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Effet du couvert ligneux 
sur la structure 
de la végétation herbacée 
de jachères soudaniennes 
Comment améliorer la jachère par l'introduction d'espèces 
ligneuses ? Quels sont les effets des arbres sur la strate herbacée des 
jachères naturelles ? II y a endurcissement de la végétation herbacée 
de la jachère sous arbre. Ses biotopes découverts sont mieux 
organisés que les biotopes ouverts. Dans les jachères étudiées, en 
amplifiant l'hétérogénéité du milieu, l'arbre modifie la végétation 
herbacée. II accroît de manière significative la richesse spécifique de 
la strate herbacée et le niveau d'individualisation du biotope. 

a culture itinérante et/ou épisodique 
se pratique depuis des siècles dans L toute l'Afrique. Les paysans défri- 

chent et exploitent un terrain pendant 
quelques années, puis y laissent la végé- 
tation naturelle repousser le temps de 
restaurer la fertilité du sol : c'est la ia- 
chère. Cette stratégie agroforestière 
convient bien aux sols tropicaux, sou- 
vent fragiles et peu fertiles, et permet la 
remontée biologique grâce à une sa- 
vane arbustive ou arborée [I]. 
Dans ce système d'utilisation des terres, 
des arbres sont épargnés par le paysan 
lors du défrichement soit pour favoriser 
I'évolution de la future jachère, soit, le 
plus souvent, parce qu'il s'agit d'arbres 
agroforestiers. Actuellement, la ten- 
dance à la sédentarisation et à I'accrois- 
sement de la population ont conduit à 
une forte augmentation des surfaces cul- 
tivées ; les temps de jachère se sont 
considérablement raccourcis [ 11. Ainsi, 
diverses stratégies d'amélioration ont 
été mises au point ; elles portent sur I'in- 
troduction d'espèces herbacées de sa- 
vane (Andropogon gayanus) ou d'es- 

I 

pèces ligneuses, souvent légumineuses 
[Acacia sp., Cajanus cajun...]. 
Cette étude analyse la sensibilité de Ia 
strate herbacée à la  présence des 
arbres dans les jachères naturelles ; il 
s'agit de déterminer l'effet de l'arbre sur 
l'hétérogénéité et la composition spéci- 
fique de la végétation post-culturale 
pour évaluer l'impact de la pratiqire sur 
la diversité des ressources végétales. 

Matériel et méthode 

Zone d'étude 

L'étude a été menée en Haute-Casa- 
mance, dans la partie méridionale du 
Sénégal, soit entre 12"50' et 13'05' de 
latitude N, et entre 14"38' et 14"58' de 
longitude O (figure I). 
La région présente une géomorphölogie 
tabulaire caractérisée par des en- 
sembles de bas plateaux au modelé plat 
et peu marqué ; l'horizontalité est le trait 
dominant des paysages. 
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Figure 1. l a  zone d'étude : cartes de situofion. 

C'est à la faveur d'alternances clima- 
tiques du secondaire que les grès pré- 
cambriens du grand et profond bassin 
sédimentaire sénégalo-mauritanien ont 
été faconnés en un paysage ainsi orga- 
niséj21 : 
- plateaux résiduels, à faible altitude 
(40 m), dont les bords sont matérialisés 
par la cuirasse ferrugineuse affleurante ; 
- glacis de raccordement, plus ou moins 
indurés ; 
- terrasses et bas fonds alluvionnaires, 
ces derniers étant soumis à des inonda- 
tions temporaires. 
Ils ont généré, en surface, des sables 
fortement ferrugineux et argileux entre 
lesquels s'intercalent des niveaux de cui- 
rasse, donnant des sols selon la position 
topographique [3]. 

Le climat est tropical sec, caractérisé 
par une longue saison sèche (7 mois) et 
une courte période humide (5 mo$. Les 
précipitations varient de 900 à 
1 100 mm par an, dont 60 à 80 % du- 
rant les mois d'août et de septembre. 
Les températures extrêmes sont 23 "C 
(janvier) et 32 "C (mai), la température 
moyenne étant de 27 "C. ' 
La végétation naturelle s'organise selon 
une toposéquence typique où les plateaux 
et les vaIlées se relaient dans un conti- 
nuum spatial à faibles contrastes. La vég& 
tation ligneuse haute des zones d'inter- 
fluve est dominée por Bombax cosfatum 
Pellegr. et VuiII., Pterocarpus erinaceus 
Poir., Danielia oliveri (Rolfe) Hutch. et 
Dah., Corcfyla pinnata (Lepr.) MilneRed- 
head, Parkia biglobosa (lacq.) Benth., 
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Terminalia macroptera Guill. et Perr., tan- 
dis que la strate arbustive est largement 
dominée par Oxyfbenantera abyssinica 
(A. Rich) Munro et Prosopis africana 
(Guill. et Perr.) Taub. Dans les vallées, 
l'emprise de l'agriculture est très forte et 
les arbres présents apparaissent en soli- 
taires. On y rencontre principalement 
Adansonia digitatcl L., Ceiba pentandra 
(L.) Gaeltn, Ficus sp., Mitragyna inermis 
(Willd.) O. Ktze, flaeis guineensis Jacq. 
La population est constituée par les 
Peuhl Fouladou, qui pratiquent un éle- 
vage extensif sédentaire étroitement as- 
socié à une agriculture pluviale et de dé- 
crue (céréales sèches et/ou inondées, 
arachide). Le paysage qui en résulte 
présente des trouées de cultures et de ja- 
chères dans une vaste forêt claire. 

M a  tériel 

À défaut de pouvoir suivre les change- 
ments de la végétation herbacée des ja- 
chères pendant un temps suffisamment 
long, I'étude a été réalisée par une a p  
proche synchrone consistant à choisir en 
même temps des parcelles de jachères 
d'âges différents, âges qui sont détermi- 
nés par enquête (période de l'abandon 
cultural) auprès des propriétaires des 
parcelles. 
Cinq parcelles âgées de 1, 3, 5, 10 et 
de 17 ans d'abandon cultural ont ainsi 
été retenues au niveau du terroir de 
Saré Yéro Bana dans le département de 
Kolda (figure 7)' situé en front pionnier, 
dans une région encore relativement 
épargnée par la demande foncière. 
Le terroir représente ainsi une sorte 
d'état initial non dégradé d'un système 
d'exploitation rural soudanien. La situa- 
tion est d'autant plus intéressante qu'elle 
est appelée à évolver, dans les années 
à venir, en raison de l'accentuation de 
la pression démographique due à 
l'amorce de l'installation de plusieurs vil- 
lages maraboutiques issus du bassin 
arachidier [4]. 

Relevés floristiques 

Les paramètres de structure envisagés 
sont le nombre et l'abondance relative 
des espèces qui constituent le peuple- 
ment. Ils ont été établis à partir des rele- 

'. vés de végétation sous et hors couvert 
(respectivement SC et HC) dans les diffé- 
rentes jachères. L'aire d'un relevé cor- 
respond à la projection verticale du 
houppier de l'arbre au sol, soit 200 m2 
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en moyenne. L'échantillonnage est 
constitué de 172 relevés pour I'en- 
semble du travail dont 100 SC et 
72 HC [tableau I/. Un couJe de relevés 
(nombre impair : SC, et nombre pair : 
HC) caractérise une station. 
Le nombre de relevés sous arbre est plus 
élevé que celui réalisé dans les milieux 
découverts ; 1 relevé HC sert parfois de 
témoin à 2 relevés SC. 
La détermination des taxons a été effec- 
tuée à l'aide de la Flore du Sénégal [5]. 
La synonymie a été actyalisée et norma- 
lisée sur la base de l'€numération des 
planfes à fleurs d'Afrique tropicale 161. 

Expression des données 

Afin de cerner l'effet de l'arbre sur la vé- 
gétation herbacée, une analyse facto- 
rielle des correspondances (AFC) a été 
utilisée. Cette technique vise à résumer 
l'information mathématiquement homo- 
gène contenue dans un tableau rectan- 
gulaire de données, tout en la décompo- 
sant en facteurs hiérarchisés qui en 
contiennent chacun une part. Elle utilise 
la métrique de c2' qui s'obtient en pon- 
dérant les données par les effectifs des 
lignes et des colonnes : ceci permet de 
rendre lignes et colonnes comparables 
et de les représenter sur un même gra- 
phique [7, 81. L'analyse des correspon- 
dances a été utilisée ici dans des ta- 
bleaux de recouvrement des espèces, 
évalué sur une échelle de O à 1 OO. 
Les variations de la richesse spécifique 
en fonction de I'âge de la jachère ont 
été examinées à travers une analyse de 
variance à un critère de classifica- 
tion [9]' les différences significatives 
étant évaluées par le test de Newman- 
Keuls sous les arbres et hors de leur cou- 
vert. Le seuil de signification a été fixé à 
a/2 = 0,005 et non à a = 0'05 pour 
deux raisons : d'une part' le test unilaté- 
ral est moins conservateur qu'un test bi- 
latéral et, d'autre part, le manque d'in- 
formations concernant la normalité des 
deux répartitions nous oblige à prendre 
le minimum de risques [9]. 
La fréquence et l'abondance relatives de 
chaque espèce ont ensuite permis de 
calculer, pour chacun des âges d'aban- 
don cultural, des indices de diversité 
selon Shannon-Weaver [l O]. L'indice est 
défini par : 

Tubleuu I. Ré artition de I'échantillonnoge dons les diffé- 1 rentes closes h e  de iochire 

*SC:rouscouved;HC: horscouvert. 

où Pi représente l'abondance relative de 
l'espèce (Pi = n,/n ; ni représente le re- 
couvrement moyen de l'espèce, i et n la 
somme de recouvrement des espèces de 
la végétation). 
Pour une jachère donnée, nous avons 
calculé la valeur théorique de la diver- 
sité maximale pouvant être atteinte 
(Hmax) et correspondant à une réparti- 
tion égale de tous les individus entre 
toutes les espèces (Hmax = logs, où 
S représente le nombre d'espèces). Cette 
information est intéressante dans la me- 
sure où elle permet la définition d'un 
nouveau paramètre, I'équitabilité (E), dé- 
fini par le rapport H/Hmax qui traduit le 
degré de diversité atteint par rapport au 
maximum possible. II s'agit d'une me- 
sure relative supportant mieux qu'une 
autre les comparaisons entre les sites. 

Résultats et discussion 

Variabilité spatiale : 
physionomie de la végétation 

I 

Pour apprécier la physionomie de la vé- 
gétation, les techniques d'analyse de 
correspondance, qui permettent de résu- 
mer l'information du tableau de don- 
nées sous forme graphique, ont été utili- 
sées. Cinq matrices de 10 x 6, 25 x 
22, 15 x 5, 25 x 7 et 25 x 18 rele- 
vés/espèces correspondant à Ia végéta- 
tion des parcelles de jachères âgées res- 
pectivement de 1, 3, 5, 10 et 17 ans 
ont été soumises à I'AFC. 
Le tableau II rassemble les résultats rela- 
tifs à I'AFC. 

Tubleau II. Information (%I portée por chacun des 4 premiers 
axes factoriels 
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La variance des données portée par 
l'ensemble des 4 premiers axes facto- 
riels varie de 35'8 à 61'4 %. Le plan 
principal (axes F I  et F2) en absorbe de 
22 à 42 % ; c'est sur ce plan que nous 
allons établir l'analyse de I'hétérogé- 
néité du milieu. 
Considérons Ia parcelle de jachère de 
17 ans (figure 2). La contribution, qui 
mesure l'importance d'un relevé ou 
d'une espèce par rapport à un axe fac- 
toriel, permet de donner une significa- 
tion écologique aux différents axes. 
Ainsi peuvent intervenir de manière si- 
gnificative les points dont la contribution 
est supérieure à la moyenne (23,3 et 
17'2 %, respectivement pour les obser- 
vations ou relevés et pour les variables 
ou espèces). 
Peuvent alors être retenus sur l'axe 1 
(figure 2)' pour les abscisses positives, 
les relevés 79 (91)"; 61 (56)' 73 (52)' 
71 (46), 63 (35) et, pour les abscisses 
négatives, 78 (88), 102 (63)) 80 (56), 
84 (46). 
L'axe horizontal (ou axe F 1 )  oppose 
ainsi les relevés SC (nombre impair) à 

* te premier nombre est le numéro du relevé; la 
voleur entre parenthèses 'correspond à la contribu- 
tion sur l'axe considéré.: 

ceux des milieux HC (nombre pair). 
Tous les relevés de nombre pair présen- 
tent une contribution supérieure à la 
contribution moyenne. L'axe F1 repré- 
sente donc le facteur ombrage, généré 
ear le couvert des arbres. 
A ces deux groupes de relevés sont as- 
sociées des espèces. Sous les arbres 
(dans la partie droite de la figure 2), Hi- 
biscus diversifolius Jacq. (1 58)'  Ipo- 
moea argentaurata Hall. f. (69)) Andro- 
pogon pseudapricus Stapf (56) et 
fandiaka angustifolia (Vahl.) (47) pré- 
sentent des contributions supérieures à 
la contribution moyenne. Dans les mi- 
lieux découverts, ce sont Schizachyrium 
exile (Hochst.) Pelgr (369)' Panicum lue- 
tum Kunth (47) et Spermacoce chaefoce- 
phalu (DC.) Hepper (36) qui sont déter- 
minants. 
L'axe vertical (ou axe F2) distingue net- 
tement deux groupes dans les relevés 
SC et HC. Le premier est constitué par 
les relevés de replat dans les ordonnées 
positives tandis que le second réunit 
l'ensemble des relevés de pente et de 
dépression dans les ordonnées néga- 
tives. Cette séparation met en évidence 
le gradient topographique, en relation 
certainement avec l'abondance plus ou 
moins variable de l'argile. 

I 
Hors couvert I SOUS couvert 

Figure 2. Analyse par- 
tielle : jachère 17 ans. 
Réparfifion des espèces 
ef des relevés sous et 
hors couvert ligneux 
dans le plan des axes 
7-2 (nombres impairs : 
relevés sous couvert ; 
nombres. pairs : relevés 
hors couver$ 
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Pour ce qui est de l'axe 3, trois espèces 
seulement se dégagent des autres de 

TohIeuu 111. Cortège florisiique : espèces herbacées recensées sous et hors couvert dans des parcelles de juchère d'6ges différents 
en zone soudunienne (Soré Yéro Buna, Sénégal) 

Caractéristiques des biotopes 
sous et hors couvert de l'arbre 

Cortège floristique 

La flore herbacée recensée dans les dif- 
férentes jachères [tableau I//] est riche 
de 90 espèces, réparties parmi 21 fa- 
milles d'importance variable (tableau IV]. 
Dans le cortège floristique (tableau I//)l 
l'effet du couvert permet de distinguer 
deux grands groupes d'espèces. Le pre- 
mier est constitué par des espèces qui se 
retrouvent uniquement soit sous les 
arbres, soit hors ombrage ; ce sont les 
espèces exclusives (28,9 %)' qui peu- 
vent être soit sciaphiles lorsqu'elles sont 
établies sous l'arbre (21 I 1 %), soit hélio- 
philes s i  elles sont hors ombrage 
(7,8 %). 
Parmi les espèces sciaphiles, Merremia 
pinnata et Cassia absus soni présentes 
dans plus de 5 % des relevés, Polygala 
erioptera, Desmodium hirtum, Pandiaka 
heudelotii et Stylochitipon warneckei 
dans 2 à 3 % des cas. Six autres es- 
pèces sont rencontrées 2 fois seulement 
[Chloris piolosa, Corchorus fascicularis, 
Eragrosfis ciliaris, Hibiscus sabdarifa et 
Spermacoce radiafa) et un plus grand 
nombre d'espèces rares, notamment 
Corchorus trideris, Hachelokloa granula- 
r i s  Indigofera nigricans, Stylosanthes 
mucronata, Tephrosia purpurea, Sida 
alba Schyzachirium brevifolium et Ipo- 
moea vagans, sont présentes 1 fois. 
Sept espèces sont strictement héliophiles 
[Cassia mimosoides; Ipomoea pestigri- 
dis, Perisfrophe bicalyculata.. .I ; elles 
sont donc des xérophiles. Le nombre 
d'espèces sciaphiles. est plus de 2 fois 
supérieur à celui des héliophiles. La vé- 
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Tableau 111 (suite) 

gétation apparait ainsi nettement plus 
diversifiée sous l'arbre. 
Le second groupe est constitué des es- 
pèces indifférentes, c'est-àdire que l'on 
retrouve aussi bien sous l'arbre qu'à 
côté. Les espèces les plus fréquentes 
(rencontrées dans plus de 25 % des re- 
levés) sont, par ordre décroissant : Schy- 
zachirium nodulosum, Tephroisa pedi- 
cellafa, lriumfeffa penfandra, Cassia 
nigricans, Cassia obtusifoh, Hibiscus 
diversifolius, Cochlospermum plancho- 
nii, Elionorus elegans, Digitaria 
gayana, Walteria indica, Indigofera as- 
pera, Eragrostis tremula et Spermacoce 
chaetocephala. 

Tableau IV. Importance des différentes familles de la flore 
herb a c é e 

258 

Diversité spécifique ' 

de la vé étation herbacée 
et âge c? es jachères 

Le concept de diversité comporte deux 
notions qui doivent être considérées de 
Facon simultanée. La première concerne 
le nombre d'unités systématiques pré- 
sentes dans un écosystème donné ; ce 
sont ici les espèces. La seconde se rap- 
porte à la façon dont les individus des 
diverses espèces se répartissent. 
L'examen de la liste floristique établie 
pour l'ensemble des jachères étudiées 
permet de se rendre compte de I'ex- 
trême variabilité de la végétation herba- 
cée sous et hors arbre. Pour les diffé- 
rents âges, la richesse de cette 
végétation varie en effet de 17 à 40 es- 
pèces hors ombrage et de 40 à 53 es- 
pèces sous les arbres (tableau VI. Le 
rapport de richesse spécifique entre bio- 

topes sous et hors arbre varie de 1,3 
à 2. II y a donc plus d'espèces dans la 
végétation sous arbre. 
Ce résultat est à rapporter aux espèces 
exclusives, dont les espèces sciaphiles 
représentent une par t  importante 
puisque leur nombre varie de 12 à 28 
dans les différentes jachères. Pour I'en- 
semble des jachères, 29 espèces exclu- 
sives sont sciaphiles (dont 10 sont pré- 
sentes au moins dans deux parcelles de 
jachères différentes tandis que 3 es- 
pèces seulement sont héliophiles ; une 
seule espèce héliophile est retrouvée 
dans plus de deux jachères diffé- 
rentes). 
Le nombre d'espèces par relevé varie 
de 6,6 à 9,4 hors arbre et de 10,8 à 
14,8 sous couvert soit, en moyenne, res-- 
pectivement 7,7 et 12,4 espèces, avec 
des coefficients de variation similaires 
(1 1,3 et 12 %). 
La différence de richesse spécifique 
moyenne entre les biotopes, sous et hors 
couvert, est statistiquement significative 
(t, = 7,725 > t,,,,, = 4,4604). La ri- 
chesse spécifique moyenne de la végé- 
tation herbacée est plus élevée sous 
l'arbre qu'en milieu découvert. 
Pour chaque iachère étudiée, la richesse 
spécifique moyenne de Ia végétation 
herbacée sous arbre est supérieure à 
celle des milieux découverts (tableau Vl,. 
Seul le niveau de signification varie. A 
l'exception de la jachère de 3 ans, la 
différence s'avère en fait très hautement 
significative car la valeur calculée tc est 
supérieure en valeur absolue à la valeur 
critique de t au niveau de signification 
de 0,OI. II y a donc enrichissement de 
la végétation herbacée de la jachère 
sous l'arbre. 

I Tableau V. Paramètres de diversité spécifique de la végétation herbacée sous couvert (SC) et hors couvert (HC) de parcelles 
de iochère d'âses diiférents en zone soudonienne 
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liophile. Une plus grande diversité im- 
plique une plus grande égalité des 
contributions individuelles et, donc, une ' Richesse spécifique totale Indices de Shannon (bits) 
moindre organisation du système formé 60 5 

par le peuplement. Inversement, une di- 
versité plus faible signifie que le système 
est plus organisé [12]. 
Ainsi, sur le plan de l'organisation de 
ces phytocénoses, l'interprétation de I'in- 
formation apportée par les indices per- 
met d'indiquer que les biotopes décou- 
verts sont des milieux mieux organisés 
que les biotopes couverts. Ceci entraine 
l'abondance (recouvrement) de Cer- O 
taines espèces (tableau VI) par rapport 
à d'autres, d'où une chute de l'indice de 
diversité. 16 110 

Hétérogénéité spatiale et plus grande 
diversité spécifique de la végétation her- 
bacée sont à mettre en relation avec la 
présence de l'arbre dans I'écosystème. 
Ce résultat concorde avec les travaux 8-- ,/\ ;/ + 
menés dans d'autres zones écologiques 
du pays - sahélienne [13] et soudano- 

naturelle de forêt claire souda- 
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Dans les., jachères, étudiées, en ampli- 
fiant l'hétérogénéité du milieu, l'arbre 

' 
Figure 3. kvolvfion des parumèfres de diversité spécifique. 
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groupe. Dans la jachère de 17 ans, la 
richesse spécifique moyenne est nette- 
ment plus élevée (F, = 3/95 > 
F =3,56). Parmi les espèces scia- 
p K L  observées dans cette parcelle, 
7sont communes à celles du groupe 
précédent (Acanthospermum hispidum, 
Commelina benghalensis, C. forskalei, 
Cucumis melo, Ipomoea eriocarpa, Pan- 
diaka heudelotii et Vigna lufeola) et 6 y 

' sont strictes (Cassia mimosoides, Cor- 
chorus fridens, Digifaria horizontalis, ln- 
digofera nigricans, Ipomoea hederifolia 
et Merrem ia aeg yptiaca) . 
Le nombre d'espèces indicatrices de 
biotope couvert est de 46 pour les ja- 
chères de 1 à 1 O ans (dont 21 espèces 
pour celle de 1 an) et de 12 pour la ia- 
chère de 17 ans. Deux phases impor- 
tantes apparaissent donc dans l'évolu- 
tion de la végétation herbacée de ce 
biotope. 
Dans la végétation héliophile, les ja- 
chères (J) âgées de 1, 5 et 10 ans se 
distinguent nettement de celles de 3 et 
17 ans (Fc = 8/03 > F,,,,, = 4'03) et, 
ainsi, J1 = J5 = J10 e J3 = J17. L'évolu- 
tion de ces groupes ne semble pas s'ap- 
parenter aux processus généralement 
rapportés pour des situations simi- 
laires [16] qui se caractérisent par une 
augmentation significative du nombre 
d'espèces herbacées au cours des 4 pre- 
mières années, voire entre la sixième et 
la dixième année [17, 181, suivie par un 
affaiblissement de I'évolution. Les 
groupes identifiés ne révéleraient donc 
pas les phases d'une évolution quel- 
conque du milieu de jachère contraire 
ment à ceux de la végétation sciaphile: 
Lorsque l'on considère la jachère et non 
le biotope (sous ou hors arbre), la ri- 
chesse de la flore herbacée est de 47, 
58, 43, 42 et 56 espèces respective- 
ment pour J1, 53, J5, J10 et J17. On 
note ainsi une nette augmentation entre 
J I  et J3 associée à une grande simili- 
tude (Hp faible) entre les biotopes, une 
diminution de J3 à J 1 O, une stabilisation 
de 55 à 110 et une augmentation entre 
J10 et 517. La végétation des jachères 
est ainsi largement enrichie par la pré- 
sence de l'arbre. 

Évolution des paramètres 
de répartition de la végétation 

L'évolution de l'indice de diversité (H,) 
au cours du temps montre des diffé- 
rences selon le biotope et I'âge de la ja- 
chère (figure 3). 

Sous les arbres, on observe une diminu- 
tion de la diversité en passant de 1 à 
10 ans tandis qu'entre 10 et 17 ans, H 
augmente considérablement. La baisse 
de la diversité de 1 à 10 ans résulte du 
développement de Tephrosia pedicel- 
lata et de Schizachyrium nodulosum 
(dont la contribution au tapis atteint 
45 %). Le relèvement de l'indice im- 
plique la contribution de plusieurs es- 
pèces au tapis herbacé (tableau VI). 
Hors arbre, l'indice varie de 2 à 3,3 1. 
La plus faible valeur est observée à 
3 ans (jachère dans laquelle deux es- 
pèces seulement contribuent pour plus 
de 80 % au tapis herbacé). 
Les valeurs d'équitabilité (E) sous et hors 
couvert sont équivalentes à 53, puis évo- 
luent dans le même sens, avec des va- 
leurs plus élevées, sous l'arbre. 
Sous l'arbre, la courbe d'équitabilit6 suit 
la même tendance que celle de l'indice 
de diversité (H). 
En dehors de l'arbre, dans la jachère de 
17 ans, où deux espèces (Schizachy- 
rium nodulosum et Andropogon pseudo- 
pricus) représentent à elles seules 65 % 
de recouvrement hors arbre (tableau W], 
l 'équitabil ité est de 0,65. Les plus 
faibles valeurs sont observées dans les 
jachères de 1 et 10 ans. Elles traduisent 
en fait une répartition très irrégulière de 
recouvrement entre les espèces et, ainsi, 
des phénomènes de forte domi- 
nance [19]. 
L'examen de la figure 3 montre enfin 
que la courbe de diversité (H,) pour la 
végétation sciaphile est superposable à 
celles du nombre d'espèces par relevé 
et de la richesse spécifique totale. 
L'accroissement de la population et la 
nécessité de satisfaire des besoins ali- 
mentaires et domestiques toujours crois- 
sants conduisent à une augmentation 

des surfaces cultivées et à une diminu- 
tion, voire à une suppression, du temps 
de iachère. Divers solutions sont alors 
recherchées afin de diminuer l'emprise 
foncière des jachères sans perturber 
leurs fonctions [20]. Une des stratégies 
envisagées est de maintenir des groupes 
fonctionnels, dont des ligneux pour leur 
action sur la structure du sol et sur les bi- 
lans organiques et minéraux. Ce groupe 
peut aussi influencer la dynamique des 
populations de nématodes, la microflore 
et la microfaune du sol, ainsi que la 
qualité et la quantité de la flore herba- 
cée. 
En effet, la comparaison de la composi- 
tion de la végétation herbacée des ja- 
chères sous l'arbre et hors de son cou- 
vert nous a permis de mettre en 
évidence des différences assez impor- 
tantes. Cellesci se caractérisent par une 
discrimination plus ou moins 'nette des 
biotopes couverts et découverts ainsi 
que des espèces ou groupes d'espèces 
inféodés à ces biotopes. Le degré de 
discrimination varie avec la durée de 
l'abandon cultural. L'arbre .gère donc la 
structure du peuplement herbacé des ja- 
chères. 
Le nombre d'espèces d'ombre est tou- 
jours plus élevé que celui des espèces 
héliophiles, entrainant ainsi une plus 
grande diversité [tant sur le plan fonc- 
tionnel que sur celui de l'organisation 
des groupes) de la strate herbacée sous 
l'arbre. A l'opposé, les indices de végé- 
tation sont plus faibles pour la végéta- 
tion des milieux découverts, ce que l'on 
peut lier à une organisation plus impor- 
tante de ces systèmes qui sont donc ho- 
mogènes mais plus fragiles dans leurs 
rapports écologiques. 
On peut s'interroger sur les causes des 
différences observées au niveau de ces 

Tub/euu VI. Recouvrement moyen (%) des espèces dominantes de la végétation herbacée sous et hors couvert (SC et HCI 
de parcelles de jachère d'âges différents en zone soudanienne 
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phytocénoses. II est a priori 'logique de 
les corréler avant tout à l'hétérogénéité 
du milieu générée par la présence de 
l'arbre dans I'écosystème. En effet, par 
son système racinaire et la chute des 
feuilles, la végétation ligneuse contribue 
à restituer au sol des éléments minéraux 
perdus par lessivage au cours du cycle 
cultural et entra'inés en profondeur en 
créant des îlots de fertilité du sol. Elle est 
le plus souvent à l'origine de la mise en 
place des foyers de réactivation biolo- 
gique des sols (changement de microcli-. 
mat). Par le pouvoir tampon du couvert, 
la végétation ligneuse atténue aussi Ia 
demande évaporative de l'air. L'arbre 
crée donc de très favorables conditions 
de développement pour le tapis her- 
bacé. Ainsi, les espèces du couvert, gé- 
néralement des sciaphytes voire des hy- 
grophytes, sont dans leur grande 
majorit+ des dicotylédones (Amaranfba- 
ceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae) 
ou des monocotylédones à feuilles 
larges (Brachiaria, Commelina). Aussi 
de nombreuses espèces, même parmi 
les indifférentes, peuvent (mieux) se dé- 
velopper et contribuer davantage à la 
formation du tapis herbacé sous l'arbre. 
La diversité plus forte sous l'arbre sug- 
gère alors que la coexistence des es- 
pèces est permise grâce à la diversifica- 
tion des niches écologiques et que la 
communauté a atteint un équilibre com- 

Les espèces des biotopes découverts, 
généralement des xérophytes, appar- 
tiennent aux Poaceae, à feuilles étroites 
et plus ou moins enroulées (€rugrosfis). 
Dans ce biotope, où les conditions de 
développement de la végétation sont- 

pétitif. 

plus contraignantes que sous le couvert 
des arbres, quelques espèces, seulement 
(2, 3 ou 5) constituent le tapis herbacé. 
La contribution au tapis des espèces hé- 
liophiles est très faible, de l'ordre de 
1 % ; il est 1 O fois plus élevé pour les es- 
pèces d'ombre. 
Dans ces iachères, les Îlots de fertilité 
générés par l'arbre et l'atténuation des 
variations microclimatiques engendrent 
une hétérogénéité du milieu qui permet 
donc de déterminer plus ou moins nette- 
ment des groupes écologiques distincts 
dans chacune des phytocénoses. Cette 

' 
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hétérogénéité est de plus en plus 
grande selon le milieu, et génère diffé- 
rentes situations topographiques qui 
correspondent aux milieux de dépres- 
sion, de pente et de replat (sommet). 
Mitja 1211 indique en effet que I'hétéro- 
généité du milieu peut influencer la dy- 
namique de la végétation et sa richesse 
spécifique. 
La répartition de la végétation herbacée 
des jachères est également liée, à I'ins- 
tar des savanes et forêts claires souda- 
niennes, à l'existence de deux gradients 
orthogonaux : le facteur éclairement. et 
le gradient topographique, tous les 
deux en relation probablement avec le 

Dans une jachère à composante li- 
gneuse, il apparuTt donc que I'évolution 
de la végétation herbacée n'est pas uni- 
directionnelle mais bidirectionnelle. La 
végétation sciaphile évolue probable- 
ment vers un équilibre compétitif tandis 
que les plantes héliophiles présentent 
une diminution d'espèces liée à un pro- 
cessus d'exclusion compétitive. 
Dans une zone à vocation agro-pasto- 
rale, encore épargnée par la demande 
foncière mais soumise à une forte colo- 
nisation par une population exclusive- 
ment agricole, il importe de poursuivre 
les recherches afin de préciser I'impor- 
tance et la qualité de ce pâturage de ia- 

, 

bilan hydrique [ l  i, 141. chère dans I'alimentation'du cheptel . 
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