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Résumé : La dégradation des terres liée à la croissance démographique affecte de nos jours les rendements agricoles. Cette 

baisse des rendements est souvent due aux pratiques agricoles non durables dans le Nord-Ouest du Bénin. La présente étude 

a pour objectif de caractériser les systèmes de cultures dans le bassin supérieur de Magou. Trois sites (Ouankou, N’dahonta 

et Pingou) ont été choisis de façon raisonnée avec une enquête par questionnaire auprès de 200 producteurs pris au hasard 

dans leur champ. Les fréquences calculées montrent que l’héritage est le premier mode d’accès à la terre (68 %) et que les 

producteurs adoptent le plus souvent les pratiques de jachère, d’assolement-rotation et d’association de cultures (36 %). La 

terre est peu profondément labourée (62,80 %) avec la houe comme principal outil (35,50 %). De même 92,50 % des 

producteurs enquêtés utilisent les engrais chimiques pour gérer la fertilité du sol dans un milieu où l’agriculture est la 

principale activité (96,5 %) suivie de l’élevage (72 %). Avec l’ampleur des pratiques agricoles dévastatrices, l’influence des 

systèmes de culture sur la fertilité des sols doit désormais faire objet de préoccupations scientifiques au profit du 

développement des populations du bassin versant. 

Mots clés : dégradation des terres - baisse des rendements - pratiques agricoles - bassin de Magou 

 

Abstract: Land degradation linked to population growth is affecting agricultural yields today. This drop in yields is often due 

to unsustainable farming practices in northwestern Benin. The purpose of this study is to characterize cropping systems in the 

Magou Upper Basin. Three sites (Ouankou, N'dahonta and Pingou) were chosen in a reasoned manner with a questionnaire 

survey of 200 producers randomly selected in their field. Calculated frequencies show that inheritance is the primary mode of 

access to land (68%) and that producers most often adopt fallow, rotation-rotation and crop association practices (36%). The 

soil is shallowly tilled (62.80%) with the hoe as the main tool (35.50%). Similarly, 92.50% of the producers surveyed use 

chemical fertilizers to manage soil fertility in an environment where agriculture is the main activity (96.5%) followed by 

livestock farming (72%). With the scale of devastating agricultural practices, the influence of cropping systems on soil fertility 

must now be the subject of scientific concerns for the benefit of the population of the watershed.  

Key words : land degradation - yield reduction - agricultural practices - Magou Basin 

Introduction  

Le souci permanent de satisfaire les besoins sans cesse croissants d’une population en 

augmentation rapide met certains systèmes productifs à risque d'effondrement de leur intégrité 

environnementale et de leur capacité de production. A l’échelle planétaire, « un certain nombre 

de ces systèmes sont confrontés au risque d'un effritement progressif de leur capacité productive 

face à une pression démographique excessive associée à des pratiques agricoles non durables" 

(FAO, 2011). Les pratiques agricoles, trop intensives ou peu respectueuses de l'environnement, 

peuvent être responsables de la dégradation du sol et de la perte de sa biodiversité (Sebillote et 

al., 1994). Depuis plusieurs décennies, l’augmentation des besoins alimentaires a entraîné des 

besoins accrus des populations rurales en terres fertiles à cause de la pression foncière liée à 

l’explosion démographique que connaissent en général les pays de l’Afrique de l’Ouest 

(Fermont et al., 2008). Au Bénin, le problème de la baisse de la fertilité des sols est une 

préoccupation aussi bien pour les agriculteurs qui se heurtent au coût élevé des intrants que 

pour les chercheurs dont les travaux de recherche visent à maintenir ou à restaurer la fertilité 

des sols dégradés pour une intensification de la production agricole (Saïdou et al., 2009). Par 

le passé, la restauration de la fertilité des sols était assurée dans les systèmes de culture 

traditionnels par de longues jachères naturelles (Serpantié et al., 2001 ; Kolawolé et al., 2003). 

Ces jachères constituaient une importante phase d’accumulation de matière organique et 

d’éléments minéraux issus de l’atmosphère et de la dégradation de la roche-mère (Saïdou et al., 

2009). Mais aujourd’hui, avec la pression démographique, on assiste à une réduction de la durée 
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des périodes de jachère sans autre mesure visant la restitution des nutriments utilisés par les 

cultures précédentes (Saïdou et al., 2009). Dans le Nord-Ouest du Bénin, la technique 

d’assolement-rotation intervient en raison de la Superficie Agricole Utile encore relativement 

importante. Dans le souci de réduire les pressions sur la réserve de Biosphère de la Pendjari, la 

gestion durable des terres environnantes devient une nécessité. Le cas du bassin supérieur de la 

rivière Magou est préoccupant car la partie inférieure de ce bassin est sous protection de la 

Réserve. L’analyse de l’évolution des données de production de certaines principales cultures 

dans cette zone sur les deux dernières décennies montre une baisse des rendements agricoles 

d’en moyenne 10% (DSA, 2017). De ces constats découle l’interrogation suivante : Quelles 

sont les pratiques agricoles susceptibles de contribuer à la dégradation des terres dans le Bassin 

Supérieur de Magou (BSM) ? L’objectif de l’étude est de caractériser les systèmes de culture 

dans le bassin supérieur de Magou. Cela permettra d’apprécier l’ampleur des pratiques agricoles 

pouvant dégrader le sol afin d’envisager des études scientifiques appropriées au profit du 

développement des populations du bassin versant.  

1. Matériel et méthodes 

1.1 Milieu d’étude 

Le bassin de Magou est le principal sous bassin de la rivière Pendjari dans le Nord-Ouest de 

la République du Bénin. Sa partie supérieure se situe entre 10˚21’10’’ et 10˚44’50’’ de latitude 

nord et entre 0°59’38’’ et 1°16’57’’ de longitude Est. Il couvre, à l’exutoire de Tiélé, 82 869 ha 

et s’étend sur quatre communes (Tanguiéta, Matéri, Cobly et Boukoumbé) (Figure 1).  

 

 
 Figure 1: Situation du Bassin Supérieur de Magou 

Le climat est du type soudanien avec 1000 mm à 1100 mm de pluie par an (Noukpo, 2016) 

et le relief est influencé par la chaîne de l’Atakora. Les sols sont dans l’ensemble ferrugineux. 
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La végétation évolue de la forêt claire ou galerie à la savane arbustive. Elle est annuellement 

soumise aux feux de végétation et continuellement assujettie au déboisement et au surpâturage. 

 

1.2 Méthodes 

La démarche méthodologique utilisée a été en deux grandes phases: la collecte des données 

et leur traitement.  

1.2.1 Technique d’échantillonnage et de collecte des données 

Le bassin supérieur de Magou est choisi en raison de la dégradation de ses terres agricoles 

en bordure de la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Une pré-enquête a été faite pour élaborer 

le questionnaire de recherche. La taille de l’échantillon considéré est n =200. Elle a été 

déterminée en utilisant l’approximation normale de la loi binomiale (Dagnelie, 1998) :  

 
Dans cette formule :  

- p est la proportion d’agriculteurs dans la zone ;  
- U1− ∝ /2 est la valeur de la loi normale liée à la valeur de probabilité  avec ∝ = 5 % soit 

1,96 ; et  
- d est la marge d’erreur de l’estimation qui est fixée à 5 %.  

D’après les données de l’INSAE (2016) : 

- 30 028 individus vivent dans les 21villages exploitant le secteur d’études ; 

- 4 895 individus (soit 16,3 %) ont un âge compris entre 35 et 65 ans ; 

- 4 802 individus (soit 98,1% des actifs concernés) sont agriculteurs ;  

- P est déterminé ici par la formule n/N (n = 4 802 et N = 30 028) et est égal à 0,16 

Deux cents (200) producteurs, pris au hasard sur leurs parcelles, sont enquêtés sur les trois 

sites suivant le poids démographique à raison de 43 exploitants à Ouankou, 50 à N’dahonta et 

107 à Pingou. Des données sur les pratiques culturales les dix dernières années sont aussi 

recueillies auprès des exploitants des parcelles sur lesquelles se trouvent les sites 

d’échantillonnage. Ces données concernent les rotations culturales, le travail du sol (labour 

profond, travail superficiel du sol, semi direct), la gestion des résidus (pour chaque culture de 

la rotation) et les fertilisants (quantité, type et fréquence d’apport).  

2.2.2 Méthode de traitement des résultats 

Après codification des réponses, les fiches d’enquêtes ont été dépouillées. Une base de 

données Excel a été constituée. La fréquence de chaque paramètre a été calculée. Un traitement 

graphique a suivi pour mieux observer la différenciation des différents paramètres.  

2. Résultats 

2.1 Modes d’accès à la terre 

Dans le bassin supérieur de Magou, les producteurs accèdent à la terre par plusieurs modes. 

Il s’agit de l’héritage, de l’emprunt, du don et de l’achat (Figure 2). Mais l’héritage est le mode 

d’accès le plus répandu (68% des producteurs). Ce mode est suivi de l’emprunt (10% des 

producteurs). Le don se fait faiblement (3%) et l’achat est très rare. 
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Figure 2 : Modes d’accès à la terre dans le bassin supérieur de Magou 

2.2 Pratiques culturales 

La figure 3 présente les pratiques agricoles adoptées par les producteurs dans le bassin 

supérieur de Magou au cours des dix dernières années. De l’analyse de cette figure, il ressort 

que dans ce bassin versant les agriculteurs pratiquent la rotation-assolement, la jachère, la 

technique de culture permanente, les plantations et la technique d’association des cultures. Dans 

tous les cas, la jachère est combinée aux cultures en rotation ou non. Certains adoptent et ceci 

de manière combinée les pratiques de jachère, d’assolement-rotation et d’association de cultures 

(36% des enquêtés). D’autres restent sur le même terrain de façon permanente tout en associant 

les cultures (27%). Dans quelques cas il y a des plantations (12%).  

 
Figure 3 : Pratiques agricoles adoptées dans le bassin supérieur de Magou 
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pratiquent exclusivement et 48,71 % l’associent au labour profond (Figure 4). Pour 30,67 % 

des producteurs, le labour profond est la première technique utilisée. Environ 5 % des enquêtés 

associent le labour peu profond au travail minimum du sol. Dans la plupart des cas, les 

techniques sont associées l’une à l’autre. 

 

Figure 2 : Technique du travail du sol dans le bassin supérieur de Magou 

2.4 Outils agricoles  

Pour travailler la terre, les outils utilisés sont variés allant de la houe au tracteur en passant 

par la charrue (Figure 5). De tous ces outils, la houe est l’instrument par excellence du travail 

de la terre dans le BSM (35,50 %). La houe est associée à la charrue dans 30% des cas et ces 

deux outils sont associés aux tracteurs à hauteur de 14,5%.  Moins de 6% des producteurs ont 

la charrue comme seul outil de labour et 3% des enquêtés peuvent labourer leurs champs 

exclusivement à l’aide de tracteurs. Pour l’essentiel, la houe est complétée par la charrue et/ou 

le tracteur selon les producteurs et les localités. 

Figure 3 : Outils agricoles dans le bassin supérieur de Magou 
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2.5 Gestion de la fertilité du sol 

La figure 6 montre que 92,5% des producteurs enquêtés utilisent les engrais chimiques pour 

gérer la fertilité du sol. Le fumier de ferme et les résidus de récoltes sont très faiblement utilisés 

et concernent dans l’ensemble moins de 10% des producteurs. 

 

 

 Figure 4 : Technique de gestion de la fertilité du sol dans le Bassin Supérieur de Magou 

2.6 Importance des activités agricoles dans l’économie du basin supérieur de Magou  

Les résultats des enquêtes réalisées montrent que dans le bassin supérieur de Magou les 

agriculteurs tirent la quasi-totalité de leur revenu financier de la terre et que l’agriculture est la 

première activité suivie de l’élevage. De l’analyse de la figure 7, il est constaté qu’environ 

96,5% ; 72% et 22,5% des agriculteurs enquêtés ont pour sources de revenus financiers 

respectivement la vente de produits agricoles (cultures vivrières ; cultures de rente) ; de 

l’élevage (volailles, caprins, ovins, bovins, …) et des produits ligneux ou non ligneux tirés de 

la végétation naturelle.  

 
Figure 7 : Sources de revenus des agriculteurs du Bassin Supérieur de Magou 
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Discussion 

Les principales sources de revenus des enquêtés sont l’agriculture (97 %), l’élevage (72%) et 

les produits ligneux ou non ligneux tirés de la végétation naturelle (23 %). La terre est donc très 

sollicitée et le principal mode d’accès est l’héritage (68 %).  Ce résultat, symptomatique d’une 

faible spéculation foncière sur le bassin, est à rapprocher de ceux du plateau Adja dans le Sud-

Ouest du Bénin où les études de Todan et al. (2017) indiquent 56 % d’agriculteurs accédant à 

la terre par héritage. Les producteurs adoptent majoritairement, et ceci de manière combinée, 

les pratiques de jachère, d’assolement-rotation et d’association de cultures afin d’améliorer 

leurs rendements. Dans un contexte d’unicité de la saison de pluies, l’association de cultures 

permet de profiter au maximum de la période humide et de l’espace qui devient une denrée rare 

avec la pression démographique. L’introduction des cultures de rente comme le coton a entraîné 

une agriculture semi-moderne avec rareté de longues jachères et la généralisation de l’apport 

d’engrais minéraux acidifiant le sol (93 % des cas) ; dommage que les courtes jachères 

pratiquées n’arrivent pas à corriger. Par l’association, le paysan rationalise l’utilisation des 

intrants agricoles (engrais chimiques et autres produits phyto-sanitaires). Il n’est pas rare de 

rencontrer des paysans associer le coton à d’autres cultures, juste pour bénéficier, à crédit, 

d’intrants de coton qui sont détournés pour les autres spéculations. Les raisons qui sous-tendent 

cette pratique sont le manque de moyens financiers, la non disponibilité et la cherté des intrants 

pour les cultures autres que le coton. 

Par ailleurs, la rotation est utilisée d’abord par insuffisance des Superficies Agricoles Utiles, 

ensuite pour l’amélioration des rendements sans trop de contraintes, vu le caractère sélectif des 

cultures au plan agro-pédologique ; les résidus des premières cultures pouvant aussi servir de 

fertilisants aux cultures suivantes. On note donc une alternance de champs de coton, de maïs, 

de niébé, de sorgho suivant différentes combinaisons selon les paysans. Toutefois, au regard du 

délai suffisamment long (environ 5 mois) entre la fin des récoltes, la préparation de nouveaux 

champs et la pratique des feux de végétation, la plupart des résidus de récolte sont perdus et 

n’entrent pas dans les amendements organiques du sol.  

Le travail du sol est soit le labour (peu profond : 51 %, profond : 30 %) soit le semis direct. 

Le labour profond concerne les racines et tubercules comme l’igname surtout au fond des 

vallées et le labour peu profond intervient dans les cultures céréalières (maïs, sorgho, mil) et 

autres comme le coton. L’outillage agricole est le plus souvent basé sur la houe, la charrue et 

quelques tracteurs de façon complémentaire dans 81% des cas. Si le premier outil est à la portée 

de tous les paysans, la charrue (6%) et le tracteur (3%) sont encore inaccessibles à leur grande 

majorité. En raison du coût prohibitif des outils modernes, seuls les nantis peuvent y avoir accès 

notamment en période de pointe. En effet, dès les premières pluies au mois de Mai, le sol est 

encore très dur pour se laisser traverser par la houe. La traction animale est difficile en ce 

moment où les bœufs manquent de fourrages pour disposer de l’énergie. Il faut alors se rabattre 

sur les tracteurs qui, en nombre insuffisant, sont sollicités par beaucoup de producteurs. Les 

enchères montent et il faut quand-même semer le coton ou le maïs à partir de Juin ou de Juillet 

dans le pire des cas. La houe et l’attelage devenant inefficaces face à l’immensité de la 

superficie à labourer en un temps record avant les semis, les paysans répandent de l’herbicide 

sur leurs domaines pour vite semer en attendant de retourner le sol lors des sarclages après la 

germination. Ces pratiques endogènes qui privent la surface du sol des végétaux sont 

préjudiciables à la fertilité du sol surtout du point de vue organique. Le labour, fût-il à la houe, 

à la charrue ou au tracteur, retourne le sol et perturbe la dynamique du carbone au moins sur les 

30 premiers centimètres arables. C’est ce que prouvait Vigot (2012) en France quand il constate 

que le passage au non labour en continu permet une augmentation du stock généralement plus 

importante qu’un labour.  
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Conclusion  

Il ressort de cette étude que les systèmes de culture pratiqués dans le bassin supérieur de 

Magou sont susceptibles de contribuer à l’appauvrissement des sols dans un milieu où les 

activités agricoles occupent une place prépondérante dans l’économie. Avec l’ampleur des 

pratiques agricoles dévastatrices, l’influence des systèmes de culture sur la fertilité des sols doit 

désormais faire objet de préoccupations scientifiques au profit du développement des 

populations du bassin versant. 
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