
Le Sahel et ses problèmes: 
l'apport de la recherche* 

La slcheressc cxccptionnclle des annies 70 dans le Sahel a inobilisi l'aide internatio- 
nale, qu'elle soil ml1ltilntirale, bilattralc ou non gouvernementale. Dans tous les États 
sahéliens, de t r h  gros efforts de ci6vcloppement ont eté accomplis, revêtant des formes 
multiples allant de l'aide alimcntairc au creusement de puits ou la construction de 
grands harragcs. h t i r t a i i t ,  une rl0ccnnic plus tarcl, la situation reste pr6occupantc. S'il ne 
s'agit plus d'une sécticrcqse gtnkaiishe. accompagnée de minima absolus, la pluvioniitri'c 
coiinnit souvcnt dcs  tot;iiix annuels infCricurs aux  (( norinales )) établies sur trente ou 
cinqu:lnte ans : on observe encore ií'importnnts dclicits localisis dans telle ou telle rcgion. 
Les consbqucnccs socio-uconomiques ;le cctte situation, comme la poursuite du phcno- 
mine  de dtscrtificntinn sont souvent kvoqukes par la presse internationale. Les analyscs 
varient : on affirme que I C  Sahara avance chaque année vers le Sud et que I'aridification 
du climat se cltvcloppe ; on certifie que l'homme dégrade irriversiblement le milieu et 
perturbe de cc  f h i t  le climat et la pluviosit6. Toutcs ces questions ne sont pas sans 
repolise, nu i s  ccs dcrnitrcs ne font pas l'unanimitk et uric controverse, ou un  Ctat 
d'iiicomprihension semblc s'itablir cntrc le public, les experts et les chercheurs. 

Ces derniers ont bcnucoup tr:ivnillC dans I C  Salicl et I C  moinent pnrai't opportun de 
donner, sinon letir avis sur les points controvcrsis, d u  moins dc prlsenkr succintenient 
I'état des connuiss:inccs scicntiiïques sur les questions Ics plus importantes. Au préalable 
nous altirons I'atten[ion sur les difficultés auxquelles ont ét& confrontés les 'chercheurs 
dans des milieus tlillicilcs faute de  Jounees cn nombre suffisant. En analysant les plilno- 
inenes, les sptcialistos cherchent à tlucidcr Ics niCeanismes qui rZglent les fonctionne- 
ments, tant des s y s l h c s  physiques que  des milieux humains, et sont conscients des 
limites actucllcs cíc Iciirs possibilitis d'iiitcrprltation. En aucun cas ils ne se considèrent 
comme porteurs de In vCritt:, et ils sont prSts i réviser leurs conclusions cn fonction de 
riouvcllcs doiinkcs Jisponiblcs. 

L'apport de In rcchcrchc rCsultc iíc In cooptration cntre de nombreux spCcialistes, utili- 
sant des i i i 0 h J e s  t r k  variL:es ct, dans ces conditions, il cst remarquable de noter une tris 
grando concordiincc en@ tous les points de vue, malgrt des études h des échelles de 
temps trCs cliIl'Crcntcs. 

Les recherches 5 diverses échelles de temps 

Lcs mL:tlindcs utilisées sont tris vttriPzs. et les principales sont les suivantes : 
1 ':ln a 1 y sc (1 cs dori ii Ges ;i rch Po log i cl ucs (Ics traces d 'occu p at i on li urn ai n e  dans 1 e 

Sa1iar;i et I C  Snhcl Gt:int nombrcuses, Ics peintures rupestres du Tassili, par exemple) ; 
le ciGpouiIIcmcrit LIUS chroniqucs historiques, des rkcits des glograplics grecs et 

n ~ ~ d i k a u s  c)11 dcs  \vyagcurs  arabes, clécrivant la vhgPtation, I%tcndue des lacs et les crues 
Jcs ri\*i&-cs ainsi' que les conditions de v ie  des populations: 
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- les changements de localisation des plus anciens villages dans les régions arides et 

- le repérage des anciennes lignes de  rivage des lacs situés tout autour du Sahara, les 

- l’examen des rtseaux hydrologiques actuellement non fonctionnels avec analyses 

- I’itude des paléosols dans des rlgions sub-désertiques; 
- les analyses des pollens retrouves dans les sols caractéristiques d’anciennes végéta- 

- I’élude des diatomées, algues siliceuses conservées dans les sédiments lacustres 

- la datation des époques par des mélhodes physiques comme le carbone 14. 
Cette. énumération montre que la recherche a mobilisé des spécialistes dans toutes les 

disciplines. Des résultats concordants indiquent que le Sahara et le Sahel ont subi au 
cours des 40 O00 dernières années une succession de périodes humides et sèches au cours 
de fluctuations alternées. C’est ainsi que la dernière avancée aride vers le Sud ne date que 
de 12 500 ans. Cependant, tout indique que, depuis 2 500 ans, le type actuel de climat se 
serait stabilisl, avec très régulièrenient des variations de, faible amplitude vers le sec ou 
vers l’humide. Ces variations ne doivent pas surprendre car elles ont existé ailleurs dans le 
monde. Rappelons par exemple le froid exceptionnel, appelé petit Ige glaciaire qui a sivi 
vers 1600 en Europe. 

Les sécheresses de courte durée qui ont affecté le Sahel ont été nombreuses, depuis 
1400 après Jtsus-Christ, les plus recentes étant celles de 1913, de 1939 et de 1970: 
chaque fois, elles ont été suivies, dans des délais variables, par des périodes relativement 
humides. Cclles-ci ont &té supérieures a la normale en 1870 et en 1950. Le Sahel est donc 
un milieu semi-aride, dont I’ltat présent comme celui du Sahara ((est: I C  résultat cumulé 
d’une série de fluctuations périodiques a plusieurs échelles de temps et qui se superpo- 
sent )) (Faure, 1983). Actuellement on ne décele pas une tendance nepe vers I’aridification 
ou Ia désertification climatique. Malheureusement, on est encore incapable de prévoir ces 
fluctuations, bien que de nombreux auteurs aient tenté de déceler des cycles pour prévoir 
I C  retour éventuel de sécheresses. Ils se sont basés, soit sur les données météorologiques et 
hydrologiques existarites, soit sur l’interprétation des conséquences locales de phéno- 
mènes divers comme les éruptions solaires. En fait, le climat du Sahel fait partie d’un 
ensemble géographique beaucoup plus vaste, englobant le continent africain et l’océan 
atlantique sud. De ce fait, la complexité des mécanismes qui règlent la circulation atmo- 
spherique est encore trop grande dans I’état actuel des connaissances pour permettre des 
prévisions valables. 

I’évolution du niveau des nappes dans les puits depuis le Moyen Age; 

traces de I’avancte vers le Sud ou du recul des dunes sableuses; 

des méandres et des dépôts fluviatiles ; 
. 

tions, donc de conditions palioclimatiques ; 

indiquant avec précision les températures des nappes d’eau ; 

Les recherches j: I‘hchelle du si$cle let 4 celle des deux dernieres dbcennies 

Par ces deux échelles, on entre de plain pied dans l’histoire récente et contemporaine, 
avec dcs données quantitatives et des techniques sophistiquées d’investigation. 

Depuis le début .du siècle, on dispose de chillies concernant la pluviométrie, issus de  
stations d’abord peu nombreuses mais qui ont eté multipliées à partir des années 1920-25, 
ainsi qui. des données sur les crues des principaux fleuves ct 1acs:Depuis la fin de la 
dernière gucrre, et surtout a partir des années 1950, des couvertures aériennes ont 6th 



réalisées sur l’ensemble de l’Afrique, permettant de juger sur des critères objectifs I’évolu- 
tion constatée dans les paysages. 

A i’échelle du siècle, des recherches ont permis de collationner moyennes, maxima et 
minima de la pluviométrie et des débits fluviaux, d’ktablir des statistiques et des compa- 
raisons entre les ((sCcheresses)) dont le souvenir n’est pas effacé de la mémoire collective 
et de la tradition. 

La secherosse do 1968-73 : comparaison mac les secheresses de !‘&poque histo- 

On peut se contenter de citer ici le résumé d’un rapport (Sircoulon, 1976) sur les 
dorrnèes hyílropliiviométriques de la sécheresse en A frìqiie ì,itertropicale - cornparaisoil 
avec les sécfieiesscs I91  3 et 1940. 

j au C O W S  

(( De nombreux postes pluviomktriques accusent des records absolus. Le point culmi- 

.e superpo- 

pr;‘voir ces 

(( Les données sur I’écoulement obtenues par les services hydrologiquks nationaux, en 
collaboration avec I’ORSTOM, montrent, A I’Cvidence, l’extrême rigueur de la sécheresse. 
Les cours d’eau sahCliens ont u n  écoulenient annuel de récurrence comprise entre dix et 
vingt ans. 

((Pour u n  certain nombre de rivi2res, 1968 a ét& plus sec que 1972 ou 1973, mais tous 
les grands fleuves tropicaux, Sénégal, Niger, Chari, offrent des modules annuels (el des 
crues maximalcs) de rccurrcnce cinquantenaire, voire centenaire, avec un déficit dépas- 
sant 50 (%. Lcs valcurs des ltiages absolus sont très faibles, le débit s’abaisse A 0,600 m’/s 
A Nianiey (la valeur médiane est dc 75 m3/s) et le Sénégal i Bake1 ne prCsente aucun écou- 
lement pendant dix jours consécutifs. 

((Une autre preuve de la sevtrité de  la sécheresse est donnée par la baisse du lac Tchad. 
En juillet 1973, la surface du lac est le tiers de celle de 1964, le volume est le quart;  
I’émersion de la Grande Barrière coupe le lac en deux cuvettes et, en novembre 1975, la 
cuvette nord s’ass6che complètement. 

(( Cctle sécheresse n’est pas unique dans l’époque historique récente ; les données hpdro- 
logiques recueillies depuis le début du siècle pour Ics fleuves Sénigal et Niger monlrent 
des périodes de sécheresse d u ’  même genre en 19 1 O- 19 14 et 1940- 1944 D... (p. ‘75) ... 

((Si Ia séchcrcssc de ‘‘ 1940” semble Stre la moins intense des trois, i l  y a lieu de penser, 
par contre, que Ia sécheresse de ‘I 1913”, qu i  a été tout aussi dévastatrice, l’emporte par 
certains aspects sur la sécheresse actuelle. 
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1 ((Toutefois, ¡I parait peut-être encore un  peu prématuré de dire que la sécheresse est 
complètement terminée. Certes, après une reprise amorcée timidement en 1974, les pluies 
sont redevenues prochcs des normales en 1975, mais les étiages demeurent sivères au 
debut de cette année et Ics conskquences socio-économiqucs désastreuses provoquées par 
le nianque d‘eau sont loin d’avoir disparu. 

(( D’autrc part, quelle quc soit la tendancc climatique, qui ne peut se faire sentir que de 
façon très progressive, I’enscig~fcment du passé montre qu’il est fort probable qu‘unc 
période de sécheresse comparable 6 celle de 1968 à 1973 survienne, disons tous ‘les 
quarante ou cinquante ans, ce qui veut dire au  sens statistiquc que la prochaine sécheresse 
peut tres bico r6apparaÌtre dans quinze ou vingt ans. Cela est d’autant plus redoutable q u e  
l’on cst sûr qu’à intensiti voisine, les dégâts occasionnés risquent d’être encore plus 
importants. Soule unc action concertée commune et 6 long t e r m  des pays du Sahcl 
pcrmettrn. par 11nc strat6gic :inti-scclicrcssc cnrrcp’rise des maintenant d’en atténuer, voire 
d’en neutraliser les cfTcts )J. (!>. 134). 

Si la séchcrcssc réccntc n’opparaft pas plus intensc que certaines skchercsses du p a s s l .  
scs cl’f’cts sur I C  couvert v&.~ltal o n t  d t l  infiniment plus gravcs. Dc nombreuses études 
rlgiorialcs on t  t en t i  clc mesurer la dégradation d u  milieu en comparant des couvertures 
íi6ricnncs ;I tlcux bpoclucs s6parCcs par lo p6riodc dc s&clicrt:ssc I Rj8-73. 

Recherche L1 I’6chclle des deux dernieres dbcennies 

Les rcclicrclics mtnkcs cri mnc pastorale nomnclc comme en zone agro-pastorale 
apportent clcs renscigncnicnts pI-Gcis ct convcrgcnts sur I’évolution du couvert vbgétal. 

Au Fcrlo scn6galais, une dtude rkccnte (de Wispelaere, 1980) décrit la dénudation des 
sols argi!o-gra\~illo~itiaires, dont le tapis herbacé, rapidement brouté, favorise I’irosion 
eolienne de saison siche et I’drosion hydrique dc saison des pluies ainsi que la tendance de 
la végétation herbacée et ligneuse se concentrer dans les parties basses. De plus. I C  
surpiturage transforme le paysage dans u n  rayon dc 4 ti 6 km autour des forages. Au 
total, on constate une degradation sur certains sols et dans les points de forte concentra- 
tion des animaux : cette dlgradation est donc selective en fonction de critkres précis : 
nature dcs sols, situation topographique, surcxploitation. 

Au Niger, apris la sécheresse de 1968-73, on a constaté de mime dcs modifications 
quantitativcs e l  qualitatives dcs espèces végétales. Les arbres des parties basses et en 
particulicr cctix qui posstdcnt tin enracinement en profondeur ( B R / R ~ I ~ / P s  mgjptiaca) unt 
peu souf‘f’crt : l eb  licrbcs annuclles résistantes 6 cycle court ( C e ~ ~ 1 1 r . u ~  b$‘orus, Tribulus 
lerrcsrris) se sont répanducs aux dkpcns d’autres espèces telles Schœijefelrlia gracilis ou 
A ri\/ida mic~cihilis. L.c broutagc cxccssif autour dcs mares tcmporaires ou dcs forages a 
provoqué égalcnicn[ une [ransformation du couvert végétal. Aprés la séchercsse, dans la 
région d u  Gourrna mnlicn, ßoudct a p i i  éciire : U Ia reconstitution du couvert vigttal sahi- 
lien CS[ parfois spcctaculnirc. mais u n  examcn apprdondi montre que cette cicatrisation 
n’ost qtt’apparcntc. La c!@gradation profonde de  I’Ccosystème sahélien semblc aujourd’hui 
irrkvcrsiblc J )  ( Ilouilet. 1977). La ddscrtification. poiirsui~-il, cst manifeste dans tous les 
lieux dc concentration lies Iiommcs et du b6tail. 

En zonc agro-pastoralc. plusieurs enquêtes ont mesuré la transformation de l’écosys- 
Leme menacé par les piriorles dc dbficit pluviométrique comme par Ia coxicurrence entre 
Ics champs cultivés cn progression constante ct lcs troupeaux privés de parcours. Au 
Sahel voltaïque. l’cnquêtc de I978 (Toutain, de Wispelaere) a in,?ntré qu’entre 1955 et 
1974. les surfaces cultivtcs s’ctaient accrues de 2.25 ?i) par a n :  le cheptel ayant également 
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augmcnté jusqu’i Ia rbccnte slcheresse, Ia prcssion sur le niilieu n’a cessé de croître et Ia 
production fourragbe a diminué de 20 i 25 VÓ entre 1955 et 1974. La saturation dc 
l’espace est arrivée A une phase critique depuis 1968 : l’augmentation des champs et celle 
des troupeaux évoluent parallL:lemcnt ccllc de la population. Une cartographie dCtaill6e 
montre les taches de dPgraclatiun vigttale q u i  apparaissent sur les sols et les zones les 
plus fragiles en rapport avec cette augmentation de In pression humaine et animale. 

En zone agricolc nigbricnne, dans Is rigion de Maradi, dcs enquêtes approfondies ont 
permis d’apporter u n  diagnostic précis sur la degradation de I’ecosystème. L‘augmcnta- 
tion des surfaces cultiv2cs y cst a11 moins égale a celle de l’accroissement démographique. 
Dans la pnrtie tn6ridionalc de la zone cl’6tude, plus de la moitié des superficies totales 
Sont mises en culture: de ce fait, ((si l’augmentation de superficie cultivée sc produit à 
l’avenir i u n  rythme Pquivalent d celui des vingt dernières ann6cs, on peut prévoir pour 
1990 la s;ituration presque totale dc l’espace Ctudib)) (Raynaut, 1980). On constate paral- 
lèlement le recul de I:I j : i c l ik~ ,  le déseloppcment d’une exploitation agricole permanente 
et l’abandon de I n  fiimure par les troupeaux. L’espace pastoral SC trouve réduit, surex- 
plaité et incapablc dc fournir au bétail des parcours convenables. L’auto-sufisance 
alimentaire n’est plus assurée que de façon aléatoire dans les villages et provoque l’exode 
des j x n e s  vers les villes dont la croissance est encore plus rapide que celle du milieu 
rural. 

Ces évolutions convergentes peuvent aboutir A la sikuation actueilcinent connue en 
7one soudanienne Je  Haute-Volta, dans le Yatenga (Marchal, 1982 et1983): une région 
marquée depuis le dcbut du siècle par une forte croissance d6mographique - comme 
partout -, une poiitiquc minidre d’exploitation cies ressources et une destructuration du 
système de production provoquant lors des saisons pluviométriques déficitaires une 
amplification des crises de subsistance. 

On note, en effet, dans la zone soudanienne voltaïque, une évolution régressive du 
système rural qui aboutit ?ì In dégradation rapide du couvert végétal ct au développement 
spectaculaire des pl;iqucs de ruissellement dans u n  espace agricole sans cesse en exten- 
sion. La dynamique ohserv6c ne s’explique donc pas sculemcnt par l’accroissement de la 
population mais encorc par I’otornisation dcs unitis de production agricole. Depuis les 
années 1930-50, In superficie cult ivk par habitant a cru dans le même tcmps oÙ la 
gestion collective des terroirs villageois a disparu et que se sont dlveloppées les tcch- 
niques extensives dc culture. 

Le bilan de I‘evolu[iun est, outre la saturation de I’cspucc cultivable et son corollaire : 
la contraction des aires pastorales, I C  d6séquilibre du rapport population/ressources. Les 
liabitanki s’accoutument ainsi progressivement aux situations marginales : I’autoconsom- 
mation est h peine ossurcc en anntc (( norinale )) et l’émigration qui en résulte a pris la 
forme d’une hkmorragic démographique. On en est arrivé a ((une désertification de 
l’espace rural 1) c t  l’auteur conclut : ((l’espace est maintenant fini n. 

La saturation cit. [‘ospace piise sur tous les secteurs de la zone sahélienne, et elle est 
d’autant plus vite nttcintc que lo pluviométrie est faible ct l’irrégularité dcs pluies impor- 
tante. Dans hicn clcb regions. l’impact des activitis Iiurnaincs’apparait par taches. II faut 
voiller à ce qu’clics I I C  s’intensifient ni ne s’ktcndent par une surexploitation du milieu, par 
riduction vu disparition des jachères, destruction des arbres et dénudation du sol livré h 
I’trnsion. L’impact d c h  villes ct des industries, non cvocpé ici, apporte u n  6l6nient majeur 
a la dégrad:itivn obscrt ét: a partir de nouvcaux lieux cie concentrations humaines. En 
conclusion, les rcchcrchcs menées en parallèle dans differentes régions ont permis de 
cerner dt.s degrCs di\*ei.s de dPgradntion du miliou : elles montrent dans certains cas, mais 
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pas dans tous heureusement, un état de non retour (le Yatenga, par exemple), qui menace 
toutes les autres régions affrontkes i In même croissance démographique et aux mêmes 
sécheresses récurrentes. 

La situation en 1983 - 

Dans ces conditions, on peut s'interroger sur  la situation existant en 1983. AprZs la 
sécheresse exceptionnelle des années 70, le climat n'est pas encore redevenu ((normal D. 
Des dhficits pluviomktriques sont signalés chaque année dans des régions diverses. Au 
Mali, i l  s'y ajoute les conséquences d'une diminution des pluies sur  la Guinée tropicale et 
la Ciite-d'Ivoire foresli&rc, se traduisant paf u n  déficit de  plus de 30 % des crues du fleuve 
Niger et de scs affluents. Actuellement, le remplissage des lacs de la cuvette centrale est 
très partiel et les ressources en eau sont insuffisantes pour la population. J..Æ niveau des 
lacs est plus bas que dans les années 70, comparable au minimum connu de  1913. 

Depuis 1970, tous ces plitnomtnes se traduisent dans de  nombreuses régions par une 
forte digradation de la couverture végétale, qualifiée de  désertification lors de ia confe- 
rence ties Nations unies qui s'est tenue A Nairobi en 1977. 

Par contre, on observe, lorsque les conditions redeviennent temporairement meilleures, 
une rkocctipation progressive des milieux par la végétation, signe des plus encourageants 
pour l'avenir, surtout dans les zones faiblement peuplées. Mais on sait que I'évolution 
d'une rigion cldans le sens de la désertification est plus rapide que dans le sens de  la 
restauration de la végétation )) (Faure, 1983). 

L'effet du climat sur la végétation est donc complexe, car il faut aussi prendre en 
compte l'action de l'homme. Les vestiges de métallurgie récemment mis iì jour en Mauri- 
tanie, au Niger, au Tchad impliquent, sans doute, des périodes de dkfrichements intenses 
depuis le second millénaire avant notre &re. 

Actuellement, comme on l'a vu, le milieu subit à nouveau upe forte pression et une 
dbsertification intense du fait notamment des besoins en bois de feu. Or, certains auteurs 
pensent que la diminution du couvert végétal pourrait avoir des conséquences sur le 
régime dcs pluies et donc expliquer la stabilisation de la phase actuelle d'aridité. 

Les recherches en cours permettent d'avoir une idke plus prk ise  sur les processus de 
cl6sertificntion et les causes présumées de la dégradation du couvert végétal,. Elles appor- 
tent des diagnostics encore fragiles aux hommes chargés d'élaborer et de mettre en euvrc  
les politiques concernant le Sahel. 
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