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LA LUTTE CONTRE LIÉROSION ÉOLIENNE AU NIGER: 
LES SAVOIRS DES CHERCHEURS ET DES PAYSANS 

Karlheinz Michels', John Lamers2, Bruce E. Allison' et Rick J. VanDenBeldt3 

RÉSUMÉ . 

C'est durant la courte période des tempêtes de m'ousson qui précédent les pluies que 
l'érosion éolienne dans la zone Sud du Sahel se produit et provoque des dégats sur les 
cultures et des pertes de terre arable. Un essai conduit en 1991 au centre Sahélien de 
I'ICRISAT, Niger, mesure les effets de brises-vents de Buuhiniu tufescens et de 
d'Andropogon guyanus agés de 3 ans ainsi que d'un paillis de 2 t ha-' de résidus de récolte 
sur la quantit6 de terre érodée. A. guyanus et B. rufescens réduisent les pertes de terre de 
respectivement 24% et 58%, les résidus de récolte de 59%. La combinaison des deux 
mesures permet une protection maximale. Dans une enquête, les agriculteurs de la région 
ont été interrogés sur leurs connaissances de l'érosion éolienne et leurs stratégies de 
résolution du problème. Bien que 66% des paysans aient constaté des effets de l'érosion 
éolienne sur leurs champs durant la dernière décade, ils ne considèrent pas celle-ci comme 
un problème important. Des dégats sur petit mil dûs à l'érosion ont été notés par 69% des 
paysans. Pour les paysans, les plages particulièrement touchées par I'érosion éolienne dans 
leurs champs sont provoquées par l'interaction des effets de la topographie et de la baisse 
de la fertilité du sol. Ils ont développé une stratégie de régénération de ces plages en y 
transférant de la matière organique de zones plus productives, par exemple des chaumes. 
Les mesures de lutte contre l'érosion comme les brises-vent sont difficiles à installer en 
raison des animaux et les paysans ont de bonnes raisons d'utiliser les résidus ailleurs. De ce 
fait, les méthodes de lutte doivent être développées en Ctroite collaboration avec les 
paysans. Les recherches futures devraient comporter des enquêtes régionales et caractériser 
les zones touchées par l'érosion éolienne. 

Mots-clef: érosion éolienne, brise-vent, résidus de récolte, savoir local, Niger, Sahel. 

INTRODUCTION 
En mne soudano-sahélienne d'Afrique de l'Ouest, le climat est influencé par deux 

régimes de vents. L'Harmattan de Nord-Est souffle de novembre à mars, alors que de 
mai/juin à septembre/octobre, prédominent des vents de Sud-Ouest. Ce régime est perturbé 
par les fortes tempêtes de mousson d'Est précédant les pluies. En fin de compte, ces 
tempêtes déplacent le sable et les jeunes plantules peuvent se retrouver recouvertes. Une 
grande partie des sols de la zone soudano-sahélienne sont des sols sablonneux profonds. Le 
mil [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] constitue la principale culture. Les vents de sable 
réduisent la qualité de la production, la survie des plantes et le rendement (Fryrear, 1971; 
Armbrust, 1982). Les facteurs ayant une influence sur la sévérité des dégâts sont l'fige de la 
plante, la vitesse du vent et la quantité du flux érosif. En général, à mesure que la quantité 
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MATERIELS ET METHODES 
Une expérience de brise-vent a été conduite au Centre sahélien de I'ICRISAT, (CSI) à 

une cinquantaine de km au Sud de Niamey, Niger. Andropogon gayanus et Bauhinia 
rufescens ont été transplantés dans une configuration à double rangée espacée, selon un axe 
Nord-Sud en août et septembre 1988. L'espacement entre les plants était de 3 m dans la 
rangée et de 1,5 m entre les rangées. Chaque espèce a été planté dans un dispositif de blocs 
randomisés avec trois répétitions. Chaque parcelle avait 50 m de long et il y avait 30 m 
entre les brise-vent. Le mil a été semé manuellement en poquets espacés à 1'1 m dans 
chaque parcelle de brise-vent en mai 1991. Des échantillons d'érosion du sol du type BSNE 
(Fryrear 1986) ont été placés 5, 10 et 15 m, sous le vent des brise-vent de A. guyanus et 
B. rufescens ainsi que dans les parcelles-témoins. A la hauteur échantillonnée de 10 cm, les 
particules érodées par le vent ont passé à travers un échantillonneur vertical s'ouvrant sur 
20 mm de large et 50 mm de hauteur. Après chaque manifestation d'érosion éolienne, le 
sable capté a été pesé. 

Une enquête, utilisant la méthodologie Evaluation rapide en milieu rural (Carmther 
and Chambers 1981, Hildebrand 1981) a été menée en 1992 avec 29 paysans des environs 
du CSI. L'enquête était basée sur une interview d'orientation. Les critères de sélection des 
paysans reposaient sur le statut au sein échantillonneur de la famille, l'expérience de 
décideur dans les questions agricoles et la volonté de participer 2 l'enquête. Tous les 

du flux érosif, la durée et le nombre d'expositions aux vents de sable augmentent, la survie 
de la plante, ainsi que les taux de croissance à court et moven terme diminuent et des 
déficits hydriques à court terme avant pour conséquences des pertes de rendement, sont 
possibles (Armbrust, 1984). Ces conditions défavorables obligent les paysans à resemer le 
mil à plusieurs reprises en raison des problèmes conjugués du manque d'eau et de l'érosion. 

Des techniques de lutte prometteuses et écologiquement saines doivent faire partie 
intégrante de la mise au point de systemes de production durables. L'intégration d'une 
composante agroforesterie telles que les brise-vent dans les systèmes de production de mil, 
peut présenter des potentialités pour une lutte effective contre 1'6rosion éolienne. Les arbres 
et arbustes réduisent la force du vent h faible hauteur 'au dessus du sol, contribuent à réduire 
le sable déplacé et le matériel érosif est ainsi soustrait du vent sur son parcours dans les 
zones protégées. Cependant, des effets de compétition provenant des haies peuvent réduire 
la croissance de la culture. L'application d'une couverture de surface telle que les résidus de 
culture en augmenterait la dureté, contribuerait à amortir la pénétration du vent et réduirait 
ainsi la disposition du sol à l'érosion, en plus de l'effet de stimulation de la croissance 
qu'offre la paille en décomposition. Les effets des résidus de culture sur l'érosion éolienne 
dépendent de la quantité utilisée et de la disposition. 

Pour transferer des innovations aux paysans, il est nécessaire d'avoir une idée de leur 
point de vue holistique. Bien que les haies vives ne fassent pas partie des systèmes 
traditionnels de production au Niger, les arbres sont utilisés à plusieurs fins. Les paysans 
font également des usages multiples des résidus de culture du mil qui sont généralement 
laissés dans les champs pour l'alimentation du bétail ou les besoins de fertilité et de 
conservation du sol, ou bien recoltés. En raison de la faible production de paille (rarement 
au delà de 1,5 t ha-1 dans la zone sèche du Niger) et des emplois alternatifs, les résidus de 
cultures laissés aux champs sont peu importants et les paysans doivent décider de l'option 
ou de la combinaison d'options avantageuse. 

L'objectif de cette étude était de quantifier l'étendue de l'érosion éolienne au sein d'un 
système de culture intégré milbrise-vent avec ou sans application de résidus de culture 
dans l'Ouest du Niger et de s'imprégner du point de vue des paysans sur le problème de 
l'érosion éolienne dans la région et de leurs stratégies de lutte. 
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champs ont été visités en présence des paysans pendant l'étude, et les décideurs ont été 
questionnés sur l'existence de l'érosion Colienne, les dégâts causés sur le sol et les plants de 
mil et les mesures de lutte adoptées actuellement par les paysans. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
L'expbrience 

L'érosion pendant la saison des pluies 1991 a duré moins de 2 mois et il y a eu 8 
manifestations. Un resumé sur le flux de sable pendant les tempêtes de 1991 est présenté en 
FIGURE 1. Le flux de sable entre 5 et 15 m de distance sous le vent des abris â été réduit 
de 24% et 58% pour les haies de A. gayanus et B. rufescens. A. gayanus est une herbe 
pérenne ayant une très grande porosité entre les rangées espacées, elle avait donc un effet 
plus réduit par rapport aux haies de B. rufescens. En ajoutant une application de 2 t ha-1 de 
paille de mil, le flux de sable a été réduit de 71 et 81% par rapport à la parcelle-témoin non 
protégée et sans résidus. Les résidus de cultures sans protection était aussi efficace que la 
protecion la plus efficace, B. rufescens. Cependant il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est 
pas réaliste d'envisager de disposer de 2 t ha-1 de résidus dans les champs en début de 
saison des pluies dans les systèmes culturaux traditionnels à faibles intrants du Sahel. 

La quantité de flux de sable durant la saison des pluies, même dans les parcelles non- 
protégées, n'a pas significativement affecté les plantules de mil. Les effets de la réduction 
de la vitesse du vent et du flux de sable ne se sont donc pas traduits par un meilleur 
établissement des cultures dans les parcelles protégées. Les dégâts sur les plantules de mil 
interviennent probablement seulement pendant une courte période particulièrement sensible 
au cours de la croissance quand coincident contrainte mécanique et contraintes de chaleuret 
de sécheresse. 

O t/ha 2 t/ha 

Rif i rence A. gayanus n B. rufescens 

Figure I. Flux de sable dans un champ de mil, selon le type de protection et 
l'application de résidus de cultures (a 10 cm au dessus du sol, moyenne de 3 
distances). CSI, Niger, 1991. 
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Figure 2. Flux de sable dans un champ de mil a différents niveaux au dessus du 
sol. CSI, NIGER, 1990 (Michels et al. 1993).. 

Dans une précédente expérience sur l'érosion éolienne menée au Centre sahélien, on a 
trouvé que le flux de sable diminuait de manière exponentielle par rapport au niveau au 
dessus de la surface du sol (Michels et al., 1993). Le flux de sable à chacun des niveaux au 
dessus de 0,35 m était de 3% inférieur à la quantité à hauteur de 0,l m (Figure 2); 
Cependant, les quantités de flux de sable mesurées, étaient nettement inférieures à celles de 
la région fortement affectée des grandes plaines des Etats-Unis (Zobeck and Fryrear 1986). 
Les mouvements de sables observés au Centre sahélien débouchent sur d'importants effets à 
long terme sur la dégradation ou la reconstitution de la couche de surface. Au Centre 
sahélien, on a estimé que des bandes de dix mètres de largeur de l'herbe pérenne 
Andropogon Gayanus Kunth pouvaient capter 2.000 t ha-1 cm 3 ans (Renard and 
Vandenbelt, 1990). Scott-Wendt et al. (1988) se refèrent à l'érosion éolienne comme l'une 
des premières sources génétiques de variabilité du sol. 

L'enquête 
Les paysans mentionnent les pertes physiques de sol et les dégâts sur les plantes 

comme les effets les plus importants de l'érosion éolienne. Soixante-six pour cent des 
paysans ont indiqué que le vent a causé une erosion du sol dans au moins un de leurs 
champs dans la période de 1933 à 1992. Le fait d'emporter la couche superficielle de sable 
productif a été mentionné par 45% d'entre eux, alors que 21% ont fait cas de la formation 
de croûte en surface subséquente au balayage du vent, comme un effet négatif. Ils affirment 
que des pertes de sol dûes au vent interviennent tous les ans et dans la plupart des champs. 
Cependant, l'érosion du sol considéréé néfaste n'atteint que des mnes spécifiques d'un 
champ et non le champ tout entier. 

La majorité des paysans (69%) concèdent que les vents à grande vitesse déplaçant le 
sable, causent un certain dégât à leurs cultures de mil. En début de saison, ils ont surtout 
peur que le sable déplacé par le vent ne recouvrent les jeunes plantules. Ceci peut arriver 
quand ces plantules n'ont pas encore développé plus de trois feuilles. A ce niveau, on 
observe souvent un dégât mécanique, mais le retard de développement subséquent n'est pas 
considéré comme critique. En plus, 52% indiquent qu'il y a un possible effet direct des 

185 



vents forts sur la verse des tiges retardant le mûrissement du mil à la fin de la saison 
culturale mais tiennent les termites et les souris pour responsables des pertes en elle- 
mêmes. Pour près d'un tiers (31%), les grands vents n'ont aucun dégât sur les cultures. Sur 
les dix demières années, les paysans citent seulement l'année anormalement sèche de 1984, 
comme une année où l'érosion éolienne a causé des dégâts sérieux. Malgré plusieurs 
resemis, les rendements en grains étaient l'un des plux bas dont ils se souviennent, mais ils 
attribuent cette situation aux faibles précipitations plutôt qu'aux dégâts de l'érosion 
éolienne. Les paysans pensent que les plateaux ("fandu" en Djerma) sont plus fertiles que 
les vallons ("gorou'') dans les champs. La principale différence entre ces zones réside dans 
la couche superficielle plus consistente sur les plateaux en raison des dépôts de sable 
transportés par le vent. Les paysans indiquent également que sur les plateaux, le couvert 
d'arbres et d'arbustes est plus important et permet de retenir plux de sable. On attribue la 
grande fertilité à la décomposition de la matière organique. 

Les paysans perçoivent l'érosion éolienne comme un cercle vicieux débutant par des 
rendements décroissants en raison de la faible fertilité du sol ou de la mauvaise 
pluviométrie. La réduction de la paille expose la couche superficielle du sol à I'érosion 
éolienne et le sable est transporté vers les côtes et les plateaux. On considère que le stade 
final de ce processus dans les vallons, c'est la formation, au bout de 3 ou 4 ans de mnes 
avec des croûtes de surface empêchant l'infiltration de l'eau de pluie et donc inaptes à la 
croissance végétale. La seule possibilité d'interrompre ce cycle vicieux est dans un premier 
temps, de recupérer le sable perdu, et ensuite d'améliorer la fertilité du sol. Même si la 
croûte de surface peut aussi être cultivée avec leurs houes à longs manches, les paysans 
préfèrent une solution plus durable à celle-ci qui demande beaucoup de travail. 

Comme les paysans avaient connaissance que les tiges de céréales protègent le sol 
contre I'érosion éolienne, ils utilisaient les tiges provenant de zones plux productives oÜ 
des branchages d'arbres et d'arbustes pour le paillage. La couverture est supposée de capter 
le sable transporté pour avoir une couche superficielle sableuse. A la longue, la fertilité du 
sol s'améliorait et les tiges se décomposaient sous l'action des termites. Les paysans 
appréciaient les effets du captage du sable des résidus de culture plus que leurs effets 
fertilisants. Pour ce dernier aspect, ils préfèrent un mélange de résidus- de culture et de 
furnier en raison d'une meilleure décomposition de la paille et d'un effet très bénéfique sur 
la culture suivante. Les paysans concentraient leurs efforts sur des zones dégradées 
spécifiques au lieu de suivre les recommandations d'une application générale de résidus de 
culture. Des résultats préliminaires de la recherche en station dans la même région 
indiquent qu'ils ont de bonnes raisons d'utiliser cette stratégie. 

Ils ont cité plusieurs arbres qui feinent ou qui stimulent plus que les autres, I'érosion 
éolienne. Des espèces comme Combretum glutinosum, Piliostigna reticulatum, Guiera 
senegalensis et annona senegalensis sont considérés par les paysans comme efficaces contre 
le vent et l'érosion éolienne. Par contre I'érosion semble plus disposée à intervenir sous 
certains arbres comme Balanites acgyptlaca ou Silerocarya birrea. Les paysans ont 
remarqué que l'érosion se développe bien sous la canopie de ces arbres. Cependant, ils 
tolèrent ces arbres parce qu'ils produisent des fruits et des feuilles pour la consommation 
des hommes et du bétail. Aucun paysan n'a envisagé de planter ou de couper une de ces 
espèces pour cause d'érosion éolienne. 

CONCLUSIONS 
Une expérience aux champs ainsi que des études agronomiques passées ont revélé que 

l'érosion éolienne intervenant dans les champs de mil de la zone sud-sahélienne peuvent 
avoir des effets négatifs sur la croissanee du mil, probablement la fertilité du sol à court et 
long terme ainsi que la microvariabilité du sol. Les brise-vent et les résidus de récolte ont 
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été trouvés efficaces contre I'érosion. Cependant, les espèces de brise-vent diffèrent 
largement dans leur efficacité et les résidus de récoltes sont insuffisantees dans le système 
traditionnel de production de mil. 

Une étude aux champs portant sur 29 paysans dans l'ouest du Niger, montre que les 
paysans sont bien au courant des différents problèmes et mécanismes de I'érosion éolienne 
et du sol et qu'ils ont développé des remèdes spécifiques dans leur point de vue holistique et 
le contexte de leurs ressources limitées. Cependant, dans la région étudiée, Erosion 
éolienne n'était pas considérée comme un problème majeur, pendant les dix années, sauf 
dans les vallons. Les paysans observent de près leur environnement et développent leurs 
propres explications et leurs remèdes aux phénomènes. 

La recherche future doit s'orienter vers des études à I'échelle régionale, la 
caractérisation des zones affectées par I'érosion éolienne, celle des tempêtes et la 
détermination des paramètres de surface des sols comme la disposition à l'érosion et la 
perte de fertilité dûe à Erosion. Une carte de probabilité d'érosion Colienne à I'échelle 
régionale par rapport aux principales cultures ainsi que des études sur les opinions et 
expériences des paysans serait un bon projet à long terme. Les solutions contre l'érosion 
Colienne dans les régions touchées doivent être recherchées en collaboration avec les 
paysans afin d'exploiter leur connaissances et expériences. L'établissement de haies et 
l'introduction de la préparation du sol par traction animale avant les cultures en vue de 
renforcer sa dureté sont encore confrontés à de sérieux problèmes dans cette région. Une 
forte demande en matière d'aliments de bétail rend extrêmement difficile la construction de 
brise-vent. 
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