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1 INTRODUCTION

En vue de satisfaire aux besoins en eau des populations rurales

burkinabés le projet Bilan d'Eau vise répondre a une gestiori
rationelle en eau. Dans ce cadre se place cette étude concemant
la transpiration d'eau de quelques essences principaux du Burkina

Faso.

Selon la méthode du "bilan d'eau on étaNit une image continue

qui porte sur 1 al imentation de 1 eau souterraine , sur
1 'écoulement et sur 1 'evapotranspiration actuel le. Cette image

est fondee sur des données météorologiques Cia precipitation,

l'insolation, l'évaporation), des données hydrogéologiques

(1.' infitration, la nappe pbréatique, i'écoulement) et enf in sur

des données concernant là vegetation.

Au cours des dernières arinées , plusleurs etudes ont éte

effectuées dans le cadre du proiet Bilan d'Eau. Pourtant, jusqu'&

present aucune étude évaluant la transpiration de là végétation

na pas été faite, tandis que des variations saisonnières de la

nappe pbréatique suggeraient une influence éventuelle de la

vegetation.

Surtout les questions suivantes se posaient
Queues sont les especes qui transpirent de l'eau en provenance

de la nappe phréatique, et queues en sont les quantités ?

Une étude bibliographique (Tolman 1989) a montré qu'ii n'exisait
que très peu de données sur les arbres a racines profondes (les
phréatophytes). Cette recerche étant trop vaste pour notre étude,

nous avons choisi d'évaluer, en général, là transpiration des

essences principales.
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2 G'ILITES

Dans le but de fournir quelques informations, nous exaininerons
dans les deux paragraphes suivarits les facteurs qui ont une
influence sur la végétation, puis ceux influençant la

transpiration.

2.1 FACEU1S INFLUENCANT LA VF3ErATION DU BUPKINA FASO

2.1.1 Phytoqéoqraphie

La division en zones phytogéographiques se base sur les

caractéristicpies du climat, de la f lore et de la vegetation. Dans

ce qui suit, nous citerons la description établie par Guinko

S. (1984).(voir la figure 2.1)

Domaine Phytogéographique Sahé lien

Secteur Sahélien Strict

Le climat est du type sahélien, les précipitations normales sont

inférieures . 600 mm. La saison séche dure 8 a 9 mois.

La vegetation est une savane & arbustes et arbres très eparpillés
et a fourrés. Dans les bas—fonds se trouvent des galeries

forestières avec Ancx:reissus lelocarpus et Mitraqyna inermis (pour

la liste et des caracteristiques des essences voir les annexes 1

et 2).
Sur la savane se trouvent les espèces saharienries et sahéliennes

telles que Acacia ehrenJjertiana, Acacia raddiana. Hyphaene

thebaica, Leptadenia pyrotechnica et Salvadora persica.

Secteur Suahé 1 ien

Ce secteur est situe entre les 13è et 14è parallèles Nord.Le
climat est subsahélien dont la pluviométrie vane de 600 a 750 mm

et 7 8 mois sont secs.
I.e caractère de la savane et des galeries forestières est en

general le même que dans le secteur sahélien strict, mais la
composition floristique des savanes est différente. Ici Acacia

laeta, Acacia senegal, Boscia senegalerisis, Grewia sp. et

Pterocarpus lucens sont les espèces les plus frèquentes. Aussi

quelques espèces soudaniennes se trouvent ici: Acacia

macrostachya, Combretum crlutinosum, Combretum micranthuni et

Combretum niqricans.

Domaine Phytogéographique Soudanien

Secteur Soudanien Septentrional

Les précipitations vont de 750 a 1000 mm et le climat est nord—

soudanien. Dans 1 'année 6 7 mois sont secs. Cette region du

pays est la plus intensément cultivée et les grands arhres

proteges dominent le paysage. Les espèces les plus importantes

sont: Butyrospermun paradoxum suijsp. parkii, Acacia albida,

Tarnanindus indica et Lannea microcarpa.
Sur les jachères et les sols érodés se trouvent les espéces
sahél iennes.
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Secteur Soudanien Meridional

La zone climatique est sud—soudanienne dont les précipitations se
situent entre 1000 et 1400 mm par année. La saison sèche dure 4 &

6 mois.
En général ce sont de larges galéries forestières, avec les
espèces soudaniennes, qul caractérisent ce secteur.

La presence d'isoberlinia doka est indicative pour tout le

secteur et cette essence forme parfois les forêts claires.
Dans les districts Quest Volta Noire et Comoé (voir la figure

2.1) des espèces guineennes peuvent être présentes.

2.1.2 Géomorphologie

Les principaux facteurs locaux, qui déterminent la composition de

la vegetation, sont la géomorphologie, la disponibilité en eau,
les caractéristiques pédologiques et enf in l'influence de l'homme

et de ses troupeaux.
Les différentes unites morphologiques sont données en figure 2.2.

Les reliefs résiduels (voir la figure) sont les parties les plus
hautes du terrain. Ces reliefs ont la plus grande résistance face

l'érosion. Les collines peuvent être de nature variable:
granitolde, metamorphique ou grèseuse. Les plateaux tabulaires se
constituent de cuirasses ferrugineuses.
Le niveau cuirassé est aplati, ses limites sont formées par des
pentes raides. Le sol y est en general (très) peu évolué. En

fonction de la position topographique, la vegetation peut varier

du stade inexistant une couverture herbeuse et arbustive assez

dense.
Le niveau érodé ou non cuirassé présente un sol généralement

gravillonnaire et peu profond. L'eau s'écoule très vite. La

vegetation est plus dense que celle sur le niveau cuirassé. En
fonction de la roche—mere et de la disponibilitè en eau, on peut

trouver des arbres.

Les pentes syn."piedmonts"(O1RSIOM,1980') et "pentes prononcées"

(Terrible,1975) ont une inclinaison de 1 4 avec sol

gravillonnaire. Aussi des debris de cuirasse et des dépôts

sableux se rencontrent ici.
La vegetation arbustive et buissonnante alterrie avec des plaques

herbeuses et de sol nu. Au sud du pays, dans le secteur

phutogèographique soudanien meridional, on rencontre des arbres

sur les pentes.

Las plaines syn."glacis"(OFS'lDM,1980') ou "bas de
pente"(Terrible,1975) forment, en général, la plus grande partie

du relief. Les plaines ont des pentes faibles. Las sols

ferrugineux de types tropicaux gravillonnaires sont parfois

riches en humus.

La vegetation peut varier d'une savane arbustive une sa\'ane

boisée dense. La partie basse des plaines est souvent cultivée.

Le bas—glacis syn."bas—versant" ou "bas de pente" forme la zone

de transition entre les plaines et le bas—fond. Les sols sont
profonds, hydromorphes et argileux. La drainage est assez bon.



4

Le bas—glacis étant fortement cultivé, 11 est pratiquement

dépourvu d'arbustes. Entre et sur les champs se trouvent des

arbres uti les comme le Karité (Butyrospennum p.), le néré (Parkia

Ii) et Acacia albida.

Le bas—fond est inondé, pendant une certaine partie de 1 'année.

L'inondation est temporaire si elle disparait vite après la fin

de la saison pluvieuse. Quand 1 'eau demeure pendant quelques

ff015, l'inondation est semi—permanente. Parfois elle peut aussi

tre perinanente. c'est——dire subsister jusqu'aux prochaines

pluies.

Les sols sont touiours profonds, argileux et le drainage est

faible.
Souvent, 11 s'y forme des galeries forestières.

2.2 LA TRANSPIRATION

Dans les paragraphes suivants nous donnerons d'aijord les facteurs

physiques et biologiques influencant la transpiration. Dans le

dernier paragraphe nous résurnerons les facteurs qui paraissent

d'avoir la plus grande influence sur la transpiration saisonnière
et journalière.

2.2.1 Facteurs physiques influençant la transpiration

Tous les facteurs qui régissent 1 'évaporat ion, exercent aussi une
influence sur la transpiration. Parmi les plus iniportants

figurent le rayonnement solaire, la temperature. 1 huinidité

relative de 1 air, la structure de la surface evaporative et le

vent.

La temperature. et surtout le rayonnement solaire constituent les
sources d' énergie, nécessaires pour faire évaporer 1 eau.

L' humiditC relative de 1 'air et le vent exercent une forte action

sur le gradient pression de la vapeur d'eau. existant entre la

surface evaporative et 1 'air ambiant.

Dans la figure 2.3 les principaux facteurs sont donnés, ainsi que
leurs relations respectives. Les influences de ces facteurs sur
1 'approvisiorinement en énergie et sur le gradient de pression de

la vapeur d'eau y sont donnés aussi.

2.2.2 Facteurs biolcqiques influencant la transpiration

Généralement, ce sont la densité, la structure et la composition
en espèces végétales qui déterminent la perte en eau par la

transpiration pour une region donnée. En effet la densité et la
structure de la végétation influencent la circulation de l'air et

par consequent, la transpiration. Mais a cause des differences
morphologiques, physiologiques et phénologiques entre les espèces

végétales, la transpiration peut varier énormement même si les

conditions du milieu sont identiques.
Aussi dans 1 'espèce la quantité d' eau trarispi.rée vane, selon des

variations génétiques

Au niveau de la feuille, ce sont surtout le nombre de stomates t
leur ouverture qul regissent 1'intensité de la transpiration. La
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transpiration a travers la paroi cellulaire et l'épiderme est

négl igeable.

Les principaux facteurs determinant 1 'ouverture des stomates sont

donnés clans la figure 2.4. La plus importante est la lumière

solaire qui, sous les conditions normales, entraine l'ouverture

des stomates.
D' autre part 1 'ouverture des stomates depend de la nutrition

hydrique de la plante et parfois des vents forts.

Dans le cas d'un maque d'eau sévére, certaines plantes d'ombre

peuvent produire des hormones, qui ferment les stomates pendant
des périodes parfois considérables (de quelques heures a quelques
jours).

Enf in, l'ouverture des stomates peut être influencée par la

temperature, par la teneur de 1-air en dioxide de carbone (C02),

en dioxide de soufre (502) et en l'ozone (03).

2.2.3 L'evolution de la transpiration

L'evolution de la transpiration annuelle est influence par les

facteurs suivants:

— La Phenologie: Quand l'arbre est defolié, la transpiration

est négligeable. Ceci peut se passer en hivernage, mais se
passe surtout pendant la saison sèche.

— L'approvisionnement en eau: Si la disponibilité en eau est
suffisante, la transpiration sera maximale. C'est surtout le
cas pendant et après la saison pluvieuse.

— Les facteurs physiques (voir 2.2.1): L'huinidité relative de

l'air vane considérablement de la saison séche a

1 'hivernage. Si tons les autres facteurs sont constants

(inclusivement 1 'ouverture de stomates) la transpiration

sera plus elevée pendant la période sèche, parce que en ce

temps l'humiditC relative est minimale.

En fonction de ces facteurs, la transpiration maximale peut avoir
lieu pendant la saison de pluies ou pendant la saison séche.

L'evolution de la transpiration journallére est surtout fixé par

la presence du rayonnement solaire (du matin jusqu'au soir) et

par la disponibilité d'eau. Par la suite, les autres facteurs

physiques ont aussi tine influence.

En general trois modèles de la courbe Journal ière de la

transpiration peuvemt être distiguées (1, 2a et 2b):

1) La transpiration est maximale si l'evaporation est maximale.
Les stomates sont ouvertes du matin Jusqu'au soir;

l'intensité de la transpiration depend des facteurs

physiques.

2) La transpiration maximale a lieu avant l'évaporation
maximale. Les stomates se ferment a cause d'un deficit d'eau
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dans les feuilles.

a Ensuite soit la vitesse de transpiration descend
graduellement jusqu'à zero en fin du jour.

b Soit aprés une diminution durant quelques heures la
transpiration augmente un peu en cours d'aprés—midi. Ensuite
elle descend jusqu'Szero. Ceci peut être cause par une plus
cjrande ouverture des stomates (le manque d'eau est levé) ou

une hurnidité relative de lair trés faible.
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3 !Efl-IOWLIE

Dane le cadre du proiet Bilan d'Eau, quatre bassins versants
representatifs ont eté choisis af in d'effectuer des etudes

détaillées. Leur choix a etE base stir les critères suivants:

Géologie: Les trois environnements geologiques devraient se

retrouver dane au moms tin bassin.(voir la figure 3.1)

Climat : Les bassins se trouvent dane des zones climatques

différentes,mais non—extremes.

Superficie: 50—200 km2

Accessibilité: accessible pendant tout l'annee.

La disponihilité en données et en resultats d'autres recherches.

Enf in ont eté retenus lee bassins de Dingasso (Niena—

Dionkele).Kazanga (Manga),Tugu et Barsalogho. (voir la figure

3.1)
Aussi notre étude se limite a ces quatre bassins versants.

Notre recherche est axée stir deux parties, qui ensemble nous

donnent tine idée de la transpiration des espéces les plus

a1onntes, dane chaque bassin.

Premiere partie Inventaire global dee arbres dominants dane

chaque bassin. Collecte de données phenologi—

ques dee espéces concernées.

Deuxième partie : Mesure mensuel le de la transpiration des espè—
ces retenues.

3.1 INVENTAIRE DE LA VDSETATION DES BASSINS \TEPSANIB

Une fois par mois, rious avons effectue des inventaires de la
vegetation. Stir quelques hectares nous notons la presence des
espéces et leurs densités. La proportion dune espèce au sien de

la vegetation ligneuse est donc connue (cur quelques hectares du

bassin versant).

Lee inventaires sont faits dane une partie du bassin (1200 ha),

ainsi la vegetation ligneuse est relativement bien connue dane

cette partie. Pourtant, pour l'estimation de la proportion d'une

espéce dane l'ensemble de la vegetation ligneuse dane toute la

partie etudiee, nous avons pris une marge d'erreur assez grande

(5 a 205, relatif a la connaissance du terrain).

En même temps, nous avons note des donnees stir la phenologie des

individus, par exemple le pourcentage d'individus foliés (Fm, n=

±50), la presence et l'&ge de feuilles, la presence de fruits et

de fleurs.

Ensuite a 1 'aide des inventaires et des photos aeriennes ont eta

definis grossièrement des types de vegetation. Ceci stir la base
de la composition floristiques et de la densite de la vegetation.
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A l'aide d'une photo aérienne (échelle de 1/20.000) la densité
des arires par type de vegetation et la superficie de chaque type
de végétation Wa) ont 4th déterminées.

Ainsi avec les résultats des inventaires, on peut estimer une
densité moyenne par espéce par type de vegEtation (Dva).

3.2 MRSUPES DE LA TRANSPIRATION

Une fois par mois dans chaque bassin. des mesures sont effectuEes
durant deux a trois jours. Nous avons choisi deux a quatre
espEces dominantes et foliEes dans le bassin versant. On suppose

que la plus grande partie de la transpiration résultera de ces

espéces. -

A cause des diffErents stades de la phénologie (défoliE,

feuillage jeune ou ancien) le choix peut varier d'un mois a un
autre dans chaque bassin.

Pour les mesures. deux & trois individus sont choisis par espece.
Même avec un petit Echantillon. la variation individuelle est

ainsi examinée. Cette variation peut être fonction de la

localisation, l'état de l'arbre et la variation génEtique.

Le choix des individus dEpend de la taille (nous avons choisis un
individu non—extreme), du feuillage, l'état phénologique et

sanitaire (prEcision si l'arbre porte beaucoup de fruits ou des

fleurs ou s'il est malade), et la localisation (individu

solitaire). Un arbre solitaire est choisi pour faciliter

1 'estimation de la biomasse foliaire.

Durant le jour on effectue sur le même arbre trois a six mesures,

pour avoir une appreciation de la transpiration journaliEre.

Par mesure trois rameaux sont prElévEs et pesés a des intervalles

reguliers. La moyenne des variation est prise comme

representative de 1 'individu a cette heure.

Aprés létude preparative de la littérature (Tolman, 1989) la
mEthode de mesure pesée rapide a étE choisie. Pour cette mEthode

un rameau relative bien feuillE et comportant peu de Lois est
coupé et immédiatement pesé avec un peson a ressort sensible (200

grainme).

Le ranieau doit Ctre place aussi prEs de sa position originale que
possible et son poids mesurE deux fois a 5 minutes intervalle.

Ainsi la variation de poids obtenue (poids t=5 mm — poids t=0

mm) correspondrait a la perte d'eau du rameau, c'est—&—dire la
transpiration de celui durant l'intenralle de mesure.

Pour avoir de résultats comparables, il faut connaitre pour
chaque rameau le poids frais des feuilles au dEbut de chaque

mesure. Aussi le rameau est dEpouillE aprés les trois mesures
(avec l'mntervalle deS minutes). puis pesE. Etant adinis, que

seules les feuilles transpirent, la diffErence nu constitue le

poids des feuilles.
On en dediut l'intensitE de la transpiration par minute et par
gramme de poids frais de feuilles.
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Pour ostimor la transpiration do 1 'arbre entier nous détorininons
un factour S partir dos rameaux. L'estimation do co factour so
fait do façon visuollo.
Lo houppior do l'arbros ost divisé on partios égalos (on général
3 a io partios). Dans chaquo partio nous ostimons combion do fois
ii yr a do ramoau.

Puisquo lo poids dos fouillos du rainoau ost connu, ii ost alors
aisé d'ostiinor la bioinasso foliairo totalo do l'arbro.

Par inosuro uno valour ostimativo ost obtonuo do la transpiration
do ramoau, par la suito la transpiration par arbro ost déduito.
Pour détorminor la transpiration par arbre pour chaquo ospéco, un
poicis frais moyon dos arbros do cotto ospéco ost calculé avoc uno
on-our rolativo do 1O.
Dans uno graphiquo la transpiration par poids frais ost portéo
sur l'axo dos ordonnéos (y) ot l'unité do tomps sur laxo do
abcissos (x).
Las différontos valours définissent la courbo do transpiration
rnoyonno journal ièro (on général moyonno do trois arbres), dont la
suporficie ost calculée. Collo—ci reprosonto la transpiration par
poidsfrais journalièro (Tp).

Memo avoc losdonnéos do transpiration d'uno domio journéo, nous
avons ossayé do tracor ot d' intorprétor uno courbo diurno do
phénomèno do la façon suivanto:

La matin la courbo commonco S zero justo au lovor dii soloil.
Ensuito, la courbo croit avoc los valours dos mosuros. A
partir do la dornièro valour, ollo décroit régulièromont
vors zero. La transpiration obtonuo ost donc d'uno valour
minimalo (voir par oxomplo lo tabloau 5.3 ot la figuro 5.6).

Parfois pour l'intorprétation, ii faut tracor trois courbos au
liou d'uno courbo moyonno (do trois arbros) .Pour chaquo courbo la
suporficio ost détorminéo. A par-br dos deviations dos
differontos courbos par rapport & la courbo inoyonno, 1 'ècart—typo

est calcule.
Nous pouvons ainsi constator quo los differoncos aporcevablos
sont significatives ou non.

La transpiration journalièro par poids frais (Tp) multiplieo par
le poids do biomasso foliairo moyonno (F), donno la transpiration
par l'arbro (Tm).

Ci—dossous lo calcul sous fonno formulo

Th=TpxF

Tm = transpiration journalièro pour uno arbro d'uno ospSco
au cours du mois m (litro/jour)

Tp = transpiration moyonno journalièro par poids do fouillos
fraichos (mg/g/jour)

P = poids do fouillos fraichos do l'arbro moyon (kg)
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La transpiration Journal ière (T) par espèce dans la partie

tudiée du bassin clans un mois in est égale

T=(DvlxSl+Dv2x52+... +Dvyx3y)xTmxFm
4

Stot x 10

T = transpiration Journalière (mm/Jour)
Dva = densité spécifique par type 'a' de végétation

(arbres/ha)
Sa = superficie du type 'a' de végétation (ha)
fln = transpiration moyenne par poids de feuilles fraiches

par Jour clans le mois in (mg/g/iour)
Fm = pourcentage des arbres feuillés de l'espèce considérée

dans le mois in ()
Stot= superficie totale de la partie étudièe du bassin

versant (ha)
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4 CARACTERISTIQU D BASS INS VERSANTS

Darts les paragraphes suivants nous donnerons par bass in versant
quelqües caractéristiques générales. Ensuite nous nous pencherons
sur le climat, sur les activités humaines, sur la géomorphologie
et sur la végétation du bassin plus en detail.

4.1 DINC'ASSO

Situé 106 km nord—ouest de Bobo—Dioulasso (ii°46' LN / 04°45' LU)
Carte figure 4.1
Superficie 156 kin2

Géologie sédimentaire
Zone climatique sud—soudanienne
Zone phytogéographique soudanienne méridionale
Le bassin versant du Dougo appartient au système hyclrologique du

Niger

Climat

La pluviométrie est 959 mm/année (moyenne de '67 — '66, station
Dionkélé—N'Dorola), avec quelques extremes en 1966 (1167 mm) et
en 1964 (667 mm). Les pluies commencent généralement en mars—
avril et finissent en octobre (voir le tableau 4.23).

Les temperatures moyennes de la station Dobo—Dioulasso sont
données dans le tableau 4.24. Les mois de mars et d'avril sont
les plus chauds. La temperature moyenne annuelle est 27°C.

L'évaporation Piche mesurée a Bobo—Dioulasso atteint un maximum
en février (moyenne de 1967—1964)., L'évaporation totale est de
2167 rain (voir le tableau 4.25).

Activités humaines

Les cultures de coton et de mil s'étendent autour des villages.
L'agriculture est ,pratiquCe par les Bobos et les migrants Mossi.
Outres les activités agricoles, l'élevage de bovins et les feux
de brousses (surtout a la fin de la saison seche) influent sur le
milieu naturel.

Géomorpho 1 ogle

En amont du Dougo (l'ouest et le nord) s'élèvent des collines
composées de grès avec des cuirasses fernigineuses. L'attitude y
vane entre 400 et 500 metres. Les pentes sont raides et parfois
ravinées. A l'est et au sud du bassin versant les collines sont
moms élevées et les pentes sont plus douces.
Entre les collines et les zones d'inondation s'étendent les
plaines avec presence d'eboulis ou avec une texture de sol
grossière. La pente est faible ci a 2) et la transition au bas—
glacis est graduelle. Dans le bas—glacis le sol assez profond est
argileux.
Les bas—fonds sont inondables pendant une grande partie de la
saison pluviease.



12

Végétt ion

Les collines présentent une couverture arbustive assez dense, sur
les pentes faibles et sur les plaines se développe une savane
arborée avec une strate herbacée importante.
Pans les bas—glacis et leurs proximités rencontrent les champs et
les jachères récentes. La "brousse" dans le bas—glacis est
surtout composée d'arbustes et de buissons.
Le bas—fond a parfois une galerie—forestière et ii est parfois
dépourvu de toute la végétation ligneuse. Pourtant la strate
herbacée y est dense.

L'espèce qul colonise les plus hautes parties des plaines et les
pentes faibles, est Parkia b. (type de végétation 1,voir les
tableaux 4.2 et 4.3). La derisité moyenne est 7.7 arbres/ha.
Sur les plaines mais plus bas,on rencontre Parkia b. en
association avec Terminal Ia m., Daniel 1 Ia o. et Butyrospermum
p(type 2). La densitè moyenne atteint 7.6 arbres/ha. Daniellia
o. est dominant avec un taux de presence de 40 60. Cette
espèce est presque touiours regroupée en deux ou trois arhres.ca
veut dire que chaque tache sur la photo a4rienne est réellement
constituée de deux arbres en moyenne.
Les essences qui forment le reste du couvert végétal sont entre
autres : Khaya s. , Pterocarpus e. et Prosopis a..

Les champs et les iachères récentes (type 3) ont une densité
moyenne de 3.7 arbres par hectare. Les espéces telles que
Butyrospermum p. et Parkia b., sont les plus présentes. Le reste
se constitue de Mangifera i. et Borassus a. (tous se trouvent
surtout sur les champs près des villages).

La "brousse" dans le bas—glacis (type 4) est très dense et
compter les arbres séparément sur la photo aérienne est oeuvre
difficil. Sur le terrain l'estimation ateint environ 30

arbres/ha.
Parfois Terminalia m. domine, parfois Pterocarpus e.. Elles
peuvent même former les forêts claires. Le reste est compose de
Khaya s., Terminalla sp. et Cassia s..
Les galeries forestières (type 5) occupent seulement une petite
partie du bassin avec Mitragyna I. et Anocieissus 1..

Pour la distribution des types, voir la carte du terrain étudié
(figure 4.4). La carte est faite partir d'une photo aérienne de
novembre 1981.

Le tableau 4.5 montre la phénolcgie de quatre essences dans les
mois de mars—mai. La pourcentage des arbres foliés (Fm) est basse
dans le mols de mars. En mars seulement 306 des Butyrospermum p.
et 90 des Parkia b. ont des feuliles. Terminalia m. reste
totalement defolié jusqu'en mal.

Paris le bassin de Dingasso nous pouvons donc discerner 5 types de
végétation arborée.
Notamment la géomorphologie est dune importance considerable
pour la distribution des types. Ensuite c'est l'influence de
1 'hothme qui compte.
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4.2 MANGA

Situé i 150 km au sud de Ouagadougou (11042 LN / 01002 LO)
Carte figure 4.6
Superficie : 54 km2

Géologie granique
Zone climatique : nord soudanienne
Zone phytogéographique soudanienne septentrionale
Le bassin du Partopoko alimente la Guila, qui est un affluent du
Nakanbé (Volta Blanche).

CUinat

Les dorinées pluviométriques de la période 1967—86 de Manga
donnent une moyenne de 848 mm/année. La pluviométrie la plus
ëlevée enregistrée est de 1060 mm en 1969. Par contre en 1984
seuls 621 mm de pluie sont tombées. La saison de pluies dure de
mai octobre (voir le tableau 4.23).

La temperature Ouagadougou ( les données de la station de Manga
ne sont pas disponibles) est élevée en mars—avril. La moyenne
annuelle est de 28°C. (voir le tableau 4.24)

Aussi a Ouaga, l'évaporation Piche mesurée entre 1967 et 1981
montre que le mois de mars connait l'évaporation la plus élevCe
(278 mm) et le total d'année atteint 2025 mm en moyenne (voir le
tableau 4.25).

Activité huinaines

Le bassin versant est fortement cultivé (± 75 de la surface).
Las cultures essentiellement vivrières sont le mu, le maIs, le
riz et l'arachide.
Le cheptel se constitue de moutons, d'nes et de boeufs. A la fin
de la saison séche, 1 1homine pratique frèquemment de feux de
brousses.

Géomorphologie

La partie nord du bassin est la plus élevée (± 10 metres), car
formée de cuirasses. La relief dans le reste du bassin est
faible.

Las plaines, avec un réseau hydrographique assez dense, occupent
la plus grande partie du bassin. Las cours d'eau sont bien
marques. Las sols sont peu évolués et comportent souvent des
éléments grossiers.

Végétation

Las cuirasses sont dépourvues d'arbres. La couverture végetale se
compose d'une strate herbacée et de buissons. Dans le reste du
bassin les arbres sont régul ièrement parsemés. A 1 'aide de la
photo aérienne et des observations sur le terrain, nous pouvons
distiguer deux types de végétation.

La type 1 se trouve sur les interfleuves, en ciénéral non loin des
principaux morigots. La distribution de ce type résulterait des
influences humaines, géolocriques et hydroloqiques. Las arbres
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sont grands, la densité est plus élevée (4.3 arbres/ha) que celle
de type 2. La composition floristique est très variable, mais
Butyrosperinum p. et Parkia b. sont dominants (voir tableau 4.7).
Les autres espèces rencontrées sont:
L.annea m. • Bombax c., Khaya s., Adansonia d., Tamarindus I. et
Ficus sp.. Manqifera 1. et Azadirachta 1. sont plantés près des
villages. Acacia a. y existe seulement dans les champs ou 11 est
protégé.

La type 2 a une densité moyenne de 2.6 arbres/ha. Les espèces
dominantes sont Butyrospermum p., Lannea m. et Balanites a.. Les
autres essences sont Tamarindus i., Bombax c. et Adansonia
d.(voir les tableaux 4.7 et 4.8).

La figure 4.9 montre la distribution des types de vegetation dans
une partie de 1200 ha du bassin.

La tableau 4.10 donne les résultats des observations
phénologiques. En mars environ 10 des individus des espèces
telles que Butyrospennum p. et Lannea m. avalent des feuilles.
Presque tous les Parkia b. ont un feull lage (90). mais pas d1 une
facon très dense.
Tous les Khaya 5. sont follés de mars iusqu'en mal. Aussi les
autres espèces dominantes ont une Fm de 100 dans les mois

d'avrH et de mai.
Les essences comme Bombax c., Tainarindus i. et Adansonia d. ont
leur frondaison mi—avril—mai.
Manqifers 1., Azadirachta i., Balanites a. et Acacia a. ont des
feuilles de mars jusqu'en mai, quoique Acacia a. commence les

percire vers la fin d'avril.

Dans le bassin versant de Kazanga 11 nest pas possible de
distiguer plus de 2 types de végétation.
La géomorphologie peu accentuée a une influence inférieure. La
forte densité humaine au sein du bassin versant joue un role
determinant dans la repartition et dans la composition
f loristique.
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4.3 TUGU

Situé 25 km nord—est de Ouahigouya (1340' LN / 0215' ID)
Carte : figure 4.11
Superficie : 38 km2

(3éologie : schisteux
Zone climatique : sub sahélienne
Zone phytogéographique sub sahél lenne
Le bassin fait partie du système hydrologique du Nakanbé (Volta
Blanche)

Climat

La pluviométrie moyenne (1967—86) de la station Ouahigouya est
563 mm/armnée. En 1983 la pluviométrie était basse (358 mm) et en
1981 la plus haute (836 mm). La saison sèche dure d'octobre
mai/juin (voir le tableau 4.23).

Les temperatures moyennes mensuelles sont dorinées dane la tableau
4.24 (période '67—'86). La temperature moyenne annuelle de cette
mme période est de 28.9C.

L'évaporation Fiche moyenne pour la période atteint 2605
rmn/année. L'évaporation Fiche mensuelle est montrée dans le
tableau 4.25.

Activites humaines

Lee champs de culture (surtout de mu et de sorgho) se
concentrent le long du marigot. Les Peuls pratique 1 'élevage de
bovine, de chèvres et de moutons.

Gomorphologie

L.a gëornorphologie et la végétation sont décrites en detail par
ORS'lDM (1980'). La figure 4.12 montre une coupe nord—sud du
bassin de Tugu.
Dans la figure, la facette 1 représente 1 'ensemble du niveau
cuirassé et des pentes. La facette 2 correspond aux plaines et la
facette 3 au bas-glacis et au bas—fond. Le niveau érodé est le
mme que la facette 4.

En aniont des ruisseaux et des deux côtés du cours d'eau
principal, se trouvent les niveaux cuirassés et érodés (voir la
figure 4.13). Le ruissellement y est diffus. Lee pentes sont
raides.
Lee plaines ont une pente de moms de 1 2.
Dans le sud—ouest du bassin versant le bas—fond et le bas—glacis
occupent une grande partie des terres.

Végétat ion

Sur les reliefs résiduels se développe une vegetation arbustive
et herbeuse.
Sur les pentes des formations arbustives et buissonantes sont
rencontrëes, associées un tapis herbeux discontinu. Lee arbres
y sont rares.
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Les plaines et le bas-glacis sont des zones de cultures. Les
arbres épars sont assez nombreux.
Enf in dans quelques endroits au bas—fond (dans les mares
temporaires) se trouvent les minces galeries forestières.

Sur les reliefs résiduels et sur les pentes, la végétation est
caractérisée par les Combretaceae. Sur les pentes aussi Cassia
s., Pterocarpus 1., Sclerocarya b. et Balanites a. sont presents.
La densité de ces arbres' est presque zero.
La plupart des arbres se concentrent sur les plalnes et dans le

bas-glacis. Les espéces présentes sont essentiellement 7cacia
a., Tamarindus i., Lannea in., Adarisonia d., Butyrospermum p.,
Mangifera 1... Ficus g. et Ficus p..
La galerie forestiére est essentiellement Mitraqyna i..

La figure 4.14 montre la repartition des espéces dans une partie
du bassin au sud de Tugu en 1975 (ORSTOM, 1980').

Dans le bassin nous avons distingué 3 types de végétation. Le
type 1 contient pour la plupart des arbres. La densité moyenne
est 7.5 arbres/ha. La superficie de ce type dans la partie étudié
(Stat =l200ha) est 243 ha (voir les tableaux 4.15 et 4.16).

Le type 2 n'est pas tellement important pour cette étude, car la
densité des arbres est faible (± 1 arbre/ha) et les essences dans
ce type de végétation sont Balanites a., Sclerocarya b. et
P11 lostigma r., lesquel les nous n' avons pas mesurées.

Le troisième type dune superficie de 8 ha dans la partie étudiée
contient surtout Mitraqyna i. et quelques Mangifera 1.. La

densité est de 40 arbres/ha.
La carte dans la figure 4.17 montre la distribution des
différents types daris la partie étudiée du bassin.

Les observations phénoloqiques sont prCsentées dans le tableau

4.18.
Tous les arbres des espéces concernées sont foliées aux mois
d'avril et de mal. Tamarindus i. renouvelle ses feuliles en mai.

Dans le bassin de Tugu, la presence d'arbres est trés concentrée
dans le bas—fond et daris la bas—glacis. Sur les plaines la
densité d'arbres est très faible.
L'influence de 1 'homrne et de son bétail est forte. Une grande
partie du bassin est fortement dégradée, causée par des facteurs
différents (sècheresse, pression démographique).
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4.4 BARSAIIX3HO

Situé 45 km nord de Kaya (13° 13' LN / 01 10' ID)
Carte figure 4.24
Superficie : 132 kin2

Géologie : granique
Zone climatique : sub sahélienne
Zone phytogéographique : sub sahél ienne
Le bassin appartient au bassin hydrographique du Niger

Climat

La pluviométrie moyenne a Kaya est 632 rnrn/année (données de 1967
'86). Le minimum mesuré a éte enregistré en 1985 (454 mm) et le

maximum soit 936 mm en 1976. La saison de pluie va de mai en
septembre (voir le tableau 4.23).

Le tableau 4.24 montre les temperatures mensuelles moyennes

(périôcle 1967—1984). La temperature moyenne annuelle est 28.2°C.

L'évaporation Fiche mensuelle est donnée dans le tableau 4.25. La
moyenne annuelle de la période '67—85 (quelques données

manquent) est de 3689 mm.

Activités humaines

Dans les plus basses parties du bassin se concentrent des champs
de mu. Le cheptel se cons iste de chèvres, de moutons et de

bovins.

Géomorphologie

Le relief est peu marqué (300 — 325 metres) avec parfois des
buttes atteingnant 350 metres d'altitude.
La roche—mere est granitique avec une couche métamorphique de dix

a vingt metres.

Les plus grandes parties des reliefs résiduels, des pentes et des

plaines se consistent géneralement de restants de plateaux

latéritiques. Les plaines sont étendues et la pente est très

faible (± 0.2).
Les bas—fonds ont un réseau hyclrologique vaste, mais non pas

dense.

Vgétation

Les reliefs residuels sont presque dépourvus de toute la

vegetation ligneuse. Dans le tapis herbeux discontinu, se

rencontrent des grandes plaques de sol nu.

Les sols des pentes et des plaines sont aussi dégradés, mais ia
ii y a des buissons. Sur les plaines se trouvent aussi des arbres
très épars.
Le bas—glacis dèveloppe surtout en aval une strate herbeuse assez
dense avec des arbres disséminés ça et ia. Les villages et les
principales zones dactivités agricoles s'y concentrent.
La galerie forestière se trouve dans une partie des bas—fonds.

Dans le reste des bas—fonds se rencontre d'arbres groupés ou
sol itaires.
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Le bas—glacis est occupé de champs parsemés des arbres comme
Ficus g., Taniarindus i., Butyrospermum p., Lannea m., Khaya s.,
Azadirachta b. et Sclerocarya b..
La galerie forestiére se constitue de Mitraqyna i. et
d'noqeissus 1..
Les arbres groupés sont les essences Butyrospermuni p., Lannea m.,
Parkia b., Ficus sp. et Anocreissus 1..

Dans ce bassin nous n'avons pas limité une partie étudiëe. Lee
lieux ott nous avons fait des mesures sont trop répandue dane le

bassin.
Al 'aide des photos aériennes (photos de janvier 1982) nous avons
déterminé la superficie de la végétation arborée assez dense Ca 3
arbres/ha) du bassin versant.

Cette superficie est de 1080 ha. Elle représente 8.2 de la
superficie totale du bassin versant. La superficie de ± 10 ha de
la gaierie forestiére est incluse. A peu prés 1070 ha se compose
d'arbres groupés dans les bas—fondset d'arbres épars dane les
champs.

La densité moyenrie est de 5.25 arbres/ha. La composition
floristique nest pas connue dane tout le bassin versant. Lee
inventaires ont été faits a Koursilogo/Niamatulai, & Tansera, a
Kondibuto et S Darkoa (voir la figure 4.19 et le tableau 4.20).
Ii est donc possible que la composition spécifique dane
l'ensemble du bassin différe de celle des lieux exaniinés.

Néanmoins nous avons pris les inventaires comme représentatifs
pour tout le bassin (voir le tableau 4.21).

Les observations phénologiques sont montrées dans le tableau
4.22. Seulement en mai tous les Butyrospermum p. sont foliés.
Khaya s., Parkia b. et Ficus sp. ont des feuilles S partir de
mars et ils les gardent pendant la période d'étude.

Le bassin versant de Barsalogho est trés dégradé. La plupart des
arbres se trouvent dane le cordon ripicole plus ou moms large
(quelques metres a 100 metres).
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5 LA TRANSPIRATION DANS 129 BASSINS

Dans chaque paragraphe nous discuterons des points suivants au
niveau de chaque bassin versant

— le choix des arhres pour les mesures de la transpiration
— les résultats des mesures de transpiration
— 1 'estimation de la transpiration de la partie étudiée du

bassin

5.1 DINGASSO

Chaque mois Butyrospennuin p., Parkia b. et Daniel ha o. ont été
retenues pour les mesures. En Inal nous avons ajouté Terminalia in.

cause de sa forte densité et de son feuillage dense (voir texte
de 4.1).

Les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 donnent les résultats des mesures de
trois mois. La oü c'est possible des courbes sont tracées (voir
les figures 5.4, 5.5 et 5.6).
En mars , seulement les inesures de Parkia b. sont fiables . cause
de ha phase expérimentale de la procedure.
En mal les mesures rCahisées sur Butyrospermum p., Daniellia o.
et Terminalia m. sont faites sur un arbre au lieu de trois
arhres. Surtout le rioids de l'arhre "moyen" n'est pas fiable.
Pour cette raison nous avons calculé Tmai (la transpiration
iournalière pour le mois de mai) de Daniellia o. aussi pour le
mme poids (moyen) qu'en avril.

La Tp ( la transpiration par poids frais) de Butyrospermum p.,
Parkia b. et Daniellia o. est plus élevée en avril qu'en mai.
NCanmoins ces differences ne sont pas significatives. La valeur
pour Parkia b. en mars est encore plus haute.
La temperature élevée et la faible humidité relativeen mars—avril

peuvent être des causes de ce phénomène. Aussi les nouvelles
feuilles et une alimentation en eau favorable peuvent causer une
transpiration ilhimitée (voir Tolman, 1989).

Le poids "moyen" de Parkia h. accrolt de mars a mal & cause de
1 'apparition de nouvelles feuliles.
La Tm vane de ± 40 litres/arbre jour pour les jeunes Daniellia
o. jusqu'a ±240 litres pour Butyrospermum p. en avril (voir le
tableau 5.21).

La transpiration calculée en mm pour ha partie étudiée est donnée
dans le tableau 5.25. Pour les quatre essences, la transpiration
.iournalière peut varier entre 6.2 — 10.4 x 102 mm/jour en avrih
et 7.1 — 13.5 x 10_2 mm/jour en mai.
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5.2 MANGA

Pour les trois mois nous avons choisi Butyrospermum p. et Parkia
b.. Surtout Butyrospennum p. est trés dominant clans le bassin (±
de 6O).
Malgré sa presence reguliere nous n'avons pas choisi Balanites a.
pour deux raisons. Premiérement Balanites a. a, durant cette
période, des feuilles petits et succulentes. Il est donc probable
que la transpiration est trés limitée. Deuxiémement, la mesure
sur cette essence est difficile a cause de ses branches légéres
et de ses petites feuilles.
Lannea m. avec une densité assez forte demeurait sans feuilles
jusqu1 mars. Dans ce mois nous avons mesuré Khaya s., et Lannea
m. partir d'avril.

Les tableaux 5.7, 5.8, 5.9 et les hgures 5.10, 5.11 et 5.12
donnent les résultats des mesures. Les résultats de Lannea m. en
mai étaient trop écartés pour pouvoir tracer une courbe réelle.
Pourtant les valeurs indiquent, que la transpiration en ami est
plus élevée qu'en avril (voir les tableaux 5.8 et 5.9).

Les valeurs de la transpiration par jour sont données dans le
tableau 5.22. Pour Butyrospermum p. et Parkia b. la transpiration
par poids frais est plus élevé en avril (et en mai) qu'en mars,
mais cette difference nest pas significative. La difference
entre les Tp's en avril de Butyrospermum p. et de Parkia b.
semble bien significative (Parkia 2559—4681 mg/g/ jour et
Butyrospermum 4291—5117 mg/g/iour).

En mai, pour Butyrospermum p. nous avons remarqué que les arbres
étaient plus petits que moyen. Nous avons donc calculé la Thai
aussi avec le poids d'avril.

Le tableau 5.26 donne les valeurs de la transpiration en
millimetres pour une partie du bassin versant.
En mars les valeurs sont trés faibles; le pourcentage darbres
foliés est insignificant et la biomasse foliaire est peu élevée.
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5.3 RJGU

Dans le bassin de Tugu, 1 essence essentiel lement doininante est

Acacia a.. Durant avril et mai, nous avons fait des mesures sur
cette espèce.
Une autre espèce que nous avons retenu, est Tamarindus 1., car
comme Acacia a., elle a un système racinaire profond
(I'aydel1 , 1983 (voir annexe 2)). En mai cette essence a subi une
période de changement cle feuilles, en ce mois la mesure était
donc empéchée.
Farce que Mangifera i. a des feuilles vertes pendant toute
1 'année, nous avons fait des mesures sur cette essence en avri 1.
La transpiration étant très faible, nous n'avons pas repeté les
mesures en mai.
En mal nous avons décidé de mesurer Butyrospermuin p. et Ficus g.
a cause de leur densité assez forte, notamment vers Faondogo
(voir le tableau 4.15).

Les tableaux 5.13 et 5.14 et les figures 5.15 et 5.16 dorinent les
résultats des différentes inesures et des courbes representatives
moyennes.
Le tableau 5.23 donne la transpiration en mg/g/iour ou en
1 itre/arbre/ jour.

Acacia a. a une transpiration par poids frais plus ëlevée en mai
(6252 mg/g/iour) qu'en avril (5904 mg/g/iour), mais cause de la
perte des feuilles la fin d'avril, la transpiration par arbre est
plus grande en avril (±165 litres au lieu de ±143
1 itres/arhre/jour).
La transpiration par poids frais de Manqifera I. était très
faible en avri 1. Mêine pour un poids frais de feui lies élevé, la
transpiration par arbre ne dépasse guère ±65 litres/jour.
Tamarmndus i. a une transpiration par poids frais moyenne, mais
parce que les arbres sont vieux et grands, la transpiration
totale est le plus élevée (±344 litres/arbre/jour).
Ficus q. a une transpiration par arbre moyenne (±150
litres/arbre/jour), inais la transpiration par poids frais dépasse
la moyenne et avoisine celle de Acacia a..

Enf in le tableau 5.27 donne les valeurs de la transpiration par
jour en millimetres. Acacia a. a la transpiration la plus éievée,
mais ôette valeur est toujours faible cause de la densité des
arbres faible dans le bassin. La transpiration de Tainarmndus i.

et de Ficus q. est inférieure de celle de Acacia a..
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5.4 BA1RSIUXX3HO

Corrmie dans les autres bassins versants, Butyrospennuin p. est
aboricLnt dans le bassin de Barsalogho.
Parkia b., Lannea in. , Khaya s. et Ficus sp. sont presque aussi
comniuns dans 1 'ensemble du bassin. mais la presence de ces
essences est très fonction du lieu.
A cause de leurs grands arbres de Khaya s. et de Parkia b.. nous
les avons choisi et non pas Ficus sp. ou Lannea in. (de plus
Lannea in. était défollé en mars et elle portait beaucoup de
fleurs et de fruits en avril).

Lee résultats des mesures sont donnés dane les tableaux 5.17 et
5.18 et dans les figures 5.19 et 5.20.
Lee individus de Butyrospeniiuin p. présentent une grande variation
pour lee quantités d'eau transpirées. Ceci pourait être cause par
des differences dans l'approvisionnement en eau. Les individus de
Khaya s. et de Parkia b. sont plus égaux.

Le tableau 5.24 montre lee quantités totales transpirées par
arbre par jour. La Tp de Butyrospermum p. est un peu plus élevée
en mai qu'en avril, rnais non pas siguificative. Khaya s. garde
presque la même Tp dane les deux mois. Le poids de Butyrospennump et de Khaya s. ne change pas réelleinent.

L'estimation de la transpiration en millimetres par essence et
par jour au bassin entier est donnée dans le tableau 5.28. En mai
la transpiration pour 1 'ensemble• des trois essences n' atteint
guère même 0.01 mm/jour.
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6 DISCUSSION

Pour avoir une idée de la quantité d'eau transpirée par les
arbres clans les quatres bassins versants, nous avons opté pour
une recherche globale et non clétaillée.

Nous avons essayé d'étudier les principaux facteurs qul
influencent la transpiration totale des arbres dans un certain
bassin

— La transpiration (litre/arbre/iour) par espéce dominante
clans différents mois (compose par la transpiration par poids
frais et par la biomasse foliaire).

— La densité de ces espèces dans le bassin versant.

Dans ce qui suit nous discuterons les différentes composantes.

La tran9pirat ion

Dans la littérature ii y a des dontiées sur la transpiration par
poicis frais pour quelques essences (voir Tolman, 1989). Les
essences mesurées dans cette étude ci ne sont pas les mêmes que
celles dans la littérature. Quand mme les valeurs donnent une
idée sur l'ordre de grandeur de la transpiration par poicls frais
des quelques espèces sahariennes et sahéliennes.
Les valeurs trouvées dans la littérature vont de 1.3 — 20.5
mg/g/min. Les valeurs trouvées dans notre étude varient entre 4.5
— 15.5 mg/g/min.

Léchantillonnage qui est fait (3 rameaux, 3—6 inesures par jour,
3 arbres par essence, en moyenne 3 essences par bassin), est
naturel leinent petit. Augmenter 1 'échanti 1 lonnage et en même temps

étudier les quatre bassins versants une fois par mois n'est pas
possible.

L'estimation de la biomasse follaire

Des données sur la biomasse foliaire fraiche dun arbre ne sont
que rarement disponibles. Parfois des valeurs de la biomasse
sèche sont trouvées. Acacia a. a un poids de matière sèche
variant de 2 — 16 kg (CTFT, 1988). Dans la même étude sont données
des valeurs du taux de matière sèche de la matière fraiche (30—
40). En calculant. ceci donne un poids frais de 26 kg en moyenne
(9 kg matière sèche/ 35). Notre estimation de la biomasse
foliaire fraiche se trouve entre 25 et 30 kg (voir le tableau
5.23).

Des pramètres comme la circonférence du tronc, la hauteur et la
surface de la couronne peuvent avoir une relation évidente avec
la biomasse foliaire (cTFT, 1988). Pourtant ceci est seulement
vrai dans le cas oü 1 'arbre est complètement fol ié.
Dans les mois de mars, d'avril et de mai le feuillage de presque
tons les arbres n'était pas au maximum. Une méthode plus exacte
pour estimer la biomasse foliaire n'était donc pas possible.
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L' inventaire végétale

Les inventaires ont eté faits par échantillonnage. Farce qu'un
choix au hasard prendrait trop de ternpspar exemple pour Dingasso
(sup. 154 km2), 300 placettesl, un choix sélectif a été fait.
La représentativité a été déterminé a 1 aide des photos aériennes
et des connaissances acquises sur le terrain.

Les marges d'erreur

Les courbes moyennes tracées a partir des valeurs de mesures sont
responsables pour les marges derreur les plus grandes.
L'estimation de la biomasse foliaire dun arbre moyen a une marge
de 10. L'estimation de la proportion d'une espèce dans la
vegetation arborée a une inarge de 5—20, tributaire de la
connaissance du terrain.

Les deux derniers sont déjà eté calculés dans les résultats
finaux (les tableaux 5.25 — 5.28). Concernant les courbes
moyennes 11 est diffici le d' estimer 1 'interval le de conf lance,
parce qu'il s'agit des superficies sous les courbes. Une grande
superficie aura une marge plus petite qu'une petite superficie.

En cours, les calculs finaux pour la transpiration en millimetre
ont une grande marge. Lobjectif de determiner un ordre de
g-randeiu' a cependant été atteint.
Dans une recherche additionelle. des ameliorations pourront
contribuer a une meilleure precision.
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7 CONCLUSIONS

— La densité moyenne de la végétation arborée est la plus
élevée Dingasso (9.9 arbres/ha) et la plus basse dans le
bassin de Barsalogho (1.4 arbres/ha).

— La distribution la plus régulière des arbres est trouvée
dans le bassin de Manga, la plus irrégulière dans le bassin
de Thgu (0 — 40 arbres/ha).

— La concentration d'arbres dans le bas—fond est la plus
grande dans les bassins de Tugu et de Barsalogho.

— Karité (Butyrosperuium p.) est la seule essence, qui est
(sub)dominante dans tous les quatre bassins.

— La proportion des arbres racines profondes, pour lesquels
ii est connu qu'ils puissent leur eau directement de la
nappe phréatique (Acacia a.et Tainarindus i.) est la plus
grande Tugu (± 45 de la totalité d'arbres sur la partie
étudiée).

— L'influence possible, que la transpiration d'arbres avrait
sur la nappe phréatique, est probablement la plus grande
dans le bassin de Thgu.

— Karité (Butyrospermuin p.) a une transpiration par poicLs
frais semblable dans les quatre bassins (4100 —4800
mg/cr/jour).

— Les arbres dont ii est connu La presence de racines
superficielles (Parkia b. et Khaya s.) ont une transpiration
par poids frais plus basse durant la période de mars a mai,
que les arbres qui ont des racines qui atteignent La nappe
phréatIque (Acacia a., Ficus g. et en degré moindre
Tamarindus i.)(±3500 au lieu de ±5000 mg/g jour).

— La transpiration par arbre par jour depend de la
transpiration par poids frais, mais surtout de la biomasse
foliaire. Elle vane de 40 — 450 litres par jour. La moyenne
globale est 150 — 200 litres/arbre/jour.

— La transpiration totale de quelques espèces dominantes dans
une partie étudiée oü dans 1 'ensemble du bassin, vane de
13.5 x 10_2 mm/jour (Dingasso) a 0.6 x 10_2 mm/jour
(Barsalogho).
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8 RECO?1ANDATIONS

— La continuation des mesures si possible iusqu'en février
—mars 1990 (c'est—---dire faire les mesures au moms pendant
une année).

— L'estimation de la biomasse foliaire avec des paramètres
quantifiables (la circonférence ou le diamètre du tronc, la
hauteur de la couronne).

— La continuation des inventaires et raffinemerit de la carte
des types de vegetation.

— L'échantillonnage cuff isant et assez représentatif.



FIGURES ET TABLEAUX



LISTE D FI(3UR ET D TABLEAUX

CHAPITRE 2

Figure 2.1: Territoires phytogéographiques du Burkina Faso
(Guinko S., 1984)

Figure 2.2: Presentation schematique de lá gëomorphologie et
des sols du Burkina Faso (Wijk van A., W. Bijkerk,
1988)

Figure 2.3: Influences des principaux facteurs sur
1 'evaporation

Figure 2.4: Influences des principaux facteurs sur l'ouverture
des stoinates

CHAPITRE 3

Figure 3.1: Bassins versants proposes dans leurs contextes
climatiques et géologiques (IWACO, 1988)

CHAPIWE 4

Figure 4.1: Carte du bassin versant de Dingasso
Tableau 4.2: Estimation de la densité des arbres sur le

terrain, Dingasso
Tableau 4.3: yles de la végétation, la presence et la densité

des essences, Dingasso
Figure 4.4: Carte détaillée du terrain étudié, Dingasso
Tableau 4.5: Phénologie des essences et le taux des arbres

foliés, Dingasso

Figure 4.6: Carte du bassin versant de Kazanga
Tableau 4.7: Estimation de la derisité des arhres sur le

terrain, Manga
Tableau 4.8: Types de la végétation, la presence et la densité

des essences, Manga
Figure 4.9: Carte dCtaillée du terrain étudié, Manga
Tableau 4.10: Phénologie des essences et le taux des arbres

foliés, Manga

Figure 4.11: Carte du bassin versant de Tugu
Figure 4.12: Les facettes de paysage a Tugu, coupe nord—sud

(0lRSIOM, 1980)
Figure 4.13: Carte des unites de paysage (ORSIOM,1980')
Figure 4.14: Le parc arboré d'une partie du bassin de Tugu

(ORS'IOM, 1980')
Tableau 4.15: Estimation de la densité des arbres sur le

terrain, Tugu
Tableau 4.16: Types de la végétation, la presence et la densité

des essences, Tugu
Figure 4.17: Carte détaillée du terrain étudié, Tugu
Tableau 4.18: Phénologie des essences et le taux des arbres

follés, Tugu

Figure 4.19: Carte du bassin versant de Barsalogho
Tableau 4.20: Estimation de la densité des arbres sur le

terrain, Barsalogho
Tableau 4.21: Types de la végétation, la presence et la densité

des essences, Barsalogho
Tableau 4.22: Phénologie des essences et le taux des arbres

foliés, Barsalogho



LISTE D FIGUR ET DE TPIBLEPUX (SUITE)

Pluviométrie (mm) de la période 1967—1986
Temperature moyenne (°C) de la période 1967—1986
Evaporation Piche (mm) de la période 1967—1985

Transpiration moyenne de trois branches,
mars '89
Transpiration moyenne de trois branches,
avril '89
Transpiration moyenne de trois branches,
mai '89
Courbe de la transpiration dune essence,
mars '89
Courbes de la transpiration de trois
Dingasso avril '89
Courbes de la transpiration de quatre
Dinqasso mai '89
Transpiration moyenne de trois branches, Manga
mars '89
Transpiration moyenne de trois
avril '89
Transpiration moyenne de trois
mai '89
Courbes de la transpiration de
Manga mars '89
Courbes de la transpiration de
Manga avril '89
Courbe de la transpiration d'une
mai '89
Transpiration moyenne de trois
avril '89
Transpiration rnoyenne de trois
mal '89
Courbes de la transpiration de
Tugu avril '89

transpiration
Tugu mai '89
Transpiration inoyenne de trois branches,
Barsalogho avril '89
Transpiration moyenne de trois branches,
Barsalogho mai '89
Courbes de la transpiration de deux essences,
Barsalogho avril 89
Courbes de la transpiration de trois essences,
Barsalogho mal '89
La transpiration par jour par arbre, la

transpiration par poids frais par jour, le poids
frais d'arbre moyen, Dingasso
La transpiration par jour par arbre, la

transpiration par poids frais par jour, le poids
frais d'arbre moyen, Manga
La transpiration par jour par arbre, la

transpiration par poids frais par jour. le poids
frais d'arbre moyen, Tugu
La transpiration par jour par arbre, la
transpiration par poids frais par jour, le poids
frais d'arhre moyen, Barsalogho

Dingasso

Dingasso

Dingasso

Dingasso

essences,

essences,

Tableau 4.23:
Tableau 4.24:
Tableau 4.25:

CHAPITRE 5

Tableau 5.1:

Tableau 5.2:

Tableau 5.3:

Figure 5.4:

Figure 5.5:

Figure 5.6:

Tableau 5.7:

Tableau 5.8:

Tableau 5.9:

Figure 5.10:

Figure 5.11:

Figure 5.12:

Tableau 5.13:

Tableau 5.14:

Figure 5.15:

Figure 5.16:

Tableau 5.17:

Tableau 5.18:

Figure 5.19:

Figure 5.20:

Tableau 5.21:

Tableau 5.22:

Tableau 5.23:

Tableau 5.24:

branches, Manga

branches, Manga

trois essences,

trois essences,

essence, Manga

branches, Tugu

branches, Tugu

trois essences,

Courbes de la de trois essences,



LISTE DES FIGURES ET DES T1BLEAUX (SUITE)

Tableau 5.25: Transpiration par jour par essence clans une partie
du bassin, Dingasso

Tableau 5.26: Transpiration par jour par essence clans une partie
du bassin, Manga

Tableau 5.27: Transpiration par jour par essence dans une part.ie
du bassin, Tugu

Tableau 5.28: Transpiration par jour par essence daris une partie
du bassin, Barsalogho

LIS'rE DES ANNEXES

Aririexe 1: Liste d'essences
Annexe 2: Caractéristiques des essences (Maydel 1, H.J., 1983)
Annexe 3: Bibliographiques





F
I
G
T
J
R
E
 
2
.
2
:
 
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
T
 
U
M
A
T
I
Q
U
E
 
D
E
 
L
A
 
G
E
O
M
O
R
P
H
O
L
O
C
I
E
 
E
T
 
D
E
 
°

h
L

.f
l_

/S
SJ

_1
L

S

D
U

B
U
R
K
I
N
A
 
F
A
S
O
 
(
W
i
j
k
 
A
.
 
v
a
n
,
 
W
.
 
B
i
j
k
e
r
k
,
 
1
9
8
8
)

U
ni

te

G
eo

m
or

ph
ol

og
iq

ue

R
E

U
E

F
S

 R
E

S
ID

U
E

LS
P

E
N

T
E

S
P

LA
IN

E
S

B
A

S
—

G
LA

C
IS

B
A

S
—

F
O

N
D

I

N
iv

ea
u

I
N

iv
ea

u
C

ui
ra

ss
ee

I
E

ro
dé

e

w 8 (I
)

O
R

S
T

O
M

Li
th

os
ol

P
eu

 e
vo

lu
ée

 d
o 

er
os

io
n

S
al

 fe
rr

ug
in

eu
x 

tr
op

ic
au

x
S

ol
 fe

rr
ug

in
eu

x 
tr

op
ic

au
x

S
al

 h
yd

ro
n-

io
rp

he
su

r 
cu

ira
ss

e
as

s.
 ê

 L
ith

os
ol

s
re

m
an

ie
e 

et
±

in
dt

xe
e

hy
dr

om
or

ph
e 

et
 in

du
re

e
al

lu
vi

o—
co

llu
vi

au
x

F
A

Q
Li

th
os

ol
C

am
bi

so
l

A
cr

is
ol

 (
fe

rr
iq

ue
)

A
cr

is
ol

(h
ap

liq
ue

)
ph

as
e 

pe
tr

iq
ue

 o
u 

pe
tr

op
he

rr
iq

ue



U)
C
w

0

3
U

U)

U)
D

a)
U) UL
3 .4-

4- L.
o :,
3 U)
L.

.4-.
(I_) -

C
0

.4-
0
0
a.
0
>
wI
_

tD D -o 0

ILiT1I1
a)

0
0
LI)

.4-c
a)
E
a)
C
C
0
>'
0

a)
0
0

'4-
L.
3
(I)

0
a)

—0
-'a)
.4-

EI

1
.4-'
C
a)
>

Client

Ministre de I'Eau

________ ________

IJVACO
Projet Dessiné Vu Bureau dEtudes

AS en Eau et Environnement
B i Ian d 'E ciu

______________ ______________

B.P. 2523, Ouagadougou, Burkina Faso
Figure nunléro Date SiOge:

2 3 JuiUet '89 BP 183, 3000 AD Rotterdam

________________________________________________________________________________________

Pays Bas
Description

INFLUENCES DES PRINCIPAUX FACTEURS SUR L' EVAPORATION



Client

Minisjêre de I'Eou

________ ________

'INACO
Projet DessinO Vu Bureau d'Etuiles

en Eau et Environnement
Bilan d' Eau AS

______________

BR 2523, Ouagadougou, Burkina Faso
Figure numéro Date Siege:

, , ;Or BR 183, 3000 AD Rotterdam.g. JUIUeI ° PaysBas

Description

INFLUENCES DES PRINCIPAUX FACTEURS SUP L'OUVERTURE DES STOMATES



8

0

U)
L.
, U)

a) a)
—

,
C Q

0Oo
.Q)

0.2w

C
0U)—

• LI
0)

c1
1P U) .-
L
J• U)
0)ijWu

o ' o
— j 7 N •'vo

V C qp
-6 E LQ!

c7 ,VQ.
-

4' 0
E E E

C c:

E 2 2. . .z w w W _JQL1l



Client

Ministére de 1Eau - DEP - IUVACO
Projet Dessiné Vu Bureau dEludes

en Eau at EnvironnementProjet Bib n d' Eau U .T

______________

B P. 2523, Ouagadougou, Burkina Faso
Figure numëro Oute Siege:

B.P. 183, 3000 AD Rollerdam
4 .1 3 I 07 I 89 Pays Bas

Description Dessin numéro

.BASSIN VERSANT DE DINGASSO 60.235

LEG EN DE

L_J

—

Ligne de portage des eaux

Piste principcile

Piste secondaire

Li mni graph e

Section tudie

Station climatobogique
0 4km



Pterocarpus e.

Pterocarpus e.
Cassia s.

Parkia b.

Daniellia o.
Parkia b.
Butyrosp. p.

Daniellia o.
Butyrosp. p.

Parkia b.

Parkia b.

Parkia b.

35

9-'.
4

1

Sin collines

Sin collines

Sin jachère
colline

Sin champs
90% folié

TABLEAU 4.2: ESTIt'IATION DE LA DENSITE

DINGASSO

DES ARBRES SUR LE TERRAIN

essence densité details et
envi ronnement

ha

Butyrosp. p.

23

1

3

4

5

4

4

3

9',

6 2

Dingasso champs
30% folié

Dingasso brousse

Dingasso brousse

Dingasso champs
80% folié

Sin brousse

Sin brousse2

7

8

9

1

1

14

10 /4 3

11 /4 9
'S

9
'-S

1

1

5)

'S

3

5)

L5

2

2

1

5)

2

1

2

1

1

et

3
5)
'-S

1

6

4

12

4

3

4

4
5)

'S

11

1

1

5

1

1

30

12

13

14

15

Butyrosp. p.

Daniellia o.
petits
grands

Parkia b.

Butyrosp. p.
Parkia b.

Danielija o.
Terminalia m.
Butyrosp. p.

Terminalia m.

18/5

18/5

19/5

19/5

1

5)
U

5)
'-S

4

Sin brousse

Sikorola brousse

Silcorola champs

Sin brousse

Dingasso brousse



TABLEAU 4.3: TYPES DE LA VEGETATION LA PRESENCE ET LA DENSITE DES
ES S lEN CE S

DINGASSO

type superf.
Sa (ha)

densit
(a/ha)

é essence presence
(%)

densité par
essence Dva (a/ha)

1 169 7.7 Pariria b. 100 7.7

2 538 7.8 Daniellia
Butyrosp.
Terminalia
Parkia b.
reste

o.

p.
m.

40—60
10-20
5—10
5—10
0—40

6.24—9.38'
0.78—1.56
0.39—0.78
0.39-0.78
0 —3.12

)1

3 321 3.7 Butyrosp.
Parkia b.
reste

p. 60-80
10—20
0—30

2.22—2.96
0.37—0.74
0 —1.11

4 143 30 Terminalia
Pteroc. e.
reste.

rn. 40—60
40—60
0—20

12 —18
12 -18
0 —6

5 22 40 Mitragyna 1. ? ?

reste 7.5 0

Stot 1200 moy.9 .9

1)1 un arbre est en realité deux arbres groupés (voir texte)
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TABLEAU 4.5: PHENOLOCIE DES ESSENCES ET TAUX DES ARBRES FOLIES

DINCASSO

essence partie mars avrii mai

prés. Fm (%) prés. Fm (%) prés. Fm (%)

Paricia b. fe
fr
fi

±n
-

i-

90 ±ñ
+

+

100 +a
+

—

100

Butyrosp.p. fe ±n 30 +n 90 1-a 100
fr
fi

-
+

-F

±
+

—

Daniellia o. fe
fr
fi

+a
-t-

—

100 1-a

i-

—

100 1-a/v
—

—

100

Term. m. fe
fr
fi

-
-
-

0 -
—

-

0 +n
-

-

100

+ present, ± = moyen, - absent
fe feuilles, fr fruits, fi = fleurs
n nouvelles, a = adultes, v = vieuilles
prés. presences
Fm taux des arbres foliés
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TABLEAU 4.7: ESTIMATION DE LA DENSITE DES ARBRES SUR LE TERRAIN

MAN GA

nr date type essence densité details et ha
en vi r o nfl em en t

1

2

3

4

5

6

7

8

30/3

30/3

31/3

1/4

9'.

26/4

9

28/4

9'a

2

1

1

'1

2

2

1

Butyrosp. p.

Balanites a.
Butyrosp. p.
Lannea m.

Butyrosp. p.
Parkia b.
Khaya s.

Parkia b.

Butyrosp. p.
Parkia b.
Adansonia d.
Lannea m.
Acacia a.

Butyrosp. p.
Lannea m.
Balanites a.

Butyrosp. p.
Lannea m.
Bombax c.

Butyrosp. p.
Pariria b.
Adansonia d.
Ficus sp.
Lannea m.
Acacia a.
Tamarindus 1.
Marigifera 1.

Kazanga
10% foJ.ié

Canzi village
10% follé

Binnde village

Binnde champs

Simbri jachères
champs, marigot

Simbri

Ganzi champs

Koakin champs

9La.

9U
9 I::U • U

1

9U

0.5
1

9
Ca

3

0.2
0.4
r\ 9f. Ca

0.2

1

1

C)
C-,

1.5
1

0.5

2.5
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.4

4

9'a

6

9
C..

5

2

4

4



TABLEAU 4.8: TYPES DE LA VEGETATION LA PRESENCE ET LA DENSITE DES
ESSENCES

1AN GA

type superf.
Sa (ha)

densité
(a/ha)

essence presence
(%)

densité par
essence Dva (a/ha)

1

.

2

360

840

4.3

2.6

Butyrosp. p.
Parkia b.
Khaya s.
Lannea m.
reste

Butyrosp. p.
Lannea m.
reste

40—50
20—25
3—5
2-4

16—35

40—50
15—20
30—45

1.72—2.15
0.85—1.07
0.13—0.21
0.09-0.17
0.69—1.51

1.04—1.30
0.39—0.52
0.78—1.17

Stot 1200 moy.3.1
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TABLEAU 4.10: PI-JENOLOCIE DES ESSENCES ET TAUX DES ARBRES FOLIES

MANCA

essence partie mars avril mai

prés. Fm (%) prés. Fm (%) prés. Fm (%)

Butyrosp.
.

p. fe
fr
fi

±n
—

-i-

10 ±n
±

-s-

100 +a
+

—

100

Parkia b. fe
fr
fi

±n
±

+

90 1-n

+

±

100 +a
1-

—

100

Lannea m. fe
fr
fi

±n
-

±

10 ±n
-

-i-

100 -I-n/a

1-

+

100

Khaya s. fe
fr
fi

-I-a

—

—

100 -I-a

—

—

100 1-a/v
—

-

100

+ present, ± moyen, — = absent
fe feuilles, fr fruits, fi fleurs
n nouvelies, a adultes, v vieuilies
prés. presences
Fm = taux des arbres follés
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TABLEAU 4.15: ESTIMATION DE LA DENSITE DES ARBRES SUR LE TERRAIN

TUCU

nr date type essence densité details et ha
envi ronnement

1

2

3

4

5

6

2

1

0

2

0

6/4

7/4

4/5

5/5

5/5

5/5

Acacia a.
Tamarindus i.
Mangifera 1.

Ficus g.

Mitragyna i.

Acacia a.
Tamarindus 1.
Sclerocarya b.
Butyrosp. p.
Lannea m.
Mangifera I.

Ficus g.
Butyrosp. p.
Lannea m.
Parkia b.
Khaya s.
Mangifera i.
Adansonia d.
Acacia a.
Tamarindus i.

Acacia a.
Ficus g.

Ficus g.
Butyrosp. p.
Tarnarindus 1.
Sclerocarya b.

7

1

2

0.5

40

6

3

3

1.5
1

0

3.5
2.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.3
0.2

0

0

1

2

0.5
0.5

Tugu champs
marigot

Tugu
mare temporaire

Tugu champs

Faondogo champs

Faondogo champs

Faondogo brousse

9
C..

1

2

4

2

2



TABLEAU 4.16: TYPES DE LA VEGETATION LA PRESENCE ET LA DENSITE DES
ESSENCES

TUGU

type superf.
Sa (ha)

densité
(a/ha)

essence presence
(%)

densité par
essence Dva (a/ha)

1

2

3

243

949

8

7.5

±1

40

Acacia a.
Tamariridus i.
Ficus g.
Butyrosp. p.
Mangifera i.
reste

Balanites a.
Sclerocarya b

Mitragyna 1.

30—40
10—15
15—20
10—15
5—10
0—30

?

?

100

2.25—3.00
0.75—1.13
1.13—1.50
0.75—1.13
0.39—0.75
0 —2.25

?

?

40

Stot 1200 moy. 2.6
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TABLEAU 4.18: PHENOLOGIE DES ESSENCES ET TAUX DES ARBRES FOLIES

TUGU

essence partie mars avril mal

prés. Fm (%) prés. Fm (%) prés. Fm (%)

Acacia a. • fe
fr
fi

+a
+

-

100 +a
+

-

100 ±v
+

-

100

.

Mangifera 1. fe
fr
fi

+a
-F

-

100 +a
+

—

100 +a
+

-

100

Tamarindus i fe
fr
fi

+a
+

-

100 +a
+

—

100 ±v/n
±

i-

100

Butyrosp. p. fe ±n ? ±n 100 +a 100
. fr

fi
—

+

1-

- .

-1-

Ficus g. fe
fr
fi

±a/v
+

-

? +n
±

-

100 +n
—

—

100

+ = present, ± = moyen, - absent
fe feuilles, fr fruits, fi = fleurs
n = nouvelles, a adultes, v vieuilles
prés. = presences
Fm = taux des arbres foiiés
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TABLEAU 4.20: ESTIMATION DE LA DENSITE DES ARBRES SUR bE TERRAIN

BARS ALOGHO

nr date type essence densité details et ha
envi ronnement

1 13/4 Butyrosp. p. 7.5 Kouresilogo 2

Lannea m. 1.5 bas—fond
Ficus sp. 1.5
Khaya s. 1

Anogeissus 1. 1

14/4 Khaya s. 1 Koñdibuto 2

Butyrosp. p. 1.5 champs

3 15/4 Butyrosp. p. 3 Tansera
Mitragyna i. 1 bas-fond
Parkia h. 1

Mangifera i. 1

4 15/4 2 Parkia b. 2 Tansera champs
Butyrosp. p. 1

5- 15/4 Adansonia d. 1 Tansera
Balandites a. 4 plaines

6 10/5 2 Butyrosp. p. 2 Naimatuiai 2

Combreturn in. 2 bas-fond
Anogeissus 1. 0.5

7 11/5 Butyrosp. p. 5 Tansera champs
Parkia 1 bas-fond

8 12/5 2 Butyrosp. p. 2.3 Kondibuto champs
Khaya s. 0.7 village
Ficus sp. 0.7

• Adansonia d. 0.3
• Sclerocarya b. 0.7

Balanites a. 1.3
Combretum m. 0.3
Piliostigma r. 0.7
Azadirachta i. 0.3

9 12/5 2 Butyrosp. p. 3.5 Darkoa bas—fond 2

Lannea m. 2.5
Sclerocarya b. 1

Ficus sp. 0.5

10 12/5 1 Mitragyna i. 10 Naimatulai
bas-fond



TABLEAU 4.21: TYPES DE LA VEGETATION LA PRESENCE ET LA DENSITE DES
ESSENCES

BARS ALOGHO

type superf.
Sa (ha)

densité
(a/ha)

essence
•

presence
(%)

densité par
essence Dva (a/ha)

1

2

3

10

1070

.

12120

±10

5.25

±1

Mitragyna i.
Anogeissus 1.

Butyrosp. p.
Parkia b.
Lannea m.
Ichaya s.
Ficus sp.
reste

Adansonia d.
Balanites a.
Piliostigma r

?

50—60
5—10
5-10
5—10
5—10
0—30

?

?

?

?

?

2.63—3.15
0.26—0.53
0.26-0.53
0.26—0.53
0.26—0.53
0 —1.58

?

?

?

Stot 13200 moy.1.4



TABLEAU 4.22: PHENOLOGIE DES ESSENCES ET TAUX DES ARBRES FOLIES

BARS ALOCHO

essence partie mars avril mai

prés. Fm (%) prés. Fm (%) prés. Fm (%)

Butyrosp. p. fe ±n ? ±n 90 +a 100
fr
fi

—

-J-

±

+

i-

—

Khaya s. fe +a 100 +a 100 +a 100
fr
fi

-
—

-
—

-
—

Parkia b. fe
fr
fi

±n
-

+

100 ±n
1-

±

100 1-a

1-

—

100

Lannea m. fe
fr
fi

—

-
+

0 ±n

i-

? 1-n

±
±

?

Ficus sp. fe
fr
fi

1-n

1-

-

100 +

±
—

100 1-

-
-

100

1- = present, ± moyen, - = absent
fe = feuilles, fr fruits, fi fleurs
n = nouvelles, a adultes, v = vieuilles
prés. presences
Fm = taux des arbres foiiés



TABLEAU 4.23: PLUVIOMETRIE (mm) DE LA PERIODE 1967-1986

statin Jan 1ev Mar Avr Hai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Total

NOorola 1 2 16 41 101 133 214 257 148 40 3 3 959

Manga 0 3 12 29 98 107 163 226 159 49 2 1 848

Ouahigouya 0 1 2 8 34 15 153 168 98 23 0 0 563

Kaya 0 1 1 7

J

40 93 155 j 204 104 21 0 0 632

TABLEAU 4.24: TEMPERATURE MOYENNE (00) DE LA PERIODE 1961—1986

station Jan 1ev Mar Avr Hai Jun Jul Aou Sop Oct Nov Dec moy.

Bobo-D. 26 28 30 30 29 21 26 25 26 27 27 26 27

Duaga 25 28 31 33 32 29 27 27 27 29 27 25 28

Ouahigouya 24 27 31 33 33 31 29 28 28 30 28 25 29

Kaya 24 28 31 33 32 29 27 26 27 30 28 25 28

ABLEAU 4.25: EVAPORATION PIOHE (mm) DE LA PERIODE 1961—1985

station Jan 1ev 1Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Total

Bobo-D. 322 323 302 212 148 96 65 50 51 112 203 271 2167

Ouaga*t 230 242 278 241 180 122 19 60 67 136 181 206 2025

Ouahigouya* 254 263 318 309 271 203 134 98 108 187 239 140 2605

Kaya 404 423 455 416 345 255 174 118 130 241 358 383 3689

1967-1984

t 1961-1981



ThBLEAU 5.1: TRANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCHE3

DINGASSO MAPS 89

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/min

24/3 Din. Prkia b.
(44.4 kg)

7.55
9.55
12.04
15.38

13.4
8.4
11.4
9.5

24/3 Din. Parkia b.
(14.0 kg)

8.42
10.42
16.03

5.6
8.6
10.7

25/3 Sir. Daniellia,o.
(17.1 kg)

8.16
10.16
11.46

8.1
9.6

4.4

25/3 Sir. Butyrosp. p.
(12.9 kg)

8.50
10.50

8.5
10.1

25/3 Sir. Butyrosp. p.
(5.5 kg)

7.53
9.53

6.1

15.8

Poids moyen :Parkia 29.2 kg
Butyrosp. 9.2

Thanspiration moyenne :Parkia 148 1/arbre/iour



Thl3LETU 5.2: TR1NSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCHES

DINGASSO AVRIL 89

Butyrosp.
Perk Ia
Daniellia

241
191
78

date lieu essence temps
trarispirat ion

mg/g/min

20/4

20/4

20/4

21/4

21/4

21/4

22/4

22/4

22/4

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Sir.

Parkia b.
(79.4 kg)

Parkia b.
(70.5 kg)

Parkia b.
(39.5 kg)

Butyrosp. p.
(41.6 kg)

Butyrosp. p.
(51.4 kg)

Butyrosp. p.
(64.6 kg)

Daniellia 0.
(21.6 kg)

Daniellia o.
(11.2 kg)

Daniellia o.
(7.1 kg)

8.03
10.03
11.33
15.19
16.19

8.37
10.37
12.07
15.42
16.42

9.02
11 .02

12.32
16.00
17.02

8.30
10.30
12.00
15.21
16.21

8.53
10.53
15.38
16.40

9.20
11.20
15.55

8.38
10.08

9.05
10.35

9.31
11.01

2.8
3.4
7.4
5.4
6.6

3.3
3.4
3.9
9.7
7.2

4.2
5.8
5.6
7.2
5.6

5.8
6.2
6.4

11.5
11.0

5.1
4.5

10.1
12.8

9.6
8.8

13.1

11.7
14.8

8.1
14.6

9.0
8.7

Poids moyen

Thanspirat ion moyenne

Butyrosp.
Parkia
Daniellia

52.6 kg
63.0
13.0

1 /arbre/ jour



ThBLEAU 5.3: TRANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCI-EE

Poids moyen :Parkia 75.4 kg

Transpirtion moyenne :Parkia 214 l/arbre/jour

DINGASSO MAI 89

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/min

Sik.

Sik.

Sik.

Sir.

Sir.

Sir.

18/5

18/5

18/5

20/5

19/5

20/5

19/5

20/5

19/5

Parkia. b.

(79.4 kg)

Parkia b.
(85.6 kg)

Parkia b.
(61.1 kg)

Daniellia o.
(7.5 kg)

Terrninalia m.

(31.0 kg)

Butyrosp. p.
(44.2 kg)

8.30
11.00
13.00
15.56

9.27
11.27
15.30

10.22
12.22
16.20

8.00
9.30
9.45

11.45

8.20
9.50

10.10
12.10

8.45
10.15
10.45
12.45

6.0
5.2
5.1
2.6

5.6
3.6
5.8

5.3
6.6
6.7

5.1
8.3
8.3

12.5

7.2
8.5
7.9
9.6

5.4
7.5
10.1

10.4
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TPIBLEPtU 5.7: TRP.NSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCHES

MANGA MARS 89

date lieu essence teinps

transpiration

mg/g/min

30/3 Kaz. Butyrosp. p 6.50 3.3
(27.2 kg) 8.50 8.9

10.50 8.4
15.06 2.7
16.36 5.7

30/3 Kaz. Butyrosp. p. 7.24 8.9
(26.3 kg) 9.24 11.9

15.27 5.2

30/3 Kaz. Butyrosp. p. 8.01 11.0
(26.5 kg) 10.02 14.5

15.54 3.8

31/3 Bin. Khaya s. 7.24 6.0
(90.7 kg) 9.24 6.2

11.25 4.7
15.32 3.8
16.44 4.9

31/3 Bin. Khaya s. 8.05 5.2
(30.9 kg) 10.05 5.8

15.59 5.0

31/3 Bin. Khaya s.. 8.43 6,9
(66.3 kg) 10.43 5.7

16.23 5.7

1/4 Bin. Parkia b. 8.03 5.3
(95.3 kg) 10.03 7.6

1/4 Bin. Parkia b. 8.33 3.5
(90.5 kg) 10.33 3.1

1/4 Bin. Parkia b. 9.10 3.8
(55.1 kg) 11.10 5.1

Poids moyen Butyrosp. 26.7 kg
Khaya 62.6
Parkia 80.3

Thanspiration inoyenne : Butyrosp. 121 1/arbre/jour
Khaya 169
Parkia 195



TABLEAU 5.8: TRANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCHES

MANGA AVRIL 89

Butyrosp. p
(57.7 kg)

Butyrosp. p.
(54.5 kg)

Butyrosp. p.
(79.0 kg)

Lannea m.
(57.5 kg)

Lannea m.
(29.7 kg)

Lannea m.
(58.0 kg)

Parkia b.
(127.9 kg)

Parkia b.
(152.7 kg)

Parkia b.
(111.1 kg)

7.21
9.21

10.51
15.42
17. 14

7.44
9.44

11 . 15
16. 15

8 . 05
10 . 05
11.35
16.44

7.31
9.31

11.34
15. 15

8.01
10.01
12.03
15.37

8 .35

10 . 35
12.35
16 . 04

7.21
9.21

10 . 53
15.26

7.46
9.47

16.01

8.12
10.12
16.38

9.8
7.9
8.8
10.3
9.4

10 . 5
74
6.6
7.6

10.2
4.5
9.1
7.4

6.4
5.6
6.0
3.6

4.4
4.3
1.6
4.4

4.5
5.0
2.5
3.4

9.1
6.6
4.9
6.6

8.4
7.3

13. 1

5.4
3.3
6.7

Transpiration moyenne Butyrosp. 300
Lannea 109
Parkia 486

l/arbre/ jour

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/min

28/4

26/4

28/4

26/4

28/4

26/4

27/4

27/4

27/4

29/4

28/4

29/4

28/4

29/4

28/4

Sim.

Sim.

Sim.

Kaz.

Kaz.

Kaz.

Koa.

Koa.

Koa.

Poids rnoyen Butyrosp. 63.7 kg
Lannea 48.4 ,,
Parkia 130.6



TABLEPU 5.9: TRANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCHES

MANGA MAI 89

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/min

25/5 Tin. Butyrosp. p 7.00 7.3
(26.2 kg) 9.00 11.0

11.00 9.5
13.00 13.0
15.00 10.0
17.00 7.3

25/5 Tin. Butyrosp. p. 7.31 7.6
(36.4 kg) 9.31 6.9

11.31 6.4
13.31 3.9
15.31 1.1

17.31 0.8

25/5 Tin. Butyrosp. p. 8.00 12.7
(42.1 kg) 10.00 8.6

12.00 10.9
14.00 10.5
16.00 8.8
18.00 3.0

26/5 Gan. Lannea in. 8.00 6.8
(31.7 kg) 10.00 3.1

12.00 9.7

26/5 Can. Lannea in. 8.30 15.9
6.5 kg) 10.30 8.8

12.30 7.0

26/5 Gan. Lannea in. 9.00 13.0
8.7 kg) 11.00 1.7

13.00 12.6

Folds inoyen : Butyrosp. 34.9 kg
Lannea in. 15.6

Transpiration moyenne : Butyrosp. 169 l/arbre/Jour
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TABLEAU 5.13: 1'RANSPIPATION MOYENNE DE TROIS BRANCl-IE

TUGU AVRIL 89

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/mi n

06/4 Tug. Acacia a. 8.11 16.5
(27.7 kg) 10.11 15.8

12.11 7.8

07/4 Tug. Acacia a. 15.38 11.2

(23.4 kg)

08/4 Tug. Acacia a. 7.31 10.8
(33.7 kg) 9.31 11.5

06/4 Tug. Mangifera i. 8.47 4.5
(56.9 kg) 10.47 1.4

07/4 Tug. Mangifera 1. 14.50 2.2
(29.1 kg) 16.30 4.1

08/4 Tug. Mangi f era i. 8.45 2.0

(52.3 kg) 10.45 3.4

06/4 Tug. Taniarindus i. 9.15 5.7
(108.8 kg) 11.15 7.7

07/4' Tug. Taniarindus 1. 15.11 8.9
(56.1 kg) 16.51 8.0

08/4 Tug. Tamarindus i. 8.15 6.9

(78.0 kg) 10.15 7.1
11.33 10.7

06/4 Tug. Butyrosp. p. 15.40 8.3
(5.4 kg) 17.11 11.9

06/4 Tug. Ficus g. 16.03 17.3

(27.8 kg)

Poids inoyen :Acacia 28.3 kg
Mangifera 46.1
Taaiarindus 81.0

Transpiration moyenne :Acacia 167 1/arbre/jour
Mangifera 65
Taniari ndus 344



ThBLEAU 5.14: TRANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANC1-EES

TUGU MAI 89

22.7 kg
39.9
28.4

Thanspirat ion moyenne Acacia
Butyrosp.
Ficus

142 l/arbre/jour
181
151

date lieu essence temps
transpiration

mg/g/min

04/5

04/5

06/5

04/5

05/5

05/5

05/5

06/5

06/5

Tug.

Thg.

Fao.

Tug.

Fao.

Fao.

Fao.

Fao.

Fao.

Acacia a.
(20.9 kg)

Acacia a.
(11.3 kg)

Acacia a.
(36.0 kg)

Butyrosp. p.
(52.7 kg)

Butyrosp. p.
(32.7 kg)

Butyrosp. p.
(34.4 kg)

Ficus g.

(34.7 kg)

Ficus g.
(20.5 kg)

Ficus g.
(30.1 kg)

8.29
10.30
12.00
15.54

9.06
11.06
12.37
16.20

8.05
10.05

8.02
10.02
11.33
15.37
17.07

7.40
9.40

11.12
15.56
17.09

8.10
10.10
11.40
16.20

8.41
10.41
16.45

8.50
10.50

9.18
11.18

14.8
11.3
7.4
5.2

13.3
17.2
13.7
13.3

12.3
11.8

12.1
8.5
8.4
7.0
10.3

5.9
8.1
7.9
7.2
8.6

10.8
10.9
10.3
5.0

13.9
15.5
8.3

7.3
13.7

11.7
9.0

Poids moyen :Acacia
Butyrosp.
Ficus
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TABLU 5.17: TRANSPIRATION MOENNE DE TROIS BRANCI-1E9

BARSALOGHO AVRIL 89

date lieu essence temps
transpiration

ing/g/min

13/4 Kou. Butyrosp. p 7.46 7.6
(68.8 kg) 9.46 8.7

11.46 8.4
15.26 5.8
16.58 5.5

13/4 Kou. Butyrosp. p. 8.15 5.5
(72.7 kg) 10.15 7.4

15.47 4.7

13/4 Kou. Butyrosp. p. 8.52 14.3
(30.7 kg) 10.52 11.4

16.13 14.7

14/4 Kon. Butyrosp. p. 8.35 3.0
(48.1 kg) 10.35 9.4

15.57 6.5

15/4 Tan. Butyrosp. p. 9.06 3.8
(22.2 kg) 11.06 6.8

14/4 Kon. Khaya s. 7.36 5.1
(132.5 kg) 9.36 6.5

11.36 5.0
15.17 7.5
17.17 4.6

14/4 Kon. Khaya s. 8.06 9.8
(133.4 kg) 10.06 8.4

15.38 6.8
16.52 6.8

15/4 Tan. Mitragyna 1. 7.49 13.0
(18.9 kg) 9.49 12.1

15/4 Tan. Parkia b. 8.32 5.6
(95.5 kg) 10.32 0.5

Poids moyen : Butyrosp. 49.0 kg
Khaya 133.0

Transpiration moyenne : Butyrosp. 203 l/arbre/Jour
Khaya 458



TABLEAU 5.16: DANSPIRATION MOYENNE DE TROIS BRANCI-EE

BARSAJJJGHO MAI 89

Folds inoyen

Transpiration moyenne

Butyrosp. 44.0 kg
Khaya 136.0
Parkia 103.0

Butyrosp. 202 l/arbre/jour
Khaya 475
Parkia 340

date lieu essence tenips

transpiration

mg/g/min

10/5

10/5

10/5

11/5

12/5

11/5

11/5

12/5

12/5

Kou.

Kou.

Kou.

Tan.

Kon.

Tan.

Tan.

Kon.

Kon.

Butyrosp. p
(57.6 kg)

Butyrosp. p.
(39.6 kg)

Butyrosp. p.
(27.8 kg)

Butyrosp. p.
(38.5 kg)

Butyrosp. p.
(54.1 kg)

Parkia b.
(126.5 kg)

Parkia b.
(78.5 kg)

Khaya S.
(132.1 kg)

Khaya S.

(140.1 kg)

15.34

16.04

16.44

8.48
10.48
11.48
16.22

9.30
11.30
13.30

7.47
9.47

11.18
15.38

8.17
10.17
16.01

8.19
10.19
12.19
14.19

8.52
10.52
12.52
14.42

11.6

4.0

9.4

7.0
6.9
5.9
7.0

19.3
16.3
10.8

7.0
8.5
7.1
7.2

4.5
4.3
5.2

7.1
5.0
7.8
5.0

7.0
6.9
7.5
8.6
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TABLEAU 5.21: LA TRANSPIRATION PAR JOUR PAR ARBRES (Tin (I/jour))

LA TRANSPIRATION PAR P0105 FRAIS PAR JOUR

(Tp (mg/g/iour))
P0105 FRAIS D'ARBRE MOYEN (P (kg))

DINGASSO

essence . uiars nvril inni

Tin Tp P Tin Tp P Tin Tp P

Butyrosp. p. 7 ? 220—266 4584 40—58 169—203 4224* 40—48

Parkin b. 132—162 5064 26—32 172—209 3024 57-69 193—235 2832 68—03

Daniellia o. 7 7 70—02 5832* 12-14 37—42

63—73

5214* 7.
12_14**

Terininali a in. 0 0 0 0 117—142 41881 28—34

Transpiration ininimale (vor text.e
Poids d'avril

3.2)
.

ABLEAU 5,2 2: LA TRANSPIRATION PAR JOUR PAR ARBRES (Tm (1/jour))

LA TRANSPIRATION PAR P0103 FRAIS PAR JOUR

(Tp (mg/g/jour))
P0105 FRAIS D'ARBAE MOYEN (P (kg))

MAN GA

essence mars avril inni

Tin Tp P Tm Tp P Tin Tp P

Butyrosp. p.

Parkia b.

109—136

175—213

4548

2424*

24—30

72—80

273—329

.439—536

1704

3720

58—70

118-144

150—188

280—330

?

4824

?

31—39
53_7Qt*

Lannea in. ? ? 97-120 2256 43—53 ? 7

Khaya s. 154—106 2700 '57-69 ? 7 ? 7

Transpirahon minijnale (voir texte 3.2)
** Poids d'avnl



TABLEAU 5.23: LA TRANSPIRATION PAR JOUR PAR ARBRES (liii (1/jour))
LA TRANSPIRATION PAR POIDS FRAIS PAR JOUR

(Tp (mg/g/iour))
P0103 FRAIS D'ARBRE MOYEN (P (kg))

TUGU

essence

.

avril mi

Ts 'Fp P Th Ip P

Acacia .

Mngfera j.

Tamarindus 1.

Bntyrosp. p.

Ficus g.

148—183

58-72

310—378

?

?

5904

1404

4248

?

?

25-31

41—51

73-89

131—156

7

7

163—199

133—164

6252

7

?

4524

5304

21-25

36-44

25-35

LA TRANSPIRATION PAR JOUR PAR ARBRES

LA TRANSPIRATION PAR P0103 FRAIS PAR

(Tp (mg/g/ jour))
P0105 FRAI3 D'ARBRE MOYEN (P (kg))

BARS ALOGHO

TABLEAU 5.24: (Tai (1/ jour))
JOUR

essence avnl mai

Tm Tp P Tm Tp P

Butyrosp. p.

Khaya s.

Parkia b.

104-226

413—503

?

4176

3444

?

44—54

120—146

185—222

426—524

308—374

4632

3492

3312

40—48

122—150

93—113



ThBLEAU 5.25: TR1tNSPIRATON PAR JOUR PAR ESSENCE

DANS UNE PARTIE DU BASSIN

('f (mm/jour))

DINGASSO

essence mars

(*l0_2

avril

mm/jour)

mai

Butryrosp. p. ? 1.87—3.57 1.59_3.03*

Parkia b. 1.61—2.38 2.33—3.40 262—3.82

Daniellia o. ? 1.96—3.14 1.04—1,77

1. 76—3. Q7

Teriiunalia in. 0 0 1.88_3.55*

total 6.16—10.41 7.13—13.47

Transpiration minirnale (voir texte 3.2)
Poids d'avril

TABLEAU 5.26: TRANSPIRATION PAR JOUR PAR ESSENCE

DANS UNE PARTIE DU BASSIN

(1 (mm/jour))

MANGA

essence

TRANSPIRATION (*102 lam! jour)

mars avril Inni

Butyrosp. p.

Perkia b.

Lannea in.

Khaya s.

0,13—0.21

0,41_1.12t

?

0.06—0.12

3.38-5.10

1.12-3.08

0.30-0.50

?

186-2.93
3.48_5.25*k

?

?

?

total 0.60—1.45 4.80-8.68 ?

* Transpiration
** Poids d'avril

minimale (voir texte 3.2)



TABLEAU 5.27: TRANSPIRATION PAR JOUR PAR

ESSENCE BANS UNE PARTIE

DU BASSIN (1 (mm! jour))

TUGU

ensence

TRANSPIRATION

(*lo_2 rain/jour)

avril ma)

Acacia a.

Mang)fera 1.

Tamarindus 1.

Butyrosp. p.

F)cus g.

0.681.13

0.04—0.11

0.47—0.06

?

?

0.59—0.94

?

?

0.25—0.45

0.30—0.51

TABLEAU 5,20: TRANSPIRATION PAR JOUR PAR

ESSENCE BANS UNE PARTIE

DU BASSIN (1 (rain/jour))

BARSALOGHO

.

essence

TRANSPIRATION

(*1.2 mm/jour)

avril ma)

Butyrosp. p.

Khaya s.

Park)a b.

0.40-0.58

0.09—0.22

?

0.14-0.58

0.090.22

0.06—0.15

total ? 0.61—0.94



ANNEXES



ANNEXE 1: LISTE D'ESSENCES

norn scientifique

Acacia albida
Acacia ebrenbergiana
Acacia laeta
Acacia macrostachya
Acacia raddiana
Acacia senegal
Adansonia digitata
Anogeissus leiocarpus
Azadirachta indica
Balanites aegyptiaca
Bombax costatum
Borassus aethiopum
Boscia senegalensis
Butyrospermum parki I
Cassia sieberiana
Combretum glutinosum
Combretum micranthum
Combretum nigricans
Daniellia oliveri
Eucalyptus camaldulensis
Ficus gnaphalocarpa
Ficus platyphylla
Hyphaene thebaica
Isoberlinia doka
Khaya senegalensis
Lannea acida
Lannea microcarpa
Leptadenia pyrotechnica
Mangifera indica
Mitragyna inermis
Parkia biglobosa
Piliostigma reticulatum
Prosopis africana
Pterocarpus erinaceus
Pterocarpus lucens
Salvodora persica
Sclerocarya birrea
Tamarindus indica
Terminalia avicennioides
Terminal Ia macroptera

nom en More (apres Terrible,1975)

Z&ga

Zame ngha

Kunkwi na
Twe gil a
Sigha

Kyeghe 1 gha
Voaka

Lamwetgha
Taaga
Kumbr is aka

Namy I r I —sughdo/Ka 1 —nyäka

Sogha

Kuka

Sabgha

Ci lgha
Doagha
Bäghen nyaga
Nyurisega 7

Noabgha
Purga
Kodre



NNEXE 2: CARACTERISTIQUES DES ESSENCES (après Naydell,H.J.,1903)

essence zone nom trançais orographie sols besoins en eau système racinaire

Forte croissance en
hauteur si racines en
contact avec eau sou—

terraine (de 2 a 10 mi

supporte inondation
quelques semaines

Pousse le mieux en
stations assez humi—
des

Sensible au sec,tou—
jours sur sols frais,
supporte inondations
ndcessite nappe phrd—
atique haute et per—
manente

cacia a. 3,30

kdansonia d. 3,50

Anogeissus I. S—G

zadirachta 1. 5

Balanites a, 3,30

Bombax c. S0,G

Cad,Kad(e) Plaines alluviales Argileux
bords de rivières allnviaux
dunes sur sous—sol sables doliens
argileux et champs ou limoneux
prbs de villages

Baobab Glacis,bords de marl—
gots,collines pier—
reuses,bas de pentes,
vallées près de loca—
lités

Tons les sols
mais de pré—

lêrence cal—

caires,pro—

fonds et assez
humides

Bouleau Sur herpes raides de argilo—limo—

d'Afrique mares,valldes, has—
fonds,galerie—fores—
tibres, depressions

neux sur ter—
res fermes
alluvions et
sols pro! onds
limoneux

Neem,Nim Plaines,pentes douces
localitds

très flexible
tolère sols
secs, super! i—

ciels, pierreux
et croutes

Dattier du Vallées sahariennes Pousse bien
desert quaternaires,bords de

mares,cretes sdches
de dunes,glacis crou—
Us ou pierreux

sur sols frais ral*

Kapokier Prds de localitds Horizon gra-
rouge relief vane veleux dans le

sous—sol late—

rites, sables
argues

Système superficiel
taible ddveloppé,racine
pivotante croit rapidement
iusqu'au nappe phreatique

Enracinement vigoureux

Ne nècessite
contact avec
phrêatique,ne
porte pas les
tions

pas de

Ia nappe

sup—

i nonda—

Système non pas late—

ArSahanienne, S=Sahelienne, SOrSoudanienne, G=Guindenne

(Glover,P.E, .1962)
* (IRBET,1907)



U)EXE 2: CItRItCTERISTIQUES DES ESSENCES (SUITE)

essence zone nom français orographe sols besons en eau système racinare

Borassus a. SO,G Ronier Plaines,dépressions sable limo— Nappe élevée

neux,sols al—
1uviux

Byturosp. p. Karit Plaines Sols secs, Evite les stations super! iciel avec quelques
sableux et humides et les cours racines plus profondes**
limoneux avec d'eau

d'humus,sur

latrites ou
sols pierreux

Cassia s. S Plaines,pentes inoyen— Sols sableux, Stations humiden bien
nes liinoneux et drainés,sinon reste

latritiques rabougri
Daniellia o. SO,G Haute levee de terre

de la plaine dinon—
dat ion

Ficus g. S-C Figue Rives de cours d'eau sol sableux Nappe phréatique
has—f onds sableux sous—spi trais elevee

Khaya u. S—C Cailcedrat Bords de marigots sols alluviaux Terrains humides mais système surtout super! iciel
depressions an pied profonds aussi sans eau stagnante
de pentes,le long de superficiels
routes, localitds secs latéri—

tiques si pré-
c)p]tation suf
fisent

Lannea in. Raisinier Plaines,collines, Sols profonds Terrains frais
pentes douces, to— ou sableux,
rets—galeries gravier aussi

=Saharienne, SSahélienne, SO=Soudan3enne, G=Guinéenne

(Clover,P.E. 1962)
(lABEl, 1987)



NEXE 2: CRCTERISTIQUES DES ESSENCES (SUITE)

essence ione noin Irang]5 orographie sole become en eau système racinaire

so! pierreux

Mangitera i. S—G Mangner Jardins en plune Pousse bien Do't etre irrgué Ia racines iusqu'à Biii. proton—
et près des riva— cur des sols premiere anne an Sa— deur,auss] systèmesuper! i—
gee profonds limo— hel,ne supporte ps del bien développé

neux—sableux ecu stagnante
frais mais

bien drains

Mitragyna i. S-G MarigoLinares,dépres— Argileux on êlevés,supporte inon—
ions, galerie—fores— dlluv]aux dation de plusieurs
ière inois

Parkic b. 5,30 Néré Bas-fonds,pnép1aine Sole pierreux
cur collines graveleux,ea—

bles pro! onds

argileux on
limoneux

Pterocarpus e. (5)50 Véne Bee de pentesplaines Sole grave—
collines leux on super—

ticiels on
argi leux, ton—

jours lctrite

Sclerocarya b. SA,5 Pruner Va1les,dépressions Sols sableux
versants on pierreux on

crontés

tamarindus i, Tamarinier Ddpressions,vcllées, Sole graveleux sole permables,con— système profond
mares on sableux tact avec le nappe pee

aussi argileux d'eau etagnente

ferminelie ci. SO Badeinier du Nares,dépressione, Sols tassés Sole frais avec inon—
Snégal termitmères (ergileux) dation priodique on

avec neppe phréatique
pro che

=Seharienne, SSehlienne, S0=Soudanienne, G=Guinéenne

(Glover, P. E. .1962)

(IRBET, 19B7)
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