
 

           

 

 

 

 

 

 

M£MOIRE DE FIN Dô£TUDES 

pr®sent® pour lôobtention du DIPLĎME DE MASTER 

 

Innovation et Développement des Territoires Ruraux 

Spécialisation : Agriculture, environnement, et développement 

 

 

Agroforesteries, processus dôinnovation et gestion 
locale des ressources naturelles à Anjouan  

(Union des Comores) 

 

par 

Dorian FELIX 

 

 
 
 
Année de soutenance : 2009 

 

Organisme dôaccueil : Projet ECDD (Engagement Communautaire pour le Développement Durable) 

 MINISTERE DE LôAGRICULTURE 

  



 

         

 

 

 

 

M£MOIRE DE FIN Dô£TUDES 

présent® pour lôobtention du DIPLĎME DE MASTER 

 

Innovation et Développement des Territoires Ruraux 

Spécialisation : Agriculture, environnement, et développement 

 

 

Agroforesteries, processus dôinnovation et gestion 
locale des ressources naturelles à Anjouan  

(Union des Comores) 

 

par 

Dorian FELIX 

 

 

Mémoire préparé sous la direction de : 

Pascale MOITY-MAIZI 

Organisme dôaccueil : Projet ECDD 
(Engagement Communautaire pour le Développement Durable) 

Présenté le : 12/11/2009  

devant le Jury : 

- Pierre GASSELIN 

- Pascale MOITY-MAIZI 

- Nicole SIBELET 

- Benard TRIOMPHE 

 

 

 

Maître de Stage : Adrien BRANDON 

 

 MINISTERE DE LôAGRICULTURE 

  



 

 

Remerciements 

 
Un grand merci ¨ toutes les personnes sans qui ce travail nôaurait pas ®t® possible, et notammenté 

é ¨ tous les paysans de Kowet et Ouzini qui ont bien voulu môaccorder de leur temps, pour leur 

générosité et leur amitié. 

é ¨ toute lô®quipe du projet ECDD. 

é ¨ Adrien, Baraka, Brice, David, Hugh, Loulou, Luisette, Saindoun et toute la bande pour les 

moments partagés. 

é ¨ Anyane pour sa patience et son aide pr®cieuse. 

é ¨ Yuselys Abreu pour son aide pr®cieuse. 

é ¨ Pascale Maizi pour les corrections et les encouragements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 

 

Introduction ................................................................................................................................ 1 

1 Contexte et problématique ................................................................................................. 2 

1.1 Pr®sentation de lô´le dôAnjouan et des deux villages dô®tude .............................................. 2 

1.1.1 Situation géographique et contexte physique............................................................... 2 

1.1.2 Climats ......................................................................................................................... 5 

1.1.3 Contexte socio-économique ......................................................................................... 5 

1.2 Les objectifs du projet ECDD, commanditaire de lô®tude ................................................... 6 

2 Méthodologie ..................................................................................................................... 8 

2.1 Démarche générale ............................................................................................................... 8 

2.1.1 Le choix des villages dô®tude ....................................................................................... 8 

2.1.2 Une approche historique pour comprendre lô®volution des syst¯mes agraires dans le 

contexte local et global ................................................................................................................ 8 

2.1.3 Lôobservation des nouvelles pratiques au sein des syst¯mes de production ................ 8 

2.2 Outils .................................................................................................................................. 10 

2.2.1 Entretiens semi-directifs pour comprendre lôhistoire agraire et caract®riser les 

pratiques paysannes.................................................................................................................... 10 

2.2.2 Choix des personnes rencontrées ............................................................................... 10 

2.2.3 Analyse et v®rification des r®sultats dôenqu°tes ........................................................ 11 

2.2.4 Visite dôune r®gion voisine et ®changes paysans ....................................................... 11 

2.2.5 Restitutions aux villages et ¨ lô®quipe du projet ........................................................ 11 

3 Des systèmes agraires en constant changement, une forte dynamique des paysages et de la 

gestion des territoires ............................................................................................................... 12 

3.1 La multiplicité des facteurs ou la difficulté de reconstituer une histoire agraire linéaire .. 12 

3.1.1 Un contexte dôinsularit® qui multiplie les facteurs du changement ........................... 12 

3.1.2 Des pratiques paysannes individuelles et collectives en constante adaptation .......... 12 

3.2 Les stratégies paysannes face à la mainmise du système colonial sur les terres agricoles et 

forestières ....................................................................................................................................... 13 

3.2.1 Les origines de lôagriculture ¨ Anjouan ..................................................................... 13 

3.2.2 Les r®serves villageoises de lô®poque coloniale ........................................................ 13 

3.2.3 Loi forestière et contournements ................................................................................ 14 

3.3 Lôexpansion des finages villageois .................................................................................... 16 



 

3.3.1 Les rétrocessions foncières et déplacements de population ....................................... 16 

3.3.2 La réappropriation des forêts par les paysans ............................................................ 16 

3.4 Pression foncière et évolution des systèmes de culture ..................................................... 18 

3.4.1 Une pression foncière croissante ................................................................................ 18 

3.4.2 Cons®quences sur les syst¯mes de culture et dô®levage en zone p®riph®rique .......... 19 

3.4.3 Des alternatives extra-agricoles limitées .................................................................... 21 

3.4.4 Le d®veloppement de lôagroforesterie ........................................................................ 22 

3.5 Lô¯re de la mondialisation .................................................................................................. 24 

4 La diversification des pratiques agricoles, innovations, transferts de technologies et 

agroforesteries .......................................................................................................................... 26 

4.1 Des familles paysannes qui sôadaptent............................................................................... 26 

4.1.1 Des héritages tardifs et compliqués ........................................................................... 26 

4.1.2 Une instabilité foncière croissante ............................................................................. 26 

4.1.3 Main dôîuvre familiale et r®partition des t©ches ....................................................... 28 

4.2 Des pratiques locales construites au fil du temps .............................................................. 29 

4.2.1 Lôagriculture sous couvert forestier dans les for°ts secondaires des hauts ................ 29 

4.2.2 Lôagriculture vivrière des zones périphériques en crise ............................................. 35 

4.3 De nouvelles pratiques importées plus ou moins appropriées ........................................... 36 

4.3.1 Décolonisation et développement des cultures de rente par les paysans ................... 36 

4.3.2 Lutte contre lô®rosion et ®levage bovin ...................................................................... 37 

4.4 Des pratiques adaptatives, face aux nouveaux problèmes auxquels sont confrontés les 

paysans ........................................................................................................................................... 38 

4.4.1 Lôagroforesterie en zone p®riph®rique, des associations diversifi®es qui donnent lieu 

à de nombreuses innovations ..................................................................................................... 38 

4.4.2 Lô®levage bovin au piquet et la compl®mentarit® agriculture-élevage ...................... 45 

4.5 Des pratiques illicites ou qui posent probl¯me, t®moins dôun changement des modes de 

vie 47 

4.5.1 Lôexploitation du bois ................................................................................................ 47 

4.5.2 Lôaugmentation des vols ............................................................................................ 54 

5 Face ¨ ces dynamiques, quels leviers dôaction pour accompagner les communaut®s paysannes 

dans les processus dôinnovation et les dynamiques locales de gestion des territoires ............. 56 

5.1 Pouvoir local et organisation villageoise, quelles portes dôentr®es pour le projet ECDD ?

 56 

5.1.1 Prises de décisions familiales, gestion collective (groupements), villageoise ou 

communautaireé Quelle ®chelle de travail ? ............................................................................ 56 

5.1.2 Une administration instable qui ne facilite pas lôorganisation dans les villages ........ 58 



 

5.2 Le projet ECDD, des débuts difficiles mais prometteurs pour une équipe jeune et motivée

 59 

5.2.1 Objectifs ..................................................................................................................... 59 

5.2.2 La m®thode participative face aux groupes dôinfluences et aux courtiers locaux ..... 60 

5.2.3 Des ®chelles dôaction ¨ adapter .................................................................................. 61 

5.2.4 Des initiatives et des tâtonnements qui démontrent une remise en question des 

formes de développement classiques ......................................................................................... 62 

5.3 Décapitalisation, insécurité foncière et différentiation sociale, des dynamiques actuelles à 

enrayer62 

5.3.1 Les probl¯mes de lô®levage bovin contribuent ¨ la d®capitalisation fonci¯re ............ 62 

5.3.2 Comment contribuer à la sécurisation du foncier ? .................................................... 63 

5.4 Des innovations prometteuses ¨ accompagner dans les domaines de lôagroforesterie et des 

complémentarités agriculture-élevage ........................................................................................... 64 

5.4.1 Diverses actions de lutte contre lô®rosion, transferts de technologies et innovations 

sont venues alimenter les processus dôinnovations chez les paysans ........................................ 64 

5.4.2 Accompagner et d®mocratiser les processus dôinnovation autour de lôagroforesterie 

et de la fumure animale .............................................................................................................. 65 

5.5 La gestion locale des forêts secondaires des hauts face aux négociations politiques et 

internationales ................................................................................................................................ 65 

5.5.1 Un manque de données fiables qui amène à des extrapolations questionnables ....... 65 

5.5.2 Des pratiques culturales durables à faire connaître .................................................... 67 

5.5.3 Des institutions nationales et internationales qui ignorent la gestion effective des 

forêts par les paysans ................................................................................................................. 68 

5.5.4 Les agrofor°ts des zones p®riph®riques et leur r¹le dans lô®quilibre des ressources 

naturelles 68 

Conclusion ............................................................................................................................... 70 

 



 

Liste des figures 
Figure  1. Situation g®ographique de la zone dô®tude ............................................................ 3 

Figure  2. Zonage approximatif des terroirs agricoles et forestiers des 2 villages dô®tude .... 4 

Figure  3. Pr®cipitations et temp®ratures moyennes sur lô´le dôAnjouan ............................... 5 

Figure  4. Rotations effectuées dans les systèmes de culture hérités de la période postcoloniale, 

dans un contexte de moindre pression foncière ....................................................................... 19 

Figure  5. Sch®ma de comparaison des deux principaux syst¯mes dô®levage ...................... 21 

Figure  6. Sch®ma dôune parcelle agroforesti¯re diversifi®e du cirque dôOuzini ................. 45 

Figure  7. Rotation dôun bovin au piquet sur une parcelle du Niumak®l® ............................ 86 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des tableaux 

 
Tableau  1. Lô®volution des systèmes de culture vivriers des zones périphériques ............ 20 

Tableau  2. Mode dôacquisition des parcelles de cultures des familles enqu°t®es ............. 27 

Tableau  3. Principaux arbres observables sur les parcelles de culture des zones périphériques 

des villages de Kowet et Ouzini ............................................................................................... 39 

Tableau  4. Répartition de 3 types de parcelles parmi les terroirs des zones périphériques des 

villages 40 

Tableau  5. Comparaison des valeurs ajoutées brutes (VAB) et productivités du travail en 2000 

et 2009 pour la distillation dôylang-ylang (donn®es tir®es du tableau de lôannexe I) .............. 51 

Tableau  6. Estimation des valeurs ajoutées obtenues pour le bûcheron et le propriétaire, dans le 

cas dôun arbre en for°t ®quivalent ¨ 40 planches ..................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des annexes 

 
ANNEXE A : Photos des finages de Kowet et Ouzini ............................................................ 73 

ANNEXE B : Caractérisation synthétique des systèmes de production enquêtés ................... 74 

ANNEXE C : Guide dôentretiens ............................................................................................. 76 

ANNEXE D : Chronologie succincte de lôhistoire dôAnjouan ................................................ 78 

ANNEXE E : Rôles et caractéristiques des principaux arbres cultivés ................................... 79 

ANNEXE F : Plantes utilisées pour lôaffouragement des bovins au piquet fixe ..................... 80 

ANNEXE G : Transfert de fertilité directe par des bovins sur une parcelle en pente, à Kowet84 

ANNEXE H : Description des modes dôutilisation du fumier et rotation dôun bovin au piquet sur 

une parcelle au Niumakélé ....................................................................................................... 85 

ANNEXE I : Calculs ®conomiques de la distillation dôhuile essentielle dôylang-ylang ......... 87 

ANNEXE J : Calendriers culturaux simplifiés des principales cultures vivrières des zones 

périphériques des villages ........................................................................................................ 88 

ANNEXE K : Strat®gie dôintervention du projet ECDD ......................................................... 89 

ANNEXE L : Résultats des matrices des problèmes réalisées par le projet à Kowet.............. 93 

ANNEXE M : Photos de syst¯mes de cultures et dô®levage innovants ................................... 94 

 

 

Glossaire 

Ambrevade : Pois dôAngole (Cajanus cajans), légumineuse arbustive 

BDPA : Bureau pour le Développement de la Production Agricole 

CADER : Centre dôAppui au D®veloppement Rural  

ECDD : Engagement Communautaire pour le Développement Durable 

FC : Franc Comorien, 1 euro équivaut à 494 FC au moment de la rédaction de ce mémoire 

Kachkasi : Saison des pluies à Anjouan, de novembre-décembre à mars-avril selon les régions 

Kusi : Saison s¯che ¨ Anjouan, dôavril-juin à novembre-décembre selon les régions 

 



 

Abstract : 

Because of an increasing demographic pressure, the farmers of the island of 

Anjouan, Comoros, are at present confronted with problems of erosion, fertility 

and decreasing yields, and the natural resources of the island are threatened 

(water, grounds, wood, biodiversity). In front of the demographic and 

environmental crisis, diverse processes of innovation develop within the 

agrarian systems and the farmers invent new agricultural and breeding 

practices, by experiments in their plots of land, but also by putting into practice 

the new techniques which they observe in their neighbourhood and\or that 

circulate within actors' networks. The social and occupational relations between 

farmers and with the other actors of the rural world thus allow the circulation of 

innovative practices, which are then reshaped by each one according to the 

context of its farm. 

The farmers from Anjouan thus adapt themselves to the agro-environmental 

problems they are confronted to, and their knowledge of the environment, 

allowed by the accumulation of knowledge in the course of the generations, 

allow them to react to the evolutions of the local and global context in which 

they evolve by changing their practices. They so developed systems of culture 

under forest cover based on banana and ñtaroò, without slash-and-burn 

practices and innovative agroforestal systems that make the systems of culture 

and breeding the new guarantees of the balance of natural resources. 

These capacities of adaptation pass by processes of innovation which develop 

within actors' networks, made by farmers and by the other actors of the rural 

environment, in particular development actors. In this context, these last ones 

can play a role of catalyst of the innovation processes, which they can 

accompany by facilitating the exchanges of knowledge, by making more visible 

the most interesting innovations, but also by feeding these processes with new 

techniques. 
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Résumé : 

En raison dôune pression d®mographique croissante, les paysans de lô´le dôAnjouan aux 

Comores sont confront®s ¨ des probl¯mes dô®rosion, dôentretien de la fertilit® et de baisse 

des rendements, et les ressources naturelles de lô´le sont menac®es (eau, sols, bois, 

biodiversit®é). Face ¨ la crise d®mographique et environnementale que vit lô´le dôAnjouan, 

divers processus dôinnovation se d®veloppent au sein des syst¯mes agraires et les 

paysans inventent de nouvelles pratiques agricoles et dô®levage, par des exp®rimentations 

dans leurs parcelles, mais aussi en mettant en pratique les techniques nouvelles quôils 

observent chez leurs voisins et/ou qui circulent au sein des r®seaux dôacteurs. Les 

relations socioprofessionnelles quôentretiennent les paysans entre eux et avec les autres 

acteurs du monde rural permettent donc de faire circuler les pratiques innovantes, qui sont 

ensuite réappropriées par chacun en fonction du contexte de son exploitation agricole. 

Les paysans anjouanais sôadaptent donc aux probl¯mes agro-environnementaux auxquels 

ils sont confrontés et leurs connaissances du milieu, produit de lôaccumulation des 

connaissances au fil des générations, leurs permettent de répondre aux évolutions du 

contexte local et global dans lequel ils évoluent par des changements de pratiques. Ils ont 

ainsi développés des systèmes de culture sous couvert forestier à base de banane et taro, 

sans brûlis et des systèmes agroforestiers innovants qui permettent aux systèmes de 

culture et dô®levage de devenir les nouveaux garants de lô®quilibre des ressources 

naturelles. 

Ces capacit®s dôadaptation passent par des processus dôinnovation qui se d®veloppent au 

sein des r®seaux dôacteurs, compos®s par les familles paysannes mais ®galement par les 

autres acteurs du milieu rural, et notamment les acteurs du développement. Dans ce 

contexte, ces derniers peuvent jouent un r¹le de catalyseur des processus dôinnovation, 

quôils peuvent accompagner en facilitant les ®changes de connaissances et savoir-faire 

paysans, en rendant plus visibles les innovations les plus intéressantes qui naissent dans 

les villages, mais également en alimentant ces processus avec des techniques nouvelles.  

 

 

 

 

 

Mots-clés :  

Processus dôinnovation, agroforesterie, embocagement, complémentarité agriculture-élevage, 

d®forestation, r®seaux dôacteurs, groupes dôinfluences, Anjouan, Comores, 
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Introduction  

 

En raison dôune pression d®mographique croissante, les paysans de lô´le dôAnjouan sont 

actuellement confront®s ¨ des probl¯mes dô®rosion, dôentretien de la fertilit® et de baisse des 

rendements, et les ressources naturelles de lô´le sont menac®es (eau, sols, bois, biodiversit®é). 

Lôinad®quation suppos®e entre les pratiques agricoles des paysans anjouanais et une gestion durable 

des ressources naturelles de lô´le, ainsi que lôabsence dôalternatives ®conomiques autres que les 

migrations clandestines aux conséquences meurtrières sous-entendent une période de crise 

productive et sociale face à laquelle la population locale doit trouver des solutions efficaces si elle 

veut assurer un avenir meilleur aux futures générations. 

En r®alit®, face ¨ la crise d®mographique et environnementale que vit lô´le dôAnjouan, divers 

processus dôinnovation se développent au sein des systèmes agraires et les paysans inventent de 

nouvelles pratiques agricoles et dô®levage, par des expérimentations dans leurs parcelles, mais aussi 

en mettant en pratique les techniques et formes dôorganisations nouvelles quôils observent chez 

leurs voisins et/ou qui circulent au sein des r®seaux dôacteurs. Les relations socioprofessionnelles 

quôentretiennent les paysans entre eux et avec les autres acteurs du monde rural contribuent donc à 

faire circuler les pratiques innovantes, qui sont ensuite réappropriées par chacun en fonction du 

contexte de son exploitation agricole. 

Le projet ECDD (Engagement Communautaire pour le Développement Durable) travaille depuis 

2007 dans 4 villages situés en périphérie de la forêt de Moya, où il cherche à la fois à améliorer les 

conditions de vie des villageois et à participer à la conservation des forêts et de la biodiversité 

quôelles renferment. Pour cela lô®quipe du projet a mis en place une méthode participative pour 

accompagner les paysans face aux probl¯mes quôils rencontrent. Cependant la complexité des 

mécanismes qui relient les dynamiques de déforestation aux activités humaines lôont amen® ¨ 

sôint®resser ¨ lôinfluence des dynamiques sociales au sein des syst¯mes agraires et aux formes 

actuelles de gestion des ressources naturelles. Ce stage a donc cherché à entrevoir, à travers une 

étude socio-agronomique dans les villages de Kowet et Ouzini, comment les sociétés villageoises 

situées en périphérie de la forêt de Moya peuvent faire face aux problèmes liés à la croissance 

d®mographique et ¨ lô®puisement des ressources naturelles (for°ts, arbres, eau, sol,é) par le 

développement de lôagroforesterie et une meilleure compl®mentarit® entre agriculture et ®levage. 

Plus que trouver des solutions techniques aux probl¯mes rencontr®s par les paysans, lôobjet de cette 

étude a été de caractériser les pratiques paysannes et leur évolution au sein des processus 

dôinnovation en cours afin dôidentifier les ®ventuelles portes dôentr®e pour le projet ECDD, afin 

quôil puisse accompagner les paysans vers une exploitation plus durable de leur milieu et une forme 

de reconnaissance par le pouvoir local de leurs capacités de gestion des ressources naturelles. 

Apr¯s avoir rappel® le contexte national et celui des deux villages dô®tude, d®velopp® la 

problématique et présenté la méthodologie du stage, nous allons ici analyser les éléments de 

lôhistoire agraire qui ont influenc® le d®veloppement de lô®levage. Ensuite nous verrons plus en 

d®tail comment les familles paysannes sôadaptent ¨ leur contexte, comment les paysans construisent 

leurs pratiques au fil du temps, comment ils intègrent les connaissances provenant des transferts de 

technologie effectués par différents dispositifs de développement, comment ils développent eux-

mêmes des pratiques innovantes et comment les évolutions du contexte social poussent certains 

paysans à des pratiques illicites. Nous tenterons enfin dôanalyser, au travers dôune analyse des 

sociétés villageoises et des relations entre le projet ECDD et les villages, les leviers dôaction pour 

accompagner les communaut®s paysannes dans les processus dôinnovation et les dynamiques 

locales de gestion des territoires. 
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1 Contexte et problématique 

1.1 Pr®sentation de lô´le dôAnjouan et des deux villages dô®tude 

1.1.1 Situation géographique et contexte physique 

a ) Lô´le dôAnjouan 

Anjouan (Nzuani) est une des 4 ´les de lôarchipel des Comores, elle forme lôUnion des Comores 

avec Grande Comore (Ngazidja) et Mohéli (Mwali), Mayotte (Maoré) ayant été conservée par la 

France apr¯s lôInd®pendance suite aux r®sultats du r®f®rendum de 1974. Les Comores se situent au 

nord du canal du Mozambique, entre Madagascar et la Tanzanie (voir figure 1).Lô´le dôAnjouan, 

dôune surface de 424 kmĮ, est la plus escarp®e des 4 ´les avec un massif montagneux qui culmine ¨ 

1595 mètres (mont Ntingui) et des massifs aux pentes abruptes creusées par un important réseau 

hydrographique. 

Les sols se répartissent en trois classes principales (Sibelet, 1995 et Garambois, 2006) :  

- andosols
1
 dans les hauts, sols en pente, fertiles mais avec des gros blocs de la roche mère 

basaltique qui affleurent par endroits, 

- sols bruns form®s ¨ partir dôaccumulation détritiques et de colluvions, très fertiles et 

humifères, dans les zones de replat, 

- sols rouges ferralitiques, peu fertiles. 

b ) Le finage de Kowet 

Le village de Kowet se trouve au bord de la mer mais les parcelles de cultures sont majoritairement 

situées sur les chaînes de Nkozini, Sandzeni et Ankubu
2
, qui remontent perpendiculairement à la 

côte jusquô¨ une altitude dô¨ peu pr¯s 1000 m¯tres vers les hauts montagneux et les plateaux 

dôOuzini (figure 1). Ces trois cha´nes de montagnes pr®sentent des pentes souvent très abruptes, 

difficiles voire impossibles à cultiver, mis à part quelques replats ainsi que les fonds de vallée et les 

cr°tes. Une grande partie des fonds de vall®e appartient dôailleurs ¨ des agriculteurs de Nindri et 

Moya, petites villes voisines. La plupart des zones de cultures vivri¯res et dô®levage sont donc 

situées sur les crêtes plus ou moins larges où les pentes sont plus douces. Cependant beaucoup de 

paysans cultivent les versants à pic qui descendent vers les rivières, malgré des pentes très raides 

qui sôapparentent parfois plus ¨ des falaises quô¨ des parcelles agricoles, par manque de terres plus 

planes. On y trouve principalement des cultures agroforestières, mélangées çà et là à des cultures 

vivrières, lorsque le terrain le permet. Plus haut vers Ouzini les massifs se couvrent de forêts 

secondaires avec des cultures de banane et de taro sous couvert forestier.  

c ) Le finage dôOuzini 

Le village dôOuzini se trouve dans une cuvette ¨ 600 m¯tres dôaltitude, au cîur dôun cirque de 2,5 

km de long sur 800 mètres de large qui forme une zone de replat destinée intégralement à 

lôagriculture et ¨ lô®levage, avec des cultures vivri¯res, quelques friches p©tur®es et de plus en plus 

de parcelles agroforesti¯res. Tout autour sô®l¯vent des versants tr¯s abruptes, avec très peu de 

cultures en raison des fortes pentes, qui mènent au-dessus de 1000 mètres à de grands plateaux 

utilis®s pour lôagriculture (patate douce, banane, taroé) et pour lô®levage (parfois en divagation) et 

des montagnes jusquô¨ 1400 m¯tres
3
, recouvertes de forêts secondaires plus ou moins denses, ou 

lôon pratique également la culture de bananes et de taros sous couvert forestier et lô®levage extensif. 

                                                 
1
 Sol humique peu évolué de montagne comportant un horizon supérieur riche en matière organique et une roche mère 

d'origine volcanique. 
2
 Les limites des villages sont difficiles à définir car dans les zones de frontières les parcelles sont mélangées avec les 

villages voisins. 
3
 Le mont Trindrini au nord-ouest culmine à 1474 mètres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
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Le territoire dôOuzini est tr¯s vaste, malgr® la taille r®duite du village, et sa densit® de population 

est bien inférieure à celle de Kowet et de la plupart des villages anjouanais, car ce village possède 

dôimportantes superficies en forêt que les habitants se sont appropriés au fil des temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : carte IGN (1995), www.populationdata.net 

Figure  1. Situation g®ographique de la zone dô®tude 

d ) Caractéristiques des principaux terroirs villageois 

La figure 2 montre un zonage des villages dô®tude avec la repr®sentation sch®matique des 

différentes zones de culture. Afin de simplifier nous avons choisi de diviser les finages villageois en 

deux zones principales : la première située autour des villages concerne les parcelles situées à moins 

de 30 minutes dôOuzini et 1 heure de Kowet, o½ se pratiquent les cultures vivri¯res, ®ventuellement 
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mélangées à des cultures de rente et des arbres vivriers dans des systèmes agroforestiers. Cette zone 

sera ici citée sous le nom de zone périphérique. Il existe une certaine disparité au sein de cette zone 

et on peut y trouver des terroirs et des systèmes de culture très divers. En général plus les parcelles 

sont proches du village plus la pression foncière est importante, plus les parcelles sont petites et 

plus les cultures pratiquées sont intensives. Cette zone se situe à moins de 30 minutes du village en 

moyenne à Ouzini et à moins de 1 heure à Kowet. Elle est représentée en orangé sur la figure 2. 

La seconde zone, que nous appellerons la zone de forêt secondaire des hauts, se situe au-delà, dans 

des terres plus élevées, plus montagneuses et recouvertes dôun couvert forestier plus ou moins 

dense, malgré des cultures de banane et de taro. Cette zone nôest pas non plus homog¯ne et nous 

avons dôailleurs représenté sur la figure 2 une zone intermédiaire en bordure de la zone périphérique 

où la forêt est plus clairsemée, ou qui correspondent à des falaises (comme à Ouzini), et o½ lôon 

pratique des syst¯mes de culture plus intensifs que ceux que lôon trouve dans les hauts de lô´le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  2. Zonage approximatif des terroirs agricoles et forestiers des 2 villages dô®tude 

Lô®levage est surtout pratiqu® dans les zones p®riph®riques des villages mais on peut ®galement 

trouver des bovins et surtout des caprins en bordure de forêt, là où les fourrages sont plus faciles à 

trouver. 

Lôannexe A montre des photos des finages de Kowet et Ouzini. 

Bien que situ® au cîur de lô´le la plus dens®ment peupl®e des Comores (560 habitants au KmĮ selon 

lôAgenda des Comores 2002), la population dôOuzini poss¯de un vaste territoire, notamment dans 
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