiorr en sexe,
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IV.2.2.2. L'alimentation des babouins

Lors des observations directes d'un troupeau de babouins, les informations sur

I'activité alimentaire était également notée. Nous avons adopté le suivi des parcours

journaliers d'alimentation des troupoaux dc babouins pour mieux cerner leurs

aliments. Les observations ont été faites essentiellement le même jour après leur

passage. Ceci a permis d'apprécier fraîchement certains organes (fleurs, feuilles)

pouvant faner et d'observer aussi le comportement alimentaire réel des babouins. Les

traces d'alimentation sur les espèces végétales (organe consommé) et le

comportement alimentaire (déssouchage, renversement de termitières, retournement

de pierres, etc.) ont été notés.

Les plantes non identifiées ont été récoltées pour des reconnaissances

ultérieures. Les observations macroscopiques des déjections ont été faites pour noter

les espèces de graines consommées non digérées et celles non identifiées ont été

récoltées et lavées pour mieux les identifier par la suite. Le pisteur, para-taxonomiste,

nous a particulièrement aidés à identifier certaines espèces consommées. Les

differentes observations ont été faites entre 7 heures et 15 heures.

Nous avons également opéré de telle manière que notre présence derrière les

babouins soit discrète pour ne pas attirer leur attention.

Des observations complémentaires sur le régime alimentaire ont été collectées

lors de nos multiples descentes sur le terrain et auprès des paysans.

LV.2.2.3. L'estimation des dégâts

1V.2.2.3. 1. Les enquêtes

, 1. Les enquêtes préliminaires

Après une première enquête préliminaire à Sakjé, Banda et Gamba; le village

de Gamba a été retenu du fait qu'il offre un échantillon plus grand (gros village), une

activité agricole plus importante, une population plus ouverte et les dégâts y ont été

déjà signalés par Weladji (1998).

Une deuxième visite préliminaire dans ce village, nous a pennis de nous

présenter et d'expliquer au chef du village et aux paysans rencontrés dans les champs,
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l'objet de notre étude pour une bonne évcllution ultérieure cle nos travaux. En nrêrne

temps la visite du terroir villageois a orierrté le choix des échantillons.

A I'issue de cette visite prélirninaire, le secteur Nord-Ouest dr.r village Gamba

a été choisi pour menor les enquêtes dr"r fait de l'intense activité agricole, la

disponibilité des paysans à répondre aux questions, la proximité du parc, les anciennes

routes allentandes et pistes villageoises qui quadrillent cette partie Nord - Ouest en

bJoc de cultures, facilitant ainsi l'évolution des enquêtes.

2. Le choix des échantillons

L'acuité de la pression des babouins dans les cultures s'explique par la

multitude des huttes dans les champs quijustifient les contraintes que les paysans ont

à rester aux champs de jour comnte de nuit.

La hutte est un abri tenrporaire, sorte de poste de gardiennage, tenant d'un

rnéttage Constnrite au milicu de la parcelle agricole, la hutte est constitué d'un nrur

fait en << seckol >> et d'un toit en chaurne.

[Jne hutte est considérée ici comme unité de l'échantillon. Sur un total de 129

huttes recensées, 64 huttes ont été enquêtées, ce qui représente un taux

d'échantillonnage de49,6 Yo.Une personne par hutte, en général, le chef de ménage

a été enquêtée.

t. Déroulenrent cle I'enquôte propremcnt rlite

l-es enquêtes sont menées dans les champs entre 8 heures et 16 heures. Les

pa)/sans ntanqués au champ ou sur leur dcmande ont été enquêtés le soir (19 heures -

2l heures) à leur domicile. Le pisteur natif clu village, nous a particulièrernent aider à

assurer la traduction de nos questions en langue locale auprès de certains p&ysansr tout

on les rttssurant clE notrg présenoo.

' Le sccko, nrot d'origine 1xul, est unc vauneric làite dc paillc tresséc ii base dc rlrrlr'opôgott sp. , Loudctia sp. ou
Ilyparrltetria sp.
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Les fiches d'enquête contcnant les questions spécifiques sur les clegâts, la
dynamique agricole et les connaissances cles populations sur les babouins ont été

utilisées ; en plus des causeries ouvefies pour laisser le paysan cJonner son opinion sur
les babouins et proposer les mesures pour réduire res crégâts.

Les enquêtes ont été conrlllétées par cles entretiens senri-clirigés ou infbrnrels
attprès des personnes ressources notamnrent : les chefs cle poste agricole, gar4es-

chasse, nroniteurs SODECOTON, notables.

IV. 2. 2. 3. 2. Les observeûions directes

Les observations directes nous ont permis cl'estimer quelques cas de dégâts
dus aux babouins dans les parcelles agricoles, de compléter les données sur les

encluêtes et de cerner I'estirnation du niveau des dégâts par les paysans.

IV.3. Analyse des données

Etant donné la nature descriptive cJe l'étucle nous avons eu recours aux
statistiques simples. Ainsi des calculs simples nous ont permis cl'apprécier la taille
dtEs troupeattx, le pourcentage cles indiviclus (mâles, fèrnelles et jeunes) pâr troupeau
et le rapport cles sexes.

Le suivi du parcours alimentaire cles babouins nous a permis de clresser une
lisle des difiërentes espèces végétales qui entrent clans l'alimentation des babouins et

d'apprécier leur comportement alimentaire.

L'appréciation des dégâts (quantité de récolte perdue) a fait appel aux calculs des

données concernant le rendement des cultures obtenues auprès du poste agricole de Gamba

et du rapport de < Diagnostic cles systèmes ele production agricole cle Sakjé ) SNV (199g)
Les dégâts sont exprimés en unité cle sacs cle 100 kg pour les céréales, arachicle et en sacs

de jute 1:our l'igname et parfois exprimés en lranc CFA ppur faciliter la comparaison entre
différentes cultures (maTs, igname, coton).
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IV.4. Difficultés rencontrées et limites de l'étude

. Quelques contraintes ont été rencontrées au cours de l'étude. Les hautes

herbes et les arbres feuillus réduisent parfois la visibilité, rendant difficile les

observations. Les individus en mouvement dans les arbres et les hautes herbes ou qui

font des va-et-vient rendent le dénombrement et l'identification difficiles.

La difficulté à différencier les dégâts dus aux babouins par apport à ceux des

autres animaux (patas, singes verts et perroquets verts), la surestimation des paysans

et la peine qu'ont certains à se souvenir des dégâts subis dans les années écoulées sont

autant de difficultés qui ont émaillé l'évaluation nette des dégâts dus aux babouins.

La rencontre dans les parcelles agricoles des employés temporaires qui ne

peuvent pas donner les informations nécessaires et le refus de certaines femmes à

répondre aux questions en I'absence leur mari.
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CHAPITRB V : ITtrSULTATS ET DISCUSSIOI{S

v.l. -I'aillco 
et conrposition e' sexe crcs troupeaux

de babouins

L'appréciation de la taille cles troupeaux par les paysâns est variable ; 56 g,o

des paysans enquêtés pensent qu'on a nroins de 50 int-lividus par troupea u, 2g oÂ les
évaluent entre 50 et 100 incliviclus pal troupeau tandis que l5 oz pense,t qu,ils sont
erttre 100 et200 individus par troupeau. L'observation di.ecte de trois troupeaux cle
babouins a perntis cl'apprécier leur taille. Le tableau I présente les résultats cles
observations

l'ableau I : Taille et composition en sexe
autour du village Ganrba

de quelques troupeaux <je babouins

suivant ce tabrcau, la tai[e cles troupeaux était cyenviron 18,34 et 4g
indiviclus par troupeau respectivement. La taille moyen'e des troupeaux serait
d'ettvirolt 33 individtls, avec Llne conrpositio' moyenne de B jeunes et 25 adultes clont
7 rnôles et l8 fernelles. Lc rapport cjes sexes serait cle I mâle pour 2 lbrnelles.

Stntions

c

Nombrc

totlrl

rl'indivirlus

Indiviclus

mâles

Individus

fenrcllcs

Individus

jeunes
I Rapports tlcs sexes
I

I

i

I I mâle pour 3
I

fernelles

I nrâle pour z

fentelles

1 nrâle pour 2

fbnrelles

I nrâle ;rour 2

fenrelles- i

nbre o,//o nbre 
i

% nbre o//o

23.5

28

23

u!r.rrvrr rr r \liltIiloof Au

champ près du l{osséré Nigba)
J1+ 01 20.5 t9 56 OB

r. - \.tL{ lilYçHu qu

pont lr,Iayo Na)
lB) 04 22 09 50 05

vrqLrvrr tr J \ilu fllvgau 0U

pont Mayo Mbam)
48 ll a1L-t 26 5rtr u

24
Total cles obscrvatiolrs 100 )) 54
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Au regard <Jes observations directcs, I'cstimation cle la taille cles troupeaux par

lcs paysans serait exagérée. Cette surestinration de la taille des troupeaux par les

paysans s'expliquerait par le harcèlement clue ceux-ci subissent dans leurs charnps e1

leur souhait de voir I'administraticln chargée cle la faune organiser des battues. On peut

néanmoins penser à des fusions précaires des troupeaux pour I'alimentation où leur

concentration en zone de cultures pourrait atteindre plus de 100 individus.

En terme d'abondance, 86,5 % des enquêtés pensent qu'ir y a une nette

augnlerttation de la population des babouins autour cJu PN de la Bénoué. Cette

appréciation de I'abondance des babouins par les paysans va dans le rnênre sens que

les résultats de dénombrement des grands nianrmiferes effectués en 1998 par le WWF

qui place le babouin en 2è"'" rang (17 %) après le cobe de Buflon (32%), en terme

d'abondance.

L'importance de la population des babouins, exprinrée par les paysans et

confirruée par les résultats de dénombrement réalisé par WWF- (1998), s'expliquerait

par la répression de I'administration chargée cle la faune, les croyances culturelles et

religieuses des populations locales qui ne consomment presque pas la viande clu

babouin, I'absence des battues et le fait qr.re les babouins restent peu recherchés par les

chasseurs professionnels. Entre 1988 et 1997 la chasse sportive a prélevé en moyenne

11 babouins par saison de chasse dans la province du Nord (Statistiques, DPEFN).

Y.2. L'alirnentation des babouins

I-e parcours de deux troupeaux de babouins a été suivi et observé. Le prentier'

troupeau de la période du mois de juin 1999, sortait du parc (près du Mayo Na) et

longeait la route Garoua-Ngaoundéré (sens Sr-rd-Nord) pour s'inflltrer vers l'intérieur,

avant I'ancienne route allemande, à l'ouest du parc.

Et le sccond troupeau de la période cl'août - septenrbre 1999 se déplaçait entre

le liosséré Nigba et les charnps. Les distances nroyennes des parcours sont de 3 krn et

1,5 knr resltectivement.

Suivant les observations directes ell-ectuées lc long des parcours et I'analyse

macroscopique des crottes, l'essentiel du régirne alimentaire du babouin se compose

des plantes (tubercules, fruits, fer.rilles, fletrrs et les tiges tendres) et des invertébrés

(tennites, scarabées, rnille-pattes et vers de terrc).
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Iln ce qui conceme les plantes, on distingue les plantes sauvages et les plantes

domestiques. Les traçes d'alirnentation ont été observées sur divers organes

rlotamnlent les tubercules, les fi'uits, les feuilles et les fleurs.

.'[-ubcrcules

Les plantes à tubercule les plus fréquemment observées dans l'alinrentatiorr

des babouins sont d'une part l'ignames et le nranioc pour les plantes cultivées et

d'autre part les rhizomes de Costus spectubilis,').acccr leontopctaloides, Cypu-us sp,

pour les espèces sauvages.

. Fruits

Les observations directes du babouin ont permis cle relever que cette espèce

aninrale s'aliniente plus sur les espèces liuitières en cette période (mai - juin). Ce

résultat est confirmé par l'analyse macroscopique des crottes qui {àit ressortir un

poltrcentage élevé de grains dans sa composition. Le tableau II présente la liste cles

espèces lruitières qui entrent dans I'alirnentation du babouin, suivant la nréthode

d'observation.

'fableatr II : Liste de quelques espèces fr-uitières consonrmées par le babouin

ô En période de fructihcation, on peut clire que les fruits sont les principaux

éléments du régirne alintentaire du babouin

Espèces directement observées Espèces retrouvées dans les crottes Espèces relevées lors des

enquêtes
Ncucleu lalifolia
Prosopis ctft'icanct
Ralanites aegtpliacct
I)elar i u nt m i crocarp un
Fictr.s ittgctrs
Vitex dorticum
Mcnrgira irtclica

Antpclos.sus sp.

Annona senegalensis
ll ue mo I hot haph i s b ur te r i
Grevict bicolor
Xi m eniu crtner i ccrt t ct

Adansonia digitatct
Kigelia alricancr
Parkia bic'olor
Lophira latrceolala
T'emtctrindus indicq
Uapoca logoensis
Ziziphus ntauritcutio
.Bot'assus ae I hiopi u t tt

lhtrkea africana
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. Arrtrcs orgûnes tle plantes consonunés

L'alimentation des babouins a été observée sur les feuilles, les fleurs, et les

tiges des diverses espèces végétales. Le babouin s'alimente très souvent sur les

plantes cultivées, parficis du semis jusqu'à la maturation de celles-ci. Les résultats

d'obsprvation directe sont présentés (tableau Ill).

Tableru III . Espèces et parties de plantes consomntées par le babouin

. Invertébrés

A côté des plantes qui constituent l'essentiel de I'alimentation des babouins,

otr a relevé la présence des invertébrés dans le régime alirnentaire de ce prinrate.

Ainsi, les observations directes ont perrnis de noter diverses activités alimentaires

chez les babouins à la recherche des ternrites, scarabées, mille-pattes, scorpions et

vers de terre. On a observé, en matinée, cl"tez les babouins les activités telles que : le

4etournement matinal des pierres et branches luoftes, le renversement des terrnitières,

le décrochage des écorces mones er pourries, l'écarquillage de vieilles souches d'arbre

et le déssoucltage des gran'rinées telles que Antlropogon gctycutus. et Loudetict sp.

Parties consonrnrées Espèccs

Feuilles et fleurs

Piliosligma lhonûngii, Isoberliniq cloka, Afzelict

afr"iccnta.

Tiges Cussctniu mratcllifitlla (par-tie apicale) Aclcnoliclns

ltcrtticrrluttts (intérieur de la tige), Iitttcrda ctfricorn ,

Attclt'oltogott 8o1tt11,,,t., FIS,purrlrcttict t'ujt

Pettt t i se I u ur ttnise I um.

Plantes cultivées Epis et tiges de maïs et de mil, capsules de coton,

tomates, aubergines, graine d'arachide et de haricot.
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Il est signalé l'alin'rentation du babouin sur les criquets, le lézartl (Varutttrs

nilotiuts),la pintade Q'{umicla ntitrata),le lièvre du cape (Lepus capernis),la gazelle

de Grant (Gozella granti),le singe ve* (Ccrcoltitlrccus aelhiop.s),le galago (Galago

sertegaletuis) et les petits des caprius dans les villages (Lovericlge, 1923; Devore et

Washburn, 1963; Roth, 1965; I-lill, 1967; I(ummcr, 1968; Altmann et Altmann,

1910; Weladji, 1998 ).

Le babouin est donc omnivore.

Le cornportement alimentaire du babouin (cassure des tiges et branches,

déssor,rchage cles graminées, cueillettes des fruits, creusage des rhizomes et tubercules,

récolte des feuilles et fleurs) a des répercussions socio - économiques dans les

cultures en milieu paysan.

Il se développe inévitablenrent des conflits entre les populations et les

babouins qui causent des dégâts clans les cultules.

V.3. Dégâts des babouins

La présence des babouins à la lisière des villages est un problème rnajer.rr. Ce

sont des pilleurs que le paysan redoute. L'acuité du problènie des babouins s'explique

par les contraintes que les paysans ont à rester au champ dans leurs huttes pour

assrf rer la surveillance. Aiusi, 74,5 yo des encprôtés passent une partie cle la journée

dans leur chanrp alors que 25,5o y sont cn porm&nence clç jour oomnre de nr;it,

I-es enqr.rêtes auprès des paysans relèvent qu'aucune battue adtuinistrative n'a

été etTectuée et les rnesures de compensation restent jusqu'alors attendues.

V.3.1. Les lhcteurs favorisrnt les tlégâts

s La disposition spatiale cles culturcs (isolées ou dispersées), Ia présence de

trancles marécageuses inexploitées, la population clcs babouins, lc systèttte de

gardiennage et la position cles chamlts par apport au village (distance) sont les facteurs

qui influencent les dégâts des babouins dans les cultures. Les observatiorts fhites sur le

terrain ont perntis de relever que :

41()



- l"es cultures limitrophes au parc et ZIC subisscnt une pression plus

irnportante cles babor"rins jusqu'à un rayorl d'crrviron 250 rnètres.

- De 250 à 500 m des linrites de ces aires protégées, la 1;résence des babouins

est rare et est souvent motivée par la présence des bandes nrarécageuses ou ripicoles

inexpl.oitées qui constituent une sorte de couloir d'infrltratiorl pour ces prinrates.

- De 500 m jusqu'au village, on a presque une absence des baboLrins.

V.3.2. Estirnation des dégâts

Les conflits homme-babouin se perçoivent en terme de dégâts que ces

printates causent aux biens des paysans. A partir des enquêtes auprès des paysans et

des observations directes, une classihcation cles types de dégâts et une évaluation des

dégâts ont été réalisées. Suivant le degré de pertes, on a pLr distinguer les dégâts

sévères, moyens et faibles.

r Les dégâts sévèrcs où les pertes cle procluction varie cle la moitié à presque la

totalité de la récolte attendue (50 à 100 oZ environ).

o Les dégâts nrcyens où les pertes se situent entre 12.5 et50oÂ de la production

attendue,4 à 16 sacs à I'ltectare pour le mais, 2 à 8 sacs à l'hectare pour le mil

et2 à 8 sacs à l'hectare d'arachide en coque.

o Les dégàtsfaibles pour moins de 12,5 %o de perte, généralement tolérée par les
.l

' paysans puis-que ( nous sommes dans I'habitat des babouins )) reconnaissent

- certains; soit moins de 4 sacs à I'hectare pour le maïs, 2 sacs à 1'hectare pour

le mil et I'arachide en cooue.

L'estimation des pertes a concerné uniquenrent les cas de dégâts dits .slr,êr'e.r

(tableau lV).
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'rableau IV : Estimation des dégâts sévères pour les 05 dernières campagnes
agricoles acltevées (94195 à 98/99) à Gamba lEnquête réalisée auprès

des paysans)

Ô Strivant ce tableau, au cours des cinq dernières campagnes agricoles achevées

(94195 à 98/99), 6,5 o/o des paysans ont enregistré cles pertes clË plus cle 50 oÂ cle la

proclrrction totale attendue.

Les cultures de mais, de nril et d'ignarne ont été les plus endommagées

représentant respectivement 46 yo, 36 Yo et 17 oÂ des pertes de production attendue,

soit une perte de 20 sacs à l'hectare pour le maTs et l3 sacs à I'hectare por"rr le mil.

Ce type de clégât marque profondénrent le paysan cJu fait de son inipact su, le

plan économique (appauvrissement), social (farline) et psychologique (anrenunre et

tristesse). Ce type de dégât a généralenren[ été observé clans les cultures isolées ou

limitrophes au parc (loin clu village) et clans les parcelles où une absence prolongée du

gardien a été notée.

A coté de ces dégâts extrêmes, une évaluation des per-tes habituelles de

production que peuvent subir les paysans au çours d'une campagne agricole dans le

village Garnba a été faite (tableau V).

Cultures Superfïcies
enrblavées

Estimation tles
pertes

Canipagne 94/95
a 9B/99

ct6Ëfrat6ïî*-"1
I-la Sac

lr4aïs 26 19,12 534,5 Données cles 05
dernières
campagnes

Une perte rnol,enne de
sacs / I-Ia, soit 72 %
pertes totales pour 6 oÂ

enquêtés.

20
des

des

i\,lil 32,65 )\ "15 419 Une perte moyenne
sacs / Ila, soit 80
pertes pour 9

enquêtés.

de l3
% cles

% des

Igname 3,75 3,25 135 Urte perte trloyenlte de 36
sacs de jute/ lla, soit 90 %
des pertes totales pour 6 7o

des paysans enquêtés.
Arachide () /\ 0,50 t6 Une perte moyenne de 24

sacs / I:Ia, soit 75 % des
pertes totales pour 1.7 Yo des
paysans enquêtés
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'I'nblerrr V : Estinration des dégâts dus
campagne agricole 1998 /
directes)

aux babouins par les enquêtés pour l;t

1999 à Ganrba (Ilnquête et Estitnation

Cultures
Superficies

totales
emblavées

Estimation
cles Dertes Observations

Ha Sac

lvlaïs 14,5 6,86 190
32Yo rles personnes enquêtées ont connu une perte de 47,3
oÂ dela production attendue, soit 13 sacs / Ha.

N4il 1)\ 3,5 56,5
15 % des personnes enquêtées ont connu une perte de 28

%. soit 5 sacs / I-la.

Igname 4,87 6,62 105
13,5 o cies persoutres etrcluêtées ont corlru une perte de 54
o/o.soit2lsacs/[Ia

Arachides 05 0,61 ?c) ?< 18,6 oÂ des personnes encl.rêtées ont connu une pelte de l2
Yo. soit 4 sacs / I-Ia

Manioc 0,375 0,25 10
3,4 yo des personnes enquêtées ont collrlu une perte de

66.7 %. soit 26 sacs / I-la

I

, Suivant cetableau, 32oÂ des personnes enquêtées ont connu une perte de 47,3
d

Yo de la production attenclue de mais, soit l3 sacs / I-Ia ; l5 %o ont connu une perte de

28 o/o pour le nril, soit 5 sacs / ha ; 13,5 yo ont connu une perte de 54 Yo pour la culture

d'ignarne, soit 2l sacs / Ha ; 18,6o ont connu une perte de 12 9'o pour l'aracltide, soit

4 sacs I Ha et3,4oÂ ont connu une perte de 66,1 7o pour I'igname, soit 26 sacs / Ha.

Pour cette même campâgne agricole 1998/1999 les pertes totales dues à la

faune (Annexe 1) placent le babouin comme principale peste suivi du patas avec 90 Yo

et 7 oÂ des pertes totales respectivement.

. Les pertes de production ducs aux babouins dans les cultures de mil et de maïs

conlneltcent dès le semis et se poursuivent sur les tiges pour afteindre leur pic

penclant la lbrnration des épis. On peut assister à l'annulation de la productioll pour

les cultures d'ignanres clès le senris (tableau Vl).
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'I'itbleau VI : Estinration partielle des dégâts par les encluêtés pour la canrpagne
agricole 1999/2000 en cours (période de juin - l0 scptembre) à Gamba

U Les données du tableau VI ont été conrplétées par nos estimations directes de

quelques cas de dégâts rencontrés. Par exernplc, pendant la première sentaine du ntois

de juillet, il a été relevé deux cas de dégâts : un prenrier cas où 0,5 ha de nraïs a été

cornplèternent détruit ; le paysan a dû rernplacer cette culture lrar celle du rnil (par,

repiquage) ; et un second cas où la moitié de 0,25 ha d'ignarne a été complètenrent

déterrée.

Suivant ce tableau, 13,5 oÂ des enquêtés estinrent avoir subi une perte de 50 ?â

à l'hectare dans les champs d'ignanre. En ce cpri concerne le nrars et le nril, les pertes

de l'ordre de 27,5oÂ et 17,5o/o cle la production ont été estinrées respectivernent par

25,5 o^ cles enquêtés dans le cas clu maïs et 15 Yo cles enquêtés dans le cas cir-r nril.

L'abondançe des culturgs et leur valçur alimentaire expliqueraient la présence

cles babouins en zone de culture. Suivant Sukumar (1990), le mil à l'état

d'inflorescence a un taux de sodium supérieur aux espèces cles plantes sauvages

consonrnrées. La présence des babouins en zone de cultures s'expliquerait aussi par le

fait que les fruits sont rares entre août et septenrbre, les granrinées sont ar) stade de

lignification avancée en cette période et les lrautes herbes qui linriteraient le

déplacement cles babouins à la reclrerche des alirnerits.

Les dégâts dus à la Iàune autre quc les éléphants sont en général pelr perçus.

Les dégâts dus aux babouins, patas, pen'oquets verts ne sont pas souvent aussi

spectaculaires que ceux des éléphants. C'est en général l'efïet cumulé (par

harcèlement) qui permet de ditlërencier les niveaux de clégât. Aucune statistique en

nratière des dégâts n'est tenue ; ce qui rencl clifficile I'estimation du niveau réel des

Dertes

Cultures
Superficies

totales
emblavées

Estimation
des pertes Observations
IJa Snc

Mais R( 2,35 65,24
25,5 o^ des personnes enquêtées ont conuu une perte de 27,5
% de la prodr.rction attendue soit 9 saçq / Ila

N,IiI 7,75 1,35 22
l5 % des personnes enquêtées ont connu une perte de 17,

soit3sacs/IIa

Igname J,ta 1,56 62,2
13,5 yo des personnes enquêtées ont connu une perte de 50 %
soit 20 sacs cle jute / FIa
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Iln se basant sur I'avis cle 51 %o cles enquôtés, les pertes de pr.oduction

agricoles ir:rputables aux babouins peuvent être estimées à près de 5 000 000 F CFA.
Ces dégâts représerltent en ternre de procluction, une perte cle l3 sacs /ha cle mais, 5

sacs /ha de r:ril. Bien que ce résultat s'apparente à celui de weladji (199g) qui a
estinré à près de3 612 000 F CFA cies pertes clues aux babouins, il faudrait le prendre

avec beaucoup de réserve car les paysans ont len<Jance à surestimer les clégâts.

Ô Tchamba (1996) note que les paysans surestiment les perles.à plus cle 30 à 40 %
des pertes réelles. Cela peut être clû au fait qu'ils s'attenclraient à des rnesures de

compensation au cas où une évaluation des pertes était envisagée par les autorités

administratives. Cependatrt, il est important de mentionner qLre les dégâts, clans

certains cas, sont désastreux et insidieux (effets cumulés des attaques).

\/.3.3. Autres impacts

' Outre les pertes eruegistrées dans les productions agricoles, I'impact <Jes

babouins peut s'étencire au niveau socio-économique et sur Ia dynarnique agricole.

V.3.3. 1. Aspects socio-économiques

Sur le plan économique, l'efTet des babouins exige de la part des paysans une

mobilisation pour le gardiennage pendant cles journées'entières de leurs parcelles

agricoles. Ce clui a pour conséquence une baisse, voire I'arrêt d'autres activités

écononiiques notamment dans le secteur du petit comnlerce, l'ar-tisanat, la couture etc.

Sur le plan social, lorsque des pertes en production agricole étaient

ettregistrées etlou répétées, les paysans éprouvent un sentiment de frustration qsi
affecte ainsi négativement leur perception du rôle que peut jouer une Ap dans lepr

épanouissement.

V.3.3.2. La dynamique agricole

Lorsque les dégâts sont répétés se traduisant ainsi par un harcèlement

perntallent, les paysans très souvent abandonnent leurs parcelles agricoles pour aller

en créer d'autres plus près du village ou se regrouper par blocs de cultures Lors cles

quatre dernières campagnes agricoles précédant la campagne 1998-1999; r.rn total cle

22,4hectares a été abandonnés par 27 7o des enquêtés, du firit des babouins et 17 %
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des encluêtés ont abandonnés leurs parcellcs à causes cle I'épr"risement des sols

(Arrnexe 2). Cette situation accerltue la conquête de nor.rvelles parcelles ', 46 o/o des

paysans enquêtés estirnent avoir délriché de nouvelles parcelles alors que 39 Yo des

erftuêtes ont valorisé les jaclrères ii proxinrité cles villages, âu cours.de cette périocle. '

En trois années, les superficies réservées à la culture du coton sont passées de

45 ha en 1997/1998 à 133,5 ha en 199912000; soit près du triple, (Annexe 3). Cette

augmentation des superficies de coton peut s'cxpliquer d'une part par la pénibilité et

la faible rentabilité des cultures d'igname clc l'avis des jeunes paysans , er d'autre

part par l'introduction des cultures rnotorisées (5 tracteurs en 1999/2000) et attelées

(de 4 paires de bæuls en 1997/1998 à 20 paires en 1999/2000).

L'extension des sr-rperficies du coton peut accroître l'ampleur des pressions sur

les aires protégées et les risques de corrflits avec la Iàune.

V.3.4. L'éloignement des babouins

Au regard des pertes de production agricole dues aux babouins, plusieurs

possibilités existertt pour atténuer leur impact et réduire les conflits homme-babouin.

Parrni elles, il y a des solutions envisagées par les paysâns et des solutions

envisageables de I'avis des paysans.

V.3..r.1. Solutions envisagécs JrRr les poprrlttions

Le gar<liennage et la production des bnrits restent les seules méthodes utilisées

par les paysans pour éloigner les babouins des champs.

' Tout nratériel sonore est utilisé : dr-r tanr-tam à la flûte, aux vieux fùts et

cloches traditionnelles. Les cris et chants du gardien accompagnent souvent le

rnatériel sonore. Le chien est parlbis utilisé lnais beaucoup plus pour attirel'l'attentiorr

de son nraître (aboiements) sur la présence des singes.

Les bois confectionnés en lbrme de croix habillée de vieux liabits et parfois

couronnée d'un cltapeau sont souvent utilisés colnme leurres dans les chanlps.

La présence physique du paysan au charnp est donc capitale et s'illustre par la

multitucle des huttes présentes dans les parcelles agricoles.
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V.3.4.2. Solutions envisageables

Selon 81,5 Yo des paysans enquêtés, l'évolution actuelle de la population cles
babouins cloit connaître la ten<Jance inverse par I'abattage cJe quelques mâles aclultes
et solitaires qui dc l'avis des paysans comrnette't plus de clégâts.

' L'eflficacité des battues ( baisse de clégâts) réclamées par les paysans serait
cependant douteuse. Mais son inipact psycho-social auprès cles paysans peut être
positil et constituer une vois cle collaboration entre les conrmunautés riveraines et les
agents de conservation du parc.

Les populations proposent souvent la réalisation cles barrières physiques
(fossé, mur, fil de fer) autour cres champs, conrme aicle de l,Etat, pour la protection
des cultures contre les babouins. Les babouins étant des primates capables d,utiliser
leurs rtrains, de grimper, sauter et mênre écarter les obstacles ; cette méthode
onéreuse, peut s'avérer ineffi cace.

V.3.5. Perception des différents Actcur.s sur
f'aune et tles aires ;lrotégées

Ia conserryation de la

Les populations locales pas associécs à la création des aires protégées e[ peu
sensibilisées à la raison cl'être cte celles-ci, restent jusqu'à lors clans l,igsorance 6es
concepts de la conservation.

Les résultats de nos entretiens infornrels avec les chefs de poste agricole de
Ganrba et de Sakdjé, et le chef de zone SoDECol'oN cte Gamba laissent apparaître
que ces agents de vulgarisation du MINAGRI et d'encach'enlent de la SODECOTON
continuettt à concevoir le PN de la Bénoué et ses zrC environnantes comnle de vastes
terres (agricoles) fertiles et inexploitées alors que ( I'on a beaucoup de bouches à
nourrir > estiment les paysans. La conservation apparaît ici conlrne une al-faire cle

spécialistes. L'impression qui se clégage, c'est l'abselce de collaboration et de
sensibilisation entre les responsables de diffërentes institutions de développement en

nrilieu rural (chefs de poste agricole, chefs de zone et moniteurs SODECOTON, les

maîtres d'école et autres oNG de cléveloppenrent) et les agents cle la conservation
d'une ;rart et d'autre part une perte cle confiance entre les populations locales et les
autorités chargées de la faune face aux muitiplcs dégâts des babouins, sans solutions
etllcaccs ou ntesLtres de contDensation.

ù
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Au terme de cette étude, il nous paraît urgent d'inverser la tendance actuelle,

par une nouvelle perception de la conservation pour une gestion durable des

ressources naturelles. Nos suggestions porteront sur quelques points clé de nos

résultats.
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CHAPITRE VI

CONCLUSION ET SUGGESTIOI\S
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CONCLUSION

La présente étude a tenté de cerner les iuteractions entre honrme - lirurre aurour

du parc national de la Bénoué à la lumière cles conflits homme - babouin autour du

village Gamba et de relever quelques aspects cle l'écologie du babouin. Au tenne de

ce travail, il ressort que la taille moyenne cl'un trolrpeau de babor.rin est cl'environ 33

individtrs composés comme suit: 7 mâles , l4 fernelles et 8 jeunes. Le rappoft cles

sexes obtetrtt est de ll 2 (l niâle pour 2 fenrelles). La population des babouins est en

nette augmentation de l'avis des enquêtés.

. L'alimentation du babouin doguera est principalement constituée cles procluits

végétaux (fruits, tubercules et rhizome, feuilles et fleurs, tiges et cambium) prélevés

dans la nature ou dans les parcelles agricoles. Les invertébrés, les insectes et parfois la

viande entre dans son alimentation. f)ivers comporternents alimentaires ont été

observés lors de la recherche de uourriture ou cle I'alimentation.
' Le babouin a un régirue alimentaire cliversifié. C'est un omnivore. Cette

diversité alimentaire couplé au comportenrent alimentaire cJe ce primate a cles

répercussions socio - économiques au niveau des agriculteurs.

Les dégâts causés sur les cultures par les babouins sont surtout localisés dans

les parcelles agricoles isolées ou lirnitrophes aux aires protégées. Ces {égâts sont en

général favorisés par la présence des corclons ripicoles, la clisposition des cultures,

I'absettce de surveillance. Ces dégâtsvont de ftrible intensité (les pertes de production

çstirnées à moins de 12,5 oÂ dela production attendue) à une intensité sévère (or\ le

paysan peut perdre entre 50 et 100 u/o de sa production agricole). 
"

Les pertes dues aux babouins à Garnba pour la oarnpagne agricole tggS/lggg

sont estimées à environ 5 000 000 F CFA. Les cultures cle maTs, d'igname et de mil

qui constituent la base de I'alimentation cles popr-rlations locales, sont les plus

endonrrnagées avec 38 %o,31%o et I I % des pertes totales respectivement.

A terlne, le conflit hontme - babouin pourrait s'intensifier'. Les mesures

d'atténuation du conflit doivent être développées afin que la pression des babouins

dans les cultures ne devienne une préoccupation sociale aux conséquences qui

risqueraient d'être contraires aux objectifs de la conservation.
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VI.l. Suggestions

Aux actions coercitives longtemps rnenées

cltnrgées de la faune (coloniale et nationale),

populations à Ia gestion durable des ressor.rrces

dilférents intervenants dans et autour des aires

acteurs de développement locaux).

VI.1.l. A cours terme

par les différentes adrninistrations

il apparaît urgent d'associer les

naturelles et collaborer avec les

protégées (populations, agents et

L'édtrcation environnementale d'une part, l'élaboration et la mise en place d,un

plan de gestion d'autre part, devraient constituer le leitmotiv pour la sauvegarde des

ressources naturelles du parc et cle la gestion du conflit homme - babouin en

parliculier.

Les actions de sensibilisation ou d'éducation environnementale des

populations devraient être un préalable dans le but de dissiper les malentendus et les

frustrations accumulés depuis plusieurs clécennies. Elles permettraient e1 les

regroupant en comité (de gestion ou de développement) de les initier aux concepts de
é lo .o,lr.rvation et de réponclre à certaines de leurs préoccupations : pourquoi

protéger ? pour qui protéger ? quel profit peut-on tirer de la conservation ?

L'élaboration ou la lnise en place d'un plan de gestion des zones tampons et

des ZIC communautaires permettrait d'une part une meilleure intégratiop des

populations locales et autres acteurs de développenent locaux (chefs cle poste

agricole, chefs de zone SODECOTON, maîtres cl'écoles) et d'autre part un

changement favorable de leur perception cles A.P. et contribuer ainsi à u1

développenrent écologique durable.

\/I.1.2. A moyen terme

Les mouvements des migrants cievraient être suivis. Comprendre les

motivations de leurs migrations et assurer un encadremeut lors de leurs installations

sont des actions a considérer à moyen terme. Les stnrctures d'encadrement telles que

la SODECOTON, Le MINAGIU (par les agents de vulgarisation) et la MEAVSB

devraient être associées.
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Pour une atténuation des conflits hornnre - babouin, il est important de mettre

ett place un systèrne précis et standardisé (critères spéciliques, méthodes éprouvées)

cle collecte de données sur les dégâts sur les cultures irnputables aux babouins. Cela

pernrettra utr contrôle eft'ectil. Pour ce faire, il est irnportant cle former et sensibiliser

les agents de conservation et des chels cle poste agricole sur les niéthocles

d'estimations des dégâts et la nécessité de tcnir des statistiques fiables tant sur la

population des babouins que sur les dégâts. Il est également important de contrôler le

niveau de la population des babouins dans les aires protégées environnantes

llotamment par:

o la protnotion de la chasse professionnelle des babor-rins ; à titre d'exemple on

peut envisager de réduire la taxe d'abattage du babor.rin qui à priori est très

élevé (50 000 FCFA) Cette récluction pourra arnener les passionnés de la

chasse à rechercher davantage cette espèce animale qui fait très rarement objet

de la chasse. ll faut égalernent noter qu'un gros babouin braconné est venclu au

ô Prix ntaximal de l0 000 F CFA sur lc nrarché local , ce faible prix comparé ar-r

prix de la taxe d'abattagc n'encourage pas la chasse du babouin.

t L'r>rganisation des battues adrninistralives selon les clispositions de la Loi

N'94/01du20/01194 portant réginres des forêts, de la làune et cle la pêche en

rnatière de la protection des hommes et de leur bien contre la faune. Cela.

permettra de stinruler l'intérêt des populations riveraines pour la conservation,

et arrréliorer ainsi leur perception du rôle des aires protégées et des agents de

conservation.

c Encourager les populations locales à consommer la viande du babouin.

VI.l.3. r\ long terne

Dans cette province où la sécurité alimentaire devient une hantise du fait des

aléas agro - clirnatiques, un plan des mesures de cornpensation, surtout pour le cas

des dégâts sévères, devrait être mis en place ctans le but de venir en aide aux victinres,

et aussi arnéliorer la perception clcs popr"rlations en nratière de Ia conservation cJes

babouins des babouins. Suivant Tchanrba (1996), un tel plan de compellsation doit

être cléfrni en accord trvec les populations locales afln d'éviter la corruption, la

surestilnation des pertes et les abus de toute nature (par implication cles élites, des

autorités adrninistratives et traditionnelles).
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Le regroupemettt des cr.rltures erl blocs, e t la valorisation des jachères

(utilisation des engrais) et bandes nrarécageuses (constituant une sorte de couloir pour

les babouins et les patas) par la culture clu riz permettraient le renforcenrent de

l'efficacité du gardiennage d'une part et cl'autre part la réduction cle la pression des

cultures sur les ZIC. Cela permettrait aussi aux paysans de s'organiser erl équipe de

gardiennage.

L'activité destructrice des babouins étant importante dans les parcelles de nril

et de maïs, il faudra dans la disposition spatiale des cultures mettre vers les

périphéries I'arachide, ensuite le coton , corlme cultures tampon puis le mil (à

épiaison tardive par apport au nraTs), I'igname et enfin le mais (culture de soudure)

proche des villages.

è

Cette occupation rationnelle des terres nécessiterait ,,n. réorganisation du

terroir villageois, l'acceptation des paysans et la participation des agents locaux de

développement. Il est important de noter néanmoins que I'aspect foncier actuel

iendrait difÏrcile la mise en place d'une telle réfbrme, mais l'ampleur des dégâts et la

frustration subie par les paysans pourraient prcndre le dessus, c!ziiis lc ieiiips.

. Dcs citudes ultérieures et détaillées sur la natalité et la ntortalité, la structure

d'âge, le nonibre des troupeaux, I'abôndance des babouins et la tenue régulière des

statistiques sur les dégâts pernrettraient ainsi de définir un quota raisonnable de

prélèvement.
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Annexe 1 : Estimation des pefies globales dues à la faune (campagne agricole 98199)

Espèces
Dégâts

(F CFA)
Pourcentage

(%)
Babouin 4,980.250 90
Patas 387 000 1

Perroquet vert I 15 000 )\
Ecureuil 31 500 0.5
Total 5.513.750 100

Annexe : Estimation des superficies abandonnées à cause des babouins.
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Annexe : Evolution de la culture du coton à Gamba

Année 94-95 95-96 96-97 97-98 Total
Superficie(ha) 8.87 6.50 4.50 2.50 22.40



Annexe : Estimation des dégâts très sévères par culture et leur évolution au cours
des 05 demières campagnes agricoles achevées.

Ë

Ë

il
p
Ë

trp
p
Ë

Ë

Y

Culfures
Superficies totales

emblavées

Estimation des
pertes Campagne Observations

Ha Sac

Maïs

t7.75 13.22 370 94/95
lYo des personnes enquêtées ont connu
une perte de 74.5Yo de la production
attendue soit 3 700 000 F CFA

2.75 2.04 57 95/96
5Yo ont connu une perte dê-Z%-6it
570 000 F cFA

0.5 0.32 9 96t97
1.7%o a connu une perte de @%Joiil0
OOO F CFA

2.875 1.84 51.5 97t98 5% ont connu un perte def4?ôlôii3B
OOO F CFA

2 t.70 47 98/99 lZYo ont connu une perte dt8s%-soiî
470 OOO F CFA

Totâl I 26 19.12 534.5
Données des 5 dernières

campagnes achevées
Une perte totale de 5 345 000 F CFA

Mil

t7.4 13.87 222 94/9s
l2Yo des personnes enquêtéêiont cffiî
une perte de 80% soit urie valeur de 2
220 000 F cFA

4 2.5 50 9s/96 l"/o ont connu une perte de 67.5% soit
500 000 F cFA

/l 3.75 60 96/97
5olo a connu une perte-d-g4%ÏoitT00
OOO F CFA

5.2s 3.63 58 97t98 8.5olo ont connu un ptrre dê-6996--Jôit
580 000 F cFA

2 1.8 29 98t99
l2%o ont connu ure pGrte dê 90% soit
290 000 F cFA

Total2 32.65 25.75 4t9 Données des 5 dernières
câmpagnes achevées

Une perte totale de 4 190 000 F CFA

Igname

2.5 2 85 94t95
7%o des personnes enquêtéès onliôilu
une perte de 80% soit une valeur de I
275 OOO F CFA

00 00 00
95/96
96t97
97/98

Pas de dégâts très sévèiesïotés pôFles
59 personnes enquêtées

t2s 125 50 98t99
SYo ont connu presque-I00% delêrte
soit 750 000 F CFA

Total3ô 3.75 3.25 13s
Données des 5 dernières

campagnes achevées "
Une perte totale de 2 025 000 F CFA

Arachide 00 00 00 94/95 Pas de pelte bès sévère
0.25 0.25 8 95/96 l.7oÂ ont connu presque 100.2Te. perte

soit 56 000 F CFA
00 00 00 96t97 Pas de perte très sévère
u.5 0.25 8 97/98 1.7oÂ ont connu un perte de 50%ioitT6

OOO F CFA
00 00 00 98t99 Pas de perte très sévère

I'otal 4 0.7s 0.s0 16 Données des 5 dernières
campâgnes achevées

une perte totale de 112 000 F cFA

TOTAL Une perte cumulée de 11 672 000 F
CFA



ANNBXB . : FICHESD'ENQUETII

I . Questionaires

A. Connaissance des populations sur les dégâts et les babouins.

1. Avez - vous des problèmes :

* avec les babouins dans les cultures ? Oui I Non I
* avec d'autres animaux ? Si oui citez et classez par ordre d'importance
de déeâts.

2. Combien de troupeaux estimez - vous ?

3. Quelles sont les périodes de dégâts ?

Fréquence d'attaque ?

La distance des champs par apport au parc influence -t-elle l'ampleur du dégât ?

4. Quelles sont les cultures endommagées et les types de dommages (casse, anache )

5. Quelles conséquences ces dégâts ont sur vous ?

6. Quelles sont les méthodes que vous utilisez pour éloigner les babouins ?

7. Quelles suggesticlns pouvez - vous faire pour limiter les dégâts ?



B. La dynamique agricole.

1. Quelles sont les raisons d'abandon des terres et de certaines cultures ?

2. Comment se fait I'acquisition des nouvelles terres ?

3. Quelles sont les cultures les plus pratiquées ?

4. Le temps de gardiennage :

+ journée I I résidence sur le champ I I

C. Estimation des Dégâts.

Cultures

endommagées

Estimation des

pertes (superficies)

Estimation des

quantités perdues

(Kg /Sac)

Carnpagne



II. Quelques Aspects de I'Bcologie du Babouin doguéra

A. Relevé des données sur la taille, la structure et la composition en sexe des

troupeaux

B. Relevé des données sur Ie régime et le comportement alimentaires du babouin

Nbre des

troupeaux

Jeunes Adultes Sex ratio Nbre total Position des

troupeaux
Mâles Femelles

Prélèvement

(feuilles,

fleur, fnrit,

bourgeon)

Arrachage

des plantes

à rhizome et

autres

Ecorçage,

creusage du

sol

Autres

(retoumement

des pierres,

branches

mortes)

consommees

Observations



Plantes

endonrmagées

Organes

consommés

Type de dommage Observations

C. Relevé des données sur le comportement alimentaires du babouin dans les

cultures

D. Collecte des déjections (identification des graines consommées et non

digérées)

Déiections observées Espèces de graines identifiées Remarques



Annexe : quelques espèces consommées par les babouins

Espèces Parties manquées
Plantes ligneuses x

Annona senega/ensis Fruit
lsoberlinia doka Fleur
Piliostigm a thon nin gii Fleur et jeune fruit
Afzelia africana Bourgeon floral
Ximenia africana Fruit
Nauclea latifolia Fruit
Adansonia digitata Fruit
Kigelia africana Fruit
Grewia bicolor Fruit
Parkia biglobosa Gousse
Detarium microcarpum Fruit
Lophira lanceolata Fruit
Borassus aethiopum Fruit
Ziziphus mauritania Fruit
H ae matothaph i s barte ri Fruit
Hexalobus monopetalus Fruit
Balanites aegyptiaca Fruit
Mangifera indica Fruit
Prosopr's africana Fruit
Cussonra barteri Partie aplçqle de la tige
Parinari curatellifolia Fruit
Tamarindus indica Fruit
Ficus ingens Fruit
Ficus gnaphalocarpa Fruit
Crateva adansoniï Fruit
Vitex doniana Fruit
Adenodelichos paniculatus Intérieur tige
Entada africana Cambiom
Burkea africana Gousse et graine
Uapaca fogoensis Fruit

Plantes herbacées x
Hyparrhenia Sp Tige
Andropogon Sp fige
Pennisetum Sp Tige
Cosfus specfabilrs Rhizôme
Champiqnon Entier
Tacca leontapelaloides Rhizôme
Cyperus sp. Rhizôme
Oryza sp. Grain
Curculiqo pilosa Grain
Cttcumis melo Aubergine
Fadogia agresfrs baie



Plantes cultivées x
Maïs Tiqe et
Mil Tiqe et épi
Arachide Gousse
lqname Tubercule
Manioc Tubercule
Cr On Qgpps!e
Haricot Graine

lnsectes X

Termites
Fourmis
Scarabées
Mille pattes
Scorpions
(et vers de terre)


