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I. Cadre biophysique 

I.1. Situation de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba  
La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba (RBNK) se situe au Sud-Est du Sénégal, à cheval 

sur les régions administratives de Tambacounda et Kolda. 

Figure 3 : Carte de localisation de la zone d’étude  

Source : LERG (2007) 

I.2. Le climat 
La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est située dans les domaines bioclimatiques 

soudanien (Nord) et soudano-guinéen (au Sud). Le climat a été apprécié au niveau des stations 

de Tambacounda et Kédougou à travers les paramètres suivants : la température, les vents, la 

pluviométrie, l’insolation, l’humidité relative et l’évaporation. 

• La température 

Elle permet de distinguer deux périodes dans la zone d’étude (Figure 4). 

- une période (mars à juin) où les moyennes mensuelles des températures sont 

supérieures à 30 °C; 

- une période ou les moyennes mensuelles des températures sont inférieures à 30°C 

(juillet à février). 
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Toutefois, il faut noter que la moyenne mensuelle des températures présente un contraste avec 

des maxima variant entre 40° et 35° et des minima variant entre 20°C et 25°C pour une même 

période (figure 4). 

Figure 4 : Evolution mensuelle de la température aux stations de Tambacounda (a) et 

Kédougou (b) pour la période de 1951-2004). 
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Source des données : LERG ET SMN 
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• Les vents  

La RBNK est soumise à trois types de vents qui sont : 

- l’alizé maritime de secteur Nord qui provient de l’Anticyclone des Acores ; 

- l’alizé continental ou Harmattan qui provient de l’Anticyclone du Sahara. C’est un 

vent chaud et sec de direction Nord-Est qui circule pendant la saison sèche au niveau 

de la RBNK ; 

- la mousson qui provient de l’Anticyclone de Saint Hélène. Ce vent circule pendant la 

saison des pluies au niveau de la RBNK. 

• La pluviométrie 

La pluviométrie dans la zone d’étude est caractérisée par une variation dans le temps et dans 

l’espace. L’essentiel des quantités de pluies enregistrées pendant l’année se situe entre le mois 

de juin et octobre, atteignant un maximum au mois d’août pour une période de 1922-2005 

(figure 5). 
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Figure 5 : Evolution mensuelle des précipitations aux stations de Tambacounda (a) et 
Kédougou (b) pour la période de 1922-2005) 
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Source des données : LERG ET SMN 

 Les précipitations varient du Nord au Sud, donnant ainsi une partie Nord de la Réserve de 

Biosphère moins arrosée que la partie Sud pour la période de 1922-2006 (figure 6). Les 

quantités de pluies enregistrées pendant plusieurs années montrent une variation inter-

annuelle reflétant ainsi la tendance d’une évolution régressive (figure 6), consécutive aux 

périodes de sécheresse au Sénégal. 
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Figure 6 : Evolution annuelle de la pluviométrie aux stations de Tambacounda (a) et 
Kédougou (b) pour la période de 1922-2006). 
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• L’insolation  

L’insolation moyenne annuelle dépasse 3000 heures, soit environ 8 à 9 heures 

d’ensoleillement par jour au niveau de Tambacounda (Figure 7). Le mois d’Août reçoit la 

durée d’insolation la plus courte à cause de la forte couverture nuageuse.  

 

Figure 7 : Evolution mensuelle de l’insolation à la station de Tambacounda (1951-2006) 
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Source des données : LERG ET SMN 

• L’humidité relative et l’évaporation 

L’humidité relative est très élevée en hivernage, notamment entre août et octobre où elle 

dépasse parfois 97% dans les localités de Tambacounda et Kédougou (figure 8). De janvier à 

mars, elle baisse pour atteindre une valeur minimale voisine de 10%. L’évaporation croit du 

Sud au Nord, à l’inverse du gradient pluviométrique. 
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Figure 8 : Evolution mensuelle de l’humidité relative aux stations de Tambacounda (a) 
et Kédougou (b) pour la période de 1951-2006 
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I.3. Le relief  
Selon Michel (1971), le relief de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba comporte 

plusieurs unités géomorphologiques : les plateaux cuirassés, les vallées et les collines. 

 

• Les plateaux  

Les plateaux dominent l’essentiel du relief présentant un caractère tabulaire ayant ainsi une 

légère pente de 1° à 5°. Ces plateaux sont recouverts de cuirasses latéritiques. Ce sont 

d’anciens glacis qui dateraient du Quaternaire suite à un ruissellement diffus des eaux. A 

certains endroits des plateaux, on note la présence d’affleurements de cuirasse ferrugineuse 

(bowal) qui supportent des termitières grises caractéristiques, ayant la forme de champignon. 

 

• Les vallées 

La zone comporte plusieurs vallées alluviales dont la plus importante est la Gambie qui reçoit 

deux affluents : le Koulountou sur sa partie gauche et le Niokolo Koba sur sa droite ; 

Ces vallées alluviales possèdent de nombreux étangs ou mares qui reçoivent les eaux de 

pluies et les crues des cours d’eau.  

 

• Les collines 

Elles forment les unités les plus élevées du relief dans la Réserve de Biosphère du Niokolo 

Koba. Le point culminant est le mont Assirik avec 311 m. Ces collines sont formées de 

matériaux de schistes traversés par endroit par des laves et filons de quartz. 

I.4. Les sols 
La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba présente plusieurs types de sols (Vieillefon 1971). 

Les principaux sont : les complexes lithosols, les complexes régosols, les complexes de sols 

ferrugineux tropicaux, les complexes de sols bruns et les complexes de sols hydromorphes 

alluviaux (figure 9). 

 

• Les complexes lithosols 

Ces complexes regroupent des sols soit squelettiques, soit cuirassés nus, soit de roches peu 

altérées. Il s’y ajoute quelques sols peu évolués gravillonnaires parfois hydromorphes et 

quelques lambeaux de sols ferrugineux tropicaux à concrétions. Le type le plus représenté est 

le lithosol sur cuirasse, mince, riche en concrétions et débris de cuirasse, pauvre en éléments 

fins. Les complexes lithosols se rencontrent au niveau des plateaux cuirassés. 
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• Les complexes régosols  

Les régosols sont des sols peu évolués très ramifiés, le plus souvent gravillonnaires associés à 

des lambeaux de sols ferrugineux ou ferrallitiques et ou des sols bruns eutrophes. Ces types de 

sols sont rencontrés sur les glacis colluviaux. 

 

• Les complexes de sols ferrugineux tropicaux 

Ce sont des sols profonds, qui présentent des concrétions, avec une teneur appréciable en 

argile et peu de matière organique qui leur confèrent une fertilité plus grande. Les complexes 

de sols ferrugineux tropicaux se rencontrent au niveau des plateaux et des vallées. 

 

• Les complexes de sols bruns 

Ce sont des sols riches en humus, contenant 50 % de débris de roches et des éléments 

grossiers. Ces sols sont parfois associés à des vertisols caractérisés par la prédominance 

d’argiles gonflantes, à structure grossière, compact. Les complexes de sols bruns se 

rencontrent au niveau des collines basiques. 

 

• Les complexes de sols hydromorphes alluviaux 

Ce sont des sols dans l’ensemble peu évolués. C’est le cas des sols des bourrelets des berges. 

Certains sont sous l’influence d’une nappe phréatique permanente ou temporaire, elle même 

dépendante du climat. Ces types de sols se rencontrent au niveau des zones alluviales. 
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Figure 9 : Carte pédologique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba  

 
 Source : Vieillefon (1971) 

I.5. Le système hydrographique 
Le réseau hydrographique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est constitué par le 

fleuve Gambie long de 203 Km. Le fleuve Gambie traverse la Réserve de Biosphère du Sud- 

Est au Nord-Ouest et reçoit deux affluents (Michel 1973) : le Koulountou dans sa partie sud et 

le Niokolo Koba dans sa partie nord. 

Ces cours d’eau ont un régime hydrologique tropical. Les périodes de hautes eaux se situent 

en saison des pluies et les périodes de basses eaux se situent en pleine saison sèche. La 

Réserve de Biosphère possède également de nombreuses mares dont la plupart sont devenues 

temporaires. Une espèce végétale envahissante (Mimosa pigra) commence à coloniser 

certaines de ces mares. 

I.6. La flore et la végétation  
I.6.1. La flore 

La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba renferme plus de 1500 espèces (Adams 1971 ; 

Schneider et Sambou 1982), soit 62 % des plantes à fleur du Sénégal. Les travaux de Bâ et al 

(1997) effectués à partir de la base de données de l’herbier de l’Université Cheikh Anta Diop 
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signalent l’existence de 1117 espèces réparties dans plus de 120 familles dont les plus 

importantes sont : les Poaceae (13%), les Fabaceae (12%), les Cypéraceae (7,2%) et les 

Rubiaceae (5 ,5%). Il demeure néanmoins que l’espèce la plus représentée est Combretum 

glutinosum (Combretacea). 

 

I.6.2. La végétation 

Elle a fait l’objet de nombreux travaux (Adam 1968 ; Schneider et Sambou 1982 ; Traoré 

1997 ; Bâ et al., 1997) qui ont révélé plusieurs types de formations allant de savanes 

herbeuses aux forêts denses et sèches, en passant par les savanes arbustives, les savanes 

arborées, les savanes boisées, et les forêts claires. Egalement d’autres types de végétation sont 

présents au niveau de la RBNK : les galeries forestières, les rôneraies, les bambouseraies et 

les prairies marécageuses.  

 

 Les savanes herbeuses 

Ce type de végétation se rencontre généralement au niveau des plateaux cuirassés ou bowé. 

Elles sont presque dépourvues d'arbres et se présentent sous forme d'un vaste tapis herbacé. 

Les principales familles rencontrées sont les Poaceae, les Amaranthaceae, les Acanthaceae et 

les Cyperaceae. Les genres Andropogon, Pennisetum, Danthoniopis et Lepturella sont les 

plus communs. D'autres genres comme Panicum et Vetiveria prédominent sur la périphérie 

des petites dépressions. 

 

 Les savanes arbustives 

Elles sont caractérisées par une strate herbacée continue et parsemée d’individus appartenant 

à la famille des Combretaceae. Les herbacées les plus communes sont Andropogon 

pseudapricus, Hyperthelia dissoluta, Schizachyrium tinctorium. 

 

 Les savanes arborées 

Elles sont rencontrées sur les pentes généralement occupées par Bombax costatum, Afzelia 

africana, Pterocarpus erinaceus et Xeroderris stuhlmannii. Ces espèces sont parfois en 

association avec Burkea africana, Erythrophleum africanum. La strate herbacée est dominée 

par Diheteropogon amplectens, Diheteropogon hagerupii et Andropogon pseudapricus. 
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 Les savanes boisées 

La strate ligneuse de ce type de végétation est généralement occupée par Pterocarpus 

erinaceus, Terminalia macroptera, Erythrophleum africanum, Bombax costatum, Lannea 

acida, Afzelia africana, Combretum glutinosum et Hexalobus monopetalus. Quant à la strate 

herbacée, elle est caractérisée par la prédominance d’espèces appartenant aux genres 

Andropogon, Diheteropogon, Pennisetum et Imperata. 

 

 Les forêts claires  

Elles sont localisées dans les zones à sols profonds des bas de pente et dans certaines vallées. 

La végétation herbacée est constituée d’Andropogon, de Pennisetum et d’Hyparrhenia. Les 

espèces ligneuses les plus représentées sont Pterocarpus erinaceus, Piliostigma thonningii et 

Anogeissus leiocarpus. 

 

 Les galeries forestières 

Elles longent les cours d’eau et les vallées encaissées et sont composées d’espèces 

sempervirentes. Les lianes y sont abondantes ainsi que les épiphytes. Les espèces ligneuses 

les plus fréquentes sont Mytragina inermis et Borassus aethiopum.  

 

 Les bambouseraies 

Elles forment des peuplements denses dans les dépressions argilo-sableuses des plaines 

alluviales et sur certains versants de collines. Les derniers peuplements denses de bambou du 

pays se rencontrent dans le noyau central de la RBNK et dans la Forêt classée de Diambour 

(vers Mansadalla et Bantancountou). 

 

 Les prairies marécageuses  

Elles abritent une végétation aquatique riche et variée dans les marais et les bassins versants 

de la Gambie et de ses affluents. Les principales espèces rencontrées sont Eichornia natans, 

Celtis integrifolia, Piliostigma thonningii, Caparis tomentosa. Les mares temporaires sur 

plateau cuirassé abritent une végétation aquatique essentiellement composée de Bryapsis 

lupulina, Adelostigma senegalense, Oryza brachyantha, Burmannia latialata, Nymphaea 

micrantha et Nymphaea lotus. 
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I.7. La faune sauvage  

La faune sauvage de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba compte plus de 80 espèces de 

mammifères, 330 espèces d'oiseaux, 36 espèces de reptiles, 20 amphibiens et 60 espèces de 

poissons ainsi qu'un grand nombre d'invertébrés (MEPN 1998). 

Les carnivores rencontrés sont les Lions, les Panthères, les Hyènes, les Chacals, les 

Mangoustes, les Caracals, les Civettes et les Lycaons.  

Parmi les espèces animales les plus représentées on peut citer : le Buffle (Syncerus caffer), le 

Cercopithèque (singe vert),  le Babouin (Papio papio),  le Cobe de Buffon, (Kobus kob) le 

Bubale major, le Phacochère, l'Oryctérope, le Potamochère, le Daman, l'Ourébi, le Crocodile 

africain, l’Hippopotame et le Rat palmiste. A l’inverse, d’autres espèces comme l’Elan de 

Derby et l’Eléphant sont peu fréquentes.  

II. Cadre socio-économique 

II.1. Historique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba et présentation du terroir 
villageois de Dialacoto 

 
II.1.1. Historique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba 

L’historique de la RBNK découle de celui du Parc National du Niokolo Koba. Ce dernier crée 

en 1954 a subi plusieurs phases d’agrandissements notamment en 1965, 1968 et 1969. Son 

objectif était de sauvegarder les écosystèmes, la diversité biologique et de favoriser le 

tourisme de vision. 

En 1981 le Parc est classé Réserve de Biosphère et site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

; ce qui lui confère une dimension internationale. A partir de ce moment une nouvelle 

approche est née conformément à l’esprit du programme MAB de l’UNESCO. La dimension 

socio-économique est intégrée dans ses objectifs afin de promouvoir un développement des 

populations de la périphérie. 

 

II.1.2. Présentation du terroir du village de Dialacoto 

Le village de Dialacoto aurait été créé il y’a 300 ans (ISE 2001). Le terroir villageois est 

ceinturé au Nord par la Forêt classée de Diambour et au Sud par le Parc National du Niokolo 

Koba.  Les unités géomorphologiques dominantes dans le terroir sont constituées de plateaux 

et de dépressions. La végétation localisée au niveau des unités géomorphologique est formée 

essentiellement de savanes arbustives, de savanes arborées et de savanes boisées. On y 

rencontre trois types d’unités d’occupation du sol : les zones d’habitation, les zones de 
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cultures (constituées par les champs de case et les champs de brousse) et les zones boisées 

constituées de lambeaux de savanes distribués dans le terroir. La population fait environ 2000 

habitants avec une dominance de l’ethnie Manding (ISE 2001). L’agriculture, l’élevage et 

l’exploitation de produits forestiers constituent les principales activités économiques.  

II.2. Démographie 
La démographie au niveau de la zone périphérique de la RBNK est appréciée à partir des 

données fournies par le dernier recensement effectué par la Direction de la Prévision 

Statistique au niveau des localités de Tambacounda, Kédougou et Vélingara (Tableau 2) 

Tableau 2 : Situation démographique des localités entourant la RBNK en 2002 
 
Départements Effectif des Populations Densité (habitants par km²) 

Vélingara 189 742 35 

Kédougou 102 814 6 

Tambacounda 310 359 15 

Source : (DPS 2002) 

La population est caractérisée par une inégale répartition au niveau des départements 

entourant le Parc. Elle présente une densité relativement plus importante dans le département 

de Vélingara que dans les autres localités. Le taux de la population rurale dans ces localités 

s’élève à 83% en 2002. L’essentielle de cette population utilise les ressources végétales 

ligneuses à des fins alimentaires, énergétiques, pharmaceutiques ou pour la construction 

d’habitats. 

II.3. Groupes ethniques au niveau de la zone périphérique 
La zone périphérique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba renferme plusieurs 

groupes ethniques (Roure 1956). 

Ces groupes ethniques répartis dans la zone sont :  

- les Bassari qui, avec une population faible, sont rencontrés dans les zones de 

Salémata et Oubadji. D’après Roure (1956), ce sont les premiers à s’installer 

dans ces localités avec les Koniagui. Leurs activités sont basées sur la chasse, 

la cueillette et l’agriculture. 

- les Peul, qui sont arrivés progressivement par vague d’immigration de la 

Guinée se sont installés au niveau de la Haute Gambie depuis le 17ème siècle.  

Actuellement, ils occupent les localités de Bandafassi,Thiabédi et Salémata. 
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Leur activité principale est basée sur l’élevage.  Ce groupe représente 46,5% 

de la population de la région de Tambacounda. 

- les Bedik dont l’installation remonte au 13ème siècle font partis des plus anciens 

occupant de la zone. Aujourd’hui, on les rencontre dans les zones de 

Bandafassi et Ndébou. 

- les Diakhanké (mélangés avec les Peuls et les Manding), sont localisés 

actuellement dans les zones de Mako et l’axe Dialacoto-Gamon. Ils sont plus 

nombreux que les Bedik et les Bassari.  

En plus de ces ethnies des vagues d’immigrants constituées de Sérère et de Wolof 

commencent à s’installer au niveau de la zone périphérique à la recherche de terres pour des 

activités agricoles. 

II.4. Les activités socio-économiques 
La population de la zone périphérique de la RBNK s’active autour de plusieurs domaines dont 

les productifs en terme de revenus sont : l’agriculture, l’élevage et l’exploitation des produits 

forestiers.  

II.4.1. Agriculture  
L’agriculture est l’activité dominante dans la zone périphérique aussi bien en terme de 

populations concernées que de revenus générés. Les cultures vivrières telles que le maïs, le 

mil, le sorgho, le fonio, le riz, le haricot et les cultures de rente telles que l’arachide, le coton, 

constituent les principales spéculations. Cependant, la culture de la banane commence à se 

développer aux abords du fleuve Gambie, notamment dans les localités de Wassadou, Médina 

Kouta et Koar. 

Cette agriculture est confrontée à beaucoup de problèmes parmi lesquels on peut citer la 

baisse de la fertilité des sols, le manque de terres, l’absence de jachère, le manque d’intrants et 

de matériels agricoles (PROGEDE 1998). 

II.4.2. Elevage  
L’élevage extensif est très pratiqué dans la périphérie de la RBNK. La conduite du troupeau 

en hivernage se fait dans la forêt et les rares jachères du terroir villageois.  
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II.4.3. Exploitation des produits forestiers  
Les produits forestiers jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie et 

des revenus des populations de la zone périphérique. L’exploitation des ressources ligneuses 

(bois de chauffe, charbon de bois, bois de service, bois d’œuvre) et des produits de cueillette 

demeure une réalité dans la périphérie.  

II.4.4. Apiculture 
Elle est pratiquée de façon artisanale à l’aide de ruches locales confectionnées avec la matière 

locale. C’est une importante activité génératrice de revenus pour la population. Elle offre 

beaucoup d’opportunités à cause du débouché que constitue le «daka » de Médina Gounass.  

II.4.5. Pêche continentale  
La pêche ne se pratique maintenant que dans les cours d'eau et les mares situés dans la zone 

centrale de la RBNK. C’est une pêche artisanale avec un équipement archaïque.  Les captures 

sont relativement faibles. Les prises constituées de silures, de carpes et de tilapias sont 

autoconsommées et seule une partie est vendue dans le marché local. 

II.4.6. Chasse  
Elle est pratiquée dans les Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC) et dans les zones amodiées. Près 

de 300 000 ha de zones amodiées existent dans la zone périphérique sans que aucun apport 

significatif ne soit encore attribué aux populations locales (PROGEDE 1998).  

II.4.7. Artisanat  
L’artisanat est un secteur qui se développe timidement au niveau de la zone périphérique. Il 

est dominé par les pratiques traditionnelles de valorisation des produits forestiers tels que le 

rônier et le bambou. La fabrication des éponges en fibre à partir des pétioles de jeunes rôniers 

est très développée dans la zone de Wassadou. Elle est l’œuvre des femmes qui en tirent des 

revenus substantiels. Le produit est commercialisé en détail au niveau des ménages et au 

niveau des commerçants qui les revendent dans les grandes villes (Tambacounda, Kaolack, 

Dakar,…).  

II.4.8. Tourisme 
Les activités touristiques sont dominées principalement par l’attraction du Parc National de 

Niokolo Koba qui accueille plus de 3000 personnes par an (Anonyme 2001) et qui profite 

néanmoins aux nombreux campements installés par les populations (Wassadou, Dialacoto). 

Le tourisme cynégétique se développe dans les zones amodiées qui sont des propriétés 

privées. 
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	Introduction
	La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est la plus grande aire protégée du Sénégal. Elle présente plusieurs types de végétation allant de la savane herbeuse à la forêt dense sèche (Adam 1968, Traoré 1997). Elle constitue un site de haute biodiversité...
	- la conservation de la biodiversité ;
	- l’utilisation durable des ressources naturelles.
	Pour ce faire, la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est structurée en trois zones complémentaires :
	-   une aire centrale qui représente une zone témoin inaliénable ; c’est la zone de conservation par excellence ;
	- une zone tampon qui entoure l’aire centrale dans laquelle toute activité doit correspondre à une pratique écologiquement viable et qui peut abriter des écosystèmes modifiés par l’homme ;
	- une zone périphérique ou de transition qui fait suite à la zone tampon, destinée au développement socio-économique à caractère durable. Cette zone compte de nombreux villages dont certains sont établis depuis des générations et d’autres récemment ap...
	Aujourd’hui, la croissance démographique au niveau de la zone périphérique entraîne une pression accrue sur les ressources forestières (Mbow 1995, Mbengue 1997, Diane 2000). Les espèces ligneuses subissent une forte pression du fait de l’extension des...
	Objectif général :
	L’objectif général de cette activité de recherche est de connaître l’impact des activités de prélèvement sur les populations des espèces végétales ligneuses de la zone périphérique en vue d’une gestion durable.
	Objectifs spécifiques :
	Trois objectifs spécifiques sont visés :
	- l’identification des espèces végétales ligneuses les plus utilisées par les populations ;
	- la caractérisation de l’état des populations des espèces les plus utilisées ;
	- la connaissance des facteurs anthropiques qui déterminent l’état des populations des             espèces les plus utilisées.
	La démarche méthodologique pour atteindre les objectifs de recherche a comporté les étapes suivantes : recherche documentaire, choix du site d’étude, entretiens informels et observation directe sur le terrain, inventaire des espèces ligneuses, traitem...
	1. Recherche documentaire
	Elle consistait à rassembler des informations portant sur la zone d’étude, les espèces ligneuses exploitées dans la zone d’étude, les méthodes de collecte et de traitement des données.
	Cette recherche documentaire a été faite à plusieurs endroits :
	- Institut des Sciences de l’Environnement ;
	- Programme Sénégal Oriental du département de Géographie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ;
	- Direction des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des Sols ;
	- Direction des Parcs Nationaux ;
	- Agence Régional pour le Développement de Tambacounda (ARD).
	2. Choix du site d’étude
	Le choix du terroir villageois de Dialacoto a été fait de façon raisonnée sur la base de visites de terrain, d’entretiens avec des personnes ressources intervenant dans la zone périphérique mais également sur la base de données bibliographiques. Il re...
	- la position géographique du village lui confère un manque d’espace due à une forte emprise du Parc et de la Forêt classée de Diambour sur le terroir du village. Ceci pousse les populations à développer leurs activités agricoles, d’élevage ou d’explo...
	- la population grandissante du village dont la majorité utilise les espèces végétales ligneuses pour satisfaire leurs besoins en bois d’énergie et en bois de service ;
	- le problème récurrent de cohabitation entre les habitants du village et les autorités du Parc National, dont la principale cause est liée à l’exploitation des ressources naturelles ;
	-le constat de dégradation des ressources végétales surtout ligneuses imputable aux populations elles mêmes.
	Par ailleurs, le choix du terroir du village de Dialacoto est renforcé par le fait qu’il a été l’objet de nombreuses études socio-économiques et de peu d’études sur l’état des ressources naturelles.
	3. Entretiens informels, et observation directe sur le terrain
	Ces outils nous ont permis d’avoir des informations sur les espèces ligneuses les plus exploitées au niveau du terroir du village de Dialacoto.
	Les entretiens étaient destinés aux personnes ressources suivantes : agriculteurs, guérisseurs, artisans, éleveurs, autorités locales, responsables de groupements associatifs (femmes et jeunes), agents des Eaux et Forêts, agents des Parcs Nationaux e...
	L’observation directe consiste à appréhender les réalités qui se passent sur le terrain par rapport aux activités de prélèvement sur les espèces ligneuses.
	4. Inventaire des espèces ligneuses
	La collecte des données sur les espèces concernées par l’étude s’est faite par la technique d’échantillonnage systématique. Le principe de base consiste à placer des unités d’échantillonnage suivant un dispositif régulier, prédéterminé le long d’un tr...
	- les objectifs de l’étude ;
	- la configuration de la zone d’étude ;
	- la distribution spatiale des espèces concernées sur l’ensemble de la végétation.
	4.1. Choix des sites inventoriés
	Les sites inventoriés au niveau du terroir villageois de Dialacoto correspondent à deux types de zones : les zones boisées et les zones de culture. Le choix de ce zonage prend en compte les différentes modes d’utilisation de l’espace dans le terroir v...
	4.2. Dispositif d’inventaire
	Le dispositif d’inventaire préconisé pour la collecte des données sur les espèces est un ensemble de transects partant de points repères (PR) et orientés dans différentes directions (Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Est et Ouest) a...
	PR : Point Repère
	: Limite du terroir villageois de Dialacoto
	Au total 147 placettes de 0, 25 ha ont été mises en place, soit une superficie inventoriée de 36,750 ha du terroir du village de Dialacoto.
	L’ensemble des caractéristiques du dispositif d’inventaire est contenu dans le tableau ci-après.
	 Justification du choix de l’orientation des transects
	Les transects partent de points repères (PR) qui sont situés au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest du village (Figure 1). Chaque transect part du village jusqu’à la limite du terroir suivant son orientation. Le choix des orientations est guidé par le ...
	 Justification du choix de la taille et de la forme de la placette de sondage
	Le choix de la taille et de la forme de la placette de sondage est basé sur une prise en compte des préoccupations de représentativité des données, d’homogénéité de celles-ci et d’opérationnalité sur le terrain (Gounot 1969, Huch 1971). En effet, l’un...
	 Justification du choix de l’emplacement des placettes et de l’équidistance entre les placettes sur le transect.
	Les placettes sont disposées perpendiculairement à l’axe du transect de sorte que cet axe subdivise chaque placette en deux parties égales. La première placette est placée à 50 m de l’origine du transect, ce qui permet d’éviter un chevauchement entre ...
	4.3. Paramètres étudiés
	Un paramètre ou variable est une caractéristique mesurée ou observée sur chacun des éléments de l’échantillon ou sur des entités prédéfinies qui se rattachent aux unités d’échantillonnage (Scherrer 1984). Sur cette base et tenant compte des objectifs ...
	- le diamètre des individus à 1,30 m de hauteur (mesuré à l’aide d’un compas forestier) ;
	- le nombre d’individus de la régénération c’est-à-dire, les individus dont la hauteur est inférieure à 1,30 m (compté) ;
	- le nombre de souches vivantes ou mortes (compté).
	4.4. Démarche sur le terrain
	Le processus de collecte des données a comporté différentes étapes.
	 Mise en place du transect
	Une fois l’orientation du transect est déterminée à l’aide d’une boussole, un segment de 400 m est matérialisé à l’aide d’un fil en nylon, en partant du point repère. Cette étape permet de déterminer l’emplacement des deux premières placettes. La long...
	 Délimitation de la placette
	A partir de l’emplacement de chaque placette, un segment de 25 m est mesuré, perpendiculairement à l’axe du transect et de part et d’autre de ce dernier. Ensuite, la placette est délimitée à l’aide de cordes et de piquets. L’angle de 90  entre les côt...
	 Mensuration du diamètre ;
	Le diamètre des individus de chaque espèce est mesuré à 1,30 m de hauteur à l’aide d’un compas forestier.
	 Dénombrement des individus de la régénération /ou individus de hauteur inférieure à 1, 30 m.
	Chaque placette est subdivisée en cinq bandes de 50 m x 10 m, numérotées de A à E (figure 2). Un tirage au hasard est effectué pour choisir la bande dans laquelle le dénombrement des individus de la régénération sera effectué. Le choix de cette démarc...
	 Dénombrement des souches
	Les souches mortes ou vivantes ont été comptées dans chaque placette inventoriée.
	Les données sont collectées sur des fiches (voir annexe 1).
	5. Traitement et Analyse des données
	Les données collectées sur les espèces concernées par notre recherche ont été traitées à l’aide d’un logiciel Excel. Les valeurs suivantes sont calculées au niveau des différentes zones (zones boisées, zones de culture) :
	- Densité des espèces ;
	Densité d’une espèce = Nombre d’individus de l’espèce / Surface de la zone considérée (ha).
	- Fréquence des espèces ;
	Fréquence des espèces = Nombre de fois où l’espèce est présente par zone / Nombre total de présences par zone.
	- Densité de la régénération naturelle des espèces ;
	Abondance de la régénération = Nombre d’individus de la régénération de l’espèce / Surface de la zone considérée (ha).
	- Densité des souches par espèce.
	Densité des souches par espèce = Nombre de souches de l’espèce / Surface de la zone considérée (ha).
	La structure de la population des espèces est établie sur la base d’une distribution des effectifs dans différentes classes de diamètre à 1,30 m de hauteur. S’inspirant de Sambou (2004) et Mbow (2000), un « pas » de 5 cm a été adopté entre les différe...
	L’analyse des données porte d’une part sur les valeurs calculées ou estimées des paramètres à étudier, et d’autre part sur la structure des populations des espèces concernées qui est établie  sur la base des modèles de distributions classiques de Pete...
	- une distribution de type I qui caractérise une population viable, constituée par un grand nombre d’individus de petits diamètres (jeunes) et un petit nombre d’individus de grands diamètres (adultes) dans les différentes classes de diamètre ;
	- une distribution de type II qui caractérise une population en déclin, formée par un nombre réduit de jeunes individus et un grand nombre d’individus dans les classes de dimensions intermédiaires ;
	- une distribution de type III qui caractérise une population dégradée, constituée par un grand nombre de sujets de gros diamètres et un faible nombre de sujets de petit diamètre.
	6. Entretiens formels
	Ces entretiens ont eu comme objectif la connaissance des facteurs anthropiques qui déterminent l’état des populations des espèces les plus utilisées au niveau du terroir de Dialacoto. Pour cela, les entretiens ont été faits à l’aide de guides d’entret...
	Les entretiens ont concernés des personnes ressources telles que :
	- les agriculteurs ;
	- les guérisseurs ;
	- les artisans ;
	- les exploitants de bois ou « coupeurs »
	- les éleveurs ;
	- les responsables de groupements associatifs (femmes et jeunes) ;
	- les agents des Eaux et Forêts ;
	- les agents des Parcs Nationaux.
	I. Cadre biophysique
	I.1. Situation de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba
	La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba (RBNK) se situe au Sud-Est du Sénégal, à cheval sur les régions administratives de Tambacounda et Kolda.
	I.2. Le climat
	La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est située dans les domaines bioclimatiques soudanien (Nord) et soudano-guinéen (au Sud). Le climat a été apprécié au niveau des stations de Tambacounda et Kédougou à travers les paramètres suivants : la tempéra...
	 La température
	Elle permet de distinguer deux périodes dans la zone d’étude (Figure 4).
	- une période (mars à juin) où les moyennes mensuelles des températures sont supérieures à 30  C;
	- une période ou les moyennes mensuelles des températures sont inférieures à 30 C (juillet à février).
	Source des données : LERG ET SMN
	 Les vents
	La RBNK est soumise à trois types de vents qui sont :
	- l’alizé maritime de secteur Nord qui provient de l’Anticyclone des Acores ;
	- l’alizé continental ou Harmattan qui provient de l’Anticyclone du Sahara. C’est un vent chaud et sec de direction Nord-Est qui circule pendant la saison sèche au niveau de la RBNK ;
	- la mousson qui provient de l’Anticyclone de Saint Hélène. Ce vent circule pendant la saison des pluies au niveau de la RBNK.
	 La pluviométrie
	La pluviométrie dans la zone d’étude est caractérisée par une variation dans le temps et dans l’espace. L’essentiel des quantités de pluies enregistrées pendant l’année se situe entre le mois de juin et octobre, atteignant un maximum au mois d’août po...
	Source des données : LERG ET SMN
	Les précipitations varient du Nord au Sud, donnant ainsi une partie Nord de la Réserve de Biosphère moins arrosée que la partie Sud pour la période de 1922-2006 (figure 6). Les quantités de pluies enregistrées pendant plusieurs années montrent une va...
	Source des données : LERG ET SMN
	 L’insolation
	L’insolation moyenne annuelle dépasse 3000 heures, soit environ 8 à 9 heures d’ensoleillement par jour au niveau de Tambacounda (Figure 7). Le mois d’Août reçoit la durée d’insolation la plus courte à cause de la forte couverture nuageuse.
	Source des données : LERG ET SMN
	 L’humidité relative et l’évaporation
	L’humidité relative est très élevée en hivernage, notamment entre août et octobre où elle dépasse parfois 97% dans les localités de Tambacounda et Kédougou (figure 8). De janvier à mars, elle baisse pour atteindre une valeur minimale voisine de 10%. L...
	Source des données : LERG ET SMN
	I.3. Le relief
	Selon Michel (1971), le relief de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba comporte plusieurs unités géomorphologiques : les plateaux cuirassés, les vallées et les collines.
	 Les plateaux
	Les plateaux dominent l’essentiel du relief présentant un caractère tabulaire ayant ainsi une légère pente de 1  à 5 . Ces plateaux sont recouverts de cuirasses latéritiques. Ce sont d’anciens glacis qui dateraient du Quaternaire suite à un ruissellem...
	 Les vallées
	La zone comporte plusieurs vallées alluviales dont la plus importante est la Gambie qui reçoit deux affluents : le Koulountou sur sa partie gauche et le Niokolo Koba sur sa droite ;
	Ces vallées alluviales possèdent de nombreux étangs ou mares qui reçoivent les eaux de pluies et les crues des cours d’eau.
	 Les collines
	Elles forment les unités les plus élevées du relief dans la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba. Le point culminant est le mont Assirik avec 311 m. Ces collines sont formées de matériaux de schistes traversés par endroit par des laves et filons de qu...
	I.4. Les sols
	La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba présente plusieurs types de sols (Vieillefon 1971). Les principaux sont : les complexes lithosols, les complexes régosols, les complexes de sols ferrugineux tropicaux, les complexes de sols bruns et les complexe...
	 Les complexes lithosols
	Ces complexes regroupent des sols soit squelettiques, soit cuirassés nus, soit de roches peu altérées. Il s’y ajoute quelques sols peu évolués gravillonnaires parfois hydromorphes et quelques lambeaux de sols ferrugineux tropicaux à concrétions. Le ty...
	 Les complexes régosols
	Les régosols sont des sols peu évolués très ramifiés, le plus souvent gravillonnaires associés à des lambeaux de sols ferrugineux ou ferrallitiques et ou des sols bruns eutrophes. Ces types de sols sont rencontrés sur les glacis colluviaux.
	 Les complexes de sols ferrugineux tropicaux
	Ce sont des sols profonds, qui présentent des concrétions, avec une teneur appréciable en argile et peu de matière organique qui leur confèrent une fertilité plus grande. Les complexes de sols ferrugineux tropicaux se rencontrent au niveau des plateau...
	 Les complexes de sols bruns
	Ce sont des sols riches en humus, contenant 50 % de débris de roches et des éléments grossiers. Ces sols sont parfois associés à des vertisols caractérisés par la prédominance d’argiles gonflantes, à structure grossière, compact. Les complexes de sols...
	 Les complexes de sols hydromorphes alluviaux
	Ce sont des sols dans l’ensemble peu évolués. C’est le cas des sols des bourrelets des berges. Certains sont sous l’influence d’une nappe phréatique permanente ou temporaire, elle même dépendante du climat. Ces types de sols se rencontrent au niveau d...
	Source : Vieillefon (1971)
	I.5. Le système hydrographique
	Le réseau hydrographique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba est constitué par le fleuve Gambie long de 203 Km. Le fleuve Gambie traverse la Réserve de Biosphère du Sud- Est au Nord-Ouest et reçoit deux affluents (Michel 1973) : le Koulountou d...
	Ces cours d’eau ont un régime hydrologique tropical. Les périodes de hautes eaux se situent en saison des pluies et les périodes de basses eaux se situent en pleine saison sèche. La Réserve de Biosphère possède également de nombreuses mares dont la pl...
	I.6. La flore et la végétation
	I.6.1. La flore
	La Réserve de Biosphère du Niokolo Koba renferme plus de 1500 espèces (Adams 1971 ; Schneider et Sambou 1982), soit 62 % des plantes à fleur du Sénégal. Les travaux de Bâ et al (1997) effectués à partir de la base de données de l’herbier de l’Universi...
	I.6.2. La végétation
	Elle a fait l’objet de nombreux travaux (Adam 1968 ; Schneider et Sambou 1982 ; Traoré 1997 ; Bâ et al., 1997) qui ont révélé plusieurs types de formations allant de savanes herbeuses aux forêts denses et sèches, en passant par les savanes arbustives,...
	 Les savanes herbeuses
	Ce type de végétation se rencontre généralement au niveau des plateaux cuirassés ou bowé.
	Elles sont presque dépourvues d'arbres et se présentent sous forme d'un vaste tapis herbacé. Les principales familles rencontrées sont les Poaceae, les Amaranthaceae, les Acanthaceae et les Cyperaceae. Les genres Andropogon, Pennisetum, Danthoniopis e...
	 Les savanes arbustives
	Elles sont caractérisées par une strate herbacée continue et parsemée d’individus appartenant à la famille des Combretaceae. Les herbacées les plus communes sont Andropogon pseudapricus, Hyperthelia dissoluta, Schizachyrium tinctorium.
	 Les savanes arborées
	Elles sont rencontrées sur les pentes généralement occupées par Bombax costatum, Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus et Xeroderris stuhlmannii. Ces espèces sont parfois en association avec Burkea africana, Erythrophleum africanum. La strate herbac...
	 Les savanes boisées
	La strate ligneuse de ce type de végétation est généralement occupée par Pterocarpus erinaceus, Terminalia macroptera, Erythrophleum africanum, Bombax costatum, Lannea acida, Afzelia africana, Combretum glutinosum et Hexalobus monopetalus. Quant à la ...
	 Les forêts claires
	Elles sont localisées dans les zones à sols profonds des bas de pente et dans certaines vallées. La végétation herbacée est constituée d’Andropogon, de Pennisetum et d’Hyparrhenia. Les espèces ligneuses les plus représentées sont Pterocarpus erinaceus...
	 Les galeries forestières
	Elles longent les cours d’eau et les vallées encaissées et sont composées d’espèces sempervirentes. Les lianes y sont abondantes ainsi que les épiphytes. Les espèces ligneuses les plus fréquentes sont Mytragina inermis et Borassus aethiopum.
	 Les bambouseraies
	Elles forment des peuplements denses dans les dépressions argilo-sableuses des plaines alluviales et sur certains versants de collines. Les derniers peuplements denses de bambou du pays se rencontrent dans le noyau central de la RBNK et dans la Forêt ...
	 Les prairies marécageuses
	Elles abritent une végétation aquatique riche et variée dans les marais et les bassins versants de la Gambie et de ses affluents. Les principales espèces rencontrées sont Eichornia natans, Celtis integrifolia, Piliostigma thonningii, Caparis tomentosa...
	I.7. La faune sauvage
	La faune sauvage de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba compte plus de 80 espèces de mammifères, 330 espèces d'oiseaux, 36 espèces de reptiles, 20 amphibiens et 60 espèces de poissons ainsi qu'un grand nombre d'invertébrés (MEPN 1998).
	Les carnivores rencontrés sont les Lions, les Panthères, les Hyènes, les Chacals, les Mangoustes, les Caracals, les Civettes et les Lycaons.
	Parmi les espèces animales les plus représentées on peut citer : le Buffle (Syncerus caffer), le Cercopithèque (singe vert),  le Babouin (Papio papio),  le Cobe de Buffon, (Kobus kob) le Bubale major, le Phacochère, l'Oryctérope, le Potamochère, le Da...
	II. Cadre socio-économique
	II.1. Historique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba et présentation du terroir villageois de Dialacoto
	II.1.1. Historique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba
	L’historique de la RBNK découle de celui du Parc National du Niokolo Koba. Ce dernier crée en 1954 a subi plusieurs phases d’agrandissements notamment en 1965, 1968 et 1969. Son objectif était de sauvegarder les écosystèmes, la diversité biologique et...
	En 1981 le Parc est classé Réserve de Biosphère et site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; ce qui lui confère une dimension internationale. A partir de ce moment une nouvelle approche est née conformément à l’esprit du programme MAB de l’UNESCO. La d...
	II.1.2. Présentation du terroir du village de Dialacoto
	Le village de Dialacoto aurait été créé il y’a 300 ans (ISE 2001). Le terroir villageois est ceinturé au Nord par la Forêt classée de Diambour et au Sud par le Parc National du Niokolo Koba.  Les unités géomorphologiques dominantes dans le terroir son...
	II.2. Démographie
	La démographie au niveau de la zone périphérique de la RBNK est appréciée à partir des données fournies par le dernier recensement effectué par la Direction de la Prévision Statistique au niveau des localités de Tambacounda, Kédougou et Vélingara (Tab...
	Source : (DPS 2002)
	La population est caractérisée par une inégale répartition au niveau des départements entourant le Parc. Elle présente une densité relativement plus importante dans le département de Vélingara que dans les autres localités. Le taux de la population ru...
	II.3. Groupes ethniques au niveau de la zone périphérique
	La zone périphérique de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba renferme plusieurs groupes ethniques (Roure 1956).
	Ces groupes ethniques répartis dans la zone sont :
	- les Bassari qui, avec une population faible, sont rencontrés dans les zones de Salémata et Oubadji. D’après Roure (1956), ce sont les premiers à s’installer dans ces localités avec les Koniagui. Leurs activités sont basées sur la chasse, la cueillet...
	- les Peul, qui sont arrivés progressivement par vague d’immigration de la Guinée se sont installés au niveau de la Haute Gambie depuis le 17PèmeP siècle.  Actuellement, ils occupent les localités de Bandafassi,Thiabédi et Salémata. Leur activité prin...
	- les Bedik dont l’installation remonte au 13PèmeP siècle font partis des plus anciens occupant de la zone. Aujourd’hui, on les rencontre dans les zones de Bandafassi et Ndébou.
	- les Diakhanké (mélangés avec les Peuls et les Manding), sont localisés actuellement dans les zones de Mako et l’axe Dialacoto-Gamon. Ils sont plus nombreux que les Bedik et les Bassari.
	En plus de ces ethnies des vagues d’immigrants constituées de Sérère et de Wolof commencent à s’installer au niveau de la zone périphérique à la recherche de terres pour des activités agricoles.
	II.4. Les activités socio-économiques
	La population de la zone périphérique de la RBNK s’active autour de plusieurs domaines dont les productifs en terme de revenus sont : l’agriculture, l’élevage et l’exploitation des produits forestiers.
	II.4.1. Agriculture
	L’agriculture est l’activité dominante dans la zone périphérique aussi bien en terme de populations concernées que de revenus générés. Les cultures vivrières telles que le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, le riz, le haricot et les cultures de rente ...
	Cette agriculture est confrontée à beaucoup de problèmes parmi lesquels on peut citer la baisse de la fertilité des sols, le manque de terres, l’absence de jachère, le manque d’intrants et de matériels agricoles (PROGEDE 1998).
	II.4.2. Elevage
	L’élevage extensif est très pratiqué dans la périphérie de la RBNK. La conduite du troupeau en hivernage se fait dans la forêt et les rares jachères du terroir villageois.
	II.4.3. Exploitation des produits forestiers
	Les produits forestiers jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie et des revenus des populations de la zone périphérique. L’exploitation des ressources ligneuses (bois de chauffe, charbon de bois, bois de service, bois d’œuvre...
	II.4.4. Apiculture
	Elle est pratiquée de façon artisanale à l’aide de ruches locales confectionnées avec la matière locale. C’est une importante activité génératrice de revenus pour la population. Elle offre beaucoup d’opportunités à cause du débouché que constitue le «...
	II.4.5. Pêche continentale
	La pêche ne se pratique maintenant que dans les cours d'eau et les mares situés dans la zone centrale de la RBNK. C’est une pêche artisanale avec un équipement archaïque.  Les captures sont relativement faibles. Les prises constituées de silures, de c...
	II.4.6. Chasse
	Elle est pratiquée dans les Zones d’Intérêt Cynégétique (ZIC) et dans les zones amodiées. Près de 300 000 ha de zones amodiées existent dans la zone périphérique sans que aucun apport significatif ne soit encore attribué aux populations locales (PROGE...
	II.4.7. Artisanat
	L’artisanat est un secteur qui se développe timidement au niveau de la zone périphérique. Il est dominé par les pratiques traditionnelles de valorisation des produits forestiers tels que le rônier et le bambou. La fabrication des éponges en fibre à pa...
	II.4.8. Tourisme
	Les activités touristiques sont dominées principalement par l’attraction du Parc National de Niokolo Koba qui accueille plus de 3000 personnes par an (Anonyme 2001) et qui profite néanmoins aux nombreux campements installés par les populations (Wassad...
	I. RESULTATS
	I.1. Principales espèces utilisées au niveau du terroir villageois de Dialacoto
	Les entretiens et les visites de terrain effectués dans le terroir du village de Dialacoto ont révélé que plusieurs espèces ligneuses y sont exploitées parmi lesquelles les principales sont : Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum, Parkia biglobosa, C...
	Plusieurs groupes ethniques au niveau du terroir villageois de Dialacoto exploitent ces quatre espèces à des fins diverses. Elles sont exploitées soit pour leurs bois (Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum, Cordyla pinnata), soit pour leurs fruits (P...
	I.2. Etat des populations des principales espèces utilisées au niveau du terroir villageois de Dialacoto.
	La caractérisation de l’état des populations des principales espèces utilisées au niveau du terroir villageois de Dialacoto est faite à partir d’un zonage des différents types d’occupation du sol (zones boisées et zones de culture).
	I.2.1. Abondance des espèces au niveau des différentes zones
	Les espèces ligneuses les plus utilisées se caractérisent par une disparité au niveau des différentes zones (Tableau 4). Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum sont plus abondantes au niveau des zones boisées. Parkia biglobosa est t...
	I.2.2. Distribution spatiale des espèces au niveau des différentes zones
	Les espèces se caractérisent par une variabilité de leur distribution spatiale dans les différentes zones (Tableau 5). Pterocarpus erinaceus et Cordyla pinnata sont relativement mieux réparties au niveau des zones de culture. Par contre, Bombax costa...
	I.2.3. Structure des populations des espèces au niveau des différentes zones
	La structure des populations des espèces indique des tendances différentes au niveau des différentes zones (figures 10a et 10b). Au niveau des zones boisées Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum présentent des effectifs relativeme...
	Au niveau des zones de culture, Pterocarpus erinaceus et Cordyla pinnata présentent une structure de type II qui caractérise une population en déclin, selon Peters (1997). Par contre Bombax costatum et Parkia biglobosa présentent des effectifs très fa...
	En somme, on peut dire que Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum présentent une structure qui caractérise des populations relativement viables au niveau des zones boisées. Parkia biglobosa présente de façon globale un profil démogr...
	Figure 10 : Structure des populations des espèces au niveau des différentes zones.
	I.2.4. Abondance de la régénération naturelle au niveau des différentes zones
	Une forte disparité de l’abondance de la régénération naturelle des espèces est notée au niveau des différentes zones dans le terroir villageois de Dialacoto (tableau 6). La régénération naturelle est abondante pour Pterocarpus erinaceus, Bombax costa...
	De façon générale, on peut en déduire que Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum et Cordyla pinnata ont une régénération relativement abondante dans le terroir, mais qui reste localisée au niveau des zones boisées. La régénération naturelle de Parkia ...
	I.2.5. Abondance des souches au niveau des différentes zones
	Le nombre de souches est un indicateur important du niveau de pression sur les espèces végétales. Le tableau 7 indique que Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum présentent des effectifs importants de souches au niveau des zones boi...
	☛Conclusion sur l’état des populations des principales espèces exploitées dans le terroir villageois de Dialacoto.
	L’analyse de l’état des populations des espèces montre des variations au niveau des différents types de zone. Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum sont relativement abondantes dans le terroir. Cependant, il y a moins d’individus d...
	Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata sont relativement bien distribuées. Bombax costatum reste localisé dans les zones boisées. Parkia biglobosa est dans l’ensemble très peu distribuée dans le terroir du village de Dialacoto.
	Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum présentent une structure qui caractérise des populations viables au niveau des zones boisées. Parkia biglobosa présente un profil démographique difficile à apprécier à cause des effectifs faibl...
	Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum et Cordyla pinnata ont une régénération relativement abondante dans le terroir, mais qui reste localisée au niveau des zones boisées. La régénération naturelle de Parkia biglobosa est très faible au niveau du ter...
	Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum présentent des effectifs importants de souches au niveau des zones boisées. Parkia biglobosa ne présente aucune souche identifiée dans l’ensemble des unités d’échantillonnage.
	I.3. Facteurs anthropiques structurant les populations des espèces les plus utilisées au niveau du terroir villageois de Dialacoto.
	D’après les informations qui proviennent des entretiens auprès des personnes ressources (voir annexe 8), plusieurs facteurs anthropiques déterminent l’état des populations des espèces les plus utilisées dans le terroir villageois de Dialacoto. Ces fac...
	I.3.1. Les activités agricoles
	La faible représentativité de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum au niveau des zones de culture s’explique en grande partie par les défrichements (Photo 1). En effet, la mise en place de nouveaux champs et l’entretien des champs...
	Face aux besoins d’une population en croissance et aux vagues de migrants à la recherche de nouvelles terres, les espèces ligneuses au niveau du terroir de Dialacoto subissent une forte pression due aux activités agricoles. Par ailleurs, le manque de ...
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	I.3.2. Les feux de brousse
	Les feux de brousse participent à la dégradation des individus des espèces ligneuses. Les feux sont très utilisés pour l’entretien des champs, occasionnant ainsi la mort de beaucoup d’espèces ligneuses (Photo 2). Les populations enquêtées affirment qu...
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	I.3.3. L’exploitation du bois
	Elle est très pratiquée au niveau du terroir du village de Dialacoto et constitue l’un des facteurs qui agissent le plus sur les populations des espèces ligneuses. Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum et Cordyla pinnata sont très exploitées pour leu...
	 les « coupeurs de troncs » originaires du village
	Ils exploitent surtout les individus de Pterocarpus erinaceus et de Cordyla pinnata de diamètre moyen pour la production de planche (Photo 3 et 4). Ces planches sont ensuite vendues sur place ou au niveau de Tambacounda auprès de commanditaires. Quant...
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	 les « coupeurs de troncs » d’origine étrangère
	Ce sont pour la plupart des guinéens qui sont installés depuis trois ans dans le terroir du village de Dialacoto. Ils exploitent exclusivement les individus de gros diamètre de Pterocarpus erinaceus et Cordyla pinnata (Photo 5). Les troncs verts coupé...
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	 Les artisans
	Ils utilisent surtout le bois de Bombax costatum et de Cordyla pinnata. Le bois de Bombax costatum facile à tailler sert à la fabrication de petits ustensiles de cuisine. Les troncs de Cordyla pinnata servent à la fabrication de mortiers, de pilons et...
	 Les guérisseurs
	Les prélèvements opérés par les guérisseurs sont moins visibles sur les populations des espèces. Ils exploitent occasionnellement soit les racines, les feuilles ou les écorces. L’écorce de Cordyla pinnata est très utilisée contre les maux de ventre. L...
	En dehors des acteurs spécialisés dans l’exploitation du bois, les populations dans l’ensemble font des exploitations pour satisfaire leur besoin. Le bois de Pterocarpus erinaceus est très utilisé comme bois de chauffe du fait de son important pouvoir...
	Photo : Ndiaye B. (2006)
	I.3.4. L’exploitation de fruits sauvages
	Elle concerne particulièrement Parkia biglobosa dont les fruits sont très consommés. Selon les personnes interrogées, la faible représentativité de Parkia biglobosa dans le terroir s’explique par la surexploitation de ses fruits depuis longtemps ; ce ...
	I.3.5. Les activités d’élevage
	Ces activités causent de réels dégâts sur les populations de Pterocarpus erinaceus (Photo 8). Les agro-pasteurs locaux et les pasteurs transhumants communément appelés les « Agars » venus du Nord du pays sont à l’origine de la mort de beaucoup de suje...
	Au niveau du terroir du village de Dialacoto, plusieurs facteurs anthropiques agissent sur les populations des espèces étudiées.
	Les activités agricoles occasionnent des défrichements. Ces défrichements sont d’une part à l’origine de la faible densité des espèces étudiées au niveau des zones de culture.
	Les feux de brousse contribuent également à la dégradation des populations de ces espèces en affectant surtout leur régénération naturelle ;
	L’exploitation du bois par les « coupeurs de troncs » et les artisans agit de manière considérable sur les populations des espèces notamment Pterocarpus erinaceus, Bombax costatum et Cordyla pinnata. L’exploitation de bois de chauffe et de bois de ser...
	La surexploitation des fruits de Parkia biglobosa semble être l’une des principales causes de la diminution du potentiel de l’espèce dans le terroir du village de Dialacoto. Les prélèvements de racines par les guérisseurs affectent les populations des...
	Les activités d’élevage agissent surtout sur les populations de Pterocarpus erinaceus.
	II. DISCUSSIONS
	II.1. Sur les principales espèces utilisées dans le terroir villageois de Dialacoto
	Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata, Bombax costatum et Parkia biglobosa sont les principales espèces utilisées au niveau du terroir du village et dans beaucoup de village de la zone périphérique. Ces espèces jouent un rôle socio-économique dans la...
	II.2. Sur la caractérisation de l’état des populations des espèces
	La variation de l’abondance de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata, et Bombax costatum entre les zones de culture et les zones boisées s’explique en grande partie par l’effet des défrichements. Toutefois, l’abondance des espèces au niveau du terroi...
	Pterocarpus erinaceus et Cordyla pinnata sont relativement réparties au niveau des zones de culture par contre Bombax costatum est localisée au niveau des zones boisées. Ceci s’explique par le fait que certains agriculteurs veulent conserver dans les ...
	Toutefois, la répartition des espèces est faible par rapport à l’aire centrale (Traoré 1997). Cette différence pourrait être expliquée par la pression sur les espèces ligneuses au niveau des terroirs villageois de la zone périphérique.
	La structure de la population des espèces étudiées montre une variation entre les zones de culture et les zones boisées. Au niveau des zones boisées les populations de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum se renouvellent ce qui le...
	Parkia biglobosa dont le nombre d’individus est très faible dans les différentes classes de diamètre montre une perturbation profonde de sa population au niveau du terroir du village de Dialacoto. Les causes semblent être liées à la surexploitation de...
	La disparité de l’abondance de la régénération naturelle de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum dans les différentes zones s’explique par plusieurs facteurs parmi lesquelles les défrichements et les feux de brousse. En effet, les...
	Toutefois, la régénération des espèces à l’exception de Parkia biglobosa est relativement comparable à celle obtenues par Traoré (1997) et Sonko (2000) au niveau de l’aire centrale de la Réserve de Biosphère.
	Les souches identifiées apparaissent plus abondantes au niveau des zones boisées. La seule explication est que les populations enlèvent les souches au niveau des zones de cultivées pour ne pas gêner les cultures. Ce qui entrave la régénération des esp...
	III.3. Sur les facteurs anthropiques déterminant l’état des populations des espèces
	Les activités agricoles entraînent des modifications sur les populations des espèces ligneuses au niveau du terroir villageois de Dialacoto. Les défrichements combinés à une absence de jachère ont fini par détruire les systèmes agroforestiers au nivea...
	Par ailleurs, il faut noter que le caractère itinérant des cultures, la dominance des spéculations de rente (coton, arachide) ainsi que le manque de terres au niveau du terroir villageois de Dialacoto, risquent encore de pousser les populations à éten...
	Les feux de brousse participent également à la dégradation des populations des espèces ligneuses. Plusieurs auteurs ont signalé l’effet négatif des feux tardifs et précoces sur la régénération des espèces ligneuses (Monnier 1968, Nouvelet 1997, Mbow 2...
	L’exploitation du bois entraîne une régression des populations de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum dans la zone périphérique. Selon Mbengue (1997) les techniques d’exploitation au niveau de la zone périphérique sont devenues p...
	L’exploitation de fruits sauvages a une influence sur les populations de Parkia biglobosa. Ce qui explique sa faible abondance dans le terroir villageois de Dialacoto. Ce constat corrobore celui donné par Peters (1997) qui affirme que, une surexploita...
	Les activités d’élevage opérées par les agropasteurs locaux et transhumants perturbent l’état des populations des espèces ligneuses. En effet, la fréquence des pratiques d’ébranchage des pieds de Pterocarpus erinaceus provoque une diminution considéra...
	CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS
	Les résultats obtenus ont mis en évidence que plusieurs espèces sont utilisées dans la zone périphérique. Les espèces végétales ligneuses comme Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata Bombax costatum et Parkia biglobosa sont largement utilisées par plu...
	La faible abondance de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata Bombax costatum dans les zones de culture est due en partie par les défrichements agricoles. Pour Parkia biglobosa sa faible abondance pourrait être expliquée par un problème de renouvellem...
	La disparité de l’abondance de la régénération naturelle de Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum dans les différentes zones s’explique par plusieurs facteurs parmi lesquels les défrichements et les feux de brousse. La faible régén...
	Les souches identifiées pour Pterocarpus erinaceus, Cordyla pinnata et Bombax costatum sont très abondantes dans le terroir, ce qui montre la forte pression sur les espèces.
	Les activités agricoles, les feux de brousse, l’exploitation du bois et de produits non ligneux, et les activités d’élevage entraînent des modifications considérables sur les populations des espèces ligneuses. Les activités agricoles occasionnent des ...
	Toutefois, cette étude soulève d’autres questions qui aideront à mieux appréhender l’influence des facteurs anthropiques sur l’écosystème de la zone périphérique. Il s’agira :
	 d’étendre l’étude sur plusieurs terroirs villageois afin d’avoir une idée globale sur   les parties de la zone périphérique les plus exposées à la pression anthropique ;
	 d’étudier la dynamique d’occupation des zones de culture afin d’en tirer un scénario de modélisation de leur impact potentiel sur les lambeaux de zones boisées qui restent dans la zone périphérique ;
	 d’établir des indicateurs quantitatifs et qualificatifs de pression sur les ressources de la zone périphérique.
	A l’issu de cette étude, certaines suggestions pourront aider à atténuer l’érosion des ressources de la zone périphérique. Il s’agit de :
	- développer ou redynamiser les pratiques agroforestières afin de conserver la biodiversité ;
	- développer des stratégies de régénération des espèces ligneuses au niveau des terroirs villageois ;
	- développer des stratégies de lutte contre les feux de brousse ;
	-  intensifier l’agriculture pour que les populations gardent, ou augmentent leur niveau de production, sans pour autant procéder à des extensions des zones de cultures ;
	- développer des stratégies de mise en œuvre d’un système d’élevage intensif ;
	- promouvoir une coordination des actions des différents acteurs intervenant dans la conservation de la Réserve de Biosphère du Niokolo Koba (Direction des Parcs, ONG)
	L’opérationnalité de ces suggestions doit nécessairement prendre en compte la participation effective des populations.


