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« Par délibération, la Facult® des Sciences et Techniques et lôInstitut des 

Sciences de lôEnvironnement (ISE) ont décidé que les opinions émises dans les 

dissertations qui leur sont présentées doivent être considérées comme propres à 

leurs auteurs et quôils nôentendent leur donner aucune approbation ou 

improbation ». 
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Avant-propos 

 
La gestion durable des ressources naturelles, en particulier des ressources végétales 

constitue un défi majeur de développement. Le développement des économies africaines est 

fortement tributaire de lôexploitation des ressources naturelles en g®n®ral et ligneuses en 

particulier. Toutefois, cette exploitation doit prendre en compte la satisfaction des besoins des 

générations actuelles tout en préservant la capacité des ressources végétales à satisfaire les 

besoins des générations futures. Les ressources végétales apportent beaucoup de services aux 

populations. Leur diminution comme leur disparition les affecteront profondément.  

Lôérection en Réserve Naturelle Communautaire (RNC) dô®cosystèmes naturels constitue une 

r®ponse ¨ lôurgent d®fi de conservation de nos ressources. Côest une initiative de gestion des 

ressources naturelles ¨ lô®chelle locale qui va au del¨ dôune implication des populations dans 

les prises de décision, mais dôune responsabilisation pour un développement à la base, grâce 

aux transferts de compétence.                                                             

La conservation des ressources végétales nécessite une connaissance de leur état, de 

leurs potentialités, de leurs limites et leur diversit®. Côest ainsi que le Conservatoire de la 

Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (CORENA), mis en place pour mettre en 

îuvre le plan de pr®servation de la RNC du Boundou, a entrepris de faire un inventaire de la 

flore et de la végétation. 

Ce document est le fruit dôune collaboration ®troite entre lôInstitut des Sciences de 

lôEnvironnement (ISE), de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de lôUniversit® 

Cheikh Anta Diop de Dakar et le Conservatoire de la Réserve Naturelle Communautaire du 

Boundou (CORENA).  

Côest un travail financé par le CORENA et mené par une équipe de lôUnité de 

Recherche sur les Ecosyst¯mes et lôEnvironnement (URENE) de lôISE en ce qui concerne la 

partie technique. 
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Résumé 

          Les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ont été créées pour promouvoir le 

développement local et sont gérées par les collectivités locales. Cependant elles sont 

confront®es ¨ la d®gradation et manquent dô®tudes pouvant permettre dô®laborer des mesures 

de gestion durable. Côest ainsi que le CORENA, mis en place pour mettre en îuvre le plan de 

préservation de la RNC du Boundou, a entrepris de faire un inventaire de la flore et de la 

végétation ligneuses. 

          Lôobjectif global de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de la 

biodiversité végétale ligneuse de la RNC du Boundou. Pour atteindre cet objectif, la revue 

documentaire, les m®thodes dôinventaire, dôobservation et dôenqu°te par questionnaire ont ®t® 

utilisées. 

          109 espèces ont été inventoriées et sont réunies en 77 genres et 34 familles. Il y a 33 

espèces à risque tandis que Combretum glutinosum, Combretum nigricans et Acacia 

macrostachya sont les espèces les plus représentées dans cette réserve où on rencontre les 

savanes herbeuse, arbustive et boisée. 

           Lô®tude montre aussi quôun grand nombre dôactivit®s des populations locales telles que 

la recherche du bois de chauffage (Combretum glutinosum et Pterocarpus erinaceus), 

lôartisanat (Mitragyna inermis, Bombax costatum et Pterocarpus erinaceus), la pharmacopée 

traditionnelle (Cassia sieberiana et Sarcocephalus latifolius), lôalimentation (Crateva 

adansonnii et Maerua angolensis) d®pendent de lôexistence de cette biodiversit® naturelle qui 

est menacée par une exploitation abusive, une récurrence des feux de brousse  et aux aléas 

climatiques. 

 

Mots-clés : Boundou, biodiversité, Flore, Végétation, Réserve Naturelle Communautaire, 

Espèces à risque. 

 

ABSTRACT 

       CommunityïBased Natural Reserve (CBNR) have been created to promote local 

development and are managed by local authorities. However they face degradation and lack 

of studies in order to assist devising sustainable management measures. Thus, the CORENA 

project was set up to implement the conservation plan of the Boundou CBNR and undertook 

making an inventory of flora and woody vegetation. 

        The overall objective of this study was to contribute to a better knowledge of woody 

plant biodiversity of the Boundou CBNR. To achieve this objective, literature review, 

inventory methods, observation and questionnaire survey were conducted. 

         109 species have been recorded and were divided into 77 genera and 34 families. There 

are 33 species at risk while Combretum glutinosum, Combretum nigricans and Acacia 

macrostachya were the most represented tree species. The reserve consisted of different 

vegetation types namely grass savanna, shrub savanna and woodland. 

         The study showed also that many activities of local people, such as firewood 

exploitation (Combretum glutinosum and Pterocarpus erinaceus), craft (Mitragyna inermis, 

Bombax costatum and Pterocarpus erinaceus), traditional medicines (Cassia sieberiana and 

Sarcocephalus latifolius), and food (Crateva adansonnii and Maerua angolensis) depend on 

the existence of the natural biodiversity which is threatened by abusive forest exploitation, 

recurrent fires and climatic hazards.  

 

Key-words: Boundou, Biodiversity, Flora, Vegetation, CommunityïBased Natural Reserve, 

Species at risk. 
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Introduction  

 

La Réserve Naturelle Communautaire (RNC) du Boundou est une aire protégée située 

sur une partie de l'ancien royaume du Boundou, dans la partie Nord-est de la région de 

Tambacounda. Elle est située dans la zone soudano-sahélienne (CORENA, 2009) marquée  

par une pluviosité en constante régression. Côest une tendance nationale caractérisée par la 

baisse sensible marquée par un glissement des isohyètes du nord vers le sud, pendant que les 

températures ont subi un réchauffement (CSE, 2010). Ce qui a durement affecté les 

populations locales de ces régions de même que les systèmes de production. 

L'effet combiné des sécheresses et des actions anthropiques comme les défrichements 

agricoles, le surpâturage, les prélèvements de bois, les feux de brousse, est à l'origine de la 

dégradation de la flore et de la végétation (Sambou, 2004). Cette dégradation a fortement 

touché les populations locales dont la survie est corrélée à une bonne conservation  des 

ressources. Pour freiner cette dégradation et favoriser un développement local durable, quatre 

communautés rurales du Boundou ont conjugué leurs efforts visant à ériger une RNC. 

Au Sénégal, les collectivités locales constituent un cadre institutionnel de gestion des 

ressources naturelles et de l'environnement à l'échelle locale. Celle-ci est l'un des neuf 

domaines de compétences transférées depuis lôadoption de la loi 96-07 du 22 mars 1996 

portant transfert de compétences. 

Ainsi les communautés rurales de Koussan, de Sinthiou Fissa, de Toumboura et de 

Dougué ont décidé de reconvertir cette ancienne zone de chasse et de tourisme cynégétique en 

réserve naturelle communautaire. Un tourisme de vision  et de découverte respectueux de 

lôenvironnement, des cultures et des traditions locales, est autorisé. 

La RNC pourrait constituer une réponse au double souci de gouvernance locale et de gestion 

durable des ressources naturelles, gages dôun développement local durable. La RNC du 

Boundou dispose dôun plan de gestion et dôun code de bonne conduite. 

 

"La réserve constitue un carrefour écologique, où se mêlent espèces sahéliennes et 

soudaniennes, où se croisent des oiseaux migrateurs africains et paléarctiques, où cohabitent 

transhumants et éleveurs sédentaires " (CORENA, 2009). Elle renfermait une importante 

diversité tant faunistique que floristique de même qu'une diversité dôhabitats. Cette 

biodiversité tend à s'éroder. C'est pourquoi l'un des objectifs de création de l'aire protégée 

communautaire est de "maintenir la biodiversité par la protection des habitats naturels et de la 

faune sauvage et améliorer les connaissances sur les habitats, la faune et la flore" (CORENA, 

2009). 

 

Le Conservatoire de la RNC du Boundou (CORENA) est chargé de mettre en îuvre 

les actions de préservation en étroite collaboration avec les  acteurs concernés. Un plan de 

pr®servation et dôinterpr®tation a ®t® r®alis®, d®crivant notamment des actions de pr®servation 

et des ®tudes scientifiques. Lôinventaire de la v®g®tation fait partie des actions prioritaires de 

ce plan. La bonne gestion des ressources de la RNC exige une connaissance approfondie de sa 

biodiversité. C'est pourquoi l'inventaire, afin de connaître l'état de la flore ligneuse des 

herbacées et de la végétation, a été adopté par le CORENA. Cette étude constitue un 
approfondissement de celle qui a été faite par lô®quipe technique du CORENA ¨ lôissue de 

laquelle une cinquantaine dôesp¯ces ligneuses sont signal®es en 2009. 

                                                                                                                                                                       

Lôobjectif global de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance de 

la biodiversité végétale dans le but de préserver les espèces menacées et de mieux gérer les 

ressources naturelles en rapport avec les activités socio-économiques des villageois. 
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Les objectifs sp®cifiques sôarticulent autour de trois préoccupations : 

 

- connaître l'état actuel de la flore ligneuse ; 

- connaître l'état actuel de la végétation ligneuse ; 

- connaître les principaux facteurs de la dynamique de la flore et de la végétation ligneuses. 

 

Ce document comprend quatre chapitres que sont la présentation de la zone dô®tude, les 

méthodes, les résultats et les discussions. 

 

Le cadre conceptuel 
 

Le cadre conceptuel permet une compréhension précise de certains termes couramment 

développés.   

 

Réserve Naturelle Communautaire (RNC) : côest une aire prot®g®e plac®e sous la 

responsabilité des collectivités locales et visant une gestion concertée et durable des 

ressources naturelles. 

 

Arbre  : Côest un individu végétal ligneux dont la taille est supérieure ou égale à 7 m 

(Aubréville, 1957 ; Trochain, 1957 cité par Guinko (1994) ; Mahamane et Saadou, 2008) et 

le diamètre à 1,30m du sol est supérieur ou égal à 5 cm (Sonko, 2000 ; Sambou, 2004).  

 

Arbuste : Côest un individu végétal ligneux dont la taille est inférieure à 7 m (Yangambi, 

1956 ; Trochain, 1957 cité par Guinko (1994) ; Mahamane et Saadou, 2008) et le diamètre à 

1,30 m du sol est supérieur ou égal à 5 cm (Sonko, 2000 ; Sambou, 2004). 

 

Régénération naturelle : Côest un jeune individu végétal ligneux de diamètre inférieur à 5 

cm à 1,30 m du sol (Goudiaby, 1996 ; Traoré, 1997 ; Sonko, 2000 ; Sambou, 2004). 

 

Echantillonnage : Côest une m®thode consistant ¨ conna´tre une partie dôun ensemble 

homog¯ne pour ensuite d®duire la nature de lôensemble. Il sôagit de fournir un échantillon qui 

représentera la population et reproduira aussi fidèlement que possible les principales 

caractéristiques de la population étudiée (FAO, 1999). Côest un sondage. 

 

Stratification  : Côest diviser une population hétérogène en sous-populations, habituellement 

appel®es strates, constitu®es dô®l®ments homog¯nes (FAO, 1999). 

 

Sous-stratification  : Côest une stratification plus pouss®e qui consiste à diviser les strates en 

sous-strates plus homogènes. 

 

Flore : Côest lôensemble des v®g®taux, de rang taxonomique divers (espèce, sous-espèce, 

vari®t®, etc.), dôune localit® ou dôun territoire g®ographique d®termin® (Long, 1974 cit® par 

Traoré, 1997). Côest lôensemble des espèces et variétés végétales dôune zone prises dans leur 

qualité individuelle. 

 

Végétation : elle se d®finit comme ®tant lôensemble architectural qui r®sulte de lôagencement 

dans lôespace des types de v®g®taux pr®sents sur une portion quelconque de territoire 

géographique (Long, 1974 cité par Traoré, 1997). Côest un ensemble de plantes qui pousse en 

un lieu. 

 

Savane : Côest le type de v®g®tation le plus repr®sentatif dans la zone du Boundou. Côest un 

type de végétation caractérisé par un tapis herbacée continue aux périodes favorables 
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(Geerling, 1982). (Guinko, 1984) considère la savane comme une formation herbeuse 

comportant une strate herbac®e sup®rieure continue dôau moins 80 cm de hauteur qui 

influence une strate inférieure.  

 

Forêt galerie : Côest une for°t constitu®e dôarbres ¨ cimes jointives ou presque, dont les 

hauteurs sont en grande majorité supérieures à 12 - 20 m (Mahamane et Saadou, 2008). Elle 

comporte plusieurs variantes dôapr¯s les conclusions de Yangambie (1956).  Elle désigne un 

paysage topographique forestier constitué de forêt ripicole, de forêt marécageuse, de forêt 

périodiquement inondée et même de forêt dense humide sur terre ferme. 

Guinko (1984) considère les forêts galeries comme les forêts des bords de rivière débordant 

plus ou moins largement les berges. Sa flore est différente de celle des versants et des 

plateaux limitrophes qui la bordent (Goudiaby, 1996). 

Dans la réserve, côest une for°t p®riodiquement inond®e le long de certains cours. 

 

Feu précoce : Feu se produisant au moment où lô®tat de dessiccation des herbes nôest pas 

maximal (herbes humides) quelle que soit son origine. 

 

Feu tardif  : Feu se produisant au moment où lô®tat de dessiccation des herbes (herbes sèches) 

est maximal quelle que soit son origine. 
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Chapitre I : La pr®sentation de la zone dô®tude 

 

Ce chapitre concerne la présentation de la RNC du Boundou dans 

lequel les principaux facteurs qui participent ¨ lô®tablissement, au 

façonnement et à la dynamique de la flore et de la végétation de la RNC 

sont développés. 

Les informations dôordre biophysiques, climatiques, socio-

économiques et démographiques de la RNC sont ainsi présentées. 

Les données  proviennent de structures de documentation, de personnes 

ressources et dôobservations directes sur le terrain. 

Cette réserve est une ancienne zone amodiée dont les ressources 

végétales et animales sont menacées et  reconvertie en RNC par les 

collectivit®s locales concern®es en vue dôune gestion durable. 

Une pr®sentation de cette zone permet de mieux cerner lôensemble 

des facteurs nécessaires à une meilleure gestion de ses ressources. 
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Chapitre I  : La présentation de la Réserve Naturelle Communautaire du 

Boundou 

1.1. La localisation  géographique et administrative  
 

La Réserve Naturelle Communautaire (RNC) du Boundou (Fig : 1) se situe dans la 

partie Nord-Est de la région de Tambacounda. Elle occupe une partie des départements de 

Bakel et Goudiry. Elle se situe entre 13,84° et 14,13° de latitude Nord et entre 12,18° et 

12,67° de longitude Ouest (CORENA, 2009). Elle a une superficie de 120000 hectares 

(CORENA, 2009) et couvre une partie de chacune des 4 communes (ex communautés rurales) 

que sont : Dougué, Koussan, Sinthiou Fissa et Toumboura.  

 

 
Figure 1: Carte administrative de la Réserve Naturelle Communautaire (Source : Faye 2011) 

Cet espace a obtenu le statut de Réserve Naturelle Communautaire en 2008 à la suite 

de délibérations des conseils ruraux des 4 communautés rurales concernées.  

1.2. Le contexte biophysique  
 

Côest un ensemble de facteurs dont lô®tat et la dynamique se r®percutent  sur la flore et 

la végétation ligneuses.  Ces informations sont issues de la documentation et de lôobservation. 

1.2.1. Le relief  
 

Le relief est généralement peu accidenté. Il est marqué par une zone de plateau central 

avec une altitude supérieur à 80 m, une zone de bassins versants comportant des vallées le 

long de cours dôeau et quelques collines ne d®passant pas 150 m dôaltitude. Les zones à 

altitude élevée dépassant 100 m sont dans la zone centre qui est une ligne de partage de 

direction Nord-sud entre les bassins versants du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie. 
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Figure 2: Modèle numérique topographique de la réserve (Source: Faye, 2011) 

1.2.2. Les sols 

 
La réserve est dominée par les sols peu évolués de type lithosol et régosol surtout dans 

les zones de plateau. Ce sont des sols de nature latéritique avec un horizon de surface 

compact. Ces sols sont parfois recouverts dôune mince couche dôargile. Les sols évolués de 

type ferrugineux tropicaux et hydromorphes se trouvent dans les bassins versants, le long des 

cours dôeau et ¨ la Fal®m®. Côest au niveau des sols les plus ®volu®s quôon rencontre les plus 

fortes densit®s dôindividus ligneux. 

1.2.3. Le climat  
 

La réserve se trouve dans la zone correspondant au secteur sahélo-soudanien. Côest un 

secteur climatique de transition (Arbonnier, 2002). Son effet est déterminant dans la nature 

des esp¯ces et des types de v®g®tation de la r®serve. Il est lôun des principaux facteurs de la 

dynamique de la flore et de la végétation ligneuses. 

1.2.3.1 Les vents 

 
La zone couvrant la RNC est traversée par 2 vents dominants : 

-lôharmattan qui est un vent chaud et sec venant du Sahara ; 

-la mousson qui est un vent chargé dôhumidit®. 

1.2.3.2 La pluviosité  
 

La saison des pluies ou hivernage dure 5 mois (juin à octobre) avec pour moyenne 

pluviométrique 640 mm par an correspondants aux données de 1951 à 2010 (Faye, 2011). 

Les données annuelles pluviométriques de la station de Goudiry sont consignées ci-dessous 

(figure 3). 
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Figure 3: Pluviosités annuelles de la station de Goudiry de 1961 à 2010 (Faye, 2011) 

La quantit® dôeau est sensiblement la m°me depuis les ann®es 70. La pluviosit® est 

généralement nulle en saison sèche. 

1.2.3.3 La température  

 
Les températures maximales supérieures à 40°C sont notées durant la saison sèche. La 

période la moins chaude se situe entre décembre et février avec des températures en dessous 

de 20°C.  

Les données de la température des 60 dernières années sont consignées ci-dessous (figure 4). 

 

 
Figure 4: Evolution de l'écart à la moyenne des températures moyennes annuelles de Goudiry 

de 1961 à 2010 (Faye, 2011) 

La temp®rature moyenne annuelle a augment® depuis les ann®es 1970. Il yô a un phénomène 

de réchauffement. 
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ρȢςȢτȢ ,ȭhydrographie  
 

Elle comprend des mares et des cours dôeau temporaires et la Falémé qui est une 

rivière quasi-permanente. Certains cours dôeau et certaines portions de la Falémé sont bordés 

de forêts galeries. 

 

 
Figure 5: Réseau hydrographique de la RNC (Faye, 2011) 

1.2.5. La flore et la végétation  
 

Les informations de présentation de la flore et de la végétation sont issues de la 

documentation et de lôobservation faite sur le terrain. 

1.2.5.1. Les espèces ligneuses  
 

Une étude précédente avait permis dôidentifier 50 esp¯ces ligneuses (CORENA, 

2009). Elle regroupe des espèces à affinité sahélienne et des espèces à affinité soudanienne. 

On peut citer entre autres espèces sahéliennes Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, et Ziziphus 

mauritiana. Ziziphus mucronata, Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus et 

Sclerocarya birrea pour les espèces soudaniennes. La composition floristique reflète la 

localisation géographique de la réserve qui est dans la zone sahélo-soudanienne. Des espèces 

dôhabitats particuliers comme les forêts galeries et la zone de vallée bordant la Falémé sôy 

trouvent également. La particularité de cette zone est la prédominance des espèces 

appartenant à la famille des Combretaceae en particulier Combretum glutinosum et 

Combretum nigricans. La prédominance de la famille des Combretaceae  et principalement de 

Combretum glutinosum est liée en partie à leur caractère grégaire, à leur large amplitude 

écologique, à leur potentiel de régénération naturelle et leur forte capacité de rejet de souche 

(Traoré, 1997). 

1.2.5.2. Les herbacées 
 

Une prospection botanique  menée récemment par lô®quipe technique du CORENA 

(2009) a permis dôidentifier 25 esp¯ces principalement de la famille des Poaceae avec 

Pennisetum pedicellatum et Diheteropogon hagerupii qui dominent et qui occupent lôessentiel 

de la superficie de la strate des herbacées.  Des espèces de la famille des Caesalpiniaceae 

comme Cassia obtusifolia et Cassia mimosoides sont présentes. Les espèces de la famille des 



19 

 

 

Fabaceae comme Zornia glochidiata et les espèces du genre Indigofera sont aussi bien 

représentées. 

La prédominance de la strate herbacée est plus forte dans les étendues herbeuses et les zones 

de savane avec comme particularité une hauteur  pouvant dépasser 2 mètres. Elle devient de 

moins en moins forte dans les savanes plus denses et les forêts galeries.  

1.2.5.3.  La végétation  
Côest une diversité de végétations allant des savanes aux forêts galeries (CORENA, 

2009) où la savane à Combretum glutinosum et Combretum nigricans prédomine. Elle est 

localisée presque partout dans la réserve et sur les sols généralement latéritiques. Cette savane 

est caract®ris®e par une forte pr®sence dôherbac®es et est parcourue par les feux de brousse.  

Sur le long de quelques cours dôeau temporaire, on constate la présence de forêts galeries, qui 

sont principalement localisées au sud et sont dominées par Mitragyna inermis.  

Ces différents types de végétation sont entrecoupés de peuplements de baobabs, dô®tendues 

herbeuses et de champs de culture. 

1.2.6. La faune  
 

Dôapr¯s lô®tude faite par lô®quipe technique du CORENA (2009), la faune du Boundou  

se répartit comme suit (Tableau : 1) 

Tableau 1: Richesse spécifique des vertébrés de la RNC du Boundou 

Groupe dôanimaux Nombre dôesp¯ces Pourcentage (%) 

Oiseaux 132 73,5 

Mammifères 23 13 

Reptiles 13 7 

Poissons 12 6,5 

Total 180 100 

 

Les oiseaux ont la plus grande diversité spécifique et comportent différents groupes 

aux affinités écologiques différentes que sont les oiseaux résidents qui représentent 39% des 

espèces, les migrateurs régionaux 32%, les migrateurs intrafricains 17% et les migrateurs 

paléarctiques 12% (CORENA, 2009). 

 

Les mammifères sont principalement représentés par des antilopes comme la Gazelle à 

front roux (Gazella rufifrons ou Eudorcas rufifrons) le Phacochère (Phacochoerus africanus) 

et lôHippotrague rouan (Hippotragus equinus koba). La plupart des mammifères est menacée 

à cause du braconnage.  

 

La Gazelle à front roux (Gazella rufifrons, Vulnérable selon la liste rouge des espèces 

menacées de lôUICN) se rencontre dans le Sahel africain, du Sénégal à l'Éthiopie
1
. Elle était 

très répandue autrefois dans les prairies, les savanes boisées et arbustives dans la zone du 

Sahel
2
. La RNC du Boundou serait la limite sud de son aire de répartition (CORENA, 2009). 

Elle est intégralement protégée par le code de la chasse (MEPN, 1986). Dans la réserve, elle 

est menacée par le braconnage, la destruction de son habitat à cause des feux et la rareté des 

points dôeau dans la r®serve et leur assèchement rapide (CORENA, 2009). Elle a été vue à 

plusieurs reprises durant lôinventaire, généralement dans la matinée. 

Lôhippopotame commun (Hippopotamus amphibius) classée comme vulnérable 

(Vulnérable selon la liste rouge des espèces menacées de lôUICN), ne compte que quelques 

individus localisés dans une portion de la Fal®m® vers Sansanding. Côest un groupe dôune 

                                                 
1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gazella_rufifrons 

2
 http://www.iucnredlist.org/details/8973/0 
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dizaine individus (CORENA, 2009). Elle est intégralement protégée par le code de la chasse 

du Sénégal (MEPN, 1986). 

 

Le phacochère (Phacochoerus africanus) est très présent dans la RNC. Il  nôest pas 

braconné par les populations mais par des individus venant de la zone cyn®g®tique (¨ lôEst) 

contigüe à la réserve. Il affectionne particuli¯rement lôigname sauvage (Dioscorea sp) et 

causent dô®normes dégâts dans les champs. Il consomme les fruits de beaucoup dôesp¯ces 

comme Cordyla pinnata permettant ainsi leur dissémination. 

 

LôHippotrague rouan ou antilope cheval (Hippotragus equinus
3
) est rare dans la RNC. 

Quelques uns ont été observés à Mania Dala (au sud de Koussan), Boynguel (au sud de Mania 

dalla), Léwé, Anguili (au sud de la RNC), et dans les zones des collines (Toumboura)
4
. Elle 

est fortement braconnée. Des traces de pattes et des fèces ont été observés à plusieurs fois 

durant lôinventaire. Elle est partiellement protégée par le code de la chasse et de la protection 

de la faune du Sénégal (MEPN, 1986). 

 

Appelée souvent cochon de terre, lôoryct®rope (Orycteropus afer, Préoccupation mineure, 

selon la liste rouge des esp¯ces menac®es de lôUICN) est très rare dans la RNC. Côest un 

mammifère nocturne des savanes africaines qui se nourrit dôinsectes. 

Des chasseurs du village Ndiarendi ont signalé sa présence dans leur terroir. Bien quôelle soit  

intégralement protégée par le code de la chasse et de la protection de la faune du Sénégal 

(MEPN, 1986), elle est fortement braconnée dans la réserve. 

 

Concernant le Lion (Panthera leo), des empreintes de pattes et une tanière de lion ont 

été observées à Pététunté (zone de savane boisée au nord-est de Ndiarendi), dans la partie sud 

de la RNC durant lôinventaire au mois de Novembre 2011. La tani¯re ®tait au bord dôun cours 

dôeau temporaire et était faite dôun enchev°trement de Baissea multiflora.  

Au mois de Décembre 2011, des éleveurs du village de Ndiarendi ont aussi signalé sa 

pr®sence pr¯s dôune mare servant dôabreuvoir au b®tail de la localit®.  

Il  est partiellement protégé par le code de la chasse et de la protection de la faune du Sénégal 

(MEPN, 1986). 

 

Le Léopard (Panthera pardus) est très rare dans la RNC. En décembre 2007, une 

femelle et ses deux petits ont été observés  à Wendou fodé (CORENA, 2009). Récemment un 

individu a été vu vers le sud (Vers Bancouba) lors de lôinventaire effectué en décembre 2011. 

Les reptiles sont représentés principalement par 3 espèces de serpents (Haemorrhois dorri, 

Psammophis sibilans, Phyton sebae) non vénimeux, 2 espèces de varan (Varanus niloticus et 

Varanus exanthematicus), le caméleon du sénégal (Chamaeleo senegalensis), 4 espèces de 

tortues,é (CORENA, 2009).  

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3
 Communément appelée Koba  

4
 http://koussan.over-blog.com/article-22293135.html 
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1.3. La population  et activités socio -économiques  

1.3.1. Le contexte humain  
 

La r®serve compte 18 villages et 3 hameaux de culture. Le nombre dôhabitants est 

estimé à 6000 (CORENA, 2009), ce qui donne 4,8 habitants par km². Toumboura (1000 hbts), 

Koussan (913 hbts), Talibadji (900 hbts) et Sansanding (800 hbts) sont les villages les plus 

peuplés.  Les Diankhankés et les Peuls sont les ethnies majoritaires. Les motifs de création 

des villages sont la recherche de terre pour lôagriculture et lôislamisation. 

1.3.2. Les activités socio -économiques  

 
Les activités menées par les populations tournent autour de lôagriculture, lôélevage, la 

pêche, la chasse, lôexploitation de produits forestiers ligneux et non ligneux, lôorpaillage et 

lôartisanat. 

ρȢσȢςȢρȢ ,ȭÁÇÒÉÃÕÌÔÕÒÅ 

 
Côest une agriculture de type familial. Les champs se limitent aux pourtours des 

villages et parfois dans des zones isolées. Lôemplacement des champs correspond aux zones 

de sols évolués (ferrugineux tropicaux et hydromorphes) dans les bassins versants et le long 

de la Falémé. Le mil, le maïs, le sorgho et lôarachide sont les principales esp¯ces cultiv®es. Le 

manque de sols fertiles pousse les cultivateurs aux défrichements. 

ρȢσȢςȢςȢ ,ȭélevage 

 
Lôélevage est de type sédentaire et de type nomade. Les animaux qui y sont élevés 

sont les bovins, les ovins, les caprins, et la volaille. Pour lôélevage sédentaire, les troupeaux 

de bovins, de petits ruminants (ovins et caprins) se limitent dans les pâturages situés non loin 

des concessions  et  dans les champs de culture après les récoltes. Ils peuvent se déplacer à la 

recherche de pâturages de plus en plus loin durant la saison sèche. Les éleveurs transhumants 

débarquent en début de saison sèche. Ils parcourent la Réserve du Nord au Sud à la recherche 

dôherbes, de feuilles et de fruits dôesp¯ces ligneuses et de points dôeau. Le développement de 

lô®levage dans la localité a entrainé des problèmes de surpâturage, de coupes illégales et des 

feux de brousse. 

1.3.2.3. La pêche 
 

Elle est pratiqu®e au niveau de certains points dôeau, au niveau des barrages de Belly,  

de Koussan et à la Falémé à hauteur de Sansanding et Toumboura. La pêche au filet est la 

technique la plus utilisée. Les produits pêchés  sont  destinés au commerce et la 

consommation locale. Cette activité est pratiquée par quelques personnes pour qui elle génère 

un peu de revenu. Cependant le tarissement en saison sèche des eaux de la Falémé de même 

que les eaux du barrage limitent son développement dans la réserve. Or, le développement de 

la pêche  pourrait limiter la pression sur les ressources forestières. 

1.3.2.4. ,ȭexploitation des produits forestier s ligneux  
 

Elle concerne les activités de prélèvement de tiges et de racines. Ces produits sont 

destinés à la production énergétique, à la construction, ¨ lôartisanat et ¨ la pharmacop®e. Les 

activités de prélèvement sont réglementées par le Plan de gestion du CORENA qui interdit 

leur commercialisation. Pterocarpus erinaceus, Combretum glutinosum, Bombax costatum, 

Mitragyna inermis, Oxytenanthera abyssinica, et Sarcocephalus latifolius sont les principales 
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espèces concernées. 

Lôexploitation ill®gale dôesp¯ces pour le bois dôîuvre est surtout pratiquée dans la partie 

Nord-est et Est de la réserve. Les fraudeurs viennent généralement de lôext®rieur de la 

Réserve. Ces activités de prélèvement participent à la dynamique de la flore et de la 

végétation. 

1.3.2.5. Les exploitations des produits forestier s non ligneu x 

 
Elles concernent les feuilles, les graines, les fruits, lô®corce et les exsudats. Ces 

produits sont destinés pour la consommation, le commerce et la pharmacopée. Lôexploitation 

de ces produits a un impact ®cologique dont lôintensit® dépend de la composition floristique, 

de lôintensit® de la r®colte, de lôesp¯ce et du type de produit r®colt® (Peters, 1997). Ces 

activités sont réglementées aussi par le Plan de gestion du CORENA (2009).  

1.3.2.6. ,ȭÏÒÐÁÉÌÌÁÇÅ 

 
Il est pratiqué généralement par des femmes au niveau de la Falémé. Il apporte des 

revenus financiers non négligeables. Cette activité pourrait sôintensifier car les potentialit®s 

aurifères de la Falémé semblent ®normes dôapr¯s lôavis des populations. 

1.3.2.7. La chasse 

 
La chasse est interdite dans la réserve, mais le braconnage de subsistance et le 

braconnage pour le commerce sont bien présents et concernent généralement des animaux 

comme le Porc-épic à crête (Hystrix cristata), la Gazelle à front roux (Gazella rufifrons), 

lôHippotrague rouan (Hippotragus equinus koba) et le Phacochère (Phacochoerus africanus). 

ρȢσȢςȢψȢ ,ȭÁÒÔÉÓÁÎÁÔ 

 
Il se manifeste par la pr®sence dôateliers de bijouterie, de menuiserie, de cordonnerie, 

de couture surtout dans les villages les plus peuplés comme Koussan, Toumboura et Talibadji. 

Ces activités concernent une bonne part des habitants de la RNC qui y tirent beaucoup de 

revenus. 
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Chapitre II : Les méthodes de recherche et le matériel 

 

Ce chapitre traite les différentes méthodes déroulées et le 

matériel utilisé pour la collecte de données et leur traitement.  

Trois méthodes sont développées dont deux concernent la 

phase de collecte de données sur le terrain et une concerne la partie 

traitement des informations : 

-Une m®thode dôinventaire de la flore et  v®g®tation ligneuses, bas®e 

sur un échantillonnage stratifié aléatoire au deuxième degré, 

-Une méthode de collecte de données ethnobotaniques basée sur un 

questionnaire, en vue dôavoir des donn®es quantitatives, 

-Une m®thode dôidentification des esp¯ces ¨ risque bas®e sur 

lôutilisation de crit¯res adapt®s au contexte de la RNC. 
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Chapitre II  : La méthode de recherche  

 

Les activités de recherche s'articulent autour de 5 phases que sont la revue 

documentaire, les observations directes dans la zone dô®tude, l'inventaire de la flore et de la 

végétation, les enquêtes ethnobotaniques et le traitement des informations. 

2.1. La revue documentaire  
 

Elle a permis d'avoir un aperçu sur les caractères biophysiques et les caractères 

climatiques de la réserve notamment la flore et la végétation de la région, les caractères 
géomorphologiques et la topographiques, les caractères pédologiques et hydrologiques. Elle a 

concerné aussi les caractéristiques socioculturelles et économiques pour avoir des 

informations sur les relations entre les populations riveraines et la RNC. Elle s'est appuyée sur 

des ouvrages, des mémoires, des thèses, des articles des bulletins scientifiques, des rapports 

des projets réalisés dans la zone. La cartographie, les méthodes d'inventaires et les outils de 

traitement de données ont fait l'objet d'une revue documentaire. Elle a été menée auprès des 

centres de documentation et des personnes ressources. 

2.2. Les observation s directe s dÁÎÓ ÌÁ ÚÏÎÅ ÄȭïÔÕÄÅ 
 

Une visite dôune semaine a ®t® faite avant les phases dôinventaire et dôenqu°te en vue 

dôavoir les premières appréciations sur lôétat de la flore et de la végétation ligneuses dans la 

RNC.  Au cours de cette prospection, les différentes zones de végétation de la RNC ont été 

visitées. Les observations directes se sont poursuivies durant toute la phase dôinventaire. Elles 

ont permis durant lôinventaire de conna´tre les causes anthropiques et les causes naturelles de 

dégradation. Elles sont renforcées par les prises de vues photographiques.   

2.3Ȣ ,ȭÉÎÖÅÎÔÁÉÒÅ de la flore et de la végétation  ligneuses 
 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour le déroulement de cette phase de recherche. Elle 

comprend le choix du plan dô®chantillonnage, le choix de la taille et de la forme des unit®s 

dô®chantillonnage, le traitement cartographique, le choix des param¯tres, le choix des mailles 

et des placettes ¨ inventorier et la mise en place des unit®s dô®chantillonnage. 

2.3.1. Le choix du plan d'échantillonnage  

 
Il a permis de prendre en compte les aspects floristique, géographique et écologique de 

lôinventaire. La m®thode dô®chantillonnage utilis®e est un échantillonnage stratifié aléatoire 

au deuxième degré (Sambou, 2004). Chaque strate fait l'objet dôun sondage au deuxième 

degré après une stratification. Le premier degré d'échantillonnage aléatoire permet d'obtenir 

des unités dites primaires (mailles) et le deuxième degré permet dôobtenir des unités dites 

secondaires (placettes à l'intérieur des mailles). 

2.3.2. Le choix de la taille et de la forme des unités d'échantillonnage  

 
"La taille du dispositif est une caractéristique qui influence de façon significative les 

résultats de l'inventaire. Elle influence l'homogénéité et la représentativité des 

données"(Sambou, 2004). Lôunité dôéchantillon dénommé placette est un carré de 20m de 

coté. Le choix du carr® sôexplique par la simplicité de leur utilisation sur le terrain (Okland, 
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1990 et Lawesson, 1995 cités par Sambou, 2004). La superficie de 400 m² est plus adaptée à 

lô®tude de la structure de la v®g®tation puisquôelle permet une meilleure repr®sentativité des 

paramètres étudiés (Mbow, 2000). La taille et la forme des unit®s dô®chantillonnage sont 

restées inchang®es tout au long de lôinventaire. 

2.3.3.  Le traitement cartographique  

 
Il est important pour connaître les unités écologiques et leur répartition, d'avoir une ou 

des cartes montrant la détermination et la délimitation des habitats. Cette cartographie a été 

réalisée par le traitement des images satellitaires. Elle a servi à se repérer facilement sur le 

terrain et de faire le maillage de la zone. Les cartes servant à la présentation et au maillage 

sont issues du rapport de Faye (2011). Les informations issues de lôinventaire devraient servir 

¨ identifier les strates ou types dôoccupation du sol d®j¨ d®limit®s dans les cartes. Côest un 

®change dôinformations dans le but de faciliter le travail de recherche de chacun et dôatteindre 

lôobjectif global du projet qui est la cartographie et lôinventaire de la flore et de la v®g®tation 

de la RNC du Boundou.   

2.3.3.1. La stratification  
 

Lôoption de lô®chantillonnage comme technique de collecte de données  nécessite un 

choix judicieux de lô®chantillon. Lô®chantillon doit être représentatif et doit prendre en compte 

toutes les sensibilités de la population. La végétation naturelle étant généralement hétérogène, 

il devient plus judicieux de les individualiser et de les étudier séparément.  

 

La stratification a consisté à diviser la zone en strates ou aires homogènes 

correspondants aux types dôoccupation du sol ¨ lôaide de la cartographie par t®l®d®tection 

(Fig ; 6). Les types dôoccupation du sol peuvent correspondre ¨ des zones de v®g®tation, des 

zones de culture, des zones dôhabitation ou des sols nus. Il sôagit dôutiliser toutes les 

connaissances préalablement acquises sur la végétation et le milieu pour découper la zone à 

étudier en sous zones plus homogènes qui seront échantillonnées séparément (Gounot, 1969). 

Bien entendu les zones de culture comme les zones dôhabitation ne seront pas prises en 

compte lors de lô®chantillonnage.  
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Figure 6: Carte des strates de la RNC du Boundou (Faye, 2011) 

2.3.3.2. Le choix de la taille des mailles et  maillage de la carte  
 

Compte tenu de la superficie de la RNC et des raisons dôordre technique, la taille de la 

maille carrée a été fixée à 4OO m de côté. Il sôen est suivi un maillage à l'aide du logiciel 

Arcgis (fig 7). Chaque maille a eu des coordonnées géographiques indiquant son centre. Pour 

chaque strate, les mailles pures (se trouvant entièrement dans une strate) ont été relevées. 

 

 

 



27 

 

 












































































































