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La sensibilite envers 
les problemes de 
l'environnement a 

muri, dans les Pays indus
trialises, depuis un peu 
plus de trente ans et elle 
est remarquablement aug
men tee dans ces der
nieres annees avec la fre
quence des processus de 
degradation du sol causes 
par l'incontrolee destruc
tion des fon~ts, par la pol
lution des ressources hy
driques, par l'erosion eo
lienne et hydrique, par la 
salination et enfin par l'in
correcte gestion des terres 
cultivees. En effet, l'un 
des principaux problemes 
qui interessent les terres 
cultivees est la gravite de 
leur degradation qui 
conduit a la reduction du 
potentiel biologique du 
sol et, en conclusion, a la 
desertification (Lal, 1990). 
Dans les vingt derniers ans 

ABSTRACf 

Land degradation is a quite serious problem that affects about 35% of 
the area of our planet. 
When agriculrural activity is not sound and enVironmentally friendly, it 
aggravates the degradation processes with the resulting drop in the pro
duction of food required to meet the needs of human beings. 
After examining the major causes that favour the land degradation 
processes, an analysis is made of the criteria to be adopted to make a 
correct and effective land planning. 
At present, although the causes of desertification and the possible reme
dies to be implemented are known, there are not specific studies on the 
regional and local aspects to be made through the use of indicators that 
can quantify and qualify the impact of man activities on environment. 

RESUME 

La degradation du sol est un probleme tres serieux qui illleresse environ 
35% de la supeificie de notre planete. 
Une activile agricole non rationnelle et eco-compatiblejavorise 1'i1llellsi
jication des processus de degradation du sol avec la reduction de la pro
duction d'aliments necessaires pour satisjaire les besoi1lS de la collectiv
ile bumaine. 
Apres avoirexamine les principales causes quijavoriselllles processus de 
degradation du sol, les auteurs Olll analyse les criteres ii adopter pour 
realiser une planificatioll territoriale correcte el efficace. 
A I'beure aCluelle, malgre la comzaissallce des causes de deserlificalioll 
el des remedes possibles ii realiser, il manque des etudes specifiques sur 
les aspects regionaux et locaux ii realiser ii travers I'emploi d'indicateurs 
en mesure de qualllifier et qualifier I'impact de activiles mllbropiques 
sur l'enviromzemelll. 

mique, entre degradation 
et desertification du sol re
side dans le fait que la pre
miere n'est pas necessaire
ment un processus conti
nuel, qui peut etre controle 
et remis en equilibre au 
moyen d'appropriees inter
ventions techniques, tandis 
que la seconde est un pro
cessus conclusif, pratique
ment irreversible, qui 
conduit a la destruction du 
potentiel biologique du 
sol. 
Bien que la degradation du 
sol soit provoquee notam
ment par les hommes, du 
moment que l'activite agri
cole represente le moyen 
le plus ancien que l'hom
me a utilise pour realiser 
les modifications les plus 
etendues et repandues de 
l' environnement, des eve
nements naturels ecceptio-
nels contribuent remarqua
blement a la realisation de 

la conception de desertification a subi une evolution 
continuelle de la part de l'UNEP (United Nations Envi
ronmental Programme). En effet a la fin des annees 
soixante-dix elle etait entendue comme «reduction ou 
destruction du potentiel biologique du sol qui peut 
conduir a des conditions desertiques» (UNEP, 1977); a la 
moitie des annees quatre-vingt-dix la desertification 
concerne «la degradation des terres dans les zones ari
de, semi-a rides et aride/sub-humides, provoquee par 
des facteurs differents, y compris les variations clima
tiques et l'action humaine» (UNEP, 1994). 

ce phenomene. Si 1'0n limite l'observation aux evene
ments desastreux de ce siecle, i1 faut remarquer les tem
petes de sable et les mouvements telluriques des an
nees vingt et trente de l'Amerique du Nord, l'asseche
ment des marais de I'Union Sovietique a la fin des an
nees soixante et la siccite de la region du Sachel dans la 
periode 1968-1973. 

Une difference substantielle, du point de vue agrono-

e) Relation presentee a la Conference: ·Les Initiatives Europeennes pour la 
lune a la Desertification dans le Bassin de la Mediterranee-, Matera 28/29 
juillet 1997. 
e·) Professeur Titulaire de -Culture Herbacee· de l'Universite de Basilicata 
- Ecole Nationale d'Agriculture. Departement d~ Production Vegetale. 
( ••• ) Professeur chez I'Universite de Basilicata-Ecole Nationale d'Agricultu-
re-Departement de Production Vegetale. _ 
C····) Professeur chez l'Universite de Basilicata-Ecole Nationale d'Agricultu
re-Departement de production Vegetale. 
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Toutefois cette suite d'evenements n'appartient seule
ment au passe, car ils se verifient encore a nos jours 
avec une dimension alarmante, comme par exemple la 
siccite des annees quatre-vingt (tableau 1) qui a frappe 
plusieurs Pays africains en voie de developpement OU 
la vitesse du processus de degradation est beaucoup 
augmentee. Meme les inondations qui ont interesse I'ln
de il y a quelques annees ou celles encore plus terribles 
de notre Pays (Tuscaine,1996, Piemont et Loumbardie, 
1997) sont la consequence de la degradation de l'envi
ronnement des derniers cinquante ans. Donc la degra
dation du sol est un probleme tres serieux qui touche 
environ le 350/0 de la superficie de notre planet (tableau 
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2 FAO/UNEP, 1983). On a ca1cule que les pertes de sol 
arable dues a la degradation varient de 5 a 7 millions 
d'hectares par an (UNEP, 1986) et que cette quantite est 
destinee a augmenter jusqu'a 10 millions d'hectares a 
partir du prochain 2000 (Dudal, 1982). 
Les donnees presentees a la Conference de Rio de Ja
neiro en 1992 (tableau 3) resument les zones agricoles 
interessees par des phenomenes de degradation du sol 
(Dregne et al., 1991). Ces donnees, particulierement 
alarmantes, expriment l'espansion du phenomene qui 
touche tous les Continents pour une superficie egale a 
un tiers des terres emergees(3,562 millions d'hectares) 
occupe par environ un milliard de personnes. 
Meme si la degradation du sol ne peut pas etre exacte-

Tableau 1 Regions desertiques a risque de desertilieallon (mllllers 
de kw el pourcenlage de /a region). 

Aire geographique Duree des periodes de croissance (jours) 
Desertique Aride Semi-a ride 

0 0-75 75-120 

Afrique du Nord 4.880 390 160 
86% 7% 3% 

Sudan - Region 'du Sahel 2.720 3.000 860 
32% 35% 20% 

Afrique de l'Est 240 660 330 
9% 25% 12% 

Afrique du Sud 390 840 900 
7% 15% 16% 

Source FAOIUNEP, 1983' 

ment quantifiee, en general les limitations a la produc
tivite du sol-comme la siccite, l'appauvrissement mi
neral, la profondite de la couche active du sol, l'exces 
d'eau et la couche permanente de glace-peuvent etre 
identifiees comme les causes predisposantes a la degra
dation du sol (tableau 4 FAO 1978). Dans le tableau 5 
(UNEP, 1984 et Stiles, 1984) on presente les donnees 
qui concernent les superficies productives et les popu
lations rurales frappees par les processus de desertifica
tion. L'activite agricole non rationelle et donc non eco
compatible favourise l'intensification des processus de 
degradation du sol et comporte une reduction de la 
production des aliments necessaires pour satisfaire les 
exigeances de la collectivite humaine. Des evaluations 
conduites par la FAO (1987) indiquent, pour les Pays en 
voie de developpement, une augmentation de la de
mande d'aliments a un taux moyen annuel du 3,5%, et 
par contre des estimations de prevision suggerent une 
augmentation de la production moyenne annuelle de 
1'1 % (Mashali, 1991). 
Limitant l'analyse aux processus de degradation du sol 
en action dans les regions de l'Italie Meridionale, nous 
indiquerons ici de suite les causes principales qui ont 
favorise le processus et les suggestions techniques 
qu'on devra adopter pour limiter les dommages qu'il 
comporte. 

LES CAUSES PRINCIPALES DE DEGRADATION DU SOL EN ITA
LIE MERIDIONALE 

Tableau 2 Deserts exislenls el regions a risque de desertllleallon pour eonllnenls A. Erosion hydrique 
(milliefS de kw). 

Aire geographique Regions Niveau 
desertiques du risque de 

existents desertification 

Tres eleve Eleve 

Afrique 6.178 1.725 4.911 
Amerique du Nord et Centrale 33 163 1.313 
Amenque du Sud 200 414 1.261 
Asie 1.581 790 7.253 
Australie - 308 1.722 
Europe - 49 -
Total 7.992 3.449 16.460 

Source FAOIUNEP, 1983.Source FAOIUNEP, 1983. 

Total 

Modere 

3.741 16.555 
2.854 4.363 
1.602 3.478 
5.608 15.232 
3.712 5.742 

190 238 
17.707 45.608 

Pourcentage 
de l'aire 

totale 
de terre 

55 
19 
20 
34 
75 
2 
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Les problemes de la sauvegarde de 
l'environnement dans les regions 
meridionales ont ete accentues par 
l'augmentation sans discrimination 
de la superficie aratoire pendant la 
periode comprise entre le deux 
guerres mondiales qui a provoque 
des deboisements indiscrimines et 
l'expansion de la culture du ble a 
des limites altimetriques et en ter
rains qui demandaient une utilisa
tion bien differente. Au contraire, 

Tableau 3 Aires agrleo/es frappees par phenomenes de degradallon des le"es (d'apres Dregne el al., 1991). 

Continent 
Aires irriguees Aires non irriguees Rangeland Total des aires agricoles 

des terres arides 

Total degrade Total degrade Total degrade Total degrade 

m.ha m.ha % m.ha m.ha % m.ha m.ha % m.ha m.ha % 

Afrique 10,4 1,9 18,0 78,8 48,8 62,0 1.342,3 995,0 74,0 1431,6 1.045,8 73,1 
Asie 92,0 31,8 35,0 218,1 122,2 56,0 1.571,2 1.187,6 76,0 1.881,4 1.341,7 71,3 
Australie 1,8 0,2 13,0 42,1 14,3 34,0 657,2 361,3 55,0 701,2 375,9 53,6 
Europe 11,9 1,9 16,0 22,1 11.8 54.0 111.5 80.5 72,0 145,5 94,2 64,8 
Amerique du N. 20.8 5,8 28.0 74,1 11,6 16,0 483,1 411.1 85,0 578,1 428.6 74,1 
Amerique du S 8,4 1,4 17,0 21,3 6.6 31 390,9 297,7 76,0 420,6 305,8 72,7 
Total 145,3 43,1 30,0 457,7 215,6 47,0 4.556,4 3.333,5 73,0 5.159,6 3.562,2 69,0 
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Tableau 4 Ressources du sol dans le monde et leurs limitations principales 
tensite et duree est determinant 
pour donner origine a des proces
sus erosifs plutat considerables. 
Pour manque de defenses naturelles 
des eboulements et des mouve
ments de masse de remarquable 
portee (comme ceux qui ont inte
resse Gorgoglione-PZ en 1972) se 
produisent plus frequemment. 
Actuellement la complexite du pro
bleme est mesurable selon la gravi
te des dommages que le mauvais 
endigage des eaux pluviales deter
mine sur le territoire (Basso, 1995). 
L'erosion hydrique des regions me
ridionales est sans doute la cause 

pour ragriculture (donnees en pourcentage). 

Aire geographique Siccite Appauvris- Diminution Exces 
sement de la profondite d'eau 
mineral 

Am~rique du Nord 20 22 10 10 
Am~rique Centrale 32 16 17 10 
Am~rique du Sud 17 47 11 10 
Europe 8 33 12 8 
Atrique 44 18 13 9 
Asie du Sud 43 5 23 11 
Asia du Nord et Centrate 17 9 38 13 
Asie Sud-Est 2 59 6 19 
Australia 55 6 8 16 
Monde 28 23 22 10 

Source FAO, 1978. 

dans les derniers vingt ans, l'abandon de vastes zones 
de coUine et de montaigne avec l'exode de la popula
tion rurale menace de plus en plus l'instauration des 
processus de degradation du sol en terrains cultives et 
productifs jusqu'a il y a quelques ans. L'Italie Meridio
nale est caracterisee par un territoire pour la plus part 
montueux et ondeleux de constitution argileuse (en 
plusieures zones les argiles .. cailleuses- sont predomi
nates, ailleurs ceIles «multicolore .. ) et par un regime plu
viometrique tres variable, avec des precipitations qui 
oscillent de 1000 mm des zones de montaigne a 500 
mm des plaines. Pour donner une idee de la grande va
riabilite qui caracterise la distribution de la pluviosite 
dans les zones meridionales et du danger qu'eIle revet 
a cause de la concentration excessive pendant quelques 
mois de l'annee, on citera ici quelques exemples de 
precipitations maximum enregistrees en differents vil
lages de la Basilicate en un jour: 317 mm le 22 no
vembre 1924 a Muro Lucano; 315 mm le 24 novembre 
1959 a Pisticci, 233 mm le 18 janvier 1972 a Corleto Per
ticara (Postiglione et Marzi, 1983). 
Done il est evident que dans un milieu deja predispose 
a l'erosion, l'effet des precipitations de particuliere in-

Couche limitations 
de glace moins graves 

16 22 
- 25 
- 15 
3 36 
- 16 
- 18 
13 10 
- 14 
- 15 
6 11 

principale de la degradation du sol, du moment qu'eIle 
enleve la couche superficielle fertile du terrain. Ce pro
cessus acquiert des dimensions alarmantes dans les 
zones de colline et de montaigne OU 1'0n pratique la 
monoculture du ble dur qui jouit de l'aide supplemen
taire fourni par la PAC. En plus la situation s'est faite 
plus grave grace a la reglementation CEE n. 1094 du 
1988, connue comme aet-aside, qui a favorise l'aban
don de vastes superficies productives etendues et, pa
raIl element, le processus erosif. En effet, selon cette re
glementation, l'agriculteur doit labourer la terre pour 
jouir du prix, mais il ne la doit pas cultiver. En cette si
tuation, le terrain est completement expose a l'action 
erosive de l'eau superficieIle, avec une consequente 
transportation de particules riches en elements nutritifs. 
Pour mieux comprendre la gravite du processus d'ero
sion superficieIle du sol il suffit citer quelques donnees 
concernantes la diminuition du depouillement des bas
sins qui receuillent les eaux de pluie. Ces donnees at
teinent le maximum de 165 Mg ha-I par an sur les sols 
pliocenes marins du Tacina en Calabre (Raglione, 
1980). En Basilicate seulement le fleuve Basento trans
porte a la mer 430 metres cubes de materiel terreux fer-

Tableau 5 Repartition selon la region et la destination d'usage du sol, des superficies productives et des populatlons lrappees 
par la desert/lication en 1984 (s",feerfICle en millions de knf et population en million d'lnhabltants; 0/0= pourcentage sur le total 
de la superficie regionale expos e). 

Aire geographique Pature Agriculture seche Agriculture irriguee Total 
Sup % Pop Sup % Pop Sup % Pop Sup % Pop 

Sudan - Sahel 3,42 90 13,50 0,72 80 36,00 0,008 30 1,5 4,15 88 51,00 
Afrique cen.-m~ridionate 2,01 80 8,00 0,42 80 32,00 0,006 30 1,0 2,43 80 41,00 
Afrique medit. 0,68 85 4,00 0,15 75 11,00 0,005 40 1,0 0,84 83 16,00 
Asie occidentale 0,98 85 4,00 0,15 85 16,00 0,030 40 12,0 1,16 82 32,00 
Asie m6ridionale 1,27 85 9,00 1,05 70 34,50 0,200 35 23,0 2,52 70 66,50 
Russie asiatique 1,50 60 1,00 0,12 30 1,50 0,020 25 4,5 1,64 55 7,00 
Chine - Mongolie 2,10 70 3,00 0,03 60 4,00 0,030 30 10,5 2,16 69 17,50 
Australie 1,00 22 0,03 0,12 30 0,10 0,003 19 0,1 1,12 23 0,23 
Europe medit. 0,15 30 2,00 0,13 32 13,00 0,016 25 1,5 0,30 39 16,50 
Amerique latine 1,80 72 4,00 0,24 n 22,50 0,040 33 2,5 2,08 71 29,00 
Amerique anglosaxone 1,25 42 1,50 0,33 39 2,00 0,040 20 1,0 1,62 40 4,50 
Total 16,15 63 50,03 3,46 61 172,60 O,39S 20 5S,6 20,01 60 281,23 

Source UNEP. 1984 et Stiles. 1984. 
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tile. 
D'apres de recentes recherches des erosions comprises 
entre 1,0 et 10,4 Mg ha-1 par an se produisent sur les 
sols argilleux quaternaires de la coUine des Appennins 
de la Basilicate. 

B. Salination 
Comme chacun sait, la salination du sol represente une 
autre cause de degradation qui conduit facilement a la 
phase conclusive et donc, irreversible, de la desertifica
tion. Dans l'Italie meridionale ce phenomene va aug
menter de plus en plus dans les zones proches aux lit
toraux marins comme la plaine de Sibari en Calabre, la 
plaine de Metaponto en Basilicate et d'autres zones de 
Puglie, de la Campanie et du Molise Oll dans les der
niers vingt ans,l'intensification des cultivations a pousse 
a beaucoup utiliser -et d'une fa~on irrationelle- la res
source hydrique locale pour faire face aux exigeances 
des cultures herbaires (betterave, mais, tournesol et 
d'autres plantes potageres)ainsi que de la fructicultun~ 
specialisee d'un grand rapport (crues, vergers plantes 
de pechers et d'agrumes). Plusieurs sels, en particulier 
le chlorure de sodium, sont presents en proportions re
lativement elevees, en beaucoup des couches infe
rieures du terrain. L'accumulation excessive de sels 
dans la couche occupee par les racines se traduit en 
une partielle ou complete perte de productivite pour les 
cultures car la concentration de sels entrave la norma le 
absorption d'eau et d'elements nutritifs. 

C. Incendies de bois 
Le feu a toujours represente le principal et plus puissant 
moyen que l'homme a utilise pour modifier l'environ
nement. Les differents niveaux de modification, souvent 
irreversible, qui touchent l'environnement dependent 
de la frequence, l'intensite, la duree et le type d'incen
die, ainsi que de la saison dans laquelle il se verifie . 
Malgre l'evidence, surtout a court terme, des effets ne
gatifs, le feu doit etre considere un facteur ecologique 
capable d'influencer la composition et la structure de la 
vegetation; determiner la selection de certaines formes 
utiles et l'evolution de l'espece; assurer la protection de 
la biodiversite et au meme temps du renouvellement de 
beaucoup d'especes; mobiliter le cycle de plusieurs 
substances nutritives en accelerant la mineralisation de 
la substance organique avec une consequente perte de 
fertilite agronomique du terrain (Leone, 1995). Lorsque 
le feu detruit la couverture vegetale quitte le sol expo

Au niveau de surface on a enregistre des temperatures 
jusqu'a 1000 °C (Kozolowski et Ahgreen, 1974), tandis 
que avec des temperatures superficielles de 350-900 °C, 
deja a 10 cm de profondite la temperature atteint 100 
°C. 
Dans les regions de la Mediterranee le feu a toujours re
presente une importante composante des eco-systemes, 
car sa presence a ete favorisee par le climat aride de 
l'ete caracterise par des temperatures elevees et par 
l'absence presque absolue de precipitations, ainsi que 
par la vegetation seche ou dominee par les especes xe
rophiles. La vegetation de la Mediterranee s'est adaptee 
au passage du feu grace a des mechanismes de defen
se actifs et passifs lies a la capacite et a la vitesse de re
cuperation; en certains cas les successions vegetales 
sont tellement conditionees par le feu que les stades 
terminaux de la succession constituent des pyroclimax 
(Zanzi-Sulli, 1991). 
La frequence accentuee des incendies des bois ou des 
couvertures vegetales spontanees, comme le maquis de 
la Mediterranee, a provoque des formes de degradation 
du sol tres sensibles a l'action erosive de l'eau a cause 
de la migration des substances organiques restantes 
dans l'horizon au-dessous, Oll elles forment une reelle 
couche repulsive hydrofuge. Dans les terrains de colli
ne et de montaigne qui ont une certaine inclination le 
phenomene acquiert une considerable importance car 
l'eau pluviale s'infiltre aisement dans la couche superfi
cielle du terrain, mais lorsqu'elle arrive en contact avec 
le diagphramme impermeable qui s'est forme dans la 
couche situee au-dessous (figure 1) alors une couche 
de glissement, qui suive la direction de l'inclination ma
jeure, va se former. Cela peut expliquer la profonde et 
grave erosion qui caracterise les terrains frappes par les 
incendies, Oll l'on peut observer l'asportation d'une 
couche de terrain d'environ 10 cm apres une seule pre
cipitation (Giannini, 1995). 
Dans les cinquante derniers ans le phenomene des in
cendies des bois dans le Bassin Mediterraneen a revetu 
un caractere catastrophique. Meme dans les regions de 
l'Italie Meridionale le phenomene des incendies des 
bois est vraiment serieux car des milliers d'hectares de 
couverture forestiere brulent ou par des causes natu
relles, ou bien par dol des bergers qui tirent peu de pro
fit pour leur betail de la naissance des plantes potageres 
favorisee par le passage du feu. La transformation des 
eco-systemes forestiers en eco-systemes agricoles, qui 
est finalisee a une utilisation zootechnique, a comporte 

se a la radiation solaire qui influen
ce les proprietes physiques, chi
miques et biologiques du terrain. 
L'energie delivree par l'incendie 
peut determiner des niveaux ther
miques extremement differents, tou
tefois la diffusion de la chaleur dans 
le terrain est assez moderee. 

Tableau 6 Influence des arrangements sur les perles de sol (1971-80) (Basso et al., 1983). 

Periode Total Moyen Total Moyen Total Moyen Total Moyen 
Arrangements Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I Mg ha-I 

Transversal 4.9 1.63 3.36 1.12 4.28 1.07 12.54 1.25 
droitlincline 5.79 1.93 4.15 1.38 5.41 1.35 15.35 1.54 
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PLUIE 

BAIGNABLB 

permettre. Le surcharge excerce son 
impact directement sur le sol a tra
vers le pietinement et, indirecte
ment, avec la reduction de la cou
verture vegetale. 
L'action directe sur le sol se realise 
en rendant compactes les horizons 
superficiels et avec la destruction de 
la structure et la pulverisation de la 
couche su perficielle qui devient 
poudreuse et impalpable a cause de 
l'absence totale de grumeaux. La 
stratification du sol et l'action de le 
rendre compact ont tendance a aug
menter les ravinements (erosion 
pluviale), a reduire les infiltrations 
d'eau dans le sol, a prevenir ou en
traver la croite des plantes et a quit
ter la surface nue et exposee a l'ac
tion erosive de I'eau ou du vent. 
Ce phenomene est particulierement 
evident et dangereux dans les ter
rains argileux pendant l'hiver et 
avec la pature des boeufs. 
2. Urbanisation 

Figure 1 -lA presence d'une couche hydrofuge obstacle /"infiltration, !atiorisatllle glisseme1ll superficiel dons les ter
rains declives. (D'Apres De Bano, 1969). 

Dans les regions meridionales l'ur
banisation des zones agricoles pro
ductives a atteint le niveau maxi-

enfin une generale degradation du sol dont les effets 
sont clairement reconnaissables dans l'erosion superfi
delle qui provoque la formation de canaux de glisse
ment des eaux de deflux et donc de calanques dans les 
sols argileux de type «cailleux ou multicolore ... Ce phe
nomene est bien evident dans la moyenne vallee du 
bass in de I' Agri (Basso et aI., 1996). 

D. Gestion irrationnelle des zones agricoles 
Elle est sans doute la cause prindpale du processus de 
degradation du sol puisque on do it comprendre en elle 
toutes les formes degeneratives d'utilisation du terrain, 
lesquelles ne tiennent pas compte des differents fac
teurs qui partidpent a la reponse productive de la plan
te, en respectant le rapport equilibre qui doit exister 
entre sol-plante-atmosphere. Nous indiquerons id de 
suite les formes les plus representatives d'incorrecte uti
lisation du sol qui participent, ensemble aux caracteris
tiques climatiques et aux aspects socio-economiques, 
au processus de degradation du sol. 
1) Pature irrationnelle 
La pratique de la pature irrationnelle s'explique dans les 
regions meridionales au niveau d'entreprise et territo
rial, soit avec le surcharge de betail par unite de super
fide de pature, so it avec le surplus de pature, entendu 
comme la permanence du betail pour un temps plus 
long que celui que la disponibilite de fourrage pourrait 
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mum en Campanie et plus predse
ment, dans la campagne entre Nocera et Sarno, en pro
vince de Salerno, OU jusqu'aux annees soixante-dix la 
production des legumes d'haute qualite -surtout le to
mate de San Marzano- etait tres elevee. 
Des milliers d'hectares de sol tres fertile du passe, au
jourd'hui on peut disposer seulement de petites pieces 
de terrain qui representent le jardin d'apanage de la 
maison que l'agriculteur lui-meme a fabriquee pour y 
vivre avec sa famille. On peut retrouver des exemples 
similaires pres de Naples, Bari et d'autre villes, bien que 
en mesure notamment inferieure en comparison de 
l'exemple le plus eclatant d'urbanisation sauvage qui 
caracterise la campagne comprise entre Nocera et Sar
no. Cette zone, une fois consideree le coin du monde 
pour la remarquable fertilite de son sol et les optimales 
caracteristiques climatiques qui favorisaient I'exploita
tion maximum du terrain, aujourd'hui est gravement de
gradee. Aussi les bandes coHeres de la Mer Thyrrhe
nienne, Ionienne et Adriatique presentent des etats de 
degradation du sol a cause de I'urbanisationn sauvage. 
3. Pollution du sol et de la ressource bydrique 
La pollution du sol peut avoir causes differentes, par 
exemple les decharges urbaines ou industrielles, le pu
rin zootechnique, l'ecoulement de carburant, l'usage 
excess if de fertilisants, les herbicides, les insecticides ou 
la perte de materiel radioactif. Bien souvent ils se pro
duisent des problemes de toxicite a cause des niveaux 
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trop eleves de metaux lourds qui s'accumulent dans le 
sol. Dans les regions meridionales la pollution du sol 
n'arrive pas encore aux niveaux alarmants des regions 
du Nord, mais la pollution de la ressource hydrique est 
bien evidente surtout en Campanie. En effet le fleuve 
Sarno est sans doute le plus contamine d'Europe 
puisque il rec;oit quantites considerables de rebuts des 
tanneries de Solofra (Av) et de la zone industrielle de la 
campagne entre Nocera et Sarno. 

CRITERES ET TECHNIQUES DE REDUCTION 

DE LA DESERTIFICATION 

Apres avoir analyse les causes principales qui favorisent 
la degradation du sol, il faut examiner les criteres qui 
doivent etre adoptes au fin d'actuer une planification 
du territoire correcte et efficace. 11 faut aussi admettre 
qu'en Italie, et surtout au Sud, on n'a pas assez travaille 
pour la sauvegarde du sol et donc de l'environnement, 
meme s'il existe des lois concernantes la defense du sol 
(Loi 183/8) et des decrets successifs qui indiquent le 
plan de bassin comme un moyen indispensable pour la 
protection des ressources naturelles. Toutefois il est im
portant de remarquer que beaucoup de regions n'ont 
pas encore mis en marche l'actuation du plan de bassin 
par faute d'informations de base, et que les autres tra
vaillent par tranches. En effet dans certains bassins d'in
teret national on examine seulement les problemes les 
plus urgents, negligeant la complexite du plan tout en
tier et manquant les objectifs fixes. 
Pour cela les plans regionaux, surtout ceux de nature 
agricole-forestiere, doivent etre rediges en considera
tion de la susceptibilite reelle des ressources naturelles 
disposables -comme terrain et eau -et des interac
tions entre les differents composants de I'eco-systemes. 
11 est temps d'assurer un rangement stable a notre Pays 
evaluant realistiquement les utilisations les plus oppor
tunes des terrains, -en relation aux caracteristiques cli
matiques et pedologiques (nature, profondite, inclina
tion, fertilite etc.) -, des facteurs economiques (dispo
sitions productives, limites de convenience des inter
ventions techniques) et des aspects sociaux. On ne doit 
pas negliger l'actuation d'un systeme de controle des 
ressources disposables et des composants de l'environ
nement pour signaler I'instauration du processus de de
gradation du sol et pouvoir ainsi intervenir en temps 
pour arreter la phase finale de la desertification. 
En Basilicate ces processus peuvent etre releves dans le 
bassin de l'Agri, une zone d'environ 18000 hectares Oll 
les difficiles conditions climatiques associees a un usa
ge pas toujours correct du territoire, ont conduit a la 
formation de vastes zones exposees au risque de de
gradation. Sur cette zone qui represente une «target 
area .. du projet europeen .. Medalus .. (Mediterranean De
sertification And Land Use) on est en train d'utiliser un 
efficace systeme de controle du territoire (remote sen
sing, GIS, etc .. ). Les principes qui reglent la defense du 
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sol sont etroitement lies a ceux qui perfectionnent l' en
digage hydrique et ameliorent le bilan hydrologique. Ils 
s'expliquent dans les arrangements hydraulique
agraires, dans le labourage du terrain, dans le choix des 
cultures et de la technique de cultivation le plus ratio
nel et eco-compatible. Les connaissances actuelles fa
vorisent la solution des problemes qui suivent la ruptu
re de I'equilibre ecologique et biologique naturel et le 
desordre hydrogeologique qui en est derive. 

1) Endigage du sol 
Pour le traitement de la circulation des eaux superfi
cielles et profondes il y a une serie d'interventions qui 
peuvent etre distinguees en hydraulique-forestieres et 
hydraulique-agricoles. Les premieres se realisent avec 
des interventions de fond (mise en place d'epis) au 
moyen de la construction de uepi ou barrage .. , tandis 
que pour entraver l'erosion laterale ou de bord il faut 
realiser les defenses rasantes, comme les .. gabbionades ... 
Les oeuvres hydraulique-agricoles sont addressees a la 
modification de la conformation du terrain laquelle se 
produit avec l'actuation d'oeuvres d'endigage, consti
tuees par rigoles, fosses de nivellement ouverts ou 
drains. Dans l'experimentation conduite pendant dix 
ans au champ experimental de Guardia Perticara (pz), 
en consideration de l'inclination moyenne (18%) et de 
l'irregularite de la perte, on a realise des modeles d'ar
rangement simplifies avec des drains disposes selon 
l'inclination maximum ou transversalement suivant les 
courbes de niveau. 
Des donnees obtenues il est resulte que l'arrangement 
transversale a fait enregistrer une reduction des pertes 
de sol fertile du 20% environ (Basso et aI, 1983). 

2. Labourage du terrain 
Le labourage du terrain represente l'un des principaux 
moyens pour l'arrangement du terrain et pour realiser 
un correct endigage des eaux de deflux superficielles et 
profondes; en outre il represente le completement 
continuel et indispensable de tels arrangements et assu
re aussi leur vitalite dans le temps, mais a la condition 
qu'ils soient realises a temps et respectant la situation 
climatique, podologique et culturale. 
D'apres les recherches conduites en milieux differents 
(Toderi et Bonari, 1986; Basso, 1990; Caliandro, 1992) il 
est resulte que la profondite de labourage ne represen
te plus le facteur determinant de la production des cul
tures, puisque la reduction de la couche labouree com
porte une augmentation du contenu de substance orga
nique et aussi un considerable gain d'energie (Boncia
relli et aI, 1986). Cela produit des effets favorables sur la 
structure du terrain, aussi bien que sur l'activite des mi
crobes, avec un consequent increment de la fertilite 
agronornique du sol. Pour cela on a propose des sys
ternes alternatifs de labourage, qui vont du labourage 
reduit (minimum tillage) jusqu'au non labourage (zero 
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Tableau 8 Coefficients de la regression multiple entre asportalions solides et parametres hydrologiques dans les diflerents systemes 
de tabourage. 

Variables 
Coeffi cient 

XI = Pluie 
X2 = Oeflux total 1.1126 
X3 = Coefficient de defJux -
X~ -= Intensile moyenne -
~ = Intensite max -
X6 = Oeflux unitaire moyen -
X7 = Oeflux unitaireo maximum -
Xa = Saison 1.247 
log a=constante 0.6774 

Coellicienl de d~ termina!lon (R' X 100) 
F de degresslon 

Y .. = 1.9688 Xl'"'' x (1.2470)" -t 100= 20,0773 X /'- )(~ .,," 
~ =200773 .- )( ~.'" 
_.' '''' .. ' 1 

Azot.c loIal - 198& 

profc:mdeur, an 

Substance arganiqu.e . 1988 

profondrur, cm 

Patllre 
bute Standard t 

0.0678 16.41 
- -
- -
- -
- -
- -

0.6161 2.02· 
- -

85.8 
135.7' • 

B "",,~ ...... 
tit ~.20c:o 
O~'40c::J. 

FiJ,!lIrc 2 - Disfl1"buriol/ en jXJllrcclIIlIgc de III .wiMlm/cc orgal/ iqllc cl de fa:=ole tolail; 
differellfes pro/O'U/CUTS. 

Desherbage + I-Iersage L:lbour + I-Iersage 
Coefficient Faute Standard t CoefTi cienl Faule Standard t 
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0.8385 0.1759 4.77' 1.2049 0.0481 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

0.4778 0.1912 2.50 · - - -
- - - - - -
- - - - - -

2.9996 - - 2.1293 - -

92.1 87,0 
540.5 625,5' . 

ti llage). 
Les recherches conduires pendant vingr ans dans un mi
lieu de coll ine en Basilica re onr demontre I'influence du 
labourage minimulTI Sllr le deflux unitaire moyen (ta
bleau 7, Basso er aI. , 1983) et aussi sur le conrenu de 
substance organique et azote du terrain en relation aux 
differents sysremes de labourage (figu re 2) . 

3. Les alltres interventions agro no miqlles 

Fert ilisci! ion 
La ferti lite elu terrain jOlle un role tres important pour la 
sauvegarde du sol. Si I'on garde un niveau eleve de fer
til ire dans le te rra in on pourra observer une reduction 
des phenomenes d 'erosion superficielle par effer de 
l 'aClion cementeuse des composes o rganiques, du de
veloppement des apparats radicaux el de la couverrure 
vegerale. Cerre derniere ralentir l'acrion barranre de la 
pluie et reduir le rassemenr du terra in, comporranr une 
reduction du ruissellemenr sllperficiel de J'eau. Les ef
fers fa vorables de l'epandage des engrais organiques -
epandage de fum ier, enfouissement des residus culru
raux, engrais des legumineuses melees a cl e la terre 
arable (feve er po is) - se manifestenr avec un deveJop
pement plus remarquable de la couverrure vegera le er 
une amelioration du potentiel biologique du terrain . 
Irr igation 
Jl esr interessanr de considerer les effets d irecrs de cer
re pratique agronomique sur les condirions et sur la 
protection du sol , er les actions indirecres pour les mo
difications que le passage elu regime sec ,1 ceiui irriga
toire norlllaienlent determine clans I'arrangenlent des 
cultures, dans I'epoque d 'esecution des travaux , dans 
les conditions hydriques du rerrain. O urre aux effers in
directs, l'irriga tion tend a empirer la texture des terrains 
d il'ficiles comporranr une diminuition de la reponse 
productive des cultivations non irriguees qui font partie 
de la meme roration (par exemple b le insere dans une 
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Tableau 8 - Coefficients de la regression multiple entre asporlatlons sol/des et paramiJtres hydrologiques dans les differents systemes 
de labourage. 

Variables Ble Feve Sulla Luzerne Pature 

Coefficient faute t Coefficient faute t Coefficient Faute t Coefficient Faute t Coefficient Faute t 
Standard Standard Standard Standard 'Standard 

Xl = Pluie - - - 1,5777 0,7585 2,08* - - - - - - - - -
~ = Deflux total - - - 0,9857 0,082 12,02** 0,9406 0,1258 7,48** 1,93 0,5367 3,6500 - - -
~ '" Coefficient de deflux - - - - - - - - - - - - - - -
X4 '" Intensite moyenne - - - - - - - - - - - - - - -
Xs = Intensite max - - - - - - - - - - - - - - -
Xs = Deflux unitaire moyen 1,4953 0,6745 20,08*· - - - - - - -2,6196 1,0282 2,55" 1,0519 0,1175 9,95 
X7 = Deflux unitaireo maximum - - - - - - - - - 1,2764 0,6167 2,07· - - -
Xa = Saison - - - - - - -3,3016 1,2139 2,72** -2,5841 0,9467 2,73** - - -
log a=constante 4,4873 - - -4,5511 - - 0,6781 - - -1,4422 - - 1,1727 - -

Coefficient de d6termination (R' X 100) 90,4 81,5 64,8 69 65,6 

F de r6gression 403,3 92,4·· 36,8·· 16,7"· 80,1"" 

VIM" 88,8n6 X6'= 
V ,,0,0106 X 15m~aJllS1 
vIM :: 1,9701 &- 0,03684 

V::. " 0,2364 ,- ~-u,. X/"" 0,07554 
V~:: 1,1885 Xc; .G>" 

Tableau 9 Materiel teffeux (refere a terrain aride a 105 °C) accumu/e dans les bacs collecteurs. 

Ans 1973 1974 1975 1976 To 

Periodes 1 de5; 1 deS; I de3; I deS; IdU 1· Mal I de2; I de5; I de28; I deS; I del! I deS; I du 1· mall de 2. I de5;.1 deS; I del!; I des;llde 1-7-73 
30 novo 25 fevr. 27 mars 26 avril a 30 juin 220ct. 30 novo 31 dec. 25 fev. 27 mars 26 avril a 30 juin 22 oct. 30 nov_ 25 fev_ 27 mars 26 avril a 30-6-76 

Arrange- Kg/ha Kg/ha Kglha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 
ments 

Transversal 65 450 233 438 154 128 112 103 
Oans le sens 
de la pente 93 573 262 436 179 159 153 107 

rotation mais-soya de six ans). 
Done, il est evident que l'irrigation, outre a ses effets fa
vorables lies a l'apport d'eau des plantes, presente 
d'autres effets negatifis qui peuvent etre reduits s'ils 
s'harmonisent en systemes culturaux appropries. 
Desberbants cbimiques 
Les effets positifs de l'action des desherbants chimiques 
se determinent dans le cas de l'emploi de desherbants 
chimiques totaux non transferables qui expliquent une 
fonction dessechante seulement de la partie epigee des 
plantes, de fa~on qu'ils quittent dans le terrain leurs ap
parats radicaux sans aucune influence negative sur le 
conditions structurales du sol. Les systemes de non la
bourage du terrain se relient a ce type d'action desher
bante et ils peuvent, dans certains cas, resulter avanta
geux, s'ils sont pratiques pour un temps pas trop pro
longe, autrement ils peuvent provoquer des pheno
menes d'immobilisme qui conduisent a la decheance de 
la fertilite du sol. 

4. Systemes culturaux 
Les variations relevees dans les arrangements productifs 
ont ete conditionees, d'une fa~on de plus en plus evi-

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

247 263 89 95 180 242 207 85 265 3.356 

282 272 96 113 224 317 289 125 475 4.155 
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dente, par les processus d'industrialisation qui, deja a 
partir des annees soixante, s'est realisee dans notre Pays 
et qui a comporte, dans les vingt derniers ans, des 
changements profonds des systemes culturaux qui a 
leur tour ont favorise les phenomenes erosifs. 
Dans les zones de colline et de montaigne de l'Italie 
Meridionale la monoculture du ble dur s'est bien diffu
see, aidee par l'integration du prix prevue par la PAC. 
En plus le systeme cultural a beaucoup change apres la 
rupture du paturage permanent et l'instauration d'un re
gime aratoire qui a comporte une reduction progressive 
du contenu de la substance organique. 
Les consequences agronomiques ont ete une reduction 
evidente de la stabilite de la structure du terrain qui a 
positivement influence l'erodibilite du sol et la portee 
des deflux superficiels et profonds. Pour ce qui concer
ne l'influence des cultures herbaires sur la protection 
du sol, on do it considerer 4 groups differents: plantes 
fourrageres, en particulier prairie et paturage de longue 
duree, legumineuses a grain, cerealieres, industrielles 
ou serfouies. Selon les differentes successions, dans le 
temps et dans l'espace, ces cultivations ont des effets 
differents sur la defence et la sauvegarde du sol. 
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D'apres les recherches conduites pendant une longue 
periode dans un milieu de coHine de la Basilicate sur 
des systemes culturaux differents, il est resulte que les 
pertes de sol a cause de I'erosion ont une portee diffe
rente selon le type de cultivation et qU'elles sont en 
tous cas plus elevees pour la feve de semence (7,0 Mg 
ha-I), suivie par le ble (5,4 Mg ha-I), la sulla (3,8 Mg 
ha-I), la prairie polyphyte (2,7 Mg ha-I) et enfin par le 
paturage (1,3 Mg ha-I) (Basso et al., 1983). 
Ces resultats demontrent c1airement que dans les mi
lieux de colline et de montaigne de l'Italie Meridionale 
les arrangements productifs a stimuler sont les plantes 
fourrageres a longue duree ou cerealieres a courte du
ree, aussi que les legumineuses a grain qui, grace a leur 
capacite de fixer l'azote, augmentent la fertilite du ter
rain. 

CONCLUSION 

Cette breve revue sur les causes de la degradation du 
sol dans I' Italie Meridionale et sur les principes et les 
techniques pour la sauvegarde de l'environnement qu'il 
faut adopter, demontrent d'une fa~on bien evidente, 
que seulement une planification rationelle du territoire 
peut limiter la progression de ces processus qui peu
vent degenerer en desertification. Sans doute si le ni
veau de diffusion du phenomene est deja eleve il est 
presque impossible d'intervenir; mais si le processus est 
encore dans une phase initiale, on le pourra facilement 
recuperer avec un consequent benefice pour la collec
tivite entiere. Done il faut affrrmer une volonte politique 
d'intervention fort decidee qui prevoit l'utilisation de 
toutes les connaissances acquises dans les trente der
niers ans grace aux recherches conduites en milieux 
differents mais surtout dans les milieux meridionaux. 
Malhereusement, malgre la connaissance des causes de 
la desertification et des interventions possibles, nous ne 
disposons pas encore, au niveau regional et local, d'in
dicateurs en mesure de quantifier et qualifier I'impact 
des activites antropiques sur l'environnement. 
La consommation des ressources naturelles epuisables 
est un probleme qui touche la collectivite humaine tou
te entiere, laquelle, jusqu'a present, a attribue peu d'im
porta nee a leur sauvegarde, favorisant les interets pour 
le profit a chaque cout. Pour ces raisons la recuperation 
de l'environnement pourra se realiser seulement au 
moyen de reglements legislatifs coherents et efficaces 
qui tiennent en compte les competences specifiques 
multidisciplinaires qui doivent cooperer pour atteindre 
le me me objectif, c'est-a-dire la sauvegarde de l'envi
ronnement. • 
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