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INTRODUCTION

C e  d e u x i è m e  r a p p o r t  d ’ é t a p e  f a i t  l e  p o i n t  s u r  l e s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i t é s

menées d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t RCS-SAHEL au courant de l’année 1991 et

renvo ie  à d ’ a u t r e s  pub1  i c a t i o n s  o u  n o t e s  t e c h n i q u e s  i n h é r e n t e s  a u x  themes

t r a i t é s .

L ’ e x é c u t i o n  d u projet  d u r a n t  C e t t e  a n n é e  c o n c e r n e les actions

suivantes.

A/- Nouveaux essais

. Etude de la dynamique et de la pertormance des gommeraies naturelles

.-6oisements f a m i l i a u x  e t  v i l l a g e o i s
de gomme /

. Essai introduction de Acacia laeta en vue de la productron au sud de

la zone gommière

. Arboretum

‘k * Economie de l’eau et développement du gommier.

ES/- Appui aux actions en cours

Dans ce

. Appui

. Appu i

à des

cadre, on distingue deux types d’appui :

aux actions en cours

pour la mise en place d’essais ponctuels nouveaux pour répondre

interrogations posées par les actions en cours.

C/- Logistique et formation supportées par le projet

D/-  Volet commercialisation

E/-  Programme d’activités de 1992

/. . . . . .
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A/- NOUVEAUX ESSAIS

1. Etude de la dynamique et des performances des gommer-aies  naturel les

P o u r  c e  v o i e t  d ’ é t u d e , l e  d i s p o s i t i f  a  é t é  m i s  e n  p l a c e  e n  1 9 9 0 ,  d a n s

la parcelle J de la concession du CRZ.

1 I comprend 3 placeaux de 200 m x 200 m = 4 ha subdivisés chacun en

p l a c e t t e s  p o u r faci I i t e r I ’ i n ven ta i r e c o m p l e t  d e s  d i f f é r e n t e s  e s p è c e s

ligneuses présentées.

Le premier p I ac:eau représente l e  t r a i t e m e n t  Tl (gommeraie  ouve r te ) .  I I

e s t  s i t u é  d a n s  l a  f a ç a d e  n o r d  e x t e r n e  d e  l a  c o n c e s s i o n .  E n  f a c e ,  d u  c ô t é

i n t é r i e w  *de  c e t t e  f a ç a d e , se situe le traitement T2 dit “gommeraie  m-ise en

déf ens” ent i èrement  c Iôturé avec d u  g r i  I l a g e  F e r l o . L e  d e r n i e r  placeau

r e p r é s e n t e  l e  t r a i t e m e n t  T 3  d i t “semis  m i s e  e n  défens” c a r  l a  p r o t e c t i o n  à

ce ni veau est assurée par u n e  c l ô t u r e  c l a s s i q u e  à  3  f i  Is de  fe r  barbelet

perméable aux petits ruminants.

Le premier inventai re effectué en septembre a donné des i nformat ions

sur les caractéristiques écologiques et les structures dendrométriques de la

gommera i e .

La comparaison de cet inventaire à celui effectué un an après renseigne

s u r  l e s  é v o l u t i o n s  e n r e g i s t r é e s .

11. Résultats

111. Caractéristiques des peuplements

L e  p r e m i e r i nven ta i r e  a  montre  que les deux gommera ies si tuées

d a n s  l ’ e n c e i n t e  d u  C R Z  c o m p r e n n e n t  j u s q u ’ à  2,5 f o i s  p l u s  d ’ i n d i v i d u s  t o u t e s

espèce5 confondues que ce/  le s i t u é e  e n  d e h o r s . L a  d e n s i t é  m o y e n n e  e s t

d ’ e n v i r o n  2 4 0  i n d i v i d u s  d a n s  l a  c o n c e s s i o n  c o n t r e  9 5  à l ’ e x t é r i e u r  (Tl).

C e t t e  d e r n i e r - e  e s t  v o i s i n e  d e  1 0 4  i n d i v i d u s  n o t e s  d a n s  l a  g o m m e r a i e

naturel le de Mbiddi où le site est moins arrosé.

/. . . . . .
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L e s  6  p r i n c i p a l e s e s p è c e s  s u i  v a n t e s  r e p r é s e n t e n t  6u m o i  n s  7 5  $ de

l’effectif total dans chaque gommeraie :

Acacia senegal

B a l a n i t e s aegypt i aca

Combretum aculeatum

Feretia apondanthera

Acacia seyal

Comiphora africana.

La proport  ion d’Acacia senegal va de 24 à 38 % et I ‘on note qu’au

d é p a r t  c e t t e  e s p è c e e s t  m a j o r i t a i r e  d a n s  l a  g o m m e r a i e  d i t e  “semi-mise en

défens” q u i  e s t  e n  f a i t ,  d e  p a r  s a  s i t u a t i o n , la partie la moins accessible

au  bêtG?lI Avan t  l ' i n t e r ven t i on .

Balanites aegyptiaca prédomine dans la gommera ie ouverte et Combretum

aculeatum prédomine dans la parcelle immédiatement contigue à celle-ci donc

quelque peu fréquentée par les petits ruminants.

112. Après les inventaires

Dans les deux gommeraies protégees, on note une régression de 5 à

6  $ a l o r s  q u e  l a  p r o p o r t i o n  d ’ A c a c i a  s e n e g a l  a u g m e n t e  d’une p r o p o r t i o n

simi  laire d a n s I a gommera ie ouverte. Les espèces campagnes : Ba Ian i tes

aegyptiaca, C o m b r e t u m  a c u l e a t u m  e t  G r e w i a  bicolor évo luen t  dans le même

sens. Seul Combretum aculeatum ne regresse pas dans la gommeraie pro tégée.

La forte mortalité dans les gommeraies protégées est due probab lement  à

I ’ i nf l uence des mares q u i  s o n t  p l u s  é t e n d u e s  d a n s  tel l e s - c i  (4 à  6,5 $ du

si te contre 2 $ dans I a gommera ie ouverte a lors que les morta  I i  tés y sont

réputées p I us é levées  en cas de sécheresse (Poupon 1977) comme ce l le

e n r e g i s t r é e  à Dahra en 1990 (200  mm contre 300 mm de moyenne pour les 10

dernières années.

113. Structure dendrométrique de la gommeraie

L a  r é p a r t i t i o n  d e s  e f f e c t i f s p a r  c l a s s e  d e  d i a m è t r e  i n d i q u e  q u e

1 es gommera ies de Dahra sont re l dt ivement jeunes : p I US de 70 % des

/. . . . . .
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eur à 3 cm. La proportion des grands sujets

ne dépasse pas 27 %. Cette struct-ure  est à I ‘opposé de ce I I e de la gommeraie

de Mbiddi où les jeunes sujets constitueni à peine 44 % alors que les vieux

sujets c’est-à-dire de diamètre supérieur a 4 cm dépassent 50 %.

114. Conclusions et perspectives

U n  a n  a p r è s  l e s  i n t e r v e n t i o n s  d e  p r o t e c t i o n ,  l ’ é v o l u t i o n  d e s

gommera  i e s  s e  c a r a c t é r i  s e  p a r  u n e régress ion numérique de l’espèce qu

cependant, r e s t e  s t a b l e  a u  p o i n t  d e  v u e  p r o p o r t i o n  r e l a t i v e  p a r  r a p p o r t

l’ensemble. Les principales espèces compagnes ont évolue dans le même sens

I

à

L e s  o b s e r v a t i o n s  s e r o n t  p o u r s u i v i e s  l ‘annee  p r o c h a i n e .  L e  s u i v i  s e r a

p l u s  p?$ci’s  c a r  l e s  d é p r e s s i o n s  o u  v e r s a n t s  q u i  c o n s t i t u e n t  d e s  ‘ s i t e s

d i f f é r e n t s  s e r o n t  c o n s i d é r é s  s é p a r é m e n t  p o u r  m i e u x  a p p r é c i e r  l ’ i n f l u e n c e  d e

cet élément sur la dynamique des gommeraies.

2. Boisements familiaux et vil lageois

12. Essai amélioration et gestion des haies vives

L e s  h a i e s  d e  “salane” connaissent parfois une défai I lance en ce

qui concerne I eur perméab i I i té, car i l y a toujoui-s des espaces où passent

les animaux e n  d i v a g a t i o n  q u i  b r o u t e n t  a i n s i  l e s  j e u n e s  p l a n t s  e t  l e s

cu I t u r e s  d a n s  l e s  v e r g e r s agro- s y l v i c u l t u r e s  m i s  a u  p o i n t  à  l a  s t a t i o n  d e

Mbiddi et dont le modèle est recommandé pour être vulgarisé au niveau de la

zone sy I vo-pastora e.

P o u r  a p p o r t e r u n e  s o l u t i o n  à  l a  q u e s t i o n , un essai haie-vive a été mis

en place en septembre 1990 mais n’a pu aboutir du fait du déficit

p l u v i o m é t r i q u e  e n r e g i s t r é  a u  c o u r a n t  d e  l ’ a n n é e  d e  r é f é r e n c e .  C e t t e  a n n é e ,

un essai v i s a n t  l a  s é l e c t i o n  d ’ e s p è c e s sahé I i ennes performantes en haies

vives et la gestion de ces haies a été mis en place à Dahra.

/. . . . . .
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1 2 1 .  D i s p o s i t i f

L e  d i s p o s i t i f  c h o i s i  e s t  e n  b l o c s  c o m p l e t s  r a n d o m i s é s  a v e c  t r o i s

r é p é t i t i o n s .  Qua re espèces sont testées avec trois écartements :t

- espèces : - A c a c i a  l a e t a

- Acacia senegal

- Acacia mel I ifera

- A c a c i a  t o r t i l i s

- écartements : - 40 c m x 40 c m

- 80 c m x 80 c m

- 120 c m x 120 cm.
-:. .

122. Résultats (cf. tableau en annexe)

L e s  m e n s u r a t i o n s  e f f e c t u é e s  d e u x  m o i s  a p r è s  l a  p l a n t a t i o n  o n t

donné les résultats suivants :

- t o u t e s  l e s  e s p è c e s  t e s t é e s  o n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  f o r m e r  d e s

branches basses, mai s l e  n o m b r e  d e  r a m i f i c a t i o n s  r e s t e  p l u s  é l e v é  c h e z

A c a c i a  t o r t i l i s  e t  A c a c i a  m e l i i f e r a . I I est à noter que pi us de 70 % des

branches basses se situent au dessus de 20 cm pour Acacia torti l is. Quant à

A c a c i a  m e l l i f e r a , les rami f ications commencent dès la base et prennent une

f o r m e  b e a u c o u p  p l u s  éta I é e  q u e  c h e z  t o u t e s  l e s  e s p è c e s .  C ’ e s t  c e  q u i

e x p l i q u e  l a  r a p i d i t é  d e  f e r m e t u r e  o b s e r v é e  s u r  l e  t e r r a i n .

I I f a u t  n o t e r  q u e  c e  c o m p t a g e  v i  s a i t  à  m e t t r e  e n  é v i d e n c e

l ’ i m p o r t a n c e  d u  f a c t e u r  “ r a m i f i c a t i o n ” dans  l ’ e f f i cac i t é  d ’ une  ha ie  v i ve

qui, s i  e l l e  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  l i é e  à la vitesse de croissance des espèces,

est conditionnée par les capacités de celle-ci à former des branches basses

en quantité.

La croissance en hauteur comparee  des différentes espèces donne le

classement suivant :  A c a c i a  t o r t i l i s  e n  t ê t e  s u i v i  d e  A .  m e l l i f e r a ,  A .  l a e t a

et A. senegal en dernière position.

/. . . . . .



-6-

Pour ce qui concerne la croissance en circonférence et le taux de

surv ie , il n’y a pas de grandes différences entre les espèces. Seulement, i l

faut noter que la croissance en circonférence demeure plus faible.

3. Essai d’introductions

31. Introduction de Acacia laeta pour la production de gomme au sud de la

zone sylvo-pastorale (ZSP)

L ’ i n t r o d u c t i o n  d e  A c a c i a  l a e t a  f a i t e  e n  septemcre  1 9 9 0  n’a pas pu

a b o u t i r  d u  f a i t  d e  la p l u v i o m é t r i e  déficitaire. C ’ e s t  p o u r q u o i ,  c e t t e  annee,

e l l e  a  é t é  r e c o n d u i t e  e t  p o r t e  s u r  u n e  c e n - a i n e  d e  p l a n t s .  L e  s u i v i  d e  l a

survie et de la croissance en hauteur et en diamètre es-t en cours.
.?. .

32. Arboretum

Une i n t r o d u c t i o n d e  1 8  e s p è c e s I i gneuses sahél  i e n n e s  ( c o n t r e  2 4

prévues )  a é t é e f f e c t u é e c e t t e a n n é e .  _! ‘abject i f v i se une mei l leure

conna i ssance de ces e s p è c e s  e n vue de leur u t i l i s a t i o n et/ou

a m é l i o r a t i o n  L ’ i n t r o d u c t i o n  s e r a  p o u r s u i v i e  l e s  a n n é e s  à ven i r . Le su iv i

phénologique, les mensurations de hauteur et de circonférence de même que le

comptage ont dé-ià démarré.

4. Economie de l’eau et développement du gommier

L ’ e s s a i  s u i v i  d u  p o t e n t i e l  h y d r i q u e  d u  g o m m i e r  e t  d e  l ’ h u m i d i t é  d u  s o l

a  é t é  m i s  e n  p l a c e  à  M b e u l e u k h é . En dehors de la mise au point de la

méthodolologie des mesures en juillet 1990, les saignées et les mensurations

des hauteurs et des circonférences demeurent les seules activités. Quant aux

m e s u r e s  d e  l ’ h u m i d i t é  d u  s o l  e t  d u  p o t e n t i e l  h y d r i q u e ,  e l l e s  d é m a r r e r o n t  a u

c o u r s  d e  I a  c a m p a g n e  1991/92  e t  s e r o n t  r e s p e c t i v e m e n t  e f f e c t u é e s  p a r  u n e

sonde à neutrons et une bombe SCHOLANDER.

. . . / . . .
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B/-  ACTIONS EN COURS

1. Inventait-e des ressources du territoire pastoral du forage de Mbiddi

La méthodologie globale pour l'inventaire des ressources en eau de

surface, en sol, en pâturage ligneux et herbacé, en produits forestiers a

été mise au point. Les résultats d'inventaire obtenus ont permis de fixer

les objectifs techniques que doit viser l'aménagement sylvo-pastoral. Des

études et suivis ont abouti 2 l'identification des contraintes socio-

économiques à cet amenagement.

En dehors de ces résultats techniques Ici-dessus qui ont déjà été cités

dans le rapport (RCS-SAHEL)  1990, d'autres a,ctivités ayant déjà fait l'objet

de rapp8rt5  ou actes techniques ont été menées. Parmi ces rapports ou' notes

nous citerons :

. "Populations et activités économiques dans I'Aire de Desserte du Forage de

Mbiddi" par le Dr. Cheikh Mbacké NDIONE, zooéconomiste DRSAEA/ISRA,  CRZ de

Dahra, 1990.

. "Estimation des capacités d'accumulation des mares" par Moustapha DIENE,

UCAD, Faculté des Sciences/Département de Géologie, Dakar, 1990.

. "La végétation de I'Aire Pastorale du Forage de Mbiddi" - rapport

d'activité du service agro-pastoral de la DRSPA dans le cadre de la

participation du projet "Aménagement sylvo-pastoral" par Khassoum DIEYE et

al. DRSPA/LNERV, Dakar, décembre 1990.

. "Les performances des vergers agro-sylvico

Desserte du Forage de Mbiddi" par Mamadou DIONE

les (V. A. S.) dans I'Aire de

, DRPF, décembre 1990.

. "L'éclatement et la multiplication de's

l'aménagement d'aires pastorales de forages".

CRZ de Dahra, janvier 1991.

points d'eau comme base de

Réflexions de l'équipe ASP du

/. . . . . .
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Les résu  I tais  thématiques o b t e n u s  e t  l e s  difficultes d’avancées s u r

c e r t a i n s  t h è m e s o n t  f a i t  s u r g i r  d e  n o m b r e u s e s  q u e s t i o n s .  L a  d y n a m i q u e

p l u r i d i s c i p l i n a i r e ,  b a s é e  s u r l e  f a i t  q u e  c h a q u e  c h e r c h e u r  s ’ e s t  a c q u i t t é

s é p a r é m e n t  d e s  o b j e c t i f s  s e c t o r i e l s  q u i  l u i  étaieht a s s i g n é s  ( c f .  r a p p o r t s

c i t é s )  ; a - t - e l  l e  é t é  e f f i c i e n t e  ? Que I s s o n t  l e s  a c q u i s  t h é m a t i q u e s

débouchant sur l e s  p o s s i b i l i t é s  d ’ a m é n a g e m e n t  d e  I’Aire  d e  D e s s e r t e  d u

Forage ? Quels axes de recherche adopter pour tendre vers l'objectif  du pian

d’aménagement ?

Pour tenter de répondre à ces i nterrogat ions, l ’ i d é e  e s t  v e n u e

d’organiser une session RRA (Rapid Rural Appraisal), approche réputée plus

i n t é g r a n t e  e t  p l u s  p a r t i c i p a t i v e  p o u r  l a  r e c h e r c h e  p l u r i d i s c i p l i n a i r e .  L e s

r é s u l t a t s  d e  c e s  t r a v a u x  o n t  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n  r a p p o r t .
.?-  .

C/-  LOGISTIQUE ET FORMATION SUPPORTEES PAR LE PROJET

1 .  L o g i s t i q u e

Les problèmes d e  l o g i s t i q u e  d e  l a  S t a t i o n  d e  M b i d d i ,  é v o q u é s  d a n s  l e

rapport 1990 connaissent un début de solution avec I ’ instal lation de panneaux

s o l a i r e s .

Cependant, l a  r é f e c t i o n  d e  l a  c a n a l i s a t i o n  q u i  p e r m e t t r a i t  u n  b o n

approvisionnement en eau potable de même que tel l e  d e s  l o c a u x  r e n f o r c e r a i t

I’amél ioration des conditions d’hébergement des agents basés à la station et

des chercheurs ou techniciens en mission.

2 .  F o r m a t i o n

. Participation aux cours régionaux : Mamadou NDIAYE, ITEF responsable

des travaux de la Station de Mbiddi et Maguette  KAIRE, ITEF responsable des

travaux du vo I et “Agroforester i e” sont retenus pour par-t ici per au cours

régiona I sur /a biologie et la ferti I ité des sols sahéliens qui sera

organisé au 11 au 22 novembre 1991.

. Stage de courte durée : Mamadou DIONE, chercheur chef de la Station

de Mbiddi, e f f e c t u e  actue I I e m e n t  u n  s t a g e  e n  F r a n c e ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a

final isation de sa th@se.

. . . . . ./
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. Participation de l’équipe RCS de la DRPF à un stage  d’informatique à

I’ENSUT de Dakar.

D/- VOLET COMMERCIALISATION

D a n s  c e rappor t semestriel, concernant les c i r c u i t s c o u r t s  d e

c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  p r o d u i t s  d e  c u e i l l e t t e , n o u s  presentons l e s  / i e u x  d e

c o l  lette p r i m a i r e  e t l e s  p r o d u i t s  q u i  y  s o n t  d i s p o n i b l e s .  N o u s  d é c r i v o n s

d ’ a b o r d  l e s  c i r c u i t s  q u e l e s  p r o d u i t s  e m p r u n t e n t  e t  p r é s e n t o n s  l e s  p r i x

pratiqués, les quantités minima collectées. D a n s  l e  t a b l e a u  3  f i g u r e n t  l e s

agents économiques imp I i qués : o n  y  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l e  s e x e ,  l e  s t a t u t ,  l a

c a s t e  e t  l ’ e t h n i e .

Lez-tableau  1  p r é s e n t e  l e s  l i e u x  d e  c o l l e c t e  e n  s o u l i g n a n t  l e s  p r o d u i t s

d i s p o n i b l e s . L e  p r o d u i t  e s t  r e p r é s e n t é  p a r  u n  c o d e  s p é c i  f i é  e n  b a s  d e

tableau. Les points de collecte tels que Labga.r, Tessekre et Lougguere Tiol i

sont situés au nord de Dahra. Tous I es autres sont au sud de Dahra.

Tableau 1 :  p r o d u i t s  d i s p o n i b l e s  f a i s a n t  I’cbjet d ’ é c h a n g e

Produits Sanghué Dol i Touba Th ie l Tesse  kré Labgar Lougguere
Al I ia Thiol i

__ __________________--------------------------------------------- - - - - -

1 oui oui oui oui ou i ou i ou i

2 ou i ou i oui oui non non non

3 non non non non oui ou i oui

4 non oui ou i ou i ou i ou i ou i

5 non non ou i non ou i ou i ou i

6 non non non non oui ou i oui

7 non non oui oui non non oui

Code : 1 = gomme arabi que - 2 = lalo mbep - 3 = la10  nguy - 4 = buy

5 = jujube - 6 = niandam - 7 = dakhaar

L e  t a b l e a u  2 f o u r n i t  l e s  p r i x  a u  collecteur e t  le c i r c u i t  e m p r u n t é  p a r

l e  p r o d u i t  p o u r  a r r i v e r  c h e z  l e  g r o s s i s t e . Dans la val Iée du Fleuve Sénégal,

les feu i I les de baobab dont l a  t r a n s f o r m a t i o n  d o n n e  l e  lalo nguy  f on t

/. . . . . .
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l ’ o b j e t  d ’ u n  t r o c . U n  p o t  d e  t o m a t e  rempl  i  d e  lalo e s t  é c h a n g é  c o n t r e  l e

m ê m e  p o t  r e m p l i  d e  r i z  d u  W a a l o  n o n  d é c o r t i q u é .  L a  c o d i f i c a t i o n  d u  p r o d u i t

est la même que pour le tableau 1.

Tableau 2 : c i r c u i t  e t  p r i x  a u  c o l l e c t e u r

P r o d u i t C i r c u i t P r i x  (f/kg) Quanti tés Observations

---~~~_-------_~_~~~~------~----------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------~-~~~~

1 Touba/Dahra 400-500 F 150 kg 2  c o l l e c t e s

2 Touba/Dahra 225-300 F ZOO-250 kg 2  c o l l e c t e s

3 Waalo t o c / 7 5  F 16-20 sacs loi I i

4 Touba/Dahra/Waalo 75-100/pot 200-250 g loi I i

5 “- Touba/Dahra/Dakar 50 -75  F/kg 125-150 kg loi I i

6 Touba/Linguère 150-175 F/kg 150-200 kg noor

7 Touba 350  F/kg .75-100 kg loi I i

loi I i : saison sèche froide

noor : saison sèche chaude

Le tableau 3 donne tes  agents économiques impliqués dans la cueillette.

I I  r é v è l e  q u e  l e s  p a u v r e s  s o n t  p l u s  e n g a g é s  d a n s  l a  c u e i l l e t t e .  L e  s e x e

c o n s t i t u e  u n e  v a r i a b l e  d i s c r i m i n a t o i r e  p o u r ia c o l l e c t e  d e  c e r t a i n s  p r o d u i t s

qui sont l’affaire des hommes ou des femmes exclusivement. Le plus souvent,

les “ r i c h e s ” ne sont pas impliqués dans la cueillette.

Tableau 3 : agents économiques impliqués

P R 0 D U I T S

Statut 1 2 3 4 5 6 7

Sexe 192 1,2 1 M F F M

Ethnie 1,273 1,2,3 2,l 1,2,3 172 3 3

Caste 172 192 2 192 192 1,2 192

/. . . . . .
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Code :

S t a t u t  (1 =  pauv re  ; 2  =  néo-pauvre)

Sexe (M = mâle ; F = femelle)

Ethnie (1 = maure ; 2 = peut ; 3 = wolof)

Caste (1 = casté ; 2 = non casté)

C o n t r a i n t e s  à  l a  c o l l e c t e

L e s  p r i n c i p a l e s  c o n t r a i n t e s  à l a  c o l  lette s o n t  r e p r é s e n t é e s  p a r  l e

gardiennage (gomme arabique) pour se prémunir contre le vol. Les singes et

les outardes sont friands de gomme arabique. Les insectes nuisibles sont les

ennemis l e s  p l u s  r e d o u t é s . L ’ a t t a q u e  d e  B a l a n i t e s  p a r  c e s i n s e c t e s  a

proprement annulé la production de lolli.  En début d’hivernage, on a observé

u n e  fru’cti?ication  t a r d i v e . Le kg de sump s’est vendu à 175 F et le.  I i tre

d’hui le de sump à 600 F.

L ’ o b s e r v a t i o n  à  f a i r e  e s t  l a  q u a s i - a b s e n c e  d e  s a i s o n n a l i t é  d a n s  l e s

v a r i a t i o n s  d e  p r i x  d e s  p r o d u i t s .

E/- PROGRAMMES D’ACTIVITES 1992

1. Activités de recherches

L e  t a b l e a u  2  présen

c a l e n d r i e r  d ’ e x é c u t i o n .

2. Formation

t e  l e s  a c t ions de recherche retenues ainsi que I e

Compte tenu de I ‘enveloppe de ce vole-; et de I a durée de la première

phase de ce projet, des formations courte durée seront encore programmées en

1992.
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INTRODUCTION

Le  p rog ramme du  p ro j e t Renforcement des capacités scientifiques des

pays du Sahel vient en appui aux activités de la DRPF en cours d’exécution à

Thiénaba et à Khayes :

- “ M i s e  e n  p l a c e  e t  g e s t i o n  d e  t e c h n o l o g i e s ,  a g r o f o r e s t i è r e s  d a n s  l e  C e n t r e

o u e s t  d u  B a s s i n  a r a c h i d i e r ”  ; c e  p r o g r a m m e  t r a v a i l l e  à l a  f o i s  e n  s t a t i o n  e t

e n  m i l i e u  r é e l  s u i v a n t  d e s  o b j e c t i f s  d i f f é r e n c i é s  :

- e n  s t a t i o n

- i d e n t i f i e r  d e s  t e c h n o l o g i e s  a g r o f o r e s t i è r e s  p e r f o r m a n t e s  a v e c
~:. .

des modes simples de gestion socialement et économiquement’

acceptables par les paysans ;

- connaltre l ’ i n f l u e n c e  d e s  a r b r e s  s u r  l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s  e t

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

- v a l o r i s e r  l e s  s o u s - p r o d u i t s  l i g n e u x  ;

- e n  m i l i e u  r é e l

- i d e n f i f i e r  l e s  c a u s e s  p h y s ives àiques et socio-économiques relat

la dégradation du milieu avec les paysans, ainsi que les

c o n t r a i n t e s  p o u r  l e s q u e l l e s  I ’ a g r o f o r e s t e r i e  p e u t  a p p o r t e r

s o l u t i o n s  ;

- recenser avec les paysans des technologies agroforestières

p r i o r i t a i r e s  p o u r  l a  z o n e  c o n s i d é r é e  e n  v u e  d e  l e u r  i n t r o d u c t i o n

en milieu paysan.

des

/. . . . . .
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1.  ACTIVITES MENEES EN 1991

1 .  E s s a i  293/Thiénaba/1985

T i t r e  : E t u d e  d e  I ’ i  n f  I uence d e  5  e s p è c e s  f o r e s t i è r e s  p l a n t é e s  e n

l i g n e s  s u r  l e  r e n d e m e n t  d e  c u l t u r e s  i n t e r c a l a i r e s  e t  s u r  l ’ é v o l u t i o n  d e s

sols et des ressources en eau.

O b j e c t i f s  : i l  s ’ a g i t  e n  f a i t

- d’etudier l e s  e f f e t s  d e  d i f f é r e n t s  c o u v e r t s  l i g n e u x  ( s u r  l ’ é v o l u t i o n

du sol (matiere  o rgan ique , m i n é r a l e  e t  r é s e r v e s  e n  e a u )  d ’ u n e  p a r t  e t ,  s u r

le rendement des cultures associees d’autre part ;
,z. .

- d e  c o m p a r e r  l a  c r o i s s a n c e  d e  l ’ e f f e t  a m é l i o r a n t  d e  A c a c i a  a l b i d a  à

c e u x  d ’ a u t r e s  e s p è c e s l o c a l e s  o u  a s s i m i l é e s  c o m m e  A c a c i a  s e n e g a l ,  A .-
t o r t i l i s ,  A .  n i l o t i c a  e t  P r o s o p i s  j u l i f l o r a .

D i s p o s i t i f : c’est un BCR avec 4 répé

- 10 m d’écartement entre les

- 2,5 m d’écartement des arbres

- 30 m x 30 m : dimensions des p

itions,  5  t r a i t e m e n t s

i gnes

sur les l ignes

sceaux

- 3,60  h a :  s u r f a c e  d e  l ’ e s s a i .

l a  c é r é a l e  a s s o c i é e  e n  1 9 9 1  e t  I’IBV 8 0 0 4 ,  u n  m i l  h â t i f  s e m é  s u r  9

rangées dans les bandes intercalaires dès le 10 juil let.

Mal heureusement ce mi I a s o u f f e r t  d a n s  n o t r e  e s s a i comme dans la

p l u p a r t  d e s  c h a m p s  d e  T h i é n a b a  e t  e n v i r o n s  d ’ u n e  l o n g u e  s é c h e r e s s e  f a t a l e

p o u r  l a  c u l t u r e .  L a  p r o d u c t i o n o b t e n u e  n e  p e u t  p a s  ê t r e  s t a t i s t i q u e m e n t

prise en compte dans l’analyse de variante des rendements. Cependant, avec

I ‘arachide comme culture associée et considérant les données de 1990, les

r é s u l t a t s  o b t e n u s  f i g u r e n t  a u  t a b l e a u  1  c i - a p r è s .

. . . / . . .
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Tableau 1 : croissance des espèces et leur influence sur

le rendement de culture adjacente (arachide)

Espèces
Hauteur C i r con f . Kendemen t taux
moyenne cl-t moyenne c I t gousse moy. clt su rv ie

(cm) (cm) (kg/haj (%)

Acacia senegal 355 1 30,7 1 440 1 98

A c a c i a  n i l o t i c a 170 4 16,8 4 418 2 98

Acacia tort i  l is 282 2 28,6 2 304 4 89

Acacia albida 93 5 691 5 255 5 97

Prosopis jul if lora 216 3 15,5 3 417 3 95

-2.  .

Le tableau 1 montre qu’à 1 ‘âge de 6 ans, u n e  p l a n t a t i o n  l i n é a i r e  d e n s e

peut procurer aux paysans des rendements d’arachide satis

s i  o n  l ’ a s s o c i e  à  l ’ e s p è c e  A c a c i a  s e n e g a l ,  A. n i l o t i c a  o u

p o u r  l e s q u e l l e s  i l  n ’ y  a  p a s  d ’ e f f e t  d é p r e s s i f  s i g n i f i c a t

aisants à Thiénaba

Prosopis jul if lora

f .

Par contre, pour la croissance en hauteur, les meil leures espèces sont,

pour le moment : A. senegal, A .  t o r t i l i s  e t  P r o s o p i s  j u l i f l o r a .  E l l e s  o n t  u n

gain sur la hauteur en quatre années de développement respectivement 296 cm

90 cm et 90 cm. II est connu que Acacia albida met plus de temps à

f a i r e  s o n  p i v o t  q u e  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  e s p è c e s  l o c a l e s  e t  c ’ e s t  c e l a  q u i

e x p l i q u e  s e s  f a i b l e s  p e r f o r m a n c e s  p a r  r a p p o r t  a u x  a u t r e s  a r b r e s .  A  l ’ a v e n i r ,

l e s  r é s u l t a t s  p o u r r a i e n t  ê t r e  r e n v e r s é s . E.n  c o n s i d é r a n t  I a  c r o i s s a n c e  e n

circon

su i v i e

1

érence, l e  t a b l e a u  1  r é v è l e  e n c o r e  l a  s u p é r i o r i t é  d e  A c a c i a  s e n e g a l

d e  A .  t o r t i l i s ,  A .  n i l o t i c a  P r o s o p i s  j u l i f l o r a  e t  e n f i n  A .  s e n e g a l .

semble qu’après six années d ’ e x p é r i m e n t a t i o n  à  T h i é n a b a ,  o n  s o i t

f ixé sur les capacités certaines de l ’espèce Acacia senegal dans un système

d e  c u l t u r e  e n  c o u l o i r s  r e s p e c t a n t  d è s l e  d é b u t  u n  é c a r t e m e n t  e n t r e  l e s

lignes d’au moins 10 mètres.

/. . . . . .
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2. Essai  339/Thiénaba/1987

T i t r e  :  E s s a i antitranspirants  végétaux sur Anacardium occidentale et

Tamarindus indica.

C e t  e s s a i  d o n t  I ‘ o b j e c t i f e-fait d’citudier l ’ i n f l u e n c e  d e  l ’ a c i d e

usn ique sur le comportement des deux espèces, est termi në depuis 1988. Cet

essai a été transforme en “Suivi sylvicole de Tamarindus indica en vue d’une_
m e i l l e u r e  q u a n t i f i c a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  f r u i t i è r e  e n  r e l a t i o n  a v e c  l ’ â g e

e t  l a  f o rme  végé ta l e ” . Le tableau ci -après présente les résu  I tats obtenus

par répétition compte bien tenu de I’héterogenéi--é  des sols de Thiénaba.

Tableau 2 : Taux de survie, croissance en hauteur et circonférence
-1.  .

du Tamarindus indica

R é p é t i t i o n s Hauteur moy. Ci rconfëi-ence Taux de survie

(cm) moyenne (cm:) ($7)

Rl 80 695 87,5

R2 100 7 94,0

R3 126 1 1 87,5

R4 124 12 94,0

R5 195 13 100,o

R6 141 1 1 81,0

L e  t a b l e a u  2  m o n t r e  b i e n  q u e  Tamari  n d u s  i  n d  i c a  e s t  u n e  e s p è c e  à~-

croissance l e n t e  m a i s  très r ë s i  s t a n t e  a u x  candi  t i o n s  d e  s é c h e r e s s e  d e

Thiénaba. I I ne porte pas encore de f I eur ni ne fruit mais présente un état

v é g é t a t i f  e x c e l l e n t .

/. . . . . .
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3. Essai Introduction d’espèces brésiliennes fourragères de 1987

C e t  e s s a i  d o n t  l ’ o b j e c t i f  é t a i t  d e su ivre le comportement de diverses

espèces dans les candi  t ions du Bassin arach  i d ier en vue du renforcement du

potentiel ligneux de la zone sahélienne, a révélé les capacitës  prometteuses

de Ceasalpinia ferrea.

Tableau 3 : Croissance et suivi cle Ceasalpinia ferrea

Espèces Taux de survie Hauteur moyenne Ci rconférence moy .

C e a s a l p i n i a  ferrea

-1. .

97 $ 1-70  cm 10 cm

4. Essai Thiénaba 1988

T i t r e  : D a t e  d ’ e x p l o i t a t i o n  e n  v u e d e  l a  g e s t i o n  d u  b r i s e - v e n t

de Racosperma holosericea (A. holosericea) et de A. tumida

Object  i f

L’abject  i  f  d e  c e t  e s s a i  e s t  d e  t e s t e r  s i la date de coupe a une

i n f l u e n c e  s u r  l a  p r o d u c t i o n  d e  r e j e t s  e t  l a ‘survie des Souc:hes  chez les deux

espèces.

Résu I tats

Les premiers résu  I t a t s  ava i  e n t  montri:  que l ’ e x p l o i t a t i o n  e n  s a i s o n

s è c h e  é t a i t  p l u s  f a v o r a b l e  à l a  s u r v i e  d e s  s o u c h e s  e t  à  l a  p r o d u c t i o n  d e

rejets chez les deux espèces. Cependant, chez Acacia tumida, l ’exploitation

q u i  s u r v i e n t  t o u t  j u s t e  a p r è s  l ’ h i v e r n a g e  ( e n  n o v e m b r e )  a v a i t  d o n n é  d e

mei I leurs r é s u l t a t s , contra i rement à Races pe rma h o l o s e r i c e a  d o n t les-

meilleures rëponses à la coupe ont eu comme periode le mois de mai.

II semble donc que les mei I leures périodes de  coupe  pou r  f avo r i se r  l a

p r o d u c t i o n  d e  r e j e t s  p o u r  l e s  d e u x  espèc.es d e v r a i e n t  s e  s i  t u e r  e n t r e  l e s

mois de novembre et mai.

/*.. . . .
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Tableau 4 : Croissance en hauteur et circonférence de:, rejets de souches

de Racosperma holosericea et Acacia tumida

Espèces Hauteurs moy. Circonférence moy.

Racosperma holosericea

Acacia tumida

440 cm 11,0 cm

365 cm 11,5  cm

L'analyse de variante montre qu'il n'y a pas de différence

significative entre ces deux espèces.

I 1. EN -h-l  LiEU  REEL

Le site démonstratif du village de Khayes est pour le programme

l'endroit où l'on  essaie des technologies agroforestières préalablement

connues en station en vue de leur diffusion (en milieu rural.

Ainsi, sur le périmètre du site qui est d'environ 500 m, le programme a

essayé un aménagement comprenant des essais -le

- haie vive à 50 x 50 cm d'écartement entre les plants et

- brise-vent a 2,50 x 2,50 m d'écartement. Les espèces y sont testées

en plantation pure ou en association.

Tableau 5 : Résultats des mensurations de brise-vent en plantation pure

Espèces Taux de survie Hauteur

Racosperma holosericea

Eucalyptus camaldulensis

Prosopis juliflora

96 % 2,85  c m

8 5  % 3,20  c m

98 % 2,lO cm

/. . . . . .
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Tableau 6 : Résultats des mensurations de brise-vent plarltés en association

Espèces associées Taux  de  su rv ie  ($1 Hauteur- moyenne Cm)

Racosperma holosericea 35 3,85

Prosopis jul if lora 75 2,05

Eucalyptus camaldulensis 94 3,95

Racosperma ho I oser i cea 46 3,05

Eucalyptus camaldulensis 8298

Prosopils‘  jiil if lora

97 4,lO

25 2,70

Les tableaux 5 et 6 montrent que Racosperma holoseri cea semble mieux

supporter la plantation monospécifique.

L’association Prosopi s jul i f  l o r a  e t Eucalyptus c a m a l d u l e n s i s  s e

c o m p o r t e  m i e u x  q u e  c e l l e  c o n s t i t u é e  p a r  P r o s o p i s  j u l i f l o r a  e t  R a c o s p e r m a-

holosericea du point de vue de la hauteur et non pour le taux de survie.

I I I .  ACTIVITES DE RECHERCHES EN 1992

1. Suivi de tous les essais conduits dans la station de Thiénaba et à Khayes

.  E t u d e  d e  l ’ i n f l u e n c e

le rendement des CU I

et des ressources en

de 5 espèces

tures i nterca I

f o r e s t i è r e s  p l a n t é e s  e n  l i g n e s  s u r

a i r e s  e t  s u r  l ’ é v o l u t i o n  d e s  s o l s

eau  ;

. Su i v i  sylvicole de Tamarindus indica en vue d’une

q u a n t i f i c a t i o n  d e  Ia  p r o d u c t i o n  f r u i t i è r e  e n  r e l a

la forme du végétal >

mei I leure

t i o n  a v e c  l ’ â g e  e t

. I n t r o d u c t i o n  d ’ e s p è c e s  b r é s i l i e n n e s  f o u r r a g è r e s  p o u r  c e r n e r  l e u r

comportement dans notre zone écologique ;

/. . . . . .
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. Conduite et gestion des haies vives et brise-vent monospkifiques  et

plurispécifiques à Khayes (site démonstratif) ;

2. Etude de la jachère améliorée dans la zone de Thiénaba

3. Etude de fruitiers forestiers de plein champ en milieu réel (Keur

Mamour - Bassin arachidier).

-:. .
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Tableau 2 : Programme de recherches pour 1991

A c, t io n 5

1. Etude de la performance et de la
dynamique des gommeraies  natu-
relles

- suivi phénologique

- 3iSme inv&~taire

- 4time inventaire

2. Boisements familiaux ei villageois

- mensuration hauteur, diametre
houppier, comptage

3. Essai introduction de Acacia
laeta en vue de la production
de gomme

- mensuration et comptâge

4. Économie  de l'eau et développement
du gommier

- mensuration du potentiel hy-
dryque  et humidité de sol

5. Arboretum

- suivi phénoloçique et comptage

6. tnquête  socio-econorniquti  complé-
mentaire sur les circuits de
comrnercialisaticn

7. Productivité des yommerdie3
artificielles

- techniques de saignée

- rendement

P é r i o d e s
- -

T r i m e s t r e s

Ier

t

i

+

+

+

t

.----

-----

- -

-l-

2eme
- -

t

t

.----.

-----

3ème

t

+

_.---_

----.

-~

t

t

t

t

t

t

---

---

.-.

4ème

localisation

Intervenants

Dahra

M. DIONE - M. NDIAYE

Uahra, Diama, Mbiddi

M. DIONE - M. NDIAYE

üahra

M. DIONE - M. NDIAYE

Dahra, Mbeuleukhé

M. DIONE - M. NDIAYE

Dohra
M. DIONE - M. NDIAYE

Zone sylvopastora

Dr. Cheikh Mb. ND

le

IONE (CRSPA)

Dahra, Déali

M. DIONE - M. NDIAYE


