
- 1 6  - 

LA MORT DES ARBRES A SOB, EN PAYS SEREER (SENEGAL) 

J 

Lu sécheresse e t  la surexploitation par la population rurale sont 
l e s  causes généralement mises en avant pour explzquer l e s  debozsemen-cs de ces  
demieres  décennies, en zone sahé Zienne. Dans 2s:; ciumpqnes aménayeea, où Za 
population paysanne en t re t i en t  de véretab les  paws  en sé lectionnant .lm espBces 
t i t i l e s ,  l es  boisements on t - i l s  mieux raésiste', ont- i ls  4te' mieux préservés ? 

Dans l e  cas du pays awe$r ,  .LU SCné!;al, la .Gp.mL'e est. nkqative ; ce que 
confirme la  comparaison des d&nombremen%s f a i t s  Ci So0 eu 1965 e t  cn 2985. La 
régression touche en premier l i eu  l 'espèce dominante Acacia albida dont Zes 
e f f e c t i f s  ont diminué dg 34 %. Les r a i s m s  de la dégradation e t  de Za non régé- 
nération sont nombreuses, e t  pas tou tes  cZairenient é luciées .   es techniques 
agrico l e s  vulgarisées au cours des derniBres décennies n 'ont  en Tien contribue' 
à prévenir la digradation e t  à favoriser  l a  restauration du couvert arbor&, bie? 
au contraire. La question de l 'arbre dans l e  champ n'a pas é t é  clairement posée. 

risquent d'gtre catastrophiques d court terme. Comment envisaper sa r8habili ta- 
t ion  e t  sa reconstiw:t*im. 
t ra in tes  e t  des ob j e e t i f s  de 1 rexptoitation agri'cote crrctuel.Ze ? 

Les e f f e t s  de la régression du pare sont actuellement considérables e t  

par l e s  v i  2 lagqois exx-xG3:ies ~ compte-tenu des con- 

TREES DEATH IN SOB, SEREER COUNTRY (SÉNÉGAL) 

Abstract 
Draughk and oLyerexploitation by the rura Z popti Zation arg the  main 

causes tha t  are generally given for explaining the  deforestation that has oecu- 
red these la s t  decades i n  sahelian zones, I n  manaqed countrysides wTzere m r a l  
populations make rea l  parks by se Zecting use fu l  species,  have a f fores ta t ions  
be t t e r  res i s ted ,  have they been be t t e r  preserved ? 

In  the ease of t he  sereer country i n  Senegal, t ke  ansiJer i s  no ; wl?ich 
confirms the comparison of the  countings made i n  Sob i n  3965 and 1985. The 
regression concerns a t  f i r s t  the prevailing species,  the Acacia albida which 
numbers have been reduced of 34 %. The reasons of the  degradation and t7ze non 
regenaration are various and not a l l  of them have been cleared u p .  The agri- 
cultural techniques t h a t  have been extended for the  l a s t  decades have not a t  
a l  I prevented deforestat ion and favoured l?evegetation, qu i te  the contrary. The 
problem of the  t r ee  i n  t h e  f i e l d  has not been c7earl;g se t .  

The e f f e c t s  of the  regression of t h e  park ay'e important now and may be 
catastrophic in the  short term. How t o  consider i t s  recovery and i t s  recons- 
truction by v i l  lagers themse lves ,  i n  regard of the  constraints  and ob j e c t i v e s  
o f  modern agricultural logging ? 



désignent  à coup sûr  les anciens l e i u x  habi tés .  Sur le  t e r r o i r ,  2 l a  p é r i -  
phé r i e  du v i l l a g e  domine Acacia albida avec des d e n s i t é s  no tab le s  de  Coryza 
pinnata, Anogeissus leiocarpus, Diospyros mespili fonnis,  Acacia n i l o t i c a ,  
CeZtïs i n t e g r i f o l i a ,  Tamarindus indica. L e  bocage e squ i s se  p a r  les ha ie s  q u i  
bordent c e r t a i n s  champs e t  q u i  encadrentJes  chemins est f a i t  d e  d ive r s  aca- 
cias buisonnants , d' euphorbes, de  bauhinia  e t  de combrétacées. L e s  boisements 
des  bas-fonds se r édu i sen t  souvent à des  buissons p lus  ou moins claïrsemés 
d'où émergent; quelques v ieux  a r b r e s  préservés .  

' 

__ -- 
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I NT PODUCT I (Y! 

Tambagar, l e  grand fromager t u t é l a i r e  du v i l l a g e  d e  Sob, est mort 
après  l a  sécheresse de  1984. L 'a rbre  d ' o r ig ine  mythique se t e n a i t  B l ' o r é e  
du v i l l a g e  depuis des  temps imm6moriaux. Dans l a  br-e de  sa i son  sèche sa 
'gigantesque s i l h o u e t t e  se d r e s s a i t  dépoui l lée .  I1 bourgeonnait en ma?. Son 
inunense f e u i l l a g e  b r u i s s a i t  en ondes puissantes  dans les tornades de  l 'h iver -  
nage. I1 s i g n i f i a i t  l a  puissance du v é g é t a l ,  dominant l a  campagne e t  l e  v i l -  
lage , mais l e s  champs e t  l e s  .maisons se t iennent  à l ' & a r t  de son ombre 
épa i s se  e t  maléfique. LB se r éun i s sa i en t  2 l ' i n i t i a t i v e  du v ieux  devin les 
v i l l a g e o i s  i nqu ie t s  de  l a  p lu ie .  En ce l i e u  résonne encore l e  t a m - t a m  des cé- 
rémonies incan ta to i r e s  e t  prémonitoires .  

L'immense s q u e l e t t e  de l ' a r b r e  foudroyé s 'es t  longtemps dressé  au- 
dessus de l'amoncellement de  bo i s  morts.  Tambagar en f in  s 'est effondré.  Les 
paysans é v i t e n t  l a  tombe f a n t a s t i q u e  oh seu le s  s ' aventurent  quelques chèvres 
f u r t i v e s .  Les génies g u i  peupla ien t  les frondaisons rodent désemparés. 

Plus qu'un ép isode  marquant d e  l ' h i s t o i r e  du v i l l a g e ,  l a  mort de 
l ' a r b r e  sacré, p r é c i p i t é e  p a r  l es  sécheresses ,  p o u r r a i t  s i g n i f i e r  à Sob l a  
f i n  d'un ordre  a g r a i r e  o Ù  les a rb res  t ena ien t  une place essentielle.  

. 

LA DEGFWATI~I DU PARC APBORE SEEER 

En pays sereer, les a r b r e s  t i ennen t  une p l ace  e s s e n t i e l l e  dans l 'a-  

Sur l ' é tendue  du t e r r o i r  de  Sob -550 hectares-,  une so ixanta ine  d'es- 
ménagement ag ra i r e ,  e t  ont  des  fonc t ions  importantes à tous  Qgards. 

pèces ont  é té  décomptées en 1.965. Acacia a'lbida est  dominant, pu i s  il y a 
une douzaine d'espèces p r i n c i p a l e s  avec des a rbres  p ré sen t s  pa r tou t ,  en den- 
s i té  cont inue  ou regroupés en bosquets,  dont l ' implanta t ion  r é s u l t e  d'une 
p ra t ique  paysanne de  l'aménagement. 11 y a, d ispersées  dans ces peuplements 
dominants un grand nombre d"espkces représentées  p a r  quelques ind iv idus  
probablement, s é l ec t ionnées  dans les  -formations végé ta l e s  q u i  e x i s t a i e n t  
avant  l e  défrichement. L a  campagne arborée  a i n s i  c o n s t r u i t e  recouvre l'ensem- 
b l e  des t e r r o i r s  B l ' e x c e p t i o n  des  quelques hec tares  de  bas-fonds non c u l t i -  
vés  o Ù  se t rouvent  des* boisements- r é s i d u e l s  très dégradés 

Parmi les espèces courantes  nommées en sereer, p l u s  de  quarante  f i -  
gurent ic i?  S i  l ' o n  e x c l u t  les espèces spéc i f iques  des mi l ieux  l i t t o r a u x  e t  
quelques unes très peu représentées ,  l e s  a rb res  les p lus  communs du pays se- 
r e e r  sont  présents .  C e  q u i  n'implique pas  que l e  p a r c  a rbo ré  du t e r r o i r  de 
Sob s o i t  r e p r é s e n t a t i f  p a r  sa d e n s i t é  e t  sa composition des campagnes se ree r .  

Acacia albida est  dominant 2 Sob mais moins que s u r  les t e r r o i r s  
s i t u é s  quelques d i za ines  de  k i lomèt res  p lus  au nord, p a r  c o n t r e  c e r t a i n e s  es- 
pèces seulement présentes  i c i  sont  p l u s  répandues v e r s  l e  sud du Sine.  

La r é p a r t i t i o n  des  a r b r e s  dans les champs e t  dans les hab i t a t ions  
n ' e s t  pas  f o r t u i t e .  A l ' é c h e l l e  du t e r r o i r  v i l l a g e o i s  l a  d e n s i t é  e t  l a  com- 
pos i t i on  du parc v a r i e n t  en fonc t ion  des  condi t ions Qdaphiques e t  de l 'ancien-  
n e t é  de  l a  m i s e  en e x p l o i t a t i o n  des terres.  On t rouve l e  c o n t r a s t e  hab i tue l  
e n t r e  l ' a i r e  d'emprise de l ' h a b i t a t  e t  l a  campagne-parc a l en tou r .  L e s  v i l l a - '  
ges, les hameauxconcentrent les baobabs, les fromagers, l es  f i c u s ,  les ta- 
mariniers e t  maintenant les nims, t a n d i s  que les bosquets de  v ieux  baobabs 
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TABLEAU 1 :: ARBRES ET ARBUSTES SUR L E  TERROIR DE SOB 

FMIUES 
anacardiacée 

asc lépiadacée 
bignonacée 
bombacacée 

borraginacée 
césa lp inée  

comb ré t ac é e 

éb énacée 
euphorbiacée 

m ê 1  iacée 

mimosé e 

moracée 

mor ingac é e 
myrthacée 
palmée 
papi l ionacée 

rhamnac é e 
L 

ESPECES 
.: , 

Anacard$wn occidenta Ze 

Manguifera indica 
Scleroearya birrea 
Spondias mombin 
Calotropis procera 
Spathodea eampanu Zata 
Adansonia d ia i ta ta  

1. knned  acida 

Bombax costatwn 
Ceiba pentandra 
Cordia senegalensis 
Bauhinia mfescens  
Cassia sieberiana 
Cordy l a  pinnata 
Detariwn microcarpm 
Detarium senegalensis 
P i  1 ï o s  tigma re t icu la  t xm 
Tamarindus indica 
Anogeissus Zeiocarpus 
Combretwn aculeatwn 
Combretwn gZutinosum 
Combretwn micranthwn 
Guiera senega h.ais 
Diospyros mesp i l i f omis  
Euphorbia baZsamifera 
Ja&opha curcas " 

Azadfrachta indica 
Khaya senegalensis 
Acacia aZbida (adul te )  
Acacia a Zbida, ( jeune)  
Acacia ataxacantha 
Acacia macrostachya 
Acacia n i lo t i ea  
Acacia senega2 
Acacia seyal 
Acacia sieberiana 
Dichrostachgs cinerea 
Entada africana 
Parkia biglobosa 
Prosopis africana 
Ficus i teophylla 
Ficus gnafaZocarpa 
Ficus p Zatyphy Z la  
Ficus thonningii 
Moms mesozigia 
Moringa o Zeifera 
Eucalyptus c m  ZduZensis 
Borassus aethiopwn 
Indigofera tinctoria 
Pterocarpus erinaceus 
Ziziphus maurïtiana - 

NU% SEREEF? 
daf -durubab 
nduguc 
manga r u  
a r ic  
Yoga 
mbodaf od 
mamb 
bak 
ndondol 
mbuday 
sub 
n j amb ay a r  g i n  
selumg 
n a r  
ndang 
ndooy 
ngayox 
sob 
ngo j il 
na la f  un 
Y aJ? 
ndag 
n gud 
nen  
nd+o 1 
Zit-rog 

ngar iñ  
sas 
n j a s  

s i m  
nenef 

- 

- 

- 

* -* 
ngol 

- 

dongar-ngawoc 
ndomb 
su1 

mbacar 
sus  

s e w  
s omb 
mbeleñ 
ndun 
mbadat 
ndubale 
sand 
nebeday 
eucalyptus  
ndof 
nonan 
ban 
ng ic  



Parinari macrophi Z la  daf 
mbos 

,ímarub ac 6 e Balanites aegyptiaca 
sapindacé f? Aphaniir senegalensis 
t i l i a c é e  GrezJia bicolor  

model 
'. mbuc 

ngel  
naan 

.I 

Vi tex  doniana n j oob 

Les changements in te rvenus  au cours des d e m i è r e s  décennies dans 
i n  ComDosition du couvert  a rboré  e t  a r b u s t i f  2 l ' é c h e l l e  du t e r r o i r  de Sob 

1965 1985 
ncacin albSiZa (ad:tZ.ke) sas 2946 2466 

n j a s  0851 0034 

Acacia n i lo t i ea  nenef 0133 O090 
E AdQnsonia d ig i ta ta  bak 0610 0507 

Anogeissus leiocarpus ngo j il 0181 0144 
E Eauhinia rufescens n j amb ayar  g i n  0062 0073 

Celtis in t egr i fo  Zia ngan 0113 0134 
CordyZa pinnata n a r  0248 0262 
Diospyros mespiZi fomis  nen 0150 0115 
,Cardenia temzi fol ia  mbos 0060 0050 
Sklerocarya birrea . aric 0067 - 0078 
Tamarindus indica sob 0081 0064 
Ziziphus mauritiana n g i c  0074 0081 
Total : 1 1  esu.  T779 1598 - 10 X 

nim esp. implant. 0003 0247 

Total 58 ESP. 5881 4544 - 23 X 

La n e t t e  régress ion  du couvert  a rboré  e s t  2 relier 2 l ' évo lu t ion  du 
Système de production dans son ensemble. Faisons d'abord la p a r t  des  fonct ions 
Passées e t  a c t u e l l e s  dévolues aux d ive r ses  espèces e t  2 l e u r s  productions.  Les 
Contraintes écologiques aggravées appa ra i t ron t  sans doute moins déterminantes,  
e t  les pra t iques  agro-pastorales  nouvel les  p lus  compréhensibles sinon mieux 

En pays sereer, comme dans d ' au t r e s  s o c i é t é s  a g r a i r e s  d e  la  zone 
.*ah6lo-soudanienne, il n e  s u f f i t  pas  de  dénombrer les espèces et d'en énumérer 
les d i v e r s  usages pour r e s t i t u e r  la p l a c e  de  l ' a r b r e  dans  l'environnement du 
'paysan. Cela é t a n t ,  l ' a r b r e  a de  m u l t i p l e s  fonc_tions ; p a r  ses f e u i l l e s ,  ses 
fleurs, ses fruits, ses écorces ,  ses racines e t  son bois, mais a u s s i  par  l a  

~PIaCe q u ' i l  t i e n t  dans le  paysage a g r a i r e  e t  son a c t i o n  s u r  l e  mi l i eu .  



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  
I l  
12 
13  
1 4  
1 5  
16 
1 7  
18 
19 

20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
2 7  
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3 7  
38 
39 

# O  
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
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TABLEAU 3 : FONCTIONS ET UTILISATIONS 

ESPECES 
. .  

Acrríìc~ia uSbidc (ddu l t e )  
Acacia a lbida (jeune ) 
Acacia ataxacantha 
Acacia macrostachya 
Acacia n i  Zotiea 
Acacia senega2 
Acacia seyal 
Acacia sieberiana 
Adansoniu d ia i ta ta  

Anacardium occidentale 
Anogeissus lsiocarpus 
Aphania seneaalensis 
Àz adirae hta vindica 
Ba Zan i t e  s aegyp t iaca  
Bauhinia k i f e scens  
Bombax costatwn 
Borassus aethioptun 
Ca Zotropis procera 
Cassia sieberiana 

Ceiba pentadra 
CeZtis i n t e g r i f o l i a  
Combretwn aculeatum 
Combretwn gZutinoswn 
Combretwn micranthwn 
Cordia senegaZensis 
Cordy la  pinnata 
Detariwn- microcamwn 
De tariwn senega l e k i s  
Dichrostachys cinerea 

Diospyros mespili formis 
Entada africana 
EucaZypths camuZdulensis 
Euphorbia balsamif era 
Ficus iteophy 1 l a  
Ficus gnafalocarpa 
Ficus platyphylla 
Ficus thonningli  
Gardenia t e r n i  f o lia 
Grewa bicolor  

Guiera senegalensis 
Indigo f era t i nc tor ia  
Jatropha curcas 
Khuya senegaZensis 
Lunnea acida 
Manguifera indica 
Mitragyna inermis 
Moringa o l e i f e ra  

daf -durubab 
n g o j i l  
mbuc 
n i m  
model 
n j  ambayargin 
ndondo 1 
ndof 
mbodaf od 
selumg 

mbuday 
ngan 
n a l a f  un 
Yay 
ndag 
sub 
n a r  
ndang 
ndooy 
sus  

nen 
mbacar 
e u c a l  yp tus 
ndamol 
mbeleñ 
ndun 
mbadat 
ndubale  
mbos 
nge l  

ngud 
nonan 
l i t - r o g  
n g a r i ñ  
nduguc 
mangaru 
ngaul  
neb eday 

NOMS SEREER 
sas .. 
n j a s  
ngol  
s i m  
nenef 
dongar-ngawox 
ndomb 

su1  
bak 

FEN 
FU -T- 

FU -T- 

FU CPT 
F- --G 
FU -PG 

F- --- 
F- --- 

F- -P- 
F- C-- 

--, --- 
-TT 

-T- 
-P- 

CP- 
-P- 
VT- 

-P- 

-T- 

-P- 
-P- 
-P- 
-T- 
-T- 

--e 

---. 

--- 
--- 
-T- 

-T- --- 
--- 
--- 
-P- 
-P- 
-P- 
-P- 
-UT 
-U- 

-P- 
--T 

-T- 

--T 
-T- 

--- 
--- 

--- 

SPI ED 
-E-P 
-EF- 
R-F- 
REF- 
ERFP 
-E-- 
RE-- 

HEFP 

--F- 
R-FP 
R--- 
--F- 
REFP 
REF- 
REF- 
R-F- 
REFP 
REF- 

-+- 
R--- 
R--P 
REF- 
REF- 
R-FP 
-E-- 
-E-- 
-EF- 
-E-- 

REF- 
REF- 
--F- 
-EFP 
REF- 
RE-P 
--FP 
RE-- 
REF- 
-E-- 

--FP 
R--- 
--F- 
REF- 
R-F- 
-+- 
REF- 
RE-- 

_--- 

F 
F 
N 
O 
X 
O 
O 
O 
O 

O 
F 
O 
N 
O 
O 
F 
O 
O 
O 

N 
F 
N 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
M 

M 
O 
N 
O 
M 
M 
M 
M 
F 
F 

F 
O 
O 
F 
O 
M 
M 
O 



. 
48 Morus mesozigia 
49 Parinari macraphi 1 l a  

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Parkia biglobosa 
PiZiostignla'reticuZatwn 
Prosopis africana 
Fterocarpus erinaceus 
ucI u r s i ' u i u i  ya birrea 
Spathodea .campanulata 
Spondias mombin 
Tamarindus indica 
Vi tez  doniana 
Ziziphus mauritiana 

??-l 
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sans -U 
daf -U 

sew 
ngayox .. 
somb 
ban 
aric 
mamb 
Yoga 
sob 
nj oob 
ngic 

RE-- --- 
--- -E-- 

-EF- 
CP- ,-EFP 
-T- REF- 
-T- RES- 
-T- REFP 

--FP 

-T- REFP 

-T- REFP 

--- 

--- 
--- ---- 
--- ---- 

LEG€NDE 
Les fonctions principales se classent en plusïeurs rubriques : 
AH : alimentation humaine 
- feuilles (F) - fruits et graines (U) 
?euilles (F) 
- fruits et graines (U) 

: fourrages pour le bé'tail 

- MA : matériaux pour l'artisanat 
- Qcorces et feuillage : cordage ( C l  et vannerie (VI, - 

v v - tiges, bois : palissade'(P), charpente (Cl, ustensixes (U), usages divers (T) 
-sève, tanin, cendre : teinture (T), gommes (GI 

- racines (R) 
- écorces (E) 
- feuilles et graines (F) 
- pouvoir de protection (Pl 

: substances mgdicinales 

ED : énergie domestique 
- fourniture régulière de bois de feu (F), utilisé maintenant (NI, usages ou - 
utilisateurs particuliers (X) , seul le b o i s  mort est prélevé (MI, ~ pas d'utilisa- 
tion pour le feu (O). 
PM : fonction dans le milieu 
- amélioration du sol (A) 
- composante du bocage (B) 
- non-composition avec cultures (C) 
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La m i s e  en p l ace  de ce parc d i v e r s i f i é  s 'es t  .étalée s u r  de nombreu- 
ses décennies j les  d i f f é r e n t e s  espèces y sont  inégalement présentes  e t  d i f f é -  
remment réparties.  L e  tab leau  3 nous en r e s t i t u e  les fonc t ions  p r inc ipa le s  
ac tue l l e s .  L' i n t é r ê t  de c e r t a i n e s  espèces , soul igné pa r  t o u t e s  les f l o r e s  , n'  ap- 
paraî t ,  pas i c i . -pa rce  que les  e f f e c t i f s -  en sont  très f a i b l e s  ( tableau 2 ) .  D'.,au- 
tres ont perdu l e u r s  fonc t ions  d 'antan e t  demeurent néanmoins très présentes  
s u r  l e  t e r r o i r .  Pour les  espèces les p lus  nombreuses les fonc t ions  sont  f a c i l e s  
B é t a b l i r  p r è s  des  hab i t an t s .  

L e  parc  con t r ibue  B l ' a l imen ta t ion  humaine. Pour c e t t e  u t i l i s a t i o n ,  
il y a ce qui  est jugé  comest ible ,  ce q u i  e n t r e  normalement dans l a  composi- 
t i o n  des repas ,  ce q u i  est consomé directement  sous l ' a r b r e ,  ce q u i  est con- 
sommé en cas de pénurie ,  e n f i n  c e  q u i  est ramassé pour être vendu. La q u a l i t é  
n u t r i t i v e  de ces a l iments  que soul ignent  les t a b l e s  de  composition des a l iments  
notamment c e l l e s  de l 'ORANA, d o i t  ê t r e  confrontée B l a  consommation r é e l l e  de  
l a  population e t  au p o t e n t i e l  de  product ion du t e r r o i r :  D'emblée, les espèces 
importantes se r édu i sen t  5 Adansonia d ig i ta ta ,  Cordy 2a pinnata, Diospyros mes- 
piziformis,  Tamarindus indica e t  Ziziphus mauritania ; chacune de ces  espèces 
ayant plus  de 50 a r b r e s  s u r  le  t e r r o i r .  On peut a j o u t e r  les  quelques ron ie r s ,  
manguiers et  f i c u s .  L'enquête condui te  récemment dans l a  région sereer de 
Diaganiao, (S .  Chevassus-Agnès, 1987) proche de l a  zone d e  Niakhar à tous 6- 
gards,  montre que l e  baobab-es t  l ' a r b r e  l e  p lus  u t i l i s 6  ; les f e u i l l e s  r é d u i t e s  
2 l ' é ta t  de poudre, e t  la  pulpe des f r u i t s  (les p a i n s - d e  s inge)  e n t r e n t  régu- 
l ièrement  dans l a  compositïon des  repas ,  m a ï s  en p e t i t e s  q u a n t i t é s .  A Sob, avec 
presqu'un baobab par. hab i t an t ,  l a  product ion p o t e n t i e l l e  de  pulpe es t  de plu- 
s i e u r s  d iza ines  de kg, p a r  hab i t an t ,  p a r  an.. Le  ramassage-pour la  cu i s ine ,  l a  
consommation s u r  pIace  p a r  les en fan t s  e t  la ven te  n e  p ré l èven t  qu'une p a r t i e  
des  f r u i t s ,  l e  reste est  abandonné, La  consommation e t  la vente des  f e u i l l e s  
d e  baobab e t  ceIles des  gousses de  t amar in i e rn 'bpu ï sen t  paslnon p l u s  l e  poten- 
tcel. Ces a rb res  .c.ependant son t  maintenant appropr iés  B cause-  des ressources  
mongtaires qu'ïls f o u r G s s e n t . ,  L e s  f r u i t s  des  a u t r e s  arbres, ,  p rodui t s  en p e t i t e s  
quan t i t é s ,  pendant une brève  pér iode,  n 'appara issent  pas  dans la prépara t ion  des  
repas.  I ls  sont  consommés par. les en fan t s .  A l a  ruh r ique  des  fonc t ions  d isparues  
il y avait l a  r é c o l t e  des  f r u i t s  de ScZerocarya birrea u t i l i s é s  pour f a i r e  une 
boisson a l coo l i sée .  Cette p ra t ique  s 'est maintenue dans c e r t a i n e s  maisons du 
v i l l a g e  vo i s in  de  Diohïne. A Sob, e l l e  est  abandonnée depuis  p lus i eu r s  décennies 
mais l ' a r b r e  demeure p ré sen t  s u r  l e  t e r r o i r  B p lus i eu r s  d i za ines  d 'exemplaires.  
L e s  apports  du parc  a rbo ré  sereer pour l ' a l imen ta t ion  h b i n e  ne  p ré sen ten t  p lus  
guère d ' o r i g i n a l i t é  p a r  r appor t  aux régions vo i s ines .  Leur importance n'est pas 
déc is ive ,  q u ' i l  s ' a g i s s e  de la product ion consommée ou vendue. Sans doute,  l a  
c o l l e c t e  des f e u i l l e s  e t  des  f r u i t s  dev ien t - e l l e  p lus  systématique les années 
de crise a l imen ta i r e  s u i t e  B l a  sécheresse,  mais a l o r s ,  l a  production végé ta l e  
accuse e l le  même d ' importants  d é f i c i t s .  

Les  f e u i l l e s  e t  les f r u i t s  des épineux -des d i v e r s  Acacia, Bauhinia, BaZanites, 
Ziziphus, Prosopis- son t  s u r t o u t  mangés p a r  les p e t i t s  ruminants. L e s  bovins 
consomment les f e u i l l e s  de  CeZtis i n t e g r i f o l i a ,  celles des  baobabs fou r rage r s  
(les f e u i l l e s  de  certains baobabs son t  impropres 2 L'alknentat ion humaine) e t  
l e  f e u i l l a g e  des  émondes d'Acacia azbida.. L e  b é t a i l  se n o u r r i t  f a u t e  de  mieux 
des  f e u i l l e s  e t  des f r u i t s  des  Ficus e t  des  a u t r e s  espèces  s igna lées  c o m e  
fourragères .  Les espèces  aux  e f f e c t i f s  les p lus  impor tan ts  sont  four ragères  à 
1' exception de Cordy Za pinnata, Diospyros mesp i l i f omis  et Gardenia $ernifoZia. 
La production fou r ragè re  de  l 'espèce dominante, Acacfa aZbida, avec des  densi-  
tés d 'arbres  de l ' o r d r e  de  celles que m u s  avions B Sob en 1965, dépassa i t  
celle d'une c u l t u r e  d 'arachide.  La s i t u a t i o n  d ' e s t  considérablement dégrad&e, 
vu  l'émondage extrême q u i  se pra t ique  e t  la réduct ion  du nombre des  a rb res .  

La  product ion four ragère  a cer ta inement  une p lus  grande importance. L e s  
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L'e'volution du parc  fou r rage r  p ré sen te  de grandes cllisparités ; CeZtis i n t egr i -  
f o l i a ,  l ' e spèce  sans  doute  l a  mieux appétée  p a r  les bovins,  compte quelques 
a rb res  de  plus ,  de  même pour Bauhinia rufescens. A l ' i nve r se ,  Acacia albida e t  
Acacia n i lo t i ca  d i s p a r a i s s e n t  en grand nombre, sans  que des  jeunes so i en t  sé- 
lec t ionnés  pour renouveler  l e  peuplement. A l ' é c h e l l e  du t e r r o i r ,  l e  p o t e n t i e l  
four rager  de l a  s t r a t e  arboré&, t o u t e s  espèces confonaues, a' considérablement 
diminué. La régress ion  ne  peut  que con t inue r  dans l e  proche aven i r  vu l 'absen- 
ce de  jeunes a rb res  e t  l'émondage extrême p ra t iqué  depuis p lus i eu r s  années q u i  
tend 2 supprimer t o u t  couvert  végé ta l .  Alors que l ' on  c o n s t a t e  c e t t e  régress ion ,  
l ' e x p l o i t a t i o n  se p o r t e  s u r  l a  s t r a t e  herbacée q u i  est  maintenant l ' o b j e t  d'une 
v é r i t a b l e  fenaison.  Dans les p e t i t e s  p a r c e l l e s  en j a c h è r e  et  dans l a  p lupa r t  
des champs de  m i l  o Ù  l ' o n  a laissé pousser l ' he rbe  en f i n  d e  cyc le ,  t o u t  l e  cou- 
v e r t  herbacé e s t  a r raché  à l ' i l e r  ou à l a  souleveuse. L e  f o i n  est e n s u i t e  t r ans -  
po r t é  en c h a r e t t e  e t  en ta s sé  dans un enc los  près  de  la  maison. I1 sera donné 
en p r i o r i t é  aux animaux de  t r a i t  e t  au b é t a i l  s o r t i  du troupeau pour l'embouche, 
en complément des fanes  d 'a rachide  e t  d e  h a r i c o t .  La fena ison  a l i e u  après  les 
r é c o l t e s ,  avant l e  r e t o u r  des  troupeaux. E l l e  demande relat ivement  moins de  tra- 
v a i l  que l ' é l agage  des a rb res .  E l l e  marque un progès s i g n i f i c a t i f  de l 'appropria-  
t i o n  de  l a  ressource  végé ta le .  

jusqu 'à  ces de rn iè re s  décennies. La récupéra t ion  des  émondes sous les a rb res  
four ragprs  e t  l a  coupe des repousses  a rbus t ives  dans les j achè res  f o u r n i s s a i t  
l ' e ssen t ie l . .  En ou t r e ,  les. femmes p r é l e v a i e n t  quelques f a g o t s  dans les buissons 
des  bas-fonds. Enfin,  elles utClCsaient  les t i g e s  d e  m i l  pour les  cu issons  16- 
gères .  A présen t  les reEousses sont rares e t  il y a d e  moins en moins de  b o i s  
émondé vu l 'état  des  a r b r e s  four ragers .  Par  cont re ,  il y tous  ces a rb res  morts  
q u i  jonchent  les champs. Les  femmes o u t i l l é e s  du s e u l  coupe-coupe ne p ré l èven t  
que l e  p e t i t  branchage, el les ne parviennent  pas 3 d é b i t e r  les t roncs  e t  les 
grosses  branches, dûrcis-  en sêchant .  TA faut a t t e n d r e  qu ' i ls  se décomposent s u r  
place.. Déjà, le b o i s  manque; l l o n  r ecour t  davantage 2 des  combustibles médiocres 
certaines essences de bois-  fusque 12 nég l igées  s o n t  maintenant employées Les  
en fan t s  dérobent  "Id'es bouses. séches dans les p a r c e l l e s  qui: viennent  d%tre fu- 
mées,. malgré 1 " ï n t e r d i c t i o n  d'es e x p l o i t a n t s .  

Cer ta ines  espèces  donnent l e  b o i s  d'oeuvre pour les ' charpentes  , les 
o u t i l s  e t  les u s t e n s i l e s .  Les  b o i s  les p l u s  recherchés r é s i s t e n t  aux termites 
e t  les a t t e i g n e n t  une t a i l l e  s u f f i s a n t e  pour Etre travail lés.  L e s  paysans f o n t  
l e u r s  charpentes,  p réparent  des  manches. A défaut  de  Anodeisus Zeiocaqus e t  de 
Borcxssus aethiopwn, on se con ten te  du b o i s  des  nims. Les  artisans b o i s s e l i e r s  
fabr iquent  comme p a r  l e  passé les  mor t i e r s ,  les p i lons  e t  d i v e r s  r é c i p i e n t s  avec 
Acacia albidu, Khaya senegalensis. La concurrence des cuve t t e s  émaillées, d é j à  
ancienne, n 'a  pas totalement  ru iné  ce s e c t e u r  art isanal.  Notons que l ' u t i l i s a -  
t i o n  des  t an ins  n 'a  pas  non p lus  to ta lement  disparu.  Bien que for tement  concur- 
rencée pa r  les t e i n t u r e s  chimiques, l a  t e i n t u r e  b leue  est encore e x t r a i t e  d e  
Indigofera t i n e t o r i a ,  l a  jaune  de  Anogeisus Zgioearpus. 

I1 é ta i t  de  t r a d i t i o n  d 'enc lore  l e  t e r r o i r  en hivernage. Pour y c i r cu -  
ler ,  il f a l l a i t  s u i v r e  les chemins, o u v r i r  e t  refermer des  b a r r i è r e s ,  emprunter 
des passages.  A po r t ée  des  v i l l a g e s  e x i s t a i e n t  a u t r e f o i s  de  v é r i t a b l e s  p e t i t s  
enclos  f o r t i f i é s  oh les gens se d i s s imula i en t  en cas de  menace. La  populat ion 
p é n é t r a i t  p a r  une e n t r é e  d i s c r è t e  e t  d i s p a r a i s s a i t  sous un énorme buisson  c i r cu -  
l a i r e  de  Acacia ataxacantha aménagé 2 ce t  e f f e t .  A l ' é c h e l l e  du t e r r o i r  les 
h a i e s  vives re layées  p a r  des  c l ô t u r e s  d é l i m i t a i e n t  les  pâ tu res  e t  pro tégea ien t  
les c u l t u r e s  pendant l 'h ivernage,  Pour t o u t  enclos,  il f a l l a i t  p l a n t e r  des p i -  
quets ,  rassembler  e t  enchevêt re r  des  branches d 'bpheux,  tresser les pa l i s sades .  

*La encore,  l a  strate des  repousses  a rbus t iyes  e t  les émondes d'épineux deva ien t  
f o u r n i r  les b o i s  e t  les branches nécessa i r e s .  Les  chemins e t  les ha ie s  ne  son t  

. 

La f o u r n i t u r e  du b o i s  d e  f eu  pour l a  c u i s i n e  ne  p o s a i t  pas de  problème 

/ .  



- 2 4  - 

plus guère entretenus. Circonstance aggravante, au cours de la demière pé- 
riode, les haies vives ont dépéri ou se sont éclaircies, seules ont pu être 
maintenues des haies d'euphorbes -Euphorbia balsamifera e t  Jatropka cureas- 
résistantes B la sécheresse et peu appétées par le bétail. L'armature boca- 
gère, caractéristique des terroirs sereer, est en voie de disparition. Cette 
transformation du paysage agraire accompagn; celle des pratiques d'élevage. 
La disparition de la jachère oblige les troupeaux bovins B transhumer hors 
du terroir pendant les trois quarts de l'année. Quant au bétail maintenu au 
village il pâture attaché au piquet. L'alternative 2 l'utilisation massive 
de la végétation pour dresser les clôtures existe, ce sont les clôtures arti- 
ficielles, les grillages, les fils de fer. Ces solutions onéreuses paraissent 
hors de portée, vu 1'Qtat des ressources, et dans une certaine mesure sans 

* 

Les haies et les arbres disséminés dans les champs sont une protec- 
tion efficace contre toutes les formes d'érosion. Plus ,remarquable est l'ac- 
tion sur le sol reconnue 2. certains de ces arbres, particulièrement 2 Acacia 
aZbida, l'espèce dominante qui contribue 2 son amélioration. Inutile d'insis- 
ter sur les processus de cette amélioration foncière. L'ombrage de l'arbre 
en feuille pendant la saison sèche, la litière azotée qu'il dépose juste avant 
l'hivernage se traduisent par une amélioration en profondeur de toutes les va- 
riables de la fertilité (C. Charreau, 1970). A Sob, en 1965, sur l'aire très 
anciennement exploitée du terroir, Acacia albida couvrait environ 20 Z des 
champs. Maintenant la couverture par cet arbre n'atteint pas 5 Z de la surfa- 
ce, > cause de la réduction des effectifs et plus encore de l'émondage. L'a- 
mélioration du milieu n'étant sensible que sous les arbres adultes, il fau- 
dra du temps pour retrouver les effets de l'arbre sur une proportion importan- 
te des superficies cultivées. 

nes, écorces, feuilles, graines entrent dans la composition de tisanes et de 
décoctions, votre de talismans, Ces substances mêdkamenteuses figurent en 
grand nombre sur les étab des marchés. Cettre utFlisation de l'arbre reGve 
de la cueillette plus que de la récolte, Elle est le fait de quelques théra- 
peutes traditionnels, POUK cette collecte, FI. suffit de quelques arbres des 
espèces intéressantes, B L"&chelle du terroir. Ces arbres quand ils n'ont que 
cette fonction font souvent partie de la strate résiduelle, vestiges de la 
végétation d'origine. 

maléfiques, leur proximité leur ombrage pouvant protéger ou nuir. Certains 
sont des lieux ou des objets de cultes, nommément désignés et historiographiés. 
Les feuilles et les fruits de ces arbres ne sont pas consomés. Le bois en 
est laissé B l'abandon. 

demeurent, même si les fonctions qu'il remplit n'ont plus la même significa- 
tion qu'autrefois, quand la population du village se devait d'assurer son au- 
tosuffisance -pas seulement alimentaire-, dans le cadre de son territoire. 
Néanmoins, nous constatons la forte régression de ses productions, 5 l'image 
de ses densités et de sa vitalit&. L'amélioration foncière ne touche plus 
que de faibles superficies. La production fourragère essentielle B l'articu- 
lation des systèmes de culture et d'élevage est atteinte. L'énergie domes- 
tique déjà manque. 

Un grand nombre d'espèces fournit des substances médicinales. Raci- 

Certains arbres sont considérés pour leurs pouvoirs bienfaisants ou 

Les multiples intérêts que préssnte le parc arboré en pays sereer 
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LES CAUSES DE LA DEGWATION DU PARC 

A l ' é c h e l l e  r ég iona le  ou zonale,  les sécheresses  q u i  ont marqué 
les deux dern ières  décennies se t r adu i sen t  p a r  une f o r t e  b a i s s e  des  moyennes 
pluviométriques. LesSine  i l l u s t r e  parfai tement  c e t t e  &volut ion puisqu'à - 
Niakhar l a  moyenne des p l u i e s  est de l ' o r d r e  de  400 mm pour les vin"gt derniè- 
res années a l o r s  q u ' e l l e  é t a i t  d 'environ 600 mm pour les cinquante  années 
précédentes.  Un phénomène de  cette ampleur s u r  une te l le  durée a g i t  nécessai-  
rement s u r  la cro issance  e t  l a  régénéra t ion  du vQgétal .  L 'évolut ion du parc 
sereer, pendant ces  deux d e r n i è r e s  décennies,  i l l u s t r e  cette s a h é l i s a t i o n  q u i  
a t t e i n t  les campagnes e t  les paysages des r6gions soudaniennes ou sahélo-sou- 
daniennes. L'kvolution du pa rc  varie en fonc t ion  du s i te  e t  de l ' espèce .  

Nous manquons de mesures systx5matiques. L e s  s e u l e s  ind ica t ions  dont nous pou- 
vons f a i r e  é t a t  concernent les p u i t s  de  Sob. En 1965, l ' e au -dans  le p u i t s  
c e n t r a l  du v i l l a g e  se t r o u v a i t  h 6 m de profondeur. L e s  h a b i t a n t s  y pu i sa i en t  
régulièrement de l ' eau  pour abreuver les animaux. L'eau é t a i t  t rop  salée pour 
ê t r e  bue. L'eau 5 b o i r e  é t a i t  puisée,  avec parcimonie, dans les t rous  c reusés  
3 f a i b l e  profondeur -skanes- dans les endro i t s  les p lus  a r g i l e u x  des  environs 
du v i l l a g e ,  m a i s  c e s  pe t i t e s  nappes phréa t iques  douces s ' épu i sa i en t  au cours 
d e  l a  sa i son  séche ob l igean t  5 c r e u s e r  davantage jusqu'à r encon t re r  l a  nappe 
salée.L 'eau dans l e  même p u i t s  se  t rouve à présen t  à 14 m de  profondeur et 
personne ne la  puise  p u i s q u ' e l l e  est devenue tellement: salée que les animaux 
re fusent  de l a  bo i r e .  Quant aux se'anes d e s  lent i l les  a rg i l euses ,  elles sont  
complétement asséchées,  C e s  simples observat ions,  pour i n s u f f i s a n t e s  qu ' e l l e s  
so ien t ,  l a i s s e n t  présager  de  f o r t e s  pe r tu rba t ions  dans l ' a l imen ta t ion  hydri- 
que des a rbres .  Les  b o t a n i s t e s  nous renseignent s u r  les p luviométr ies  q u i  
conviendraient  5 chaque espèce  (von MaydeL1) mais la ques tkm du fonctionne- 
ment e t  de l a  s t r u c t u r e  de I ' a p p a r e ï l  racinaire confrontés  à L'*abaissement e t  
5 l ' o s c i l l a t i o n  des nappes, ou celle de l a  s e n s i b i l i t d  relative d e  l ' a r b r e  h 
l a  s a l i n i t é  demeurent en suspens pour l a  p l u p a r t  des  espèces,  Sur Les 58 es- 
pèces r épe r to r i ées ,  environ une quinza ine  ( l a -  p l u p a r t  parmi: Les moindres) on t  
besoin d 'une  p luxiométr ie  annuelle supCrieure B 400 mm, quelques unes exigent  
plus  de 600 mm, Effectivement ces arbres- là  on t  d i sparu  o w l e s  e f f e c t i f s  on t  
régressé  h quelques except ions près ,  dont  celle no tab le  d e  Cel t i s  integrifu- 
l ia.  Acacia albida peut suppor t e r  des pluviométr ies  b i en  i n f é r i e u r e s  mais 
c e t  a r b r e  e s t  réputé  fragile. La conjonct ion d e  condi t ions  écologíques p lus  
r igoureuses  avec un émondage excess i f  e t  r épé té ,  p o u r r a i t  exp l ique r  la  morta- 
l i t é  que nous constatons,  q u i  s 'est  accrue ces de rn iè re s  années,  e t  q u i  peut  
conduire 5 l a  d i s p a r i t i o n  de  l ' e spèce  dans ce sec t eu r  du S ine  au  cours  des  
prochaines décennies. 

En l 'absence de  t o u t e  régénéra t ion  p a r  l a  s é l e c t i o n  e t  l a  p ro tec t ion  
de  jeunes pousses, les d i f f é r e n c e s  dans l a  m o r t a l i t é  des  a r b r e s  s ' expl iquent  
au moins en p a r t i e ,  na ture l lement ,  p a r  les d i f f é rences  de durée de v i e  des es- 
pèces. Les baobabs, les fromagers, les tamar in ie rs  sont  réputés  v i v r e  très vieux 
ce q u i  e s t  aisé à v é r i f i e r ,  p a r  con t r e  l a  c ro i s sance  des Acaeia albida, des 
CordyZa pinnata semble r ap ide  dans les condi t ions  du parc  sereer, e t  les t rès  
vieux a rb res  de ces espèces y seraient rares. A l 'évidence,  on ne  peut  discu- 
t e r  du dépérissement e t  d e  la régénkrat ion de  l a  strate arbor6e  dans les pay- 
sages sahé l iens  sans se r é f é r e r  aux s p é c i f i c i t é s  biologiques des  diverses es- 
phces  notamment l e u r  longévi té ,  à supposer q u ' e l l e s  c r o i s s e n t  e t  v i v e n t  dans 
un environnement c l imat ique ,  édaphique et a rhoré  q u i  leur s o i t  également favo- 
rable. L e s  b o t a n i s t e s  ne f o u r n i s s e n t  guère d e  p réc i s ions  s u r  ce po in t .  

niques q u i  a u t o r i s e n t  l a  reproduct ion de 1' espèce e t  pro tégent  la c ro i s sance  
des  jeunes p l an t s .  

I '  

L'abaissement des  nappes es t  h re l ier  à ces d é f i c i t s  pluviométriques 

. 

Autre évidence, la  régénéra t ion  du p a r c  ne  p e u t  a v o i r  l i e u  sans tech- 
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La germination e t  t ou te s  les a u t r e s  formes de reproduction ont  
l i e u  pendant la sa i son  végé ta t ive .  L a  jachère,  même annuel le ,  s u f f i s a i t  à 
f a i r e  émerger t o u t e  une strate de repousses a rbus t ives .  Pendant l a  sa i son  
sèche suivante ,  les troupeaux en va ine  pâ ture  d i sposa ien t  de n o u r r i t u r e s  
p lus  access ib l e s  e t  p lus  fou rn ie s  que l e  maigre f e u i l l a g e  des a rbus tes ,  les 
bergers' in te rvenant  E e  cas .Qchk&t  pour l e  protéger:  Au moment de la<prépa-  - .  

r a t i o n  du champ les pousses les mieux venues e t  s i t u é e s  dans un espace dég- 
gé é t a i e n t  préservées  e t  élaguées.  L e  semis e t  les sa rc l ages  quand i l s  se 
f a i s a i e n t  à l a  main, les é v i t a i e n t  aisément. Seules  quelques espèces,  t e l l e  
l e  manguier, l e  fromager, l e  baobab é t a i e n t  ré-implantées e t  protégées dans 
des  enclos ou dans les hab i t a t ions .  

A présent ,  dans les champs c u l t i v é s  e t  bien' sarclés, l a  terre e s t  
nue en f i n  d 'hivernage. La d i s p a r i t i o n  des jachères ,  l e  semis en l i gne  méca- 
nique e t  l a  sa rc l age  dans les i n t e r l i g n e s  c a l i b r é s ,  2 l a  machine, en c u l t u r e  
a t te lée  ne l a i s s e n t  aucune chance de su rv ie  aux nouvelJes pousses durant  
l 'h ivernage.  

l a  régénérat ion du parc  ex ige  l a  m i s e  en oeuvre de nouvel les  techniques.  
Etant  donné l ' évo lu t ion  du t e r r o i r  e t  de ses modes d ' e x p l o i t a t i o n ,  

QUEL PMENAGEMENl RUßAL ? 
Tous les p o i n t s  de vue s ' accordent  pour t rouve r  de mul t ip l e s  avanta- 

ges 2 cet aménagement, e t  déplorer  le  délaissement dont il souf f r e  B présen t ,  
même s i  les v a r i a t i o n s  et l a  s u b j e c t i v i t é  dans les appréc ia t ion  demeurent. 

dans l e  contex te  de  l a  c i v i l i s a t i o n  a g r a i r e  ancienne, maïs l e  maint ien v o i r e  
l ' amél iora t ion  de tels aménagements dans le  cadre ou' la  perspec t ive  d'une mo- 
dern i sa t ion  de l ' a g r i c u l t u r e  rencont ren t  encore des  ob jec t ions  qu i  n e  s o n t  
pas é t rangères  5 l a  dégrada t ion  p resen te  e t  2 l 'absence de t o u t e  in t e rven t ion  

L ' intérêt .  et  les fonc t ions  du parc  s o n t  immanquablement v a l o r i s é s  

efficace pour les r éhab i l2 t e r ;  - I  

Là se pose la ques t ion  de  I ' intGrêt porte '  à - ce  parc p a r  l'a recherche 
agronomique e t  f o r e s t i è r e  depuis  l e  début du siècle, des  propos i t ions  f a i t e s  
pour l e  main ten i r  e t  l 'améliorer ,  l a  p l ace  q u ' i l  occupe dans les thèmes tech- 
niques qu i  on t  été d i f f u s é s  e t  dans les moyens m í s  en oeuvre. 

gène pour l a  m i s e  en p l a c e  d e  systèmes de c u l t u r e  intensifs e t  p roduc t i f s .  L e  
processus d 'amél iora t ion  f o n c i è r e  commence pa r  l e  déssouchage e t  l'élimina- 
t i o n  de t o u t e  repousse a r b u s t i v e  e t  l a  c r é a t i o n  d'un p z r c e l l a i r e  géométrique. 
L'homogéinisation de l a  p a r c e l l e  est l e  p réa l ab le  8 son exp lo i t a t ion  en cu l -  
t u r e  pure. Pour s'en convaincre,  il s u f f i t  de r appe le r  les  opérat ions d'amé- 
nagement qui  on t  l i e u  depuis  50 ans,  en commençant pa r  les terres du Centre 
de Recherches Agronomiques de  Bambey, en a l l a n t  2 Boule1 s u r  les terres amé- 
nagées après  1936 s u r  l e  f r o n t  p ionnier  a r ach id ie r ,  2 Sefa en Moyenne 
Casamance, s u r  les p o i n t s  d 'expérimentation de l'IRAT, dans les v i l l a g e s  re- 
modelés pa r  1'IRHO à Louga, s u r  les défrichements init iés par  l a  Socié té  des  
Terres  Neuves en 1973 2 Koumpentoum. 

Socié tés  de Développement -par la  SATEC e t  cont inué  p a r  l a  SODEVA- pour  dé f i -  
n i r  un ensemble cohérent  de  thèmes techniques e t  l e  f a i r e  accepter  à l ' é che l -  
l e  d e  l 'ensemble du Bassin Arachidier ,  au  mieux iT. ignore  1"arbre  dans l e  

Les a r b r e s  dans l e  champ son t  géné'ralement considérés  comme une 

Quant au  t rava i l  cons idérable  f a i t  dans l es  années so i can te ,  p a r  les 

champ .. 
Avec les sécheresses  et les processus d e  désertification 'a l ' oeuvre  

depuis deux décennies,. on ne cesse de  parler d e  r e f o r e s t a t i o n .  Les campagnes 
de s e n s i b i l i s a t i o n  en faveur  de l a  p-rotection e t  d e  la p l a n t a t i o n  des  a r b r e s  
sont  incessantes .  Certains agronomes, après  a v o i r  montré l e  rô l e  p o s i t i f  de 
c e r t a i n e s  essences s u r  l e  s o l ,  p l a i d e n t  pour que ces espBces,non concurrentes  
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des c u l t u r e s ,  t rouvent  p l ace  dans l'aménagement a g r a i r e  (Ci Charreau, 1 9 7 9 ) .  
Mais s u r  l e  t e r r a i n ,  nous a s s i s t o n s  à l a  d i f f u s i o n  d'espèces nou- 

velles t r è s  rus t iques  c o m e  l e  nim, implantées l e  long des  rou te s ,  dans les 
cours  e t  B proximité des  h a b i t a t i o n s ,  en l is ière  de b locs  de  c u l t u r e ,  à l a  
c r é a t i o n  de périmètres f o r e s t i e r s  e t  de p e t i t s  b o i s  v i l l a g e o i s ,  à des mises 
en défens.  A i l l eu r s  l 'e 'space r u r a l  es t  abandonns'aux r igueurs  du c l imat  e t  
au t ra i tement  que l u i  prodiguent ou l u i  f o n t  sub i r  les c u l t i v a t e u r s  e t  l e s  
é leveurs .  

Notons cependant l e s  ac t ions  d 'agents  f o r e s t i e r s  qu i  depuis quel- 
ques années t en ten t  d 'endiguer  l a  régress ion  de ces  parcs a rborés  en oeu- 
v r a n t  avec l e  paysans 2 ré implanter  e t  à protéger  les espèces loca l e s ,  dans 
champs. L ' e f fo r t  m é r i t e  d ' ê t r e  s igna lé  m a i s  pa ra î t  d é r i s o i r e  jusqu 'à  présent  
vu l 'ampleur du problème. 

arbres , implici tement  voulue p a r  l a  p l u p a r t  des ac t ions  de développement r u r a l  
e s t - e l l e  j u s t i f i é e  ? 

Une f o i s  de p lus  l a  réponse dépend des systèmes de c u l t u r e  en p l ace  
e t  des perspec t ives  de  changement technique 2 moyen terme. 

Dans l a  pe r spec t ive  d'une géné ra l i s a t ion  rap ide  des  labours pro- 
fonds,  de l ' e n t r e t i e n  des  c u l t u r e s  e t  de  l a  r é c o l t e  & l a  machine, l a  présence 
d ' a rb res  nombreux, disséminés au hasard,  do tés  de racines a f f l e u r a n t e s  e t  por- 
t a n t  des branchages bas  serait effect ivement  t r k s  génante ; mais dans l ' é t a t  
ac tue l  des techniques,  Les a r b r e s  sont  aisément contournés p a r  les a t t e l a g e s  
q u i  s'accomodent p a r  a i l l e u r s  de  l a  t a i l l e  r é d u i t e  des  champs, du dess in  con- 
tourné  des l i m i t e s ,  des  termitières., Vus les modes de tenure e t  d ' u t i l i s a t i o n  
des  t e r r o i r s ,  il f a u t  b i e n  envisager  qu'au cours  des prochaines décennies les 
techniques de c u l t u r e  n e  pourront  s u b i r  d e  t e l s  changements. A présent ,  l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  des e x p l o i t a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  des  p a r c e l l a i r e s  q u i  jus t i f ie :  
r a i t  l 'adopt ion de la c u l t u r e  motorisée,  e t  de thèmes "lourds" t e l s  que l e  
labour  profond, 1' Bpandage 5 f o r t e  dose d'engrais--m"haux ne progresse n u l l e  
p a r t ,  5 l ' b c h e l l e  du Bassin Arachidier ,  L e  pays s-ereer r é u n i t . l e s  c o n t r a i n t e s  
fonc iè re s  les p lus  f o r t e s ,  q u i  s' 'opposent 2 une te l le  mutat ion,  Les change- 
ments que l ' o n  c o n s t a t e  dans les p r a t i q u e s  - non f i g é e s  pour au tan t  - des 
c u l t u r e s  e t  d e  l ' é levage ,  ne met ten t  pas en cause  la r é p a r t i t i o n  des  a r b r e s  
n i  les fonc t ions  p r i n c i p a l e s  que nous avons identifiées ; b i e n  au  c o n t r a i r e  
i l s  réclameraient une d e n s i f i c a t i o n  e t  une meiLleure g e s t i o n  du parc .  

L 'é l imina t ion  des repousses a rbus t ives  des champs, e t  à terme des 

PEE PECT IVE'S 

La v i s i o n  op t imis t e  c o n s i s t e r a i t  2 cons idérer  que nous sor tons  d 'une 
séquence sèche d'une durée except ionnel le  mais que l e  r e t o u r  "2 l a  normale" 
s ' o p k e .  Autrement d i t  en pér iode de sécheresse  l e  p a r c  s ' é c l a i r c i t  e t  v i e i l -  
lit, puis  il se r e c o n s t i t u e  dès que les  p l u i e s  redeviennent abondantes. L a  
reproduct ion de c e t t e  armature agraire  e n r e g i s t r e r a i t  e t  r é p e r c u t e r a i t  les 
f l u c t u a t i o n s  c l imat iques .  

de l ' a c t i o n  paysanne. L e s  c o n t r a i n t e s  écologiques aggravées,  en accé lé ran t  
l e  processus de dégradat ion,  r é v è l e r a i e n t  l e  moindre i n t é r ê t  que les paysans 
p o r t e n t  dorénavant B ce parc a rboré ,  patiemment é l aboré  p a r  p lus i eu r s  géné- 
r a t i o n s  quand il f a l l a i t  S t r e  "au tosuf f i san t"  dans l ' e space  c l o s  des  t e r r o i r s .  
Dorénavant, les h a b i t a n t s  des v i l l a g e s  du Sine échappent B cet te  t o t a l e  sujé- 
t i o n  par  l ' émig ra t ion  e t  les l i e n s  en t r e t enus  avec l 'extérieur. D'où l e  rela- 
: i f  délaissement du t e r ro i r . .  

productions du t e r r o i r ,  n i  l'aménagemen't q u i  en améliore les p o t e n t i a l i t é s .  
Dès 2 présent ,  l e  t e r r o i r  a p p a r a î t  for tement  dégradé e t  son p o t e n t i e l  de  pro- 

Mais il s ' a g i t  d'un parc anthropique,  dont l a  régénéra t ion  dépend 

On ne  peut  cependant minimiser  2 ce po in t  la  p lace  tenue pa r  les 
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duct ion  nettement a t t e i n t .  Eo l ' absence  d'un reboisement systématique 
-conçu avec les paysans e t  réalisé p a r  eux- l e s  ressources  e t  l e s  produc- 
t i o n s ,  principalement a u  p lan  fou r rage r  e t  énergé t ique  vont cont inuer  B chu- 
ter .  L e s  a r b r e s  des espèces p r i n c i p a l e s  dé jà  t r è s  v ieux  e t  c la i r semés ,  iné- 
luc,tablement d i s p a r a i s s e n t ,  ' .: . 

Déjà les terres sablonneLses complètement nues gagnent sur l e s  cam- 
pagnes a rborées  di1 Sine e t  du Dieghem. C 'es t  pour l e  moins l e  s igne  d'une é- 
vo lu t ion  v e r s  " l ' e x t e n s i f '  du système a g r a i r e  s e r e e r ,  a l o r s  que l a  population 
r u r a l e  cont inue  à c r o î t r e .  
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