


Sécheresse en Ogaden (Ethiopie) 
On a cru un peu vite au retour de conditions climatiques proches de la normale 
tale, affectant en premier lieu la 
Mauritanie et le Sénégal où la pluvio- 
métrie a souvent une période de 
retour comprise entre dix et vingt ans, 
voire plus (record absolu de séche- 
resse à Kidira. -385 mm pour une 
médiane .de ($30 mm). 
9 Reprise d u  déficit ’ pluvirimétrique 
en 1970, !apres une année-1969 nor- 
male dans l‘ensemble; 
e Aggravation de ,la, sécheresse en 
1971. dans tous les pays du Sahkl (sauf 
au Senegal, relativement épargné). 
e Point culminant de 1a.sécheresse en 
1972 : tous les postes pluyioniétriques 
de la zone sahélienne sont défici- 
taires : , .  

- dans la hnnde comprise entre 100 
et 300 mm, bon nombre de hauteurs 
annuelles sont comprises entre 45 et 
80 mm (déficit de l’ordre de 75 96) 
-dans la bande comprise entre 300 
et 750 mm. le déficit varie generale- 
ment de SO i3 60 %,  et plus au sud il 
varie entre 35 et 30 5%. 
On ohserve cette année-liì de noni- 
hrcus records ahwlus de stkhercsw 
( 1  17 mni  li Dakir-l’off pour une noi-  

male dc 578 mm. ou  769 mm ?ì Maradi 
contre 633 Inm par exemple). 
O Après une annee 1973 encore très 
seche. les années 1974 et 1975 sem- 
blent marquer un retour à la normale, 
mais en 1976. et surtout en 1977, les 
conditions redeviennent au Sénégal 
presque aussi sévères qu‘en 1972 (on 
ne relève ainsi que 102 nim 5 Saint- 
Louis du Sénégal. normale 317 mm, 
soit le record absolu). 
o Ensuite. après des années toujours 
déficitaires dans l’ensemble, 1982 
marque une recrudescence de la sé- 
cheresse sur toute la zone sahélienne. 
La compako i i  de la moyenne plu- 
viométrique 1968-1982 à la normale 
météorologique 193 1-1 960 est parti- 
culikrcment frappante : si l’on prend 
pour exemple les stations placées le 
long du fleuve Sénégal. on constate 
que la basse valli-e du Sénégal qui 
reçoit en annCe normale entre 300 et 
400 mm de pluie, ne reqoit plus en 
moyenne, depuis quinze ans, que 200 

100 à 200 km vers le sud en l‘espace 
de quinze ans, et pour la majeure 
partie des stations du Sénégal et de 
Mauritanie, aucune année n’a été 
excédentaire depuis 1968. 

Les grands fleuves 
tropicaux 
I1 s’agit des fleuves Sénégal, Niger et 
de l’ensemble Logone-Chari qui sont 
étudiés respectivement (pour les sta- 
tions les plus anciennes) depuis 1903. 
1907 et 1932. 
Ces fleuves présentent un déficit re- 
latif bcaucoup moins important que 
celui des cours sahéliens, mais la 
sécheresse y est statistiquement benu- 
coup plus faible.. ~ 

Bien que ces fleuves prennent leur 
naissance dans des régions beaucoup 
plus arrosées. o n  constate que les 
déhits annuels du Sénégal à Bake1 
(qui contrôle donc toute la hasse 
vallee du Sénégal) sont déficitaires 
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situation est pratiquement idintique 
pour le fleuve Niger. 
Si l’on additionne par ailleurs les 
efforts moyens de l’ensemble des 
fleuves provenant du Sahel (Sénégal à 
Bakel, Niger à Koulikoro, Bani à 
Douna et Chari à NDjaména) on 
arrive à un chiffre voisin de 125 
milliards de m3. Or, pour les quinze 
dernières années, cette valeur an- 
nuelle tombe en moyenne à 95 mil- 
liards de m3, soit un déficit de 25 %. 
Un tel déficit annuel est énorme, il 
correspond pour fixer les idées à trois 
fois le volume d’eau devant être 
stocké par le barrage de Manantali 
sur le Haut-Sénégal. 
La plus longue série d’apports an- 
nuels est fournie par celle du Sénégal 
à Bakel avec 80 ans d’observations. 
La moyenne des modules (1903-1982) 
s’élève à 723 m3/s, alors que celle 
établie sur la période 1968 à 1982 
n’atteint q6e 469 m3//s, soit 35 % de 
déficit en moyenne. Le module mi- 
nimal est observé en 1972 avec 
263 m3/s seulement, soit un déficit de 
64 %. I1 s’agit-là de la plus faible 
valeur observée, le module de I‘année 
1913 étant légèrement supérieur 
(210*m3/s). La sécheresse persistante 
qui sévit au Sahel a, bien sûr, égale- 
ment une influence profonde SUL les 
valeurs extrêmes de 1’écoulemenr (é- 
tiages et crues). Les étiages sont, 
certes, spectaculaires (arrêt total de 
l’écoulement du Sénégal à Bake1 pen- 
dant une semaine en juin 1974, et 
presque total du Niger à Niamey en 
1974 également), mais la faiblesse des 
crues maximales au cours de la pé- 
riode récente a une influence particu- 
lièrement désastreuse en agriculture. 

Le lac Tchad 
II s’agit là d‘un indicateur précieux de 
la sécheresse, nappe d’eau endoréi- 
que peu profonde, il réagit en effet 
fidèlement aux variations du climat. 
Ce lac présente une fluctuation an- 
nuelle suivant, avec un certain déca- 
lage, les variations de I’hydrogramme 
du Chari. 
Après une brève montée de son plan 
d’eau, de 1953 à 1963, le lac connaît 
depuis 1964 une baisse continue, les 
apports des 18 dernières annkes étant 
tous déficitaires. 
Si l’on prend comme référence la 
station de Bol, suivie depuis 1956, on 
évaluait en janvier 1963 la surface du 
lac à 23 500 km2, et le volume des 
eaux stockées à 105 milliards de m3. 
En juillet 1973, la surface du lac 
n’était plus que de 9 O00 km2 (40 %) 
et les eaux stockées d’environ 30 mil- 
liards. On notait, par ailleurs, la 
coupure du lac en deux cuvettes avec 
exondation de la Grande Barrièrt 



Depuis cette date, on note peu 
d’évolution’: la cuvette nord n’est 
alimentée que de façon épisodique et 
le lac se trouve donc réduit à la seule 
cuvette sud. 

Impact sur 
les autres ressources 
La sécheresse prolongée observée au 
Sahel, pour laquelle quelques élé- 
ments chiffrés ont i t é  fournis sur les 
précipitations et les débits, provoque 
de profonds bouleversements socio- 
économiques ; ainsi la décimation des 
troupeaux des nomades au Niger dans 
les années 1972-1973 a entrainé une 
sédentarisation accéléree de ceux-ci 
auprès des rares points d’eau perma- 
nents. 
Sur le plan agricole, l’exemple du 
Sénégal est frappant : 

d a m  le secteur de I’agricrrltitre plu- 
viale la production arachidière de ces 
dernières années a connu une baisse 
de volume de moitié due au raccour- 
cissement de la durée de la saison des 
pluies utile, et à une apparition de 
plus en plus fréquente de périodes de 
sécheresse au cours de la période de 
culture. Une étude de la pluviométrie 
utile entre 1930 et 1980, faite par le 
Gerdat en méme temps que l’évolu- 
tion de I’évapotranspiration réelle de 
l’arachide et du drainage sous culture, 
montre que les potentialités hydri- 
ques li Bambey en 1980 sont celles qui 
prévalaient à Louga en 1960, soit une 
aridification de I’écosystènie qui s’est 
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portée vers le sud sur près de 200 km 
en vingt ans ; 

dans le secteur irrigué ou des 
cultures par dkcrue qui intéresse le 
fleuve lui-même (140 O00 ha) la fai- 
blesse de la crue annuelle depuis 
quinze ans réduit sensiblement les 
zones inondées en période de crue 
(15 O00 ha en 1972) et la durée d’inon- 
dation du lit majeur, d’où des récoltes 
de riz ou de sorgho très réduites. La 
remontée du sel dans le fleuve est 
également préoccupante et limite le 
riz de mangrove. 
Dans les autres pays la situation est 
aussi préoccupante. Ainsi au Mali la 
cuvette lacustre du Niger qui est 
régulièrement inondée chaque année 
ne ¡’a pratiquement pas été en í982, 
et l’exploitation du riz Mopti, norma- 
lement faite sur 4 600 ha à Tenenkou, 
ne l‘a été que sur 90 seulement. Le lac 
Faquihine, qui est le plus grand lac du 
Mali, n’a jamais été rempli complète- 
ment depuis 1956 et s’est entièrement 
asséché en 1973 ; jusqu’à 20 000 ha 
peuvent ainsi échapper aux cultures. 
A u  Tchad, la coupure du lac en deux 
et l’assèchement quasi total de la 
cuvette nord a porté un coup presque 
fatal aux polders. Par ailleurs, l’inon- 
dation médiocre des plaines du Ser- 
hewel et la modification du milieu 
lacustre ont réduit sensiblement les 
ressources piscicoles ce qui a entraîné 
en quelques années le décuplement 
du pris du poisson. 
On pourrait mal heureusement multi- 
plier ces exemples. 

Le Sahel a subi plusieurs période:, t,k 
sécheresse prolongée au cours de ¡.-i 

phase historique récente. CepenJni1t 
l’accroissement démographique in i .  
portant de ces dernières décades, I C  
sentiment trompeur de relative ahon- 
dance qui s’est .instauré pendunt Ics 
annCes pluvieuses de 1950 B 1065. 
l’abandon de certaines pratiques t i ; i  

ditionnelles ont, en augmentant scwi 
blement les besoins en eau, aggr;i\c 
sérieusement les effets de la ptnuiiv 
La dégradation du milieu naturel p,iI 
manque d’eau a encore été aiig- 
mentée par l’.action de l’homme ct I I I  
bétail : -surpâturage, appauvrissc me i i t 
des sols, déboisement intensif. ctc. 
Cette désertification continue et in -  
quiétante a suscité heureusement des 
réactions nombreuses et salutaires 
La conférence des Nations unies siir 
la desertification à Nairobi en 1977 a 
étudié les remèdes à apporter : I,.] 
creation en 1973 du Cilss ((‘( * * I C  
permanent inter-Etats de lutte C C ~ !  I e 
la sécheresse) qui regroupe les six 

‘pays sahéliens francophones, plus 1,:s 
îles du Cap-Vert et la Ganibie. a 
permis la coordination de projets (le 
développement, le Club des amis ( I I I  
Sahel, %réé à Dakar en 1976, encou- 
rage la coopération entre les orga- 
nismes donneurs. I1 s’agit I,$ d’aspects 
positifs et moteurs. Nombre de P I I ’ -  

jets sont mis en muvre par les orga- 
nismes des Nations unies avec le 
concours financier du Pnud ou tie 1;i 

Banque mondiale. 
La lutte contre la pénurie pahsc l i . , -  

Pont Kennedy à Niamey 
Arret presque total du‘ Niger en 1974 



d *  
, . 5 une gestion rigoureuse. des maigres 
5 ressources en eau disponibles, et ceci 5 requiert de passer en revue plusieurs 
0 points importants : 

0 Meilleure connaissance de la res- 
source : connaître .les ressources en 
eau existantes, en quantité et en 
qualité, exige le suivi fidèle des ré- 
seaux de mesures hydrométéorologi- 
ques. I1 s’agit là d’un investissement 
important et à long terme, très lourd 
pour les gouvernements concernés. 
Un tel suivi requiert .un personnel 
qualifié et motivé, un appareillage 
fiable et adapté aux dures conditions 

d’une réalisation facile, par les pay- 
sans eux-mêmes (cas des barrages en 
gabions). De même, le surcreusement 
de nombreux points d’eau sahéliens 
permet un répit bienvenu pour les 
nomades au cours de la saison sèche. 
e Meilleure utilisation de la f  res- 
source : lutte contre le gaspillage de 
l’eau, les pertes dans les réseaux de 
distribution, essayer d’am.éliorer: la 
qualité de l’eau fournie aux popula- 

décennie internationale pour la four- 
niture d’eau potable et l’assainisse- 
ment, et certains programmes sont en 
œuvre au Sahel. 
8 Les secteurs agricoles et pastoraux 
sont, par ailleurs, des secteurs égale- ’ 
ment cruciaux. Sur le plan agricole, 
un effort particulier doit porter sur le 
choix des cultures les mieux adaptkes 
à la sécheresse, tout en respectant les 
habitudes alimentaires : des variétés 
de mil peu exigeantes en eau et à haut 
rendement .sont ainsi maintenant dis- 
ponibles. Le développement du suivi 
agrométéorologique des cultures est 

,tions, sont autant d’objectifs de !la 

souhaitable pour rationaliser ia ges- 
tion de l’irrigation et l’exécution de 

de terrain. 
Le projet Pnud/Omm (Organisation 
mondiale de la météorologie), baDtisC 

certains travaux agricoles et. estimer 
l’importance des récoltes. Ceci exige, 
entre autres, une formation profes: 
sionnelle adaptée ;et graduée; * ,  - 
Sur le plan.pastora1, la production du 
bétail devrait se faire en liaison avec, 
l’état .des pâturages à la fin de la: 
saison. des pluies. pour. éviter. des; 
effectifs, pléthoriques. et le i surpâtu- 
rage; mais cette idée. 5e heurte sou-’ 
vent aux. coutumes tiancestrales des 
éleveurs.:. .. , * .  , I 2 .  . . : i .  , e .  . 
8 Enfin .se. pose; . le problènte .de 
l’exploitation, des eaux: . sogterraities. 
Le nombre . de :villages sahéliens 
munis de puits est e n  effet réduit (un 
sur trois environ);. et certains experts 
préconisent ainsi 1.a. réalisqtion de 
70 O00 points d’eau ‘d’ici ’la fin du- 
siècle, avec une participation massive 
des villageois eux-mêmes à leur cons- 
truction. Si un-tel point de vue parait 
fort légitime, il mérite toutefois d’être 
nuanci, car beaucoup de nappes sont 
fossiles et une meilleure connaissance 
du comportement des nappes souter- 
raines est absolument nécessaire. 

’ . Jacques SIRCBULON 
Orsrom 

Agrhymet, tente de répÕndre i ces 
besoins en formant des hydrologues 
et des agrométéorologues destinés à 
renforcer les services nationaux cor- 
respondants ; d’autres organismes, 
c o m m e  I’Orstom, con t inuen t  
d’apporter leur contribution régulière 
au fonctionnement des réseaux, à 
l’exploitation des données et à la 
création de banques de données. 
0 Prévision des fluctuations de la 
ressource : mieux connaître les rela- 
tions entre climat et ressources en eau 
est l’un des objectifs du Programme 
climatique mondial-eau en cours 
(0”). Essayer de prévoir la séche- 
resse ou d‘en connaître les causes est 
une préoccupation majeure de nom- 
breux scientifiques, et des recherches 
multidisciplinaires associant météoro- 
logues, hydrologues, océanographes, 
se développent (par exemple, la rela- 
tion entre la température des eaux en 
surface du golfe de Guinée et la 
quantité de précipitations au’ Sahel 
peut-elle déboucher sur une prévision 
à plusieurs mois des pluies sur cette 
zone ?). I 

* Augmentation, maintien ou régula- 
risation de la ressource : les expé- 
riences de pluies provoquées au Sahel 
n e  semblen t  pas encore t rès  
concluantes (difficultés, d’apprécia- 
tion des effets réels de I’expérimenta- 
t ion,  financement, manque de  
nuages.. .) et les procédés employés 
pour limiter les pertes par évapora- 
tion restent d’utilisation limitée. Les 
études de recharge des nappes aqui- 
fères font l’objet d’études pilotes du 
Brgm (Bureau de recherche géolo- 
gique et minière). 
La régularisation interannuelle (ou 
sur plusieurs mois) des ressources est 
mise en œuvre à diverses échelles. Au 
niveau des grands barrages, tels que 
Selingue ou Manantali, il est trop tat 
pour parler de réussites éclatantes 
(difficulté de remplissage des rete- 
nues, pertes par évaporation - plus 
de 2 mètres par an), et l’on revient 
souvent à une politique de barrages 
plus modestes mais moins coûteux et 
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