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2 

AVANT f’IX~I’OS 

-.. . . 
l ( ‘f> l’:1~>~)rII~l cle st,nge si;r l’hypersalinisntion de la Cnsamance s’inscrit 

Il;lrls I:i (‘A)~I I1i.n \I i L(i des études actuellement mfTnéés sur les conséquences 
. (lurnhfrs rie 1~111s tir det~x décennies de sécheresse au SGnégaI. 

I,‘f~l’~‘~‘~l.Il~lll.l~ tit, <XLL<? t~l,u<tt: 110~18 a GLi? offerte par le suivi 
~~~~l)rl(~ll~:lcI:Iii.~’ (1~1 I:l saliriité de l’estuaire de la Casamance réalisé entre mai 
1987 rl. jllirl 1902 I>:~I* le lnt~ornl.oire cle CZochimie de 1’ORSTOPI dirigé par 
,J.Y. I;/\(‘. ~~;III~ ac:l.rr;tlise les travar~x atlLGriellrs de BRUNLW- MORE’r (1970), et 
les 6t.llf1c8 plns l*kcentes effectliGes de 1984 à 1986 dans le cadre d’un 
pt~ogt~nrrirrif~ ~lrrl,icliscipliriaire, initie par le CRODT, sur I’écosystème fluvio- 
estuarien ca~samnnçais. 

I,cs f)l’i-‘oc:c:r~~~atiorls actuelles dl1 Iaboratoire de Géochimie de I’ORSTOM 
sont, tl:1ns lt? c-ncl1*r (111 f)l*ojcl. fXQ1Il?SlTN, oricni.6cs vers In cnnnnissnnct- de 
1’envi~.otirleriieriI. et de la quaJit,é des eaux du fleuve Sénégal. Cet axe fluvial 
bt.r\il. : i~il.i.c~fl~is :i:;:;ii,i~l.l.i 2 I;I ~III~II~~.~~I~ (I’(‘:III rwii*iirc~ ci~iris S;I IKWW v;ill6~, 
tlksorrrt;iis aritiitiiltir? par les ariitirw.~eriieriLs réce1iL.s de Rheurie eL Diama. 
1,‘6tlldc (fi5 I’l~yl)el.snlirlisation clt? la Cnsnmance, fleuve non encore 
alit,tiropisé, permet, d’évaluer l’impact de la sécheresse et de mesurer l’état 
des ressources en eau dont l’appauvrissement risque d’6tre “une constante” 
des prochaines années. 

Au laboratoire de Géochiniif2, il nous a donc été proposé ce programme 
do 1’1?c1lf‘l’~: III! SIIL’ I’~volriLiori de In salinit4 d’un estuaire dont la majeure 
partie C~\I CCJ~I~S se silue et1 domaine hyper-halin. Nous adressons tous nos 
reniercicmcn 1,s A bl. *Jean Yves GAC, coordonnateur scientifique du projet 
EQUESEN, pour son accueil particulièrement chaleureux et son souci 
permancnl. d’\In encadrement rigollreux et de qualitk. Qu’il soit assuré de 
notre gratitude. 

No~us associons & ces remerciements toute l’équipe du laborat.oire: MM. 
COGELS, CARN, lSAD,JJ, SAGNA et SANE peut leur aide et leurs conseils ainsi 
que les stngiaïes, en préparation de mémoires de thèses, Mlle Awa NIANG et 
M. Adrien C:OI,Y. 

Noirs Lt~rlotls ctil’iri à exprimer Ilotl‘e reconnalss;lnce a ’ bl. Philippe 
blA’I’111 KIJ, l~~~~~l~iisc~lll.;llll. do I’OllS’l’OM ;i.tt SCntig;\I, pour m’avoir rloriné la 
possibililb d’effectuer ce stage de février à juin 1993. 

. Le thème de recherche proposé silr “l’hypersalinisation de la 
Çasarnance” c01np16 te l’étude entreprise dans le cadre du DEA sur 
“l’estimntior~ des apports hydriques continentaux en amont de Zigbinchor”. 



lN'l'l&lDUCTION 

1. L!int.brGL des 6tudes de salinité 

(:~ft.t~! dimirlril.iori de la pluviornGli*ie 11 cri ~)oitr coiwllui~e I~L Ixi*t.e de 

J)lus erg L>~I~S irnJ>ol~LanLe de supel*ficie cultivable. Des ktudes ont montré que 
ces Le t‘l’fz?!; abandonnées ont été l’objet de phénomènes de sursalure et 
d’acidificalion. 

De\vant cet,& degradation sans cesse croissante deux impératifs sont 
alors npJ’~lrus nfkessa.ires * _ > ,L . la llltl,e contre l’avancée dry biseau salé et la 
réhabilitaLion 011 remise en valeur de terres salées. Les programmes de 
rectierclies se sor1L alors souciés de mesurer les salinités pour éludier 
I’inlcrac:tiori erlLt-c? deux ptiénom&ncs majeurs : sécheresse climaL.ique et 
~iyl->c~l’saiiliis;Ltioli clcs terres. 

CC? rapport de stage s’inscrit dans ceLte optique et concerne la 
période de mai 1987 à juin 1992. 

liistorisue des mesures -.----..-.A---.- 

I,l>S oc:~~irlo~l’;lJ)tl(‘S <I\l (:(~rll,l*ct OI~S’I’OM (j(! l);il(;~t- oril. I’(IiLI iSk h 
7,igllinc:tioi* des nlesilr*es ponctiictlles de snlinil.4 ti’avïiI lY66 ?t jtlillet lY67 
mais c’esl, ~II IX’7 que le lJépal*LemeriL d’tlydrologie de ceL irlsl.iLuL a &Lé 

chargé d’effectuer des mesures de salinité dans le fleuve Casamance à la 
suite d’tine convention de recherche passée avec la Direction de 
1’Hydraulique de la Réprlblique ~II Seriégal. Ces études ont été menées de 
fin novembre 1YG7 ,2 novembre 1969 par une équipe dirigée par BRUNET- 
MORET (lY’70). 

I- 

Il (!:jL ~egt*eL.Lable que ce pt*ogl*amme ait été par la suile abandonné 
jrlsclrl’c~ri 198~1. II I’;t~ldt*il, eIl erfcl, , at.t.errd~e les faibles ct’rtes de IY83 et, 
1984 de I;L (Jitsanirirrc-e et. les modific:ntions t~t~~tLillf3S de nombr*eux [Ml-;iinètïes 
de cet. ~cosysl.i~~~e f’lrlvio-estu~~rien (SAOS, DOlJ’I’I3lLLEH eL DIOP, 1987) pour 
qiie soil irlilié, J)a~n le CHOLX cri 1984, ut1 programme pluridisciplinaire 
d’étude er1viI.or~r~enrerltale de la Cnsamance. Ce programme aclievé en 1986 
s’esL npl’rlyé !<II 1 il ne grille de stations adoptée, tlar1s CI Il souci 
r~‘liaïnionisatioIi, par l’ensemble des principaux iristituls de rectierclle au 
SGnGqaJ ([tri oril, c~~~llal~~t+ avec le CJZOJ)‘I’ (ISRA, ORSl’OM, Universitk, CNRF, 
J?I’El<(:,.. 1. S;~ris \.oriloir* CL!-e exllarisl.if, la majerIrT parLie dots l~FfSIlII,~1I.S figure 
(i;LIls If?s l I’:Iv:llIs (If, [‘A<;I’,c; I?I. >IL, s/\Os cl. :tI., I)l<llJ?NAY 1.1. :II., 1~10111~ ctl. a/., 

I,K I:Ks’I’I~: (>l. :II., /\l,l\i\l:ll;‘l’, (;1111,1,01J (\l, ;Il., (:IIAl\olrl’~ (hl. #VI., I~;lssc!llltil~~c~ clrlrl:; 
I;i I’C!VI.I~ tl’llytJI~ot)iologie ‘I’ropicale ( 1’387 CL I !)Y()) CL G~w~Lo~i& &II~ les 
r%feïeIlf:l~:: l,iI~Iic.J~r.:il~lli(~li(:s. 

Le contrôle global de l’évolution de la salinité a ensuite 6th repris par 
1~ \at)or*;it.oire de C;&ochimie de I’ORS’I’OM. Les mesures débutées en mai 1987 
se sotiL poiiïsuivies jusqu’en juin 1YY2. Les inciderilzà de Casarnance cri 1992 
ont, 4L.é IL I’or*igirle de l’inlerruptiorr momentanée de ce programme. 



~\ll,i~IIIt.rl’lI~Ii, Ics salifiiL6s des caris s3llnlfitxs sont plus cou rnrnrllent 

IIIPSIII+~-s :II’PC un 1.éfractométre optique d’utilisation rapide et simple. 

1,~ I.~îrw:Lomètl~e optique utilisé ATAGO S 10 (Figure 1) se présente 
SO~IS In forme d’ ut1 tube de 20 cm de long, d’un diamètre de 2 2 3 cm avec 
2 parties esseritielles. A l’arrière, un oeil de visée et de lecture de la 
teneur en chlorure de sodium sur une échelle graduée qui apparaît sur un 
disque blet1 CL, il I’uvaiiL. une surface pïismntique en verre 0U’ 1’011 place la 
r:ollllf' lI'f~:III SIII 1;1~]1lf~lil~ on :II):li:;!;c* II~I ~,:~(I:~III. (‘II \:PI*I’c. A\~:~I)L IILiliwl.ion 
11: t~cl’l~~t~~Irrt~~c~(.~‘o o:jL calit,l.(? (~*cglage du U) il p;trlir dc solut.iolls dc CINa 
dlAorlrlkrS. F:ICC? air soleil on lit sur I’klielle la teneur en ClNa (composant 
essentiel de l’eau de mer) qui s’accroît ou s’abaisse selon que l’eau est plus 
ou moins saiée. La valeur obtenue doit être convertie en saiinité réeile, la 
mesure au réfractomètre n’évaluant que la concentration cumulée des ions 
chlore et sodium (85% de la minéralisation moyenne de l’eau de mer). 

PCHIY homog4néiser les r15sr1ltnts, la conversion des anciennes mesures 
de la conductivit.~ en terleurs en sel se fait à partir de l’équation suivank 
ktablie par GAC (comm. inedite) k partir de 1.800 mesures simultanées de la 
conductivité et de la teneur en CINa au réfractomètre. 

S = 0.00196 ‘2’ t 0.676 C - 0.172 

s : salinité exprimée en g/kilo d’eau 
c : conductivité en milliSiemens/cm 

prisme 
calibrage du zéro 

oeil de visée 

Fig. 1 - Schéma du réfractomètre optique Atago S 10 



I)r?pltis jrriri 1987, I’&q\lipe de recherches a mené une campagne 
<if> (:oll(~(*l.~- cles &:h;lrlt,iltons eL de d~pouil1emenL.s des résrlltats Lous les deux 
mois F:I. I-PEI, jusqlI’erl juillel 10!)2 ?I la suite des évènements de Casamance 
évoqlcés ~~r~écédemmenl.. 

I,C!S l~~!srllt,;lLS 5111’ Icsquels pvl’I,c IWLLY: GLude SOIIL ccus rcccuillis pal 
l’&l\rilw (111 I,nt)r>i*;~l.oii*c? de Géoctiimic de l’Ot1S’lVM Dakar. Ces mesures ont 
et& effecl.ll&s de Jrtin 1.987 à JuilleL 1992, tous les dimanche, sur des siles 
qiii sont. d’aval f-! r 1 amont, avec leur code et leur distance à la mer 
GpertoriGs dans le tableau 1. 

Tableau n” 1 

SLaLions de mesures <Ic la sa1inil.é de la Casnmance 

liilomét~age 
/embouchure 

SLatioris Kilométrage 
/embouchure 

. 

18.‘ Pte SI, Georges 
19. Brin 
20. Zigluirl(:tloi‘ 
21. Ning\tins 
22. Agrir~lc I’f!I.il. 
23. Bangnriga 
24. Adéane 
25. Koudioundou 
26. Mangnkountia 
27. Kaour 
28. Gol~dorrl p 

29. 13irkamn . . 
30: D.jit):i~i:il 
31. Fta(iina I3. Ii 
32. Diattacounda 
33.. Niafer Douma 

25:~ 
49* 
Ii3 
75* 
U:j:k 
89 
‘)Ij * 

103 
106 
109 
114* 
1.17* 
122 . 
128 
136 
143* 

26. Kouniara 149:r 
27. Binako 158* 
28. Sirnt)aridi 13rassou 16L 
29. S~dhioli 170* 
30. scl‘a I 7!) 
3 1. Karan taba 185* 
32. Sakar 192 
33. Kouboni 198 
34. Soumboundou 200 
35. Kérakounda 205* 
36. Oudoukar 2lW 
37. Diana Malari 2 1&k 
38. Sobuli 223 
39. Dianaba 229 
40. Sar4 Yoba D. 241 
42. Tankanto Es. 254 

De nombreuses stations mai.quées d’un (*) n’ont pas été conservées 
par suite de confusion dans les n\\mérotations lors des prélèvements. 

_.-_I-.-- --- --.-. ----. -.--- ---- ---- --_-.-- .-..._.._ ,._. -. .- -_--- --- -_..- -- -~--. -- 



I - SITUATION DU BASSIN 

: Fit.llG orlt.1.e 12”20’ et, 13’50’ de latitude, nord et 14 “30’ et 1.6” 47’ de 
longil \III~~ 1 )\lest, le bassin se décompose en deus secteurs du poirlt de vue 
I.r~l~f~~:r~:~l~ili~~~~~~ v!, Jr1 rdseau ‘IIydrograplliqrle : une zorle au relief Iwri 
accentrré (altitude masimale 50 1111 5 l’Est. de Solda (domaine continental avec 
eat1 d<>\lCr*), -t. tlne zone basse estuarienne envahie sur près de 220 km par 
les eaus de mer. 

1.1 IA hassirl est aussi partagé en terroirs selon les ethnies: Diola à 
l’Ouest en basse Casamance, Balant et blanding en moyenne Casamance;Peul 
it l’Est e11 Iiautc Casamance. 

0 50 km 

Fig. 2 - Situation géographique de la Casamance et stations de mesure 
(PAGES,DEBENAY,LE BRUSQ, 1987) 



A- I,E Mff,fF:(l I'IIYSIQUE 

I <Il ( ‘;1!~:1111:\ll(:1? t? s 1. II [It: zolltf basse servio &‘:ll- II ri réseau 

t1“(.1r’~~4’r’~tl’tlr~~llt~ ;1ssez deilse individu:~lisant par erldr-oils des croupes et 
I>lal r’:, II Y Iflc.lillr;s 1.~1’s l’Ouest. I,n dénivelée de Fafncotirou (près de la 

. SOI1 t‘r.r.l) :1 I:I IlIf! ~~‘esl..~ que de 20 ni;. la pente moyenne est estrkmerrienl 
* . . 

. ..- . 
- l . . 

fni\,l,,..((i.O~.Y). . * . . 

I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
c 
I 
I 
I 

. 

1111 scxonduiïc a11 quaLcrnaire, I’histoiïe g&Iogiqlle du bassin a été 
pal~ticuliè~ernent complexe (BASSEL 1.992). Retenons qu’en haute et, moyenne 
~::\s:lll1:11ll’1’, I’~vol~ll,ion ~c~ologiq~re ;i nbouli ;i I:i dissection du plaleau du 
Cont.inerlLi11 Tei*niin;il par le réseau hydrographique et à la mise en place de 
2 niveaux de cuirasse. En Casamance maritime la phase qualernaire a 
n1aïyue I’évolutio~i géologique du milieu es tuarien : transgression, 
&gression, houle de NW et dérive littorale NS ont créé puis fer& un golfe 
en édifinnl. des corrio~is liltoraux. Le golfe a évolué alors en lagune peu à 
peu comblée par les vasières à mangrove (KALCK 1978). 

II’1111 poiiit de vue kiydrogéologique, le sous-sol casamançais recèle 
Lrois aquiI’$res principaux : 

- 1:t ~I:I~,!H fclssilt: (111 m;xesl.ric:hLien dnL6c? du créLacé superieur 
- la rwppe oligo-miocène. 
.. I;I rl;tl)t)c‘ (111 c*rir~l,irlc~ril,;tl l,rrrliirl;tl tl(: /IO 111 ci’fil):kissclii*. I’ot’OllS OI. 

assez I)erm&able, le coril.ineiiLal terminal bénéficie des appoïls des pluies et 
(111 rr~issellement. sa nappe participe au soutien, en période d’étiage, à 
I’&:oulemerlL des coIIïs d’eau. 

Kolda. 

. _ I I _ . -  -_- -  -  . . - . . .  - . - - . _ _ - . . - - -  -.__ 



1 ,rs 1,~. pt:s (le t’ur:müLir~ns vég6L;llcs se diffét*ericienL plirs par le 
(Ir?g,v; (If* drrlsil,é q u f? par la diversité des espkces. D’ouest en est, du 
IiLLol~al \~‘I’s la I~ul,e Casamance, on distingue : 

I3 - LE CLIMAT 

Lf? l>iLSSirl tif? In (~~lSi~IIliL~lCc3~ (:0lrlme rltl reste LOliL le Sénégal, s’inscrit 
tinns ~III Lri:irit.ll(: fOL’111<5 J>UI’ 10s cenlres d’action boAaux (Açores et 
Mnqhreh) qui E~~~el.ter~t, les flux d’alizé et celui de St Hélène qui véhicule la 
moussuri. 

A I)nrt.ii* (1’ilvril la mousson nt,teint le bassin par sa partie orientale, 
ceci vn permettre la disLirlct,ion de deux domaines climatiques. 

I,f>rl I’ (Ii:;t.iric*l ion (>SI. f:iil.c! ::tt i* I:L t,:iS;cx tf(> I;L clrl I*(;(l tic I;I :::~i:;ofi dos 
I>luies, de la I*6pnl*f,iLion mcnsucllc des précipit.nLions eL des types de pluie 
qui s dominent,. 

I:l rf3,o’ion cl11 F0111‘Tld011 (if? l’Est h la conî luence Cnsnmancc- 
Sollrl~rorl~~I’clll c:r>lilraiL 7 mois Cl(? I>luie dont 5 avec des prFcipiLnLions 
supél*iclll’cs ;i 1 ~10 III Ill. l.,cs lignes de grains y sont beauc:oup plus 
inilwf*ljklllc-s (lu’:l. I’0~1esL. L,iL (,(:mpér*;iLrrr*e rrl;~simaIt: c!SL al,LcitlLe CI1 avril 3VCC 

40,c “(Y ( m<)?‘f~nl\e 1968- 1991) eL In valeur minimale est enregistrée en 
<ié<:<?IlltllY? ;1V(?(: 15,7 =c:. l,‘;~mpliLlrde Ltlttrmiquc: anrluelle reste faible à Kolda 
avec. 5 ‘> c: ;~~OI*S C!\I~: l’amplitude diurne dépasse 20°C. L’humidité relative est 
de 56 % (moyenne mensuelle) avec des valeurs extrêmes en août (80 %). Le 
flux cle nlollsson est relayé en ocLobre par l’alizé conlinental. Le climat est 
de type slll~-soutlatlierl. 

- ~. “_. .-. --_---- - ____.__,_ ._ _ ._ . . ..-_.- ._.. 
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II - i,‘IIYPERSAI,lNISATTON DES EAUX DU FLEUVE 

. . 
. *.. A - IJNIC (:III~ONOI,OGIE INCERTAINE 

Le lier1 011 l’tle~im cie In prise d’echantillon tient toute son importance 
(lans In III~SIII*~ r,ii ii a f5Lh monLl~6 que la salinité varie suivant qlie la 
Ill~SII I‘f‘ (>SI. fai1.c~ nu l~)rri 011 nri ceritl*e, en surface ou au fond. Cette 
stratifical.ir>n s;ilific> i;ll.(~I‘:11~~ (‘1. vf?l~I.icnlo II’OSL ceJ>f?rld;lrlL l*elal.ivernent 
~III~~I.I:I,~I~~ <Ill’;i la s1iil.e d’aine I’ot-Le pluie (BRUNET FIORET, 1970). Des 
I t*1111!:f*(.l 1: i.~;;ili:;(;::, (‘11 s:lisorl sibc:tic> I);II- I’A(;I;:S (bl. 1)KI~I~:NAY ( 1987) or11. rtron(.l*i\ 
que I:L :;tt~lrcL~lr*e siline pal-ait twntog&rie. 

l!nt> difTiclllt6 ma,jelrre est apparue dans le calage chronologique des 
prét~~vemerr t.s trf~l~domadnires dominicals. La collecte des échantillons s’ktant 
faite Lo!ts les derlx OII trois mois (de 8 à 12 tubes sous vide), il a souvent 
fil.6 im~w)ssil)le ( 1 (-! I*esituer dans te temps toute une série de prises sur 
ptrusierir*s stnl.ions. Le regroupemenl mensuel pour tenter de “gommer” les 
~‘I*I*~‘III-s II’:I p-i.7 11011 plris tionrié des r~sulLal,s convaincants. La validation 
(les ;~r~:ll,~sc:s S’:LV~~IYI~IL I,~*op corrlplexc certaines sI;ations ri’onl pas élé prises 
P~I c.orrrl>l,t’ (Table:t~~ 1 ). No1.r.e 6L\1dc sur la variabilité spaLio-temporelle de la 
snlirlil.6 (1(x la Cmnrwtnce n’a ret.eri\i que les résultats acquis sur 15 sites 
t*~!pnt-t,is e111re Ziguinchor (pk 63) et ‘I’ankanto Escale (pk 254). 

B - EVOI,U’l’ION DIC I,A SAI,INI’I’l< I)l% EAIJX DE LA CASAMANCE 

Iles (::1111 [mg I I(fs s~sl,~rlli~l,iCl~1(1s de mesure des salinilés du fleuve 
(‘:l!::lll1:lll(~~’ r~v~I.er~I. hi 11~3 g~-niitle irri~wi~Lance. I<l[es devraielll Gtre poursuivies 
artssi IorlgLertips qrce possible afin de disposer d’un maximum d’informations 
~III- la ~16gl~a(ir~l,ior~ rie t’Ffn~~ii~otlnerrlorl1. casarnançnis drr fait de la salinisation 
ClPS e:ttI.y. Nol,t~? tronviction aii jo~ii*ti’hrli est. que la campagne ouverte par 
I\I:IINI”)‘-~~o~~(~:‘I’ ( 1!)7()) rl’;llll*niL ,j:lIll;Li:; (16 6t,re iriI.ct’l’onl~~l.lc. Rtl(: :~tlI’ait, 

1>crrnis :I~I jc~~~rtl’t~t~i de pr*éciser - t+ Irne échelle de temps liumaine et pour 
+ llllf' I)f;l.i<.,ci(? (1 i 1.~ ti’iriI,erise I)P,joI*ation climatique - les clwt-;ertienLs 

f+ologiques d\rrnbles ou Gversibles dans ce vaste estuaire. 

I,:1 ::nlirlil;6 tle la Casaniance a connu, au cours des six dernières 
:Irlri6r~s > (l’illit~ot.l.;ltiI.es flucl.uaLions. Les varialions sont d’ordre temporel 
~~1'1111 mois ii I’:~.ut.m) el spalial ( d ‘aval en amont ). Les résultats 
llc*l~~l~~lll:icl:~iI.ç?s &I,aril, trop disparates, l’evolution de la salinité a été étudiée 

-- -. _-_- 



1. La vnriril.iori inkrnnriuelle de la salinilé 
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Fig. Ii - l<vo\rltiotl mensuelle de la salinilé 
de .juin 87 à janvier 92 
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Fig. 7 - Evolution de la salinité aux différentes stations 



3. La varinlion d’aval en amont 

i,a progl*c+ssion de la salinité est assez faible de Ziguinchor à 
l)int,(.nc~otrrr~ln (Fiqlr1.e 3) puis elle est plus forte entre Simbandi et Sakar ( 
pk 1 ti 1 e 1. p Ii 192 1. 

I,;I (*l*oiss:lrl(*(: d’aval (?II ;lmnnL n’es1 pns cont.inue de Ziguinchor h 
‘I’anknnlo VF! (lrri c:onfjrme les discontinuités déjà observées par PAGES et 
I~GRENAY ( 1987) (qrri positionnaient deux ruptures de pente vers le pk 90 
(sf;aLiotr tlr~ Hanganga) et vers le pk 150/160 (entre Kouniara et Simbandil. 
1,~s o\)siit~v:il.iorrs TaiLes de 1987 ,5 1992 monlrent qrie ces discontinuités se 
sil.rlcl~:\ic~til pllls 6~11 nnlorlt vei*s le pk LI)Fj (sl.at,ion de Mangakoundn), vers le 
I)l( IÏ!J (~:I:II ic>rl II~ .Sf:f:i) (>l \‘P ,‘S IC 1’1~ 223 (sI:il.if>r~ tic .Sot):lli). 

. 
- CI(+ %ig\rirrclror <% Mangakounda (du pk 63 au pk loti) : 0,2 g/l/km 
- 1113 Plangakountin à Séfa (du pli 106 au pk 179) : 0,3 g/l/km 
- tic, Sefa ?I Sobali (du pk 179 au pk 223) : 0,G g/l/km 
- (11% S:,t):ili ?1 ‘I’:lrlti;~rr(,u (du pk 223 a11 pic 254) : - 1,l g/I/Iim 
- clr! T;lriknrll,o nci,s sou~‘ces : domaine de l’eau ‘douce 

Porrr cloi~ ce chapitre sur l’évolution des salinités, nous remarquons 
qrle les plirs fni*les sursalures se rencontrent non pas dans la zone 
LorI.jotll*s cloniin6e par la marée mais en amont où les eaux marines ne sont 
p:\s pçz~~m.-~r~enl,f~s nmis en intrusion. L’explication en est. toute simple: l’eau 
IiP 111~1’ C>~I. un dessalant pot,entiel qrri atténue les fortes sursalures. 



I-‘:lt’ (.ori!;(;(1ri(~rr1., le forict,iorrrl(~rrreriI. de I;i (~nsnmanc:e cri estrraiïe inverse 
est nu,jotIt~(l’IIrIi Iirift t+:ilil,rS ,jusclrr’.i fioti boni I)endarlL LO\I~ l’arlnf3e. 

NVIIS disl,iri~otis dans ]a poyI;ion a-thalassique de PAGES (1991) deux 
masses t~‘~‘:lllS, C(,ïr.esl~orlda,riL CG llOS skquences 2 et 3, en signalant que 
“l’esLtIail*t~ irlvc1l*se” pm3gress.e sur. la séqlience 2 qui est de moins en moins 
t)ien lessi vk:. Les t,arrx de salirlit de la séquence 2 en période séche 
prmlorige I.t~rllI>‘,l’;lil,elllc?riL “L’est,idt-e inve1’se” jusqu’aux portes de la ville de 



D - DEGI~AUA'L'ION DU MILIEU NATUREL 

1. IZestricLion des zones de culture 

II;1 t)l;iLif.iide dit I;eI*vain en Uasanlnnce explique le facile &Mèment des 
f’:l\li( (111 riorive t!t tic 10 m;1rée. Ces eaux ét,ant de plus en plus salées, il en 
I~l~S1ill.C~ ( (111 fxit, tif? In f0rt.e ~vapot*nl;ion, des dépôts de sel de plus en plus 
Ioit\ cl:itis IV:; l.f?1-lY!s. J,e I*inçage cies terres salées n’est plus assrlré par les 
:I~~~~~I~I~~ lI>.tit*i(llles. Les trappes affleIlrant,es ne restituent q\re de l’eau 
SII rsalée. LC‘S rerldcmenls baissent jusqu’à s’annuler pour les variétés 
c:illtivécs r(t~i rie supl->orI;ent pas l’excés de sel. Les champs des bas-fonds 
!:IJlll. :iitlsi clct J)l\l:; (:tl ~111s al~a.r~donr~6s a11 I)rofiL dl1 défrichage désordonné 
clc IIOII \~PI IPS l.e~*res sur les pl:lteaux, domaine des forêts secondaires et des 
fc~t+t.s cI:lil*(as. Avec les cultures de L‘enLe, comme l’arachide et le colon, les 
I~~SP~*VCS (If? L~I*~TS culLivnbles s’amoindrissent en même temps que d’autres 
sot11 IIPI.~~II(?S 3 (::III~~ de la salinisaLion et de l’acidificalion des sols. 

2. I)égrndation de la végétation 

. 

I,‘:l~~:IlIc:tif? de la langue sal6e en pi*ovoquanL la perte de terres de 
I~IIII III’I‘ (‘1 If> ~1f~rl~if~l~c~Illf~rll, Cil? rlolI\~f~llPs 7,011PS iml)liclrir: llr\ 1w:rrl dtl c:orivcii‘t. 
\~P~c$t:ll. I ‘OS gl.:ltlcls at.1, t’es gçtnnrll, les cIilLu~es sont syslérrialiqriernent 

:I tt:bl.l.ir.s :3:1r1.s ;I.IICIIII~ canlpagne de reboisement de substilution. En ~111s (~11 
(lcft.ictienlprit,, les coupes pour les besoins en bois d’oeuvre et. de chauffe 
(vIt~tlf’l~>Ctll. ;1. IlIlC -, ‘yyarrde échelle j la destruction des forêts. 

Eli r’:Lp~‘<>t’I, avec 1;~ su rsaltl re noLons que les espkes de la mangrove 
~::Ir~;i<~l.Ct~isl i<llle (les milieux esLuariens ne s;lurnient Lolérer les Lrop forLes 
f’(Jtt(:~‘tl~,I’:1i iOItS Cl<’ !ï(:l. 

1,t.s I,;ilirles jadis }tert>cts se dénuderlt à un r.yLhme accéléré. La 
ciimin\ltion des apports d’eau (joute et la présence de plus en plus nette 
rit-s P:LIIX sal&s ealp&hetlL le renouvellement de la végétation. 

.--~~ _._.._._. - . - ..~.-- .-_-- -.-. -. ._--~ - 
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3. DirninuLion du potentiel ichlyologique. 

. 

Id’:iillléf? 1.988 A connu certes un regain de pluvioniétrie mais depuis 
1989, les clf5rif:it.s I~luviométi*iques se sont encore accrus. 11 n’est donc pas 
slll’pl*f-‘llari t, rqrie 1~ milieu ictityofauniqrre soit encore davantage déstabilisé 
(i:t~~s In III~SIIIY oit la liaison est élablie ent.t*e les conditions hydrologiques 
(>l. I(>s c~;~i~:icl.i~~~~s ic:~il,y»loffiqries: la Lendance dri i:eLorl~ 2 une pluviométrie 
IllOl’lll:llt~ 111. tbivr1 rbpar*tie e rr Lrnine une atténua tien progressive de la 
s1kt*s:iIIi1.f: cl;itis 1;~ parLie :irnonL que les espèces tlul~aquicoles viendr*ont peu 
:i peri rccoloriiser. 
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CONCI, USION 

fil4 ~I~:~If~lnc~riI., cl:iris Its c:ori~IiI.ioris clim;lLi(lrics ncl.ut:llcs, une rfSdrrction 
~If>s ~>I.I~(.II)~I,;II.~~)I~~ (If? I’ul*tJ t*e de 1.W 111111 SC I,i*:duil. ;~II riivc>;L\i de 1:~ s;Llirlik 
moycl1r1f~ I~:II- \I~I(* :lIi~IIIC!rll.itLiOrl de 10 g/l. Urie LeriLaLive de modélisaLion, en 
I’l’crl:tIll. f>I1 l:c~lllpt,c l;or~l,c?s les r*ectierxhes enLïeprises SI&~’ la salinité de la 
C:asaninrlc:c. porlvT*nit, ab0nl.i~ à une définition assez précise de la relation 
~IILJY In I)lilviomc?tJ-ie d’urne année et le profil longitudinal de salinité qui lui 
sllc:cE<~c!. 

(:I~L1 f. cll,~~clc IIK~~~~,IY~ ;lllssi clci’il semble esisloI- un seuil pluvinm4Lrique, 
qui se sit.rie vers 800 mm, en tiessoris duquel la croissance de la salinité 
II;\~I~ I;I (*:~s;t~nn~~ce 6vol~ler;~iL de fn~on esponentielle entre l’aval et l’amont 
~II bassiI1. 

\,A IIl:\ll.r*ise tle l’eau est, un des premier-s paramètres du développement 
I>l. If>!< 1~ff0t~l.s tiéploy&i potii* une meilleure gestion des ressources en eau du 
SGrlttqnl clflixv7nt f5t.i~r: menks d’une manière concertée et rigoureuse. 
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2. MCLtwdolor!if~ tif! mesures et l’expression des &sulLaLs 

1,’ t*<(Ill(‘t* III’ I~I~I~Nl~~‘I’- 1\1Ol;I*:‘I’ (I!)‘iO) 3 II;I~:;III.I; I;I :::\lillil.C; :I I’;iiIl(~ (1’1111 
conductim~t1~~ 6cjUipé d’tlri correcteur* de f.i~mp6rntcl1Y2 incorpori-. L)a soiide 
(je 1,~'1ll~>l~1~:11 III'I' (t1. 1’6lccLrode de cond~lctivit4 étaient, immerg6es cote a côte 
lors clcs nl~~s1lres fniles in sittr. Uri coefficient de correction, fonction de la 
t.eniphr*nt Iif’c~, Cfxil. affecté à la valeilr de la condrlcl.ivité. Cet appareil de 
kl~J~~!':1~Oil~"9 ri’1!1:lil. cr~pe11danL pns idéalement adapté à la rnesul’e de la 
minéi*alÏsnt.ion ~.rielle de ce type de milieu particulièrement concentl*é eL avec 
u r!e ~:1llllll$ Cl(? saliniL extrêmement étendue (de 3,2 g/l à 40,6 q/i selon 
I~l?l~Kl~;‘l’ blf ~I:I~:I‘, itl IIIOP 1990). NoLons enfin qlt’un appareil de ce type, bien 
réglé et a1.e~ d(:s piles ~~cuves, 11e donne qu’ une précision de lecture de 
1'0I'(1IT III~ 2 1 I~II I‘ c:cBriL. 

. 

~~li,il~lit.rl’II~li, les wliriiL6s des ea\is sa~lm$Lres sont plus coirrnmrrrerit 
rwsrrr*Ces :I\‘K un ~éfl~ac:Lométxe optique d’utilisation rapide et simple. 

1.)~ 1’éfrm:Lomètïe optique utilisé ATAGO S 10 (Figure 1) se présente 
sous In fome d’ un tube de 20 cm de long, d’un diamètre de 2 à 3 cm avec 
‘2 pal.Lies csserl tielles, A l’arrière, un oeil de visée et de lecture de la 
teneur en chlorure de sodium sur une échelle graduée qui apparaît sur un 
disque bleui eL, ü 1’avü11L une surface prismalique en verre où’ 1’011 place la 
r<otiLlr* I~‘C~:III :;III’ I;1rl~1011(~ ori ;iI):Iissf* II~I 11x1 t:irll. r*ri \:c’I*~*c:. Avitf~l. ~~Lilis~il.ior~ 

Ic r.cïlutc.(.cllllCl.I’o C:;L calil~~*cj (l*Cglage du 0) a p;wlir dc soIuLiorls de ClNu 
éLalorin6rs. F':Icc? nr~ soleil on lit sur 1’6chelle la teneur en ClNa (composant 
essentiel de l’eau de mer) qui s’accroît ou s’abaisse selon que l’eau est plus 
ou moins salée. La valeur obtenue doit être convertie en salinité réelle, la 
mesure au réfractomètre n’évaluant que la concentration cumulée des ions 
chlore et sodiurn (85% de la minéralisation rnoyenne de l’eau de mer). 

Pmrr* tiomog6riéiser les résultats, la conversion des anciennes mesures 
de la condur:LiviLb en Lencurs en sel se fait à partir de l’équation suivanLe 
6t,ablie par GAC (comm. inédite) à partir de 1.800 mesures simultanées de la 
conductivité et de la teneur en CINa au réfractomètre. 

s= 0.00196 C2 + 0.676 C - 0.172 

s : salinité exprimée en g/kilo d’eau 
C : conductivité en rnilliSiemens/cm 

prisme 
calibrage du zéro 

oeil de visée 

Fig. 1 - Schéma du réfractomètre optique Atago S 10 


