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Le Couvert Vcgtal, la Pentc (ILI Champ 
et la Conservation des Terres 

ltcflres est
La coals/tt')lionides Iessorcs"rcres que collstillnt Il'S 

vitale pour une viahilit a ihlo w crine de l'icitiiureau Rwanda. Uine 

hI SOnt's JIties aoh/tesdensitd t/e populatilt le'e, ties pe'is aideScs 


ce pays AJricain, ce
des 6/hinents prcvalents clans Ics hautIes rc'.ions dce qui 

rend le travailde tcmr,;hide l'crscit' CXtr{oii/Ci dijficih' pour I'exploitant 
ptaitraege,

agricole. L'tIsage s[ptefjiqIt dcs lerres (ex. cuItnre, jacl".e 

boiselient) et, si ellcs sont cudtivdes. 1i1 coihiinaisonpartic/li' des cutuares, 

Sti' flution at prol//Le tieSpeuvwnt (ilLe con sireirscomme 'ci,' 	 at t i I l 
Ill's d' wll 'ItCll Il a tiontatiI portant

dcgrideitio dcs ires. Sit- hasc des 

4.817 chlamps all Rwahta, cettc ciccdc' ireal qcl point 'usaie des terres et 

Ics pVsal/IS SOIlf applropris,e?igard
les m/tod's cht1tr,'e."prl/tific's p) 

Id'/l ca. tCtiAl/;Ii. /siue/ h tci. /tl)oi//Cs t 
till Collt/(C (IIC/Fi i'sioll, cill /Ai 

dIa 
elciraontieCi) /:; dc /ctirs pro[piilffs. Des 'Illa(! \seS d'llfl'S asp)'CIs 

is de lai frti/it2 relative des sols,
systc/e a',ico ra/iftiImf/. cx. /t's variatio 

iii.sallts/ r1(ailique/s. o I''//'caCp/cLitd('s c'ha/mps par rapportI' lisag(/ h c./ 
pc ttr aider al cxplicl f p/ollrplcoi

aIL" olaici/cs. sik/:: elhcirdsdl/ls cci/lC ,Ie 

f (a/ivnt /)if/S cI/meil//Ii.';c'" it' Con/II/'/e c/cI' F/osionpar
SOlt v'cllt heS peIysais 

I'llsage c/u sol ef /ts i/ ic' iItIlI'utic//Is. /I tSf L'il/(/iL t qul stionl 

terrIes, susceptibles de
d'adaptater /es pratiqtes actuel/es dals 1l/sag;e des 


rcdcuire la peretes sols.
 

Introduction 

menace s&iCIuse 11Lne viabilit6 it long-tenne des systrn:es
La perte des sols est Line 

sur les terres fragiles desMonde Plus particuliremnCftagricoles dans ls rI6gions du Tiers 

Cn1trItes sot'1t r'r.L:s :IVCC t11C CrOiSstnCC dLiographitliue galoparite,
regions ob ICs ressocrces 

fracassants aI 
la baisse de la productivit6 due -Lah dg radation ies SoCS Petit avoir LCs CffCts 

long terme stir Ia nutrition et la santc ties popIluhttionS. La ConSCience de cette vcrit6 

Is niembres (ICli comtnclii2Mn sciCetifillqte tlc chez les 
61mentaire est aussi 6vitlente paruci 

paysans des regions fffccttcs. 

soticieLtX te Li conserwation de Ietrs 
Les paysans Rwandais sont pxrticulicreinent 

*ni Ies pIys les plus p:tiVres et les pIis peuples,
ressoorces en teri's. Le Rwania se trouv 

Des pentes raides, que 1'on 
avec un taux anuel d'accroissetnent ti la population de 3,7%. 

pays, associces ai ties ortes pluies saisonicres font du contrh1e de 
trouve partout tans le 

'6rcsion tin atotIt essentiCl potir lI'avenir tie lI'ariCItilttIrC aII Rwanda. Les efforts des paysans 



et atitres agents du Gotinel'lemllt, 0ll 
seuls, etc e collaboration avcC les \uie:Ciittirs 

(es ICre'tS Cniumelll :IpItcIIC ItlnlflilC 
c da:iis l'Ccslsouiigfle les trWnIAtV dc ruail' ul's 

ies soIs. DCs teLrlassCs Ct Lies os.,'-"s:1,,i-erosivCs 
au contri61c ie li clgrzltioupert C1tie lit 

Cependant, les stratIgiCs tin gnie rural 
ont etc5 a'nLnillga.es sur tinlerc rd partie dI pavs. 

dstva ntaueCs. Primo, ily a le fait 
bien quC potCntiCliemCet 'ort utilCs, componen'tClt plusitcurs 

inhrent q'ClIcs rcadtcnt les pentes dies collinCs moils stables (ChorcIy, SCIMiint, Ct SuIdCn, 

1984), cc qui cnatine tin besoin perminent tIe travaux tie glie pour till eltlcIcn Contilll. 

tni-de'OCIVrc Ct/ou en C:I)itux. Tcrtio, tilt 
Sccundo, leer a:Iane mestSt cotCux enl a 

-wanda Cst due a r'aideir ics p)etts qtiti grand voilIIe ies 
doiinn Ie relief dI ttUi ,1t "it 

eaux de pluiCs, les tosses anti-crosil's non-rectilignC s peun\'t linialemenC t mncr bili formatiotn 

ditNord-Ouest Lt Rwlldai, la touche 
des ravins. Et finaliMCIt, sIr' liplus uranladC pairtie 

coucle d'ho:izOII 11(C."i.d. iii a,,sse ieterrC qui 
arabic est rclativcinent niatce ct reCou\'rc Un 


Se trouvc imintci illt en dcessous cieli cotiche supe rficielle du sol). Si dais
 

ameneittp l.'s tie li sutface, Cc cui cst 
'am6Iage nfit C lecstrrasSeS t horizon B est 

baissC It oilisseront afleeteCs hilit 
vers 1'arrctie Ia terrTssc, les rcotes ensouVentle cas 

d'auirCs tnethodCs pour rdudtire 
quc les exploitnt s n' ajOutelCnt ieLi Chatx on tie troLIveClt 

I'acidite tic tel sous-sotl. 

lIa
Rtcletnmcnt, des appr.cics hi,.oubi'ques telles cue plantation d'herbes en coUrbc de 

mtotis ComplmentairCes pour liintrndtiitCs comlne 

dC pertes dii sol. Mais cominic les crbcs en courbe de niveau et les haicsniveau Ct de haics d'arbustes ollt titd 

r-.dictioii 

auX cultures viVrielrCs, Mela petit ailener les pays'lS Icultiver
 

d'arbustcs fott titeconcurrence 

plus de terrCs, ellelfcROis tnarginaics, aumCntlt par Ile potcltiiel des perficies cui 

subissent titne rosion a-ericolc accer&i. 

Une autre ipproehc bigique, celle :i lacitielle lcs responsables Rwandais des services 
contrcle deICmuins l'attentim, est l'intration dII

de uluarist.x, agr,olc ont accorde 
Les cultures

lans les sys'.feCs tie CtihtirC Ct I'alOcation deS terres par Ies paysans.
l'6rosion 

ImUlies de vuectation vaiCnt considlrabillent dins leur pouvoir de 
vivri:rcs et les sortCs 

sol contre les effets dc l',rosion caus&e par les prdeipitations et I'dcoulement
protection (III 

CetrC los rythiincs tieCroissanee, les Lii1clisioins & li 
des eaux de pluie. e.s diifdriciees 

(iii fcu11 .:nc, Ies systilns d'enrainenleiIt, Ct lCs peat lititcs spicit iques 
couvcrture 

sont facteiirs les plus importlltS tliid6tcrniinCnt 
d'exploitation igricolc, tiiclLIIcs uins Lies 

ies penes
t iv\'crses forints ci' Lsanc agricole des terres dins lc coiltr61e
l'efficacit relative des 

duIsol. Ces facteirs peu;ut ,,galcmcnt affecter hitperformaace gin6rale des stratdgies du 

tel C ties nllltledCs Culihiralcs de 
gdnie rural. Par l'adaptatitn sCiel:ti etic i'usae ties 

uVttCs d'tiC Vegtation
zones p:ntictl icremnet Cxpos cs aIIrtl'osionl SOiCt Coil

mnani re que Ics 
cutoirs ties pdriodcs critiques Liit cycle agricole, la 

(l1ii lecir offr onc pritCcti0Iu cfficacC Iti 

Eul plts, itorstIttC les fiCIllS CtIVironcmeentatX 
perte dcisl potit trC r&ltilte uiminimum. 

sIection tICs cuiltcires et'tns les clux I,! pays:n clns liadeCision dcet cuiltiratix inllutercCnt 
en rsulte 

i'emplacemcnt CILichamp, .on seulementI'biosion peut-2tie rdcuite, Mikis :Iussi il 


enl fin tiecompte Line ainliOratioll tie 1a clialit- cIII sol.
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Ce document dinontre qu'il y a relativement uine faible corrdation entre la pente des
champs et Ll COLVertre.iiC des cIltlirCs il RW\ailda, Ct exairjine 1,1qlcstion de savoir cominnent 
on1 petit trouver tine situation pareilIC lans cett region Airicaine d haute altitudc oil la terre 
est une ressoUrce rare et oji pils dC 90% des nlitage S tircni leur subsistance de I'agriculture.
On a avanct6 des arguielts qui soutiennent qutIC ICs paysans ne pratiqilent pas un systbene
d'exploitation des tCrrtes ct ies cultincs assez clficaces pour Ie contr6le de I'erosion des sols 
non pas it cause de leur ignorance di p robleiIIC, iMais pIttt parcC qtie Ic systtrinc traclition nel
d'installation ct l'organisation (.es s)stmes i 'exploitation, soui ise t tine plus rdeente
pression dhinographique ont entrave IcdevClo ptemmCndes mnthodcs culturales qui contribuent 
efficaceInIt L1 conservation de p'dcieuses I'CSSOtLIrces en terres. 

Usage des 'I'erres, PcnIe et Perle du Sol 

La degradation des ressources en terres en Afrique a dtd souvent ignorde ou ost passde
inapcrqucit moins Lit: elle nc se manifcste en detstruction spectactu:iirc on apparentc conme 
tine erosion par ra\'inentent (dc Vos, 1975). 1in cItic Ie problcnic dc dcgradation du sol t 
travers loute I'Afirique ait eid eC reetate tt ntC U, ics elforts conccrcs ct puissaits pour
examiner la situation ont dt entrepris presquc ('xclttsi\cncnt dans les rilgions semi-arides, ol 
les systi:ecs agricoles Ct p:,storauttx ont conun ti ddClin catastrophiizC (Nations Unis, 1977).
Au Rwandctcl a]ins d'auitres riiOeIs htun1idsC dIi continCnt, onl Ic potwnticl d. production
agricole est rcliivenucntl ccv6, les etl.s des pics 'I sol Solt ollOills visibles et pa,
conseluent ne sont pas pecis coininc t,.nt aussi dds'streux Lille dans les rdgions plus s ches 
(Lewis et Berry, 1988). A njoUrd'h iii, cCpendan t, ICprobl'mc ie ddgralation dti sol ldans les 
rg6ions hum ides attire rapidcment tunC plus giande attention (EI-Swaify et al., 1985). 

La pression ldmographiquC at Rwanda pottssc les paysans stir des terres de plus en
plus fragiles. Si des misures appropriees tic sont pas prises, li spirale descendante de la 
ddtdrioration de I'environneinent dans lcks rd ions affectde'; sera indvitable. Dans lt rdgion
du Nord-OtIest, on lc potenticl Cie producti itd agricolC est diCvd, l'cxpansion tIO I'agriculture
stir des terres marginales cntraine! t j't do s-drie ux fflokdrn-Citnlts tie., )entCs (gi isseinuts ct 
6boulements) (Nyamtlintla, 198'-). L'acroisscmcnt dtILprocessus de ddgradation sur les 
pentes des collines conduira fina icunt " tin dd;fu excessif atL fond des Va.tIWs -- conditions 
qIti, avC ICtemps. petuvent nre;:;tr ds ,da: its calses par les inondations ct lh destruction 
des cultures des regions basses. IEn fait, si cc polf..mc ii'cst pas resolu, li ddgradation de
l'environnement sera generalemnent acicrdeparc qtie les liffdrnts stages die ddtdrioration 
tendent aIse renforcer iat-teUl!eient. L:1 baisse d1e Ia fCrlilitd (ILIsol, par CxCItple, rdduit hi 
couverture de la vegetation qui, ,I son tour, au giiente ICpotCnltil CelI pente (i sol et t6mC 
une fertilitd plus basse. 

Le r6le de la couverture vdg.tale, y Co0npris les cultures vivrires ct lc paillis, est bien 
reconnu dans le contr6le dc la prte dii sol (Wischneicr et Smith, 1978). La vdgdtation qui 
protege le sol de l'impact direct lcIs tonibdes plviales csi associee atLX pertes mininics dIi sol. 
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De toine, I'application tie paillis contillUe tie sc rcvtler Ctrc tine mthodc clTicace de 
reduction de ',&osion (SESA, 1979; Wischmcier et Smith, 1978). En pIns, (l11s ls hatites 
teres conieLat Rwanda, IC paillis ajoule ICS .lcliCIits nlUritifS ct tigmnttltle Ic potCnticl 
d'utilisation de I' hunt idi t, tICtix lacteurs qu i pe LiVent acCJrorC le potentiel dc production 

agricole. Au Kenya, pa," CXCIUIIC, Ln dpais paillis des calficrs stir ICs pontes de phis de 15 

degr6s a IonnC des sultats Cn pertcs du sol i..'lr'icures I tOis tOlIlICs par hctaUrC par an 

(Lewis, 1985). Le paillagec ds caficis est tine pratiLuC presquc iniversClic att Rwand', et 
des recherches recentes olit illoitl-c quc Ics pCrItcs Li sol dlans ces champs Jlaraissent tre 

mininlales (Lewis, 1988) hicf Ljin l'obhoctil primordial tiu paillagc t6ait d'amliorer 

l'hunlidit6 titi sol et non Ic contr6oc tic lcr'osioii. Unc autie recherche rcette aI sotlignic 

1'iMportaice d' nilC Co Li\'Ctt: C \cdcg talc COltilCt tite pertIrt jlliol in iale du terrain dans 

la rduction des pertes des sols :ai Rwanda (l ewis, C(lay et Dcjacgher, 1988). 

Mi1thodologie et Source !es )oitces 

Les tion1ces Contentics dans cC tiocumeilt vienne t d'un chantilon national aleatoire 
stratifi6 tie 2.1001(1 i t cs agricoiCs Cl f0ont parti tLics IotIlCes coIlCcteCs dans I'EilquIte 
Nationale Agricole anL Rwnllda tie i983-8-I (I)eajjghcr ct al., 1988). L 'cnqutc ,tait 

conjoilntenent patroilnec par le Ministrc tie I'Agricuittifre, (IC l'Elcvage et des Forets et 

l'Agencc des Etats-Unis pour le I)6vcloppeicnt International. CCtle nqutItC, lna e sur tie 

prioidc tic dotizC 1otis, ca:lit COII tIC pouIir CollIector les il.formatioils sut" ICs svstlimes agricoics 

au Rwand a partir des objcetits varis. Des (1ililcs detaillcs ati niveati de terrain ont dtd 
obtenties star tin chantillo alatoirC stt'Iatifi tIc IlIis dCe 19.000 chanplS exlloitCs par les 

m6nages enqtictes. Pour tiCs fins tIe CdaIctiol dI presiClt docttillellt, till sotis-echaitillon au 

hasard de 4.817 champs (1 sur 41)fit tire5 oir Lte atalyse cipiriquC. Des niesttres 

d'&chantillornage standard approprices ftircnt ipptitCs I totis ics restultat repro(ittS iCi. 

Les Jonlaines visds lats lc o,,,cstionnaire comprenaicat: les cIltures Ct ICUrs rotations, 

le rtgirae fmcier, l'escarpenlent ties pontes, 1i localisation LItLchamp sUr lI pente, les 
methodes tie conser'ation CIti sol, !'UsaCe Lics fertilisants, la distance entre Ic ciaflp et le 

foyer, et h prodiCtivte Cn visa[gdC Iotr IC ChiniinT. Potr cette tude, lc degr6 attttcl les 

diverses combinaisOns titciltures et atit'Cs ty:ICSt'ittilisatimi i Sol pCtivCnt aider it la 

protection du sol conitrt cs prdcipitiitions Ct Ie ruisselleltclilt ties Catix tie pliC revet tine 
imrportance particulire. Ue tIIestirc bieNI COtLIc qtIi reflte celc titialitd protectricec poir !es 

cultures est 'intiice Lie couverttrc, oil hi vahr-C. 

La vaIleir-C cst dclitinic cone 6Itait "la t0oportion tic peie i sol stir till champ ayalt 
une Couverttre spclifiltiC e! dIS ptitiCS 1aittiraieS partiCtiires comparies ti un champ 
identique continle!CnllCt I:inurd ct mis cit ja:ilrc" (Wischmeier et Smith, 1978). Pour 
n'importe qiCi Clalllp, hi CotlverturC ties CIttlies, hi voite de verdurC, Ct les prIitiqttCs de 
labour peuvent varier at, cours tic I annde. l.a valcur-C repi.-scnte la moycnn proportionnelle 
des pert di sol qui risiltent tie ces factetIrs titirant li saison ties Cti ltUres. Les valeurs-C 
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Tableau 1. Indice de Couverture (Valeur.C) 
Cultures Pures et en Association. 

pour Certaines 

Culture Valeur-C Culture Valeur-C 
Caf6 0.02 Haricots/patate douce 0,20
Banane 0,04 Arachide/hairicot 0,21Banane/haricot 0,10 Manioc/naricot 0,22
Manioc/banane 0,() Pomme de terre 0,22
Jach~re 0, 10 Patate douce 0,23
Pfiturage 0. 10 Eleusine 0,25
Boisement (),10 Manioc 0,26
Haricot/banane 0,12 MaYs/haricot 0,30
Banane/sorgho 0,14 Sorgho/manioc 0,31
Pois 0,15 Ignane 0,33Sorgho/hariane 0,1 'Mafs 0,35
Haricot 0, 19 Sorgho 0,40
Flaricot/pomne de ter 0.20 Tabac 0,45 

sont obtenues d'une aQon empirique, car les stratdgies de labour et de plantation varientclairement d'un systerne agricole a Lin autre pour des cultures spdcifiques. Pour '-ette raison,
l'usage des valeurs-C standard puhlidcs, qui sont en grande partie basdes sur les nidthodes
agricoles pratiqudes aux Etats-.nis. ne devrait pas s'appliquer directement aux pays di TliersMonde sans avoir did analysdes atu prahhle. Dans ]a prdsente 6tude, les valeurs-C utilis6es
(voir Tableau I pour tne liste illustratii.O taiCnt bases stir un travail de terrain mend dans
les districts de Kiamhu et Iiranga des hautes terres d Kenya (Lewis, 1985) et tine dtudepilote stir le. pertes des sols au Rwanda (lewis. 1988). Pon nombre de ces valeurs diffhrent
d'une mani~r. ;ignificative de ce'ies qui sont puhiies aux USA. Par exemple la valeur-C
de 0,45 trouvc pour Ic t:ihac est considt(rahlemen plus grande atu Rwanda qu'aux USA.
C'cst Ic r:suiat cls difftrcnccs en praique, agricoles entre hi production commercia!e dutabac largemeni suhvcni tcjix '.SA. ci la petite production paysanne pour

tlIOconsonlnllillioill I IC lla Rairl'Cl canda. 

Rsultals et Discussion 

Le choix silectif de l'emplacement des cultures, des boisements et des p:turages pour
fins (Ie contrle des pertes tu sol ne semble pa; tre Line pratique courante parmis les 1,3
millions de m6nages agricoles Rwandais. Si tel tait le cas, l'on pourrait s'attendre t trouver que les cultures ct autres formes d'utilisation des terres avec des valeurs-C basses (c.A.d.
celles qui ort tine cOUvertre de feuillage dense et d'autres qualit6s protectrices) seraient
localis6es de maniL're disproportionnelle dans les champs particuli~rement exposds AI'rosion 
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(notamment sur les collines i pentes raides). Mais ce n'est pas le cas. Le Tableau 2 montre
tine moyenne ievaleur-C pour les cultures et autres vcgttations planides dans des champs
dont le degrd de raideur des pentes varie. Rien qu'il y ait tine trs lg re association n6gative
(eta = 0,07), nots devons conchJre que les valeurs-C ne varient pas beaucoup en tant que
fonction de la pente di champ. Cecte conctusion concorde avec les constations signal6es
auparavant stir la relation entre lapente ct lacotverture vgdtale dans les regions de l'Ouest 
du Rwanda et le long du I .ac Ki,,u (lwi, & \yamulinda. 1989). 

La clUestion inuiet'ante naise ,I

jour par cette COlnstatation initiale 
 Tableau 2.
 
consiste 
 A savoir pourquoi. dans ce Movenne Indice de Couverture (Valcur-C)
 
pays atx paysages escarps et ii fortes par Raideur de la Pente (en degr6s) des
 
precipitations saisoni re,. es 
 Champs. 
producteurs agricoles recherchentne C-valeur
 
pas tous les nloyen, possihIes pour Ia Penite 
 Moyen (N=)
protection ieleurs rare,, ressources en 0 - 5 Degrs 0,17 (1135)

terres contre les efets tie 1"erosion, 6 9 Degrs
- 0.19 (785)
destructrices dc I'cnvirofinement 14 Degrs 0.17 (998)10 
natUrel. Serait-ce ue le e\plfitants 15 - 2(' Degrds 0,16 (967)
 
ne sont tout simplement pas au courant 
 21 + De-rs 0,16 (931) 
du probl~me de I'erosion ou des 
facteurs qui en sont les causes? Ou Total 0,17 (4817)

alors. y aurait-il d'autres variantes de
 
leur tradition cultitrelle 
 et des 
syst~mes d'exploitation agricole qui 
effectivement dcotiragent une 
mfthode d'utilisation des terres qui 
aiderait A minimiser lad6gradation du 
sol? 

Perceptions de I*Exploitant sur Ia l)Wgradation des Terres 

L'hypothse que les exploitants pourraient ne pas etre ati courant des risques inhdrents 
tine erosion non contre'lde ne sem bIC paS plauihle pour au moins deux raisons. La

premiere, c'est qtie Ic (oivernement Rwandais ne cesse de sensibiliser les agriculteurs sur
le besoin d'une gestion rationnelle des terres et a lance titne canipagne nationale pour les 
encourager a [titter contre I'rosion dU sol par I usage des terrasses et des haies, et aussi par
le reboisement. Les donndes de cette erude niontrent que quelqUes 29% des champs au
Rwanda sont maintenant am liior~s par I'anmnLeent s terrasses ott des haies et qu'une
grande partie de ces amniliorations peuvcnL I'tre constaties sur des versants relativement raides 
(5 degrns ott plus). 
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Tableau 3. Perceptions Paysannes de Diminution dans la Productivit6 des
Champs par RaIdeur de la Pente dtu Champ. 

Raideur de la Pente du Champ 

Diminution dans 
la Productivitd 

17/ 

0 - 5 
degr6s 

r, 

6 9 
degres 

10 -14 
degr~s 

% 

15 -20 
degrds 

% 

21+ 
degrds Total 

Pas de diminution 
Petite diminution 
Grande diminution 

53,3 
36,9 
9,8 

53.8 
39,3 
6.9 

47,7 
41,5 
10,8 

49,9 
34,3 
15,8 

44,3 
39,2 
16,5 

50,0 
38,2 
11,8 

Total I00,() I (),0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N=) (1041) (740) (907) (837) (755) (4279) 

I 
Deuxi nernent, les agriculteurs etix-nlrnles disent que la productivit6 de leers terresest en regression et que cela rdstlte souvent de I'erosion du sol. Les frquences marginalesdu Tableau 3 confirment que les exploitants ont observd tine diminution, avec le temps, de50% de la productivi t ie tows leurs chantps. Dans 1a p Lupart des cas, la chute a et6 modeste,mais les cultivatetirs rapporilent quc le ddclin ie productivitd a t sdrieutx dans environ unchamp stir 8 (11.811r). Quoi q'il en sit. ki constatation que i aproductivit de la moiti6 desterres exploitees dans le pays soit torn he it tin niveau considdrable tiue ce soit, est unedonnde alarmante, Le Tableau 3 confinne aussi que les champs qui subissent la plus sdrieuseregression sont surtout ceux qui se trotuVent stir les pentes ie 15 degr~s ou plus. 

Les perceptions des producteurs agricoles stirproductiviid Lie leurs champs sIorientent 
les raisons de la diminution de la vers deux causes: la surexploitation et l'rosion dusol (Tableau 4). Pr~s de i moitid (48,7/ ) des champs identifids .tre en ddclin de productionsont reconnu par leurs ctiltivateurs cone tiint surexploites - sans douIte ne manifestationde la subdivision ies exploitations d'une c.ri ration i tine autre et, consquement au recoursA ies pdriodes de jac t'c th plit cin pillt

suite Lie la stire xploi tat ton per jc comme 
rare dans le cvcle deila rolation Lies cultures. A la 
cause di cclin Lie product ivi vient I'6rosion dusol -- tine atre indication du der ie 1;aconscicice qII'ont les exuloitants agricoles vis- -vis

du problhme d'rosion du sol. 

Bien que la surexploitation et la perte dui sol peuvent Etre dtroitement lides, ontrouve souvent sdpartes, La stirexploitation les 
tend i survenir stir des pentes relativementlg.res (Tableatu 4), puisque ce sont les champs que les exploitants cultivent le plus.contraste, les champs qui connaissent des prohlmes d'&osion tendent 

Par 
re situdes sur despentes raides. Cependant. un coup d'oeil ver 

la surexploitation sont comnmundient 
les versanis trs raides rdv~le que I'drosion et

identifides. ce Lui montre que dans ces champs, les 
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Tableau 4. Perceptions Paysannes de la Cause Principale de la Diminution 
de la Productivit6 des Champs plhr Raideur de la Pente (en
degr~s) des Champs. 

Raideur de la Pente du Champ 

Diminution dans 
la Productivit6 

0 - 5 
degr6s 

6 - 9 
degr5-s 

10 -14 
degrds 

15 -20 
degrds 

21+ 
degr~s Total 

Erosion du sol 
Sur-exploitd 
Maladie des sols 
Autres raisons 
Ne sait pas 

3,8 
58,6 
3,7 

25,4 
8,5 

5.3 
60,7 
5,3 

24,9 
3,8 

11.2 
50,4 
4,1 

27,1 
7,1 

18,1 
40,4 
3,3 

33,3 
4,9 

38,1 
33,8 
4,3 

18,1 
5,7 

15,2 
48,7 
4,1 

25,8 
6,2 

Total 1000 I 10() I0,0 0100,0 100,0 100,0 

(N= (486) (342) (475) (419) (420) (2142) 

Gamma = -0,1) Sign. < .001 

deux problImes peutvent tre intimement reli6s. I1est certain que le d6clin de la fertilit6 dusol causi6 par l'&osion petit rt sutter en un puisement plus rapide et une rdgndration plus
lente des champs se trouvant stir des versants raides. 

A ia lumni&re tie routes ces constarations, nots ritrrons notre point initial: que laraison pour laquelle les in1thodes ieculture et I'tisaee des terres tIe sont pas itilisees pour
minimiser laperte des sOlS au Rwanda 'est pas parce que les paysans ne sont pas conscients
du problme de 1"rosion (ILIsol ainsi tlIle des USes y relatives. Ils en sont certainement
conscients et, comme les spdcialistes des connaissances traditionnelles disent, les paysans
agriculteurs oni gencralement line approche hien inforcme ct sensible sur la gestion de leurs 
ressources naturelles. 

Perte du Sol et Organisation des Syst~mes d'Exploitations Agricoles 

A tour de rele, nous nou:. tournons vers l'organisation de I'agriculture et du contextesocio-culturel dans lequel elle a 6volud i larecherche de rdponses A la question de savoir
pourquoi les paysans Rwandais n'ont pas dcveloppd des mdthodes culurales et l'usage de laterre plus efficaces dans leur Ititte contre l'&osion du sol. Nous commenqons par un examen
de quelques tins des aspects spariaux de hi ruithode traditionnelle d'instaliation sur les 
exploitations agricoles aIr Rwanda. 
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Au Cours ties annes 1940 ls seules regions dii pays extensivement habit6escuhtivdes dtaient celles des 
et

lhaltes terres de I'Ouest. oil des pluies abondantes et des solsfertiles 6taient particuliiircincnt 'avora ble,, agIaricult tire (GOiiuroti, 1953). Les m6nages deces regions se sont initialement instajls le long des hords stptricurs tie leurs collines oosol dtait plus fertile et le lahoiir plus aiS 
le 

que plus bas, stir les pentes plus raides et dans lesmarais. Dans plusieurs parties de I'Afriquc. les populations se sont instalikes en villages. Parcontre, les exploitants iqricoki, Rw:mu s ,c soot diipcr: stir lus sommets tic lcurs collines,chaque famille constriant sa propre rt,,idencC (orugo) pros dti centre de sa propri6t6. 

Dans l'entourage imMdiat de I'tirugo. ies paysans ont traditionnellement pani desbananeraies. Les hananes ont Line imporiante significati ( dans la culture Rwandaise parcequ'elles sont utilisdes pour la fabrication ci'tine hiere do estique niCtLte servie pratiquementdans toutes les occa-sions cielles soient fonnelle,, ou informelles. Essentielles pour desraisons socio-cuhitirelles, les hananes et Ia hi~re ie banane sont aissi devcjes le pilier deI'6conomie monetaire. La hiire de han Mne est vendue en Lliantit tnorme dans les indiageset dans les petites huvetes environnantes, ce (lii cnsLtLItiemment en a fait ]a principale sourcede revenu monitaire pour 40% de innages Rwandais (SESA, 1988). Les autres culturesessentielles, notammenit les haricot,, sont typiquement encultivees association avec lesbananes dans les ch:mips d'alentour (SESA. 1987, p. 43). 

Tableau 5. Usage du Fumier ou le Paillis par Distance du Champ du Rugo
(en minutes b pied). 

i)i,,ancc do Chamnp ciu Rtigo (en minutes I pied) 
t;sage do fumier 
ou le paillis 0-5 15 306- 16- 31 -45 46+ Total 
Aucun 50,8 79,6 89,0 82,8 89,7 60,9Futmier setil 33,9 11.6 4,8 5,8 5,0 26,1Paillis setil 11,6 7.6 5.7 /9,1 5,3 10,2Fumier & paillis 3,6 1.1 0.5 2,3 0,0 2,8 

Total 100,0 I00,0 100,()I 100,0 100,0 100,0 

(N=) (2920) (874) (309) (83) (92) (4279)* 
Pas tie donndes stir I'usage du fumier ou du paillis stir les champs en piiturage 

ou boisement. 

L'attre raison cliii fait que les hatianes et autres cultures importantes sont les plusplantdes pros tie I'hahitation familiale, ccst parce qtie les paysans ont un acc s limit auxfertilisants orgiitues. driv6s principalement ties dtdchets animaux et humains, et que ces 
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fertilisants sont rarement transports aux champs situds I distance. Le Tableau 5 montrequ'alors que 37.5% des champs environnants (5 minutes tie marche) retoivenl tintraitementaux fertilisants organiques, accseus Ou paillis. 5.0 1 12.7rl, seulement des champs situ~s 
plus loin recoikvent ties lertilisants. 

Au dela de laceinture de bat aniers, on trouve tine serie extdrieure tie niveaux que lespaysans utiilisent traditionnellement pour le hesoins de ICurs manages (Nwaf)r, 1979, p. 59).La premiere ceinture est exploite etenivemcnt ctproduit des rcolhes annuelles aussi bien pour Ia consonlnlation domestiqutc que pour havente. Ensuite, e tin peu plus bits surversant de lacolline, on C11ltive ICcafd. 
le 

I.e c:fd constittie i principale culture d'exportationdu pays, et i ce titre hdnidficie dune forte prtm)tio i (ILIGo'jvernmment Rwandais. Au delhides plantations ies caf6ier,. levcrsant te lacolline se trouve ii sa pente Enla plus raide.
consdquence. ces zones sont traditionnellement rtserves aux pfiturages et boisements maispeuvent aussi servir aux cultures de moindre import;nce et de frquentes pdriodes de jachhresoiii cOMtllindtrllcnt rcquiics au\ colliers tout ii fait extcrieurs, vers la base tiela pente eidansles marais, haculture se futien handes amdnagles pour assurer un drainage convenable. Sur 
ces parcelles plus iigntes LIti foyer. on cultive des patates douces et autres ltgumes pour
assurer tine provision continue en vivres entre les saisons de rdcolte. 

Ce sysime traditionnel ci'usage ties terres a totijouirs et, sUjet i iegrindes varitionsd'une exploitation i'iIiiut re et cest seulenc' nt par hiasard tlu'on peut letrouver dans sitforme pure aujourd'htui. En nmoyenne, cependant. son efficacitd dans le contr6le des pertes du solest assez varide. D'une part. les conditions initiales d'abondance de ressources en terrespermettaient aux paysans de cultiver les pentes ltigres sculement eide garder les pentesraides pour les hoisetents t1 IOS (Uiet pitiragcs pourvo:ient uLe excellente protection tI'drosion du sol. D'autre part. les hananiers fournissent une couverture vdgdiale dense maissont leplus souvent planitts stir des zones rclativenient plates autour de I'habitation familiale,alors que ICs cultures secondaires comme le ,ial'set le manioc sont plantds stir des pentes
fortes malgr leur pauvre qualit de conservation (II sol. 

Bien que lesvstNie traditionel soit encore observable aujourd'hcii, lararet6 croissantedes terres dle ;i I'accrisoiscient de lapoputlation a ohlig6 beaucoup d'exploitants agricolesdepuis les dccinnies rcenites tics'en ddupartir. Cotnine les terres prdfdrtes le !ong dessommets des collines (aussi hien title dans les valldes) devenaient occip6es, les jeunesexploitants se sont troives confroius I l question de diciter d'exploiter des parcelles pluspetites et moins fertilcs stir les versants plus raides des collities ou d'migrer ailleurs A larecherche tieressources en terres plus Sutfisanies. C'est vers lemilieu des andes 1950 qu'acommencd un exode nassif 'i partir ties rdgion tiel'Ouest, exode qui plus lard a culmind en un programme gouvernernental de rtinstalltion (paysannat) de grande envergure dans lesanndes 1960 et 1970. Eli tout, ce programlme a dtplac plus de 80.000 exploitants agricoles
avec leurs familles vers ties rgioris cili pays pr&c demmnt inoccupdes (Clay et al., 1989a).Bien que quelques mouveniens spontantis des versrIIIna,,s Ilprdfecture orientale deKibtingo continuaient jusqu'au cddbut ties atindes 1980 (Olon, 1989), les derniers mouvements 
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vers les paysannats dtaient terminds ,Ila fin des anndes 1970, ily a Apeu pros une ddcenniesignalant que ctait lafin de cette priode d'expansion territoriale sur des zones inhabitdes 
du pays (MINAGRI, 1985). 

Comme le secteur niral non agricole au Rwanda se trouve encore , l'dtatembryonnaire, ne comptant que pour 13.61'- seulement d'emplois ruraux (Clay et al., 1990),la majoritt des ieunes -,ens ;ont ohligi de rester dans ledomaine agricole. Par consdquent,
les exploitation; ont t6 tr~s fragnient~es et nrn~ne les versants les plus raides ont 6tdmis enexploitation. Ceci est particulirerent vi'rai dans Luelques Lines des regions occidentales o6la densitd de la[,opulation tlkpasse miaintenant les 375 personnes au Kin' (Delepierre, 1980). 

Tableau 6. Utilisation des Terres par Raideur de la Pente (en degr~s) des 
(hamps. 

Raideur de la Pente du Champ 

Culture 
0 -5 

degrds 
6-9 

degrts 
10 -14 
degr6s 

15 -20 
degrds 

21+ 
degrd-.i Total 

Banane 
Haricot 
Sorgho 
Patate Douce 
Cafd 
Mafs 
Manioc 

11,6 
17,5 
10,2 
12,4 
4,3 
1.7 
4,0 

11,6 
20,2 
10,8 
8,5 
4.6 
1.4 
9,2 

12,9 
20,9 
9,6 
7,1 
5,7 
2,1 
8,3 

9,9 
16,9 
7,1 
9.3 
b.6 
2,7 
7,4 

7,7 
11,3 
4,2 
9,9 
5,5 
34 

10,5 

10,8 
17,3 
8,8 
9,5 
5,3 
2,3 
7,7 

Jach~re 
Boisement 
Paturage 

8,7 
3.1 
4.0 

6,9 
1,3 
2,4 

8,9 
3,0 
3,9 

9,7 
6,6 
4,2 

14,0 
10,9 
5,3 

9,7 
5,0 
4,0 

Autre 22,4 23,0 17,7 19,6 17,5 20,0 

Total 100.0 1()0,0 100,0 100,0 100,() 100,0 

(N=) (1135) (795) (L98) (967) (931) 4817) 

Les donnes de la prdsente drude suggrent, indirectement, que mme aujoud'huiI'habitation familiale se trouve le plus soUvent au somniet de la pente, car 77,6% des champs
au sommet de li pene se trouvent It niocns de 5 minutes de marche de l'urugo par rapportA 45,2% de ccux qui sont iocalisds plus has dans les valldes. Etant donn6 l'importance
sociale et dcononique continue des bairnanles aU Rwanda, la prfdrence de les situer sur lapartie supdrieure des versants tout pros de I'habitation familiale semble tout it fait raisonable 
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(Tableau 6). Le haricot et le sorgho sont deux autres cultures pris~es par les families 
paysannes et pour cela sont moins susceptibles d'etre tro.v s stir les pentes les plus raides.Ces donn~cs nmontrent galement que malgr hi localisaion de haricot stir des pentes douces 
aux alentours du foyer. Ic sorgho est commT sitftiune 1ent stir des pentes au bat de la colline 
et dans hitvallee. Par contre, les plan tes qu 'on a ICp1lus tendance i cul tiver stir les pentesplus raides sont le mni c et le mai's, touts les deux tant, mais plus particuli{rement le ifais,relativement inefficaces das le contrfle de 1'6rosion du sol. G~nralernent Ia pratique
traditionnelle de relt~gier les cultures non vi ri&ers aIx versants raides a 6t6 maintenue. Ceci
esi particulitrement vrai pour les hoi semenis. mais les chanips se trouvant sir les pentes lesplus raides (21 degr on plus) olt tussi une grande probahi it d'tre laiss~s en .Jachre. 

Malgr tine protection effective contre 16rosion fournie par les boisernents, lt jach~re
et le pfiturage, les rilentes constautio, de [I'nqute smn les Strategies Non Agricoles auRwanda (SESA. 1)8 ) dmontrent quc Ic ICllt'Cede jiachi.re et de piituragc ort connu tineregression an cour, icleannte,, r(centc,, 1canuse d Icsojin d anginenter fa production vivri~re
(Tahlcai 7). Seul les hokememnts wcmhlent ne pas avoir souffert au cours des demi res
anndes, gritce i teforte canmpagne du gouvernenment de rehoisenlent et de leur entretien aussi 
bien au niveau nimnager fie communal. 

Tableau 7. Changement Pendant les Deux Derni~res Annes 
clans le Jachere, le Pfiturage ef le Boisement. 

Changenient Pendant les Deux 
Derni&res Annies 

Utilisation 
de Terres 'lus Moins Pas chang, Total (N=) 
Jach~re 
Pfturage 
Boisement 

15.8 
2.4 

21,7 

28,0 
13,1 
6.3 

56,2 
84,5 
72,0 

100,0% 
100,0% 
100,0% 

(1015) 
(1015) 

(1015) 

Bien qu'il soit prohable que qttelques terres de jach~re et de pitirage perdues seraient en train d'6tre converties en hoisernents, d'autres constatations montrent que les m6nages
ayant des petites propridtis sont ohli-ts de cultiver du na nioc. et autres tubercules stir desproportions tOtIjours croissaltes de lcUrs parcelles (Clay ct Magnani, 197; Loveridge et al.,
1988). Ces tuihercules ot tille teneur calorique plus grande que les autres cultures, etgrandissent relttivement hien dais des sols assez pauvres (Gleave et White, 1969). tels qu'on
en trouve conlnundment stir les pentes raides. Mais avec des valeurs-C de l'ordre de 0,22 A
0,26. ils ne peuvent pas ttre compardes ave le tIsages traditionnels de ces pentes (c.A.d.
boisements et pittraiges) pour le controle de Ia perte du sol. 
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En fait. ilssont clairement associ avec tine perte de sol acc616r6e (Ashby, 1985), etleur pratique croissante ,sur dcy pentes raides potirrait constituer un facleur primordialcontrihiant ,u tine s~dimentatio i acciue mi fond des valltes. La sdimeniation augmente
souvent I'inondation et petit diminuer laproductivitd de ces terres de fond des vallees. Bienque nous nc soyons pas en possession iedonnees pour verifier cette hypoth~se, nouspresunions que IIaIg1lclNtation dans la production vivri re rdsultant de l'exploitation de cesversants escarp~s ensert quelque sote de contrepoils an d6clin de Ia production dans les 
valles. 

Conclusions 

La conservation des ressources rares en terres est essentielle ,I une viabilit6 4 longterme tie I'agriculture au Rwanda. Tine haute densitd de Ia population, des pentes escarpdeset des pluies ahondantes pr6valent dans les hautes rgions de cc pays Africain, rendant latache de contrefle dc I"rosion extrmnicment difficile pour lepaysan agriculteur. L'usagespecifique de la terre (ex. culture. jachere. pfiturage. hoisement) et, en cas de culture, lacombinaison particulire deS cultures pLnitdes, petivent etre considdr6s comme contribuant ,5la fois aux caiUses et aL ,,o!utions du prohlnmle de dltgradamion du sol. Sur base des donndesd'une enqutite nationale sUr plus ie4.XO() champs agricles au Rwanda, cette 6tude revoit i.quel degr I'tisage des terres et leN mMihOdes culturale, employds par les exploitants sontapproprids, eu egard MI controle de I'rosion, au\x caractdristiq ties topograph iqties et 
environnementales de leurs proprites. 

La distribution spltiale des cultures, hoisenients et p5iturages dans le but de controler
les pertes du sol semble ne pas tine pratiqtue courante parmis les 1,3 millions de m6nages
t!rc 

agricoles ai Rwanda. Les valeurs-C 
 semblent varier tr~s l6gerement en fonctionl'escarpement des champs, 

de
Les cultures tile I'on trouve. toute proportion gardde, le plus stirles pentes rai'les smnt lemanioc. IC Ind,1s et autres cultures qui n'assurent tine couverture

dfficace itlaprotection de ces terre,, fragilc.. La prcssion dmographitque a obligd les paysansa culiver leurs terres plw, intcnsivement ietflon tue ntmnie les terres de pilturage et dejachbre qu'on trouvait traditionnellemet sur les pentes fortes, dtperissent. 

Avec Il'augmentation iincessante de lapopulation Rwandaise et sa pression sur lesecteur agricole. 2ncessi r d'entretenir laresSotirce die base est d'une importance capitaleauRwanda. l'avenir 1i long torme du deleloppement &cononmiique de cc pays depend nonseulement de I'entreticn, mas en fin de comnpt de 'amlioration de sa ressource de base, etde I'assuranc,: qtic litproduction agricole COttinUera i augmenter. Bien plus, les simplesexploitants agricoles ayant title propridtW imins de 1,2 ha en moyenne) et un capital limitd,sont dans l'obligation de trouver les voics tie "maximiser" leurs produits agricoles a chaquesaison cuhturale. Ces strat~gies itcourt tel-e vont souvent s I'encontre du besoin h longue
chance de stahilit6 tieI'environnement. 
 Dls lors, ily a ncessit6 de d6velopper despolitiques qui marient les besoins nationaux i long-terme (l'entretien et I'am6lioration de 
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I'environnement) avec les hesoins ,t court-terme dzs producteurs de maximiser les produits
caloriques ie leurs chamnps. )e mirne. il ya un hesoin inndiat pour les programmes de
recherche et ie vulgarisation agricoles au Rwanda de s'orienter vers l'utilisation rationnelle 
de ces terres Apentes raides et fragiles. et de mettre ,' l'expdrience des pratiques susceptibles
d'amdliorer Ia viahilit des systnies agricoles du pays. 

Au Rwanda aujourd'hi. stlik'knt les recommandations de la Banque Mondiale (Jones
et Egli, 1984). les producteurs agricole- de certaines regions sont invitus I r6duire leurs
champs de hananes afin d'augmenter les rendenlents des cultures assocides qui sont cultivdes 
sous la vofite des bananiers. De mn.me, elle apprte une contribution minime pour
I'an1riioration Lie ressource basela die i Iongc tenile, puisqiue les chanips cn pente restent 
encore en production avec des cultures qui ne diouinuent pas la perie du sol. Mais onsi 
prfsentait aux exploitants I'option de plkilter leurs hananiers plus densdment dans des champs
relativement escarp&s, ou hien de les espacer sur des pentes plus lkgbres, il est possible
d'augmenter l'acceptahilit, de la pr~sente campagne aux veux des paysans, alors qu'en mfme 
temps on augmenterait Ia viabilitd 'I long terme des versants raides. 

Line autre stratt gie qui aiderait les exploitants 'I incorporer, A un degrd plus dlevd, les
facteurs environnenentiti, physiLques d1ns leur svstnie agricole, serait de les encourager A
planter d'autres cthures protecrices, welies tItie le caf et les pois, stir leurs terres Ies plus
escarpdes. De rtume. I'usage de i,:illis, qui sont genf ralement con,:ennrrs sUr les champs
ayant peu d risLIIes d'rosion, devrait i+tre Otendu aux champs se trouvant sur les pentes les
plus raides. En plu. I noCuvelleS tureS doiv'ent ,tre introduites dans l'amalgame
traditionnelIC LItli pelIcnt Satifaire !es he .oins des paysans Zicourt et I long terme pour la
conservation de I'environnenent. Des recherches rdcentes montrent que I'introduction 
d'arbustes (ex. Seshania) sOIs forle Lie plantes de dciimination des alles, est une de ces 
possibilit~s (Eylands et Yanloah, IL X9). Fn clair, hi rLorientation de l'arrangement spatial des
cultures pour correspondre avec les variations ie la topcoraphie va crier plus de travail pour
les nembres des n~nagec,, atfects. et ira sans lonte it l'opposd de certaines traditions
culturales hien fthljeies. Cepen l. si lIamdithode actuelle de distribution ies cultures reste 
inchangde. le paysage Rwandais continuCra iI se dgrader, toites choses restant 6gales par
ailleurs, I la fois au ddtriment dII simple producteur agricole tout aussi bien que du pays tout 
entier. 
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