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RÉSUMÉ 

 

Les zones humides sont essentielles à la promotion du développement durable. Elles maintiennent les 

fonctions des écosystèmes et assurent la croissance économique. Cependant, il est constaté une dégradation 

continue de ces écosystèmes et des services écosystémiques qu’elles fournissent. L’objectif de la présente étude 

est d’analyser la dynamique spatio-temporelle des surfaces en eau de la zone humide du bassin du Nakanbé-

Mané, au Burkina Faso, de 2000 à 2020 et de déterminer les facteurs climatiques explicatifs. La dynamique des 

surfaces en eau a été analysée à l’aide d’un algorithme de détection des eaux, basé sur les indices spectraux via 

la plateforme Google Earth Engine. Quant aux facteurs climatiques, ils ont été analysés à l’aide des indices 

climatiques. Les résultats montrent une tendance significative généralisée à la baisse des surfaces en eau. Les 

causes climatiques probables en sont (i) la longue période de sécheresse de 1991 à 2005, caractérisée par un 

déficit pluviométrie de 3,7%, (ii) la hausse de l’évapotranspiration de 8,5%, consécutive à la hausse des 

températures de 0,03°C/an, (iii) l’augmentation significative de l’intensité des pluies de 0,085 mm/an. Ces 

résultats constitueront un support scientifique pour orienter les décideurs vers une gestion durable de la zone 

humide du Nakanbé-Mané. Cela passe nécessairement par l’élaboration d’un plan de gestion intégré de ladite 

zone humide. 

© 2022 International Formulae Group. All rights reserved. 
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Spatio-temporal dynamics of water surfaces in the Nakanbé-Mané wetland in 

Burkina Faso 

 

ABSTRACT 

  

Wetlands are essential for promoting sustainable development. They maintain ecosystem functions and 

ensure economic growth. However, there is a continuous degradation of these ecosystems and the ecosystem 

services they provide. The objective of the present study is to analyze the spatio-temporal dynamics of the water 

surfaces of the wetland of the Nakanbé-Mané basin, in Burkina Faso, from 2000 to 2020 and to determine the 

explanatory climatic factors. The dynamics of water surfaces were analyzed using a water detection algorithm 
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based on spectral indices via the Google Earth Engine platform. As for the climatic factors, they were analyzed 

using the climatic indices. The results show a significant generalized trend of decreasing water surfaces. The 

probable climatic causes are (i) the long period of drought from 1991 to 2005, characterized by a rainfall deficit 

of 3.7%, (ii) the increase in evapotranspiration of 8.5%, following the rise in temperature of 0.03°C/year, (iii) 

the significant increase in rainfall intensity of 0.085 mm/year. These results will constitute a scientific support to 

orient the decision-makers towards a sustainable management of the wetland of Nakanbé-Mané. This will 

necessarily involve the development of an integrated management plan for the said wetland. 

© 2022 International Formulae Group. All rights reserved. 
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INTRODUCTION

Le Burkina Faso est un pays sahélien 

dont plus de 80% de la population active exerce 

dans le secteur agricole. Mais, ce secteur est 

tributaire une pluviosité inégalement répartie 

dans le temps et dans l’espace. Dans ces 

conditions, la mobilisation et la gestion de 

l’eau constitue un enjeu de développement. 

Pour Zougmoré et al. (2019) les ressources en 

eau occupent une place incontournable dans 

l’économie du pays. Ainsi, elles sont 

essentielles à la promotion du développement 

durable, au maintien des fonctions des 

écosystèmes et à la croissance économique 

(Rapinel, 2012; Mitsch et al., 2015; Drabo et 

al., 2016; Gayet et al., 2017).  

Cependant, les ressources en eau, 

particulièrement celles de surface, connaissent 

des changements remarquables. Il s’agit de la 

détérioration de leur qualité (Adamou et al., 

2015), la forte baisse de leur volume et un 

rétrécissement de leur surface (Junk et al. 2013, 

Davidson, 2014; Zhu, 2017). Ces changements 

dans les eaux de surface affectent fortement le 

fonctionnement des écosystèmes et même le 

bien-être humain (Koning, 2005; Robledano et 

al., 2010; Pekel et al., 2016). Selon Adamou et 

al. (2015), les zones humides sont l’un des 

secteurs les plus vulnérables au changement 

climatique et aux actions anthropiques. C’est 

pourquoi, dans un souci de gérer durablement 

ces ressources, le pays a adopté, depuis 2015, 

une politique nationale de l'eau, qui définit 

comme objectifs à atteindre d'ici à 2030, 

conformément aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) : "Pour 2030, 

la ressource en eau du pays est connue et gérée 

efficacement pour réaliser le droit d’accès 

universel à l’eau et à l’assainissement, afin de 

contribuer au développement durable."   

Pour ce faire, Il est important de 

maîtriser la dynamique des ressources en eau 

afin d’améliorer le processus de gestion de 

l’eau (Tazen et al., 2013), surtout dans un 

contexte de rareté de la ressource en eau. La 

télédétection offre de nombreux avantages 

pour la surveillance des eaux de surface. 

Plusieurs études ont fait état du succès de la 

cartographie des milieux humides à l’aide de la 

télédétection. (Frohn et al., 2011; Glenn et al., 

2016; Kaplan and Avdan, 2018; Xing et al., 

2018; De Sousa et al., 2020). Pourtant, dans le 

bassin versant de la zone humide du Nakanbé-

Mané, de telles études sont rares. C’est 

pourquoi la présente l’étude vise à analyser la 

dynamique spatio-temporelle des surfaces en 

eau de la zone humide du Nakanbé-Mané sur la 

période de 2000 à 2020 et de déterminer les 

facteurs climatiques explicatifs en vue de sa 

restauration et sa gestion durable. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Zone d’étude 

Le bassin du Nakanbé-Mané, d’une 

superficie de 19 477 ha, suit un tronçon du 

fleuve Nakanbé, deuxième plus grand et plus 

important cours d'eau du pays, après le fleuve 

Mouhoun. Elle est intérieure et saisonnière, 

comprenant un réservoir d'eau artificiel, le 

barrage de Razinga et une réserve forestière 

unique. La zone humide est située 

majoritairement dans la commune de Mané 

(Figure 1). Elle a été désignée site Ramsar 

depuis le 02 février 2016.  

Son bassin versant appartient au 

domaine soudano-sahelienne, caractérisé par 
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une longue saison sèche de novembre à mai et 

une courte saison pluvieuse de juin à octobre. 

La pluviométrie est faible et inégalement 

répartie dans l’espace et dans le temps, avec 

une moyenne annuelle comprise entre 600 et 

900 mm. Les températures moyennes annuelles 

varient entre 20 à 28°C pendant la saison 

humide et sont par contre très élevées en saison 

sèche, 35 à 40°C (Ilboudo et al., 2020). Les 

plans d’eau sont soumises à une forte 

évaporation dont la moyenne annuelle est de 

plus de 2000 mm (AEN, 2015). 

Le Bassin du Nakanbé-Mané est 

caractérisé par une végétation de savane 

arborée et arbustive et des formations ripicoles. 

Cette végétation et la disponibilité de l’eau en 

font un refuge et un lieu d’alimentation pour 

une faune nombreuse et variée. Le fleuve 

Nakanbé, dont la zone humide dépend, 

alimente en eau les principales villes du pays et 

nourrit des milliers de personnes tributaires du 

fleuve pour l’agriculture et pour la pêche. La 

zone humide offre de nombreux biens et 

services écosystémiques tels que 

l'approvisionnement en nourriture et en eau 

douce, la recharge des eaux souterraines, la 

régulation du climat local, la séquestration du 

carbone, les loisirs et le tourisme (AEN, 2019). 

 

Collecte de données 

Images satellitaires 

Les images de réflectance (SR), Landsat 

5 « Thematic Mapper » (TM), Landsat 7 

« Enhanced Thematic Mapper-plus » (ETM+) 

et Landsat 8 « Operational Land Imager » 

(OLI), ont été collectées sur la plateforme 

Google Earth Engine. Un total de 627 images a 

été utilisé comme source de données pour la 

détection de l'eau dans la zone humide du 

bassin du Nakanbé-Mané. Les images Landsat 

ont été choisies pour cette étude, car elles 

proposent des données de haute résolution 

spatio-temporelle, disponibles gratuitement et 

ayant la plus longue série permettant la 

surveillance des zones humides (Foga et al., 

2017). 

La plateforme Google Earth Engine 

(accessible sur 

https://code.earthengine.google.com/),  est 

dédiée au traitement de gros volume de 

données de télédétection ((Pekel et al., 2016; 

Wang et al., 2018; Zhou et al., 2019; Wang et 

al., 2020b). 

Données climatiques 

Les séries des données climatiques ont 

été fournies par l’Agence Nationale de la 

Météorologie (ANAM) du Burkina Faso. Les 

variables climatiques les plus pertinentes 

capables d’influencer la dynamique de la 

ressource en eau de surface telles que les 

précipitations, les températures moyennes, et 

les évapotranspirations potentielles ont été 

collectées à la station pluvieuse de Mané 

(précipitations) et à la station synoptique de 

OuagadougouAéro, (température, 

évapotranspiration potentielle) sur la période 

de 1991 à 2020. 

 

Traitement des données 

Dynamique des surfaces en eaux de la zone 

humide du bassin du Nakanbé-Mané   

Les indices d'eau sont utilisés pour 

détecter les surfaces en eaux  à l'aide de 

données satellitaires. L'un de ces indices les 

plus utilisés est l'indice d'eau par différence 

normalisé modifié (mNDWI), développé à 

partir de l'indice d'eau par différence normalisé 

(NDWI). Cet indice mNDWI a amélioré les 

performances du NDWI en supprimant les 

bruits de terrains bâtis (Xu, 2006), mais 

présente toujours des erreurs dans la distinction 

entre les plans d'eau et la végétation (Ji et al., 

2009; Verpoorter et al., 2012). Or, selon 

Santoro et al. (2015), la végétation des zones 

humides est le principal facteur à l'origine des 

erreurs de classification des masses d'eau de 

surface. En raison donc de la répartition mixte 

de l'eau et de la végétation dans les zones 

humides, et pour pallier ce problème plusieurs 

études  (Zou et al., 2017; Wang et al., 2018; 

Zou et al., 2018; Wang et al., 2019)  ont 

suggéré la combinaison du mNDWI, à l'indice 

normalisé de végétation (NDVI) et de l'indice 

de végétation amélioré (EVI) afin d’améliorer 

la performance et la stabilité qu’offre un  indice 

individuel pour délimiter l'eau libre. Leurs 

équations sont les suivantes. 

 

                       Eq. 1 

https://code.earthengine.google.com/
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                              Eq. 2 
 

   Eq. 3 
 

Où PIR est la réflectance de la bande « Proche 

Infrarouge »,  

Rouge, Vert, Bleu, les réflectances des 

bandes « Rouge », « Verte », « Bleue » et MIR 

est celle de la bande « Moyen Infrarouge » 

Afin d’extractraire des surfaces en eau, 

l’algorithme proposé par Zou et al (Zou et al., 

2017) et basé sur la combinaison d’indices 

d’eau et de végétations sus-cité (Eq. 1 à 3) a été 

adopté pour cette étude. Cet algorithme s'est 

avéré efficace dans bon nombre d’études 

(Wang et al., 2018; Deng et al., 2019; Wang et 

al., 2019; Xia et al., 2019; Zhou et al., 2019; 

Wang et al., 2020a), avec une précision globale 

de plus de 96%. Son équation est la suivante :  

 

MNDWI > NDVI ou MNDWI > EVI  et  

EVI < 0,1.                                      Eq. 4 

Les pixels répondant aux critères de l’équation 

4 (Eq.4) ont été classés comme eau. 

Les images Sentinel-2 de l’année 2020 

ont été utilisées pour évaluer la précision des 

résultats du modèle d'extraction des surfaces en 

eau. Un échantillon aléatoire, composé 750 

points repartis en deux classes « eau » et « non-

eau » a été constitué, servant de données de 

références, pour générer la matrice de 

confusion.  

Pour analyser la dynamique spatio-

temporelle des eaux de surfaces, l'indice de 

fréquence d’eau (Feau) a été utilisé. Il est défini 

comme étant le pourcentage d’observations 

d’eau de toutes les bonnes observations (Wang 

et al., 2018; Xu, 2018; Zou et al., 2018). Il 

permet d’évaluer les variations intra et inter 

annuelles des eaux de surface et leur 

distribution spatiale. Son équation est la 

suivante :  

𝑭𝒆𝒂𝒖 =
∑ 𝑵𝒆𝒂𝒖

∑ 𝑵𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
                                          Éq.5 

Où Feau, compris entre 0 et 1 est la fréquence 

d’eau sur une période donnée.  Neau représente 

le nombre de fois qu’un pixel est classé comme 

eau au cours d’une période donnée, et Ntotal 

représente le nombre total de pixel de bonne 

observation au cours d’une période donnée. 

 

Sur la base de la fréquence de présence 

d’eau d'une année (Feau), les pixels d'eau ont 

été classés en masse d'eau saisonnière (Feau ∈ 

[0,25, 0,75)), surface en eau permanente (Feau 

∈ [0,75, 1]), surface en eau maximale (Feau ∈ 

[0,25, 1]) (Zou et al., 2017). La surface en eau 

maximale représente le cumul des surfaces en 

eau saisonniére et permamente. 

Impact du changement climatique sur la 

dynamique des surfaces en eau 

Pour appréhender l’impact du climat sur 

la ressource en eau du bassin du Nakanbé-

Mané, les facteurs climatiques tels que la 

pluviométrie, la température, 

l’évapotranspiration, ayant des relations 

directes avec les changements des masses d'eau 

(Bates et al., 2008; Tao et al., 2015) ont été 

analysés à l’aide d’indices climatiques, Il s’agit 

de : 

- Précipitations annuelles totales par 

jour de pluie (PRCTOT) 

Le cumul annuel total de la précipitation en 

jours de pluie où la précipitation est supérieure 

ou égale à 1 (RR ≥ 1 mm). 

-  L’indice pluviométrique standardisé 

(IPS) 

L’indice pluviométrique standardisé, permet 

d’observer la variabilité interannuelle ainsi que 

les périodes de déficits et d’excédents 

pluviométriques. Les valeurs positives 

représentent les années excédentaires et les 

valeurs négatives les années déficitaires. Son 

équation est la suivante (Eq.6):  

𝑺𝑷𝑰 =
(𝐏𝐢−𝐏𝐦)

𝛔
                         Eq.6 

Où Pi est le cumul de la pluie pour une année 

i ; Pm et  sont respectivement la moyenne et 

l'écart type des pluies annuelles observées pour 

une série donnée. 

- L’indice d'intensité de précipitation 

simple (SDII) 

L’indice d’intensité de précipitation simple 

(SDII), de Giorgi and Mearns (2002), indique 

la moyenne des précipitations quotidiennes 

pour une période donnée. Son équation est la 

suivante (Eq.7) : 
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𝑺𝑫𝑰𝑰𝒋 =
∑ 𝑹𝑹𝒘𝒋

𝑾
𝒘=𝟏

𝑾
        Eq.7 

Où RRwj est la quantité de précipitation 

journalière les jours de pluie, w (RR ≥ 1mm) 

pendant la période j. Si W représente le nombre 

de jours humides dans j.  

- La température moyenne annuelle 

La température annuelle moyenne fait 

référence à la moyenne des températures 

maximales et minimales d'une année. Le suivi 

de son évolution est un outil climatologique 

précieux qui permet de rendre compte de 

l'ampleur du phénomène actuel de 

réchauffement climatique. Il est calculé sur une 

période de référence de 30 ans au moins.  

- Les anomalies standardisées de la 

température moyenne 

L’anomalie standardisée fait ressortir le niveau 

d’exceptionnalité de la température. Elle 

exprime l’anomalie de température en termes 

d’écart-type par rapport à la normale (Eq.8). 

Anomalie = 
(𝑻𝒊−𝑻𝒎)

𝝈
                            Eq.8 

Ou Ti est la température moyenne de l’année i ; 

Tm la température moyenne annuelle de la 

série; σ est l’écart-type de la température 

moyenne annuelle de la série. 

- Le cumul annuel de 

l’évapotranspiration potentiel (ETP)  

L'évapotranspiration est la quantité d'eau 

transférée vers l'atmosphère sous forme de 

vapeur. L’analyse de la variation de son cumul 

annuel permet d’apprécier son l’évolution dans 

le temps.  

 

Analyse statistique 

La dynamique des surfaces en eau 

(saisonniére, permanente et maximale) de la 

zone humide du bassin du Nakanbé-Mané, 

ainsi que les données climatiques ont été 

analysées par une méthode de régression 

linéaire, celle de Theil-Sen. Recommandé par 

l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), il est considéré comme une méthode 

de régression de tendance linéaire robuste 

(Fickas et al., 2016; Nitze et al., 2017; Wang et 

al., 2019). Cette méthode est largement utilisée 

en climat et en hydrologie (Manzanas et al., 

2014; Jaiswal et al., 2015; Pedron et al., 2017; 

Hallouz et al., 2019).

 

Figure 1 : Situation géographique de la zone humide du bassin du Nakanbé-Mané. 
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RESULTATS 

Evolution spatio-temporelle des surfaces en 

eau  

L’analyse de la variation annuelle des 

surfaces en eau saisonnière, permanente et 

maximale du bassin du Nakanbé-Mané a été 

faite sur chacune des années sur la période de 

2000 à 2020. La précision globale est de 

98,31% et le coefficient Kappa de 95,88%.  

La Figure 2 présente la distribution 

spatiale des surfaces en eau de la zone humide 

du « bassin du Nakanbé-Mané ». Il s’agit de 

l’étendue maximale et minimale de la période 

de 2000 à 2020, ainsi que la moyenne 

historique de ladite période. 

La fréquence d’eau la plus élevée, 

correspondant à la probabilité d'avoir une 

surface d'eau continue tout au long de l'année a 

dimunié drastiquement jusqu’à tendre vers 0 au 

cours de la période 2000 à 2020, au profit des 

pixels d’eau saisonnières qui augmentent. 

Aussi, au cours de cette période, les 

surfaces en eau de la zone humide ont 

également varié en dents de scie d’une année à 

l’autre (Figure 3). La surface en eau maximale 

a varié de 493,40 ha (2002) à 291,83 ha (2011), 

soit un coefficient de variation de 14,96%, celle 

permanente a varié de 431,5 ha (2002) à 89,80 

ha (2020), avec une variation de 39,87% sur 

ladite période. La surface en eau saisonnière est 

celle qui a le plus varié. Elle est passée de 33,76 

ha (2008) à 281,78 ha (2011), soit un coeficient 

de variation de 46,52%. Les surfaces moyennes 

en eau de la période de 2000-2020 représntent 

369,09 ha,  247,12 ha et 121,97 ha 

respectivement pour les surfaces maximales, 

permanentes et saisonnières.  Le résumé des 

surfaces en eau est présenté dans le Tableau1  

Les analyses statistiques de tendance, 

mettent en exergue l’existence d’une tendance 

à la baisse de -5,56 ha/an (P-value= 0,00247) 

et de -8,30 ha/an (P-value = 0,00054), 

respectivement pour les surfaces en eau 

maximale et permanente. Une tendance non 

significative à l’augmentation de 2,81 ha/an (P-

value= 0,1751) est observée pour les surfaces 

en eau saisonnière.  

 

 

 

 

 

Dynamique des surfaces en eau et leurs 

relations avec les facteurs climatiques 

La pluviométrie de la zone humide du 

Nakanbé-Mané a varié en dents de scie au 

cours de la période de 1991 à 2020. Elle a varié 

de 458,60 mm à 1110,10 mm avec une 

moyenne de 674,87 mm et un coefficient de 

variation de 20%. L’indice de précipitation 

annuelle total par jour de pluie (PRCPTOT) 

présente une légère tendance significative à 

hausse des précipitations annuelles, avec un 

taux de hausse de 2,1 mm/an et un P-value de 

0,03. (Figure 4). 

L’indice pluviométrique standardisé 

(SPI), a permis de mettre en exergue deux 

périodes distinctes de régimes pluviaux. 

D’abord, une succession d’années 

majoritairement déficitaires de 1991 à 2004, au 

cours de laquelle le cumul annuel de 

précipitation a baissé de 3,7% par rapport à la 

moyenne normale (1991-2020) qui est de 

674,87 mm. Ensuite une succession d’années 

majoritairement humides (avec par moment 

des années sèches), qui se caractérise par une 

augmentation de la moyenne annuelle de 

précipitation de 8,4% de 2004 à 2020 (Figure 

5) 

L’analyse de tendance de l’indice 

d'intensité de précipitation simple, montre une 

tendance à la hausse, avec un taux de hausse de 

0,085 mm/an et un P-Value de 3,00E-06 

(Figure 6). 

Les températures moyennes annuelles 

montrent une grande variation de 28,1°C à 

29,6°C sur la période de 1991 à 2020. Une 

tendance à l'augmentation est observée pour la 

même période, avec un taux de hausse de 

0,033°C/an et un P-value =0,013. Cependant à 

partir de 2009, la hausse enregistrée reste 

stationnaire autour de 29,3°C (Figure 7). 

L’analyse de l’anomalie standardisée 

des températures moyennes montre une 

période de 1991 à 2008 où les années sont 

majoritairement froides (anomalie négative), 

suivie par une succession d’années chaudes 

(anomalie positive) sur la période de 2009 à 

2020, traduisant des tendances significatives de 

réchauffement pour cette période (Figure 8). 

L’évapotranspiration à varié en dents de 

scie au cours de ladite période d’environ 2 m à 

2,3 m. Une tendance à la hausse est observée 

avec un taux de 8,5 mm et un P-value de 0,001 

(Figure 9).
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(a) 2000 

 

(a) 2020 

 
(c) 2000-2020 

 
 

 

Figure 2 : Distribution spatiale des surfaces en eau de la zone humide du bassin du Nakanbé-Mané 

de 2000 à 2020 : (a) étendue maximale; (b) étendue minimale; (c) moyenne historique de 2000 à 2020 

des surfaces en eau. 

 

 

 

Figure 3 : Evolution des surfaces en eau de la zone humide du bassin du Naknbé-Mané. 
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Figure 4 : Précipitations annuelles totales par jour de pluie (PRCTOT) à la station pluvieuse de 

Mané. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: SPI de la station pluvieuse de Mané de 1991 à 2020. 

 

 
 

Figure 6: Intensité des pluies1991-2020 à la station de Mané. 
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Figure 7: Variation de la température moyenne annuelle de 1991-2020 à la station de 

OuagadougouAéro. 
 

 
 

 

Figure 8: Anomalies standardisés des températures moyennes annuelles 1991 à 2020 à la station de 

OuagadougouAéro. 
 

 
 

Figure 9: Cumul annuel de l’évapotranspiration 1991-2020 à la station de OuagadougouAéro. 
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Tableau 1: Résumé des surfaces en eau (en ha) de la zone humide du bassin du Nakanbé-Mané de 

2000 à 2020. 

 

 Minimum 

 

Maximum 

 

Moyenne 

 

Ecart 

type 

Coefficient  

de variation (%) 

Superficie maximale 291.83 493,40 369,09 55,25 14,96 

Superficie permanente 89,80 431,54 247,12 98,53 39,87 

Superficie saisionière 33,76 281,78 121,97 56,74 46,52 

 

 

DISCUSSION  

L’analyse de la dynamique inter 

annuelle des surfaces en eau du bassin versant 

du Nakanbé-Mané a permis d’examiner à long 

terme, trois classes d’eau. Il s’agit des eaux 

permanentes, saisonnières et maximales. Les 

résultats montrent un rétrécissement des eaux 

maximales (-5,56 ha/an) et permanentes (-8,30 

ha/an) et une augmentation non significative 

des eaux saisonnières (2,81 ha/an), traduisant 

un passage de régime permanent à saisonnier 

de la retenue d’eau de la zone humide. Ces 

résultats auxquels nous sommes parvenus, 

corroborent les résultats d’études antérieures 

menées dans le bassin versant du Nakanbé, 

montrant une diminution des ressources en eau 

de surface de ce bassin  (Moser et al., 2014). Le 

bassin versant du Nakanbé est le bassin 

d’appartenance de la zone humide du Nakanbé-

Mané. 

L’analyse des déterminants climatiques, 

ayant des relations directes avec les 

changements des masses d'eau telles que les 

précipitations, l'évapotranspiration et la 

température (Bates Bryson, 2008; Tao et al., 

2015) a permis d’appréhender l’impact du 

changement climatique sur les ressources en 

eau de surface de la zone humide du Nakanbé-

Mané. Les précipitations, l'un des facteurs 

climatiques ayant un impact important sur les 

changements des eaux de surface (Tao et al., 

2015), ont une légère tendance à augmentation 

de 2,1 mm/an au cours de la période 1991 à 

2020. Cependant, l’indice pluviométrique 

standardisé a permis de mettre en évidence une 

période de sécheresse, caractérisée par une 

baisse de pluviométrie de l’ordre de 3,7% dans 

le bassin versant du Nakanbé-Mané. Etant 

donné que la pluviométrie est la principale 

source d’alimentation des ressources en eau du 

Burkina Faso, la longue période de sécheresse 

a entrainé la diminution des étendues d’eau de 

surface de ladite zone humide. Aussi, 

l’augmentation de la température de 0,03°C/an, 

a induit une augmentation de 

l’évapotranspiration de 8,5 mm/an. Selon 

IPCC (2014), dans un climat plus chaud, sous 

l’effet d’une augmentation de l’énergie 

disponible en surface, il est très probable (90-

100% de probabilité) que l’évapotranspiration 

potentielle augmente. L’augmentation 

observée de l’évapotranspiration dans le bassin 

de la zone humide croit plus rapidement que 

l’augmentation des précipitations. Or, 

l’augmentation de l’évapotranspiration traduit 

une hausse de la fraction des précipitations 

s’évaporant au lieu de ruisseler en surface 

(Good et al., 2015), ce qui aggrave ainsi 

l'aridification du bassin versant de la zone 

humide. Aussi, l’augmentation des 

températures entraine également une 

augmentation de la demande en eau d'irrigation 

(Wang et al., 2020a), d’autant plus que les eaux 

du bassin du Nakanbé-Mané sont 

principalement utilisées pour l'agriculture 

irriguée. En outre, l’étude montre une tendance 

significative à la hausse de l’intensité des 

précipitations, accentuant l’érosion hydrique, 

avec pour conséquence l’accélération de la 

sédimentation des plans d’eau (Hussein et al., 

2018).  

Cette situation de réduction des surfaces 

en eau de la zone humide du bassin du 

Nakanbé-Mané, pose des défis 

environnemental, social et économique 

exacerbant la vulnérabilité des populations qui 
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en dépendent. Aussi, l’eau étant au cœur des 

stratégies d’adaptation au changement 

climatique, sa gestion durable s’impose, 

surtout dans un contexte de raréfaction de la 

ressource. Cela passe nécessairement par 

l’élaboration d’un plan de gestion intégré de 

ladite zone humide.  

 

Conclusion 

Cette étude a analysé la dynamique 

spatio-temporelle des surfaces en eau de la 

zone humide du bassin du Nakanbé-Mané de 

2000 à 2020 en se basant sur toutes les images 

Landsat TM, ETM+ et OLI disponibles dans la 

plateforme Google Earth Engine. La précision 

globale de l'extraction des surfaces en eau de 

ladite zone humide est de 98,31%, et le 

coefficient de Kappa est de 95,88%. Les 

surfaces en eau ont été classées en eau 

maximale, permanente et saisonnière en 

fonction de la fréquence de présence d’eau. 

Une tendance au rétrécissement est observée au 

niveau des eaux maximales (-5,56 ha/an) et 

permanentes (-8,30 ha/an) et une augmentation 

non significative des eaux saisonnières (2,81 

ha/an). L’analyse des facteurs climatiques, a 

permis d’appréhender l’impact du changement 

climatique sur les ressources en eau de surface 

de la zone humide du bassin du Nakanbé-

Mané. Les précipitations ont montré une légère 

tendance à la hausse de 2,1 mm/an. Cependant, 

une période de sécheresse, caractérisée par une 

baisse de pluviométrie de l’ordre de 3,7% de 

1991 à 2005 est enregistrée dans le bassin 

versant du Nakanbé-Mané. Aussi, 

l’augmentation de la température de 0,03°C/an, 

a induit une augmentation de 

l’évapotranspiration de 8,5 mm/an qui 

augmente plus vite que les précipitations, 

aggravant ainsi l'aridification du bassin versant 

de la zone humide.  

Les résultats de cette étude fournissent 

une base scientifique pour la protection 

écologique, la gestion et la planification des 

ressources en eau de la zone humide du bassin 
du Nakanbé-Mané. En perspective, dans le but 

d’appréhender entièrement la problématique 

des pressions sur la zone humide, cette étude 

devrait être complétée par une analyse de 

l’impact des activités humaines. 
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