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Dans le sahel gravillonnaire du Ferlo sénégalais, la sécheresse, aggravée par le surp~turage a provoqué, autour 
d’un forage, la dènudation de vasles surfaces avec disparition de la strate herbacPe et de frtis nombreux ligneux. La 
compuraison de deux photographies aériennes & 25 ans d’intervalle, flmoigne de l’importante transformation de 
la physionomie du couverf végétal. 

hfOTS-CLÉS : Dégradation du couvert vkgétal. Sécheresse. Photographies aériennes. Sahel sénégalais. 

AERIAL PHOTOURAPHS SHOWING THE DEGRADATION OF THE WOODY comm IN A SENEGALESE - SAHELIAN 

GEOSYSTEM. INFLUENCE 0~ THE PROXIMITY OF 1\ ~RILLING 

In the gravelly Sahel of the Seneyalese Ferlo, drought iniensified by ooergrazing bas led to ihe denudafion of large 
areas around a bore-hole along rvith the disappearance of the herbaceous .str&m ad nunwrnus 17.10& species. The 
comparison beh,veen two aerial phoiographs taketz 25 rlears apart shows the considerablr frnnsformnt;on undergone I 
by the plant caver. 

[CEY WORD~: Degradation of the plant, caver. Drought. Aerial photographs. Senegalese Sahel. 

INTRODUCTION 

Apré.s les grandes skheresses des années 1972 et 
1973 dans les pays du Sahel et leurs conséquences 
dramatiques, de nombreux travaux de rec.herches 
ont été entrepris pour étudier les moyens de lutte 
contre les effets de l’aridit,é en milieu tropical. 

Ces effets se traduisent, notamment par une dimi- 
nution plus ou moins imp0rtant.e du tapis herbacé. 
et un dépérissement des ligneux. 

S’il est évident que la sécheresse est en grande 
partie responsable de cette modifkation du couvert 
végétal, quelle est. la part de l’action de l’homme ? 
Quels sont les types de paysages les plus vulnérables 

et quelles Btendurs pr6sentent des modifications 
majeures? 

Les probl+mes sont. d’autant plus aigus qu’aprés 
les déficit.s pluvior”ltriq”es catastrophiques des 
années 1972 et. 1973, les pluies sont demeurées, a 
quelques except-ions prts, dans la zone d’ktude en 
dessous de la moyenne g6nkrale. 

Dans le cadre d’une act.ion compknentaire concer- 
tée de lutte contre l’aridité en milieu tropical, de la 
D.G.R.S.T. fransaise, des recherches pluridiscipli- 
naires sur les (t Syst.bmrs de production d’élevage 
dans le Sahel sénégalais 4 ont. été entreprises conjoin- 
tement par 1’O.R.S.T.O.M. et le G.E.R.D.A.T. 
(I.E.M.V.T. et C.T.F.T.). 

Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. Hum., vol. A’VII, nos 3-4, 1980: 15.5-166. 
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Au wurs drs observations de première année 
(of+obre à d&cembre 1979j, tl’import.ant,es modifica- 
tions clans la physionomie du paysage v&$tal tant 
au niveau des ligneux que de la strate herbacée, ont 
@té remarqu&es sur le terrain et détect.ées sur des 
photographies abriennes de l’ann& pr&édente. 

Caractéristiques générales de la zone d’étude 

Le forage de Révane (N’Diayène Fout.a) est situe 
par 150 36’ N et 140 35’ 0 dans le Ferlo sénégalais 
entre Linguere 6 80 km et RIat.am A 125 km (fig. 1). 

Fig. 1. - C:arte de localisation du site de Révanc!. 

Plrmiosifé 

La pluviosit,é de la zone du forage proprement dite 
est, inconnue et les seules stations pour lesquelles on 
dispose de relevés pluviométriques en nombre 
suffisant sont celles de Podor à 130 km au Nord et 
celles de Linguère et Matam. 

La pluviosité moyenne générale en mm (tabl. 1 et 
annexe) de Linguére est. de 476,7&39,3, celle de 
Matam de 481,6&44,3 et enfin celle de Podor de 
291,1&32,1. 

L’analyse des pluviosités annuelles et des dia- 
grammes pluviométriques des trois stations (fig. 2) 
montre qu’il y a toujours eu dans le passé des annkes 
dont la pluviosité &ait sensiblement inférieure de 
25 à 30 o/O à la moyenne générale (Podor 1923, 
1924, 1931, 1942, 1948, 1954, 1962, 1968 ; Linguere 
1941, 1956, 1962, 1968 ; Matarn 1926, 1941, 1944: 
1968). Ces années étaient isolées dans des séries 
d’années oil la pluviosité était généralement supé- 
rieure A la moyenne. Depuis 1970, on constate 
une succession d’années déficitaires entrecoupées 
d’années se rapprochant, a peine de la moyenne. 

Annéw déficitaires 

PODOR......... 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979 
LINGUERE...... 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978 
i%%TAIX. . . . . 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979 

TABLEAU 1 

STATIONS 

Moyenne jusqu’en 1969 Moyenne 1970-1979 

Nombre 
d’années Pbriode Valt?urs’ Nombre 

d’annkes 
Phiode Valeurs+ 

en mm en mm 

Moyenne génhale 

Nombre Phiode Valeurs’ 
d’annbes en mm 

Podor.. . . . 44 1923-1969 313,0&35,3 10 1970-1979 194,4&4,8 54 1923-1979 291,1132,1 
Lirlgurre. . . . 36 1934-1969 517,4&40 1 Cl 1970-1979 330,0142,8 46 1934-1979 476,7&39,3 
Matarn.. . . . . . . 42. 1922-1969 519,5&44,9 9 1970-1979 30‘1,4&63,5 51 1922-1979 481,61t44,3 

Cette constance du déficit pluviométrique depuis 
1970 permet cle séparer d’une part, une phase 
(( normale )), de l’origine des données A 1969, avec des 
alternances d’années Ahes et d’années pluvieuses 
et d’autre part, une phase séc-he qui dure maint-enant., 
dans wtte région, depuis dix ans. 

Si 1'011 c.ompare les moyennes de la phase G nor- 
male » avec. celles de la phase G sèc.he D pour les trois 
sthtions wnsidérées, on constate une diminution de 
la p1uviosit.é: moyenne de près de 38 o/. pour 
Podor, de 36 o/. pour Linguère et de 41 o/. 

pour Matam. Cependant, en raison de la répart,ition 
trés irrégulière des pluies, les variations constatées 
ne sont qu’indicatrices faut.e de postes pluviomé- 
t,riques plus nombreux. 

Cette persistance de la sécheresse depuis 1970 a 
provoqué une rupture majeure de l’équilibre éco- 
logique et cette région qui appartenait autrefois au 
secteur éco-Climat)ique sahélo-soudanien et qui pré- 
sente maint.enant, des caractères climatiques iden- 
tiques au secteur sahélien type, autrefois localisé 
à 150 km au nord. 
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Cah. O.R.S.T.O.BI., sér. Sei. Hum., vol. XVII. 110s 3-4, 1980: 155-166. 
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LE SITE DE BE~~NE 

Le substrat, géologique de cet.te région est entière- 
ment. c.onstitu& par les formations gréso-argileuses 
du Continental Terminal, recouvertes d’une cuirasse 
ferrugineuse plus ou moins démantelée et recimentbe 
en une cuirasse gravillonnaire sur laquelle reposent. 
parfois les sables du quakernaire. 

Lrs sols qui s’y développent sont, peu profonds et, 
reposent. sur la cuirasse ou sur le gravillon qui 
affhI%ILt~ t4JUS df?Llx fr&pIenlmeIlt. LocalenLent On 

rencontre des sols ferrugineux tropkaux lessivés et, 
des sols brun rouge modaux sur les placages plus 0~1 
moins dunaires. 

Cet.t.e région est occupée par les pasteurs nomades 
peul. Avant. I’irnplant.at.ion des forages ils prati- 
quaient. un élevage de type extensif avec transhu- 
manw dr saison des pluies. Depuis la mise en service 
des forages (1957 pour Hévanej, on c.onstate une nette 
twidance A la skdent-:Irisation et les koupeaux ne 
se dépluc~ent~ plus que sur de faibles distances. 

La vbgétat,ion de l’ensemble du Nord Skégal a été 
f%udiée et. cartographiée au 1/200 000 entre 1970 et 
1972 p:Ir ,J. VALENZA, -4. B. &ALLO (II)*. La 
nomenc~lature utilisée pour décrire le site est extraite 
de tAte étude (voir fig. 3 et. 4). 

Dans 1~ paysage, la savane arbustive A Pteroca7~pus 
Zzrce~zs (Gl) que les Peu1 appellent (( Sangaré )), domine 
largement. Elle correspond à un plateau sur sol peu 
profond reposant- sur la cuirasse dkmantelée ou 
grnvillonnaire. 

En I$Iï2, J. VALENZA. et, A. K. ~ALLO la décrivent, 
avec* la composit.ion floristique suivant.e : 

- pour la stratti ligneuse : 

Plerocarpus Zucens triis abondant 
Combrefum nigricans abondant 
Grewia bicolor assez abondant. 
Combrefum micranfhum assez abondant 
Acacia n~acrosfacliya assez abondant 
Guiera sencgalensis assez abondant 

- pour la strate herhack : 

Lazzdefia fogocnsis dominant. 
Zurnia glochidiafa trk nombreux 
dndropogon auriculnfus 
Dihrteropogon hagerupii 

- 

(‘) (1 & 12) voir bibliographie en fin d’article. 

L’zrnité G2 appelée (( Niargo )) correspond aux 
versants A sol plus profond des plateaux gravillon- 
naires. La végétat.ion se présente également sous la 
forme d’une savane arbustive mais plus ouverte que 
celle de l’unité Cl. Sur le plan floristique on ren- 
contre : 

-- pour la strate ligneuse : 

Commiphora africana abondant 
Combrefum nigricans assez abondant 
Combrefum glufinosum assez abondant 
Pferocarpus lucens peu abondant 
Guiera senegalensis peu abondant. 
Combrefum micranfhum peu abondant 

- pour la strate herbacbe : 

Schoenefeldia gracilis 
Zornia glochidiafa 
Diheferopogon hagerupii 
Andropogon pseudapricus 

L’unité PS7 est, un placage sableux sur la cuirasse 
gravillonnaire où se développent des sols ferrugineux 
lessivés. C’est une savane arbustive claire souvent 
cultivée, dominée par : 

- pour la strate ligneuse : 

Combrefum glufinosum 
Commiphora africana 
Guiera senegalensis 
Balanifes aegypfiaca 

- pour la strate herbacée : 
Cenchrus bi/lorus 
Eragrosfis fremula 
Schoenefeldia gracilis 
Tephrosia purpurea 

- et trés rarement... 
Andropogon gayanus 

L’unité Dln correspond aux reliefs dunaires 
continentaux bien marqués dont la végétation est 
constituée d’une sleppe arbustive claire, proche de 
celle de l’unit.6 PS7, dominke IJar : 

- strate ligneuse : 

Combrefum glufinosum trés abondant 
Guiera senegalensis assez abondant 
Balanifes aegypfiaca peu abondant 

- sfrafe herbacke : 

Arisfida mufabilis 
Cenchrus biflorus 
Arisfidu stipoides 

Cah. O.Fi.S.T.O.fif., sr’r. Sci. Hum., vol. XVII, noa 3-4, 1980: 155-166. 
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L’un& A2b (c Baldioul )) caractérise les vaMes 
argileuses des plateaux gravillonnaires colonisés par 
une végétation très fermée dont la strate ligneuse 
est dominée par Acacia seyal tandis que la strate 
herbacée, en général très pauvre, ne comporte que 
des espkces ombrophiles et rudérales. 

Principes de l’interprétation des photographies 
aériennes 

A l’intérieur des unités paysages précédemment 
décrit.es et à partir des observat,ions effec.tu6e.s sur 
le terrain, quatIre états physionomiques du couvert 
végétal ont été définis. 

IZT~T 1 : Bon ètat du fczpis herbacé ei de la strate 
ligneuse 

Il correspond A un couvert végétal apparemment 
continu ou homogéne, pouvant, êl.re localement clair, 
mais ne présentant pas de signes importants de 
dénudation ni d’érosion. 

ÉTAT 2 : Début de dènzzclaiion 

- tapis herback éc.lairci, 
- strate ligneuse stable. 

Cet état désigne une strate herbacée en majorité 
claire, qui présente de nombreuses plages dénudées. 
La population ligneuse paraît stable. 

ÉTAT 3 : Dénzzdation importante 

- tapis herbacé très discontinu, 
- mort de nombreux ligneux. 

Cet état caract.érise les unités où les plages nues 
dominent et dans lesquelles la proport,ion d’arbres 
morts est élevée. 

GTAT 4 : Zone fotaleinenf dénudée 

- absence presque totale de strate herbacée, 
- ligneus morts & plus de 80 yh. 

Cet ét.at db,signe les endroits OU la presque t.otalit,é 
de In végét.ation, t,ant herbac.ée que ligneuse a 
disparu. 

l&at au couvert végétal en 1954 

La phot.ographie aérienne prise le 14 mars 1954 
(photo l), dans la phase pluviométrique normale, est 
antérieure à la mise en service du forage de Révane 
(1957). 

A cette époque, I’alimentat.ion en eau semblait 
assurée par un puit,s à proximité du village dans un 
point bas de la dune. Les champs occupaient 370 ha 
environ répartis sur l’unit& PS7 moins sableuse que 
les reliefs dunaires Dla. 

Sur le SangnrB (Gl), la présence de trk nombreuses 
Petit&es t,aches gris c,lair B blanc, est caract,éristique. 
Elles correspondent à des plages nues, souvent 
c>irculaires sans aucurw vc$+t.ation, au centre des- 
quelles on rencontre trbs frécluemment des termitières 
fonctionnelles ou al~andc~n~~br?s souvent colonisées 
par Grezuia bicolor (Kelli en Fcul). 

Cet)te unité que l’on IIC~UI~IW (< brousse tachetée 1) 
présente de nombreusrs analogies avec la brousse 
tigrée (*). 

En effet, les deus unit& se composent générale- 
ment des mémes espèces (Ptemxzrpus lzzcens, Combre- 
tum micrunthzzm, Grezviu hicolor, etx.) et se déve- 
loppent sur les m6mes sols squelett.iques sur cuirasses 
ferrugineuses dbmantrl~es ou gravillonnaires. 

Sur la moil,ié gauche de l’image, le Sangaré C;l est 
ceinturé par le Niargo (GZ) peu diffkent de l’unit8 
précédente. 

TJne vallée argileuse o Bcrldioul~~ (A2b) partage 
l’image en deux. Souvent. impénétrable par la densit.é 
d’ilcacin segul (Boubi), ce type de vallke est bordé 
par des piAs A bktails qui convergent. vers le puits. 
C’est A leur niveau, et. au cont.act, du G Baldioul )> 
(A2b) et du Sangare (Cil ) que l’on remarque les seuls 
signes majeurs du cl#nutlat.ion de quelque importance 
(les zones en états 3 et. A couvrent, environ 65 ha). 

Dans l’ensemble, le crouvert. vbgétal paraît en 
bon étal, (état 1 dominant) mis 5 part. quelques zones 
(( plus claires )) (It.at 2) dans le Sangaré au nord-est 
du village (fig. 3). 

l3tat du couvert végétal en 1.978 

Prise le 29 octobre 1.978, soit 25 ans aprks le cliché 
précédent clans la phase (t stche )) (voir le diagramme 
pluviométrique), la photographie atrienne (photo 2) 
ti-moigne de l’importante i.,ranjfonnatiori du paysage 
durant ce laps de temps. 

Les plages blanches correspondant A des surfaces 
dépourvues de vkgktation. Ainsi, prbs du relevé 29a 
(fig. 4), effec.tué le 7 novembre 1973 sur 1 ha à 1,5 km 
du forage, la skate herbacée était complètement 
absente et. sur les 6% ligneux dénombrés, 279 étaient 
mort.s (photo 3) dont la presque t.otalité des Pfero- 
carpzzs lzzcens et, des Cornbwtrrrn micrmzthzzrn (tabl. II), 
caractérisant l’état 4 (tx~talement~ dtkudé). L’érosion 
en nappe a provoqué l’ablation de l’horizon de sur- 

( l ) Ainsi d6nommk par CLOS ARCEDUC en 1956 (4) et dont la formation a bt6 i:tndiée par divers auteurs : AUDRY (P.), 
ROSSETI (Ch.) 1962 (1), WHITE (L. P.), 1970 (12), BOUDET (G.) 1971 (2) rt LEEIRUN (J. C:.) 1976 (8). 

Cah. O.R.S.T.O.M., SC?. Sci.. Hum., ml. XVII, n 6 3. d, 1980: 155-166. 
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Photo 3. Relevé 29~ A 1,5 km du forage. 
La totalitk des Pterornr~u~ lucens sont morts 

(6tat ‘4). 7 novembre 1979. 
Photo 1. -Village de Rwane : pallissades autour 
des cases constituées de troncs et de branches 
de Pferocarpzzs lucens morts. 7 novembre 1979. 

Photo 5. - Les bois morts pi&ent les maté- 
riaux transportés par l’tkosion où se développe 
un maigre tapis hcrbacP (ici Zorniu glochidiafa). 

7 novembre 1979. 

Photo 6. - H 2%. Les d restes 0 d’uri Pferocarpus 
Zucens protegent Ic sol de l’érosion en nappe. 

Photo 7. - R 29b. 8 novembre 1!179. Dkpérisse- 
mont de Pferocurpus Zucrns (état 3). 

Photo 8. - Las Pferocarpus Iucens déracink 
restrnt en place. 
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ESPÈCES 

Pferocarpus lucens. . . 
Combrefum micranfhum 
Guiera senegalensis.. . . 
Adenium obesum.. . . . . 
Greuria bicolor. . . . . . . . 
Commiphora africana.. 
Balanifes aegyptiaca.. . 
Boscia senegalensis.. . . 

TOTAUX.. . . . . . . . . 304 
l 

64 j 11 / 379 135 ‘46 

TABLEAU II 

Relerrt? 29A. Conzpfage des ligneuz 

VIV.4NTS (h en cm) MORTS (‘) 

h<50 50 ch <200 h >200 Total 

1 
2 

221 
1 

- 
1 

- 
78 

- 
- 
- 
- 

1 
54 

1 
1 

- 
- 

2 
1 
6 

2 20 26 
3 5 19 

230 101 - 
1 - 

3 
2 

138 

h<50 50 .,h .rc200 

11 l 
-1 - 

- - 
3 - 

11 ::.a10 Total 

100 151 
- 24 
- 101 
- - 

2 
1 1 

- - 
- - 

101 279 

(*) Lorsqu’il ns restait que la souche, la hauteur a été estimte ~1 fonction du diametre du tronc. 

Pourcen- 
tage 

d’arbres 
morts 

99 
89 
31 
- 
- 
- 
- 
- 

face, tandis que dans l’axe du pare-feu, trac& dans 
la ligne de plus grande pent,e, des ravines de 40 à 
60 cm entaillent. le sol. 

Cette ab0ndanc.e de bois mort, à proximit& du village 
de Révane a incité les habitants à utiliser les troncs 
de Pferocarpzzs lucens pour faire des palissades autour 
des cases (phot,o 4) supprimant ainsi le dernier 
obstacle g l’érosion fluviale et. éolienne. En effet, les 
bois morts jouent. le rCle de piège (phot,o 5) en 
bloquant en partie les matériaux transportes par le 
vent et par le ruissellement ainsi que les graines des 
plant,es annuelles. Ils contribuent également., en 
cassant, l’énergie cinétique de la lame d’eau, B dimi- 
nuer le pouvoir érosif du ruissellement (photo 6). 

Alors que les jeunes Pferocarpus lucens et. Combre- 
frtm micranfhum sont pratiquement absent.s, les 
jeunes Bo&a senegalensis et Guiera senegalensis sont 
très nombreux mais en raison de leur petite taille, 
ils ne sont pas visibles sur les photographies aériennes 
a 1/50 000. 

La superficie t80tale des zones totalement dénudées 
(état. 4) dans la partie de l’image int,erprEtée sur les 
unités Gl et G2 est, de 1 370 ha (fig. 4). 

Plus l’on s’éloigne du forage, plus les surfaces 
totalement dénudées se font rares. A partir du 
kilomètse 3, la proportion d’arbres morts semhle 
diminuer et, les plages de ligneux péris se répartissent 
princ.ipalement, au niveau de la rupture de pente. 

A 6 km du forage, au N./N.-E. (relevé 29b), la strate 
herbacée est. également. absente et de très nombreux 

Pterocarpus lucens sont morts ou à un stade de 
dé;périssement très avancé (pl1ot.o 7). A la différence 
du relevi? 29~1, un nombre import~ent d’arbres morts 
est. encore debout! t.andis que les bois morts sont restés 
rn place (photo 8), c.e qui donne une texture parti- 
culiére à l’image j&t.at. 3). La superficie totale des 
zones en état, 3 est. de 500 ha. Le rest.e de l’unité Gl 
pri:sente un tapis herbacé érlaiwi (kt.at> 2) et les zones 
a forte mortalilt: tle ligneux sont. rares. 

Sur la photographie a&rienne l’aspect de la végé- 
t.at,ion de 1’unit.é GI s’apI1arent.e de plus en plus à la 
brousse tigrée, c.e qui confirme l’hypot,hèse émise 
par CLOS-ARCEDUC en 1956. Bien que les différentes 
c,ornposant,es, étenduw plat.es et nues sans végét,at,ion 
et plages de ligneux diat.rihuéa en bandes n’atteignent 
pas les dimonsinns de celles décrites au Mali, au 
Niger et, en Haute-Volta, les ressemblanws sont 
troublantes. Somme+nous c’n présence d’un stade 
d’kvolution vers ce faciils? Tout porte & le croire. 

Les deux unit& sur sol sableux PS7 et Dia ne 
présentent. pas de traces de dtnudation majeure. 
A 8 km & l’ast du forage sur tirs unités identiques, 
nous avons cependant pu obwrwr, dans un pla- 
ceau (*) de 1 ha, 16 Corrrhrrtrzrn glufimxum adult,es 
m0rt.s et. 38 vivants dont. 11 jeunes de moins de 60 cnl 
de hauteur. La disparition de ces ligneux ne se traduit 
pas sur la photographie aérienne de 1978 par une 
t,exture partic.uliPre, en raison du c.ouvert herbacé 
relativement dense et. homngène. Sur l’unité PS7, les 
wltures sont. en l@Pre ttsteniion puisqu’elles occupent 
550 ha (370 a1 195-l). 

(‘) Placeau : terme ut.ilist pour dc%ignw la smfncr sur lafprlle ont btb faites les obsrrvatio~is. 

Cah. O.R.S.T.O.M., sk. Sci. Hum., vol. XVII, nos 3-d, 1960: lZ&ltiG. 
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A l’int.irieur du syst.Pme dunaire, on remarque RU 
pied de l’unité Dla (fig. 4, point. A), une concentration 
des ligneux dans une d8pression autour d’une petite 
mare. Cette mare est aliment.ée par l’eau de ruisselle- 
ment qui s’écoule sur le versant gravillonnaire dénudé 
canalis par un thalweg de formation réc.en1.e. Ce 
phénomPne se reproduit A plusieurs endroit.s et, trois 
autres thalwegs se sont. formés depuis 1954 (voir 
fig. 4). 

Les wll&s A’% (au N. et au S.-E. du forage) ont 
kJh1~ de ~1l~lI~i~re diffërente. hlors que la st.rat,e 
ligneuse s’est. Grgie et. épaissie dans le lit. mineur, les 
bourrelets alluvionnaires se sont. çI:c.laircis et d’impor- 
t.ant.w pIages dénucltie s sont. apparues (état 4) cou- 
vrant. pras de ci5 ha dans la part,ie de l’image étudiée. 
17wersernent., 1t.s J1laines au ccontact. avec les versants 
du platrau gr;ivillonnaire, qui ont. tendance A se 
c.ollucionner, présent-cnt. un couvert, ligneux plus 
dense qu’aut.refois (fig. -1, point 13). 

Conclusion : Le mécanisme de dénudation 

D’une mani& g&ru$rale, ltl proressus de la dénu- 
dat.ion sur les sols Q matériau argile-gravillonnaire 
semble Je suivant.. 

Le maigre t.apis herbac6, rCsultant. d’une pluviosii$ 
défic.it,airr, est. rapidement consommé par les animaux 
qui vont journellement. à l’abreuvement. Crt,t.e 
absence cle c.ouvwt. herbacé favorise l’érosion éolienne 
de saison séehe et. l’érosion hydrique de saison des 
pluies. Elles provoquent I’abIation de l’horizon de 
surfart% sur les hauts versants, tandis que les éléments 
fins vont c.ohnat-er les bas-versants. Sur les horizons 
indur+ la ruissellement est. accéltré, l’eau ne pénètre 
plus dans le sol et. les arbres finissent par périr 
d’autant. plus vite qu’il pleut. moins. 

Également cc-mat.at.b dans 1’0udalan en Haut.e- 
Vo1t.a (R. TOUTAIN, Ch de WIBPELAERE, 1978) (10) et 
dans le Gournla malien (G. BOUDET, 1979) (3j, ce 
prowssus expIique Ja tendanc.e de la végét.at.ion A 
se çont.ract.er dans les points bas des toposéquences 
oil les strates ligneuse et, herbacée renc.ont,rent de 
meilltrures conditions de développement, tandis que 
les partirs haut.es st’ dénudent.. 

Ctlla 6t.ant., 1:) pr&sence des zones les plus dbnudées 
dans 1.111 rayon de 3 A cj km autour du forage montre 
I’import.ence du surpdturage comme facteur de 
dénudation sur des sols A mat.ériau argilo-grarillon- 
naire. A I’inwrw, les SOIS & matériau sableux semblent 
beaucoup moins vulnérablw. 

Bien que d’autres exemples du m&ne phénomCne 
aient. 6t.G rencontFrés, aucun ne présentait, un t.el degré 
de gravité. Cependant, malgré. leur import.anw 
(1 500 ha) les zones dénudées de Révane ne consti- 
tuent. qu’un exemple, certes spectaculaire, mais 
unique en son genre dans la région étudiée. 

Les travaux en cours, ruen& par les c.hercheurs du 
C.T.F.T. et de I’I.E.M.V.T., dans le c.adre de l’opé- 
ration D.G.R.S.T., apport;eront des informations 
plus précises sur I’évolution des couverts ligneux et 
herbacés que celles p&entées ici. filais seuIe la 
comparaison des photographies aériennes a 25 ans 
d’intervalle pOUrri t.émoigner de I’évolution SI long 
terme de la physionomie du couvert. v8géM. 

Propositions de lutte contre la dégradation de la 
végétation 

En 25 ans fe paysage vé&al des sols gra- 
villonnaires s’est radic.alement. transformé dans un 
rayon de 4 à tj km aut,our du forage. Ce phénomtne 
peut-il s’btendre, nous l’ignorons ac%uellement, mais 
on peut. le craindre. Le suivi de l’évolution de la 
végétation par t.é16détec+ion du programme de 1utt.e 
contre l’aridité tropicale en c.ours, permettra, peut- 
être, de répondre B cette question. 

Quoi qu’il en soit, l’évolution constatée indique 
les dangers que rrpr&sente pour le milieu, l’absence 
d’une gestion de forage k fort debit (30m3/h) adap- 
tant les ressources en eau aux ressources fourragères, 
surtout. lorsque 1t:s sol, i: sont sensibles a I’érosion. 

Au c,ontart, de la dune et. du glacis gravillonnaire, 
la dégradation est, telle que la desertisation paraît 
irr8versibIe puisque l’horizon superficiel meuble a 
été emporté par les agents d’Prosion. Si des tent,atives 
de restauration devaient, t;t,re envisagées, elles 
devraient, en premier lieu, minimiser les facteurs 
anthropiques de dégradation dans le cadre d’une 
action régionale reposant. sur une poJit.ique de gestion 
rigoureuse de l’abreuvement.. Pour Gtre efficace, c.ett.e 
ac.t.ion ne peut, è;tre entreprise qu’wec l’assentiment 
et la coop6ration des populations concernées. 

Plusieurs méihodes peuvent ét.re envisagées pour 
limiter I’ext.ension des zones dégradées et tenter 
leur rest,auration. 

La méthode la plus radicale consist.erait. A fermer 
définitivement le forage. Si cette mesure extrême 
ne peut. être retenue, on peut envisager de réduire 
Je débit, d’exploitation de la st,at,ion de pompage en 
saison des pluies pour sat,isfaire les seuls besoins 
domest.iques des populations. Durant. cette saison, 
les troupeaux pourraient, s’abreuver a des mares 
temporaires spécialement, aménagées, implantées 
dans des sit.es favorables A environ‘10 km du forage 
(C;. N~~»ET, Manuel sur les paturages tropicaux etA 
les cultures fourragtres, p. 133). 

En saison sèche, les troupeaux pourraient de 
nouveau s’abreuver au forage, dont le débit resterait, 
réduit. afin de Inaintenir la charge en bétail en 
dessous de la charge optimum. 

Cah. O.R.S.T.O.AI., st+. Ski. Hum., wl. XVII, noa 3-6, 1930: 156-166. 
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L’application de ces mesures rkglementaires, éla- 
borées par le Ié;islat.eur, pourrait être Confi&e A une 
société de développement de l’élevage telle que la 
Sociétk de Développement de la zone Sylvo-Pastorale 
(S.O.D.E.S.P.) qui assure depuis plusieurs années 
l’encadrement. des éleveurs de quelques forages du 
Ferlo. IJne des tâches priorit.aires pour cett.e sociét.é 
serait de sensibiliser les pasteurs de cette rbgion aux 
problèmes de la dégradation de leur milieu, accélérée 
par le mode actuel d’exploit,ation des ressources 
végét,ales. 

Parallèlement. A la mise en œuvre de ces mesures, 
des essais de rt5génération peuvent $t.re tentés. 11 
s’agirait de favoriser, par un léger travail du sol, 
perpendiculairement. à la pente, la fixation des 
semences de graminées annuelles spontanées et 
I’infiltrat,ion de l’eau dans le sol. 

Ce genre de travail tenté en Haute-Volta 
(B. TOUTAIN, 1977) (9), sur des glacis limono-sableux, 
a montré que l’on obt.enait. A l’emplacement du 

l’assage des outils la formation d’un tapis graminéen 
et. dans certains ras, la levée de nombreux jeunes 
arbustes. Mais 1~3 grxnrr de t.ravail doit. &tre accom- 
pagné d’une mise en tlFfen$ dr quatre ans minimum 
des zones traitees, surtouts vis-à-vis des chkres, pour 
obtenir une rég@nbration clr la si rate ligneuse. 

Cependant., Ï’esptkirnce prouve que l’efficacité de 
ces t,ravaux légers, rest.e lirnitbe et, il semble nécessaire 
pour obtenir des rGsu1t.at.s plus durables d’élaborer 
un programme de dCknw et de re&~urat~inn des sols 
A l’aide de moyens nl+cani(ple~ plus imporl.nnt.s dont 
le coUt élevé peut, paraitre <:lis~~r~)I~~)rt.ic)nné vis-A-vis 
des résu1tat.s escompt.k. 

II faudra attendre de nombrtwes ann&s pour que 
les ef’t’et.s des mesures de r~g~nkution de la végétation 
compensent. les dég4t.s constatés surt.out; si les 
condit-ions climntiquw drrnenrent dbfavorables. 

Alanuscrif regu ou Serrrice des Édifions de 1’O.R.S.T.O.M. 
le 7 octobre 1980. 
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Pluviosifés moyannes annuelles en millimèfres 

Ann& 

lW2 .c .......... 
1923 .......... 
19%. ......... 
1925 .......... 
1926 .......... 
1927 .......... 
1928 .......... 
192’1 ........... 
1930 .......... 
1931.. ........ 
1932. .. 
1933..: ..:. ........ 
1934. ......... 
1935. ......... 
1936 .......... 
1937 .......... 
193r(. ......... 
1939 .......... 
1!140. ......... 
1941.. ........ 
1942 ........... 
1943 .......... 
1944 .......... 
1945. ......... 
1946 .......... 
1947 .......... 
1948 .......... 
1949 .......... 
1950 .......... 

- 

- 

En italique maximum de pluie ; en caractère gras : minimum de pluie. 

PODOR 

181.),2 
187.2 
2‘14,:~ 

- 
- 

310,o 
- 

236,9 
200,4 
291,s 
633,2, 
220,3 
361.4 
338,X 
27‘2.2 
466,-I 
316,2 
233,5 
269,O 

98,4 
433,2 
370,2 
332,o 
321,2 
388,3 
186,9 
329,o 
335,7 

- 

~- 

- 

LINGUERE 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

371,l 
478,4 
8.73,0 
680,5 
570,2 
52q3 
517,s 
204,7 
437,2 
529,2 
452,9 
5’76,5 
434,s 
575,5 
460,3 
479,6 
575,9 

- 

-- 

- 

ibfATAh1 Anntes POnOR LINGUERE ;çIATAhl 

503,3 
405,o 
567,4 
334,5 

- 
452,l 

- 
- 
- 
- 

640,O 
743,l 
679,5 

1111,9 
MO,7 
537,S 
474,7 
562,7 
255,2 
515,7 
455,S 
295,4 
419,2 
549,9 
379,6 
414,4 
389,0 
713,s 

1951.. ........ 383,4 677,s 681,2 
1952 .......... 366,2 619,4 603,l 
1953 .......... 337,4 669,Z 470,5 
1954 .......... 198,7 506,4 482,O 
1955 .......... 793,4 586,4 477,0 
1956 .......... 333,s 333,2 583,4 
1957 .......... 279,0 5P5,l 452,4 
1958 .......... 375,3 595,8 688,9 
1959 .......... 223,4 538,O 531,7 
1960 .......... 309,Y 611,9 484,s 
1961.......... 308,s 523,5 479,7 
1962 .......... 124,Y 341,3 444,7 
1963 .......... 329,2 399,6 486,3 
1964. ......... 352,4 482,6 506,6 
1965. ......... 341,9 426,3 700,6 
1966 .......... 246,R 518,4 623,7 
1967 .......... 271,O 556,0 341,o 
1968 .......... 209,S 301,7 308,O 
1969 .......... 431,4 679,0 534,0 
1970. ......... 255,l 297,l 281,l 
1971.......... 136,7 3’28 3 
1972 .......... 109.7 2641-i 

431,0 
175,o 

1973 .......... 153,o 235,4 219,s 
1974 .......... 151,l 330,6 327,5 
1975 .......... 225,0 477,3 407,s 
1976 .......... 264,0 334,5 378,4 
1977. 132,4 340,o - ......... 
1978 .......... 301,3 297,8 272,l 
1979 .......... 216,2 374,4 247,l 


