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Les mangroves du Sénégal e t  de Gambie sont 
considérées come un peu par t icu l ières,  en ce 
sens qu'el les évoluent dans un m i l i e u  nature l  
t r o p i c a l  sec oÙ l e s  sols sont a f fectés par de 
f a i b l e s  préc ip i ta t ions,  une température élevée 
e t  soumis à un processus Quaparatoire intense.\ 
E l l e s  sont répar t ies dans quatre domaines 
géographiques q u i  du Nord au Sud correspondent 
aux embouchures des principaux cou'rs d'eau : l e  
Fleuve Sénégal, l e  Sine Saloum, l a  Gambie e t  l a  
Casamance. 
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LE MILIEU NATUREL PARTICULIER AUX MANGROVES 

TROPICALES 1 

AU p lan cl imat ique e l l e s  sont influencées i 
par un c l imat  t r o p i c a l  chaud e t  sec caractérise 
par 8 mois de sécheresse environ e t  une seule 
saison des p lu ies  avec 250 1800 mm de 
p réc ip i t a t i ons  selon l a  la t i tude.  Ceci est  un 
facteur important q u i  conditionne l ' bvo lu t i on  
p a r t i c u l i è r e  de ces mangroves par rapport 
ce l l es  d'autres régions du globes (Indonésie, 
Afrique Equatoriale, Guyane.. . ) oÙ l a  
p luv ios i té  est  nettement p lus élevée e t  
contribue à l a  submersion e t  au dessalement des 
sols. 

Du p o i n t  de vue sédimentologique, des 
carottages profonds effectués par C. MARIUS 
dans ces formations, ont montré que leur  
substratum est  essentiellement const i tué de 
sédiments sableux du ?'Continental Terminal" 
composé$ de quartz e t  d 'arg i les de type 
k a o l i n i t e  a lo rs  que. l e s  sediments sales 
apportés par l e s  océans sont des sables e$ de8 
a rg i l es  de type smectite. La phàse minérale des 
sols de mangroves sensu s t r i c t o  est  donc 
constituge d'un mélange de ces matériau, 
dé t r i t i ques  avec toujours une grande p ropor t i a  
d ' é l h e n t s  arg i leux t r è s  f in (supérieure 41 
%). 11 s'y ajoute une importante f r a c t i a  
organique l i é e  ' à l 'accumulation e t  à 1; 
décomposition des restes de palgtuviers ( f i b r e  
e t  f e b i l l e s )  a l l a n t  jusqu'à 10 % de matièr 
organique e t  plus. D'oÙ l e u r  aspect de vasière 
p lus ou moins noirâtres.  

(4) Communication ?i l ' " A t e l i e r  rég ional  UNESCl 
s u r  l e s  méthodologies de recherche appliquée 
aux estuaires e t  mangroves de l 'Af r ique r 
l'Ouest" présentée par J. Y. LOYER (ORSTOM) i 

cours de l a  Session 2 du Séminaire. 
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Les mangroves du Sénégal e t  de Gambie sont 
considérées come un peu par t icu l ières,  en ce 
sens qu'el les h o l u e n t  dans un m i l i e u  na tu re l  
t r o p i c a l  ' sec oÙ l e s  sols sont a f fectés par de 
fa ib les  préc ip i ta t ions,  une température élevée 
e t  soumis à un processus éuaporatoire intense.. 
E l l es  sont répar t ies dans quatre domaines 
géographiques qui du Nord au Sud correspondent 
aux embouchures des principaux couks d'eau : l e  
Fleuve Sénégal, l e  Sine Saloum, l a  Gambie e t  l a  
Casamance. 
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TROPICALES 

Au p lan cl imat ique e l l e s  sont influencées 
par un c l ima t  t r o p i c a l  chaud e t  sec caractQris6 
par 8 mois de sécheresse environ e t  une seule 
saison des p lu ies  avec 250 3 1800 mm de 
p réc ip i t a t i ons  selon l a  la t i tude.  Ceci e s t  un 
facteur important qui conditionne l ' évo lu t i on  
p a r t i c u l i è r e  de ces mangroves par rapport  a 
ce l l es  d'autres régions du globes (Indonésie, 
Afrique Equatoriale, Guyane...) oÙ l a  
p l u v i o s i t é  est  nettement plus 6levée e t  
contribue à l a  submersion e t  au dessalement des 
sols. 

Du p o i n t  de vue sédimentologique, des 
carottages profonds effectués par C. MARIUS 
dans ces formations, ont montré que leur 
substratum est  essentiellement const i tue de 
sédiments sableux du Z'Continental Terminaln 
compos6g de quartz e t  d 'arg i les de type 

. k a o l i n i t e  a lo rs  que. l e s  sediments sales 
apportés par l e s  océans sont des sables e; des 
a r g i l e s  de type smectite. La phase minérale des 
so l s  de mangroves sensu s t r i c t o  es t  don: 
const i tu& d'un mélange de ces matbriau, 
dé t r i t i ques  avec toujours une grande proportiar 
d'616ments arg i leux très f i n  (suphrieure 4I 
%). I1 s'y ajoute une importante f rac t i o l  
organique l i é e  ' a l 'accumulation e t  à l i  

décomposition des 'restes de palbtuv iers  ( f i b r e  
e t  f e b i l l e s )  a l l a n t  jusqu'à 10 % de mati& 
organique e t  plus. D'oÙ l e u r  aspect de vasière 
plus ou moins noirâtres. 

(4) Communication l ' " A t e l i e r  rég ional  UNESCC 
sur l e s  méthodologies de recherche appliquét 
aux estuaires e t  mangroves de l 'A f r i que  i 

l 'Ouest" présentée par J. Y. LOYER (ORSTOM) i 

cours de l a  Session 2 du Sbminaire. 
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La  morphologie de ces zones estuariennes es t  
évidement t r è s  p la te  mais ce t te  p l a t i t u d e  
remönte, t rès  l o i n  versl 'amont ;. l e s  p r o f i l s  en 
long des cours d'eau ayant une pente t r è s  
fa ib le ,  p a r f o i s  infime. Le f leuve Sénégal par 
exemple présente une pente moyenne ,de o,05°/oo 
sur ses 400 k m  in f6r ieurs.  Cette f a i b l e  pente 
associée 6 un débi t  d 'ét iage fa ib le ,  vo i re  nul, 

. permet, . chaque année une .invasion marine dans l e  
l it ' mineur .de ces cours d'eau. 

- sÚr l e -  Fleuve Sénégal l a  langue salée peut 
remonter jusqu'à 250 km 6 l'amont de l'embou- 
chure ; 

.. . 

- en Gambie, sur p lus  de 200 km'; 

- l e  Sine e t  l e '  Saloum sont exclusivement 
marins dans l e u r  p a r t i e  aval  sur une centaine 
de ki lomètres ; 

- en Casamance, l ' i n t r u s i o n  marine se f a i t  
s e n t i r  jusqu'à p lus de 200 km 6 l ' i n t é r i e u r  des 
terres. 

Dans ces condi t ions de p luv ios i té ,  de 
température e t  de morphologie, l ' é l i m i n a t i o n  
des se l s  solubles est  d i f f i c i l e  e t  l e s  
mangroves du Sénégal sont toutes p lus ou moins 
salées at te ignant pa r fo i s  des s a l i n i t h s  t rès  
supérieures 4 ce l l es  de l ' eau  de mer. 

Sur l e  p lan occupation du sol, on note une 
cer ta ine adaptation des especes végétales, 4 
c e t t e  sa lure élevée : l e s  Rhizophora sdnt 
implantés dans l e s  zones dont l a  s a l i n i t é  
maximale e s t  de l ' o rd re  de c e l l e  de l 'eau de 
mer (60 mmhos environ de conductivité), a lo rs  
que l e s  Avicennia supportent des s a l i n i t é s  
p lus élevkes ; l a  végétation herbacée est  
également souvent composée d'espèce halophytes 
come Sesuvium e t  Phylloxerus . 

PRINCIPALES CARACTERIST'IQUES PHYSIC0 - 
CHIMIQUES DES SOLS DES MANGROVES TROPICALES 

Le f a i t  d'évoluer en m i l i e u  marin conf iné 
chaud e t  sec, confère ces sols deux carac- 
t é r i s t i q u e s  pr inc ipa les : 

- l 'une d 'ê t re  salés 6 sursalés avec une 
dominance du chlorure de sodium e t  secondai- 
rement de su l fa te  de magnésium ; 

- l ' a u t r e  d'accumuler au niveau du système 
rac ina i re  t r è s  dense des palétuviers,  des 
su l fures de fer,  principalement sous forme de 
p y r i t e  (FeS2). 

+ Ces sulfures sont produi ts  par réduction des 
su l fa tes de l 'eau de mer qui alimentent la,, 

. mangrove . d e .  façon presque continue. Le 
m i l i e u  d ' k o l u t i o n  anaérobie favor isé par l a  
submersion permanente e t  l a  richesse en 
matière organique permet l a  d i f f é renc ia t i on  
d'un m i l i e u  t r è s  réducteur (-200 mv/H2) dans 
lequel  l a  réduct ion des su l fa tes s'opère 

. .  grâce ,' 6 .des,.Facf&ies su l fa to-  réductr ices ,. 
de type Desul fovibr io Les teneurs en . 

soufre t o t a l  peuvent a t te indre quelques % .. .. 

salés. 

. . . .  ' 

' I1 s 'ag i t  de. sols peu évolués A sul fures 

+ Ces sul fures en. équ i l i b re  avec l a  mangrove ne 
sont pas toxiques doses raisonnables, mais 
i l s  possèdent une p o t e n t i a l i t é  d 'ac id i t é  
importante : par s u i t e  de l ' aé ra t i on  du 
m i l i e u  q u i  peut se produire grâce 6 un 
abaissement de l a  nappe, ces su l fures 
s'oxydent en su l fa tes acides grâce 4 des 
bactér ies du type Thiobaci l lus dont 
l ' a c t i v i t é  es t  favor isée par l a  température 
élevée du m i l i e u  ( l e  plus souvent supérieure 
6 20 o C). I1 y a d'abord production de 
soufre élémentaire puis de su l fa tes avec 
corrélativement un abaissement b r u t a l  du pH 
qu i  peut a t te indre l e s  valeurs extrêmes de 
2 (so ls  su l fa tés acides, salés). 

+ Secondairement ces su l fa tes très acides 
peuvent ê t r e  par t ie l lement  neutral isés par 
réact ion avec des se l s  de potassium ou de 
sodium e t  formation de sul fa tes basiques de 
couleur jaune du type de l a  j a r o s i t e  
potassique, KFe3 (S04)Z (OH)6 OU de l a  
nat ro- jaros i te  Na Fe3 (S04)2 (OH)& 

En condi t ions t rès  acides des su l fa tes 
d'aluminium peuvent y b t r e  associbs, 
a lo rs  qu'en prisence d'une source de calcium 
(coquil lages , chaux), il y a formation de 
gypse e t  neu t ra l i sa t i on  plus ou moins 
complète de l ' a c i d i t 6  (so ls  para-Sulfat& 
acides plus ou moins salés). 

+ En condi t ions de maturation pédologique 
plus avancée en r e l a t i o n  avec une 
exondation, (condi t ions aérobies), il y a 
hydrolyse de ces su l fa tes acides e t  
formation d'hydroxyde de f e r  de couleur 
ocre-rouge. Corrélativement les su l fa tes  
sont dliminés s i  un lessivage e s t  possible 
(eaux de crue ou de p lu ie )  e t  l e  pH remonte 
(so ls  hydromorphes parasulfatés plus OU 
moins acides, plus ou moins salés). 
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AMENAGEMENT RIZICOLE DES SOLS DE MANGROVES 
TROPICALES 

La topographie très plane de ces zones a 
conduit les aménageurs y concevoir divers 
pro jets agricoles exclusivement réservés à la 
riziculture. 

- C'est ainsi que vers les années 1965, une 
société hollandaise * forte de son expérience en 
zone de polder, a engagé d'importants travaux 
d'aménagements rizicoles en Casamance. Ces 
projets avaient mis l'accent sur le dessalement 
des sols par abaissement du niveau des nappes 
et lessivage des sols grâce un réseau serré 
de drain. Celui-ci était favorisé par des 
retenues d'eau douce (de pluie OU .de 
ruissellement) coupées 'de l'aval par des digues 
anti-sel emp8chant toute remontée d'eau de 
mer. L'échec fut spectaculaire et très 
rapidement ces mangroves défrichées et 
aménagées Q grands frais furent abandonnées. 
L'oxydation brutale des sulfures avaient 
entraSn6 une acidification importante et une 
libération de l'aluminium ou du fer toxiques. 

C. MARIUS a mesuré sur ces parcelles des pH 
de l'ordre de 2,5 (le riz souffre 6 partir de 
pH 5 et ne survit que jusqu'à pH 4. Les teneurs 
en aluminium toxiques pour le riz sont de 
l'ordre 250 ppm ; a partir de 1500 ppm,il y 
a perte de la récolte). 

de 

- Depuis, de nouveaux projets ont été conçus 
l'image de la riziculture traditionnelle 

pratiqúée par les paysans Diolas sur petites 
parcelles: ; le principe en est le suivant : 
après , isolement de la parcelle, défrichement 
des palétuviers et façonnement des sols en 
billons élevés, on pratique un dessalement par 
submersion avec les eaux douces en saison des 
pluies pendant plusieurs saisons consécutives. 
Ceci met en mouvement l'excès de sels accumulé 
dans les sols qui est éliminé aux basses eaux 
vers le marigot. 

Pendant la saison sèche, 'la parcelle est Q 
nouveau soumise à l'influence des marées. 
Lorsque le dessalement est suffisant, les 
premières pluies d'hivernage éliminent les sels 
facilement mobilisables après quoi la rizi- 
culture est pratiquéè. 

- A l'image de cette technique paysanale, un 
barrage anti-sel vient d'être construit sur 
une vallée alluviale de 1200 ha inondables 
(vallée de Guidel) et prévu pour fonctionner Q 

double sens, pour l'élimination de l'excès d 
sels d'une part et d'autre part pour la remis 
en eau de mer après la riziculture afi 
d'emoêcher l'acidif ication. 

Ceci est un exemnle d'aménagement possibl 
en Casamance en domaine fluvio-marin grke 
des conditions pluviométriques suffisantes. E 
Gambie, l'imoortant débit d'eau douce du fleuv 
permet la riziculture en milieu moins sali 
Dans le Sine-Saloum par contre, exclusivemen 
marin, la riziculture pluviale est limitée pa 
les faibles précipitations actuelles. . 

Notons qu'un abaissement des nappes lié ac 
conditions pluviométriques déficitaires depui 
plus de dix ans peut entralner en même 
temps qu'une sursalure, une acidificatic 
naturelle de ces sols de mangrove. 
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4UESTIONS,- DISCUSSIONS 

I 

Mr. DIOP demande s i  on peut avoi r  une 
= i n d i c a t i o n  sur l e s  nivea'ox de carottage qui 

ont 6th effectués. Est-ce qu ' i l  y a des 
minéraux i n t e r s t r a t i f i é s  dans cer ta ins 
Qchantillons. 

En réponse, M r . .  LOYER d i t  que des 
carottages de 5 15 mètres de profondeur 
opt é t 6  ef fectués dans d i f férentes zones du 
fleuve, du Sine-Saloum e t  de Casamance e t  
que chacun e s t  spécifique. Se reporter aux 

cadre de 1'ATP "Mangroves e t  Vasières", 

néoformations de smectites ont é t6 supposées 
grâce ?i l a  s i l i c e  des diatomées a i n s i  que 
des transformations de smectite f e r r i f è r e  en 
smectite magnésienne. 

r é s u l t a t s  publ iés par C. MARIUS dans l e  7 

concernant l e s  minéraux argileux. Des Y -  

M.MWAM8I e s t  intéressé de savoir  s ' i l  n 'y a pas 
une v a r i é t é  de r i z  rés is tante .?i un taux 
élev6 de s a l i n i t é  testée au Sénégal. 

M. LOYER l ' in forme que l a  s t a t i o n  r i z i c o l e  
de L'ISRA de D j i be lo r  s' intéresse 6 ce 
problème ; de nombreux essais de tolérance 
de diverses var ié tés de r i z  6 l a  s a l i n i t é  
ont é té  effectubs. Cependant s i  une cer ta ine 
adaptation va r ié ta le  e s t  possible, il ne 
fau t  pas oubl ier  que l e  r i z  es t  une plante 
d'eau douce part icul ièrement sensible au s e l  
au stade de l a  germination en pa r t i cu l i e r .  
Des techniques cu l tu ra les  pa r t i cu l i è res  sont 
surtout u t i l i s é s  comme l a  p r é i r r i g a t i o n  des 
sols pour l e  dessalement, pu is  l e  semis en 
prégermé. 

M. BODIAN demande pourquoi chez l e s  fJhizophora 
on a plus de soufre que l e s  Avicennia . 

Selon M. LOYER il y a sans cesse au niveau 
des Ahizophora renouvellement des su l fa tes 
de l ' eau  de mer d'une p a r t  e t  d'autre p a r t  
l a  morphologie t r è s  f ibreuse des réseaux 
rac ina i res de ce genre de palétuvier e s t  
beaucoup p lus dense que c e l u i  des 
Avicennia. 

4 

*f. 
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Apportant un élément d'information, M. LOYER 
précise qu ' i l  y a 3 types de j a r o s i t e  au moins 

- l a  j a r o s i t e  h base de potassium ( l a  p lus 

- l a  j a r o s i t e  h ' base de sodium (natro- 

- l a  j a r o s i t e  h base d'hydroghe (hydronium- 

fréquente) 

j a ros i te )  

jarosi te) .  . .  . 
r ,  :, * 

La j a r o s i t e  correspond h .  un début de 
neutra l isat ion du s u l f a t e  acide. A un pH &gal  h 
4,5 il est possible de récupérer ces sols en 
apportant un amendement. La neutrat isat ion de 
ces so l s  peut se f a i r e  : 

- par apport de coquil lages ou de chaux, , - en remettant ces sg ls  en eau sa l ine pour 
tamponner l ' a c i d i f i c a t i o n  (cet te  dernière 
p o s s i b i l i t é  es t  du domaine de 1,'expé- . 
rience). 

. I '  
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