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INTRODUCTION ------------ 

Le b a s s i n  a r a c h i d i e r  est la p r e m i e r e  r g q i o n  a g r i c a l e  d u  S&n&gal. E l l e  
assure pr&5  d e  l a  m o i t i &  d e  la p r o d u c t i o n  n a t i o n a l e  pour  les deux 
p r i n c i p a l e s  c u l t u r e s  ( a r a c h i d e  et m i l )  q u i '  y a c c u p e n t  p l u s  d e  9D % 
des q u e l q u e s  2 m i l l i u n s  d ' h e c t a r e s  c u l t i v a b l e s .  T o u t e f o i s ,  l ' impor-  
t a n c e  d e  cette r&gion  est menacee d e p u i s  q u e l q u e s  ann&es  p a r  la dBgra- 
d a t i a n  du  m i l i e u  q u i  resulte d e  t ro i s  f a c t e u r s  p r i n c i p a u x  : les al&as 
c l i m a t i q u e s ,  l a  baisse de la fer t i l i te  d e s  sols en  c u l t u r e  c o n t i n u e ,  
e t  l ' & r o s i o n  h y d r i q u e  q u i  s e v i t  p a r t i c u l i & r e m e n t  dan5 le Sud-Est. 

S u r  ces 5015 f e r r u g i n e u x  t r u p i c a u x  leçsiv&s, et A la f a v e u r  d ' u n e  
t o p o g r a p h i e  p o u r t a n t  asseï peu marquee, on n a t e  u n e  morphodynamique 
s u p e r f i c i e l l e  tre5 i n t e n s e  d 'amont  e n  aval s u r  la  taposgquence.  D e  
p l u s ,  il existe un r u i s s e l l e m e n t  i m p a r t a n t  localis& mBme d a n s  les 
p a r c e l l e s  d e  c u l t u r e s  =i p e n t e  tres f a i b l e  s u r t o u t  e n  d e b u t  d e  cycle 
( P .  RUELLE, 15Y37). 

A u  n i v e a u  d e s , u n i t & s  ag ro -8co log iques  les p l u s  s e n s i b l e s ,  le r u i s s e l -  
l emen t  e n  nappe q u i  ç & v i t  p e u t  e n t r a î n e r  la m i s e  A nu d e  l ' h a r i z o n  B 
s o u s - j a c e n t  p l u s  a r g i l e u x ,  par dBcapage de l ' h o r i z o n  A où se t r o u v e  
c o n c e n t r &  l ' e s s e n t i e l  d e  la m a t i e r e  o r g a n i q u e -  

En conçeque rke ,  pour  peu q u e  le5 c o n d i t i o n s  pluviamf2tr iques s o i e n t  
d e f a v o r a b l e ç ,  les c u l t u r e s  pr&.senten t  d e 5  stress h y d r i q u e s  q u i  t r a d u i -  
s e n t  la d i m i n u t i a n  d e  l ' i n f i l t r a t i o n  d e s  eaux ou d e  l ' a v a n c e e  du 
f r o n t  d ' h u m e c t a t i o n  d a n s  le sol. 

A i n s i  les r e c h e r c h e s  e n  cours d a n s  le Sud-Est du b a s s i n  a r a c h i d i e r  
s ' i n ç c r i v e n t  d a n ç  un d i s p o s i t i f  e n  p l a c e  s e l o n  une  approche  g l o b a l e  
e t  s o n t  c e n t r e e s  s u r  1 ' a m e l i o r a t i o n . d e s  r e s s o u r c e s  e n  501 et e n  eau A 
d i f f g r e n t e s  & c h e l l e s  : topas&quence ,  b a s s i n  v e r s a n t ,  p a r c e l l e  et 
m & t r e  carrti. 

En vue d e  p r e s e r v e r  le milirzu et d'ameliorer les t e r m e s  du . b i l a n  
h y d r i q u e  d e 5  c u l t u r e 5 ,  i l  est n & c e s 5 a i r e  d e  m e t t r e  en o e u v r e  d e s  
t e c h n i q u e s  s i m p l e s  e t  a d a p t e e s  d e  l u t t e  a n t i - & r o s i v e  : c o r d o n s  d e  
p i e r r e ,  p l a n t a t i o n  d'apbre5 uu d ' a r b u s t e s  e n  cour&e d e  n i v e a u ,  et' 
t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  a p p r o p r i e e s  au n i v e a u  d e  la p a r c e l l e  d e  
c u l t u r e .  



La reduction du ruissellement et son corrollaire, l'amr5lioration de 
1 'infiltration de5 eaux des pluies, constituent un objectif majeur 
des actions de recherche. 

Dans ce rapport , nous prgsenteronf succintement quelques resultats 
prkliminaires des etudes concernant : 

- la mise en evidence i3 diffgrentes &chelles du phtnomtke de 
ruissellement 'compte tenu du syst&me actuel de praduction mis en 
oeuvre par les agriculteurs : caracterisation et quantification du 
ruissellement et des pertes en sols, e t c . . -  ; 

- l'impact des actiunç de DRS mises en oeuvre pcrur ani&liorer la 
gestion actuelle d e s  ressources en sul et en eau. 

I 

I:- METHODE D--ETUT)E 

Dans le Sud-Est du bassin arachidier, les actions de recherche s o n t  
centri5es dans la  communautg rurale de Kaymur A 25 km A l'Est de Nioro 
du Rip (fig-1). L'approche syst&me de production m i s e  en oeuvre 
depuis 1983 a permis die bien dkrire l'environnement physique et 
humain. C e t t e  approche a cunduit en particulier A l'identification 
des contraintes tant physiques que socio-&canamiques qui s'opposent 
au devel oppemen t ag rica I e . 
Sur le plan physique, les &tudes morphapfSdologiques conduites ont 
permis une stratification du milieu bas&e sur une bonne caractgrisa- 
t i o n  des different5 types de SUl5. 

Les actions de recherche visant l'am&lioration de la gestion des ~ e 5 -  
5ources (sol et eau) s'appuient sur ce5 tonnais5ances pour les dispo- 
sitifs en place en conditions paysannes. 

Le travail est r&a1is& A differente5 &chelles. 

1.1. La topas&quence 

La zone est constituee 

(fig.2) 

de olateaux rksiduelç tPmoin5 plus ou moins 
cuirasses de l'ancienne 5upface d'accumulation du Cantinental 
Terminal, entaillPe par des vallges et versants A pente faible 
(BERTRAND, 1971). 

. 
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Schematiquement  d e  h a u t  e n  b a s  d e  l a  tapos&quence ,  on  p a r t  du p l a t e a u  
a u  bas-fond d e s  marigots  e n  p a s s a n t  p a r  le g l a c i s  d e  raccordement  
p l a t e a u - t e r r a s s e  et  la terrasse c o l l u v o - a l l u v i a l e .  

Une bonne p a r t i e  du r u i s s e l l e m q n t  p r e n a n t  n a i s s a n c e  p a r t i r  d e s  pos i -  
t i o n s  h a u t e s  du modellti., d e s  sites r e p r e s e n t a t i f s  a n t  f a i t  l ' o b j e t  
d e p u i s  1984 d e  tests de  d i s p o s i t i f s  a n t i - & - o s i f s  : 

- Colobane I et 11 en bordure d e  p l a t e a u  : ces terres s o n t  margi- 
n a l e s  pour  les c u l t u r e s  avec  d e s  sols s u p e r f i c i e l s  & ' p e n t e  v o i s i n e  d e  
1 % ;  

- P i l i d a r ,  v e r s a n t  d e  l a  c u v e t t e  : rav inement  i rkpor tan t  d e ç  
p a r c e l l e s  en aval et  decapage  d e  c e r t a i n e s  s u r f a c e s  cau5&s e n  p a r t i e  
p a r  u n e  e x p l o i t a t i o n  a b u s i v e  d e s  v & g & t a t i a n s  arborge et a r t i u 5 t i v e  p a r  
les hommes et leç animaux ; 

- \'arane : A p a r t i r  du s e c t e u r  convexe  d u  p l a t e a u  c u i r a s s &  (gla- 
c i 5  c u i r a s s &  i n f & r i e u r )  a ù  l a  d g g r a d a t i o n  du c o u v e r t  d e  cette z o n e  
bois&e donne.  lieu A d e s  &tats  d e  s u r f a c e  tres r u i s s e l a n t s  malgr& la 
p i e r r a s i t &  d e  s u r f a c e .  Le g l a c i s  d e  raccordement  en aval  d a n s  le s e n 5  
Est-Duest  e5t consti tult i .  d ' u n i t &  d e  p a y s a g e s  A forte t r o n c a t u r e  d e  
l ' h a r i z o n  s u p e r f i c i e l  ; 

- Ndimb Taba : le g lac i s  c u i r a s s e  i n f e r i e u r  & l ' E s t  d a n s  le 
terrair v i l l a g e o i s  c o n s t i t u e  la b o r d u r e  d e  la vallee a l l u v i a l e .  La 
m i s e  e n  c u l t u r e  d e s  terres e n  b o r d u r e  d e  ce p l a t e a u  e n  p e n t e  r e l a t i v e -  
ment fo r te  ( 3  Z) a f a v o r i s &  un r u i s s e l l e m e n t  tr&s i m p a r t a n t .  I l  s'est 
p r o d u i t  une m i s e  A nu d e  l ' h o r i z o n  €3 des terres plus a r g i l e u s e s  e n  
amont, et un r av inemen t  tr&s m a r q u i i  e n  a v a l  dans les p a r c e l l e s  

, situ&es d a n ç  l a  terr-asst? a l l u v i a l e  j a u n e  A so ls  p r o f o n d s  tr&s 
s a b l e u x .  Cela se t r a d u i t  p a r  u n e  p e r t e  i m p o r t a n t e  d e s  m e i l l e u r e s  
terres du  terroir et  un enc lavemen t  tata1 d e  c e r t a i n s  q u a r t i e r s  A 
cause d e  l ' i m p r a t i c a b i l i t e  d e s  p i s t e s  pendan t  l ' h i v e r n a g e .  

1.2. L e s  b a s s i n s  v e r s a n t s  f f i g . 3 )  

1.2.1. D i s p o s i t i f  

A cette & c h e l l e ,  Gn c o n s i d e r e ,  pour  la  g e s t i o n  de l ' e a u  p l u v i a l e ,  d e s  
u n i t e s  h y d r o l o g i q u e s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  d i f f & r e n t e s  tai l les.  L e  d ispo-  
sitif e x p e r i m e n t a l  a commence a 8tre mis e n  p l a c e  e n  1933- I l  c o m -  
p r end  a c t u e l l e m e n t  t ro i s  b a s s i n s  v e r s a n t s  (51 = 16215 ha j 53 =?5 ha ; 
S2 = 58 h a )  a u s q u e l s  o n  a a d j a i n t  deux m i r r o - b a s s i n s  v e r s a n t s  (54 et  
S5 : 2,4 h a )  choisis d a n s  le5 deux p r i n c i p a l e s  s i t u a t i o n s  morphopPdo- 
l a g i q u e s  r e n c o n t r k s  d a n s  l a  zone  et t o u t  rgceniment  un b a s s i n  v e r s a n t  
se t e r m i n a n t  par un bas-fond (Sf3 = 7565 h a )  p a r t i e l l e m e n t  ¿"nageable 
pclur mieux f a v o r i s e r  la r i z i c u l t u r e  et  le mara îchage  q u i  s ' y  dgve- 
l o p p e n t  .. 

, 
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Un suivi hydrologique classique est  assure en collabaration avec 
1'0RSTDM. Le hilan hydrologique est obtenu gra"ce A : 

I - 1 'installation d'un reseau pluviometrique fpluviographes et 
pluviomgtres) ; 

- l'amr2nagement de l'exutoire deç bass ins  versants par un dever- 
soir A lane mince et un limnigraphe DTTX. 

La dgtermination des pertes de terre se fait au niveau de l'exutoire 
dans des fosses de sgdimentatian p5ur ce qui concerne leç charriages 
et A partir de pr&l&venent~i d'#chantillonç a chaque crue pour ce qui 
e s t  des charges en suspension- 

1.2-2- R9sultats 

L'gtude hydropluviometrique du bassin versant SI, caract62riçtique de 
la topoçequence regionale, montre que les &caulements annuels 
n'atteignent pas, en g&n&ral, 5 X de,la pluviamgtrie (4 X en 19BB 
paur une pluviometrie mayenne de 815 mm), Hai5 les 415 de la lame 
-ruissel&e' sont obtenus en quatre A six crues, la quasi .totalit& de 
l'&coulement etant diie au ruissellement imm&diat, La crue du 13 
juillet 1988, de type decennale, a permis de calculer un debit 
spilcifique de ,35319 l/s/km2. utilisable pour- le dimensionnement des 
ouvrages de protection. 

Les mesures de debits solides effectuees ÇUT S2 et 53 indiquent, pour 
de5 crûes impurtantes, des concentrations maximales d&paçsant 1&3 g/l 
e t  atteignant 26 gil le 13 juillet 1999. L'&rasion hydrique ent ra2ne  
des pertes  en terre proches de 1 tonne/ha/an. 

1.3. Le m M r e  carre 

Sur le bassin versant 54, l'analyse des carart&ristiques hydrodynami- 
ques du sal de bas g lac i s  a &te r&alis&e souç f l u x  c~nstant ( s imula-  
t e u r  de p l u i e )  e t  souç charge constante (essai Muntz) en lVBE3. S i  les 
r&SLIltat5 obtenus sont identiques, le ruissellement, sou5 pluie simu- 
lee, apparaZt avant d'atteindre l'humidit& A saturation des couches 
de surface, Ceci confirme la formation d'une croûte qui cantrZle les 
transferts hydriques. D'ad I'int&rZt des aesures locales f l  r r 2 )  des 
lames ruisselfSes ; elles repr&sentent, en 1?88, 28 A 30 Z de la p l u -  
viomtltt-ie. En fonction de l'annee e t  du site, on remarque que ( tab.1) 



. .  F :  
Sites 

1986 cult. 

LR 

K1 

1987 

1988 

S4 (bas glacis) , *  
,* 

'41 =45 s44 s47 

mi 1 mil mi 1 arachide 

136. 112"' 213 - 
(20 X )  (20 96) (29 %) 

P = 724 

arachide arachide arachide mi 1 

71 88 150 84 

(10 X )  (12 % I  (21 %) (11 %) 

P = 726 

mil mil mi 1 arachide 

201 205 375 192 

(21 96) (21 %) (46 2: (20  %) 

P I 546 

( Pourcentage de ruissellement pour les observanons disponibles . Donnée manquante : P = 112 mm le 2/08 
** Une donnée manquante 
* * *  Deux données manauantes 

.. . 

S (myen glacis) 5 

s5: ss s55 

arachide . sracnide jaïhire 



- le ruissellement local sur moyen glacis d&grad& (55) est globa- 
lement plus fort que sur bas glacis ( 5 4 )  

- le dkroulement de l'hivernage a une forte influence sur l'im- 
portance des lames ruissel&es. Ainsi, en 1987, elles sont p l u s  
faibles du fait de l'absence de fartes pluies j 

, -  le seuil de ruissellement est leggrement inferieur A 10 mm. 

Le comportement de ces sols semble intermediaire entre les deux &tats 
de surface les plus ruisselants recenses par CASENAVE et VfiLENTXN 
PGUr les SOIS cUltiV&S. 

En 1988, les r&sultats de mesure au simulateur de pluie {type DESTDM) 
sur trois sites du ba5sin versant SZ triettent en &vidence le5 faits 
suivants (tableaux 2, 3 et 4 )  : 

T 
TR 
LR 

= dur& de la pluie 
= temps.de ressuyage 
= lame d'eau ruissel&e 

LP = pluie totale 
LI = lame d'eau infiltr&e 
CR X = coefficient de ruissellement. 



Tableau 3 : (Site I I )  Moyen g l a c i s  d u  bassin ver san t  S2, c a r a c t & r i s P  
par un sal peli p r o f o n d  =I p r o f o n d  r e p o s a n t  sur 
g r a v i l l o n s  c u i r a s s s l f s  vers 718 cm, p r P s e n c e  de 
g r a v i e r s  en s u r f a c e ,  

Tableau 4 : (Si te  I I I )  H a u t  glacis d u  b a s s i n  v e r s a n t  52, caract&ris& 
p a r  u n e  cuirasse affleurante et un sal 
5 u p e r f i c i e l  II p r & s e n c e  d e  g r a v i l l ~ n ~  e t  de 
blocs d e  c a i l l o u x  en s u r f a c e  



1) l'influence korphop&dologique 5ur la naissance et l'importance 
du ruissellement. En effet, le ruissellement est plus impartant sur 
les hauts et moyen5 glacis {s i tes  2 et 3) que sur le bas-glacis (site 
1 1  ; 

2) l'influence der &tats de surfaces sur la naissance et l'impor- 
tance du ruissellement, La comparaison des parcelles sur un mZme site 
montre l'aptituded3cauvert v&g&tal , de la mati&@ organique (litiere, 
r&sidus de culture) et la rugosite du sol {residus de culture, &tat 
motteux, pierrositz2) a ë"liarer l'infiltration (cf. parcelles 5 et 
A )  i 

3) I'influfnce du tesps de ressuyage du sol. En effet, plus leç 
sont rapproch&es,moin5 bonne est 1 'infiltratian de 1 'eau dans averses 

le sol .  

Les actions de recherche mises en oeuvre pour une meilleure gestion 
des ressaurces et de l'espace concernent : 

- des techniques simples et adaptdes de lutte anti-erosive 
(cbrdons et lignes de pierres,  fascine^, mise en d&en5, foss&s de 
diversion, - radiers et gabions, barrages collinaires) ; 

- une rev&g&talisation des zones drlgrad&es au en voie de d&grada- 
tian : r&g&n&ration naturelle des ligneux locaux, reboisement par 
enrichissement des formations forestieres naturelles, lignes d'arrgt 
et plantations de haies vives pour renforcer les strtictures mecani- 
que5 de lutte anti-&rosive, plantation de plein champ ; 

- de5 tflchniques culturales appropriables par les paysans permet- 
tant d'agir positivement sur les conditions d'alimentation hydriques 
et mintlrales des cultures : cr&ation de ruqositt5 de surface ou de 
micro-model& perpendiculairement A l a q  pente par travail dv 501, resti- 
tutian des residus de recolte suite A un compoçtage d'hivernage. 

2.1. Le cas des amhagements (morts a d e t  vifs;) 
I 

La re~jtauration des terres marginales du haut de la tapos&quence est 
essentielle pour une meilleure maîtrise des eaux de pluie, Pour cela, 
differentes techniques sont testrles : 



- l a  m i s e  e n  d g f e n s  : 

L a  m i s e  e n  d e f e n s  d e  p a r c e l l e s  d e  0,'s ha  coup l&es  de t@mmins non 
permet  d ' o b s e r v e r  un p r o c e s s u s  d e  r e c o n s t i t u t i o n  du  c o u v e r t  

. v&s&tal  l i g n e u x  p a r  r&g&n&ra t ion  n a t u r e l l e  d e s  e s p e c e s  foresti&res 
p ra t&g&,  

( t a b l e a u x  5 et 6 ) -  

T a b l e a u  5 : P o t e n t i a l i t & s  d e  r & g & n & r a t i a n  des l i gnrux  . 



so / *  

Tableau 6 : Potentialit& de r&g&n&ration d e s  ligneux : =b-@&* 

t M e u n e ç  %Rejets %Jeune5 P Rejets t 
t Esp&es Splants * de $plants X de t 
!# %issus de Ssouches %is5u5 de * souches L 
t *graines * %graines * t 
*---------------------------$---------*---------~---------~--------- * * Combretum glutinosum x 63 * - t 20 * 47 t * Combretum nigricans s 211.; * - * 18 Y IQ1 t , 

t Combretum- micranthum $ 111 * - t - * 42 t 
t Feretia apodanthera 1: 196 * - % 40 Ip 45 4: 
t Acacia macrastachya % 2 5  s - * - * 7 *  

0 t Dpilia celtidifolia. % 46 * 
t Diospyros ferrea S 174 S * * 
$ Grewia villosa * &i5 t - s - * 14 t * t Lannea acida * 3 s  

8 t Sterculia setigera * I t  * t Pterocarpus erinaceus t 1 %  
8 t Sclerocarya birrea s A *  
x !# Cardyla pinnata t 1 d  
t d CSlbizzia chevalierii * 13 * 
t 
t '  

8 Cassia sieberiana * I- %. * t Lagenaria siceraria * 
t t Rombas costatum s 17 % 
8 X Dichrostachys glomerata Ik 7 %  
t t Detarium microcarpum * 4 * . -  * * * 
t 

- t - * * 
- 3 *  - * 

R * 
s 
S * 
% 

* 

- 
- - 

- % * 
% * * * 

- * 2 %  * - * 4 %  - 
4: 

3 s  - 
* 
Ip 

- .- 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - 
- - - 
- - 

. ; c  
t * 

- t Lannea velutina * I *  
!# Gardenia ternifolia * I *  
0 Commifera africana * 13 8 

- - - 
- - - 

t Diospyros mespiliformis 8 - * L * - $ 2 %  
t Herria insignis * 3 *  - * 4r 2 *  * Piliastigma reticulata * a *  - t - * b t ,  
t Secunnega virosa * 5 *  - - Y 2 t  * .  

t *----------------------------------------------------------------- 

La rev&g&talisation de ces zones pour lutter contre l'&rosion en 
nappe et r&duire,le ruissellement. Apr&s une annee de protection, le 
tapis herbace colonise progressivement les zones de naissance du 
ruissellement (impluvium, sol tronqu&). 



- les ouvraqes anti-&rosifs : (cardons de pierre5, 
Cfoss&s de diversion, haies vives et fascines) 

Les r&sultats de ces am&nagements mettent en gvidence les faits 
suivants : 

- rgduction de la vitesse du ruissellement qui 5e traduit par 
des att&rrissements de terre fine sur la partie amont de5 diffkrents 
ouvrage5 {cf. tableau 7) j 

- augmentation du stork hydrique dans le 501 qui se traduit par 
tine reconstitution importante du couvert vbgcfital ( l i gneux  et 
herbace) j 

- stabilisation des principales ravines et rigoles situ&es dan5 
les unites aval {terrain de culture, lieu d'habitations). 



Le5 atterrissement5 m e s u r &  en amont des ouvrages confirment cette 
stabi1isation.de l'&rosion (tableau 7). 

Afin de preciser la reprBsentativit& de5 sites de mesureç locales (1 
' m2) sur 54, une &tude canduite en 1987 - avant am&nagement - B partir 

de la determination des stocks hydrique< par pr&l&vements A la  
tarriere A quatre dates, a mis en evidence une structure spatiale 
isotrope de partee voisine de 180 m. Trois cla55es d'humidite ont &tP 
definies et confirment la .bcnne reprkentativitf!? des site5 'locaux, 
c h o i s i s  a p r k  reconnaissance morphop&dalogique. Ces classes recoupent 
les classes d e  ruissellement d&finies par simulation de pluie : les 
zones les p l u s  riches cor-respondent aux surfaces les plus ruisselan- 
tes . 
En 1989, un fiouveau maillage des stocks et une nouvelle &tude morpho- 
dynamique devrait mettre en evidence les mmlificatians entraîn&es par 
l'am&nagement, I)&s A pr&sent, il apparaît que les anciennes zones de 
ruissellement cancentr& sont deventies des ïanti?ç d'infiltration pr&f&- 
rentiefle, dont les stucks A mi-hivernage 5ont deux fois pluç inpor- 
tant5 qu'ailleurs.. 

2-2. L'amenagement du profil cul tural  et infiltration 
de5 eaux de pluies 

En zone cultivPe, 2i l'echelle de l a  parcelle on a pu constater, en 
1988, l'efficacite du traitement de5 passages d'eau (fascines; et 
cordons de pierre) sur S4 et S5.  te charriage de fond a pratiquement 
disparu sur 55. Sur S4, persiste  un faible charriage dû au caractere 
sableux du sol {charriage IWE3 : 225'kg/ha/an, charriage 1986187 : > 
18f30 kg/ha/an 1 . 
En milieu' reel, la mise en oeuvre de techniques d'amgnagement du 
profil cultural permettant d'ameliorer les termes du bilan hydrique 
du sol tient compte des cansid&rations suivantes : 

- l'efficacite de la technique : le travail du sol r&alis& 
perpendiculairement A l a  pente doit permettre d'obtenir une rugor;it& 
de surface importante pour limiter la circulation superficielle des 
eaux sur sol nu en debut d'hivernage ; 

- l'adaptabilite de la technique : les contraintes diverses qui 
ont fait echouer le labour malgr& 5on effet positif 5ur la production 
agricole doivent 8tre levee5 : manque d'equipements appraprik, 
faible puissance de traction, calendrier cultural charge des paysans ,  
etc.. . j 

- l'&rodibilit& hydrique : sur Les parcelles de culture, 
celle-ci est tres variable et depend g&nOralement de la pusition sur 
la toposequence, c o m m e  nous 1 a avons vu pr&c&demnient, 



Aussi, nous avons teste, depuis 1987, le travail A la dent en sec en 
traction bovine dont la prPsentation de l'equipement nkessaire, les 
caract&ristiques du travail est faite par ailleurs [SENE et GRRItJ ,  
1988)- Ce5 tests ont prouve la faisabilite de la technique permettant 

' d'obtenir perpendiculairement P la pente une profondeur de 7-10 cm et 
une rugositr5 de s u r f a c e  appreciable g&n&r&e par de5 mottes de terre 
de diam&tre parfois superieur A 5 cm. 

Les sites d'exptrimentatian de 1?S7 A 1989 au nombre de 7 5ont indi- 
quts sur la carte. Les caractr5ristiques pedologiques (texture, profon- 
deur) et les conditions pluviam&triques sont fournieç par ailleurs 
(SENE, 1989)- Celles-ci mettent en evidence un &ventail de sol allant 
des sals A cuirasse affleurante ou subaffleurante aux sols profonds 
et drainan ts . 

Le travail a l a  dent en sec en tracticm bovine a etci. teste en 1987 
sur le mil (Dal-GU Ehoudoss) et le sorqha [Colobane I et 111, en 1988 
5ur l'arachide [ D a r o i .  Khoudoss, Ndimb Taba, Ndiba), et en 1983 5ur 
l'arachide [Mdiba) et le mil [Ndimb Taba, Darou khoudoss, Ndiba). 

L'kartement de travail est adapte A celui de semi5 des cultures. Ce 
type de travail du sol est teste sait seul, soit en COmbinai5Gn avec 
un sarclo-buttage de pr8levee sur l'arachide ou avec un minibuttage 
post-d8mariage 5ur mil . 
On analyse l'effet de ce traitement relativement A un tBmoin non tra- 
vaille sur  les parametres hydriques du 501 d'une part et la produc- 
tion des cultures d'autre part. Concernant les parametres hydriques 
qui 5ant traites dans ce document, ctn considere pendant les 45 
premiers juurs de l'hivernage la progression du front d'humectation, 
les stocks hydriques jusqu:A ce front, et le volume d'eau perdu par 
ruissellement 2i 1'8chelle du m&tre carre pour quelques un5 des sites 
d'es5ais : 

- L'avancee du front d'humectation en dPbut de cycle 

Pour une duree d'hivernage (date de semis - date de mesure) comprise  
entre 20 et 40, la profondeur du front d'humectation pour diffkrents 
cumuls' pluviom&triques relativement aux principales cultures de la 
zone est present& au tableau 7, 

11 ressort un effet positif assez net du travail 2i l a  dent en 5ec en 
traction bovine sur 1 'avancee du front d'humectatian sur les 5015 peu 
.profonds sur glacis d'&rosirm A 1,'exceptiGn d'un. site CNdimb Taba 1). 
Sur ce dernier, la cuirasse est carapacke et danc tendre. Leç prafils 
pedalogiques ouverts lors des descriptions racinaires effectuees 
semblent confirmer une participation active h la R-U, de ces,Pl&ments 
grossiers faiblement indur&, 

- 



I 

Far contre, sur le site situ& 5 u r  la terrasse alluviale A so1 profond 
et relativement bien drainant (fddimb Taba 11, l'effet du travail du 
501 en sec n'est pas tr95. marque. 

L'avanrte relativement lente du front d'humectation est dûe principa- 
lement A la formation d'une croûte de battance. 

- Les stocks .hydriques : 
11'5 sont sensiblement accrus par la technique culturale mise en 

oeuvre. kinsi. pour le site de Ndiba, an ob5~r .~e ,  en 15'89, un gain de 
-l[d mm sur le stock 8-45 cm d k  fa premiere pluie qui totalisait 42 
mm . 

Par la suite, &tant donnge la tre5 faible stabilite structurale 
du sol, une crozte 5e farme rapidement (cf- chapitre 1) et limite en 
grande partie une accumulation supplgmentaire d'eau dans le sul- 
L'&art en faveur des 5ites travaill&s atteint 15 mm au bout de 16 
jours aprP5 ' le debut de l'hivernage. 11 reprkisente A cette date pres 
de la X du cumul pluviomr5trique ; ce qui res.te non n&gligeable. 

- Les ruisselom&tres (1 m2) : 
. .  

Confirment les rgsultats obtenus pour les s t o c k s  hydriques. En 
effet, le coefficient de ruissellement sur une parcelle travail1P.e 
( 3 % )  est diviç& par six par rapport au t&"n SUT la premiBre p l u i e  
du 12 juin 1989. Ensuite, l'&art est tres rapidement r9duit n8ant .  

kmtnagements et techniques culturales apparaîssent donc c o m m e  
parfaitement campl&mentaires pour l'&canomie de l'eau et du sol. 
L'interBt de I'intBgration de ces deux aspects e s t  en t ra in  de faire 
ses preuves sur les petits bassins ver5ants &tudies : pour 54, sur 
deux pluies comparables d'environ 7B mm, le ruissellement est diminue 
de moitif5 et l'&rosion est reduite A 1pJ li: de sa valeur initiale grSice 
A l a  mise en place de l'am&nagement in t tgr&.  Ces r&sultats duivent 
Stre confirm&s une autre #chelle sur le b a s s i n  versant 52 ( 5 8  ha) 
qui est en cours d'am&nagement depuis 1988. 

Outre les mathodes d'am&liuration de l'infiltration et de reduction 
du rUlS5el lement rappcsrtf5es ici, d'autres techniques 5crnt en cours 
d'etude (=.arclo-buttage de prefevee sut- arachide par exemple) et 
devraient abautir A des r&sultats probants prochainement. 



Tableau 8 : E f f e t  du travail 2t la dent en sec en traction bovine  
5ur I'avancee du frcrnt d'humectat ion e n  debut d e  cycle 
sur les sites c o n s i d & r & s  d e  1987 & 1989. 
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