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Cadre de la mission

A I a sui Èe d'une mi ssi on effectuée en I 989 au su.iet des
problèmes d'alkalisation et de salinisation des sols de
I 'Of f i ce du N'i ger, W. F. van Dri el a proposé de procéder en
trois phases : une première phase pour identifier les
problèmes, Fêrmettant de défïnir la deuxième phase d'études et
d'essai, suivïe par une troisième phase de synthèse.

L'objectif de la présente mission est d'évaluer les résultats
de I a premi ère phase et de fai re des proposi t'ions pour I a
deuxi ème phase.

Paooort 'Identification des problèmes de
I'alkal isation/sal inisation des sols à I'Office du Niser'

Le rapport préparé par Mamadou K. N'Di aye, C. van Sl obbe, Amadou
Traore , D. R i sse l ada, Yacouba Doumbi a et col l aborateura, donne
une bonne description de la méthodologie suiv'ie, des
observat'ions eff e.ctuêes et des résul tats obtenus et présente
dans les pages 25, 26 et 27 les conclusions et recommandations
(voir I'annexe).

I 1 ressort des conc I usi ons qu' i I s'ag i t d'un probl ème se
limitant à I'heure actuelle à environ 7-14 S des terres en
riziculture et à env'i ron 30 X des terres en maraichage. Bien
que J 'on parl e d'un caractère progressi f ,' cequi est certai n
dans le passê depuis J'installation de la riziculture aux
années soixante, il n'est pas du tout sûr qu'actuellement le
caractère est encore progressif.

Le tabTeau 1 montre que les rendements montent depuis 1984,
notamment dans les zones de Niono et de Sahal;' atteignant en
moyenne dans la zone de Niono plus de 5 tonnes par ha et chez
certa'i ns agriculteurs dejà 7 à 9 tonnes par ha. Cette montèe
de rendement est dûe à I'intensification de 1a riziculture par
les agriculteurs, notamment le repuiquage des ieunes plantes
au lieu du semis à la volée, accompagnée par d'autres mesures
dans la domaine de la fertilisation et de la défense contre
les maladies, êt à une mei I leure gestion d'eau, notamment dans
I a zone du projet Rétai I , où I a consommati on d'eau pour 1 a
riziculture semble ëtre réduite vers 1500 à 1750 mm. En même
temps cette montée de rendement montre que I 'état actuel des
terres quant à I'alkalinité et la sodicité ne présente pas un
obstacle essentiel à cette montée.

Raoport ' Etude morphooédol oq i que . Kal a fnféri eur . Tome 1 .
1991 ',

Ce rapport, preparé par B, Kei ta, B. Kounkandj i , L. Di ono,
D. Di ar i sso et R . Bertrand , conti ent au chapi tre 3
'Alcalisation et sodisat'ion des sols', rédigé par Bertrand,

e
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pl usi eurs phrases al armantes qu'i demandent un commentai re.

Aux pages 14, 15 et 16 on lit ensuite :

page 14 : les êtudes .... ont montré que Ies sols de
I 'Off i ce du N'i ger ét,aient en voie de clégradation par
sod i sat'i on ;
page 1 5 : L' i denti fi cati on et pl us encore I 'êval uation du
degré et des superficies touchêes r... est pour I'instant
très fragmentaire i
page 16 : A terme, Jâ faillite de ce grand perimètre ....
paraît i nél uctabl e etc.

I1 est ctifficile à comprendre, quand it s'agit de
I'identif ication et de l'évaluation très fragmenta'i re, comment
on peut utitiser pour tout le pér'imètre sans rêstrictions des
expressïons comme "en vo'ie de clégradation par sodisation" et
" l a fai l l i te de ce grand peri mètre etc" .

Les figures 1, 2 et 3 du rapport, présentant le pH des couches
0-20 , 2O-4O et .50- 1 OO cffi, montrent que I e pH monte en
profondeur. Bertrand en ti re I a concl us'ion sui vante ( page 16 ) :
' La comparai son de ces cartes i ncl'i que I e sens de I 'évol uti on
qui va en se génêral isant. A titre indicatif les cartes HRz
( couche 2O-4O cm ) préfi gurent ce qui pourrai t être observé
d' i c'i une di zai ne d'années dans I es hori zons superf i ci el s 'tand'i s que I es cartes HRg ( couche 50- 1 OO cm ) prêf i gurent
I 'état de clégradati on qui pourra'i t être' attei nt d' i ci une
qu i nzai ne d'années.

La montée du pH en profondeur est tout à fait logique en vue
de la qualité de I'eau du Niger. Elle reflète tout simplement
I'augmentation de la concentration en sels avec la profondeur'
qui se présente dans chaque profi I sous i rrigation, où 1e
lessivage prédomine la remontêe capillaire (vo'i r 'La Qualité
d'eau pour I'Agriculture, FAO Irrigat,ion and Drainage Paper 29
rev.1, 1985),

Le Tableau 2 (tableau 1 1 du rapport, de van Driel ) montre
T'effet de la concentration de I'eau du Niger sur le SAR de la
sol uti on du sol . I 1 en ressort que I e SAR monte avec I e
facteur de concentration et atteint, des valeurs d'environ 1,
2 et 5 pour des facteurs de concentration de 1O' ?O et 40.
Puïsque le facteur de concentrat,ïon monte avec la profondeur,
i I est donc I ogi que que I 'on trouve, êh uti 1 i sant I 'eau du
Niger pour J'irrigation, un SAR plus éléve en profondeur, gu'i
se traduit par des valeurs plus élevées du pH et de I'E.S.P.
Les valeurs des couches infêrieures ne prédisent pas du tout
I ' aven i r des couches supêr i eu res .

Il n'y a pas non plus questïon d'une concentration des eaux
des nappes par évaporation de la frange cap'i llaire (page 18).
Quand il y a une remontêe capillaire à cause de I'évaporation'
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la nappe descente en même temps à cause de la vidange des
pores. Puisque la concentration en sels monte avec 1a
profondeur, cette descenÈe de I a nappe dans I a parti e
transitoi re du prof i't du so1 , où i I y a une alternance dans Ie
temps entre zone saturée et zone non-saturée, sê traduit par
une concentration plus élevêe dans les échantillons d'eau de
I a nappe. On ne peut pas comparer I es phénomènes de
1'évaporation, dê la remontée capillaire et de la descente de
1a nappe avec l'évaporat'ion d'une f lacque d'eau à ciel ouvert.

Drai nage

Dans Ies conclusions générales 1e rapport 'Identif ication des
problèmes sur I 'aI kal isation/ sal i nisat'ion des sols à I 'Off ice
du Ni ger' constate qu'un drai nage sous-terrai n n'ex'i ste pas
dans la zone de Niono et qu'i I s'agit seulement de drainage
superf iciel .

Cependant le rapport présente aussi à la Figure 1 1 1'évolutjon
de I a nappe ph ré:rt i que dans une coupe ouest-est . Gette coupe
montre qu'à f intérieur du périmètre 'l a nappe se trouve près
de la surface, entre 0.5 et ? m, et à une vingtaine de
k'i I omètres du centre du pér'i mètre à env'i ron 40 m de
profondeur, donc un gradient hydrauf ique d'environ 40 m sur
?O 000 m ou 0.002 .

L',appl-i catiorr simple cle la loi de Darcy donne pour un
périmètre d'une I argeur de 5 kffi, en supposant une
transm'i ssibi l'i té de 1OO nT/jour, une évacuation d'eau vers 1es
deux cotés d'env i ron O. 1 mm/ jour, donc 35 mm par an. Cette
êvacuat'i on est faible et ne prêsente qu'un lessivage de 2.5 %

d'un apport de 1 5OO rilfi1, nêcessai re pour I e riz. l*lai s, compte
tenu de I a concentrati on en sel s très fai bl e de I 'eau du
N'i ger, cette évacuation n'est pas nêgligeable. Une fraction de
lessivage de 0.025 correspond avec un facteur de concentration
de 40 et amênerait à un SAR d'environ 5.

En plus le drainage par les fossés parcel lai res (drains
arroseurs) espacês de 150 m peut contribuer aussi au lessivage
à condition que le plan d'eau dans les fossés ne soit pas au-
dessus de ou égal à la surface du terrain.

Si le plan d'eau se trouve entre 0.5 et 0.75 m au-dessous cle
I a surface dans des fossés espacês de 1 50 m et ayant une
profondeur de 1 ffi, le débit par écoulement souterrain pourrait
atteindre une valeur d'envi ron 0.3 mm/jour, donc envi ron 45 mm

pendant une période de 5 mois d'irrigation du riz.

Ainsi on arrive à une évacuatïon total de 80 illtn, donc plus de
5 % de lessivage par rapport à un apport d'eau de 15OO mm.

Au lieu de penser à un caractère progress'i f de I'alkalisation
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et de sodisation i 1 ne semble pas exclu et plutÔt probable
gu'à 1 'heure actuel1e on est déia arrivé à une situation
stabl e, compte tenu du fai t que :

la nappe se trouve déja depuis le m'i lieu ou la fin des
annêes soi xante, donc depui s en envi ron 25 ans ' à un
n 'i veau p roche à I a su rf ace ;

il y a un lessivage faible, mais non-negligeable de
I 'ordre de quel ques Pourcents.

Les tâches 'i nfertiles pas sodisation sont dûs à un lessivage
i nsuf f i sant qu i s' exp I 'i gue à son tour par :

la topographie : les parcel Tes ou les endroits à
I ' 'i ntér i eur des parce I I es trop él evêes par rapport au
réseau d'irrigation, hê reçoivent pa5 assez d'eau;

I 'hétérogéné'i té naturel le du sol , qui se traduit par une
perméabil'i té.localement trop faible pour permettre une
i nf i 1 trat'ion et percol ati on suf f i sante.

Amélioration de la gestion d'eau et du drainase

Zone Ri z i col e

Af i n d'assurer un drai nage correct du riz 'i 1 f aut au moi ns
maintenir le plan d'eau dans les fossés parcellaires' espacés
de 150 m et ayant une profondeur de 1 m, entre 0.5 et 0'75 m

au-dessous du niveau du terrain. En principe un plan d'eau
plus profond cle 1 m avec un drainage profond, éventuellement
par tuyaux souterrai ns, n'est pas nécessai re pour 1 a
riziculture et conduirait plutôt à des pertes trop grandes par
percolation.

La rêal isation de ce plan d'eau ne nécessite pas seulement
I 'entreti en du réseau de drai nage, mai s essenti el 1 ement
I ' amél i orat'ion de toute I a gesti on d'eau. A I 'heure actuel le
le gaspillage d'eau pour la riziculture condu'it à un excès
d'eau, eui dépasse largement les possibi I itês d'évacuation par
le réseau cte drainage et amène à remplir les fossês
parcel I ai res jusqu'au niveau du terrain ou même au-dessus de
là.

L'amél ioration de 1a gestion d'eau comprend plusiers mesures
en commençant par la gest'ion de I'irrigation :

control e du dêb'i t d' î rri gati on par des vannes
régu'l ateurs, comme dans I a zone Rétai I , qui ne peuvent
pas être manipulées par les agriculteurs;



pl anage ;

regroupement des parcelles en contre-saison, soit pour ler1z, soi t pour I es cul tures marai chères, pour évi ter que
tout le réseau d'irrigation reste rempli afin d''i rriguer
que'l ques parcel I es éparpi I t ées, hê couvrant que s a 10 %du la surface totale ;

; : : ; i il : ^ 
"Xi, 

i:::" I uo ". 8J:J,i : 
n 

E i i:*hî".},l" H[ ;;,: i : :barrages sur les drains principaux en aval.
5.2 Zone marai chère

Les zones mara'ichéres qu i se trouvent surtout sur des sol spl us I égers autour des vi I I ages, n'ont pas êtê pourvues desfossés de drainage. On devrait les équiper des fossês ayant
une profondeur d'environ 1.5 m afin d'abaisser ta nappe et de
rédui re I a remontée capi 1 I ai re autant que possi bt e, 

"rrtoutpu i sque ces parc,i I I es ne sont pas i rri guées par submersi on
mais par arrosage à 'l a calebasse. Ces fossés devraient se lierau drain secondaire sans passer par les fossés parcellaires
des zones rizicoles afin cte mainten'i r le plan d'eau le plus
bas poss i bl e .

6.1 Zone rizicole
Afin de suivre I'effet d'une meilleure gest'ion d'eau sur ledrainage, I'aIkal ïsation et la sodisation i I serait préférable
de choisï r une zone pi tote et d'y fai re réguI ièrement lesobservations nécessaires. Cette zone pilote pourrait être la
Ferme Semenci ère, J â Stati on du Sahe I ou un groupement desparcel I es avec des agri cul teurs i ntéressés, En foncti on de t asituation locale par rapport au drain primaire i1 est poss'i bteque I'on doït installer une station de pompage pour garantir
un plan d'eau entre 0.5 et 0.75 m au-dessous du niveau duterrain durant la saison d'i rrigation. Ce pompage n'impt iquepas la nécessité future du pompage cle tout le perimètre, maispeut se just'ifier pour la zone pilote afin d'être 'i ndépendantde l'état du réseau de drainage en aval.

6 . 2 Zone marai chère

Le processus de sal inisation, âlkal isation et sodisation dansles sols cultïvés en cultures maraichères sous I'influence dela remontée capïllaire, 1'arrosage à 1a calebasse et la pluie
n'est pas cl ai r. Avant de prévoi r des changements dans I esystème d'irrigat'ion i1 s'agit de m'ieux connaître ceprocessus. fl semble gue I'espacement et la profondeur des

6.
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rigoles d'irrigation jouent une role par le transport latêral
à partir des rigoles et par la possibilité d'arroser à 1a
cal ebasse . On pourrai t comparer des parce I 1 es aménagées de
façon differente :

avec un espacement entre les rigoles de 5 et de 10 m;

avec une profondeur des rigoles de 30 à 40 cm et 10 à
20 cm.

Les observations conprendraient la profondeur de 1a nappe et
CE, pH et éventuellement ESP par couche de 2.6 ou 5 cm entre
0 et 20 cm de profondeur et par couche de 20 ou 40 cm entre 20
et 1 00 cm de profondeur, à des endroi ts espacés de 1 m entre
les rigoles. Ces observations devraient se fai re quelques fois
lors des irrigations et notamment avant et après la période
des pluies.

6 .3 Remi se en val eur des sol s sodi ques

La remise en valeur des sols sodiques nécessite un apport de
calcium pour remplacer le sodium au complexe absorbant du sol.
Aux Indes les sols sodiques reçoivent un apport cle gypse ou de
pyri te. Ce dernier produi t donne de I 'aci de sul féri que par
oxydati on et peut s'uti I i ser sur des sol s contenant du
cal ci te, eui permet de neutral i ser I 'aci de sul féri gue en
formant du gypse, Les quantités appliquées de l'ordre de 10
tonnes /ha ne permettent pas de rédui re I 'ESP, souvent de
I 'ordre de 60 à 8O, dans toute I a zone raci nai re, mai s
suffi sent pour amél i orer I a couche de surface tant qu'une
première culture de I'orge ou du rtz, dépendant de la saison,
peut réussir. Par la suite la production de COr par le système
raci na'i re et I a mati ère organi que apporté pai I a cul ture ou
par un engrais vert, souvent la Sesbania, rêduit au fur et à
mesure le pH et solubilise le calcite prêsent dans le sol, de
sorte qu'après quelques années l'ESP est réduit au-dessous des
valeurs de 15 à 20 et les cultures arrîvent à des rendements
normaux. Dans les pays de I'Europe oriental, comme I'Hongrie
et la Roumanie, on appligue par mangue de gypse du calcite en
combinaison avec du fumier ou de I'engrais vert, ces derniers
servant à produire du COr pour solubiliser le calcite, cequi
esq un processus assez lènt.

Les sols de I'Office du Niger semblent contenir peu de
caJ ci te. Pour ces sol s i I s'agi t d'uti I i ser des produi t's
disponibles dans le pays ou des pays avoisinants. Il semble
que le gypse et le calciÈe sont disponibles, mais peutêtre à
des frais élevés à cause du transport. En plus on dispose clu
phosphate naturel de Ti lemsi (PNT), qui contient du calcite.

On pourrait aménagener un essai comprenant plusieurs produits
pour comparer I eur ef f et, êh prem'ier I i eu à deux dosages, par



exemple 5 et 10 ou 10 et 2A tonnes par ha :

gypse;

phosphate de T'i I ems'i combi né avec f um'ier, êngrai s vert ou
paille ;

cal c'i te, aussi conbi né avec I a mati ère organi que.

L'essai devrait s'etendre sur plusi"ur" ans pour suivre
l'évolution du sol et les rendements.

Une deuxième mêthode consiste à implanter des herbes ou des
arbres résistants à la sodicité. Dans ce doma'i ne il y a une
vaste expêrience, notamment en Australie et aux Indes:

0n pournait stadnesser aux servj-ces suivants:
Western Australia " Department of Agrlculture, Jarrah Road,
South Perth 6151, vriestern Australia
Central Soil Salinity Reseanch Institute, Karnal, Haryana State, Indi.a

Litératune:Forage and fuel production from salt affeeted waste land;
Proceedings of a seminar held aE Cunderdin, Western Australia
19 24 May, 1984. Elsevier Science Publishers, 1986
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Tableau 1 - s0llDAGEs STATISTIQUE$ AeRIc0tEs DE tg8t-Br r t990-91
Rendenent du Ril en tonne/ha

ll.B: I Les rendenents des canpagnes 8l-82 et 86-07 sont ceux des bilans de canpagnes.

Ïableau 2 - l'effet de la concentration gur lr comosition ionioue de |r solution de I'eau du sol.

Eau d'irrigation

Solution de l'eau
l0 x concentrée
pression C02 0,01

0,05

20 x concentrée
pression C02 0,01

ônt
U tYg

10 x concentrée
pression C02 0,01

0,05

100 x concentrée
pression C02 0,01

ôntv t vv

0,21 0 ,11 0 ,11 0,036 0 ,350,13

du sol

rtn
atn

atm

atn

atn
atn

rtttt

atn

1,3

| 
'3

2'6
2'6

5'2
5'2

2,1

2,1

{'1
{'1

1tU'Y

0,0

8,1

10,1

.|7 
,1

18 ,7

1'f
{'{

5'5
8'0

I'l
10, {

17 ,1
18,7

0,30

0,30

0,15

0, ûô

0 ,08
0,87

l,{5
I ,55

|,l2
l,l2

2,1

1'6

1,3

3'6

0,1
| 
'7

2,51

t,7l

6 ,15
3,88

28 ,7
l{, 1

Canpagnes

Secteurs

t
8r-82 82-83 I 3-81 81-85 85-80

t
86-87 8ï-88 00-00 89-90 90-9 I

l(o I ongo

l(okry

iliono

Sahe I

llo I odo

l{'Debougou

|(ourouna

l(ogcfry

1,280 | ,|,091

I

1,025 | I,115

I

1,716 | 1,631

I

1,881 | 1,512
I
I

1,560 | 1,5$2

I

t,93t | 1,757

I

2,0{g | 1 ,532

I

2,281 | I,973

1 ,390

I ,018

1 ,93ï

|,809

.|,190

I q07
I t sv I

l, ô0;

2,252

1,755 | 2,320 | 1,953

ll
t,058 | t,520 | t,5t2

tl
1 ,530 | 2, 1 I0 | 2,350

ll
t ,8!5 I 1 ,990 | 2, t00

tl
1,681 | t,970 I 2,555

ll
1,653 | t,9?0 | 2, il9

ll
I,729 | 2,290 | 2,11,|

ll
2,t331 2,6101 2,t37

t,818 | t,0f5 | t,52?

ll
1,302 | t,590 | 2,22A

ll
2,8091 2,r0tl 1,635

tl
2,7t9 12,075 1 3,01û

ll
2,183|?,3t7| 2,il6

tl
2,121 | 2,t551 t,902

tl
2,222 | 2,355 | 2,092

ll
2,902 | 2,39t | 2,133

2,385

2,822

5, 158

5,511

2,790

2,811

3,058

3, 
,|53

erDriÉe en rco/1.

CEtds/nl
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4.1 Représentativité des résultats
-La cartographie et les enquêtes portent sur les partl.teurs
indigués sur la carte 1. La superficie en rizlculture est de 1800-
ha et en maraichage de 40 ha.

L t analyse chimique et les études hydrolo8iques portent sur les
arroseurs se trouvant dans les zones des partiteurs tndtguée aur
Ia carte et décrits en détaille dans chapitre 3.5 de ce document.

4,2 Importanee dur phénomène

Dans les zones cartographiées on trouve L4r( des', terreg enriziculture affectées par Ie phénonène, dans Ie senà qu:tl y a
une réduct, ion de - rendement du tlz. Conf orme à I t oBl.nlon, 'des
paysans seulement 7?4 de Ia superficie sont affectéeE.
Les champs en maraichage montrent dans la cartograpfiIq i-urf,, taux
d'af f ectation de 35%, Ies paysans eux mêmes identif ient 31f de ,la
superficie sous influence du phénonène . .

En générale les paysans ont I t impression que Ie phéaornène à un
caractère progressif r cê qui est c_onf irrné par Ia comparaison des
étudesexécutéesendifférenteseffi(Co..t..,c-c.cdb'ta^jLLfuJ.*,;J,JL

h*ffo-Ftu tr1* 5 d, f&li,^,t, 6 
-)

Les analyses èhiuriq,j.es f alteÉ dans les zones dee'jarfogeurg
étudiés et }es analyses faites dans le cadre de la prosDectlon
pédolog ique montrent des taux élevés de ESP et pll . ( Votr'.annerce 4et rapport Van Drie1 ) .

4. 3 Facteurs dt influence

La naPpe phréatique; les études hydrololliques ont montrée gue
Ia naPpe au niveau des casiers se trouve entre 0 et 3 mètres de
prof ondeur, perme$tant presque partout une rénonté caplllal,re des
eaux sous-terrainnes.

Les sols; les enquêtes, les analysesgraphies confirnent tous que les seno etIes plus af f ectés. Avec I t exception .des
Bê r qui sont sérieusement affectés.

QuaI ité de s eaux i la qual ité d t eaunais la qualité d t eau sous-terrainne
nilieu à un autre. Généralement les
bicarbonates sont' élevés.

chiniques et les' carto-
Ies danga sont les sols
moursi dans Ie naral.cha-

d t irrl.gations est bonne Ivarie énormemen'c, dtun
taux de carbonbtes et

Drainage ; un dràinage sous-terrain n t existe pas dans ,la gone de
Niono ' il s'agit seulement de drainage superfiàiet. Les rébultatsmontrent qu t un bon drainage ( comme dans Iês réamenagenents i) a uneinfluence positive sur Ie phénomène.

Planage; la plupart des problèmes se trouvent sur les buttes dumicrorelief' Le planage a une grande influence sur Ie phénomène.

4.4

: L t enquête rnontrè une inf luence positive du réanenagement'!58'# des paysans dans les zonesl réamenagées optent gue lasituation s t améIiore,



25l des paysans dans
situation est stable.

La cartographie montre des
réamenagés et non réamenagés.
N4 et KL3 et 20% au Ng et G5 ) .
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Ies zones réamenaSées sont dtavis gue Ia

différences importantes entre sites
(2% et 11% sont affectés dans les

CHAPITRE 5: RECOMMANDATIONS

Au vu des résultats obtenus par la présente Phase 3 enquetes t

chimie des eaux et des sols, suivi agrondmiques ItobservatLon de
quelques orientations permettraient de réduire ItimPact de la
salinisation alcalinisation sur Ia production. Ceg onLentations
se ratt?"n:"T i,1-Ei:ln.;;=:lti:tlà".i.; de I'eau

2 Ltamétioration du systène de culture
3 Ltinformation et Ia sensibilisation du mondè rural.

5. 1 L'aménaqemFnt et Ia qestion de I t eau.

L t état de I'aménagement et Ia gestion d t eau réssortent comme
étant parmi le s f ac'teurs j ouant un rôle prédomLnant ' dans Ie
développenent du processus de dégradation. Quelques :dlspôsLtl'ons
pratiques simples peuvent être prises au niveau de:.'la parcelle
ètlou -au partlt"ur pour attenuer sinon proscrlre Ia nanlfçst'ation
du procesus de dégradation.

5.1.1. Planage parcellaire. .

Cette opération donne la possibilité de maintenir une
certaine lame dteau sur la parcelle .faisant disParaltre les
effets de butte , évitant ainsi 1 t évaporation localLsée' dt où
évite les dépôts de sel

5,L.2, Favoriser la baisse de Ia nappe phréatique.

Deux opt ions se presentent : Ia f ermeture des ""rr"t* 
pendant Ia

saison sèche durant quelques mois pour permettre comme au KOZ en
1989 de faire baisser Ia naPPe.
La séconde plus difficite - â réaliser consisteraLt au bétonnage
des canaux d t irrigation pour réduire slnonr supPrLmer
I t al imentat ion de la nappe Par les csllsux r

5.1 .3. Tenir compte des risques de dégradation de
de sol dans les aménagements.

certalns types

Les Senos et Danga sont reconnus comme étant les plus aenbibles è

Ia sal ini sat ion et à I t alcal inisation r avec utl dévelgppenent
plus rapide. En plus des propriétés physico-chinLques favorables
l",rr position topographique en rendant dif f iclle I'trblgatior
( difficulté de submersion ) , entraine une accentuatlon de
i ' é.r"poration et remontée capillaire avec Ie r dépôt de pefg. IJ
serait souhaitable dtéviter lors des réamenagement de récuPerer
Ies zones hautes précedemment laissées au compte deg cultures
sèches, mais souvent cultivées par les p.aysans' en rLz au,lLêu dt
Mit ou du Niébé.



5.2 Amérioration des svstèmes de curtrrre.
5. 2, 1. La pré-irrigation

t
' La pré-irrigation faite rorsque ra nappe est, bassepernet un lessivage des horizons de

drainage est encore possible. Lespouvaient être améliorées par une double
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surface alors que Ie
guantités transportées

pré-irrigation.

5 ,2,2. rntroduction de variétés tolerantes de rlz et
d t espèces tolérantes en cultures maraichères.

La réaction de la plante aux sels dépend de Ia variété et de
I t espéce. Le rlz présente une certai,ne tolérance variétale qu t il
sérait judicieux d'exploiter ( cribblage variétal ) .
En culture maraichère il semble que la fréquence dtirrigation
nécessaire au développement des plantes soit correlé à la
tolerance des éspèces maraichères. La diversification des
cultures avec Itintroduction dtespèces demandant peu dteau
devrait être envisagée.

5 .2. 3. Utilisation des engrais acidifiants.
Les amendements pour él iminer le sodium doivent, pour être
efficaces, être accompar nés d t un drainage, par contre
certains ont r par leur reaction chinique, la possibilité
dtacidifier les sols.
Les engrais tels que le sulfate dtanmoniaque, le chlorure de
potassium pourraient être introduits dans Ia fertilisation,
I t efficacité du premier ayant déJa été montré, comme engrais
azoté. .

8.2.4. Regroupemeht des parcelles' en contre-saisonr

Les besoins du ri'.2 en eau sont très importants en contre-saison
chaude où 1 t évapotranspiration est maximale.
Le regroupenent des parcelles Bur les premiers biefs des
partlteurs ou distributeurs dininueraLt les charites en eau r €t
pernettrait I t abaissement de Ia nappe dans Ia pérlnetres non
exploités. .

S.3.Information et sensibilisation du monde rural.


