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Actuel lenent  au  Burundi, l a  product ion ag r i co le  ne suit pas  l e  rythme de l a  

cro issance  démographique. L'augmentation de l a  product ion v i v r i è r e  nécessa i re  p o u r r a i t  

B t r e  obtenue e n  augmentart l e s  surfaces c u l t i v a b l e s ,  en i n t e n s i f i a n t  l a  product ion 

pa r  l ' i n t roduc t ion  de  v a r i é t é s  à haut  rendement e t  e n  appl iquant  .de nouvel les  

technoloc ies  de product ion agr ico le .  

D a n s  l a  p l u p a r t  des r é g i o n s  du Surllndi, l 'agrandissement des  sur faces  c u l t i v a b l e s  
l 

e s t  une s o l u t i o n  qui aurait peu d'effet c a r  l e s  surfaces c u l t i v a b l e s  nouvel les  sont  

t r è s  f a i b l e s  e t  pr inc ipa lement  c o n s t i t u é e s  de s o l s  marginaux pour l e s  c u l t u r e s  v iv r i è re .  

L' introduction de v a r i é t é s  amZIïorées, à haut  r e d e m e n t ,  impliqtte nécessairement 

un contex te  f avorab le  du  p o i n t  de vue du climat, de l a  q u a l i t é  des  s o l s ,  de l a  

techn.icitc'- e t  de l'économie dtic!laxTe. Ces f a c t e w z  -so ls ,  t e c l m i c i t é  e t  économie- sent 
l a i n  d'avoir a t t e i n t  l e  niveau soLL"ziitab1e pour 1 c ~  r é u s s i t e  de  c e t t e  méthode. 

La seu le  s o l u t i o n  q u i  r e s t e  appl iquable  dans l'imédiat, e s t  l ' in t&uct ion  de 

nouvel les  technologies  s u s c e p t i b l e s  d'augmenter rapidement l a  product ion v i v r i è r e  dans 

la  s i t u a t i o n  a g r i c o l e  a c t u e l l e  du p a p .  

Mais avant d ' é l abore r  une séquence technique r é a l i s t e  à ce  suje . t , i l  es t  peut Btre  

e s s e n t i e l  de d é f i n i r  l e  concept  c e n t r a l  autour  d u c p l  s ' a r t i cu le  la no t ion  de  conse- 

v a t i o n  des  sols e t  des  eaux e t  d e  l e  neplacer  d a s  l e  contex te  actueIr. 

Ge concept es t  celui de l t n m é l i o r a t i o n  cont inue des  sols complétée pa r  l a  prése- 

v a t i o n  des  r e s sources  d i s p o n i b l s s  &in d ' a s su re r  une product ion d'aliments s u f f i s a n t e  

pour une communauté d é f i n i e .  

Evolu t ion  de l ' u t i l i s a t i o n  d e s  sols. 

Au début du s i + c l e ,  l e s  c u l t u r e s  s e  f a i e a i e n t  de prdf6rence sur des  t e r r e s  res tée3  

en  jachère pend&.t t r o i s  ou q u a t r e  a m  e t  que l e s  a y i c u l t e u r s  fumaient entretemps 

(DE: GREP?, 1919). Sur l e s  per, tes,  l e s  rc r icu l teur : ;  ne p r a t i q u a i e n t  aucune f o r m  de 

l u t t e  a t i - e r o s i v e  t e l l e s  que t e r r a z z e s  ou h d e z  Cil t r : tntes .  Mais d m  l e  c:is d'une 

nouvel le  i n s t a l l a t i o n ,  i l s  prépärcr imt  leur  t e r r a i n  pz r  deux ou t r o i s  1 d ~ o u r s  espacés  

,dans  le ti.mps>en essayant  de  lcc fe r t i l i s e r  au m z i m u n  par  du fumier ou du compost 



(cendres d'herbes, pelure8 de bananes, troncs eu feuilles de bananiers...) e t  l es  
parcel les  &taient amsi disseminees dans une s t ruc ture  de brousse secondaire trbs 

dens i té  moyenne nationale de population &ait  istiméa à 54 habi tants  au km2, contre 

160 habitante au km aujourd'hui e t  des régions, come le  Mumima, l e  Mugamba e t  l e  
Buyenzi, prhseltent aehel lement  des populations agricoles d'une demit6 supérieure 

2 
à 300 habitants au knr 

.( 

eff icace contre l l&osion &BralisBe. I1 faut  aussi rappeler qu'en 1919, la , o  

2 

ovec de6 superficies agricoles  de 1 ha en moyenne par famille. 

Suite B c e t t e  explosion démographique : 

O la quasi t o t a l i t e  des  sols sont cu l t ivés ,  jusque sur des pentes parfois supérieures 

à 1 0 0 %  - l a  jachère e s t  t r ès  peu pratiquée - la  pratique de l'élevage a t r è s  fortement diminué, voire  disparu dans ce r t a ins  endro i t s  

11 va sans d i r e  qu'une pression constante sur l ' u t i l i s a t i o n  des sols s'accentue 

chaque jour e t  que les marques de l 'érosion, si e l les  n'apparaissent pas nettement d'une 

manière visuel le  e t  morphologique, @paraissent clakrement &u niveau des rendements 

des r6coltes. 

Larsque l'on interroge le  paysan, ce lu i - c i  est tou t  à fait conscient des e f f e t s  

de l 'érosion qui s e  t raduisent  par une diminution de l a  f e r t i l i t é  e t  B f o r t i o r i  des  

rendements des récoltes.  

Mécanismes de l'appawrissement des so ls .  

D'un bout à l 'autre de l'Afrique, l e s  agr icu l teurs  pratiquaient l e s  mises en 
jachère6 e t  comptaient sur l ' a c t i v i t é  des plantes na tu re l l e s  pour la  recons t i tu t ion  

de l a  f e r t i l i t é  du sol, en l'absence de tou t  apport ex tér ieur  d'amendements e t  d 'ergrais 

minéraux. 

* Aujourd'hui, dans l e s  zones à t r è s  f o r t e  dens i té  de population comme le Burundi 

la  pratique actuel le  de la jachère diminue,voire meme d i s p a r d t .  D s n s  ce cas, la 

mcons t i tu t ion  de la f e r t i l i t é  du s o l  e s t  interrompue. Mais l 'agriculteur continue 

à cu l t ive r ,  à exporter l e s  produits des d c o l t e s  sans pour autant  rendre au so1 l es  

éléments nécessairts  au maintien de 6a f e r t i l i t 6 .  La sol s'épuise de plus en plus, 
la  réserve en Blémcnts biogènes décroi t  e t  l e  pH diminue également. Is sol s 'acidifie.  

Ce processus e s t  général  pour tous l e s  s o l s  cu l t ives  lo r squ ' i l  y a manque de r e s t i t u t i o n  

de l eu r  nourriture. 

Maintenant que se passe-t-il dans l e  caa des s o l s  sur pente e t  u t i l i s e s  pour des 
cu l tures  v ivr iè res  saisonnières ? 

Ces s o l s ,  d'abord l a b o u é s  en tout de'out de la  saison des pluies ,  sont donc m i s  

à TPL e t  l iv rés  sans protect ion à l 'agressivitc? des  pluies. Durant l a  période de crois- 

sance do l a  plante e t  jusqu'à l a  couverture to t4 l e  du s o l  pa r  l a  végétation, l e s  sols sw 



ci pente sont ¿rod& superficiellement d'une manière constante par les e a m  de 

ruissellement 
13 

@elle  est l a  p a r t i e  du s o l  qui quitte a ins i  l a  parcelle ? 

Après la destruct ion des agréga%par l e s  gouttes de pluie,  ce sont l e s  élémerrts 

les plus f i n s  qui sont m i s  en  suspension e t  qui sont transport& par les eaux de 
ruissellement,  a e l a  concerne l e s  argiles e t  les f i n e s  par t icules  d'bus. 

O r ,  il faat rappeler que l e s  produits biogènes i ssus  de la min&alisation de 

l'humus se f i x e n t  essentiellement EUT l e  complexe argil+humique avant d'etre u t i l i s 6 s  
par la plante. Ceci signifie que, l o r s  de l ' i ros ion  ce sont l e s  aliments des plantes 

qui sont entratnés  hors de l a  parcelle. Eh 1954, ROCRE s igna la i t  déjà cet aspect sur 

les 801s ferralitiques de Madagescar. D a n s  ses mesures, l a  t e r r e  e n t r d n é e  par 

l 'érosion e s t  deux à s ix  f o i s  plus riche en potasse échangeable que l'horizon supérieur 
du s o l  en place. E l l e  est deux f o i s  plus r i che  en calcium e t  e l le  est moins acide d'une 
unité. E% l 'auteur  rappel le  à c e t t e  occasion l'importance de l a  potasse dans l e s  

cu l tures  de manioc e t  de haricots. 

A la s u i t e  des  pratiques cu l tura les  ac tue l l e s  sur pente, l a  per te  de f e r t i l i t é  

des s o l s  r é s u l t e  donc de deux facteurs : 

4 .  l 'exportat ion par les récol tes ,  sans r e s t i t u t i o n  suff isante  d'éléments n u t r i t i f s  

2. l 'exportat ion par les eaux de ruissellement des f ract ions les plus r i ches  en 

éléments nutritifs. 

A ces deux facteurs, v i en t  s 'ajouter un troisième facteur,  l a  carence hydrique. 

Sur un 801 pentu recouvert entièrement par la  vbgétation, l a  majorit6 des eaux de pluie  

s 'infiltre, vo i r e  mfhe la t o t a l i t 6  (DURANTI, 1984). 
o u  peu recouvert par l a  vigétat ion,  l a  majorit4 des eaux de pluie  ruisselle a t  les 

réserves hydriques du sol ne ßont pas reconstitu15es. Si bien qu'en court3 de culture; 
l e  dheloppement végé ta t i f  peut etre r a l e n t i  non seulement par manque de n u t r i t i o n  

minérale, mais aussi par maque de réserves  hydriqueo suffisantes. I1 existe donc une 1 in te rac t ion  évidente en t r e  l e s  e f f e t s  de la  pente e t  l e  manque ou l a  diminution du 

I couvert vig.étal due a u  carances hydriques e t  minérales dont souffrent les plantes  

' du fa i t  de l 'érosion elle-meme (ROOSE, 1975). 

le meme s o l  en pente,mais non 

I 
~ 

I Ce schéma d'appauvrissement des so l s  en milieu ¿rodé va se poursuivre inexor- 
blernent jusqu'à l a  s t é r i l i t é  t o t a l e  du s o l  si aucune intenrention de l 'agr icul teur  

n'a l ieu.  
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Conmnt r e c o n s t i t u e r  la f e r t i l i t C  des 6016 ? . 

Nous venons donc de v o i r  comrnent s e  dégrade e t  s ' a p p ~ v r d ~ u n  601 c u l t i v é ,  t /  

en cond i t ion  d'&osion. 

Pour al ler dans l e  s e m  contr:&rc, i l  nous f a u t  donc t rouve r  d e s  moyens pour 

l u t t e r  con t r e  l e s  f a c t e u r s  de dbgrada t ion  e t  d ' é ros ion  d i n  de r e c o n s t i t u e r  e t  de 

conserver  l e s  p o t e n t i a l i t  6s agrononisaes  du  s o l .  

Ces moyens se s i t u e n t  aux niveaux : - de 12 n u t r i t i o n  du  s o l  - de l a  uou-;rerture du s o l  - de 12 ré se rve  hydrique d u  s o l .  

Mais dans l e  CS p r6c i s  d'une g r i c u l t u r e  t r o p i c a l e  en  cond i t ion  de s o u s 4 6 v e l o p  

penlent monétaire, corninent améliorer  >a f e r t i l i t é  des  s o l s  ell vue d'en aumenter  l a  

p r o d u c t i v i t é  ? 

Comae l e  rap-wlle WCU1TS (19:%), dz..?.?s une r e f l é x i o n  s w  12 recherche ~ r o n o ; , i i q u e  

t r o p i c a l e  e n  nz t iEre  de f e r t i l i s a t i o n  "le f e r t i 1 i ; a t t u r  d o i t  n e  comporter en 

é c o l o g i s t e  p l u t 8 t  q u T e n . u t i l i s s f m r  d 'e :Tra is .  I1 s ' a t t ache  à per fec t ionne r  t C i l . t C n  

les techni-.;uer: de com5.t ionnment  du  col à l ' z i d e  de " o @ ; l r ; _ l p ~ ~  ainsi que l e c  

façons c u l t ~ ~ l c : j ,  dai..; Is but  d10b-12nii' un a,yo-systène c o l i % - e 1 3 ~ ~ ~ .  Une at ter i . t ion 

p a r t i c u l i è r e  d o i t  C!tre accord& au 'oilan huaiTucl 2u ajiiende..~cnts, à l a  l u t t e  

m t i - é r o s i v e ,  atu; sym'iioces b&y,<fi.-pcs, a u  façon:; e t  systè;ncr; C U l t u . r a u Y .  

Nous a l l o m  donc aborder' ce  tiiène dn la fey tLlLt2  du s o l  en vue de sa g o ~ s ~ r ~ z ~ i ~  

p a r  l t a n a l y s e  du fzctt?-E ZosvgrL xéC6izL qui d o i t  e t r e  un manteau p r o t e c t e u r  du sol 

q u t i l  a p z t i c i p d  à forner .  

L 'e f fe t  p ro tdc tcu r .du  cosve-~i - vc3Zét-al - e s t  double : d'une ps t  il y a ErctgcLion 
- -  de surface-en - 5bsorlxmt 1' 6ner;Eic cinCtir;ue des  gout tez  de pluie, d ' au t r e  p a t ,  

il y a ; ~ 7 6 l i o i z t i o r  de la s t r u c t u r e  du 201 p a r  p$zc t - ip-dL!pE e t  par aWr;7ezi;?-tion 

de l a  capsc i tE  d t in2" i l t ra i i ( in  de l ' c z u ~  Cet e f f e t  protoctauz' dépend au:i::i de sa 

n t t twe  e t  d e  2011 t ~ u x  de recouvre:nc:i-A. 



Dans les eultrtres annaelles, c'est l a  surface du sol couverte par la vdgétation 

i- w moment des fo r t e s  p ln ies  qui est importante= Or' l 'évolution du couvert v&étal 
essur¿ par  o w e  plante suit une courbe caractér is t ique qui lui est propre. 

La c a p w i t 6  e t  le  pourcentage de recouvrement diffèrent  e t  i l s  sont fonction de la  

a t u r e  de la cul ture  e t  de son 2egE ge-czoLsEape. Sur ce dern ier  point, 
l 'agr icul tenr  i c i  peut in te rveni r  indirectement en agissant sur l e  second facteur,  

c e l u i  de l a  LeztLlLti $u-s&. Iss fertilisants vont ainsi accro2tre la r ap id i t é  de 
croissance des végétaux, e t  par  là @me sa r a p i d i t i  du recouvrement du so l ;  l a  

quant i té  de végétal  produit s e r a  lui aussi plus importante. Par après, il y aura 

davantage de résidtrs organiques e t  B f o r t i o r i  un relèvement po ten t i e l  de f e r t i l i t é  
des terres g r h e  à $*enrichissement da 601 en humus. Enclencher l e  cycle de la 

f e r t i l i t é ,  augmenter les redements  des onl tures  e t  la  vitesse de croissance e t  de 

recouvrement dee plantes  par l e s  fertilisants est un des zbdec t i f s  - - -  de premibre ligne 

dans l a  l u t t e  contre l térosion.  Mais dans l e s  conditions a t u e l l e s  de surface 
disponible e t  de product ivi té  des so ls ,  l 'agr icul teur  de ce milieu in t e r t rop ica l  

est-il capable matériellement e t  techniquement d'enclencher ce cycle ? En fait ,  l a  

réponse à c e t t e  question ne peut etre abordée qu'après une connaissame de ses 

cont ra in tes  socio-bconomiques. 

'Q 

Pour r6trssir -10 cycle de la  f e r t i l i t é ,  il faudrai t  aussi  y int roduire  e t  adapter 

l ' i l&ngni  slzv-@-, producteur indispensable de funtiersSi l 'obl igat ion d'une 
"révolution agricole1> du type l l ~ o g r g ~ ~ - & m i e r l l  -- est un pr6alable à l a  res taura t ion  

des  sols de l'Afrique subsaharienne comme l e  rappelle R. DUMONT dans son dernier  

ouvrage (1986)' j 'a jouterai  que c e t t e  obl igat ion l 'est  d 'autant plus dans ce milieu 

montagneux in t e r t rop ica l  soumis à l 'érosion intensive. L'animal domestique n ' e s t 4 1  

pas le  meilleur moyen d'apport d'humus nécessaire au milieu considér6. Le premier 

pas à franchir const i tue donc l@mélioEa-@gn-dg - - -  J 'spti tu&eàprodu&re ~ ' & ~ ~ .  

b r a q u e  l e  couvert végétal  s e r a  suffisant et  l a  f e r t i l i t é  physique du so l  se ra  

améliorée, le t a u  d ' i n f i l t r a t i o n  des eaux augmentera e t  l e  cycle enclenche poursuivra 

sen effet  bénéfique. Mais en meme temps que l 'adaptation de 1'61ément ¿levage, il 

faudra également reconsidérer cer ta ines  prgt iQe5 ~ u l - t s a l e s  au niveau de la parcelle 
en vue d'un apport supplémentaire d*humus. Ipn e f fe t ,  de6 pratiques t e l l e s  que le  

brQl is  en  ouverture e t  l a  sor t ie  des déchets de sarclage de la  parcel le  doivent 
Btre p r o s c r i t s  : chaque tas d'herbe brd lé ,  c'est un espoir de r é c o l t e  qui part  en 
f m 6 e  ( r é f .  ce l lu l e  formation, S ~ I '  Buyenzi). Alors que l e  paillage d'un m a x i m u m  de 

jeunes cul tures  a ins i  que l a  pratiquc de labour minimum ou de zéro-labour doivent 
d t r e  recommandés e t  vulgarisés.  

i 
1 

1 
1 

Nous savons par  a i l l e W s  m'à l 'or igine,  l e s  601s de ces  régions présenterd une 
très fa ib le  productivit6 agricole. Ils ont peu de réserves en él6ments b ioghes ,  i l s  

ont des pH i n fé r i eu r s  à 5 e t  i l s  présentent souvent une t o x i c i t é  aluminique élevée. 

Cependant, sous l 'action anthropique, après de nombreuses années, l e  degré 



de sa tura t ion  du p r o f i l  augmente, passant de 
e t  le pR augmente Bgalenent pour atteindre des valeurs  de 6 (F'RANfiART e t  al.., 1974). 
idalheureusement c e t t e  évolution e s t  t r è s  loca l i sée  e t  n f a f f e c t e  que des 

i?ì 60 $, l a  s t ruc ture  s'améliore 
- 

L' 
micrc- 

p s c e l l e s ,  généralement des  bananeraies, juste à c8té  des enclos, oÙ tous lee  d h h e t s  

organiques des nénages e t  beaucoup de fumier y sont déversés. E l le  e s t  donc l e  

r é s u l t a t  du temps (probablement plusieurs  décennies) e t  de grandes quant i tés  de %O. 
Mais ces exemples mettent en évidence l ' influence bénéfique prat iques l o c d e s  

en l'absence de f e r t i l i s a t i o n  minérale par l e s  engrais. 

dee 

A ce niveau, la  question de l ' u t i l i s a t i o n  des enpais  minéraux importés p o u r r j i t  

e t r e  pos6e. 

Aussi nouc répondons que l e s  conditions pédologiques ac tue l les  de l a  majori té  des 

sols du Wlrundi sont défavrobales à l ' e f f i c a c i t é  des  engrais chimiques. Ceci e s t  

surtout m a r q m t  pour l 'azote e t  le phosphore, dont l 'appl icat ion à des doses, menes 

élevées,peut s'avérer décevante ou mhe sans effet .  D a n s  les sols t r è s  acides,  l e s  

engrais phosphatés sont r e t r o g r d é s ,  c 'es t -à-dire  " foss i l i sés"  e t  non assimilables  

par  l a  plante. Pnur gue ces  f e r t i l i s a n t s  chimiques soient efficaces,  il f a u t  d'abord 

combattre 18 a c i d i t é  e t  l a  t o x i c i t é  a lminique .  I1 f a u t  renorter  l e  pH d f a u  moins 

une unité. Cette azGlioration ne $eut Btre obtenue que par l a  f e r t i ~ i s ~ t > o n ~ ~ x & ~ e  

e t  calcique. ?Joue revenons donc aupreaiier point évoqué, c e l u i  de l a  production 

d'humus par l t a s s o c i a t i o n  fourrxe-fumier. 
-.D --- 

Com las ion  

Cette évocztion du  facteur  f c r t i l i t E  comme élément majeur pour l a  consenrztion 

n'est pas nouvelle. En 1941, VAI: DEN ABEELE: é c r i v a i t  dans u;? p e t i t  ouvrage i n t i t u 1 5  : 

"Lcérosion, p r o b l h e  africain" ,"Ibuü BOin::1eS persuadés que 

contre l 'érosion est avant tout  d':-rdre cu l tura l .  C'est une pol i t ique de ma-tiL;ì*c 

orsanique, une v é r i t a 5 l e  croisade de l'humus "il importe d'extreprendre en v u e  

d'assurer l a  conservcttion dec terrainü m i s  en culture.  La fort% seule e n t r e t i e n t  

perpétuellenent sa f e r t i l i t 6 .  I1 €zut donc inculquer a u  cgr icc l teurs  l a  przciqüc 

de:; r e s t i t u t i o n s  nbczsnaircr: au s o l ,  t a n t  en  manse orgclr,igu? w l e n  Qlémcnts 

pl~ytogéniqucs h e  grcn!le at le:..i;ion d o i t  Etre  accordlie awc pozs ib i l i t6c  d'uJci.li:;er 

l e s  p l a r t u s  c~:! t i v & r  non seulc:,x:.t dai:; un h u t  écononique, m d c  m z c i  coxme X C C L Z  

de protection dc l a  f 'cr t i l i té  de:; :.:0.1.:... L;, con.;er-,ration du sol. e t  l ~ ~ y - i c c l . - L ~ w e  

6cono:aique doiveilL i c i  E'  int6grer". 

- - - -  
le prollè.ne de l a  l u t t e  

- -  
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c le e o m e r v a t i o n  des s o l s  e t  des eaux ne ae limite donc pas uniquement aux mesures 
mécaniques de p ro tec t ion  m a i s  elle e x l o b e  aussi les  a spec t s  du d6veloppemeirt e t  

de l'mbnagement des s o l s  q u i  cont r ibuent  à l ' en t r e t i en  e t  à l *amé l io ra t ion  des  

resf iowces p%ologiquefi. 

'.( 

Je c i t e r a i  aussi une des  recomradz.t ionx des groupes de t r z v d l  de l a  FAO (1976), 

concernant ce su je t .  Je pense que c e t t e  recommmdation méri te  r e f l ex ion  e t  consciel+ 

t i s a t i o n  des  acteurs de ce semindire : 'th s o l  est une ressource  de  base p o w  l e  

présent  e t  l 'avenir.  A ce  t i t r e ,  la va leu r  de sa conservat ion s'étend au-deEi de ce 

qu i  peut  s *  expidxer en termes mon~5taires". 
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