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Une rtz icul tuw"c cl mrjk 
La Casamanco es1 un pays de trbs vieille tr8diljon rizicole (Z)lilc?SSIIU¿, 1966). 1~ ri?: omIK: une 

place centrale &TIS !'&anomie familiRlc, k s  bhftngcs et l'cuicicnac religion du t c" r  (POIZT13~p~, 
1950). 

Avec la (lambic ct le della du Nigcr; la Chamance constitue ~ r n  des ihi anciens foyers afi-jd,,s 
(1500-800 avant J C , ,  
divmitb do vari&& : 
varie& asiatiques, U q w  s a h ,  qui on! ete i~imddtm par les mvjgatem portugais au XvIbmc 
si&k LRS pratiques culturales mitt orjginala el, dans e t l e  aire g&~graphiquamenr reskdnte, on 
Q P ~ S C  deux typa deriziculture (HADIM), 3969) : 

- le typo "mandingue" csl praliqtd cxclus~vcme~ií par ICS fcriimcs qui cultive h plat B l'aide di~llc 
houe ~ ~ ~ h y  (ou Fanting). Cet outil CS[ dostin6 au labow supwriciel des riz¡&es dont le nivaau 
d'inondation est faible et dont les sols mt I6gers (MAR7x>uIC-SC!.MI'l'z,, 1984). CeUc lJdculturo 
est domimte dans les zones s i t u b  au contact RVEZ Ics fannations continerihlc;s, 
amhagmats des &m rizicoles soiil gb.rhlemcnt mrmaires, - lo type @¿jwIu'' prbdomine dans Ia rnnc cstuarienne, au contact des caux marines, et est pratique 
par les joolas e4 les ba'inouks en Gainancc d par Ia Balanles CAI Gt~i~rbBissau f v ~ n  GI3NT 
UKKBRMAN, 1993, Cetleriziculturc cst f h d b  sur dos ainbnagmmls aabo& qui proI&eni IS 
rizi&a des mr6es el facilihr lair drainage, I.,'jnthicur da casiers rizicoles son! Iabour6s en 
bjllons ou en planches A l'aide du /-q¿wlrr, longue pdle oblongue bien adapt& aux terres argileuses, 
Les hommes at les fmmtx ont. dcs tffcha bien d&iiics, IQ homnics pour les travaux pdpamtojres 
(am&nagmmt.s dcs digues, Idour), les fcriimcs pow- lm travaux BU champ (rcpjquage, rblte). 

Ceue opposition elhnologiquc, qui doit &re nuan& car il misle de nombreuses excepions, 
pourrait &tre, selon HADIIAD (1969), la n~miifeslafiot~ dc IR grandc division que l'on observe dans 
lepaymge cammanpiis. En wnsidhi>i deux Criihcs simples, l'un relRtif 8 Ia naiurc: des sols ef dos 
formations g6alogiquos, l'autre relatif4 la bpographic et au rdginic d'inondation, ce! auteur proposc 
une dastification dea rizikres qui prkcntc. UIJ in[&& d'uii point dc wie agronomique (figure I). 

1 ~ 9  plateaux sont le domaine du riz pluvial landis qu'A lours picxis et en l&c des v a l l b  dluviales, 
on trouve le doinaine du riz dc nappo qu'oq dbignc 6galunait par rix dc palmcraic. Ces deux typcs 
de riticulture sont t rb  d6pmdRntes dc$ alhas djimiiqutx d IC rjzicullivafcur doit fairs facc en 
utilisant diverses vari&&s, hifives sur Ics plateaux p u r  rQliscr IR soudure, plus lardives sow 
palmeraio pour oonstiluer les alocks de. I'annb. LRs bas-fonds inarid& par les eaux pluviales ou 
nwines sont le doinaine du rir, de niangrove, C'CSI IR qualife chimicltic de l'eau plulbt que BOI) 
abondance qui rbglra alors la producfivit6 da tirpiBrm. 

POR'J'f~l~l~S, 1950). la riziculture w caractkise par une gQl]de 
0ry.w gluherrirna, 8 6t& p"mivemenf rtmpIa&mr d a  

Une volonte politicpc d'i~~hislficr la ridatl(ulu! pnr des gmlds projds 
Cette tradition du n ' ~  dkvvcloppb CI) inilicu dc miigrovc par lo pcuplejoola EI susoit6, au 

lcndemdn de I ' l n d Q x "  du pays, bearcoup d'espoirs. I h  cffcl, les vastes &enducs de 
mangrove, vkrge~ do toute appmprlatjon fonoi9c. baient s u ~ t i b l e s  d'&re mise cn valeur. Avcc 
f'assentimcnl dc I'Blal, dc grands pmjjcis hydrauliques naqulrolil pour aiiiOI~agw les grands afflmls 
du fleuve Casamance. Ils &ienl dath& B la @ulalion dw eaux, marines en mison r W c  ßt 
pluviales en saison humide, et 3 la niific en valeur dcs sols dc mangrove en amant. AprEs un 
dbfrichage & h for& ds pal&uVim, los sols dc mngrovc dcvaiait &re pld6riSes ei rjziculiivBs 
selon les techniques traditionnelles: (II ,Am, 1967). 

IA politiqua des grands barragea 8 vu ~'flbautismialt de deux dc cos pmjds R V ~ C  la construclion 
des banages de Oiliddl el d'hffiaiam, Ibi  [umCs de rerihbilite, ces ouvmgcs n'ont aciuellanait pas 
permis lo d6veloppcinent d'une ri?jculturc plus intensÎvc car IC aOtk(CXtC. dimalique E profondBmenl 
modifi6lcsobj~tifsassign~~u d@par[ ( M K K Y ,  1986,1989 ; BAKKY cl af., 1989 ; MAK7XlIJK, 
1991). 
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t o n s  de transilion 

Vers une produclion albbire CICS riviCra a w  IR s6chcrcssr. 
Bn BassaCasamancc, l'impact dc la stkhcresse aduellc 8ur IC milieu naturel R & largement 

dkrit dans la l ithture, 
11 en est ainsi dela dispan'tion de la v&&tion dc mangrove (MARIUS, 1979 ; MARiUS ct al., 

1986), de Nvolution chimique physriquc des sol3 (ßEYE, 197% ; VIELLEI;ON, 1977 ; 
MARIUS, 1982, 1985 ; BOlVlN ci al., 1986 ; 1DYER d al,, 1988 ; BOIVIN, 1990 ; 
MOUGENOT et al., 1990 ; MO"IY)ROI, 1994), de la modificatioli du rtglmc hydrologique et de la 
qualltb chimique des eaux du flcuvc Casmance e( de 8c9 affluenfs (OldVRY, 1987 ; DACOSTA, 
1989 ; PAGBS cl DEBBNAY, 19871, du missemerit des ressources en cau soutmine (18 PRIOL, 
1983 ; SAOS et al., 1987), de la baisse des ressourca alimcnbires d'ordre agricole et animale 

et de 1'6volution des soci&tes (AVENIIJI~-SHARMAN, 1988 ; CHl'"NI!AIl-LOQUAY, 1988). 

])es projets moins ambfticux pour une protcefion CI uiierbltlabMItttion des i$z¡brcs 
Av& IC d&uL des ann& 80, par~icdi&rcmcnt d6ficitaires, le bcsoiii de prot6ger les lcrres 

" a m i n k s  par les aux sursal& du flcuve Caniance (SAVI~NIJR el PACIFS, 1992) s'est fait 
largement sentit auPrEs des populations, Dang une situation d'urgence, les pouvoirs publics ont et6 
8ollicit6s et des fonds inlemationaux, via le PlIMC!(l) , ont &6 investis dans la conslroction de 
petits barrages dits "anti-sel". Une tramine dc v a l l b  oiit Quip& d'une digue en 1afdrjt.c a 
d'un ouvrage b&onnb servant d'oxubjre aux eaux s%coiiIant dcs bassins versants 

(MONTOROI, 19% LE REST13 et RI., 1986,1992, : CORMIEI~-SAlJ3M, 1992 PAGBS, 1992) 



1. 1X SI'I'JC 1'llA"JC I)lC 1)Jl(ì\JINOUhl 
1.1. Chofx drcpr&iit~tivit& 
L'mpla&menl du bassin varCant dc II j i~i~i~io~im a 646 retenu car il rbpond d'une par1 aux wj&res 

definis par une etude coniparative iiilCgranl d'autres sllcs d'Afrjquc de l'ouest (ALBEJKC3EL et al,, 
1993) el d'autre pwl aux carack%istiqws spkifiques de la r0gio11, 
Lw principaux W6ments qui ont pr6vdii daiis cechoix sont ICE sirivatits : 
e b u t  d'abord, la dimenslion rejatjvcmcnl faiblc du bassiri vcrsanl qui pwmd do dQloycr des 

moyens @niques et humains suflimiits pour unc 6tudc d6iaiilQ du aiilicu riaturel ; 
I ensuite, le fail que ce bassiri w m n t  iiiltgrc en u11 m h c  licir Ics diff6rents hsystbmes 

roncontds dans la &ton casamanph, i m o i r  I'huyslEmc foret-swane des plaleaux (doniahic 
continental) at I'bsysl~mc de mangrove dans ICS tones bassos el les bas-fonds de I'a!oaire 
(domaine fl uvio-marin) ; 

O enfin, I'exisCenco h l'exutoire du bassin versant d'tiii barrage aiiIi-Sc1 qui a &&construit en 1983 
pour lutfer contre lw Intrusions marincs cl6gmdant Ics term riziicultiv&s, 

t e s  affluents du fleuve Cas~ttna~icc, qui ~ o n t  muoiis RU rbgime dw m m h  comme le cours 
prjndpal, mnt allmenth par une mullitndc d'axes dc drainrige secondtiires ou tertiaires qui cnkillmt 
le d o d e  continetrlal ctrqr&entcnl au!ant dc v a l l h  elinilairos A celle de Djlguinoum. Rien quc de 
dimmion rt5duib, IC maigo! de Djiguinouni prhntc  Ja pnr.thOarilf. d'&tre un affluait direct du 
fleuve Casamance. 

3.2. J.localísat!oii ghographiquc 
IR bassin versant cle Djiguinoum se silrie au nord-es! de Ziguinchor, R environ IS km, sur la rive 

droite du fleuve Casamance d. B mvjrori 60 km dc son eniboiichure. II appartiont A la r 6 g h  das 
Krilounayos et est atour0 dans tia prlie orjcnlalc eI occidcnhlc par les v a l l h  adjacentes de 
Koubalan et de Tobor-Balingor d dans sa parlic sqlcntrionalepar une vallde smndaim du marigot 
de Bignona (vaMe de Tcubj). La partic iii¿%djonalc esl limit& par une digue anti-d traversant le 
bas-fond (figure 2). 

D'une superficie do 25,74 kin2, il amstituc un polit wus-bRssin du fieuvo Cw"e dont 
I'Pnsemble du b a s h  oocupe une superficie dc 13.800 km' A Ziguinchor ct de 20.150 km2 B 
l'embouchure. Le domaine fluvb-mariii rqr&yonle environ 6,tioO kn?, soli 113 dc la superllde du 
bassin, 

1.3. IR.  milieu nRt urd d humain 
La bassin versant de Djiguinoum, dont l'exutoire ss1 IC barrage m8-scl de Djilakoua, es1 forme, 

dans la partit haute, par des inwnwcs largcs do 2 kin, longai de 2 il 3 kiii ot ne d@assanL pas 25 m 
d'altitude et, dans la parliebasse, par un bas-fond quasinicnt plat, d'altitude infkrieure A un m&e, 11 
est entail16 par une vallh priticipalc sclon unc orjcnlafion nord-ouest s u d a ,  Cinq axes 
d'huIement prlncipux, dont un silu6 dans la partie aval, collecleiil les a u x  de n~lssellcntent, Le 
bmfond, qui est dGni RU sens de RAIINJ $'I'( 198S), bccupe wie n r f m  de f ,SS kmz, soit 6 I do 
Ja surface totale du bassin, 

' 
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sols s'orga&sent selon .un nod& rdativcmenl classique mne inbkmpicalo A cumat 
contraste. Les plateaux sont le domaine des sols fmiìllitiques, dont la co~louf rouge s't%l¿iircjt 
progressivcmhnt vers les vW@tnta. Ces derniers 8ont occup& pu da sols fmugineux qui se 
forment B p d r  des @IS fmlllitiques. 1.n base dcs versants SC csracltiriise par une hydromorphic de 
plus en plus maqub qui se gh&disc dans tout le bas-fond, LRS anciennes vasiEres B mangrove, 
riches cn compos& sulfur& (pydlc) ont Bvolu6 rapideniait ti cause de la longuo ph5ode 
d'exondation lib 4 la @ence du bnrragea Des sols sulfatbs acides se sont forrnb dans Ix partie 
aval do la vd1k (tanna nu eC horbac6) e4 des efflorescences alines soni vjsitles en surfaco durant la 
S ~ ~ S O O  &he. 
La moiti6 seplentrionale du bassin v n m t  & ~ u p ~ p a r  line for& &he bien quo la plupart des 

espBces soiont sempervlrenlcs. Sa d6gmdation prograssjvc transforme cctk foret cn uno mvme plus 
ou moins bois& (savane d'origino aiithropique ou "smndaire"). Ri1 bordure du bas-fond, on 
muve la palmerde qui provient d'uncpr6servation stilcctive de Is part des populations. La prbence 
d'une nappe peu pmfondc facilito 6on d6veloppcment ct le palmior consthe une ressource 
incstimablo @ois d'oeuvre, huile, vin do pifme...), LR for& de palbtuviers (numgrave) n'existe plus 
dans le bas-fond ~n raison ds 18 s&hcressc qui I's dktruite CI de I'amhagment anti-sel qui ne 
permet pas m fig6nhtion.'Seuls qoelqucs troncs eparS de RMmphom cl d'Avicennia n q u e n t  son 
andenne pr&mco, 1;8 domaine foresijer occupe environ 1.768 ha cl IC reste du bassin versant e5t 
occup6 par les culturea (arachide, mil, sorgho sur les pIR1eaux ct riz dans le bas-fond) et Ics terres an 
laclth 

Une population totale d'environ 850 habjtants occupe deux villages @fu. Lc village de 
Djilakoun, situe prb du barrage, preseaite un mode d'organisation typique tandis que le villagc de 
Djigulnourn est soumis 8 l'influence mandingue. 

Barrage antlsol 
1B'lZ' 1" 

I t a 4 I I 

N@rd 2 
Camt6ría;tiqucs du bassin versant de WlGUlNOUM 
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2. IhfI'ACT DU llAMlthG15 AN'J'I-SktI, SUI¿ 1% MI Id lRJ  NA'l'URI<I, 
2.1, Im h d i o n s  d'un pctil ban~gc!  anti-scl 
L'objectif des petits barmges a ~ i l i - d  cst kiple : 
4 d'abord, em&kcr les intrusions marines de surfclcc ; 

ensulte, contdlw le niveau des wirx amont el s6curise.r uiie r h l t c  de riz on fawAsant 
prMabIement le dcssalcment des terresi coiihmin&s ; wttemafirifit: del'eau doi( &re assu& par les 
paysans eux-m&mos au sein 08 coinJiiiinaiit6s viJJageoisebr; 

a f i n ,  c r h  dm voies dc cominmical¡on pour IC d6sonclavemcnl dos villagm (TRIIONG, 
1985). 

A l'instar des autres barrages dc 18 rdgion, celui de Djigujtiollin fitit appßl aux principes de 
wnslrudion suivants, Un digue c11 lal6rjlc canrpacl6c travcrsc le bas-fond, Au nivcau du lit du 
"got, un ouvrage en beton prksenlr. une B plusieurs ouvertures permtbnt 1'6vmation des a u x  
de ruíssclIemmnt par un ~ystbme dc bawdaux, Des cr¡t&cs hydrologkpes, fond@ SUT d a  
donnbcs climatiquos r h h ,  pcrmetfciil d'optimiser IC dimensionnemcni de ccs ouvrages cn Basse. 
Casamand (ALBBRCIEL, 1992). 1 CY inat&iatix prjs sur place el la inah d'oeuvre locale permetrat 
un coot de construction modeste, do l'ordre de 40.000 IW, d par cons6quenl une diffusion 
r6glonale. 

A Djiguinoum, la diguc os( longue do 245 ni, large ai cr&e de2,2 in ct large en assise de 5 rn, Sa 
hauteur moyenne CSL de 1 m&tre, 1,'auwagc bt9onn6 d'une largeur de 7,S ni comporte trois 
ouvertures (TRUONG, 1985 ; M1301)3,1985 ; AIJ~ERGI'JI. el RI.,  1991), 
Le sy&me il bakrdeaux pr6mtail 15nconvhnitxit d'&e djffcilc B actioniier lorsque la rehue  

hit remplie (fonctionnement en Bevorsojr) et k n c  pas petndirc 1111 dcssalemcnt. e f i w .  En 1988, 
cc systhc a tMremplackpar da porlcs lev& verlicalunenl gdcc a un dispositif A crhaill8rc. 11 B 

l'avantage d'6vacua les eaux par le fond, nohmmail les eaux salfcs, d'une manibre rapide el ais& 

P 

2.2. ModiKcRtion du rbgimc d'iiiondslion dc la vallCc cf holutioii des sols de mangrove 
IJn barrage anti-sel modifie le foiictionnmonl hydmlogjque des coum d'eau. 
Avant sa construction, les ml6 sont rhgulihnietit inondb RU rylhme des m a r k  Ils sont 

malnhus ea conditions r64uclricm el soni colonisb par la mangrovc, 
Api& sa construction, Ja dyaamiquc d'inondation devimí uhcmnlb.c. En ,&on &.he, les sols 

de l'amont sont exondQ ct subisscnl des @odes d'exondation prolong&s qui favorisenl les 
pmssus  d'acidification li& B I'oxyd~lion des shiimenis pyrikux. I3n saison des pluiss, Iew 
submodon ah temporairement de nouvclles candilions &uctticcs. 

L'altmancc saisonnbo des phRscs d'inondation el d'exondation favorise Ja transforniation 
phyeique et biochimique des sols de marigrove CI) sols sulfalBs acides, IRS MIS du bas-fond Boni 
aff't6s par la salinit& ti des dcgr& divcrs, sclon Icur posftlon par rapport it l'ancien lit du marigot. 
Dcs mnea de tcmnos incultes se dbvcloppcnt au d&riaerit de la fo& de mangmve. Des 
efflorescences salines se forment driraat Ia saison sklic, nolammcnl des sels d'aluminium 01 de fer 
en bordure de la v a l k  (LZ BRUSQ et al., 1987). 

2'3. Modiircatlon de la qualitt! chimique. clcs eaux 
h taux de la rehue sant 8cIda ( ~ € 3  d'cnvfmn 3) el pr6mrlent une aalinite qui depend du 

d ~ d  de dilution par los eaux de pluic d du vol~iine d'eau lllchd BU barrage (&UR n), 
La rdenue wiistituc un lieu d'abrcuvcinent pour Ic bh i l  01 UIIC tvmtudle espace piscicole, 

Ckpeadant, etr favorisant la mise en aolutioii de m&ux kls qiic l'aluminium ct le fer, IR fortc acidile 
de l'eau peut induire des dØFlordres physiologîqucs chez les e s e  animales qui la consomment- 
Des concatrations mblliques hauleiiicril significaljves ml ainsi C d  clhuvcfies dans diff6mls 
organes de poissons tiluplur (GAL13 r i  MON?DROl, 1993), 1)cs etudes plus approfondie6 
doivent &TC men& p u r  dvalua lcs rkqucs s m i t h s  reollanent aicourus par l'homme dans un td 
environnonicnt adde. 

I .  
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La ntipp du bas-fond prbsente trois facies chimiques qui son!, de la bordure IC centrc de la 
vaIl&, bicarGonatB mdiquç sulfatt ferro-aluminiquc et chlorure sodique, 
Lea deux derniers typos prescntonl unc filiation chiniiquc p"I>le. Au cours do l'koulenicnt de 

la nappe Sulfat& ver8 l'axe du indgor, olle RC concentre et des minhux sulfatb phipitent :  POI^ 
faciEs chimique dcvitnt chlorur& 

La dbtdbuuon spatiale de ces pmghbes miilbah est mise ai rel~tion avec le degr4 de 
concentration des tatoi de nappc. Une s6qumce de pr&jpjtation es! dkrite (MONTOROI, 199s) : 

Sulfate d'Al OU de F e 4  Sulf'tc d'A1 el de Nd-, Sulfate de Ca -* Chloruro de Nrt 
(Alunogbeou rozknite) (Tamarugite) (Qypse) (Halite) 

Jun.89 N6v-08 Mal.90 Novm Mal-81 Nov-Ql 

.luna9 Nov-88 MakBO Nov-90 Mal-al Nw.91 

Figur& 3 
Evolution maisonnihre de la sfllinitt cl du pH dcs MUX de la retenue de Djigulnoum 

2.4. Madiflcntfon de la dynamique annuelle dcs mls 
Bn I'&sc~c~ de barrage, les Caux niarina subissent unc simple dilution par les pluies cd los 

Bcoulements continentaux. 
Ces apports on eau douce et leur stnckage annuel modifienf la dynamique des Bals solubles 

p r h t s  dans les sols de baefond amhag6 par u11 barrage anti-sel. Avec les p r e m i h  pluies, la 
mobilisation des sels dans les sols du bas-fond SC fait par des huleinelus l a h u x  de surface el des 
transferls vdcaux cn profondeur jusqu8 l'inondation de toute la vallk. Bnsuite, le sbck salin 
4voluepar dilution, comme pour les eaux marincs, ou par les 6vvacuations d'eau au barrage. 

Four ces pols debas-fond, un modble dc fonctionnement g8ochfmiqueest props6 wu cours d'un 
cycle annual (MONTOROI, 1994) : durml la aison des pluícs, IC fw%?s chimique dc l'eau de la 
retenue est acquis par la dissolution dcs sels en surface, notamment des sulfates d'aluminium ot de 
fer, IA facies chIorur&sodiquc Ovoloc au cours dcs phases de diliilioil (ven le fach dumino- 
sulfa@ et des phases de concentration (vas le fadEs chlorur&sodique) des aux. Durant la saison 
SeChe, 1'6vaporation dos eaux de la rdmue est relay& par cclle dcs eaux de nqpe. Des sols 
prtcipitcnt B la surfacc des sols et s'organisent dans la vaIlt5e, selon le nivcaii de oonccntmtion Rtttteint 
par les solutions ot le facies chimiquc clc la nappe sous-jacente. f)es nialitta solubles al solides, 
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2.5, I a  gestion hydraullque du bfirrage el ses cmsbquenws 
IC! figure 4 proSonle le bllan hydrologique du bas-fond de Djiguinoum durant la saison des pluia 

1989 et 1990, Lss paranikttes mesurb sont le volume d'eau ruissclt5 sur le bassin vasrtnt, lo 
volume d'au 6vacuB au barrage e( le volume d'eau stuck6 dans la retenue. On dMuit le valumc 
d'eau b u 1 6  par la nappe 8 partir du ktix d'haporation considir& 
En ostlnmt qu'il n'y a pas d p t r h s  d'eau dans le bas-fond au niveau du b m t ? ,  seule la nappe 

d'interfluve peut contribua h b n  alimcntalioa on eau, 

Stock d'eau de la retenue 

Entrboa - Sortlee 
II 

668 000 ma 

au barrage 
1 026 062 me 

Bilan hydrique du bas-fond de Djiguinklrm durant la mison #ss pluies 1989 et 1990 

Le calcul du stock a l l n  annucl du bas-fond R &e rsAlis6 8. partir de m a u m  de mdu&via 
6lectromagn&ique (CEM), trait& gbshtistiquanent pour obtcnir des cartelc dc dini t& Les 
r6ssdtsfs montrent que le stock ~ l j n  diminue de 1989 a 1990 d'aivircm 450 T (figue 5). Bntm 1989 
et 1990, le dessalement annuel des sols du bas-fond reprhcnte 1.1 X de la masse totale de sels 
contenus dans le bas-fond (MONTOROI, 1994). 

IRS diffhentes soum de matibes qui slimenlent le bas-fond, sont les pluies, les bruntes 
&ho$, les eaux du ruissdlemont e( dc n a p  du plateau. On wnsh(c qu'en 1990, Ics apporl~ de 
matibrcs solides sont trois fois pluv importants que les apprls de matibros dissoutes. Ceux-ci 
representant environ 120 T, Commc lcs ann& 1989 et 1990 ont une pluvIom6tde voisine, on 
conridQeta quc, sur la pMode 1989-1990, ils s'6l&ven[ environ 240 1'. 

Cette quantitti cb sel apport& dans IC bas-fond ne suffit pas pour compensa le sol exprl.6 
bamyc. Il existe donc une autre source qui permet de winpl6lcr le bilan, La nappo salt% cfrculmt 
SOUS la digue anti-sel est probablemalt ce vecteur de matike (figure 5), 

Ces intrusions #'MU sal& montrail que le bas-fond dc Djigujnoum n'al pas complhtcmenl 
ÌndOpendant du rbeau hydrographique, C ! k  conskktion nous ainhe ii une certaine pnrdoncc darls 
ICs possibilit6s derehabilitation dcs sols salb en condition de sikhCresse. 
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Plule 
Neppe d'In te F fluve 
Ruissellement 

Expor tnllons 
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figuri! 5 
Bilan satin de la vallk de Djiguinoum sur IR @iode 1989-1991 

I 

Ds nombreux moyens d'action CxisEnt pour donner aux yols s d h \ Q  acid@, mbnw fortement 
dwdb chimiquoment, une rkllc pmductiviG (COUL'J'BK, 1973 ; DBNT, 1986 ; Viu) 
BRRDMlfN, 1993). Tous cm moyars twliníques 0111 leurs I i in i íes  daris IC hnps el I'sspacc. 

3,1, Des cssals agronomiques prabaats 
L'efficience do la gestion hydraulique du banage anti-scl a tit6 6valti6c B partir d'une 

exp6immtation reati& cn condition traditionnelle. 14 gestiori hydraulique adopt& au b m c  antl- 
sel a permis de produire du riz dans un casier rizicole de 2200 m2 mnncct& au lit du matigot par u11 
rhcau de drainage. tes rendemmr8 obfenus'durant mis annQs se sont rM1Q tres sitisfaisants : 
selon les vari&& de riz m& ils ont vari6 entre 2 et 3 9' ha-' dors que IC rendement moyen en 
Basse C3wt1mc.e est d'environ 1 T hw.1 (ALBl3RGBL et al., 1991 ; MONTOROl et al,, 1993 ; 
BRUNEI', 1994), 

Au mommt du remplissage do la rctcnuc par lcs preniikres pluies, il convient de favoorlser le 
dessalement dc lacouchc ~upddel lc  dcs sols du bas-fond en amejíorant rres propri&& physiques 
et m multipliant les I4chm d'eau au nivmu du barntge. IA te~liniquc du billonnage, qui consi&e B 
sur5lcyer la aurface du sol selon des bandes parall&les, permet de mobiliser les sols effiaccmml 
(BARRY et POSNBR, 1985 ; MONWHOI, 1994). 

3.2, Ilmiles des eufrcs NinCraircr; lcchniques 
En -seCasamance, il existe assw pu de travaux siir la ferl.ilisFdion des sols sulfa& addes. 

BEYE (1973~) 8 observe u m  amblioration h'b msible des retldeinents, lorsque des engrais 
Phosphat& Pont sppof~. 

9 
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CONCIAJSION 
Quel tivenir pour la lutte. anti-scl CJ) (1~sarn~iico ? 
Nous nous garderons de vouloir g6n6mliscr. I'cxe,~iipIc de la vtill6c de Djigi~inourn & l'erisemble 

des vallbcs casamançaiscs tant les siltfilrllioas cnvimimiciitalcs cd sociales sont vari&. Ckpe~bnt, 
nous retiendrons plusieurs enseignements qui pourronf avoir valcw de r6f6rrence pour l'avenir de la 
tjdculture dans ce tbdg ion  (MO"lY)KOl, 3993a), 
o Lebarrage anti-sol modifie la dyimiiquedc l'mu ci dcs 4Emmifu dissous dans Ia sols situ& 

en amonl. Un rythmc saisonniet 8e suhsiituc au rylhmc qtiotidh dcs m a r h .  C!te dyoan~ique se 
cara&ise notamment par une wnccnfi*iltioii cl uric addificatioii des solutions durait la phase 
d'exondation prolong& des ~01s. Des m01cs mhcs  BO formcni cm surfacc et sont mobili&n: par 
dissolution durant Ia phase d'iiiondaiioo des 60)s 011 saison dcs p1iiic.s. 1 s  eaux de 18 rdarue 
doivent etre 6vacu6cs au niveau du barrt-tgcpour favoriser ]cur dilution, 

o En tant que tel, Je petit barrage anti-sd n'est pas Ja pans& p i I r  intensifier la riziculture dans 
Ics petites vali& afhentes, Musiairs problEn~es d'ordre Whniquc son( soule\lES. Si le 
dessalement des sols est palent d u m i  la saison dm pluim, noiainmcni gr4ceh une gestion oplimisk 
du b a v e  anti-sel, il reste qu'au wirr8 d'un cycle annucl, les mlh: tic rcssalenf par da intrusions 
soultrtaines sous le barrage, Ce cyclc dc99aloriic~(-rosslcment est v&bk d o i l  lcs aiin& : des 
ann@ excedentaires fawrjseronl le dcssalcn~ait saisomiw tandis que I'cxondadon prolong& des 
sols durant lee annth sbches Iwmdtronl Ica enir& d'au scrlQ. 

O JI faut donc considher le perir barragc 8nnli-d wmnic un instriime~ii nWr(: pour yrotbga 
les terra d6grad&s par Ics sels. Ckpcndatit, IC mo&Ic d'ani6na~al.rc1ir longitudillal t~dopth &ris 
notre &tude SC heorb it des conarid6raliona: d'orclrc sociale pour juslifia l'effjaci14 de Ia pesiion 
hydraulique du barrage, Le sysme hditionncl dida csl pliifSI trmversalisb et ìl oonvjenddl 
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oucl avenir pour la rkicul(.ure c ~ s a m ~ n ~ ~ I s c  '! 
11' & f ì t m  ltmìtatlons sm'alcs 
 aode de aieonnia vers les centres urbains es1 ancien cl s'est R C C C I ~ ~ J ~  RVCC la secheresse raidiuir 

&plus en plus pr6cairc Ia mabise dc l'cau dans lm rid&eu (HONNWONL) ct Lx)QUAY, J 98S), 
te mode d'appropriation de& lem csl 6galemcnl u11 faclcur limilant dms la mmm 09 le droit 

mdjtionnel s'oppose au d d t  institudonncl qui slipulc uiic pcrle dc I'umge de la tare si elle n'csl 
pas exploitk. Des tensions naissent ainsi entre Ia populations autoclibnes wlles qui viewent 
s'jnstaller pour investir dans des opBculatioirs dcrente (C!!fiNII,AU-IX)QUAY, 1993), 

III Unefine cmurrmx QU nlvmri nrrrionul 
la consommation annuetle de rir, skbilisbc aulour dc 250.000 1' jusqu'ca 1975, augnioiite 

msuiter@uli&cmmt pour akindre 4N.OOO 1' cn 1985. Mise A par[ IR CRsainance, le riz n'est pas, 
au ShEgd, un aliment de base traditionird. I Æ  dhcloppcmal du inode dc vie urbain a gQ161-6 de 
nouvelles habitudes alimentaires, qui $44cndcnt pmgrossivcriicnl au reste du pays. 

Bn Casamance, le rendemenl moycn cn riz paddy at d'I ,O9 j :  0,25 7' ha.' diur la phiode 1970- 
1985, alors que fa moyenne nalimalc cst dc 1,34 j: O,% '1' ha-), cc dcrnicr chiffre intkgmnt la trEB 
ndk am6IIioration de la productivit6 ohscrv& sur IC fleuve SQ16gal: cntre 1980 ol 1985, Ics 
rmdements sont ainsi p s &  d'environ 3 'I' ha!  R 4,7 'I' ha.'. 
Une production qui s w n e  ct une dclnatide qui croir obligait B dcs iiiiportations sans cesse plus 

importantes et plus lourdes pour la bal~ncc cominercialc (Ride dimcnlaire el achats en provenance 
des &tacs-Unis et des pays asiatiques, n o k v " t  de ThaYhnde), I c hirx d'autosufisance en ri, R 
chut4 de moitiEB partir da a n n b 7 0  pour se situer QI 1984 8, environ 20 % (PHILENAS, 1986 ; 
MONTOROI, 1992). 

A 1'6chellc des villages casamançais, In production de riz at auto-consommk. 1,'rlttrait des 
op6culations de plateau, (arachide), qui ont l'avantage de prociirer du nuinhire, eat B prbent t& 
for1 ot le manque de main d'aeuvre disponible renfom celte hdaiicc. 1,'achat de riz inijm.6 pcrmc~ 
ainsi de tenir jusqu0 la prochaine ampagnoagrlcole. 1 a place du rix dans le calaidrier culluml n'est 
plus aussi pr&pnd&ante qu'avant la s$cl~cresse. 
La dhaluation du franc CFA, intervcriucd&lut 1994, e4 les pcrsl>ccdvcs d'une hausse doa cours 

mondiaux pourraient conduire B une hisse des: imporhtions (MIINDIZ?, DEL. VILLAR, 1994). 
Capendant, -te nouvdle mnjoncture ínlcmatjonalc favorisera Ia rdaiice du march6 int&itur ai 
rendant plus mmp&ítivela production locale. 
Le d&elolppement de la rbiculturc dans les @ini&rcs irripi#s du fierrvc StMgal, qui 6e 

caracUkSrsepar des rendements plus 6levb qu'en Casamance, nwque la volonle du Gouvcmement 
do satisfaire les besoins alimenlaftes nrtfionwux. LR maWsc da mtix du flaw ShnE;gar par les: . 
barrages dc Diama el de Manantali offrc RUX agicultairP une manne g,&18rcusc pour l'intensification 
de la production rlzicolc. ta gestion hydrauliquc dw pErimElres ircigu& doit cependant s'rlffmnchir 
des dangers de d6gmdation physique el chimique des sals. 

Sans sombrer dans un pessjmisnic dc mmiviijs aloi, il sc~nb]m¡l que la riijcultiire msanmpise 
&it mainmant pr6serve.r l'acquis et allclidre da Icodenuins plus favombles p u r  ambliorer sa 
productid& Dcspjets de d0veloppanciit ofit 616 jniti6 cos dernikca rlniiEa pour d6vdopjxr une 
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Résumé 

L’Etat sénégalais s’est désengagé de la filière rizicole irriguée 2 partir de 1987. Ce processus a touché 
progressivement toutes les fonctions autrefois contrôlées par un organisme para-étatique, la SAED : gestion 
des terres et de l’eau sur les aménagements, crédit, prestations de service, transformation du paddy. Ces 
fonctions ont été rapidement reprises par de nouveaux acteurs, paysans autochtones, néo-ruraux et 
investisseurs urbains. La création de nouveaux aménagements et la mobilisation importante du crédit ont 
soutenu dans un premier temps une dynamique active de développement régional. Celle-ci a touché 
inégalement les acteurs en place, et ses&uItats technico-économiques ont été très divers selon le type 
d’aménagement. Après trois ans d’euphorie, la diminution du taux de remboursement des prêts a conduit 
la banque agricole à réduire ses encours, entraînant une stagnation du processus. Avec la dévaluation du 
franc cfa et la libéralisation de la transformation en 1994, la filière se trouve placée devant de nouveaux défis 
dont les perspectives sont trac&% en conclusion. 

mots-clb : riz irrigué, désengagement de l’Etat, organisations paysannes, entreprises agricoles, comptes 
d’exploitation h 


