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CONSERVATION DES SOLS ET DES EAUX EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE '. 

...................... 
Bilan des actions passees et en cours - Perspectives 

....................... 

1, LE M I L I E U  NATUREL 

Loin d'être stable et inerte,.le sol constitue au contraire un milieu 

complexe et en constante bvolution, soumis B d e s  lois propres qui regissent sa 

formation, son évolution et b l'ex.trCme, sa mort. I1 est défini comme un élément 

meuble, plus ou moins agrégé, resultant de l'action lente et prolongee de 

l'atmosph8re et de la biosphere sur la lithosphere. 

. 

Aussi pour étudier les ensembles-sols, et les problèmes de leur 

conservation, il est tout d'abord nécessaire de les situer dans leur environnement 

naturel. Pour ces raisons, nous presenterons en premier lieu les traits principau, 

du milieu naturel Centrafricain susceptibles d'influencer les  caractéristiques 

pédologiques de la région avant d'aborder les problèmes de conservation des s o l s  

et des eaux de cette region. 

1.1. Schéma morphologique et qéoloqique 

Située au coeur du continent africain, la RCA couvre près 'de 623.000 

km2 soit cinquante degrés carrés. De forme grossièrement trapézoïdale, elle s'éter 

de Z 0  13' à 1 l 0  01' N et de 1 4 O  25' b 27O 27' E sur 870 km en latitude et 1450 km 

'en longitude. 

Ce pays s'étage entre 325 m. d'altitude 3 l'entrée de l'Oubangui au 

Congo, et 1410 m. au Mont Ngaoui, sur la frontisre camerounaise, Les reliefs 

supérieurs b 1.000 m ne couvrent pas 2% du territoire. La moitié du territoire se 

situe entre 400 et 600 m, un tiers entre 600 et 800 m. 

Le pays est drain6 par deux réseaux hydrographiques.principaux : au 

sud, celui de l'Oubangui, cours d'eau formé par la jonction du Mbomou et de 1'Uelc 

avec une série d'affluents de droite et au nord, celui du Chari-Logone, 

Le relief est une succession de surfaces d'aplanissement sépardes par 

des escarpements, et couvertes par des cuirassements subcontinus sur le 

soubassement précambrien et discontinus sur les plateaux greseux. Le modelé, 

typiquement tropical humide, est façonné en demi-oranges. 

' 

Partie intégrante du vieux bouclier africain, les formations 

rencontrées en R.C.A. appartiennent pour l'essentiel au précambrien et sont 



genera lement  né tamorph isCes e t  g r a n i t i d e s .  Ce soubassement a n c i e n  e s t  t r & s  

l o c a l e m e n t  r e c o u v e r t  e n  d i s c o r d a n c e  p a r  des f o r m a t i o n s  s é d i m e n t a i r e s  mesozoiques e t  

cenozo iques  demeurées h o k i z o n t a l e s .  

Comme p o u r  1 *ensemble de l a  zone i n t e r t r o p i c a l e  e t  p r i n c i p a l e m e n t  dans 

l e s  r e g i o n s  penep lanées,  o n  n o t e  une dominance des phCnom&nes d ' a l t é r a t i o n  chimique. 

I1 e n  r e s u l t e  un appro fond issement  de l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l  d ' a l t é r i t e s  q u i  a t t e i n t  

fréquemment 30 B 40 m è t r e s  d 'épa isseur .  

Pendant  l ' h i v e r  b o r é a l ,  l e s  h a u t e s  p r e s s i o n s  de L i b y e  d i r i g e n t  des 

'masses  d ' a i r  s e c  sur l ' A f r i q u e  c e n t r a l e ,  t a n d i s  que s o u f f l e  un ven t  du n o r d - e s t ,  

l ' h a r m a t a n  , r e s p o n s a b l e  de brumes sèches : c ' e s t  l a  s a i s o n  s8che. _-____---_ . 

I 

P u i s  l e  mouvement s e  r e n v e r s e  e t  c e  s o n t  l e s  h a u t e s  p r e s s i o n s  de 

Sa in te -HC lène  q u i  d e t e r m i n e n t  l a  remontée e n  l a t i t u d e  des masses d ' a i r  humide, s e l o n  

l a  d i r e c t i o n  sud -oues t  n o r d - e s t .  O n  d i t  que c ' e s t  l a  mousson. C ' e s t  l a  s a i s o n  des. ------- 
p l u i e s  dans t o u t e  l a  R.C.A. 

L e s  t e m p é r a t u r e s  moyennes a n n u e l l e s  des p r i n c i p a l e s  s t a t i o n s  de l a  

R.C.A. s e  s i t u e n t  e n t r e  23,4O p o u r  Bouar e t  2 6 , 5  p o u r  B i rao .  L e s  é c a r t s  s o n t  donc 

assez  peu  i m p o r t a n t s ,  a u s s i  b i e n  s e l o n  l e s  s t a t i o n s  que s e l o n  l e s  mois. 

L a  p lus  g r a n d  p a r t i e  du  t e r r i t o i r e  c e n t r a f r i c a i n  r e ç o i t  p lus  de 1200 mm 

de p r é c i p i t a t i o n  p a r  an. S i  o n  r e p r e n d  l e  schéma c a r t o g r a p h i q u e  d ' A u b r e v i l l e  basé  

sur l ' i n d i c e  des  s a i s o n s  p l u v i o m é t r i q u e s ,  o n  d i s t i n g u e  du sud a u  n o r d  c i n q  grandes 

zones c l i m a t i q u e s :  

- l a  zone gu inéenne  f o r e s t i è r e  e s t  c a r a c t e r i s G e ,  a u  sud, p a r  n e u f  mo is  de s a i s o n  

des  p l u i e s ,  deux mo is  d ' i n t e r s a i s o n  e t  un m o i s  de s a i s o n  sèche. Le  t o t a l  des 

p r é c i p i t a t i o n s  e s t  p resque  p a r t o u t  s u p é r i e u r  B 1.600 mm. C ' e s t  l e - d o m a i n e  de l a  

g rande  f o r ê t  e t  des p l a n t a t i o n s  de ca f6 ;  

- l a  zone soudano-oubanguienne occupe une bande assez  e t r o i t e  e n t r e  Bossémbélé e t  

Baboua, un p e u  p l u s  l a r g e  v e r s  Bambar i  e t  Y a l i n g a .  O n  y t r o u v e  des f o r ê t s  semi- 

humides mo ins  denses, l a r g e m e n t  a t t a q u é e s  p a r  l a  d é f o r e s t a t i o n  sous 1 ' e f f e t . d e s  f e u x  

e t  des  d é f r i c h e m e n t s  d i v e r s ;  

- l a  zone soudano-guinéenne b o r d e  assez  exac tement  l ' e s p a c e  p récéden t ,  avec  une ' 

p e j o r a t i o n  s e n s i b l e  de l a  s a i s o n  des p l u i e s .  Une v é r i t a b l e  s a i s o n  sèche commence à 

s e  m a n i f e s t e r  e t  l a  v C g é t a t i o n  e n  p o r t e  l e s  marques; 

__________________- -  

.................... 

----------------_ 
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- l a  zone  s o u d a n o - s à h é l i e n n e ,  q u i ' s ' b t e n d  d e  l a  r e g i o n  de  Paoua  h c e l l e  d e  Ouanda- 

Dja le ,  est c a r a c t é r i s é e  p a r  c i n q  moi s  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  e t  c i n q  moi s  d e  s a i s o n  
------------------ 

. 

s è c h e .  L ' h u m i d i t é  r e l a t i v e  c o n n a l t  u n  r e g i m e  p l u s  c o n t r a s t e  e t  l ' e n s o l e i l l e m e n t  

a n n u e l  est  s e n s i b l e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t .  C'est  l e  domaine de l a  s a v a n e  e t  d e  l a  

p l u p a r t  d e s  p a r c s  n a t i o n a u x ;  

- l a  zone  s a h e l i e n n e  a u t o u r  de  B i r a o  a p p a r t i e n t  a u  g r a n d ' e n s e m b l e  du cen t r e -Tchad  

o Ù  l a  s a i s o n  s e c h e  est p l u s  l o n g u e  q u e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  L e s  h o r i z o n s  s t e p p i q u e s  

a n n o n c e n t  le S a h e l  b r û l e  p a r  l a  s é c h e r e s s e  : les p r e c i p i t a t i o n s  p e u v e n t  y ê t r e  

---------- 

' i n f é r i e u r e s  h 700 a m .  

. .  
En a n a l y s a n t  les diagrammes ombro the rmiques  des  p r i n c i p a l e s  s t a t i o n s  

c e n t r a f r i c a i n e s ,  on o b s e r v e  que  les périodes p e n d a n t  l e sque l l e s  P >  2 T - s o n t  

r e l a t i v e m e n t  l o n g u e s  p a r t o u t ,  s a u f  d a n s  l a  r é g i o n  d e  Bi rao .  Si l ' o n  u t i l i s e  l ' i n d i c e  

d e  .la p é r i o d e  humide d e  v g g é t a t i o n  a c t i v e ,  s o i t  P) ETP, on n o t e  d e s  v a l e u r s  a l l a n t  

d e  87 j o u r s  ?i B i r a o  a u  n o r d  B 254 j o u r s  à S a l o  a u  s u d .  Cet te  d u r 6 e  e s t  s u p é r i e u r e  

& 100 j o u r s  p a r t o u t  a u  s u d  du 102: p a r a l l b l e .  C'est d i r e  que l e  c l i m a t  c e n t r a f r i c a i n  

est  p l u t ô t  f a v o r a b l e  2t u n e  a g r i c u l t u r e  s o u s  p l u i e s  p o r t a n t  s u r  d e s  p r o d u i t s  3 c y c l e  

v é g e t a t i f  a s s e z  l o n g .  I1 n'empêche q u e  l e  r e c u l  s e n s i b l e  de  l a  f o r ê t - e t  l ' a p p a r e n t  

a f f a i b l i s s e m e n t  d e s  a p p o r t s  p l u v i o m 6 t r i q u e s  p e u v e n t  A j u s t e  t i t r e  i n q u i é t e r  ceux &JI 

s o n t  a t t a c h é s  à l ' k q u i l i b r e  du m i l i e u .  

1.3. Schema p h y t o s o c i o l o g i q u e  ........................ 

L a . v é g é t a t i o n  p r é s e n t e  e n  R.C.A. u n e  g r a n d e  d i v e r s i t é ,  d e  l a  f o r ê t  

d e n s e  d e  b a s s e  a l t i t u d e ,  a u  s u d ,  a u x  s a v a n e s  a r b o r é e s  e t  h e r b e u s e s ,  a u  n o r d ,  e n  

p a s s a n t  par  une  mosa ique  f o r ê t  s è c h e - s a v a n e .  

L a  f o r ê t  d e n s e  humide se c a n t o n n e  d a n s  l e  s u d ,  l a  f o r ê t  d e n s e  s e m p e r v i r e n t e  n 'occup[  

q u e  l a  p o i n t e  s u d - o u e s t ,  d a n s  l a  basse -Sangha ;  l a  f o r ê t  d e n s e  s e m i - d e c i d u e  prédomini  
----------___----- 

L e s  f o r ê t s  d e n s e s  s e c h e s  f o r m e n t ,  d a n s  l ' a i r e  d e s  s a v a n e s ,  d e s  e n c l a v e s  p l u s  ou 

moins  i m p o r t a n t e s ,  p l u s  d é v e l o p p é e s  d a n s  le c e n t r e - o u e s t  e t  b l ' e s t .  P a r  

d é g r a d a t i o n ,  l a  f o r ê t  d e n s e  s è c h e  e v o l u e  v e r s  l a  s a v a n e  b o i s é e  ou a r b o r é e .  

.................... 

L e s  s a v a n e s  c o u v r e n t  l a  m a j e u r e  p a r t i e  du  t e r r i t o i r e  c e n t r a f r i c a i n .  L ' i n t e r v e n t i o n  

d e  l'homme ( d é f r i c h e m e n t s ,  c u l t u r e s ,  f e u x  ) f a v o r i s e  l e u r  i n s t a l l a t i o n .  E l l e s  s o n t  

c a r a c t é r i s é e s  p a r  u n e  & t e n d u e  h e r b e u s e  c o n t i n u e  form& en  g r a n d e  p a r t i e  de g raminée .  

p l u s  ou moins  h a u t e s ,  p l u s  ou  moins  d e n s e s ,  c o m p l e t é e s  p a r  u n e  s t r a t e  l i g n e u s e  de  

d e n s i t 6  ex t r êmement  v a r i a b l e .  Chaque a n n é e ,  e n  s a i s o n  s & c h e ,  l es  h e r b e s  b r û l e n t ;  

l e s  a r b r e s  y p r é s e n t e n t  u n  a s p e c t  t o r t u e u x  e t  r a b o u g r i .  

------- 

. ./. . . 



Les galeries foresti6res;le long des cours d'eau, sont plus nombreuses dans le sud _____------____-_--- 
que dans le nord. 

La steppe apparaît vers 9 à 100 de latitude, 18 ob la saison sèche est plus longue __---- 
que la saison des pluies. La végétation est composée d'épineux et d'une strate 

herbacee discontinue : c'est la steppe armée à buissons d'Acacia et de Ziziphus. 

Ainsi peut-on en RCA distinguer des domaines phytogCographiques qui sont 

très grossisrement surimposables aux zones climatiques. 

1.4. Schéma pédologique ----_-----_-___-_- 

Les trois-quarts du pays sont couverts par des sols ferrallitiques- --___--------- 
Ces sols sont le plus souvent pauvres en Bléments nutritifs, acides et fragiles. 

Les sols ferrallitiques profonds 5 texture homogène, assez fertiles, ____________________-_-_-_--  
notamment sur matériau dCrivant de roches basiques sont recherchés par l'agriculture 

mais ils ne couvrent que rarement des superficies importantes d'un seul tenant. * . 

Les sols ferrallitiques appauvris en argile sont fréquepts sur le -_____-__-_-_-____----_- 
matériau sableux dérivant de quartzites ( les Hbrés ) ou de gres ( de Carnot, de 

Ouadda, de Kémbé-Nakando ). Très fragiles, ces sols ne doivent étre mis en Culture 

qu'avec précaution. 

Les sols ferrallitiques gravillonnaires sont les plus répandus, ____________________-___- -___-  
notamment sur les anciennes surfaces d'aplanissement ( type dorsale ou bouclier 

centrafricain ). Ils renferment des gravillons ou nodules ferrugineux: durcis (ancienn 

concrétions ou débris de cuirasse démantelées). Ces nodules, s'ils ne sont ni trop 

abondants, ni jointifs, permettent le passage des racines. S'ils sont trop 

rapprochés de la surface du sol, la m6canisation des cultures devient contre-indiqué 

Ces horizons nodulaires peuvent faire place B une cimentation d'ensemble 
les cuirasses ferrugineuses; le degré d'induration va en croissant des roches acides 

vers les roches basiques. La vegétation ligneuse n'arrive plus 2 s'installer sur.les 
- - - - - _ - - - 

Cuirasses dénudées : ces Lakcre ou bowé sont impropres 5 toute culture. 

Les sols ferrugineux tropicaux lessivés font leur apparition vers 7ON, ____________________---_---_----_--  e . 
mais ils ne se développent qulau-dessus du 8 

de Birao, on observe des placages sableux Coliens. En raison de la faible populatior 
de ces regions, les sols ferrugineux tropicaux restent peu cultivés en R.C.A. 

parallele en milieu soudanien. Autour 

. ./. . 
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Dans le Nord,.les plaines d'bpandage et les alluvions récentes 

présentent une alternance variable d'apports sableux ou argileux; ce sont des sols ---- 
peu Cvolués d'apport allúvial, parfois des vertisols _------ -- topomorphes ( Parc'de Saint- _-__-_.----------___- 
Floris I, trhs rarement des sols halomorphes. ----------- 

On estime qu'un pour cent de la R.C.A. est actuellement cultivk alors 
. que le quart du territoire pourrait l'être aisément. En effet, B l'intérieur des 

limitent le développement de chacune d'entre elles. ( profondeur du sol, fertilitd 

et aciditk, pente, etc... ) 

.domaines pédo-climatiques propres B chaque culture, des contraintes édaphiques 

Les conditions édaphiques idéales sont rarement rCunies sur de grandes 

superficies. Ainsi les sols développés sur roches basiques sont chimiquement riches 

mais trop souvent cuirassés. Les pentes trop fortes limitent l'intérêt des sols 

jeunes d'érosion. Inversement, les sols sur grès  meuble en profondeur, mais pauvres 

et fragiles, devraient être réservés à 1'Clevage extentif. I1 reste toutefois, 21 
l'kart des axes routiers, de multiples terrains susceptibles d'être mis en valeur; 

c'est ainsi que l'Est dépeuplé conserve des potentialités insoupçonnées; c'est une 

réserve édaphique B l'échelle du Continent. 

2. Conservation des Sols et des eaux 

. .  
2.1. Situer le problème --_--------____--- 

La dégradation du milieu naturel par l'exploitation agricole anarchique 

conduit inévitablement 2 la désertification de régions pourtant réputées 

potentiellement riches au départ. Cette dksertification concrétisée par la 

dégradation des terroirs est le résultat de plusieurs actions conjugées : la 

diminution des pluies, l'exploitation abusive et irrationnelle des terres de cultur 

et des boisements, l'élevage désordonné et anarchique et les feux de brousse. Une 

perte de terres cultivables et la destruction du potentiel-sol en.sont les 

conséquences immédiates. 
-. 

Cette dégradation du potentiel-sol en RCA est particulièrement visib1.e 

et ressentie dans les zones soudano-oubanguienne et soudano-guinknne, c'est-à-dire 

dans les zones de savanes arbustives oÏ3 l'intervention de l'homme est la plus 

marquée. Dans la partie nord du pays, les dégradations dues B l*occupation de 

l'homme semblent peu importantes du fait de la tres faible densité de population . 
( moins de 1 hab/km2 1. Les dégradations dues A l'avancée du front du sahel dans 

la zone des steppes sont encore peu connues par manque d'gtudes locales à ce sujet. 

.. /... 
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Dans la partie sud du pays, celle du domaine de la forCt dense humide, 

l'exploitation agricole ne semble pas avoir provoquk de dggradation sensible du 

milieu de production. Pa'r contre) 1 ' exploitation forestiere non contrelge risque 
d'avoir B lo'ng terme des repercussions inattendues sur l'kquilibre 6cologïque du 

milieu. Dans la zone des savanes arbustives, la dégradation des sols par leur 

exploitation irrationnelle est notoire aussi bien en culture traditionnelle qu'en 

agropastoralisme. Le nombre d'exercples ponctuels suffit largement A situer l'ampleur 
des problèmes. 

Dans l'0uham Péndé, au nord- est du pays, là oÙ la population rwale 
. ?  

est la plus dense (&&/)an2) fil est relativement fréquent d'assister ii des déplacement 
de villages entiers à plusieurs dizaines de km de leur lieu d'origine. Ceci lorsque 

les agriculteurs jugent que 1'6tat de productivité de leurs s o l s  agricoles a atteint 

une limite inférieure inacceptable. ( projet ACADOP; com. orale 1- 

Dans les zones d'agropastoralisme de l'ombella-Mpoko, au centre du 

pays, chaque zone de camp abandonné par les éleveurs nomades est un espace de 

plusieurs dizaines d'ha de sols dénudés et entaillés de rigoles d'érosion, avec un 

envahissement quasi total par l'herbe duLaos ( Chromolaena odorata, ex-Eupatorium 
odoratum 

Lorsque, sur un même terrain, on compare les caractéristiques 

pédologiques de la couche superficielle de sols sous végétation naturel6 et de s o l s  

cultivés depuis quelques années, on constate, à chaque fois, moins de matière 

organique et un pH légèrement plus acide- sous culture. ( Quantin et Combeau,l962., 

Cointepas et Uakilo, 1982; Mathieu et al., 1988 1 

L'Brosion hydraulique dans les parcelles cultiv6es est également 

remarquable. Dès que la pente d6paSse 2 p. cent, 1'6rosion.en nappe est nettement 

visible Z:J début de la saison des pluies sur s o l  nu, immédiatement après les 

plantations de boutures de manioc ou les semis d'arachides, courges ou coton. Le 

sol est littéralement lavé par les eaux de ruissellement emp0rtan.t aussi les 

matériaux fins et les  particules de matière organique. 

2.2. Les études realiskes .................... 

Depuis le début des études pédologiques en RCA,  vers 1950,,les 

problemes de la conservation des sols et des eaux ont 6té soulevés aussi bien en 

terme d'krosion qu'en terme de fertilité. Un certain nombre d'études et 

d'observations concernant ces problèmes ont donc é t é  r6alisées entre 1950 et 1980, 

essentiellement par les chercheurs de 1'ORSTOM. 

* . ./. . 



On peut même dire qu'un accent particulier a btt? mis sur le probl&me 

de la fertilite A long terme des sols cultivés; on s'est attach6 principalement 

Q l'aspect parcellaire de la dégradation des sols. Les différents themes 'CtudiCs 

ont concerné la fertilisation chimique, la stabilitt? structurale, l'brosion . 
parcellaire et le ruissellement ainsi que l'bvolution du profil hydrique. 

Les principales Ctudes ont été rCalisées B partir de la station agricole 

de Grimari située en zone soudano-guinéenne, considérée comme la zone agricole la 

plus potentielle du pays. 

Des comparaisons de sols cultivés depuis 45 ans avec des sols voisins 

restés sous végétation naturelle montrent une baisse'de 30 X de la macroporosit6, 

une .dicinutj.bn.de la stabilité structurale, une baisse du pH de 0,7 unité 

( Cointepas et Hakilo, 1982). Concernant l'évolution de la stabilité Structurale 

moyen terme, la moyenne de Is passe de 0,41 pour le temoin 6 0,46 en première 

année de culture, 0,96 en 4& année et 1,71 en 86 année ( Combeau et Quantin, 1963 1- 
La quantité moyenne d'Cléments transportés par 1'6rosion est directement 

proportionnelle à l'instabilité structurale du sol ( Quantin et Combeau, 1962). . . . 

La dimunition de la fertilite des sols sous caféiers A l'ouest 
du pays a déjà été mise en évidence à partir de 1958 ( Forestier, 1958; Boyer,1957., 

Benoit-Janin, 1960). Et l'érosion due en surp2turage par les Bleveurs Mbororo est 

aussi décrite en termes très graves dès 1961 dans l'extrémité nord-ouest du pays 

( Bertoit-Janin 1. Cette d6gradation du milieu naturel par le nomadisme pastoral 

( Surpâturage,pratique des feux de brousse, évaluation du risque d'Crosion peut 

. .  

' actuellement être suivie d'une manière multitemporelle très efficace par l'analyse 

. de l'imagerie SPOT ( Simon et al. 1987 1. 
. .  

Ces études montrent bien la situation prCoccupante au sujet de la 

conservation de la fertilite des sols de la RCA spécialement en zone tropicale 

ayant une saison sèche marqpke. 

Malheureusement, les résultats enregistrés n'ont jamais dépassé les 

limites des stations expérimentales et A fortiori n'ont jamais Cté intégrés dans 

les programmes de vulgarisation. 

2.3. Politique du Gouvernement ......................... 

Depuis 1979, le Gouvernement attache une importance particulière A la 
conservation du patrimoine sol. Cela s'est traduit par le développement d'une 

structure de recherche 'en matière d'études de conservation des sols. 



_ _  
D'abord modeste, le projet appel6 " cellule de Pédologiew a connu 

une période d'initiation de 1979 Q 1981 avec l'assistance de la FAO. A-partir 

de 1983, un. projet PNUD/FAO est venu renforcer et d6velopper les structures 

.existantes et en 1986, le Bureau National de PCdologie et de Conservation des 

Sols a été créé par ordonnance signCe par le Chef de 1'Etat et a été doté de 

statuts lui conférant une entitd et une structure autonome d'Etablissement Public. 

Dans sa politique de lutte contre l'érosion et des autres facteurs 

de dégradation des 'sols ,  le gouvernement de la RCA a aussi opté pour la 

sédentarisation des paysans afin d'enrayer la pratique de .la culture itinérante 

et de permettre un meilleur encadrement de ces derniers. I1 a également opté 

pour l'organisation nationale des Cleveurs nomades afin de les doter d'une 

structure communautaire à l'intérieur de laquelle la gestion des pâturages doit 

être définie. - 

Dans cette optique, le gouvernement souhaite que l'actuel Bureau 

National de Pédologie et de Conservation des Sols soit considéré comme base , 

physique de développement d'objectifs b long terme de la conservation du milieu 

rural. Les objectifs passent en priorité par le contrôle de la Conservation des 

Sols, Clément essentiel du milieu productif tant au niveau individuel ( le paysan 

et sa parcelle ) qu'au niveau collectif ( le village et la région ). 

Le Bureau National de Pédologie et de Conservation des S o l s ,  creé 

en 1986, est organisé techniquement en trois Services; 

- le Service de Pédologie ( Cartographie des Sols ) 

- le Service de Conservation de-s Sols 
- le Service de Laboratoire d'analyses. 

Actuellement, l e s  Services de Pédologie et de Laboratoire d'analyses 

sont opérationnels. Le Service de Pédologie effectue une cartographie des s o l s  

b 1/200.000 dans l es  régions non couvertes Q cette échelle ainsi que des travaux 
de cartographie Q la demande b grande échelle. Le Service de Laboratoire d'analyse 

réalise les analyses courantes sur les terres provenant des zones cartographiées 

. mais également sur des prélèvements effectués par des SociBtés et Organismes s u r .  
leurs propres terrains agricoles. Ces deux Services ont un personnel de niveau 

Ingénieur et de niveau Technicien Supérieur. 

1 ./. . 
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Le Service de Conservation des Sols reste virtuel et il ne verra son 

organisation et le démarrage de ses activitds qu'a partir de fin 1988- 

La mise en place d'une reelle structure nationale en matisre d'étude 

des sols est une opération qui demande des moyens d'investissement, de 

fonctionnement et de personnel extreaement importants. Aussi la Direction du BNPCS 

a opté, dans un premier temps, pour le développement du Service de PCdologie 

( connaissance des s o l s ,  de leur potentialité, méthodologie cartographique et le 

Service de Laboratoire d'analyses qui doit être le 

d'étude des so l s .  A présent, e l l e  est à même d'entreprendre le développement du 

Service de Conservation des Sols, de lui affecter un minimum de cadres et de tracer 

un premier programme de recherches. 

. fer de lance" de tout program" 

Le Service de Conservation des Sols conplrrndra deux sections : une 

section I( Protection des Sols" , qui aura surtout un rôle 3 l'échelle régionale 

oÙ les unités d'action seront le bassin versant ou des entitb naturelles, et une 

section 

dégradation, d'aménagement et de fertilisation au niveau de la parcelle et de . 

l'association de parcelles. 

-----------_------- 

Aménagement __---__----_---------------- et fertilisation" qui devra surtout Ctudier les problèmes.de . .  

Dans les statuts du BNPCS, les attributions de ce  Service s e  résument 
. .  

de la façon suivante : 

- inventorier, analyser tous les phénomènes d'érosion et de dégradation du milieu 

et conseiller des mesures antiérosives et protectrices simples applicables sur 

toute l'&tendue du territoire ; 

- Etablir l e s  cartes de dégradation des sols du territoire 

' - Etudier 1'Cvolution du phénomène deérosion 

- Etablir un rapport constant avec les Organismes de developpement et de 
vulgarisation agricole 

- procéder à des recherches appliquées en matière d'amélioration foncière (drainage 

irrigation, érosion ) et sur la fertilité des sols. 

Le programme dévolu au BNPCS est extrêmement ambitieux d'autant plus 

que conjointement rien de subtantiel n'a encore été entrepris en RCA en matière 

de recherche agronomique concernant les modes de culture, la mkanisation, 

l'utilisation des engrais ... Quelques essais ont Bté entrepris sur la comparaison 
des syst&mes culturaux incluant la traction animale. Mais il apparalt que dans le 

domaine agricole en général, la recherche agronomique en tant que tel n'existe pas. 

. ./. . 



Le Bureau National de Pédologie et de Conservation des Sols avec ses 

cadres pédologues, agro-pCdologues et agro-chimistes apparaît donc comme' la seule 

et la première unité nationale institutionelle organisCe et equip& pour cet importar 

vdlet de .la recherche sur la Conservation du patrimoine-sol. 

3. Conclusions 

Les tâches que doit entreprendre le Service de Conservation des Sols 

du Bureau National de Pgdologie et de Conservation des Sols sont urgentes et 

multiples. La Conservation des Sols et des eaux ne se limite pas uniquement aux 

mesures mécaniques de protection mais elle englobe aussi les aspects du développemen 

et de l'aménagement des sols qui contribuent B l'entretien et 3 l'amélioration des 

ressources pédologiques. 

La collaboration des pouvoirs publics doit dépasser le simple cadre 

du Ministsre du Développement Rural. Tous les utilisateurs du Sol : Travaux Publics, 

Eaux et Forêts, Génie Civil, etc... sont concernés par le problème. 

En plus du développement d'une technologie appropriée 2 ces divers 

cas de figure, il faut également favoriser la circulation de l'information et de la 

vulgarisation 3 double sens le long de la chaine administrative et renforcer la 

coordination des différents maillons. I1 faudra également utiliser l'ensemble des 

moyens de communication pour une diffusion régulière des récommandations et des 

résultats. 

L'intégration de la Conservation des Sols et des eaux dans les 

programmes d'information, de vulgarisation et surtout d'enseignement a tous les 
niveaux doit constituer un des thèmes majeurs du nouveau Service de Conservation . 

' 

des Sols du BNPCS. 

Une autre tâche urgente de ce.Service est l'établissement d'un inventair 

national précis des problèmes de Conservation des Sols et des eaux. En l'absence - 

de cet inventaire, il n'est malheureusement pas possible de planifier et d'estimer' 

les moyens nécessaires pour solutionner ces problèmes. La strategie adoptee doit 

également reposer sur la participation active et volontaire des populations rurales. 

La participation ne peut être ni imposée, ni limitCe à une simple consultation des . 

intéressés, elle doit se fonder sur une association veritable, dès la conception, . 

dans le domaine de la planification, du choix et de la mise en oeuvre des programmes 
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Toutes les interventions ( terrasses, bandes alternes, plantations 

arboricoles, reboisement, correction de ravins, etc... 1 doivent être comprises et 

acceptées par la population; pour cela il est indispensable que ces interventions 

spient tres utiles, c'est-&-dire.qu'elles contribuent A une amélioration sensible e' 
rapide des rendements, des revenus et des conditions de vie. Seuls les amgnagements 

souhaités par la population auront des chances d'être entretenus par elle. 

11 est aussi pr6fCrable que les services de l'Administration aient 

Plus un rôle d'animat-ion, d'assistance technique et financi&re, qu'un rôle de 

r6alisation entrajnant une substitution de fait aux agriculteurs. 

Introduire le changement et favoriser la crCativit6 reste le privilège 

et la responsabilit6 des Autorités nationales et du Gouvernement. 

. .  

. .  
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