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Jachères 
et croûtes d'érosion au Sahel 

Perte de fertilité et encroûtement des sols sont deux phénomènes 
délicats auxquels se trouve confronté le paysan sahélien. L'étude du 
taux d'encroûtement dans les jachères et les champs cultivés 
permet de constater que la mise en jachère favorise la formation et 
l'extension des croûtes et entraîne une augmentation du 
ruissellement et de I'érosion, l'activité des termites intervenant 
positivement pendant une phase intermédiaire d'encroûtement. 

es premiers travaux réalisés sur le 
processus de formation des croûtes L superficielles ont montré que I'en- 

croûtement procède essentiellement de 
la dégradation de la structure de sur- 
face des sols, par suite de la destruction 
des agrégats [l], de Ia disjonction des 
particules et de Ia compaction de sur- 
face par les gouttes de pluie [2]. Très 
tôt, juste après les études effectuées par 
Ellison [3] et Mclntyre [4] sur le rôle pri- 
mordial que jouerait l'encroûtement 
dans le déclenchement du ruissellement 
et de I'érosion, les principaux efforts de 
recherche ont été orientés vers la carac- 
térisation des changements que ces pro- 
cessus pourraient induire dans les pro- 
priétés de surface des sols affectés. 
Pour la plupart des auteurs, I'encroûte- 
ment modifie rapidement les propriétés 
hydrauliques de surface, en particulier le 
taux d'infiltration, à travers deux facteurs 
temporels : I'épaisseur de la croûte 
et/ou sa conductivité hydraulique [ 5 4 .  
Une autre conséquence de la dégrada- 
tion de I'état structural liée à la formation 
des croûtes est Ia compaction de la sur- 

face du SOI [8, 91 pouvant affecter 
l'émergence des semis et le stockage de 
l'eau dans le sol [lo, 111. En zone semi- 
aride de l'Ouest africain, la croûte d'éro- 
sion, caractérisée par une fine pellicule 
plasmique (mélange de particules fines 
d'argile et de limon) colmatant un hori- 
zon sous-jacent tassé, serait un des états 
de surface qui influencerait de facon ex- 
trême l'ensemble de ces propriétés [I 21. 
Au Sahel, le système traditionnel d'utili- 
sation des sols consiste, généralement, 
en une phase de culture de courte durée 
suivie d'un abandon cultural plus ou 
moins long (ou phase de jachère) après 
Ia baisse des rendements. Dans la ma- 
jeure partie de la zone sahélienne, ce 
système a aujourd'hui conduit à la satu- 
ration des agrosystèmes dont la princi- 
pale caractéristique est l'augmentation 
de surfaces cultivées [13] aux dépens, 
d'une part, des terres marginales et, 
d'autre part, des jachères dont Ia durée 
a été de plus en plus raccourcie. La 
forte corrélation observée entre ce phé- 
nomène et l'accroissement des surfaces 
érodées [ 141 pourrait, assez rapide- 
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ment, conduire à l'installation d'un sys- 
tème écologique dégradé à niveau de 
productivité très bas [15], 
Aussi, compte'tenu du rôle assigné à la 
jachère dans la restauration des proprié- 
tés physico-chimiques des sols cultivés, 
notre étude, effectuée de 1993 à 1994, 
a pour objectif d'évaluer, dans un pay- 
sage agraire représentatif des systèmes 
de culture sahéliens, comment le cycle 
culture/iachère influence la dégradation 
sous forme de croûte d'érosion en sol 
sableux fin. 

Matériel et méthodes 

Site de I'étude 

Le site retenu pour cette étude corres- 
pond au terroir du village de Banizoum- 
bou situé à 70 kilomètres à l'est de la 
ville de Niamey, dans le Niger occiden- 
tal. II s'agit d'un bassin versant d'envi- 
ron 87 kilomètres carrés appartenant à 
la zone de savane arbustive caractéri- 
sée par une concentration des précipita- 
tions sur une courte période estivale 
(quatre mois) suivie d'une longue sai- 
son sèche hivernale (huit mois). La 
moyenne annuelle des précipitations est 
de 550 millimètres. ta  zone d'étude 
peut être subdivisée en trois grands en- 

sembles morphopédologiques (figure 7) : 
- les plateaux cuirassés sur lesquels se 
développent des sols peu épais (de 35 
à 60 cm), très graveleux à partir de 
20 centimètres de profondeur et relative- 
ment riches en argile de type kaolinite 
(15 à 45 %)' et qui constituent l'unique 
réserve forestière du terroir ; 
- les jupes sableuses, qui correspondent 
à un placage épais de sable rouge ho- 
mogène en large auréole à la base des 
plateaux (à l'image d'une jupe enser- 
rant les hanches d'une femme). De 
pente faible (de 2 à 5 %), elles suppor- 
tent une couverture pédologique consti- 
tuée de sols ferrugineux tropicaux non 
ou peu lessivés, relativement épais (plus 
de 2 m), de texture ade sable Fin, à profil 
peu différencié caractérisé par des va- 
riations de couleur, de structure et de 
texture très progressives. Les horizons 
de surface, pauvres en matière orga- 
nique (environ 0,5 %) et en argile (de 2 
à 5 %), sont très sensibles à I'érosion hy- 
drique et éolienne. tes jupes sableuses 
font actuellement l'objet d'une intense 
mise en culture ; 
- les fonds de vallée sèche, qui consti- 
tuent les vestiges de larges cours d'eau 
quaternaires ayant piégé des sables éo- 
liens sous forme de puissants bombe- 

' 

ments sableux très réguliers et à faible 
pente (de 3 à 5 %), correspondent aux 
dunes actuellement fixées de l'erg an- 

: ' 

Plateau cuirassé 
Ens ab I em en t Talus 

Brousse tigrée 

Est 

Jupe sableuse 
Piémont Cône 
dégradé d'épandage 

Champs et jachères 

Bas-fond 
Bombements Chanfrein 

Champs et jacheres 

Ouest 

0 Sableux 

0 Indice de nappe 

fl Carapace a Cuirasse 

Sablo-argileux 

.... . ..-:; . . : . .: :. .. . . . .,."'. ., ,. . .;..:... 

. .: -. .. 

Topographie 

Figure 1 . Principales unités géomorphologiques du paysage agraire de Banizoumbou (d'après Couraulf 
et al. [16]). 
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cien caractéristiques du' Sahel méridio- 
nal. Dans cette unité de paysage, seuls 
les bombements sableux sont intensé- 
ment cultivés ; les SOIS qui s'y dévelop- 
pent, semblables à ceux des jupes sa- 
bleuses, sont cependant plus fortement 
remaniés en surface si bien qu'ils pa- 
raissent beaucoup plus clairs. 
Sur les bombements sableux et les 
jupes, une des formes de dégradation la 
plus spectaculaire de la surface des sols 
se manifeste par l'apparition de plages 
nues (loupes d'érosion) très caractéris- 
tiques. Mesurant environ de 2 à 
10 mètres de diamètre, déprimées (à la 
manière d'une loupe) et souvent légère- 
ment étirées dans le sens de la pente, 
ces plages sont colmatées par une pelli- 
cule plasmique luisante (croûte d'éro- 
sion) qui limite de manière considérable 
l'infiltration et augmente les risques de 
ruissellement et d'érosion. Sur les ja- 
chères, les loupes d'érosion sont souvent 
bordées d'épais bourrelets sableux fixés 
par la végétation herbacée /photo I) .  

Methodes 

t'espace agricole de Banizoumbou peut 
être structuré en deux secteurs distincts : 
- l'auréole autour du village (de 2 à 
4 km de rayon). Cultivée en perma- 
nence, elle bénéficie d'apports orga- 
niques réguliers sous forme de fumier, 
d'ordures ménagères ou de déjections 
animales (parcage du bétail). Elle consti- 
tue les a champs de case )) et offre un 
paysage de type savane parc : la strate 
ligneuse haute très ouverte, constituée 
d'arbres sélectionnés par les paysans 
pour leurs multiples usages, domine Ia 
strate des cultures pluviales dont le mil 
(Pennisetum tbypoidesj est la principale 
C mposante ; 
- Ia zone éloignée du village, OU 

champs de brousse >), qui correspond 
aux terres de plus en plus éloignées du 
village que les paysans ont progressive- 
ment défrichées pour faire face aux be- 
soins alimentaires croissants de la popu- 
lation. Elle comprend toutes les 
situations géomorphologiques, notam- 
ment les jupes et les bombements sa- 
bleux aujourd'hui entièrement défrichés 
[17] : environ 70 % de la superficie est 
cultivée, le reste constituant les jachères. 
II apparait donc que, contiairement aux 
champs de case, les champs de brousse 
sont régulièrement mis en jachère après 
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une phase de culture de quatre à six 
ans. ta décision de remettre en culture 
un champ laissé en jachère dépend de 
I'état de la couverture végétale, de la 
précocité des pluies dans l'année 
concernée ou de la force de travail 
dans la famille, ces facteurs pouvant se 
combiner entre eux. Pour la mise en cul- 
ture' les arbustes sont coupés, mis en 
andins puis brûlés. Après la première 
pluie utile, le semis est effectué directe- 
ment sans labour. Ensuite, l'entretien se 
limite à deux OU trois sarclo-binages (de 
3 à 5 cm de profondeur) pour détruire 
les adventices et casser la croûte de bat- 
tance. 
Après une enquête minutieuse auprès 
des propriétaires des terres et, particu- 
lièrement, auprès des (( vieux >> du vil- 
lage, trente-quatte parcelles ou stations 
de mesures ont été retenues ; implantées 
uniquement sur jupe ou bombement sa- 
bleux dans le secteur éloigné du village 
où alternent champs cultivés et jachères 
de tous âges, elles sont représentatives 
des modes traditionnels d'exploitation 
des terres sableuses dans le terroir de 
Banizoumbou. Pour chaque station, les 
paramètres du milieu correspondants 
sont présentés avec leurs variables ca- 
rat tér i s ti q u es : I ' u n i té g éo mo r p h olo- 
gique ((( bombement )) ou (( jupe ) > ) I  

l'usage actuel ((( champ )> si la parcelle 
porte une culture ou (( jachère )) 

lorsqu'elle n'est pas cultivée), la durée 
pour l'usage actuel (( jachère )> 

(a courte )) si Ia jachère est âgée de 1 à 
3 ans, (( moyenne D pour celles dont 
I'âge varie de 4 à 7 ans, (( longue )) 
pour celles de plus de 7 ans), le précé- 
dent cultural, ou intensité d'anthropisa- 
tion de la parcelle mesurée sur la base 

du nombre de cycles culture/jachère de- 
puis la première mise en culture ((( ré- 
cent >> si la parcelle n'a fait l'objet que 
d'une seule phase de culture ou <( an- 
cien >) 'si elle a subi plusieurs séquences 
successives de mise en culture et de ja- 
chère). 
Compte tenu de la taille assez réduite 
des champs cultivés ou en iachère, des 
changements très rapides dans les ca- 
ractéristiques du modelé sur de faibles 
distances et de Ia taille des loupes 
d'érosion, les points d'observation des 
états de surface du sol de chaque sta- 
tion ont été implantés selon la méthode 
du quadrillage systématique [18], en un 
réseau rectangulaire constitué de trente- 
deux points répartis de façon régulière 
selon une maille carrée de 8 m x 8 m 
sur une zone la plus représentative pos- 
sible de l'ensemble de Ia station. Sur en- 
viron 20 centimètres autour de chaque 
point, le type de croûte dominant est 
noté selon la typologie de Casenave et 
Valentin [19]. Aussi, étant donné que, 
dans les paysages sableux sahéliens, le 
développement d'une croûte d'érosion 
scellant la surface des plages dénudées 
peut être considéré comme un des 
meilleurs indicateurs de I'état de dégra- 
dation physique des sols [20, 2 11, seule 
la présence de la croûte d'érosion a été 
retenue pour caractériser I'état de sur- 
face de la parcelle. Ainsi, a été défini le 
taux d'encroûtement qui représente le 
rapport, exprimé en pourcentage, entre 
le nombre de points de sondage corres- 
pondant à une croûte d'érosion et le 
nombre total de sondages réalisés sur 
l'ensemble de la station concernée. Pour 
apprécier la sévérité de I'état d'encroû- 
tement de la station, le taux d'encroûte- 

Photo i. Loupe d'éro- 
sion avec bourrelet sa- 
bleux Fixé par la végéta- 
tion herbacée dans une 
jeune jach6re cì Bani- 
zoumbou. 
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,‘ :’ ment a été subdivisé en trois classes dis- 
tinctes correspondant assez bien aux 
normes de gr&ité du phénomène telles 
qu’elles sont observées sur le terrain [no- 
tamment une bonne corrélation avec Ia 
proportion de la surface de la parcelle 
recouverte d’une croûte d’érosion) et for- 
tement corroborées par Ia perception 
qu’ont les paysans de ce iype de dégra- 
dation : 
- classe 1 [ou non encroûté) si le taux 
d’encroûtement égale O ; 
- classe 2 (ou peu encroûté) si le taux 
est inférieur à 15 ; 
- classe 3 (ou très encroûté] si le taux 

. -  , est supérieur à 15. 
II faut cependant noter que, pour éviter 
les Derturbations causées Dar un travail 

I 
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Résultat et discussion 

Le tableau 1 récapitule l‘ensemble des 
données recueillies sur les principales 
variables retenues pour chacune des 
trente-quatre stations de mesure. Les ré- 
sultats de l‘analyse des tableaux croisés 
pour les classes de taux d’encroûtement 
par les variables de chacun des para- 
mètres étudiés sont présentés dans le ta- 
bleau //. ils montrent qu’il n’existe, d‘une 
part, aucune association générale signi- 
ficative entre le niveau de I’encroûte- 
ment et l’unité géomorphologique 
(p, > 0,05) et, d’autre part, aucune dif- 
ference significative pour l’encroûtement 
entre les bombements et les jupes 
(p, > 0,05). Aussi, contrairement à la 
tendance à l’extension des croûtes 
d‘érosion sur les terrains convexes ob- 
servée par Casenave et Valentin [19] 
dans les plaines et les champs soudanc- 
sahéliens du Niger, la forme de l’unité 
géomorphologique, probablement 
parce qu‘elle n‘induit pas de modifica- 
tions profondes dans la couverture pé- 

, 

: 

I 

dologique, ne semble point inflùencer la 
susceptibilité d’encroûtement des sols du 
terroir de Banizoumbou. 
Si, pour l‘usage actuel de la parcelle, 
les tableaux croisés montrent les mêmes 
résultats que pour les variables mention- 
nées ci-dessus, la relative faiblesse du 
niveau de probabilité (p, = 0,28) incite 
ici à analyser beaucoup plus finement, 
à l‘aide des tableaux de fréquence, la 
distribution des effectifs de chaque usage 
actuel de la parcelle selon les classes de 
taux d’encroûtement [tableau ///l. 
II apparaît alors que les jachères ont 
une nette tendance à subir un encroûte- 
ment sévère (22 % de fréquence pour la 
classe Q 3 D), contrairement aux champs 
cultivés pour lesquels la fréquence pour 
cette classe est nulle. Ainsi, pour les par- 
celles cultivées, ces résultats se compa- 
rent avantageusement à ceux rapportés 
par de nombreux auteurs qui ont montré 
que, dans les sols sableux de l‘Ouest 
africain, la mise en culture favorisait 
I’élimination des éléments fins par lessi- 
vage et érosion hydrique [23, 241 et/ou 
éolienne et, donc, l‘accroissement des 
sables grossiers en surface. En consé- 
quence, les façons culturales superfi- 
cielles répétitives qui contribuent à re- 
manier régulièrement cette couche 
contrarieraient fortement le développe- 
ment d‘une pellicule plasmique à la sur- 
face. Concernant les jachères, leur 
grande susceptibilité à l’encroûtement 
pourrait être reliée, comme celà est sug- 
géré par les résultats de Moberg et a/. 
[25], à la Forte précipitation des pous- 
sières éoliennes riches en particules 
fines qui, n‘étant plus incor orées à l‘en- 
semble de l‘horizon superf%el à cause 
de l’arrêt des travaux culturaux, s‘accu- 
muleraient à la surface du sol dont elles 
tendraient à colmater la porosité lors 
des événements pluvieux. Selon ces au- 
teurs, ces précipitations de poussières, 
liées principalement au vent de I’Har- 
mattan, atteindraient 2 O00 kg/ha/an 
au Sahel. Ces poussières, qui intéres- 
sent le Nord du Nigeria [26, 271, le 
Nord du Ghana [28] et l’Ouest nigérien 
[29], seraient alors piégées par la végé- 
tation qui se réinstalle dès l‘arrêt de la 
culture. 
De plus, bien que l‘on n’observe pas d’as- 
sociation générale significative entre Ia 
durée de la jachère et le taux d’encroûte- 
ment (p, > 0,05), la tendance observée à 
l’encroûtement dès la mise en jachère ap- 
parait à nouveau nettement lorsqu‘on exa- 
mine, dans le tableau de fréquences, Ia 
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Tableau I. Caractéristiques des principaux paramètres du système culture/iachère 
étudié (34 parcelles) 

Unité géo- 
morphologique 

Usage 
actuel 

Durée de 
la jachère 

Précédent 
cultural 

Encroûtement 

Taux Classe” 

$2 
Jupe 
J:;pe 
;y - 

/Y$; 

;y 

1:;: 

ii;’ 

JQ 
Jupe 
;y 

&$bement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 
Bombement 

Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Champ 
Champ 
Champ 
Champ 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Jachère 
Champ 
Champ 
Champ 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Longue 
Longue 
Longue 
Longue 
Longue 
Longue 

Lco$Z 
Courte 

Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 
Moyenne 

Longue 

Lcourtee 
Courte 
Courte 
Courte 
Courte 

Récent 
:i 

1 
Récent 
Récent s 
Ancien 00 1 
Ancien 
p;; :i 3 

2 
Récent :3 2 

Récent 7: Récent A 

A%I .z 7 

R”eZ , 0: : 
Ancien 00 
Ancien : 
Ancien 0: 1 
Ancien 

2 pc-;; 8; 

Ancien 
Ancien i% 

2 

Ancien i 
Ancien E 1 
Récent 25 
Récent 19 3 

Rdeil 
, 

:1 3 
Ancien 

:: i 
Ancien 

R:czl 
iz: i . 

Ancien 03 : 

* 1 : taux d’encroûtement = 0 ; 2 : taux d’encroûtement e 15 ; 3 : taux d’encroûtement > 15. 

Tableau II. Analyse des tableaux croisés pour les fréquences des classes de taux 
d’sncroûtement par les variables de chacun des paramètres du système culture/ 
iachère 

Paramètres étudiés 

Unité géo- 
morphologique !iFXZ7 

Durée de Précédent Précédent cultural 
la jachère cultural contrôlé par l’usage 

actuel * * 

PI 0,40* 
0,75 328 

0,12 0,020 
0,28 0,004 

0,008 
; p2 , 0,030 

4 P, .e’ pz sont les probabilités calculées représentant le ris 
’ : qU1 est, pour p!, 

ue de se tromper en acceptant l’hypothèse testée 
l’association générale entre les variab es 7 d’un paramètre et le taux d’encroûtement et, 

2. pour p2, une différence pour le taux d’encroûtement entre les moyennes des effectifs des variables d’un 
parametre. 

2 es résultats sont fondés sur les statisti ues de Cachran-Mantel-Haenszel. 

6 

Les calculs statistiques pour le préce 4 ent cultural prennent en compte les effectifs de l’usage actuel. 
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distribution des èffectifs de la classe « for- 
tement encroûtée » selon la durée de la 
jachère //ub/eau /VI : relativement élevée 
pour les jachères peu âgées, la fréquence 
s’annule pour les jachères de moyenne 
durée pour, ensuite, fortement remonter 
pour les vieilles jachères. 
On peut alors noter que, contrairement à 
la savane humide où’lâ jachère permet 
de reconstituer la stabilité structurale ini- 
tiale que le sol a perdue en quelques an- 
nées de culture [30], elle tendrait plutôt, 
en zone sahélienne, à accentuer la dé- 
gradation sous forme de croûte d’éro- 
sion, probablement en favorisant le main- 
tien des éléments fins éoliens à la surface 
des sols. Cet effet pourrait être renforcé 
par la baisse de l’activité des termites 
couramment observée pendant les pre- 
mières années de mise en jachère 131-j. 
Cependant, grâce à l’abondance de la 
biomasse végétale, cette activité remonte- 
rait très fortement dès l’âge de 4 ans en- 
viron, provoquant du même coup la des- 
truction de la croûte d’érosion. Elle 
s’estomperait ensuite dans les jachères 
de plus de 7 ans au niveau desquelles il 
a été observé que la dynamique globale 
de régenération semble s’arrêter, puis ré- 
gresser [32]. De plus, dans ces vieilles ia- 
chères, la susceptibilité à l’encroûtement 
serait d’autant plus renforcée que les ter- 
mites auraient contribué à l’élévation de 
la teneur de l’horizon superficiel en ék- 
ments fins prélevés dans les courbes pro- 
fondes et ramenés en surface durant la 
phaie antérieure de forte activité. 
Pour le précédent cultural de la parcelle, 
les résultats des tableaux croisés indi- 
quent qu’il existe une association géné- 
rale significative (p, c 0,05) entre ce 
paramètre et le taux d’encroûtement. 
L’examen des distributions des fré- 
quences des classes de taux d’encroûte- 
ment à l’intérieur des variables du 
précédent cultural montre qu’il existe 
une différence hautement significative 
(p, c 0,Ol) entre les niveaux d’encroûte- 
ment des parcelles dont la mise en cul- 
ture est assez récente (cc récent ))) et de 
celles dont la première mise en culture 
est plus ancienne (cc ancien )>). Ce sont 
donc les parcelles ayant subi une faible 
anthropisation, c’est-à-dire un seul cycle 
culture/jachère (pour celles actuellement 
en jachère) ou une seule phase de cul- 
ture (pour celles actuellement cultivées), 
qui semblent le plus affectées par un en- 
croûtement pelliculaire sévère. 
Du fait que, pour l’usage actuel « ia- 
chère », on observe généralement une 
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Tableau 111. Distribution des fréquences des classes de taux d'èncroûtement selon 
l'usage actuel de la parcelle 

Usage actuel Classes de taux d'encroûtement* 
1 2 3 

~ ~ _ _ _ _ _ _  ~ 

Chayp 57 43 O 
Jachere 45 33 22 

* 1 = non encroûté ; 2 = faiblement encroûté ; 3 = fortement encroûté. , . , 
i' 

Tableau IV. Distribution des fréquences des classes de taux d'encroûtement selon IC 
durée de la jachère 

Durée de la jachère Classes de taux d'encroûtement" 
1 2 3 

Jachère courte 57 14 29 
Jachère moyenne 45 55 O 
Jachère longue 33 22 45 
* 1 = non encroûté ; 2 = faiblement encroûté ; 3 = fortement encroûté. 

I 

Tableau V. Distribution des fréquences des classes de taux d'encroûtement pour le 
précédent cultural contrôlé par l'usage actuel 

I Usage actuel ((Jachère D (c Champ )> 

Classes de taux 1 2 3 1 2 3 
d'encroûtement* 

I Précédent cultural 82 18 O 40 60 O 
(( ancien >> I Précédent cultural 19 44 37 1 O0 O O I <c récent D 

* 1 = non encroûté ; 2 = faiblement encroûtk ; 3 = fortement encroûté. 

tendance plus forte de l'encroûtement, il 
parait particulièrement intéressant d'exa- 
miner l'impact du précédent cultural 
lorsqu'il est contrôlé par l'usage actuel, 
c'est-à-dire lorsque, pour la détermina- 
tion de l'association entre le taux d'en- 
croûtement et le précédent cultural, il est 
tenu compte de l'usage actuel. Dans ces 
conditions, on observe, d'une part, que 
l'association générale entre le niveau de 
l'encroûtement et le précédent cultural 
contrôlé par l'usage actuel est hautement 
significative (p, e 0,Ol) et, d'autre part, 
que la différence pour les fréquences des 
diverses classes de taux d'encroûtement 
entre les précédents culturaux c( ancien )) 
et (( récent D, contrôlé par l'usage actuel, 
est simplement significative (p, e 0'05). 
Aussi, pour tenter de déterminer le type 
d'usage actuel qui influencerait le plus 
cette association entre le niveau d'en- 

croûtement et le précédent cultural, il a 
été fait recours à I'étude de tableaux de 
fréquences (tableau V). II apparait alors 
clairement que l'effet du précédent cultu- 
ral sur Ia sévérité de l'encroûtement est 
d'autant plus accentué que l'usage ac- 
tuel est (c jachère D. 
Ce serait donc sur les parcelles actuelle- 
ment en iachère, dont cependant le ni- 
veau d'anthropisation est resté faible 
(une seule phase de culture), que le dé- 
veloppement des croûtes d'érosion se- 
rait le plus sévère. Ce résultat serait pro- 
bablement dû à une élimination 
insuffisante des éléments fins liée à la 
durée relativement courte de Ia phase 
de culture. Pour ce type de jachère, le 
risque d'encroûtement peut donc non 
seulement être amenuisé par un raccour- 
cissement de la durée de Ia phase de ia- 
chère (ce qui est d'ailleurs observé gé- 
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des terroirs cultivés, par un allongement 
de Ia phase de culture couplé à un tra- 
vail du sol plus intense. 

Conclusion 

Des résultats de I’étude de l‘encroûtement 
polliculaire des sols dans le paysage 
agraire de Banizoumbou, il ressort que la 
mise en culture, en favorisant l’allégement 
de la texture par érosion surtout hydrique 
et éolienne et en remaniant la couche de 
surface par les façons culturales répéti- 
tives, contrarie fortement la formation et 
l’extension de Ia croûte d‘érosion. 
Lorsque, en revanche, le niveau d’anthro- 
pisation est demeuré faible (précédent 
cultural a récent s) et que Ia parcelle est en 
jachère, les sols ont tendance à subir un 
encroûtement très sévère ; cette forte sus- 
ceptibilité à l‘encroûtement des sols dès 
qu‘ils sont mis en jachère serait probable- 
ment favorisée par l’enrichissement super- 
ficiel des sols en éléments fins éoliens pi& 
gés par la végétation qui se réinstalle 
après l‘arrêt de la culture et par la baisse 
de l’activité des termites liée à l’absence 
des résidus de récolte. Aussi, l’efficacité 
de la jachère comme technique de restau- 
ration de propriétés de l’hydrodynamique 
de surface des sols sableux fins au Sahel 
ne serait optimale que pour une fourchette 
d’âge de jachère comprise entre 4 et 7 
ans et en dehors de laquelle son influence 
tendrait plutôtà être négative 
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Résumé 

Si, au Sahel, l‘effet de l‘encroûtement 
pelliculaire sur le régime hydrique des 
sols est bien établi, on connait en re- 
vanche assez mal l’influence que la 
pratique de la jachère exerce sur ce 
phénomène et, donc, sur I’hydrodyna- 
mique de surface. L’étude du taux 
d‘encroûtement dans les jachères et les 
champs cultivés du paysage agraire 
de Banizoumbou, associée à la déter- 
mination, en laboratoire, de la propor- 
tion des éléments fins dans la couche 
superficielle des sols correspondants, a 
permis de mieux préciser l’effet de 
cette pratique sur le niveau de sévérité 
de l’encroûtement pelliculaire. Ainsi, 
du fait de Ia réinstallation de Ia végéta- 
tion qui piégerait les poussières éo- 
liennes et de l’arrêt du travail au sol, la 
mise en iachère favorise Ia formation 
et l‘extension des croûtes d’érosion. 
Cet effet, très sensible dès la première 
année de jachère, s‘estompe, vraisem- 
blablement à cause de la reprise de 
l’activité des termites, dans les ja- 
chères de 4 à 7 ans pour s’accentuer 
à nouveau dans les jachères plus 
âgées. Cette extension des croûtes pel- 
liculaires aussi bien dans les courtes 
que dans les longues jachères entraîne 
une augmentation du ruissellement et 
de l’érosion sur l’ensemble du bassin 
versant. 

Sum ma ry 

The efFect of surface crusting in the 
Sahel has been given much attention. 
However, the influence fallow periods 
have on this specific phenomenon, and 
thereby on surface hydrodynamics, 
has not yet been fully dlarified. Studies 
were conducted on the crusting index 
in fallows and agricultural sites in the 
Banizoumbou area, along with ana- 
lyses to determine the proportions of 
fine particles of the soil surface. The re- 
sults provide a more accurate indica- 
tion as to the impact of fallows on the 
severity of soil crusting. It was shown 
that the fallow period promotes ero- 
sion-crust formation an extension due‘ 
to the effects of vegetation regrowth 
(which traps aeolian dust) and the lack 
of sortillage. This effect is observed as 
early as the first year of fallows but 
then diminishes after 4-7 years (proba- 
bly because of the renewal of termite 
activity); however, the situation be- 
comes serious again in long-standing 
fallows. The high erosion crust forma- 
tion in short and long fallow period in- 
creases run off and soil erosion throu- 
ghout the catchment area. 
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