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La riauritanie,  l e  S6nEgal e t  plus  génkralement l'ensemble des pays du 

Sahel subissent  depuis qua t re  ans les ef fe tS .daun d 6 f i c i t  pluviomhtrique marqué. 

Les consBquences s u r  la v i e  des populations et  l'&conomie des pays concern& sont  

t rop  connues pour qu'on y i n s i s t e  : famine, troupeaux décimés, rup tures  dans l ' a l i -  

mentation en eau des agglomérations, etc... Ajoutons qu1B ce b i l a n  immédiat s t ad -  

d i t ionneront  un c e r t a i n  nombre d ' e f f e t s  rènanents qai se fe ron t  s e n t i r  

d e  nombreuses années : ecc616ration de l a  de i reda t ion  du couvert  vggktal ,  épuise- 

ment de  nombreuses nappes phréatiques,  des t ruc t ion  p a r t i e l l e  des s tocks  de  pois -  

sons dans les cours d'eau etc.*. 

. 

pendant 

L'ampleur e t  la  g rav i t6  de  l a  sécheresse a c t u e l l e  ne pouvaient manquer 

de  susciter de  nombreuses questions dont celles-ci qui  s ' adressent  p a r t i c u l i è r e -  

ment a u  climatologue et  à l 'hydrologue : I 
. - La "série -noiret1 des années 1970-73 c a r a c t é r i s e - t - e l l e  une tendance r6gionale  2 

l'assèchement 7 

d-- - Peut-on m e t t r e  en évidence dans les séries chronologiques de p r é c i p i t a t i o n s  

annuel les  l ' ex is tence  de  cyc les  organis& e t  peut-on baser une p rév i s ion  s u r  ces 

* . cyc le s  1 

- La dégradation du couvert  végé ta l  due principalement B une u t i l i s a t i o n  abus ive  

a-t-elle des e f f e t s  notables  sur  les v a r i a t i o n s  cl imat iques ? 

Avant de t e n t e r  de  r6pondre à 'ces questions,  il convient de  r appe le r  

les c a r a c t k r i s t i q u e s  cl imãt iques des pays concern&, de donner un aperçu des  don- 

nées p l w i m é t r i q u e s  e t  hydrologiques pour la pgriode gtudiée,  de  monter 1' exten- 

s i o n  ggographique du p h 6 n d n e  e t  de  d re s se r  un b i l a n  soromaire des  données de 

rL 

_ _  base connues. 



e. 
Les ca rac t é r i s t i ques  cl imat iques RénQrales - 

L'Afrique Tropica le  de  l'Ouest peut  ê t re  d iv i ske  en zones cl imat iques 

dont la d é f i n i t i o n  s 'appuie  principalement s u r  l a  hauteur moyenne de  p r6c ip i t a -  

t ionSannuelleS(et pour les hydrologues sur  des cÓnsid6rations lic5es au r & i m e  

des COUPS d'eau). Les  zones su ivent  des d i r ec t ions  sensiblement E s t - G u e s t  e t  ceci 

est 116 principalement aux dEplacenents des ant icyclones des agores e t  de  S a i n t e  

Hélène et  de  l a  trace au sol du Front Inter-Tragical. 

Du Sud au Nord on d i s t ingue  ( c l a s s i f i c a t i o n  des hydrologues) : 

- La zone des c l imats  t ropicaux de  t r a n s i t i o n  (Soudanien 11' e t  Soudanien III) oìj 

la  pluviométr ie  annuel le  est  en moyenne supér ieure  B 1200 m. 

- L e  c l imat  t r o p i c a l  pur (Soudanien 1) avec une pluviométrie annuel le  moyenne com- 

p r i s e  e n t r e  1 200 e t  7 0 0  mm 

- Le c l imat  s a h é l i e n  oÙ la  pluviom6trie annclelle moyenne est comprise e n t r e  760  

et 100 rmn - 

, 

- Le cl imat  sahar ien  ou dgser t ique  o Ù  les p r é c i p i t a t i o n s  annae l les  ne dgpassent 

pas 100 mm 
> 

Pour ce q u i  concerne l e  SQnkgal e t  l a  Mauritanie, l a  p a r t i e  méridion- 

n a l e  du Sénggal jusqu'8 l a  l a t i t u d e  de  Tambacounda se r a t t a c h e  a u  c l i m a t  t r o p i c a l  

de  t r ans i t i on ,  la zone géographique comprise e n t r e  la Gambie au Sud e t  l a  vallt5e 

du Sénigal au  Nord a p p a r t i e n t  au clinnt sahgl ien,  la zone e m p r i s e  entre . l a  vo l - .  

16e du Sén6gal au sud et le Sahara au  nord au c l imat  sub-disertique.  

Pour t o u t e s  ces zones les prOcip i ta t ions  annuel les  sont  géniralement 

. carac té r i s&es  pa r  leur concentrat ion en quelques mois de  l 'année (hivernage), 

l * i r r & g u l a r i t &  in t e rannue l l e  qui  e s t  observée e t  qui  va c ro i s san t  du nord a u  sud, 

e t  l a  d i s t r i b u t i o n  i r r é g u l i è r e  des p r é c i p i t a t i o n s  journa l iè res  au cours de  l a  

sa i son  des plu ies .  

.. 11 est banal  de  rappeler  que ces condi t ions c l i m t i q u e s  sont  peu favo- 

r ab le s  à une a g r i c u l t u r e  très prospère et  que la  s i t u a t i o n  est d 'au tan t  p l u s  cri- 

t i q u e  que l ' o n  va vers l e  nord. Les populations é t a b l i e s  dans la v a l l é e  du Sbn& 

gal (par  exemple) v iven t  dans un dqu i l ib re  p rdca i r e  en pra t iquant  une &onornie de  

subsis tance basée s u r  l ' u t i l i s a t i o n  conjo in te  des cu l tu re s  p l u v i a l e s  et des  cu l -  

t u r e s  de  d6crue; 

bien que mal, lorsque 
sées par des  annees p lus  abondantes (mais pas t rop  c a r  .les t rop  f o r t e s  c r u e s  du 

f leuve peuvent causer  des  dommages considérables),  mis il y a rup tu re  de l '<qui-  

auxquel les  s ' a jou ten t  les ressources  de  la pêche. C e l a  va, t a n t  

des annges pas t rop  sèches e t  i s o l é e s  peuvent être coïnpen- 

l i b r e  lorsque se succèdent comme en 1470-73 des années sèches e t  très sèches. 
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Données p l w i m h t r i q u e s  et  hydroloaiques 1970-73 (Fiauritanie e t  SgnLgal) - 

L '  

Dès - 1970, on peut l i re  dans l e  rappor t  d ' a c t i v i t é  du Centre National 

*. 
de Recherches Agronomiques de B B E Y ,  les phrases su ivantes  : " C e t  hivernage f u t  

c a r a c t & r i s &  par  un d é f i c i t  pluviomgtrique quas i -&Gra l .  Les p l u i e s  sont  a r r iv6es  

avec un r e t a r d  a l l a n t  frkquemenL jusqu'à t r o i s  semaines e t  se  sont  arrêt&es plus  

- tô t  que d'habitude. L'hivernage u t i l e  a donc &té  notablement r é d u i t  par  rappor t  

à 12 normale. Dans l'ensemble, sauf 2 Ziguinchor e t  B Kgdougou, tous les mois 

d' hivernage sont  d6f i c i t a i r e s " .  

Donnons quelques c h i f f r e s  : A St-Louis, l a  hauteur de  p l u i e  annuel le  

est de  180 rum s o i t  55 % de  l a  normale (hauteur non-dEpassée une annie  s u r  d ix ) ,  

à % . t a m ,  280 mn ( s o i t  52 % de  l a  normale), B Dakar 177 rm ( s o i t  35 % de  la nor- 

male, hauteur non-dépassge une année su r  cinquante), à Kaolack 477 mm (61 % d e  

la normale). 

k 3akel ( s t a t i o n  ca rac t6 r i s t i que  du Singgal  dans 12 v a l l i e ) ,  l e  G b i t  

moyen annuel du f l euve  est de 542 d / s  pour un module kcab l i  s u r  60 ans de 

770 m3/s (FrGquence au n&-dépassement 0,17). La b u t e u r  maximale du f l euve  est 

de 20,86 m LGN (F = 0,20).  Le d é b i t  maximum est de  3 425 mS/s (normale 4 9OCh3/s 

environ). Le d i b i t  d ' é t i age  serait d'environ 1 I D L / S .  

c 

En 1971, l a  s i t u a t i o n  est 2 peine mei l leure ,  quGique le d é f i c i t  p lu-  

,. viométrique s o i t  moins ggnéra lment  constaté.  

En Mauritanie, à Atar, Nouackchott, T i d j i k j a ,  Ki f fz ,  Boghe e t  Bouti- 

1 i t d . t  l a  pluviométr ie  ennuel le  e s t  i n f é r i e u r e  de moit ié  à l a  nomale.  

Au Sénégal, St-Louis (177 mm) e t  Podor (137 an) s u r  l e  f l euve  enrégis-  

Dagana (315 m t r e n t  des hauteurs  très i n fg r i eu res  2 l a  normale. C ' e s t  me i l l eu r  

45 % de l a  normale) e t  à Xatam (430 m a ,  80 % d e  I n  normale. P lus  au Sud, d i f i c i t  

2 Louga (300 m, 70 % de l a  normale) mais pas ?i Bakei (541 mm, 109 '/o d e  l a  nor- 

male). A Dakar, l e  d é f i c i t  est encore froportant (367 orm soit 73 'il0 de la 
- 

normale) mais à Kaolack et  A Fatick,  les p r é c i p i t a t i o n s  sont  &&es ou sup6r ieurss  

à la nomale.  La Casamance e t  le S&négal-Oriental sont  à peine touches. 

Pour l e  f l e w e  Sinkgal, les apports  e t  le d é b i t  maximal quoique ciQfi- 

ci taires son t  sup6rieurs  aux r g s u l t a t s  de 1970 : Débit  moyen annuel 600 m3j's 

(Fréquence 0,24), hauteur maximale 21,88 m I G N  et % b i t  maximal 4 330 m 3 / s  (Fr i -  

quence 0,45). Le d t b i t  d ' é t i age  est normal (2 ,5  m3/s ) .  
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F Après ces préliminaires déjà sgvères, on cons ta te  en 1972 une aggrava- 
i - 

.rL 2:: .'.<-.zp * -:-i, i.. . - t i o n  b ru ta l e  de  12 sécheressee C ' e s t  l'annic C,?s r t c c r 5  r L  ,- c 

jamais encore o b s e r d e s .  

La kkur i t an ie  est t r è s  touclike : A Fort-Derrick on r e l s v e  49 m, 38 ml 

à A t a r  (36 % de  la normale), 67 mm 2 Tid j ik j a  (45 % de la normale), 102 mm 2 
- Nouackchott (83 % de l a  normale), 46 mm 2 Bouti l imit  (25 % de l a  nomiale), 25C m 

5 Nema (Fr6quence au ncn-d6passenent 0,29), 112 mm 2 Boghe (F = 0,01), 53 mm 2 
Kaédi (F = 0,03) e t  53 mm 2 Rosso (17 % de la  normale). Le b i l an  EknQral est c e l u i  

d'une ann&, sèche 2 très .sèche. 

w 
/ Au S&négaf, l a  sécheresse concerne l'ensemble dpS pays. Relevons dans 

A a  v a l l é e  du f leuve  Sénégal les c h i f f r e s  su ivants  : St-Louis : 152 rm (46  % de la 

normale e t  frkquence au  non-dépzssement 0,02),Dagana 80 um (24 % de la nomale ) ,  

Podor 110 mm (33 % de  l a  normale), Hatain 175 mm (32 % de l a  normale), 3akel  

394 11l0l (73 % d e  la  normale, F = 0,17), Plus au sud, les c h i f f r e s  ne son t  pas moins 

sévères : Dakar avec 117 m (23 % de 1s normale) connagt un record absolu dont la 

période de  'ketour est largement supérieure  à l a  centennale, Kaolack 480 m a  (61 % 

de l a  normale, F = C,Ol ) ,  Fatick 298 mm (37 % de  l a  normale, F = 0,Ol). La Casü- 

mance e t  le Sénkgal-Oriental ne sont  pas 6pargn.h : Tarnbacounda 632 mm (F = O , G l ) ,  

. 

K & ~ O U ~ O U  972 IMU (F = 0,07)0 

Tous les mois présentent  un d é f i c i t  gkn6ral. La s i t u a t i o n ' a  des cons& 

quences d 'autant p lus  gravesqulune l igne  de graisPen dEbut j u i n  s u i v f e  d'une lon- 

gue pér iode sèche a v a i t  en t ra îné  des semis pr&coces, 

Les cours d'eau r Q f l è t e n t  cet Gtat gén f ra l  e t  t r adu i sen t  l 'extension 

au Fouta-Djalon du d é f i c i t  p l w i m G t r i q u e  : 

Les apports  de  12 Casamance sont de  34 mil l ions  de  m3 s o i t  17 % des 

apports moyens annuels estimés 2 200 mil l ions  d e  m3. Ceux de 12 Gimbie avec 

3 700 m i l l i o n s  d e  m3 n e  peuvent ^etre comparés ûux apports  moyens (en r a i s o n  de 

l 'absence d'observations 

sont t rès  en-dessous d e  . l a  normale. 

pour los annies en té r i eu res )  mais ïl est probable q u ' i l s  

- Le débit  moyen du S6nkEal B Bake1 est de 264 m3/s s o i t  l e  p lus  f a i b l z  

observ6 depuis 1903. 

Les apports  correspondent à 34 % d e  l a  normale e t  ont une fr&quence 

au non-dépassement inf Erieure à 0 , O i  

Le niveau maximum du f leuve a t t e i n t  17,4 m I G N  (F < 0,05) et l'on 

voi t  les consEquences graves que ce f a i b l e  niveau ont pu avo i r  pour les c u l t u r e s  

d e  décrue 

va leur  très f a i b l e  jamais observée depuis 1913 (1 040 d / S ) .  Le d é b i t  d ' é t i a g e  

est voisin de  250 l/s et l 'on a pu c ra indre  de voir l e  f leuve  s'assécher. La 

dans la  v a l G e .  Le d6bi t  maximal du f leuve  est de 1 430 d / s  (F = 0,021, 



c chute rap ide  du d & i t  à l a  f i n  de l a  saison fies p l u i e s  a pour conséquence 

montée prhcoce de l a  "langue salée"  dans l e  fleuve. Au niveau de  l a  Tahcucy qui  

a l k e n t e  en eau douce l e  l a c  de G u i e r s  s u r  l a  r i v e  gauche du S&n;gal, l e s  e2ux 

dépassent l e  taux admissible de s a l i n i t k  dès le 25 j anvier  au l i e u  d'avril-mai 

en année normale. Les r6serves du l a c  de Guiers n ' a t t e i g n m t  pas leur taux 

normal e t  l ' a l imenta t ion  en eau du Cap-Vert s 'en r e s s e n t i r a  pendant t o u t  l e  

dgbut de l 'année 1973. 

une 

Les premiers r 4 s u l t a t s  de - 1973 mettent en &idence un d h f i c i t  c e r t e s  

moins sévkrz qu'en 1972 e t  p l u s  i r r é g u l i e r  mais encore très g6n6ralisé.  th peut 

estiiner que l e  b i l a n  de l a  saison s ' g t a b l i t  a i n s i  : Idauritanie 52 % de  la nor- 

male, SGnigal 58 % d e  l a  normale (49 % s i  l 'on ne  t i e n t  pas  compte de l a  Casa- 

mance où l e s  p r4c ip i t a t ions  sont  presque normales) . Cer ta ines  régions, en p a r t i -  

c u l i e r  l e  Centre-S&n&gal,reçoivent en 1973 des p r e c i p i t a t i o n s  p lus  f a i b l e s  qu' en 

1972 : Kaolack 375 m~ en 1973 cont re  426 en 1972, Koungheul 522 mm en 1973 cont re  

526 en 1973, Diourbel 328'nm en 1973 cont re  372 en 1972, Linguère 190 mm en 1973 
con t re  240 en 1972. 

Les p r e c i p i t a t i o n s  sont  mieux r i p a r t i e s  et les f é c o l t e s  s e ron t  sens i -  

blement mei l leures  qu'en 1972, nais la  s i t u a t i o n  reste très c r i t i q u e  pour la  

recharge des nappes phrgatiques dQ jà très éprow6es. 

Il est encore t rop  t6t pour connaî t re  l e  d é b i t  moyen annuel du f1cw-G 

SQn&gal mais l 'on s a i t  que l a  côte neximale du f leuve  n'a pas dépassé 19,Ó 111 IGIJ, 

Le  d6b i t  maximal du f l e w s  a Qt& de 2 550 d / s  ( F =  0,lO). La c r u e  a ét6 precoce 

et  l e  d e b i t  s'est ra2idazlent effondré. La courbe d 'gt iage est d6jh (en f i n  navan- 

bre)  i n f é r i e u r e  Q celle de  1972 e t  l'on peut  c ra indre  une reinont& précoce de la 

11langue sal6e" avec les m h e s  conséquences su r  l e  r e q l i s s a h e  du lac de Guiers. 

L'alimentation en eau de  Dakar sera à nouveau très d i f f i c i l e  en 1974. 

Extension géographique du phénomène - 
L e  ca rac t è re  spec tacula i re  de l a  sécheresse 1972 t i e n t  t ou t  au tan t  2 

l ' importance des régions s i n i s t r i e s  qu'h son remarquable d é f i c i t  pluviomctrique 

C e  son t  en e f f e t ,  non seulement l'ensemble des pcys du Sahel qu i  ont 6 t h  concer- 

n& mais encore des rEgions s i t u&es  beaucoup plus à l ' E s t  et  au  Sud. D'autres 

rb&ions s i t u Q e s  sous les lubes  l a t i t u d e s  ont é t6  également gravement a t t e i n t e s  

en Amérique e t  en Asie (Nord Est du B r & i l ,  Inde). 

. !  

j '  I 
! 

Ì l  
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.; 
En Afrique de ltOuest,clest t o u t e  l a  zone sahel ienne qui  a é t& a t -  

teinte, de l ' a t l an t ique  aa Lac Tchad en 1972 ; l e  Gbf ic i t  est  nvtabie  5ur i2 

quas i - to t a l i t é  des postes pluviom6triques e t  l ' on  r e t rouve ra i t  des c h i f f r e s  

v o i s i n s  de ceux que nous avons c i t k s  pour l a  Mauritanie et  l e  St.n&gal. La zone 

t r o p i c a l e  a connu &alement un d g f i c i t  s6vère nais moins hmog2ne i e t  15 
Bpparaissent des  poches de  rgs i s t ance  pa r  exemple dans l a  p a r t i e  c e n t r a l e  de 

l a  Haute-Volta : B Ouagadougou, 1970 et 1471 n'ont k t 6  qu'assez peu d 6 f i c i -  

t a i r e s  e t  1972 est assez nettement exccdentaire. En a l l a n t  vers la zone équato- 

r i û l e  n o s  notons d a  d6f ic i ts  encore assez sens ib l e s  qmique  p lus  i r r6gu l i5 rc -  

m e n t  d i s t r ibuEs  0 

Pour i l l u s t r e r  cette extension, il est in t é re s san t  de  c i ter  quelques 

donn6es r e l a t i v e s  aux grands f leuves dont les rggimes en i n t i g r a n t  les prEcipi-  

t a t i o n s  s u r  d e  vas t e s  bassins ,  r 6 f l è t e n t  assez exacternent le d h f i c i t  p luv imé-  

t r i q u e  1972. 

Nous ne  rappelerm's pas les données r e l a t i v e s  au SLnggal, ci t6es 

p l u s  haut.. 

Pour le Niger'à Koulikoro,le d é f i c i t  du d é b i t  moyen annuel 1972 est 

d e  30% (1 080 d / s  au l i e u  de  1 540 d / s ,  moyenne de 66 ans). Le d E f i c i t  est 

encore de  54 % pour la Volta Noire, d e  36 % pour le Niger 2 Nieaey, d e  45 2 
pour l e  Logone 5 Laï, de 55 % pour le Chari  B Fort-Lamy (578 m3/s au l i e u  d e  

1 280 u13/s, moyenne de 37 ans, 12 période de r e tou r  peut être est imge e n t r e  50 

et  100 ans). Plus au Sud, le d g f i c i t  est de  30 % pour l a  Sanaga B Ede2 (Csme- 

roun) (débi t  moyen 1972 1 440 m3/s au l i e u  d e  2 070 d/s ) .  Pour la Sangha 

Ouesso ( t r i b u t a i r e  du Congo) l e  d z f i c i t  est d e  30 % (I  270 m 3 / s  au  l i e u  d e  

1800 d / s ) .  Le d g f i c i t  est encore notab le  pour l'Oubangui h Bangui. 

A l 'Es t  de  l 'Mriqu@, le d E f i c i t  du Wabl Shcbe l l i  (Ethicpie)  peut  p a r a î t r e  

f a i b l e  (18 ./o) m a i s  ceci correspond cependant à uno pér iode da r e t o u r  de 20 ans' 

pour un f leuve  r égu la r i sé  par Ces terrains volcaniques à forte rétention. 

Les dgbi t s  maxi"s présentent  l e  même aspec t  ce q u i  est normal 

puisque pour ces grands 'cours d'eau, maximum et  dkb i t  moyen annuel son t  très 

liés 

Le dkbi t  maxhal est de  3 680 m 3 / ~  Koulikoro s u r  l e  Niger (au l i e u  

de 6 260 en moyenne, p6riode de  r e tou r  cinquantennale), 1 550 m 3 / s  s u r  le  Niger 

2 Niamey (au l i e u  de  1860  d / s ,  l ' in f luence  r é g u l a r i s a t r i c e  d e  l a  cuvette 

l a c u s t r e  8e f a i t  i c i  sent i r ) ,  49 m3/s  B Nwokuy s u r  Pe Volta Noire (au l i e u  de 

105 m 3 / s ) ,  1 430 m 3 / s  B Fort-Lamy s u r  l e  Chari (au l i e u  d e  3 540 m 3 i s  en moyenne, 

recurrence cinquantennale), 964 d / s  à Houndou s u r  l e  Lopone (au l i e u  <e 2 550 

m3/s) ,  9 200 m3/s ?i Bangui s u r  ltOubangui (au l i e u  de  10'500 m3/s,  recur rence  

dkcennale) 
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Les va l eu r s  minimales des d é b i t s  de  basses  eaux sont  a u s s i  Bloquentes: 

250 l/s pour l e  Séndgal à Bake1 (au l i e u  d e  2,3 in3/s) ,  16 m3/s pour l e  Nicer 2 
Koulikoro (au l i e u  de  45 n3/s), 2,s  m3/s & Nianey (au l i e u  de 7 5  m3/s en moyennz) a 

Le dgbi t  minimal est de  48 m 3 / s  au l i e u  de 160 pour l e  Chari  B Fort-Laray e t  encGrs 

. ce d é b i t  2 pu être soutenu par les nappes des p l a ines  du Logone. , \ 

Le Lac Tchad est & g a l e n a t  b ien  r ep r6sen ta t i f  d e  cette sécheresse.  11 

est cons t i t ué  essent ie l lement  de deux cwettes : l a  cuve t t e  Nord e t  l a  c w e t t e  

Sud alimentée par  l e  Chnri. Un haut-fonr?, l a  Grande Barr ière ,  largement submerE/ 

ces dern ières  années, sépare  ces deux c w e t t c s .  X l o  € i n  de 1972, l a  c8te maximale 

annuel le  du Lac & t a i t  de 3 mètres i n f é r i e u r e  2 l a  côte mnximale de  1964-65. La 

Grande Barr iè re  a émergi: i?t 12 cuve t t e  Nord i? été i s o l 6 e  de  l a  c u v e t t e  Sucl. En 

1973, l a  cuve t t e  sud a pu se remplir  mais l a  rgalirnentation de  la  c u v e t t e  Nor5 

par dessus la  Grande Barr iè re  s e r a  très d i f f i c i l e  e t  peut être n u l l e o  E l l e  c an t i -  

nuera de s 'assécher  en 1974, Une t e l l e  s i t u a t i o n  n 'zva i t  pas é t i  o'uservi5e depuis 

la pQriode sèche 1908-1914. 
F 

- .  

Bilan sommaire des observations ân tgr ieures  A l a  pQriode 1970-73 e t  s i t u e t i o n  

des anndes 1970-73 - 
Nous disposons de  deux sk ies  chronologiques d'obsenrztions. 

Li! première série concerne les p r e c i p i t a t i o n s  

En Afrique de  l'Ouest, il e x i s t e  peu d 'observat ions q u a n t i t a t i v e s  i l vZi lL  

le d6but du siècle. Les postes  les p lus  anciens sont ceux de GCRXE (1855) et dc 

Saint-Louis (1861'). I1 f a u t  a t t e n d r e  les' annQes 1900 pour que s'amorce une cs- 

quisse  de  rCseau plwiométr ique  5 l ' é c h e l l e  ¿e l 'Afrique de  l'Ouest. Nous dispo- 

sons maintenant de chroniques de p r é c i p i t a t i o n s  comprises e n t r e  30 et 60 zns q u i  

ont p e d s  d'une p a r t  de  tracer les isohyktes in te fannuel les ,  d ' au t r e  p r r t  de 

d e f i n i r  les l o i s  s t a t i s t i q u e s  appropri4es aux p r6c ip i t a t ions  t rop ica l e s .  L'UCE- 

men des séries disponibles  nous permet de  s i t u e r  les znnEes 70-73. On cons ta t e  

a i n s i  que su r  l a  pEriode 1910-1973, cette sequence sèche n ' e s t  comparable qu'8 

la s&ie  'des p r é c i p i t a t i o n s  annuel les  groupges autour de  1S13, t a n t  pour l a  

s é v 6 r i t é  des  d g f i c i t s  plwiomGtriques que pour l 'extension du phLnomène. L3 

SrSquence 1970-73 appära î t  cepenGant p lus  s6vère que l a  siquence 1913 qui ,  il e s t  

v r a i ,  est moins bien connue. Entre ces deux séries sèches,on no te  iealement 

e n t r e  1940 et 1945 une succession d'années d k f i c i t a i r e s  m a i s  beaucoup moins 

marquées et  plus irrBgulikrement d i s t r i b u e e s  géographiquement. 
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-- La seconde s&ie  concerne les observattons hydrclocicccs . Les oLs~Fz::: XLJ r.. 

sont  pas tou t  A f a i t  de  m ê m e  na ture  puisque les donn6es r e c u e i l l i e s  aux s t a t i o n s  

de con t rô l e  correspondent 2 une synthèse n a t u r e l l e  des p r é c i p i t a t i o n s  r e c u e i l l i C s  

s u r  les bassfns amont\, transformées par  les mécanismes de  t r a n s f e r t  pluie-dgbit .  

C ' e s t  a i n s i  que s laccuse  l ' i r r g g u l a r i t 4  in t e rannus l l e  propre aux p r é c i p i t a t i o n s .  

. Un d Q f i c i t  p l u v i o d t r i q u e  non g&Cralis& sur l 'ensemble d'un bzss in  peut  être 

co r r ig6  par l e  j e u  r6gulateur  des rEsei-ves s i  une p a r t i e  no tab le  du bass in  cor- 

respond à des t e r r a i n s  p ermEabl es res ti  tuant  des ris erves prgalab Inment s tockces s 

ou par l e  j e u  d'unê rEserve-tanpon (cuvet te  l a c u s t r e  du N i ~ 2 r  par  exmple) .  Fer 

c o n t r e  un d h f i c i t  p l u v i o d t r i q u e  &&nGralisB peut  être zggravg par  l e  simple f o i t  

que les cqurs d'eau ne c o l l e c t e n t  qu'un r é s idu  pli-riornétrique, une f o i s  s a t i s f a i t s  

les besoins  en eau de  l ' i n f i l t r L t i o n ,  de 1'Evaporation e t  de 1 '6vapo- tx~nspi rn-  

t ion.  C e c i  e s t  p a r t i c u l i è r a n s n t  &vident pour les cours dleau  de  l a  zone sa5 f l idn -  

ne, p l u s  sens ib l e s  B l a  d i s t r i b u t i o n  des p r é c i p i t a t i o n s  qu18 l eu r  h a u t a r  an- 

n u e l l e  t o t a l e .  

Nous ne disposons de données hydrologiques de  longue durée ( inc luan t  

les années-1913) que pour quelques grands bass ins  : SQnLgal, Niger, Oubangui. 

Pour l e  Sénégal 2 Bake1 nous observons dans IC série chronologique les 

mêmes séries d B f i c i t a i r e s  que pour l a  p l w i o m Q t r i e  : 

Années 1913 très f a i b l e s  b 
770 m3fs) en 1913, 444 m3fs en 1914. D i b i t  maximal 1 04.0 m3/s en 1913rsoit l e  

p lus  f a i b l e  observg dans l a  s g r i e .  

D8bit noyen annuel 272 n3fs  (pour une n o m z l e  de 

Annies 1940-44 f a i b l e s  - D S i t s  moyms annuels : 432 n3/s en 1940, 418 d f s  en 

1941, 438 en 1942, 666 en 1943, 331 en 1944 mec un d6b i t  maximal de  174G r d f s  I 

(F = 'O, 05) 

Années 1970-73 très f a i b l e s  - (cf. les c h i f f r e s  cités ci-dessus) 

Nous disposons égalenent d'une longue sér ie  d 'observat iocs  su r  l e  

Lac Tchad oÙ les niveaux du Lac ont ét6 observés ou r econs t i t u& depuis 1873. 

Les sEquences sèches plwiomktr iques s 'y  r é f  l e t e n t  assez exzctemente 

- Niveaux ninimums en 1913-1917 prhcéd6s d'un a u t r e  minimum en 1907-1%X 

- Abaissement s e n s i b l e  du niveau e n t r e  1940-1945 

- Niveaux très bas de 1972-73 

Pour des gpoques 2nt&rieures ,  l e  gy5ntral TILHO, se basant s u r  les 

d i f f g r e n t s  états du lac ( Petit-Tchad, Zioyen-TcfiaC et: Grand-Tchad ) h pu r s c m s -  

t i t u e r  les courbes de v a r i a t i o n s  du lac. Il a u t i l i s 6  pour ce f a i r e  tous les rcn- 
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s~:biic.uiilt-ii G ~ ~ p ù i i i b ï ~ S  uans Les rapporcs aes  voyageurs e t  m i l i t a i r e s ,  a i n s i  

qu'auprès des populations r ivera ines .  I1 a ptí a i n s i  dgterminer deux p6ric.d.e.s 

de grand assèchement du l acsan té r i eu res  aux ann6es 1908-1913 : un grand ass&- 

chernent s e  s e r a i t  p rodui t  dans l a  p&riode 1823-1834rpr&kd6 d'une a u t r e  période 

t r è s  skche se s i t u a n t  au mi l i eu  du 18ème siècle. Ent re  ces deux %reux, l e  lac 

a u r a i t  connu des  p luv ios i t6 s  moyennes B fo r t e s ravec  des maximums vers 1785 et 

'1870. 11 est d i f f i c i l e  év idement  de d6terminer s i  les périodes d'assècheinent 

,u 

' _  

du lac correspondent 2 un phénomkne de sécheresse  génSra l i sée  en Afrique d e  

l ' O u e s t  (come vers 1913 e t  1972)s ou bien s '  il s ' a g i t  d'une sécheresse loca- 

lisEe à l'Afrique Centrale. 

Perspectives - 
C e  b i l a n  s o m a i r e  des données disponibles periilet de  s i t u e r  les znnées 

70/73 : une sécheresse gén8ralis6e 2 l'ensemble des r t g i o n s  t r o p i c a l e s  e t  sah&- 

l iennes de l'h&misph&re Nord. Le phénomène est de fréquence ggniralement c i n -  

quantennale, souvent centennale e t  par  endro i t s  p lus  r a r e  encorer Des condi t ions  

de sccheresse a u s s i  sévères ne sont  pas sans préc ident  connu ; il est  très pro- 

bable que .l'Afrique de  l '&es t  retrouvera des s i t u a t i o n s  serrrblables dans les 

cent  ann&es à veni r .  Rien ri'exclut que des sgcheresses encore plus accusQes 

s o l a n t  observées. 

On peu t  alors se denander s'il n ' e s t  pas possible d e  p révo i r  l e  re- 

t o u r  periodique de tels ph&nomènej, s ' i l  n ' e s t  pas g o s s i b l e  kga lement  de  d k i l e r  

une tendance à l'assèchement, d'en s i t u e r  12s r e sponsab i l i t 6 s  hunaines a f i n  d'y 

remédier 

Ces problèmes sont  complexes et  controvers6s. 11 n ' e s t  pas quest ion 

ici, d'aller au fond de ces questions m a i s  de rappeler  simplement les thèses  les 

p l u s  gén ésa 1 em en t admis es . 
- 

L'existence en climatologie de v a r i a t i o n s  cyc l iques  est une i d & e  

sgduisante e t  qui s ' i n s c r i t  dans un contex te  fami l ie r  : c e l u i  des  jou r s  et  des 

nu i t s ,  des mzrkes, des  saisons... On v o i t  immkdiatenent que s'il n'y a p l u s  

grand', chose à conna î t r e  s u r  ces ph6nomènes l i é s  B 12 mécanique astronomique, 

il n'en va pas  de même pour les ph8nmènes météorologiques dont I n  genèse est 

beaucoup p l u s  complexe. 

I1 est v r a i  a u s s i  que l'examen des chroniques pl tvioinétr iques donne 

p a r f o i s  l 'apparence de cycles c c'est a i n s i  que les s6ries de p r 6 c i p i t a t i o n s  

1910-1973 en Afrique de  l'Ouest montrent t r o i s  s6riesd'annies ssches groupées 

autour des annGes 1913, 1943 et  1972,et suggèrent a i n s i  l ' i d k e  d'une phriode 

de t r e n t e  ans. On d e v r a i t  donc p o w o i r  r e t r o w e r  des traces de ces sécheresses  

Ikrentenaires" dans les documents an tér ieurs .  <h- a vu que l e  lac Tchad &ai t  un 

t6moin re l a  tivemenr s e n s i b l e  des &cher es ses gEndra lis ées . 



S i  nous rtepemns aux v a r i a t i o n s  de ce lac ,  r i e n  n ' e s t  t rès  con- 

c luan t  : selon TILHO, les années 1880 e t  1850 correspondent à des annees de 

p l w i o s i t 6  mcyenne ou for te .  Vers 1820 l a  p l w i o s i t 6  es t  très f a i b l e  mais 

e l l e  est à nouveau t r è s  f o r t e  v e r s  1790. 

Une approche plus  se r rke  du problème c o n s i s t e  h soumettre les chro- 

niques de p r é c i p i t a t i o n s  h l 'analyse mathématique. P lus i eu r s  rnEtbodes sont  

connues : Xoyenne mobile, analyse harmonique, ana lyse  spec t r a l e ,  tests de  

Kive l iov i tch  e t  Vialard. 

Rappelons sans en t r e r  dans les d i t a i l s ,  l a  c r i t i q u e  c l a s s ique  que 

l 'on  f a i t  des deux ,premières méthodes : La pér iode  prgalablement c h o i s i e  in- 

t r o d u i t  

l ' on  a m i s  au dkpart. 

des rksonances et finalement, on r i sque  d e  ne re t rouver  que ce que 

Mieux adaptées B l a  recherche d'une organisa t ion  dans l e s  d r i e s  

de  v a r i a b l e s  a lga to i r e s ,  les deux de rn iè re s  méthodes, pour être vraiment signí- 

f i ca t ives ,  exigent des s6ries de v a r i a b l e s  très longues en regard des p&riodes 

testges. Les sgries dont on dispose en hydrologie e t  en c l imato logie  'ne per- 

met ten t  donc que de  tester des pEriodes cyc l iques  courtes .  LB encore, r i e n  d e  

b ien  concluant n'a pu être dégagE. de l 'emploi de  ces mgthodes. C'est a insi  pa r  

exemple que les c a l c u l s  e f fec tués  par Le bureau d'études de  l a  Di rec t ion  de  

l 'Explo i ta t ion  B6tCorologique de  1'ASECNA 
et du Sgnigal (Tests de Kivel iovi tch e t  Violard,  analyse spec t r a l e )  ne mettent  

pas en 6vidence l ' ex is tence  d'une organisa t ion  quelconque dans les s6ries é tu-  

d i é e s  et montrent simplement " l 'appari t ion de p6riodes fugaces, k l a s t iques  e t  

l o c a l e s  qui  sont  sans doute B l ' o r ig ine  de  l ' impression de cycles  dans les 

s u r  les p l u i e s  annuel les  .de DAKAR 

p l u i e s  annuelles". 

Pour conclure, il n'est donc pas  p o s s i b l e  de se prononcer s u r  l ' e x i s -  

tence  de  cyc le s  c l imat iques organisés. Toute pr6vis ion  basée s u r  de tels cyc les  

ne  pour ra f t  etre que d6cevante. 

\ 

Le problème de l a  tendance 2 l 'assèchement peut Etre exaxiné sous 

deux aspects : c e l u i  des observations climatologiques au sol, c e l u i  des mbca- 

nísmes g&n&rateurs  des p h 8 n d n e s  mgtborologiques. Rappelons t o u t  d'abord q u ' i l  

n'est pas  quest ion í c i  d 'Qtudier  une tendance B 1 '8che l le  m u l t i m i l l h a i r e  et 

de comparer par  exemple l e  cl imat  du Sahara des f resques du T a s s i l i  a u  c l i a a t  

du Sahara ac tue l ,  mais de  v o i r  s ' i l  est  poss ib l e  de m e t t r e  en évidence une ten-  

I 
l 
I 

i 
i 
í 

\ 

i 
t 

I 

l 
I 

I 
i 
i 

l 
I 

dance 3 cour t  t e r m e  pe rcep t ib l e  dans les données connues. 
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Les observations au  s o l  sont  ou t rop  &parses pour les donn&es an- 

' -  ciennes ou de t rop  f a i b l e  durge pour les donnces r6cectes (rLseau pluviomé- 

t r i que ) .  Les données anciannes sint con t r ad ic to i r e s  : si lion note  pour l a  PE- 
r i ode  1884 - 1896 des p r6c ip i t z t ions  abondantes et jamais p lus  observ6es en 

Libye, à l a  mihe Qpoque la p luv ios i t6  dans l a  rkgion du Tchad est estimée 

moyenne à f a i b l e  par  Tilho. On a vu ggaleaent que l e  l ac  Tchad a connu avant 

l e s  annges 1970, t r o i s  périodes d' asszchement t r g s  prononcées. 

* 

- 

Quant aux s é r i e s  de p r6c íp i t â t ions  rgcentes,  s1Les sont  de t rop  

cour te  Gurke, pour y f a i r e  zppa ra î t r e  de tendance s l p i f i c a t i v e .  C 'es t  a i n s i  

par exemple que s' i l  e s t  possible  d e  f a i r e  un dEcompte s u r  les s é r i e s  anciennes 

du S6n6gal (Saint-Louis, Dakar) montrant un nombre p lus  important d'années 

d 6 f i q i t a i r e s  dàns les dernières  decennies que dans les premières, le m&e 

d6compte e f f ec tué  t r o i s  ans auparavant a u r a i t  about i  au rCsu l t a t  inverse. Que 

donnera l e  même décorcpte dans une d iza ine  d'années ? 

Les m6canismes gcnérateurs des phknomènes mEtéorologiques sont  f O r t  

complexes et il n ' e s t  pzs question de les exposer en d é t a i l .  En s i m p l i f i a n t  B 

l 'extrême, nous rappel lerons que l a  c i r c u l a t i o n  atmosphgrique gEn6rale pu i se  

son energie  dans le rayonnement s o l a i r e  e t  l a  quas i - cq ta l i t é  de son a l inen ta -  

t i o n  B l a  sur face  des ocgans. Rien actuellement ne permet de iaettre en &idence 

une dg té r io ra t ion  EénErale et  rapide des Ci f f&rents  f ac t eu r s  du mécanisme m6- 
t4orologique (rayonnement $mis, rayonnement reçu, masses d'eau disponibles) .  

Là encore, l * & t a t  ac tue l  de nos connaissances ne permet de  tirer 

aucune conclusion s u r  une tendance quzlconque à 1'assèchen;ent. 

Les prctblkmes d ' in te rac t ion  e n t r e  lthomae e t  son mi i ieu  sont 2 l ' o r -  

d re  du jour  et, au p a s s i f  déjà lourd dr; 

cusa t ion  de  dggradation climatique. 

p roc&s , i l  est t en tan t  d 'a jouter  l'ac- 

L 'a l t é r a t ion  des conditions c l ina t iques  se produ i ra i t  au niveau de 

l a  base atmosphère (augmentation du taux d e  gaz carbonique l i&e aux éínissions 

i n d u s t r i e l l e s ,  surconsommation d'oxygkne due Q l 'extension des l i a i s o n s  &rien- 

nes, etc.,,) ou au nivea3 du s o l  (diminution des sur faces  ivapora to i res  des 

océans due B l'extension rapide des r i sqces  li& aux t ranspor t s  de p6t ro le ,  

des t ruc t ion  du t a p i s  vCgétzl ...)o 

Dans les régions t rop ica les  et  szhElicnnes, 12 des t ruc t ion  du cou- 

ver t  f o r e s t i e r  est particuli&rement miseen cause,et  'l'on v o i t  souvent dans l a  

r econs t i t u t ion  des for8ts un Taoyen e f f i cace  de s t a b i l i s e r  ou de r ed res se r  la  

tendance p rbsmée  

.portion &norme e n t r e  les masses d'énergie mises en jeu dans Ea c i r c u l a t i o n  

atmosphérique générale  e t  les surfaces  extr&iment  r6dui tes  ( 2  I'hcttelle des 

l*assèchement du climat. 11 s u f f i t  de cons t a t e r  l a  dispro- 
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zones climatiques) concernées pa r  les des t ruc t ions  ou les r ~ í m n ~ l a n t a t i o n s  

d 'arbres,  pour appr4cier  & ses jus t e s  propor t ions  

ce domaine. Mi en bien, n i  en msl, il n ' e s t  p o s s i b l e  ac tue l l anen t  de  modi- 

f i e r ,  sinon de façon très ponctuel le  les données relatives au climat,  en par- 

t i c u l i e r  les pr6c ip i ta t ions .  Les des t ruc t ions  ou les implantat ions de  f o r ê t s ,  

l a  cons t ruc t ion  de  p lans  d'eau, les  p l u i e s  pïovGqu6cs, ne p e w e n t  modifier 

que de façon t rès  localisée (mic roc lha t )  les données d'une zone cl imat iquc 

e t  n'ont pour r & s u l t a t  que de modifier l a  r é p a r t i t i o n  au s o l  d'une ressource  

p a t i q u a e n t  s t a b i l i s 6 e .  

une a c t i o n  p o s s i b l e  dans 

Les  cons ta ta t ions  que nous venons de rappeler  p e w e n t  se rEsumer 

a i n s i  : 

- on ne peut n i  espérer  n i  redouter 2 cour t  ou moyen t e r m e  de modif icat ions 

sens ib les  des données climatiques 

- l a  sécheresse 1970/73 est un kvenement r a r e  mais q u i  s e  reproduira  ce r t a inc -  

m e n t  sans  quam pu i s se  actueliement en prévoi r  1' 6ch6ance. 

L'eau Qtant ,  en pays sahQlien,  une ressource  d i s t r i b d e  avec pa rc i -  

monie 

dans deux d i r e c t i o n s  : 

et  de façon i r r&gul i&re ,  une p o l i t i q u e  rGaliste de  l 'eau devra s'exercer 

- un inven ta i r e  a u s s i  exhaustif  que poss ib l e  des  r2ssources et de l e u r  d i s t r i -  

but ion : prgc ip i t a t ions ,  nappes phréatiques,  eaux de  su r face  

- des p lans  d'aiaénageïwnt ra t ionnels  v i s a n t  2 u t i l i s e r  l 'ensemble de  l a  res- 

source : Lquipemeat des nappes, barrages régula teurs  sur les cours  d'eau 

etc,.. 

On ne perdra  pas de vue que, face B une ressource  l i m i t &  e t  i r r b -  

gu l iè re ,  une coordinat ion devra &re ef fec tuQe fi chaque Etape du développe- 

m e n t  e n t r e  l o  fou rn i tu re  e t  l a  dremande, f a u t e  de quoi l a  crkaeion ou l ' ex tens ion  

de besoins B tendance c ro issante  r i squent  de f a i r e  a p p a r a î t r e  C e s  dEs6quilibrcs 

c r i t i q u e s  dont l e  r é t a b l i s s m e n t  pourra etre très onEreux ou m&Qe impossible. c. 

! 
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