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L1ann,a 1973 restera L ~ S  1 =&noire des  h a b i t a n t s  de l a  v a l l Q e  un 
p o i n t  de r e p a i r e ,  au même t i t r e  que l 'année 1914 - Hitandé narodyi,( 1 )k'snnée d e s  

d i s t r i b u t i o n s  de r i z  œp ou 1935 - Hitandk T io ld i ,  l 'année des mange-milse Come 

en 1914, p l u s  qu'en 1935, l a  famine a menacéo Il est  Gvident que la séche res se  

et l a  c r u e  extrêineïnent f a i b l e  11 ras te  2 

mettre en évidence l e u r s  e f f e t s  s u r  les d i v e r s e s  ressources  e t  productions v i -  

vrières d e  l a  region. I.1 reste encore B montrer en quoí les changements i n t e r -  

venus dans l a  v i e  r ég iona le  depuis l e  début du s iècle  n'apportent pas aux habi- 

. t a n t s  les moyens d e  s e  s o u s t r a i r e  aux conséquences d i r e c t e s  de t e l l e s  calamités 

sont  B l ' o r i g i n e  d e  l a  ca t a s t ropheo  

n a t u r e l l e s  5 en quoi a u s s i  cet te  dépendance n ' e s t  p l u s  inkluctable, Alors que 

l'économie r ég iona le  accuse les ba i s ses  de production e t  que l a  population cher- 

&e une i s s u e  dans l f&nig ra t ion ,  les casiers i r r i g u é s  aménagés recemxent produi- 

s e n t  des q u a n t i t é s  notables  de r i z  e t  les c u l t u r e s  peuverrt s ' y  d i v e r s i f i e r s  A 

brève échéance, p a r  l a  t ransformation r a d i c a l e  des condi t ions de la v i e  ag r i co le ,  

le  l i e n  e n t r e  la sécheresse e t  l a  famine peut  être rompuP 

.. 
i - I  

( ) Expression u t i l i s é e  p a r  Les Toucouleur e t  les Peu lo  
; %  
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La crue du f l euve  accus t ,  en i972;' un déf i : , i t  énormeo I1 s u f f i t ' . d e  ' 

. .  : 
.. . > $ ,  

. I ? ,  . . .  
r a p p e l e k ' l e s  observat ions e f f ec tuées  h Bake1 pour Le montrer 5 - en ava l  de  Bakel. 

il n 'y  a pratiquement plus 'a '&po=t  par  Les a f f luen t s ,  - l e  volume d'eau moyen, 

qu i  s '&coule  annuellement h ce t  endro i t ,  est de 24 m i l l i a r d s  'de m3, l ë  volúnd 'de 

l a  c rue  dépasse, 9 années s u r  10, 1 3 ' m i l l i a r d s  de. m3, or' en 1972 il n'2 coulé  q u e .  

8,33 m i l l i a r d s  de  m3, L e  deb i t  a culminé h 1428 m3/s a lors  que ' le d é b i t  wxiinin 

normal es t  de  4 700 m3/s0 Enf.in l a  cr&e n 'a  a t t e i n t  s u r  l ' é c h e l l e  d e , c r u e  quk le 

côte  17,4 m 

séquence les sur faces  inondées son't des  plus  rGduites,  Dans des sec t eu r s  ent iers  

d e  ' l a  moyenne v'alL6.e les terres a l l&&les '  n 'ont  pas étg 'submergées ; l e  gonfle- 

ment du lit mineur, l e  rcmplissage de6: &larigots dé f luen t s  e t  de  quelques mares 

basses  ont  absorbé d P  a f f l u x  sa i sonn ie r  des eaux, 

. .  . .... 

, , .. .- f 
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( I G N )  a l o r s  qu'en année moyenne e l l e  mmte jusqu'à 22,n (")o En con- 
. .  

* 

. . . .  
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En sa i son  skche l f k t i a g e  est-. a t t e i n t  tr&ì cet avec des  débi t s .  excep- 

t ionnel lement  f a i b l e s  ce qui  provoque une remontée maximale d e  l ' e au  de m e r  dans 

l a  basse vallke. La langue salée a progress6 bien au-del& d e  Dagana,- 50 km en 

amont de.*B'bkhol qui  est l e  po in t  extrgme nonnalement a t t e i n t  - en phnétrant  dans 

les marigots d e  Dievagne j u s ç u f 8  Tiékane e t  du Ngalanlca jusquZ8 Fanayec I l  est 
I 'apparu nettement que les réserves  en  eau douce d isponib les  dans t o u t e  l a  v a l l e e  

en € in  de sa i son  &che k t a i en t  des  p lus  rgdui tes ,  les débLts 2 Hatam et Bake1 

n ' 'é ta lent  qu: d e  quelques centa ines ,  le lit;res/s, 

102, Les  p l u i e s  - 
L e  d é f i c i t  pluviométrique pendant l th ivesnage  est a u s s i  zccusé-. A s x ~ ~  . .  . ;, I .  

des p l u i e s  précoces au début du mois d e  j u i n  (7 A 8 j u in )  $ l ' ,ouest  ... I I 

l ' a i r  humide s'est r e t i r é ,  r i  faudra  a t t e n d r e  l a  p&io& du 1 2  au  i a  
que de  nouvelle$ incurs ions  d e  l ' a& 5us t r .a l  appor ten t  quelques p l u i e s G  Pendant 

l.'*hivìdCna~e %s ' ' f ron t  qu i  mariue l e  contaci: 'o,ntre- les .  masses d''ai; iioréhie' 'et 

4 u s f r a l e . ( F I T ) ' s e  maint ient  100 

normale, En adOt ¡e f l u x  de  mousson deineuGe l o i n  au sud  e t  les. p l u i e s  sont  r a r e s  

au  nord 'dlune l i g n e  Gambie-Bakelo En septembre l ' a c t i o n  des hautes  press ions  aus- 

t ra les  res te  peu s e n s i b l e  e t  les d é f i c i t s  p l u v i m é t r i q u e s  se creusent  su r tou t  à 

1' ouest  de  1 1  axe Tambacounda-Matan, SUT l e  FerLoo En septembre les .'t'otaux pluvio- 

mktriques, riarnialement f a i b l e s ,  sont  encore' d Z i c i t a i r e s o  

.,_ . ~ . . . , . ~ .  
r . t  , : :  i '  . . .  

. .  . . . . . .  

6 '  200 .'km p l u s  au  Sud et A I r e s t  qu'en a n d e  

La val lée  du SGnggal se s i t u e  dans un des secte6rs les p l u s  touchés paz- 
. .  

la  sécheresse j les to taux  ~ l & i ' 6 & & t r i q u e s  n ' a t t e ignen t  'nl?lle p a r t  l a  moi t i é  de  i a '  , 

normaleo La d ispers ion  des  rasres. p l u i e s ,  notamment Les p l u i e s  précoces. d e  ju in ,  ?c  

l es  d é f i c i t s  -très marqu&(parfois ;?.: % par  r appor t  à l a  normale). dans lea  rìois du 

c e u r  de l 'h ivernage,  aggrevent encore l a  r igueur  des  condi t ions  c l imat iques  e t  2C- 

ccntuent  les e f f e t s  désas t reux  de l a  sgcheresse s u r  les ressources  ag r i co le s  de  

l a  région . 
(1) C h i f f r e s  é î a b i l s  par  les hydrologues dc.l'ORSTO'L ' 

' 
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Pluviométr ie  de j u i n  2 octobre  i972 (en  mm) 
d 'après  ASECNA-Dakar 

S t a t  ions J u i n  J u i l l e t  Août 

Saint-Louis 

Ross o 

Dagana 

Podor 

Bogué 

&édi 

Ma tam 

Bake1 

Sdl ibabi  

10 33 

2 I 22 

23 324 

10 I 128 ' I 68 % 1 
20 1 397 1 - ! I  

I I 

33 17 1 67 % 

22 526 

15 358 48 % 

38 6 95 
I 

68 I 283' 1 53 % I 
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1.3 - Le niveau  des  ressources  v i v r i k r e s  

Les h a b i t a n t s  de  l a  v a l l é e  du Sénkgal fondent l e u r  éconmie  sur l 'ex-  

p l o i t a t i o n  des  terres de  la v a l l é e  a l l u v i a l e  'fécondées par la  crue ,  e t  sur l ' u t i -  

l i s a t i o n  des  bordures sahé l iennes  SOUS l a  dépendance des  p l u i e s  dQhivernage. 

D e  j u i l l e t  à octobre la c r u e  du f l e u v e  submerge d t i n " s e s  terres a l -  

luviales en aval de Bakel, D'octobre B janvher,quand s lop8re  la  déc rues l e s  paysans 

sèment l e  sorgho dans les cuve t t e s  l i b é r é e s  par  les  eauxts La r6colte s '4chelonne 

de  f é v r i e r  h avril d'amont v e r s  l'aval. Outre ces v a s t e s  étendues couvertes  p a r  

la c u l t u r e  d e  décrue,  des  champs de  berge se d6veloppent sur les r i v e s  le5 moins 

abruptes  d u . f l e w e  e t  des  marigots ad jacen t s  t champs de  maYs, d e  ha r i co t s ,  de me-, 

lons, de  t m a t e s e c o .  q u i  son t  l ' o b j e t  de soins a t r e n t i f s  des paysans. Le sorgho 
c u l t i v é  en d6crue demeure la  p r i n c i p a l e  ressource  des h a b i t a n t s  d e  l a  va l l ée .  En 

1970-71 d'apri% les r e l e v é s  de  la FAO 

f a i b l e  e t  la surface ensemencée est  considérée.  c o m e  moyennee 'Si l 'on admet des 

rendements de l ' o r d r e  de 400 kgdha l a  product iqn a t t e i n t  40 B 50 U00 tonnese 

110 O00 ha ont  été semés, l a  c r u e  & a i t  

Les paysans sraccomodent des variations in te r -annuel les  de l a  c r u e  

t a n t  q u ' e l l e s  ne sont pas excessives.  En 1944 p a r  exemple, avec une c r u e  f a i b l e  

80 O 0 0  ba .ont é t 6  semés (I), Dans ce cas le r e t r a i t  r ap ide  des  eauxt ]la m i s e  en 

c u l t u r e  des  terres lea  p lus  basses  n a f f r e n t  des  c o n d i t t o n s .  fovornbles POUX- l e  d i s h e r -  

bage e t  les rendements sont: plutôt Qlevée, En 2950 la crue f o r t e  s'est t r a d u i t e  

par une ex tens ion  maximale des su r faces  (180 O00 ha) mais La décrue ta rd ive ,  un 
drainage lent e t  mauvais,Eavorisent l e  développement des  mamaises herbes e t  les 

rendements sont: médiocres, 

En 6972 l a  c r u e  quasiment i n e x i s t a n t e ,  du p o i n t  de  vue de k a  submer- 

s ion ,  n'a laissé au paysan 

s e m &  même quand les temps d e  submersion E t a i e n t  trop breEss Au total ces su r faces  

son t  d é r i s o i r e s  au regard des  moyennes : 15 000 ha d'après l'estimation de  la FAO* 

Bien que moins couchdes, les c u l t u r e s  de berges en 1872 n f o n t  pu se développes 

que des t e r r a i n s  d'une extreme Q t r o i t e s s e  q u e i l  a 

normalement. Les champs de ma35 n o t a m e n t  accusent  des  baisses d e  su r faces  e t  de  

rendements.. Deaprès  ces ind ica t ions  ka product ion probable  pour l'ensemble des 

cultures de  décrue n l a t t e i n t  pas les 10 % du ch i f f re  normalc 
. 

1 (. ) La moyenne v a l M e  du SQnégal - 1962 - PUF, 



Les hab i t an t s  r i v e r a i n s  du f l euve  v iven t  a u s s i  de  l a  pêche. Cette res- 

s o u r c e  importante  dépend d e  l'abondance du poisson v ivan t  dans l e s  eaux du f l e u v e  ; 

OT l a  reproduct ion a l i e u  pendant l th ivernage  e t  cesse ?i l a  sa i son  fraffche (novea- 

bre-décembre), l e s  a l ev ins  se  développent rapidement dans les eaux de c rue  et  l e u r  

c r o i s s a n c e  se r a l e n t i t  ensu i t e , en f in  l a  c rue  i n t e r v i e n t  dans l e  cha r r i age  de  ces  

a l e v i n s .  D'après l e s  es t imat ions  du C T E  (l) l a  q u a n t i t é  d e  poisson pêch6 

les v a r i a t i o n s  in te r -annuel les ,  liées B l ' importance d e  l a  crue, dans la r e c o n s t i -  

accuse 

r u t i o n  du stock de poisson v i v a n t  dans l e  f leuve.  La pêche annuel le  moyenne' qu i  

est estimée à 30 O00 tonnes n ' a u r a i t  a t t e i n t  en 1969, après l a  crue très f a i b l e  

de 1968, que 15 O00 tonnes. D'après l e s  témoignages r e c u e i l l i s  au début de l 'annQe 

Zg73, en l 'absence de données c h i f f r é e s  l e  volume de  l a  pêche serai t :  plus d é f i c i -  

t a i re  c e t t e  année qu'en 1969. Il est s i g n i f i c a t i f , q u e  l a  v i l l e  de P i a t a m  o Ù  l e  fond 

de la popula t ion  e s t  c o n s t i t u g  de  p$cheurs,ne consomme que du poisson d e  m e r  de 

Saint-Louis 6 

L ' u t i l i s a t i o n  des t e r r a i n s  de parcours  et  de  c u l t u r e  s u r  les bordures 
Ø de la v a l l é e  s'est heurtGe aux d é f i c i t s  p lwiométr iques .  Les p l u i e s  n o m a l e s  s'éthe? 

l a m e n t  de 280 mm pour Bosso B 695 m pour Bakel. Leur première  fonc t ion  est l a  

rggéné ra t ion  du t a p i s  herbace e t  du couvert  a rborée  Les  exigences de  l a  végé ta t ion  

sont f o r t  va r i ab le s ,  il s u f f i t  d'une p l u i e  de 40 nun pour que les espèces les plus 

r4sistantcs accomplissent leur cycle mais les v a r i & t i s  les p l u s  in tg re s san te s  du 

psieurage ex igent  p l u s i e u r s  grosses  p l u i e s  b ien  r é p a r t i e s  pour a t t e i n d r e  l a  m a t u r i -  

e& e t  un déveLoppement normal. Il e s t  t o u t  à fait i n h a b i t u e l  que la  sécheresse ne 

pexmette aucune r e c o n s t i t u t i o n  du p$turage sur les bordures de l a  v a l G e  de  Kakdi 

jusqu'8 Rosso j t and i s  qu'un maigre ps turage  provoquait  un a f f l u x  excessif  de  t rou-  

pea= à l(ouest ver s  Keur-khssènec C e  n ' e s t  qu*h lsextrêrne-st  ve r s  S é l i b a b i  que 

€a& a pu rencont rer  des p$turages normalement f o u r n i s c  

La n o u r r i t u r e  du b é t a i l  c r e s t  a u s s i  le  fou r rage  aér ien ,  or 13 succes- 

s i o n  d'années sêches a t t e i n t  l e  couvert  arboré lui-m&e. Les a r b r e s  en grand nom- 

bre crèvent ,  d ' au t r e s  sont  é lagués ou aba t tu s ,  d ' au t r e s  e n f i n  ne po r t en t  pas  les 

Erdes habi tue ls .  Ainsi en 1972 l a  product ion des j u j u b i e r s  Q t a i t  des p lus  faibles 

ec l a  c o l l e c t e  de la  gomme très médiocre. C e t t e  mauvaise r e g t n é r a t i o n  de  l a  v&é- 

tation n a t u r e l l e  a t t e i n t  les hommes directementp dans l a  mesure  o Ù  les p rodu i t s  

de c u e i l l e t t e  c o n s t i t u e n t  une p a r t  no tab le  de l e u r  a l imen ta t ion  e t  de leurs res- 

sources. Elais ce sont  les t ro ipeaux q u i  ont é t é  le  p l u s  vivement: éprouvése Déjà 

Ea sécheresse  en 1968 a v a i t  prwoqr;& 1~6I.i ininatfon de 15 % 2 25 % du b Q t a i l  sén6- 

gatails e t  de  30 % du b 6 t a i l  mauri tanien,  En 1972, les c h i f f r e s  de 7 0  ?i 80 70 son t  

' 

1 
* < 1 Centre Technique. Forestier Tropica l  qu i  d i spose  d'un Centre  B Richard-Tollo 



hab i tue l s  e t  dans c e r t a i n s  secteurs l a  d i s p a r i t i o n  du b i t a i l  es t  t o t a l e ,  Le  b é t a i l  

l e  p lus  éprouvé a é t é  aba t tu ,  on a auss i  vendu des animaux A v i l  p r ix ,  en f in  les 

kleveurs v é r i t a b l e s  ont  f a i t  l ' imposs ib le  pour préserver  u n e . p a r t i e  du troupeau en 

l u i  f a i s a n t  pa rcour i r  p a r f o i s  p lus i eu r s  centa ines  d e  kilomètres,  au p r i x  de  grandes 

souffrances pour les bê te s  e t  les gens, pour a t t e i n d r e  les pâturages des  r6gions de  

Maghama e t  Sé l ibab i ,  ou ceux, p lus  soudaniens, du Sénégal-Oriental. 

Les c u l t u r e s  dshivernage s o n t  p lus  touchkes encore. S i  par  endro i t s  les 

c u l t u r e s  les moins exigeantes  en eau  ( h a r i c o t s  niébé,  bérefs )  on t  pu a t t e i n d r e  l e u r  

matur i té ,  les c u l t u r e s  importantes d e  m i l  e t  d 'arachide n 'ont  pas é té  semées ou ont  

avorté.  Là encore ce n ' e s t  que vers 1'extrGme-est dans les fonds d e  v a l l é e  des rd- 

gions de  S e l i b a b i  e t  Bake1 que l ' on  a observe des r g c o l t e s  m&liocrese 

Enfin l a  sécheresse  prolongée a souvent compromis l ' a l imen ta t ion  en eau 

des campements 'ou des v i l l a g e s  ne d isposant  que de  p u i t s  i n s u f f i s a n t s ,  Le  s e c t e u r  

des  gros v i l l a g e s  au sud-est  de Matam, notamment Sintiou-Bamambi, compte parmi les 

p lus  éprouv&. 

I .  

Au t o t a l ,  aucune production dans l ' & e n t a i 1  relat ivement  l a r g e  des res- 

sources  de  cette rég ion  n 'a  é t é  epargnge.. Depuis l e  couvert  vég6ta l  des t e r r a i n s  de  

parcours  qu i  f a i t  l a  v i e  des troupeaux e t  f o u r n i t  les produi t s  de  cue i l l e t t e  jusqu'-  

aux céseriies en poisson du-f leuve,en . i n s i s t a n t  SUL^ les c u l t u r e s  du sorgho de décrue 

e t  les c u l t u r e s  d 'hivernage, t ou t  a 6 t é  a t t e i n t  dans des  propor t ions  très f o r t e s ,  
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II LES MESURES DE SAWEGNU)E FACE A LA PENUIIJE A L I Z ~ N T A L R E  - 
I1,l. Le problème a l h e n t a i r e  - --- 

L e s  a l iments  consommés son t  presque tous be production l o c a l e o  On a mcrz- 

, tre la q u a l i t é  d e  l ' a l i m e n t a t i o n  dans cet te  rggion sahél ienne qu i  r é s u l t e  dellla coz- 

jonctrlicrn d'une zone c é r é a l i è r e  e t  diune zone.dYélevage l e  long d'un f l e u v e  r i c h e  en 

po i s soas j f ( l )o  Cette vue générale  reste v r a i e  a u  niveau des régimes a l imen ta i r e s ,  erz 

dépi t .  ;Ge l a  r é p a r t i t i o n  de l a  populat ion en groupes sociaux très tranchés,  puisque 

des é&anges in t enses ,  dont les marchés des  gros v i l l a g e s  toucouleur s o n t  le  l i e u  le .  

p l u s  rcmarquable, a s su ren t  l a  r é d i s t r i b u t i o n  du poisson p rodu i t  par  les pêcheurs, du 

l a i t  p r o d u i t  e n  exc6dent pa r  les Peul en h:ivernage, des sorghos e t  p e t i t s  m i l s  pro- 

d u i t s  EnEgalement p a r  les d i v e r s  groupes o 

Par  con t r e ,  l ' a l imen ta t ion  v a r i e  sensiblement avec les pér iodes d e  l ' an -  

nQe ; Xe p e t i t  m i l  p rodu i t  à l a  f i n  d e  l 'h ivernage es t  consommé pendant la s a i s o n  

sèche &andis que l e  sorgho r é c o l t é  en m a r s ?  a v r i l ,  a s s u r e  l a  base des r epas  en f i n  

de safsm sèche e t  pendant l 'h ivernage.  Le  l a i t  abondant pendant l 'h ivernage dev len t  

rare L m  mois s u i v a n t s D  S i  l a  production e s t  i n s u f f i s a n t e ,  c 'es t  pendant ces p&rio:les 

d e  soudure qu ' appa ra î t  l a  d i s e t t e ,  

Face aux v a r i a t i o n s  in t e r - annue l l e s  d e  l a  production, les h a b i t a n t s  d e  

l a  valXeQe n e  son t  pas sans r ecour s ,  Deux types de réponses peuvent $tre décé lé s  dans 

les acrivités e t  genres de v i e  t r a d i t i o n n e l s  : l a  m o b i l i t 6  q u i  permet  d ' a t t e i n d r e  e t  

d ' a s s u r e r  des ressources  diverses ,  le stockage des c é r é a l e s  dans les g r e n i e r s "  

XI.2. La m o b i l i t é  =- 

Heme les hab i t an t s  les p l u s  séden ta i r e s ,  ceux des v i l l a g e s  r i v e r a i n s ,  se 

dep lacen t  2 c e r t a i n e s  sa i sons  vers l e u r s  chanps de berge,  le:^^ p a r c e l l e s  d e  sorgho 

ou s ' & a b l i s s e n t  l e  long du f l e u v e  2 p o r t é e  des b i e f s  poissonneux. Cette m o b i l i t é  

sais'aii&re répond 2 l a  n é c e s s i t é  d ' a t t e5ndre  des ressources  mul t ip l e s  dans l a  dé- 

pendance du m i l i e u  n a t u r e l ,  

Dès q u ' i l s  s ' é l o i g n e n t  du Elewe, les gens de l a  val lée  adoptent  un 

h a b i t a t  mobile ou de cons t ruc t ion  l égè reo  L'imglantation d e  cet h a b i t a t  s a i s o n n i e r  

t i e n t  emite d e  p l u s i e u r s  exigences : s'appuyer s u r  un p o i n t  d'eau, être 2 proximi- 

t é  d e s  t e r r a i n s  d e  parcours e t  des bas-fonds c u l t i v a b l e s .  

Ces de rn iè re s  années l a  tendance B l a  s é d e n t a r i s a t i o n  p r è s  des p u i t s  e t  

dès forages r en fo rcée  pat- l a  cons t ruc t ion  de maisons en ciment a t t énue  cette mobi- 

l i té ,  ee par  conséquent- r é d u i t  l ' a p t i t u d e  à tirer l e  me i l l eu r  p a r t i  des maigres 

r e s s o u r c e s  de 1' espace sahBJ.ien, 

( 1 L a  Moyenne Valige du Sénégal. - 1962 - PUF, PI_ 

1 



Cependant, dans l e  courant de  l a  s a i s o n  sèche 1972-73, les déplace- 

ments de grande amplitude on t  permis Q une p a r t i e  de  l a  populat ion de p a r e r  

aux e f f e t s  de  l a  sécheresse.  Dans c e r t a i n s  cas  l a  v a l l é e  a c o n s t i t u é  une zone 

r e fuge  pour Les é leveurs  des  régions sep ten t r ionna leSn  P lus  de d ix  t r i b u s  venant  

de  Méderdra,Beyla, Bou t i l imi t ,  e t  meme dcAkjoujt, Atar e t  Bir-Moghreim, s o n t  

venues cmper avec leurs troupeaux dans l e  s e c t e u r  de Keus-Hasshe. Dans la ré- 

gion de Rlciz oh l 'assèchement du l a c  a eu  pour e f f e t  de modif ier  les a c t i v i t é s  

a g r i c o l e s  - des c u l t u r e s  de j a r d i n s  ont remplacé 3.es c u l t u r e s  d e  dgcrue - on a 

n o t é  un a f f l u x  important de populat ions du Nord. 

* 

I 

Les Qleveurs  Peu l  du département de  Bogué s o n t  presque. tous  p a r t i s  

vers l ' E s t  ,à la recherche  d e  patinages 

vers l e  sr?d a u  Sénggal, 

v e r s  Maghama,SGlibabi ,f(anlcossa,- e t  

Tous ces mouvements except ionnels  on t  remplacé l e s  t r a d i t i o n n e l s  

déplacements s a i sonn ie r s  des  troupeaux e t  des gens q u i  devenaient s a n s  o b j e t  

p u i s q u a i l  n 8 y  ' ava i t  pas  d e  sorgho de déc.rue à c u l t i v e r  e t  pas  de  pâ turage  2 gar- 

c o u r i r  aux endro i t s  hab i tue l s .  

' 

..I L ' i n a c t i v i t é  forcée j o i n t e  au  p l u s  grand dénuement ont pravoquk un 

mouvement de populat ion-  important v e r s  les v i l l e s  o& a r r i v a i e n t  les  secours, 

Rosso e t  Kaédi ont  vu  l e u r  populat ion doublerD Les  3 O00 hab i t an t s  de S é l i b a b i  

I s o n t  devenus 8 O00 1 La p r a t i q u e  a n c e s t r a l e  des dkplacements s a i s o n n i e r s  2 permis 

aux popula t ions  les p lus  mobiles d e  l a  v a l l é e ,  de  se s o u s t r a i r e  aux pires condi- 

t i o n s  imposQes pa r  l a  sgcheresse,  au p r i x  d'une modi f ica t ion  r a d i c a l e  des  i t i n é -  

raires de  transhumance e t  d ' incurs ions  profondes, l o i n  des t e r r i t o i r e s  b i en  con- 

nris, con t rô l é s  e t  exp lo i t& , l e s  années normalesI . 

IIe3, Les  résewes v i v r i è r e s  

La c o n s t i t u t i o n  de  réserves  v i v r i è r e s  é t a i t  l a  seule façon, dans 

I I  188conomi.e t r a d i t i o n n e l l e  de supporter  les b a i s s e s  de  l a  product ion après les 

v a r i a t i o n s  c l imat iques  e t  hydrologiques que l a  product ion l a i t i 6 r e  d' hivernage 

mauvaises annéesc Le s tockage concerne les c6rCales  q u i  sont  p l u s  s e n s i b l e s  aux 
s 

ou la pêche. Les d i f f i c u l t é s  a l imen ta i r e s  éprouvées en 1973 sont l e  s i g n e  &vi- 
dent  de  l ' i n s u f f i s a n c e  de ces réserves .  Doit-on inc r imine r  les seu le s  cond i t ions  

n a t u r e l l e s  $ou un relachement des mesures d e  prévoyance, ou des causes e x t é r i e u r e s  

au m i l i e u  r u r a l  ? 
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En IS72 et 73, il s'est t rouv6 dans l a  v a l l g e  des  f a m i l l e s  qui  é t a i e n t '  

en mesure de subvenir  

t r a d i t i o n n a l i s t e s  soucieux d l a s s u r e r  l eu r  propre  subsis tance,  d i sposant  de 1' excé- 

dent de 

r&erves  c é r é a l i è r e s  en pér iode  sèche suppose que p lus i eu r s  condi t ions  s o i e n t  r e m -  

plies  j d'abord ua accès, pour l a  c u l t u r e  de  décrue3aux meilleures t e r r e s  t a n t  du 

p o i n t  de vue des  s o l s  que de l a  submersiona Les  f a m i l l e s  qui  ont pu se prémunir, 

dssposent  des t e r r e s  basses  j de ce f a i t  l e u r s  c u l t u r e s  n 'ont  pas  s o u f f e r t  des 

f a i b l e s  c rues  précédant  l 'année 197 2o 

2 leurs besoins en p u i s a n t  dans les g r e n i e r s  j des paysans 

r g c a l t e s  abondantes p rodu i t e s  l e s  années précidantes .  L'accumulation d e  

I 

Les r é se rves  provieiinent aussi des  importantes redevances fonc iè re s  

qui s o n t  toujours pré levées  en na tu re  ( ju squ tà  50 % de La r é c o l t e )  s u r  les champs 

prgtéso La s t r u c t u r e  s o c i a l e  e t  fonc iè re  est une exp l i ca t ion  à l ' i n é g a l e  pré-  

voyancec 

Dsautre  p a r t ,  l a  product ion e s t  l iée  aux e f f e c t i f s  en populat ion .acti- 

ver Llémigrat ion massive des  f o r c e s  v ives  q u i  touche tous les groupes sociaux 

depuis de  nombreuses années r 6 d u i t  les p o s s i b i l i t é s  de m i s e  en c u l t u r e ,  par  con- 

sgquent,  limite La product ion quand les cond i t ions  n a t u r e l l e s  sont favorables  @ 

Enfin,  quand les excédentû e x i s t e n t  i l  f a u t  encore q u ' i l s  s o i e n t  

S Z O C Z C & ~  Dans l'économie t r a d i t i o n n e l l e  l 'accumulat ion dans les g ren ie r s  & t a i t  

XSaff e c t a t i o n  normale du surplus ,  'mais depuis  de  nombreuses décennies,  - dé ja au 

si2cJ.e dern ie r ,  Q les ceréales son t  touchkes par  l a  commercialisation. En l 'absen-  

ce cltune cultlure cormierciale e t  compte-tenu des  beso ins  monétaires croissants, 

l r h a b l t u d e  a été p r i s e  de  vendre une par t ie  de  l a  r é c o l t e  pour couvr i r  des beso ins  

n a i - v i v r i e r s o  L ' in se r t ion  dans L'éconoïn3.e monétaire  stese f a i t e  aux dépens de l a  

s g c u r i t 6  v i v r i è r e .  

Par  a i l l eurs ,  depuis  l e  dgbut du siècle, l a  mknace de  famine a r e c u l é  j 

les guerres  rgg iona le s  ont  ce s sé  de  d e v a s t e r  l e s  r é c o l t e s  e t  dten p ré l eve r  l e  pro-  

c l a r i t ,  les ca lami tés  c m e  les c r ique t s ,  les o iseaux  mange-mils, l e s  s a u t e r e l l e s  

- capab le s  a u t r e f o i s  d ' ann ih i l e r  l e s  e spo i r s  de  r é c o l t e ,  sont  moins redout6es. 
. L  

La f a n i n e  menace moins souvent, il se peut  que l a  nGcessi t6  de s e  pré-  

M n i r  s o i t  moins vívement r e s s e n t i e *  Les t r a n s f e r t s  d ivers  en provenance de  l i e x t é -  

rreur ont pu aussi con t r ibue r  à r6du i r e  l e  s c n t i a e n t .  Natament  le concours finan- 

&er de5 pa ren t s  &nigr&. , 

. .  IL.4, Les recours  nouveaux - 
Bien que > 'ass i s tance  apportée de  l I e x t 6 r i e u r  ne c o n s t i t u e  pas une 

r6pmse v&r i i t ab le  2 l a  menace de famine, il f a u t  cons idérer  quecdans cette s i t u a -  

tim ex t r ibe ,  e l l e  d ' r ep résen té  une sauvegarde 'ul t ime.  En ce sens,  les migrat ions,  

. - *  
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s u r t o u t  les migrations de t r a v a i l  n 'ont  pas e u  que des e f f e t s  n i g a t i f s .  Les 

í m i g r a n t s  f i x é s  dans les v i l l e s  d e  Mauritanie ou du S6négal e t  disposant  d'un 

revenu monktaire, ont généralement a i d é  l e u r s  pa ren t s  dans l e  besoin. 11 f a u t  

cependant i n s i s t e r  s u r  l a  d i f f e r e n c e  des concours apportés  par  ces populat ions 

t r a n s f é r é e s  dans les zones urbaines,  e t  les migrat ions d e  t rava i l ,  Dans l e  

premier cas, l ' a i d e  a é t &  f a i b l e  s inon  symbolique .A cause des  probGmes que 

ces imrnigrants ont B rd-soudre pour eux-mêmes. I1 est  incontestable ,  dans l e  cas 

des migrat ions d é f i n i t i v e s  des populat ions wolof e t  toucouleur, que l ' e f f e t  

dgpressif  s u r  les ressources  des  f a m i l l e s  demeurant dans l a  v a l l Q e  l temporte  

même à c o u r t  terme. 
I 

L'appoint de revenu f o u r n i  p a r  l es  grandes migrat ions de t r a v a i l ,  

des  Soninki en Prance, ou des  14aures commerçants, es t  p lus  s u b s t a n t i e l  p u i s q u ' i l  

e n t r e  dans les budgets de façon h a b i t u e l l e  meme en pér iode normalea Dans ce cas, 

1'Qpargne des t inge  2 l ' h a b i t a t  ou A l ' a c h a t  de b é t a i l ,  a ;té conve r t i e  en v i v r e c  

Lt6num6ration des d i v e r s  moyens de sauvegarde mis en crzuvre, . c o n f i r -  

me que les populations d e  l a  va l lée  n e  sont  pas parvenues 8 se p r h u n i r  e f f i c a -  

cement c o n t r e  les r igueur s  des condi t ions n a t u r e l l e s ,  l a  menace de famine a m i s  

en lumière l a  p r h c a r i t é  de l r & c o n m i e . r é g i o n a l e  e t  sa d6pendance c r o i s s a n t e  

vis-à-vis  de l ' e x t é r i e u r .  Le r i s q u e  de famine repoussé, il rests 

skque l l e s  que les  populat ions auront  à supporter  les années qu i ' v i ennen t ,  e t  à 

év q u e r  les t r a n s  f orma t i ons no t  ammen t les anignagement s liydr o-agr i c  o1 es 5 q u i  s ont 

s u s c e p t i b l e s  de mettre les populat ions 2 l ' a b r i  de te l les  menaces. 

dénombrer les 
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III I LES~MENAGEMENTS KYDRO~AGEICOLES : WE ~ E C E S S T T E  VITALE - 
III.l* Les séque l l e s  de l a  sécheresse  - 

Le niveau extrêmement bas des  ressources  a c t u e l l e s  ob l ige  les habi- 

m a t s  d e  l a  v a l l k e  2 c.ordprimer des besoins  pour tan t  modestes. On d o i t  d i f f g r e r  

les acha t s  de  vêtements d t u s t e n s i l e s ,  les dépenses monétaires courantes  s o n t  

r 6 d u i t e s  au s t r ic te  minimum. Un mode de  v i e  marqué par  l e  dénuement s inon  l a  

misère f i n i t  pa r  se g & n é r a l i s e r o  

L'approvisionnement v i v r i e r  r e s t e  mal a s s u r é  e t  en l 'absence d e  t o u t e  

r 6 s e r v e  l a  populat ion ne peu t  compter que s u r  les r é c o l t e s  dfune m b e  année. Or l a  

p l u i e  comme la c rueO sont  encore d h f i c i t a i r e s  e t  t o u t  laisse penser que l e  niveau 

des product ions r e s t e r a  médiocree Dans l'immédiat l a  r e c o n s t i t u t i o n  de r é se rves  

v i v r i k r e s  est  excluec La récupkra t ion  s'annonce par t icu l iè rement  pén ib le  e t  lon- 

gue, mzirquée par  1' i n s é c u r i t é o  

Pour les Qleve&s, l a  r e c o n s t i t u t i o n  des  troupeaux demandera p lus  de 

5 ans r  E l l e  ne sera pas t e n t é e  par  touso Les p l u s  éprow& sont  c o n t r a i n t s  de 

r changer d s a c t i v i t k a  C'est  l a  d i s p a r i t i o n  du b 6 t a i l  b ien  p l u s  que l ' a t t r a i t  des 

modes d e  v i e  sgden ta i r e s  q u i  est responsable  de l a  f i x a t i o n  des P e u l  dans les 

v t l l a g e s  où i l s  deviennent pr incipalement  c u l t i v a t e u r s .  Dans tous l e s  cas l'éCo- 

nomie des kleveurs  est a t t e i n t e  : P.eu de bétail B vendre pendant les prochaines  

années, trGs peu de  l a i t  p o r t e r  SUT les marchés v i l l a g e o i s ,  pas  de t r o c  pos- 

s i b l e  pour s lnpprovis ionner  en cért&ales(t Les éleveurs  doivent  compter s u r  l e u r s  

product ions a g r i c o l e s  dans l ' a t t e n t e  drune r e c o n s t i t u t i o n  du troupeau. 

u 

IIIe2. Le renforcement de  l 'exode r u r a l  

f i e  t e l l e  misère  dans l a  v a l X e  ne  peut qu 'ampl i f ie r  l 'exode r u r a l .  

Déjà err 1945, Abdoulaye DIOP (l) é c r i v a i t  à propos de 

dans le Cap-Vert : 

de subs i s t ance  des populat ions de  l a  vallée'l... "80,5 % des  s u j e t s  i n t e r r o g é s  

a f f i rmen t  que l 'une des  r a i s o n s  d e  l e u r  dépa r t  ( e t  l a  p l u s  importante) e s t  l a  

recherche  de  l a  nourr i ture" .  A c e l a  s ' a j o u t e  l a  recherche des  ressources  mon& 

taires. Maintenant les cherains de  l a  migration sont  t r a c é s ,  q u ' i l  s ' a g i s s e  des 

populations toucouleur,  maure ou soninkê, P l u s  de 100 O 0 0  toucouleur v i v e n t  dans 

le Cap-Vert a l o r s  qufon n'en ddnombrait que 50 OU8 en 1960, P l u s i e u r s  d i za ines  

l r & i g r a t i o n  toucouleur  

"LS gmigra t im  s expl ique  essent ie l lement  par  les d i f f i c u l t é s  

d e  m i l l i e r s  de t%aurcs*sont repar t is  dans les v i l les  de Mauri tanie  e t  du Sénégal. 

Des  d i za ines  de mill iers de  jeunes Sonink6 t r a v a i l l e n t  dans les régions indus- 

mid..k,cS -@a. Frmce* L'es s t r u c t u r e s  d ' accue i l  au t an t  que les i n i t i a t e u r s  d e  la 

migration e x i s t e n t  e t  f a c i l i t e n t  de v é r i t a b l & t r a n s f e r t s d e s  fo rces  v i v e s  

des popula t ionso  ' 

A. 3, DIOR .. SociQt6  f;oucouleur e t  migra t ion  - LFAN .. 1965 

Y 

I 

.. 

I 
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111e3* Les ambagements hydro-agricoles - 
Tandis que les hab i t an t s  de  l a  v a l l é e  f u i e n t  une v i e  t rop  d i f f i c i l e  

les premiers aménagements hydro-agricoles r é a l i s &  dans l e  d e l t a  sénégala i s  

(10 O00 ha),  5 l ' oues t  de  Rosso à MPOUKIE (600 ha) e t  les p e t i t e s  r i z i è r e s  éche- 

fon t  n a î t r e  9 lonnkes l e  long d e  l a  moyenne v a l l é e  (quelques centa ines  d 'hec ta res )  

l ' e spo i r .  Au t o t a l  une r é c o l t e  de l ' o r d r e  de 12 000 tonnes es t  espérge pour ce t te  

a année, ce q u i  es t  appréciable ,  comparée aux  45 000. tonnes d e  production normale 

en sorgho d e  décrue pour t o u t e  la v a l l é e ,  Ce tonnage dé jà  important peut  c r o î t r e  

rapidement . s i  les aménagements se m u l t i p l i e n t ,  L'extension des c a s i e r s  o Ù  1' on 

p ra t ique  une a g r i c u l t u r e  moderne, a p p e l l e  p lus i eu r s  remarques,, D'abord, i ls sont  

la preuve que les cé rka le s  v i v r i è r e s -  - e n t r e  a u t r e  - peuvent ê t r e . p r o d u i t e s  avec' 

de f o r t s  cendements que l l e s  que s o i e n t  les condi t ions cl imat iques,  ensu i t e  se  

pose l e  problème de l ' i n s e r t i o n  des h a b i t a n t s  : dans 1-e cas des  r i z i è r e s  de  la 

moyenne v a l l é e ,  l e  r i z  du c a s i e r ,  l e s  h ib iscus ,  gu&cs,melons c u l t i v é s  s u r  les 

d igue t t e s  on t  é t é  r é c o l t é s  e t  consommks pa r  les v i l l a g e o i s .  En conséquence, l a  

nour r i tu re  n f a  pas  manqué, même l e  b é t a i l  a i t 6  nourr i .  On a cont inué B consom- 

m e r  du l a i t ,  ou a ache té  des h a b i t s  neufso  Dans l e  courant  de  l a  s a i s o n  sèche 

u 1973, l a  s a t i s f a c t i o n  v i s i b l e  des hab i t an t s  d e  ces  quelques r a r e s  v i l l a g e s  

dé tonnai t  a u t a n t  dans la val lée  que les ? l o t s  de -3erdure d e  leurs  r i z i è r e s  perdus 

dans les immenses espaces sahé l i ens  déso lksQ I1 es t  c e r t a i n  que l ' appoin t  de 

ressources  e t  l a  s a t i s f a c t i o n  chez les 'p roducteurs  de  r i z  des  c a s i e r s  en c u 1 . t ~ -  +.e - 

semi - indus t r i e l l e  ou mgcanisée é t a i t  moindre e t  pour tan t  dans ce cas la produc- 

tion r appor t ée  aumombre d 'hab i t an t s  étaFt probablement p lus  klevde, Les  con- 

t r a i n t e s  qu'implique l ' i n s e r t i o n  des paysans dans d e  telles s t r u c t u r e s ,  l e s  char-  

ges é lev&es q u i  absorbent une p a r t  importante de  l a  r é c o l t e  commercialis6e 

s o n t  responsables  de  cet te  s i t u a t i o n .  Pa r  a i l l e u r s  les aménagements dc  Le type  

sont  cons idérés  comme l e  m e i l l e u r  moyen de dégager les tonnages importants de  

riz qu i  se subs t i t ue ron t  au r i z  importé pour la  consommation urbaine,  

Quels que s o i a n t  les choix, les amhnagements sont la s e u l e  s o l u t i o n  

a pour que vive 12 v a l l é e , e t  ce t te  idée  a f a i t  son chemin jusque dans les campe- 

I r édu i r e  les r é s i s t a n c e s  au  changement. 
ments les p l u s  r ecu lé s  j en ce sens les calamités n a t u r e l l e s  cont r ibuent  à 

I 

Toutefois ,  les paysans accepteront  d 'au tan t  p lus  v o l o n t i e r s  les con- 

t r a i n t e s  qu'implique l e  f onctionnernent des casiers i r r i g u é s  que l e u r s  problèmes 

. vivriers s e r o n t  résolus en p r i o r i t e ,  

Si l ' o b j e c t i f  re tenu  es t  de' f a v o r i s e r  un v é r i t a b l e  d6veloppement 

régionnl ,  il est e s s e n t i e l  que les populat ions ne s o i e n t  pas  cantonnées dans l e  



r ô l e  de r g s e w o i r  de main-d"wre ,  en -ree. des c a s i e r s  aménagés mais que l ' i n s e r -  

t i o n  de la  majeure p a r t i e  de 1a.populat ion s o i t  prévue. 

Ces perspec t ives  ne doivent  pas  f a i r e  oub l i e r  que l e  c o n t r ô l e  d e  l a  
I 

crue  e t  les barrages du Haut f l e u v e  sont. l a  c l é  de ces t ransformations.  C r e s t  p a r  

l a  maftrise des eaux du f l euve  e t  l e u r  u t i l i s a t i o n  r a t i o n n e l l e  que les hab i t an t s  

d e  l a  v a l l é e  parviendront  2 se  s o u s t r a i r e  aux e f f e t s  ca tas t rophiques  de  l a  

s kcher es se. 
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