
_I L !DRC-084t 

r0  3p,)o7 

,.- eN 4. A 0 0- Y4 j *l - . -0 O- 19 *1 S ' 

iume so.......
 
a ia *laim
 



Le Centre de recherchesi pour le d~veloppement international, scid1k 
publique cre6, en 1970 p.r une loi du Parlement canadien, a pour
mission d'appuyer des recherches visant A adapter la science et la 
technoogie aux besoins des pays en voie de ddveloppement; il 
concentre son achvit6 dans cinq secteurs: agriculture, alimentation et 
nutrition; information; santd; sciences sociales; et publications. Le CRDI 
est financ6 entierement par le Gouvernement du Canada, mais c'est un 
Conseil des gouverneurs international qui en d6termine l'onentation et 
les politiques. Etabli AOttawa (Canada), il a des bureaux r~gionaux en 
Afrique, en Asie, en Amdrique latine et au Moyen-Orient. 

@ Centre de recherches pour le d~veloppement international - 1978
Adresse: B.P. 8500, Ottawa, Canada, KIG 3H9 
Sibge: 60, rue Queen, Ottawa 

Bene, J. G. 
BeaU, H. W. 
C6td, A. 
CRDI IDRC-084f 

Les arbres dans l'amnagement des terres sous les tropiques: une 
solution Ala faim. Ottawa, CRDI, 1978. 55 pages. 

/CRDI publication/. Monographie sur le /d6veloppement forestier/ 
en /zone tropicale/, les incidences /Mcologie/ques et le besoin 
d'amdlioration dans le domaine de la /gestion forestibre/ et de 
l'/utilisation des terres/ - traite de l'/Mcosystbme/ forestier, des 
/systbme de culture/ successive, de /reboisement/, de
l'/exploitabilitd/ des /ressource., forestires/, de ]a /production
forestire/, de ]a /recherche forestiire/; de l'int~gration de la 
foresterie, de l'agnculture et de l'6levage (agro/sylviculture/); de la
fondation d'un Centre international de recherche en agroforesterie
(CIRAF). /Bibliographie/. 

CDU: 634.0.2(213) ISBN: 0-88936-169-x 

Edition microfiche sur demande 



TAD R.(Z- Ia4i 

Les arbres dans I'amenagement des 
terres sous les tropiques: 
une solution k la faim 

J. G. Bene, H. W. Beall et A. C6t 

"La forit est un ?treitranged'une bontd 
et d'une gindrositdsans limitequipousse 
sans aucune exigence et dispense libira
lemen 's fruits de son existence; elle 
accorde protection a tous, offrant mime 
son ombre au bacheron qui la ddtruit." 

Gautama Bouddha 

Best. A ble ocume
 



'n .0 ~ ( 

A ilt 

' #4 t I 

- v4 ) kI 

Yr:21 T, 

Ce bas-rehcf de I'ancienne Egyple ,,ainfre que lesmfaifts casadts pirlk iAuragc' ,uanifle du belaI ae daleni pas dne (pi OAA)~uuhut 



Sommaire 

Avant-propos 4
 

Remerciements 5
 

La fort tropicale - surexploitde et mal exploitde 7
 

Importance de la fort tropicale pour Venvlvron nement 11
 

Methode,,desylviculture 12
 

Utili,ation des re.,,surces die la for&t 17
 

Obstacles Ala mise en valeur des ressources forest36res 30
 

Besoins et priontds en matire de recherche 36
 

Projet de fondation d'un conseil international 49
 

Conclusions 52
 

Postface 53
 

Bibliographie 54
 

3
 



Avant-propos 
Le contraste est frappant entre le potentiel immense ct varid desfor~ts tropicales et leur mode.,te contribution au bien- tre de I'humanitd.Pourtant, il est possible - et aussi impdrieux - de tirer un meilleur partides ressources et des prod uits forestiers et d'empCcher leur destruction etleur mauvaise utilisation. Car ii y a l de quol ameliorer la vie de tous leshommes et en particulier des habitants des rdgions rurales. 
La recherche en matire de sylvicuiture tropicale a recemment prisson essor, mais l'on West pas encore parvenu Ais*e mettre d'accord sur lesobjectifs qui doivent primer. Les travaux entrepris A travers le monde lesont sans coordination, si bien qu'iI y a h la fois double emploi et lacunesgraves. Afin de remddier Acette situation, le Centre de recherches pour leddveloppement international (CRDI) lanqait, en juillet 1975, ur. projetvisant A dtablir quelles devaient 6tre les priontds de la recherche ensylviculture tropicale, et dans le cadre duquel on se proposait de:
1) recenser les lacunes les plus graves dans les 
domaines de larecherche et de la formation sylvicoles Atravers le monde;
2) ddlimiter les domaines communs Ala foresterie et A I'agriculture

dans les pays tropicaux Afaible revenu et susciter des recherches 
cn vue d'une utilisation optimale des terres;

3) formuler des programmes de recherche foresti~re ayant de bonneschances d'avoir un impact dconomique et social considerable dansles P.V.D. (pays en voie de ddveloppement);
4) recommander la conclusion d'ententes entre institutions afin

d'assurer l'efficacit4-et la celntd d'une telle recherche;
5) 6laborer un plan d'action pour obtenir l'appu 
 des organismes et 
autres donateurs internationaux. 

A partir de l'information de base ddjh recueillie et en fonction denotre dvaluation des besoins et prieritds en matire de recherche, nousavons recommandd l'adoption de lignes de conduite qui nous semblent
les mieux indiqudes pour atteindre les resultats d~sirds. Bien que le butpremier de l'dtude ait dt6 de determiner les impdratifs de la recherche ensylviculture tropicale, nous sommes arnvds Ala conclusion que I'objectifabsolument prioritaire devait C-tre un systime de production combindeintdgrant la sylviculture, l'agriculture et I'dlevage en vue d'une utilisationoptimale des terres tropicales. C'est pourquoi I present ouvrage, d'abordaxd sur la foresterie, dlargit son champ d'dtude pour mettre progressivement l'accent sur le concept plus gdndril de l'utilisation des terres. 
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Dans un domaine aussi complexe, ofi l'iniormation essentielle faittellement d6faut, :' aurait td ordsomptueux de vouloir faire l'unanimit6des opinions. Aussi, et bien que nous ayons tenu compte de tous les avis,le present rapport ne refl~te pas forcdment les opinions de tous ceux qui y
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La fork tr3 icale 
surexploit e et mal exploitde 

Sur notre plankte, environ quatre personnes sur dix vivent dans la 
zone intertropicale qui, pendant des milldnaires et jusqu'au debut du 
XIXe si~cle, n'a pratiquement pas connu de changement. Le chaud soleil 
dquatorial, des pluies torrentielles et une saison de vdgdtation ininter
rompue ont donn6 naissance 6 une flore riche et varide dominde par les 
arbres et &une faune tout aussi diversifide qui ont pu se maintenir dans 
un dcosyst~me complexe oCL s'est instaur6 ". . . un dquilibre remarqua
blement stable entre les plantes, les animaux et le cadre physique" (48).
I1y a donc l un immense potentiel, du fait de la diversitd de la fort 
pluviale tropicale et de la richesse de ses reserves gdndtiques, mais cette 
varidtd m~me des ressources pose des probl~mes particuliers de 
ddveloppement. 

La voracitd dont ont fait preuve les pays industrialisds depuis le 
debut du XIXe sicle et les empitements plus rdcents d'une population 
en accroissement rapide ont transformd le paysage au point de 
compromettre les ressources m~mes dont depend la survie des 
populations des tropiques. IIest prdvu que, d'ici 25 a 30 ans, la majeure 
partie des forts tropicales humides que nous connaissons aujourd'hui 
seront devenues des terres improductives, et que la ddsertification des 
savanes ira en s'accdldrant. II faut absolument stopper ce processus de 
degradation. 

Les recherches mendes pour amdliorer les rendements des cultures 
en zone tropicale ont 6td extr~mement payantes, mais la fort, elle, est 
loin d'avoir bdndficid d'un pareil effort, et bien qu'elle soit en puissance le 
syst~me le plus productif sous le soleil des tropiques, elle demeure l'un 
des dcosystemes terrestres les moins bien connus. 

II est possible d'arr~ter la destruction des ressources naturelles, et 
m~me d'accroitre fortement la production de mati&es premieres
naturelles, mais seulement A condition de mettre en pratique les 
connaissances disponibles, de combler les importantes lacunes existant 
dans ce domaine par des recherches bien orientdes et de respecter 
l'apparente fragilitd des sols tropicaux. 

Superficie et diversitd de la fort tropicale 
Pr~s du tiers de la surface terrestre est recouvert de fort (42) dont 

plus de la moitid se trouve dans les tropiques (1). Iln'y a pas si longtemps 
encore, au moinb 3,5 milliards d'hectares (ou 3,5 Gha) sur les 4,9 milliards 
qui constituent la zone intertropicale dtaient couverts d'arbres, mais pros
d'un milliard d'hectares ont dtd quasiment ddpouilds de toute vLgdtation 
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et transformes en -erres incuites (4). Les cniifres pour les surfaces 
boisdes dans les trooicues varient normement selon la source et peuvent 
aller de mons de 1,5 Gha (16) plus de 3 Gha (48); il semble cependant 
que le chiffre de 2,5 milliards d'hectares be rapproche davantage de la
realive (3 ). 

La nature du sol, la topographie, la teneur en eau disponible et 
'intervention de I'homme, pour ne citer que quelques facteurs, influent 

grandement sur ia composition, le peupiemenc, ia den~ivt et le taux de 
croissance de la fort tropicale. En fait, les diffrences observdes entre les 
diverses rdgions dcologiques de la zone intertropicale peuvent atre aussi 
importantes que celles qui existent entre les dcosystimes tropicaux et 
ceux des rdgions tempdrdes (38). 

La complexitd des forts tropicales est attestde par le nombre des 
divers systfmes mis au point pour les classifier. L'un d'eux consiste Ales 
regrouper selon la qualitd, la quantitd et la pdriodicitd des apports d'eau 
aux arbres: 

1) les mangroves s'observent dans les zones c6ti~res abritdes et le long 
des estuaires ofi le sol est soumis deux fois par jour A une 
inondation d'eau salde. Leur superficie est relativement faible 
(sans doute moins de 5 %, quoiqu'aucune estimation globale n'ait
Wtdtablie); 

2) 	 les forits tropicales humides (ombrophiles) poussent clans les regions 
oCL les precipitations d~passent l'dvaporation pendant plus de la 
moitid de l'annde (15). Selon les sources, leur dtendue totale varie 
de 550 A850 millions d'hectares, dont 27 % en Afrique occidentale 
et centrale, 27 % clans le Sud-Est asiatique et 46 0/6en Amdrique 
latine (15). Elles se caractdrisent par une croissance arborescente 
luxuriante et une flore riche et varide dominde par les arbres; 

3) 	les for~ts tropicales des rdgions a pluviositd saisonniire,principalementa 
couvert plein, couvriraient environ 1,45 Gha (48); on les trouve 
dans les climats oti les pluies saisonni&es varient de 200 A 1 250 
mm, r~parties en une ou deux pdnodes alternant avec des 
p&iodes sches de 4 A10 mois Apluviositd infdrieure 1 25 mm par 
mois (41); 

4) 	la forit claire, la savane, la brousse ou les forts de protection (27). 11 
s'agit d'une formation forestire dite ouverte et en voie de 
transition Adominante herbacde ou arbustive, qui rdsu.te d'une 
faible pluviositd, mais est le plus souvent la consdquence des feux 
ou d'une mauvaise utilisation de la terre; elle couvre environ 400 
millions d'hectares. 

Si l'on tente de diffdrencier les forts des terres agricoles ou autres, le 
probl'me de la classification se complique sous les tropiques du fait de 
1'usage multiple trs frequent d'un m~me terrain, par exemple la culture 
combinde de plantes vivriires et de boisds et la paissance saisonnibre du 
bdtafl clans les savanes semi-arides. Aussi le schema illustrant la 
classification des terres (page 21) d'aprfs Sommer (43) et d'autres sources 
doit-il 8tre considdrd comme tr~s approximatif. Le besoin d'une 
,valuation plus prdcise des zones forestires et des divers types 
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a'occu'arzion au hoi dans Iv! tropiques e. donc eviuent er ne oourra que
s'accroitre au iur et a mesure que e (eveloppera I'amenagement du 
territoire. 

Importance de la forat tropicale

A-our ' environnement
 

On a avancd toutes sortes d'hypoth6ses concernar les effets de la 
fort tropicale sur les precipitations, la production d'oxygfne et 
l'dquilibre en gaz carbonique (CO) de l'atmosphere. Si aucune d'entre 
elles n'a &6 prouvde (48), il reste que les arbres absorbent d'immenses 
quantitds d'eau qu'ils relAchent ensuite dans l'air sous forme de vapeur. 
Leurs cimes interceptent la pluie et les substances nutritives, tandis que 
leurs racines latdrales, qui peuvent atteindre une envergure de 100 m, 
absorbent les pro:iuits de ddcomposition de la fort et restreignent le 
lessivage du sol par les pluies torrentielles. Certaines esp6ces ont mme 
des racines pivotantes qui descendent jusqu'A 30 m ou plus pour y puiser 
l'eau et les mindraux en solution. 

En outre, les arbres abaissent et dgalisent la temperature au niveau 
du sol et prot~gent hommes et bates des rigueurs du soleil tropical; les 
forts tropicales abritent et nourrissent un riche assortiment de plantes et 
d'animaux qui en fait un des rdservoirs genetiques les plus vastes et les 
plus diversifids au monde; enfin, l'usage des arbres comme brise-vent 
enraye l'6rosion dolienne, diminue l'asschement du sol et regularise le 
ruissellement. Bref, le r61e jou6 par la fort dans ]a stabilisation du sol et 
la protection contre '6roszon olienne et hydraulique est de premifre
importance pour le maintien de la qualitd de l'environnement. 

... d'aucunsprdvoientque, d'ici25 a 30 ans, la 
majeurepartiedes fortts tropicaleshumides que 
nous connaissonsaujourd'huiseront devenues 
des terres improductives, et que la 
ddsertificationdes savanes ira en s'accildrant... 

Le climat, la topographie, le sol et d'autres facteurs envronnemen
taux agissent sur la productivt de la fort tropicale, parfois de faqon tr~s 
inattendue. Le rythme de croissance des arbres ddpend de la tempdrature

°de l'air, et quand celle-ci d~passe 30 C, les mdcanismes de croissance 
sont tout autant inhibds que lorsqu'elle descend sous le point de 
cong~lation (46). Un ciel couvert au-dessus des terres basses humides 
abaisse l'activitd photosynthdtique, tandis que les hautes tempdratures 
nocturnes accroissent l'dvapotranspiration. 

L'on connait bien la baisse de croissance ligneuse qui survient A la 
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:igne Lie rusion en:re ia :ort omoropnlLe et a savane boesee; cc qu'on salt111011S toUreoi., C',let C.!u So s ks ci;.rnas a1 saz, .eche2 courte ou!nex'iMtante, Ie boi sture d'eau perd contlnuedlement par lessivage !esnutr'meras !olubes et est prive d'oxygene et d'azote, ce qui diminue letaux de croissance en entravant 1e d6veloppement des racines. 
On a ddcouvert recemment que les variations climatiques localesddcoulant de Idgeres diffdrences d'altitude et d'exposition exercent uneff.ec rnarque *ur ia vegecacion tropicaie (.t6 ). A lnterleur mfmezone tropicale, ce sont les ae iardgimes hydriques interm~diaires qu'onrencontre dans les latitudes plus dlevdes et Aaltitude moyenne qui crdentles conditions de croissance id~ale, lorsqu'ils sont combines 2 une pluslongue photopdnode, une ndbulositd moins forte et des nuits plus

fraiches.
 
La photosynthLse est le processus par lequel les 
 plantes vertesutilisent l'6nergie lumineuse solaire pour convertir le carbone (du gazcarbonique atmospherique) et l'eau en fibre ligneuse, feuilles, fleurs,fruits et graines. Ainsi, plus de 90 % du poids sec des arbres provient dela fixation du CO 2 par photosynthise (54). Le recours aux vdgetauxchlorophylliens est donc, et de loin, le moyen le plus simple pourI'homme de recueillir et d'emmagasiner I'energie solaire. Mais la plupartdes arbres transforment Apeine 1 % des radiations solaires incidentes enbiomasse, c'est-h-dire en matiare vdgetale. IIsemble toutefois qu'il existe,ou qu'on puisse selectionner, des arbres caractdrisds par une forteefficacitC photosynthdtique et une faible photorespiration qui leur

permettent d'accroitre ce taux de conversion (43). 

Mthodes de sylviculture 

La fort naturelle 
Les forts tropicales forment des communautds hautement diversifides qui peuvent parfois rdunir au-delA de 100 espces sur une parcelled'un hectare seulement. Leur bois dnormement par le poids, lavane 


rdsistance, la durabilitd, la couleur, la texture et d'autres caract~ristiques.

La technologie moderne permet d'utiliser AI'dchelle commerciale le bois
de plus de 1 200 essences (12). 

En l'absence de cernes, il est difficile d'6tablir le taux de croissanceligneuse dans les forts naturelles des tropiques, mais on peut affirmerrisque d'erreur que, moyennant une bonne gestionsans et de sainespratiques sylvicoles, il est possible de doubler, voire de tripler leurproduction par rapport au niveau actuel (11). Le rendement des fortstropicales indignes amdnagdes pourrait alors, dans des conditionsfavorables, se rapprocher de celui des plantations acc~l~dres, tout endchappant aux dangers inhdrents aux %'astesmonocultures. 
Dans certain !s forts naturelles, la biomasse peut d~passer 1 700tonnes A l'hectare, et la production annuelle totale de matibre scheatteindre 50 tonnes, de composition aussi varide qu'imprdvisible. Onestime Aenviron 4 m3/ha l'accroissement annuel moyen des troncs et des 
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Platitation forcsti~re dans les hautes terres de I'Equateur(photo OAA). 

branches, quoique, dans certamnes forkts, il soit probablement plus du 

double (7). Toutefois, dans une fork rtire non perturbde, la croissance 

nette est nulle. 
11 reste beaucoup de recherches asfaire clans le domaine de la 

les m~thodes de r6gdndration,sylviculture tropicale, notamment sur 
I'amdlioration des arbres et la s~lction, les effets de la culture intensive 
sur le sol et le rdgime hydnique, les mesures de la croissance et du 

rendement et les rdsultats Ascet 6gard de divers traitements sylvicoles, 
ainsi que sur la protection et lVentretien de la sylve. Si V'on excepte 
quelques types speciaux de formations, iln'existe pas encore de methode 
dconor-iique de gestion qui assure la regeneration des essences ddsirdes. 
La forkt tropicale peut 8tre facilement modifide par lYhomme; le 

ddboisement, le surp~turage, le feu ou l'introduction de prddateurs 

risquent d'en altdrer pour toujours la vdgdtation. 

Les 	plantations forestibres
 
Les plantations constituent probablement moins de 1% de outes les
 

forks tropicales (33), rais il semble qjae ce pourcentage soit appeld
augmenterutant donnd les avantages que represente la mcanisation des 
operations de culture et d'exploitaton, cans le cas d'une formation plus 

homogne et plus productive.
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&n a pu nI.-,-nontrer aars oeaucoup .e ?ays rooicaux zue 
.°.npazaon 'esences isgneuseb soigneubement choisies pour Ieur 
a.?,;,ude * pousber rapiemunt cans aes conations 6daphiques et 
Cimariuies partucuiires permet de proauure en peu de temps de grandesquantir6s de oois. En ourre, dans une :or arthc:ele, i1est habitueile
ment plus iacie d'amehiorer les mr.thodes de gestion forestire, les
techniques recommandees 6tant plus simples et, de ce fait, olus faciles A
appliquer par une main-d'ceuvre non spdcialis~e. Enfin, les emplace
ments aes piantations peuvent ktre choisis de iaqon Aobvier au manque
de moyens de transport et de services collectifs qui afflige les P.V.D. de 
cette zone. 

Par contre, malgrd les nombreux cas de rdussite, les monocultures 
sont gdndralement plus exposdes que les peuplements mixtes aux 
attaques d'insectes et aux maladies. Elles supposent une selection du
matenel vegetal et une planification minutieuse si l'on veut qu'A ,a rdcolte
elles servent les besoins de la socidtd. Le ddfrichement du terrain, la
production des semis, la plantation et l'entretien sont des oprations qui
engloutissent d'immenses sommes d'argent, et la rentabilisation de 
l'entreprise ne peut gure 6tre envisagde Acourt terme. 

Systbmes de production combinde 
Saris la protection des arbres, il est souvent difficile de produire des 

cultures vivnres annuelles dans les zones tropicales A forte pluviositi.
Les 616ments nutritifs ne tardent pas A6tre lessivds et leur remplacement
par les engrais chimiques co~ite cher et consomme beaucoup d'dnergie,

dans un monde oii celle-ci ne cesse de se rench~rr.
 

La culture combine de certains arbres et de certaines plantes

agricoles sur la m~me parcelle, ou leur culture successive, est le meilleur
 
moyen de sauvegarder la fertilite et la structure de beaucoup de sols 
tropicaux. A long terme, c'est probablement au.-si ce qui procurera au
fermicr le meilleur revenu. Les arbres protagent le sol contre le soleil
brfilant, les vents dess~chants et les pluies torrentielles. Ils prot gent
aussi les bassins hydrographiques et les cours d'eau, ce qui est important 
pour les p~ches c6tires et en eau douce. 

La "culture itin~rante" (aussi connue sous les noms d'cobuage,
d'essartage, de culture sur brtdlis, de caingin, de ladang, de culture chena,
etc.) est un systbme d'alternance de la fort et des cultures vivri6res
pratiqu4 par les petits paysans depuis des temps immdmonaux. Apr~s
que les rcoltes ont dpuis les 616ments nutritifs disponibles, on laisse le
sol en brousse jusqu'a ce que sa fertilit6 soit suffisamment restaur~e pour
autoriser quelques anndes de culture. Si les besoins de plus en plus
grands d'une population croissante obligent a raccourcir outre mesure
l'intervalle de repos entre les cultures, le sol n'a pas le temps de recouvrer 
sa fertilitd, les broussailles et les jeu,'es arbres qui ont repoussd durant la
jach~re n'ont gure de valeur comme bois, et commence alors une phase
de rapide degradation (19). 

Une variante de ce syst~me, dite Taungya, est appliqude par les
forestiers pour rdduire le coCit du reboisement: on cultive le sol pendant
deux ou trois ans, puis on plante de jeunes arbres, souvent avec la 
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cu,,ure agrLole, ue sor-e qu'a la recolte ils sont ddjh bienerracines et capables de resister a i'envahissement des mauvaises herbes.
Touceiois, ia oCi on iaisse pousser les arbres pendant 40 ans ou davantage
(comme c'est !e cas pour !e teck et V'acajou), les cultures agricoles
n'occupent qu'une cres faible portion du cycle. 

Pour essayer d'am~liorer la culture des arbres ou celle des plantes
annuelles, ou encore les deux Ala fois, on place parfois ces derni~res sousdes arbresabsar;a.ent espac~s qui leur ioun'ssenc un iger ombrage, une 
liti~re de feuilles et, dans certains cas, apportent au sol l'azote qu'ils ont
biologiquement fixd. On peut aussi intercaler des lgumineuses arbores
centes, utilisdes Ala fois pour le bois et pour leur capacitd d'enrichir le sol,
avec des cultures agricoles, des arbres ou des arbustes qui produisent des
aliments ou de la mati~re premiere pour l'industrie. 

Dans les zones de pluies saisonnires (250 mm ou davantage par
annde), la plantation intercalaire d'Acacia albida accroit de 500 A600 % le
rendement du mil (4). Une autre faqon d'ameliorer le rendement de laterre consiste A faire paitre le bMtail entre les arbres. Enfin, dans les 
mangroves, il est possible de faire de la pisciculture avec succbs. 

L'on fait rarement 6tat de ces immenses possibilitds d'accroitre la
production et la productivitd agricoles par l'association d'arbres et
d'autres cultures ou du b6tail, et jusqu'A maintenant, elles n'ont dtd que
partiellement explordes. Telle ou telle association vdgdtale, ou des
mdthodes d'amdnagement appliqudes avec succ~s dans telle ou telle
rgion demeurent inconnues dans une autre au grand detriment des 
fermniers. 

Ainsi, la plantation intercalaire de mais avec des Leucaena ou 
certaines autres 1dgumineuses arborescentes pourrait consid6rablement 
augmenter le rendement en grains. Les arbres "miracles" allient en effet une croissance rapide A un fort pouvoir fixateur d'azote, tout en
produisant des fruits, des bourgeons, des gousses et des feuilles
comestibles ou encore d'autres matibres utiles (fourrage, bois). La
recherche de telles esp~ces et la determination de leurs aires dcologiques
effectives constituent sfirement des objectifs valables. 

La restauration des sols forestiers 

Depuis que l'histoire s'dcrit, pris d'un milliard d'hectares de terres
tropicales afforestdes sont devenues semi-ddsertiques (48). Dans la
plupart de ces rdgions, les precipitations annuelles sont infdrieures A700 
mm et les saisons sches trfs longues. Des millions d'hectares de
v6gtation sont ddtruits chaque annde, surtout par la coupe excessive de
la fort et de la brousse comme source de combustible, par le brflage des
herbages pour amdliorer les pfturages, et par le surp~turage. Une fois lavdgdtation disparue, le vent et I'eau ont t6t fait d'droder la mince couche
de sol fertile et de rendre ainsi toute restauration difficile, voire 
impossible. 

En gdndral, la restauration est un processus lent, graduel et qui 
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demand:L-uc(up de main-d' .uvre. Si , wrre et proteoee contre les 
abus. :a .'eg2ta:on e renstalera lentement 'ans int.rvention humaine. 
L.s arbrrs :;u'on plante requi[rent -es oins :ttentifs juscu'a cc que les 
racines aient -6n~tr6 assez orofond~ment pour atteindre l'eau. Les 
trem:~res annees, il faucra peut-tre recourir a V'irriganon et preserver
ies jeunes plants de la paissance et des feux de brousse. 

Cependant, avec des plantations approprides et de sages techniques
de gestion, une granae partie ae ces terres peut ktre remise en valeur et 
produire de bonnes r~coltes. Sans irrigation, ]a production ligneuse ne 
depassera peut-atre pas 0,1 m/ha/an (41), mais chaque brindille compte 
pour des populations privdes de combustible et de matdriaux de
construction. On connait une grande varidtd de plantes x~rophiles qui
produisent du combustible et des aliments riches en protdines pour
l'homme ou l'animal. Ainsi, l'anacardier donne des noix et des fruits
nourrissants, certains acacias fabriquent des exsudats prcieux comme la 
gomme arabique, d'autres v~gdtaux apportent de l'ombre, produisent des 
gousses et des feuilles comestibles et amdliorent la fertilitd du sol. Sur la
plaine c6tire du Pdrou, les arbres, en condensant l'eau de l'atmosph~re,
rendent possible l'agriculture dans une region pourtant pratiquement 
privde de pluie. 

Souvent, une bonne faqon de rdinstaller la vdgdtation consiste h 
combiner des plantes fourragbres xdrophiles (comme les chdnopodiacdes
et les cactus inernes) avec des arbres. Les plantes fourrag~res constituent 
la source prncipale d'aliment pour le bdtail, de m~me que les gousses des 
arbres, tandis que les feuilles servent de rdserves en pdriode de 
sdcheresse quand il n'y a pas d'autres aliments disponibles (20). 11 faudra 
peut-tre importer du combustible pendant quelques anndes dans les 
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regions en voie oe reboisement nour ewiter une coupe prematurde des 
jeunes arores. 

Les zonub r,mi-rdi: bammncm , eia 6o peuvent produire deux 
ou _roi! foib pius de bioma:,e (21); par aileurs, une exploitration excessive 
entraine la destruction rapide et complte de toute v gdtation. 

Dans les r6gions A pluviosit, saisonnire et in~gale, la fort est 
vartictulirement vulnerable aux cou-es excessives ou inconsiddrdes, 
ainsi qu'au feu. Les immenses 6tendues couvertes d'herbe h paillote 
d'Imperata et d'autres vdgdtaux secondaires sans valeur que l'on 
rencontre dans des rdgions bien arrosdes tdmoignent des dangers d'une 
exploitation massive et de Ia ndcessitd de conserver une partie du couvert 
forestier. Dans les tropiques humides, i la couronne forestire est 
enlevde trop vite, les mauvaises herbes s'installent et empchent la 
rdgdndration naturelle des arbres. Les methodes de remise en valeur de 
ces terres ne sont que partiellernent explorees et rarement appliqudes. 11 
est donc urgent de poursuivre les recherches afin de trouver des moyens 
dconomiques de reboiser les terres pouvant produire. 

... les zones semi-aridessainementamdnagdes 
peuvent produiredeux ou troisfois plus de 
biomasse ... 

I1faudra une direction et une volonte politique fermes pour canaliser 
des ressources financi~res rares et la main-d'oeuvre vers les travaux de 
revdgdtation, car les rdsultats tangibles sont lents h venir. IIimporte avant 
tout d'apprendre aux populations A utiliser judicieusement la terre de 
faqon Aen obtenir une production maximale sans exploitation abusive. 
Pour y parvenir, les forestiers devront unir leurs efforts Aceux des autres 
responsables de l'amnagemzrt des terres, des sp4cialistes en sciences 
sociales et des hommes politiques pour mettre sur Fied des programmes 
coopdratifs d'occupation des sols. 

Utilisation des ressources de la foret 

Les populations indig~nes des forts tropicales taient, en gdndral, 
peu nombreuses et assuraient leur subsistance par la cueillette des fruits, 
des noix, des feuilles et des fleurs comestibles, ainsi que par les produits
de la chasse. Elles compldtaient leur alimentation par des rcoltes 
vivriLres annuelles obtenues S l'aide de cultures itindrantes. Ce mode de 
vie se trouve aujourd'hui compromis par I'accroissement d~mogra
phique, la coupe commerciale de la fort ou son ddfri,:hement pour 
I'dtablissement de nouveaux colons, ou par ]a construction cde routes dans 
les regions nagu.re isoldes. 
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De 11os ours, a mesure qu'augmentenr ieb populations, les vdriodescie .acnere raccourc~ssent et le sol ne recouvre pas completement sa
rernite. De nouveiles clairieres sont amenagdes et abandonnees A un
ri:hme sans cesse croissant; ce type d'agnculture ihnrante entraine 
cnaque annee Ia destruction de pres de 10 miilions d'hectares de haute
futaie et une baisse constante de la fertiitd du sol (26). 

L'accroissement ddmographique est souvent dlev6 dans les zones A 
Pluvioic saionni~re 0a i'agricuhure peur se pranquer sur ies meiiieurssols s'ls sont suffisamment approvisionnds en eau. La plupart de ces
rdgions ont 6td ddboisdes, sauf aux endroits o6 les sols sont trop pauvres
ou trop secs pour 8tre cultivds; or, m~me ces secteurs sont en voic de
succomber Ala demande sans cesse croissante de bois de chauffage, et les
villageois doivent aller de plus en plus loin chercher leur combustible. Le
reboisement est compromis par les hordes affamdes de caprins et de
bovins, et les rares plants qui dchappent a la dent des animaux 
deviennent la proie des feux de brousse annuels. 

Un autre danger menace la fordt tropicale humide: l'exploitation des
bois prdcieux. Ds le XVI sikle, le Brdsil et I'Am'rique centrale
expediaient en Europe des bois Ateinture. Au debut du XIXe sicle, Cuba
envoyait en Europe occidentale des grumes d'acajou pour la fabrication
de meubles qui allaient devenir symbole de richesse. Bien vite,
l'Amdrique centrale se trouva incapable de rdpondre A la demande
d'acajou et la qute de "bois rouge" s'dtendit A toute la zone tropicale.
Des bois de m~me teinte, nommds A tort acajou d'Afrique ou des
Philippines, furent exportds en quantitd sans cesse croissante vers 

Le bois de feu devient de plus en plus rare et coatede plus en plus cher (photo N. McKee). 
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l'Europe occidentaie et V'Amerique au Nord. D'autres essences tropicales 
gazn~rent aussi la faveur du public a cause de leur grain, do leur 
rdsistance aux insectes ou tout simplement de leur odeur agreable. 

Malheureusement, une petite fraction seulement des esphces qui 
poussent dans les formations foresti~res tropicales poss dent ces 
propridtds et les exploitants, souvent trbs exigeants, ne prennent que les 
meilleurs flats. Ainsi, 15 % A peine du volume de bois sert des fins 
industneiles et cette proportion peuE descendre A 3 01. Trop souvent, on 
coupe les meflleurs arbres et on laisse les moins bons se reproduire, cc qui 
amine une diminution progressive de la qualitd de la fort. Au moment 
de la coupe, un grand nombre des arbres restants sont abimrs ou ddtruits 
et la fort s'en trouve gravement ddgradde. Ce phdnom~ne s'observe en 
particulier lorsque l'exploitant n'est nuliement tenu de protdger les 
jeunes arbres, ou que la surveillance est insuffisante faute de forestiers 
comp~tents. 

Cet "6crdmage" souvent rdpdt6 et l'agriculture itindrante entralnent 
l'appauvrissement graduel de ia fort et la destruction du couvert vdgdtal. 
Par exemple, en 1974, la C6te-d'lvoire a exportd quatre millions de m~tres 
cubes (4 Mm3 ) de grumes. Un tel taux d'exploitation combind la culture 
sur brfilis provoque, estime-t-on, la destruction annuelle de 400 000 
hectares de fort et pourrait causer son an~antissement total en moins de 
15 ans (44). Le malheur, c'est que l'exportation des bois prdcieux des 
forts tropicales ne profite qu'h quelques personnes dans les P.V.D. et 
n'engendre pas assez de revenus pour payer le corot du reboisement ou 
du remplacement des arbres par une autre culture productive. 

... en C te-d'Ivoire, l'abattage,combin6a la 
culture itindrante,provoque la 
destructionannuelle de 400 000 hectares 
de for t ... 

Les exportations de bois tropicaux vers les pays industrialisds 
augmentent rapidement: elles ont plus que triple entre 1962 et 1972, mais 
meme Ace rythme elles ne reprdsentaient encore, en 1974, qie 16 % du 
volume total du commerce mondial des produits forestiers (14). Au Sabah 
(Malaysia orientale), 60 % des recettes du gouvernement proviennent de 
l'exportation des grumes et en C6te-d'Ivoire, l'exportation des produits 
forestiers vient au deuxi~me rang, apr~s le cacao. En Indondsie, les 
exportations de grumes sont passdes, entre 1968 et 1974, de 1,5 A18 Mm 3 

(14). Ce que ces chiffres ne disent pas, c'est que cet accroissement s'est 
opdrd au prix de la liquidation du capital forestier et qu'A un tel rythme et 
avec les mthodes actuelles d'exploitation, l'on pourrait assister en 
quelques d~cennies, h la dispantion de la fort dquatoriale telle que nous 
la connaissons. 

1l est urgent de reorienter la gestion et l'utilisation des forats de 
manire A satisfaire les besoins A court terme des P.V.D. sans 
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dLe mentre en danger le bien-tre desvenir. Pour realiser cut oolectif, plu,ieurs solutions sontpossibles. Mentionnons, entre autres, l'enploi comme combustible desvssences morns precleuses, l'encouragement de la production locale debois d'oeuvre et de contre-plaqud pour la construction et pour des usagesddcoratifs, la coupe d'arbres plus petits et plus jeunes venant de d~passerleur stade maximal d'accroissement annuel, et la reduction du gaspillage. 

Elargissement du rd1e du forestier 
Les terres Apredominance forestire sont habituellement g~rdes pardes forestiers. Formds jusqu'ici dans une large mesure dans les paysindustrialisds ou dans leur optique, les forestiers des tropiques se sonttrop souvent attachds A la production de grumes de choix pourl'exportation. Cette tendance dtant aggravde par le manque de personnel,ils n'ont pas pu accorder toute l'attention voulue aux autres utilisations 

de la fort.
 
Tout en reconnaissant 
 la ndcessitd d'appliquer des syst~mesd'exploitation des forts qui assurent un accroissement constant de laproduction, les forestiers doivent assumer une multitude de r6les etint~grer ]a sylviculture aux autres formes d'utilisation du sol requises parla socidtd. I1leur faut travailler de concert avec les agriculteurs et lesagronomes pour tirer de ]a fort plus de bois et d'aliments pour l'hommeet les bates, et pour faire pousser des cultures vivn res et des arbres ensuccession ou en association sur la mlme parcelle de terre, tout enmaintenant ]a productivitd. Ils doivent apprendre aux exploitants Aenlever les arbres sans compromettre la regen6ration, contribuer au seind'6quipes multi-disciplinaires A la solution des probl mes d'amdnagement forestier posds par les divers types de rdgime foncier, et enfind~montrer que le bien-tre des populations depend d'une bonneexploitation forestiire. 

Le champ des mntdrts et des resl-onsabilit6s des sylviculteursamdnagistes ne doit pas se limiter aux arbres ayant une valeur produisant
et
 

du bois, des fruits et des matires industrielles telles le caoutchouc 
ou lekapok, mais englober tous les syst6mes de production d'arbres, y comprisceux dont le r6le principal consiste Aprotdger les cultures ou A re'enir leseaux dans les bassins hydrographiques. 

Utilisation actuelle et possibilits 
La production primaire nette par hectare de la fort tropicale n'estque Idgrement supdrieure h celle de la fort tempdrde en raison du faitque la proportion des grumes utilisables est moindre et que les pertes parrespiration et par d6gradatmon biologique sont beaucoup plus dlevdes (7).Malgrd cela, des plantations bien amdnagdes et bien situdes peuventproduire annuellement 40 tonnes de mati&e seche ligneuse par hectare.Les forts naturelles s'accroissent de 6 h 12 t/ha/an dans les tropiqueshumides, mais seulement de 2 tonnes ou moins dans les endroits secs de

la savane. 
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L'OAA (FAO) 6value a 166 milliards de metres cubes (Gma) le
voiume du materiel sur pied dans les forts des P.V.D. (29).
L'accroissement annuel total des fits et des branches serait de l'ordre de 9 
Gm-, soit environ 4 m"/ha/an (7), ce qui correspond sensiblement a3 tIha/an de mati~res hgneuses skhes. En Papouasie-Nouvele-Guinee,
dans des plantations de 10 ans d'Eucalyptus deglupta, on a enregistr6 un 
accroissement annuel des tiges de 51 mJ/ha/an. 

La or&r tropicale contient ia plus grance biomasse ae ia terre et sa
production primaire totale dtpasse celle de toute autre zone dcologique
(27) (voir figure page 23). En plus des fibres ligneuses, elle produit
toute une gamme de fruits, de noix, de feuilles, de fleurs, de rdsines, de 
gommes, de champignons, de produits apicoles, de substances pharma
ceutiques, etc. que l'on peut utiliser comme aliments pour l'homme ou 
pour les animaux ou Ades fins mddicnales, religieuses, d~coratives ou 
autres. 

On estime que, dans les P.V.D., chaque annie quelque 860 Mm3 (0,5
m3 par personne) de bois servent de combustible et 190 Mm 3 Ades fins 
industrielles (14). On n'utilise donc qu'une faibie portion de la production
annuelle de la fort naturelle, encore que dans beaucoup de regions
l'exploitation d~passe dangereusement la croissance. 

En 1974, sur une rdcolte mondiale de bois de quelque 2,5 Gm 3, 17 %
environ sont entrds dans le commerce international. Dans les P.V.D.,
dont la part du volume total mondial rdcoltd s'6lve Aenviron 40 %, la 
fraction exportde n'a pas ddpass4 6 %. Toutefois, si l'on fait abstraction
du combustible qui reprdsente, en volume, 80 % du bois coupd dans ces 
pays pour ne tenir compte que du bois industriel, environ le tiers du
volume abattu dans ces rdgions a atteint le commerce international (10,
14). 

~Procluits 
Mangrove frs~r 

%%Irt Autretpropiuale 

hilele WU Vij ,,l e
 

Cor paraisons entre les diverses r'gions fo ireslropiales etla valeur desproduitsde 

base.' A. Ripartition approxitnative des terres tropicales (13,14); B. Contribution desproduits de base Ala valeur totale des ressources naturellesrenouvelables des P.V.D., 1970 
(47). 
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i., pju. gratni.e partie uu boisn. ndurel provient de la Lone quazor aie ou 'ropicaie humide et ae! man groves. Le bois de chaurfage
e de construction conscitue Ia prncipaie production des forts a
pluviositd saisonnire. L'importance de Ia fort tropicale comme source
de comoustibie et d'ahments est mal connue et souvent passee sous
silence, car les statistiques de production n'en tiennent habituellement 
pas compte du fait que ces produits sont rdcoltds et consommds par lespopulations locales. Selon les chiffres disponibles, les produits de la fort 
ne representeraient qu'A peine 5 % de valeurla des ressources
renouvelables produites dans les P.V.D. (On n'a pas cherche, d'autre 
part, Aquantifier les valeurs non consommables de ia fc-6t, comme laprotection des bassins hydrographiques et la restauration de la fertilitd dusol apr~s des cultures itin~rantes.) Mme en tenant compte deI'imperfection des donndes de base, cette contribution semble bien faible 
pour une zone qui englobe plus de la moiti6 de la superficie des terres
tropicales. C'est lA une situation d'autant plus deplorable qu'elle pourrait
4tre grandement amdliorde par une bonne gestion des ressources (voir
figure page 21). 

Rdcolte du bois 
Dans l'ensemble, les methodes d'exploitation et de transport des

produits primaires de la fordt tropicale sont destructives, exigeantes en
main-d'oeuvre, primitives inefficaceset selon les normes des paysindustrialisds. Pourtant, moyennant une formation adequate de ]a
main-d'oeuvre autochtone, la mise en place des infrastructures ndcessaires et un apport initial de capital, presque ien ne s'oppose vraiment,
sur le plan technologique, l'adaptation de syst~mes approprids
d'abattage et de transport mdcanisds A une grande partie des regions
foresti~res tropicales. Les difficultds sont en fait d'ordre dconomique et 
social plut6t que technique (26). 

... lesforestiersdoivent assumerune multitude de 
r les et intdgrerlasylvicultureaux autres 
formes d'utilisationdi! sol ... 

Des recherches s'imposent dans les domaines suivants: la possibilitd
de "moderniser" les opdrations forestires au moyen de techniques
exigeant une main-d'ceuvre apprdciable mais un minimum d'dnergie etde capital; le rapport co(It/bdndfice; les incidences sociologiques et les 
consequences sur l'environnement de la construction des routes et des 
autres perturbations du couvert vdgdtal et du sol. Le cocit des mdthodes
primitives d'exploitation en usage devient exorbitant et le travail de
bficheron, socialement ddprdcid, est de moins en moins acceptable; il faut
donc absolument amdliorer les mdthodes de rdcolte. 

Produitsdu bois 
L'inquidtude croissante gdndralisde concernant les rdserves 
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estimatives de divers types de vigitation (27). I1est 4tremarquerque la matl~re organique
totale ou biomassede la foret tropicale(quelque9 000 x 10" t) representeprs de la moitii de 
toute la masse vigitale et que dans les forts dc la zone tempiree les fats et les branches 
constituent plus de 30 % de la production totalede mat~res skches, contre seulement entre 
25et20 % (7) dans la for tiquatonale. 

dnergdtiques non renouvelables suscite I'examen sdrieux des moyens
d'accroitre le dveloppement des ressources renouvelables et en 
particulier du bois et de ses d~rivds qui, A l'dchelle mondiale, en 
reprdsentent la partie la plus importante: en 1970, ils ont fourni trois fois 
plus d'dnergie que les centrales hydro-lectriques et repr~sentent environ 
7 %de la consommation mondiale d'6nergie (7). Le bois est ]a principale
forme renouvelable sous laquelle l'nergie solaire est emmagasinde. 

Pr~s de la moitid du bois coupd dans le monde sert de combustible. 
Dans les tropiques, 80 %de la coupe annuelle consiste en bois de feu (7),
et 90 %de la population en d6pend pour ses besoins domestiques (8), le 
rythme de la croissance d~mographique ddpassant mime celui de la forat
dans la majeure partie de la zone tropicale semi-ande. En outre, la hausse 
des coats du pdtrole tent i ddtourner plus de bois combustible vers les 
zones urbaines. Rdsultat: les codts du bois et de son transport montent, le 
fumier, au lieu de servir dengrais, est de plus en plus employd comme 
combustible et le d~boisement s'intensifie Aune cadence d6sastreuse (8). 
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Le bois :eut tre brfile a i' tat narurel et au raux maximum deconversion Ades tins domesuaues ou your tlroduire de l'6nergie. 11neutaussi &re transformd en combustibles a usages plus varies: methanol, 
gaz, charoon de bois (7). Ce dernier a bien fair l'objet de queiquesrecherches, mais ii faudrait en savoir beaucoup plus sL'r la production etl'usage de tous ces combustibles, de m6me que sur les sources de
production de bois combustible: espkces favorables, creation etamenagement des nlantations de bois Abr-ler et utflisation des d6chets 
habituellement perdus. 

On encourage l'autosuffisance et l'indpendance, tant au niveauindividuel que social, par la mise en valeur des ressources renouvelables
d'energie, etant donne qu'elles constituent en gdndral une production h
faible intensite, d~centralisde et dispersde. 

D'apr~s Earl (7) et d'autres spdcialistes, I'accrolssement annuel desforts tropicales aurait pu fournir en 1970 un taux d'dnergie dquivalant Aprbs de la moiti6 de la consommation dnergetique mondiale de toute provenance. Cela nous donne une idde de l'immensite des rdserves endnergie renouvelables qui sont inexploitees dans ces forts et que despratiques amdliordes d'amnagcment forestier pourraient encore ac
croitre. 

S... en1970, leboisetsesdirivdsont fournitrois 
fois plus d'nergieque les centrales 
hydro-dlectriques... 

Depuis le debut, les exportations de bois des P.V.D. se sont faites sous forme de grumes dont la transformation 6tait effectude dans les pays
importateurs ddveloppds qui recueillaient 
 ainsi le profit de la valeurajout~e. Selon IFOAA, le bois rond reprdsente encore en volume 70 %desexportations de bois des pays tropicaux (13). Les nations en voie de
developpement perdent ainsi les possibilites d'emploi et les precieuses
devises dtrang~res que leur procureratent les industries de transformation secondaires qu'elles pourraient implanter, sans compter l'effetd'entrainement que activitdsces exerceraient sur l'ensemble de leur6conomie (13). Enfin, comme en tdmoigne ['exemple du Nigeria, uneindustrie secondaire locale diversifi~e est un puissant moyen depromouvoir une meilleure utilisation des essences qui comrposent ]a fordt 
tropicale (37). 

Le manque de sources d'dnergie et d'autres dlments essentiels auddveloppement industnel qui freine dans certaines circonstances les
tentatives de transformation des produits primaires dans les paysd'origine ne doit pas faire obstacle A l'dlaboration d'une technologie del'industrie foresti~re adaptde aux P.V.D. des tropiques. I! faut donc sansd6lai effectuer des recherches sur les aspects dconomiques des industrieslocales qui utilisent du bois, sur les sciences concerndes et sur laformation des travailleurs A tous les dchelons (39). De nouvelles
techniques d'utilisation des forts s'imposent de m~me que la mise au 
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nouveaux, 

:ois :rol:caux a la technoiogie des zones temper~es 


&ooaics et non 'nverse, cut consiste Aadapter les 
(26). L'inoustriealnientaire nous en rournit un exemple avec la mise au point detechniques de pan:iicat:on adaptables -*n'importe auel t.ype de bie;autrefois, on cnerchait surtout A creer des cuitivars se pr6tant auxanciennes cechniques, puis quelqu'un a eu l'idee d'adapter les techniquesde fabrication aux plantes. De la m6me faqon, ii faut 6laborer destechniques permettant de fabriquer du naoier et des panneaux composdsa partir du vaste assortiment de plantes ligneuses et herbacdes qui

poussent sous les tropiques. 

L'dcrdmage systdmatique (A peine trentaineune d'essences enAfrique) de la fort en vue de l'exportation entraine un gaspillageenorme et la degradation des biens forestiers. Pour dviter ces pertes, pourabaisser les frais de coupe par tine r6colte plus complte du boisdisponible et, partant, accroitre les recettes tirdes de la fort, il faut mettre au point des proc~d~s de fabrication exploitables avec des melanges
d'essences de proportions tr~s vanables, mais aussi determiner lespropridt6s des espces inutilisdes ou sous-utilisdes et orienter celles-ci Ades fins spdciales ou les substituer aux espces de plus grande valeur. 

La commercialisation des produits de la fort est un secteur ndgligddans les P.V.D. des tropiques (39). I1faut remddier Acette situation, endvitant toutefois de souscrire Acette conception tendancieuse qui fait dela fort tropicale essentiellement un reservoir de cellulose pour le mondeindustrialisd. Le ddveloppement des marches est un domaine tr~s vastequi, par le passe, a dchappd aux P.V.D., quoique certains d'entre euxaient crdd des offices d'exportation du bois ayant notamment pourmission de r~glementer le commerce des produits ligneux et depromouvoir l'utilisation des essences auparavant consider~es comme 
secondaires (13). 

Le ddveloppement des marches locaux et rdgionaux est un prdalableAune exploitation efficace de la fort et 2 un bon approvisionnement desmarchds extdrieurs. Le transport maritime codite cher et ses tarifs sontsoustraits au contr6le de la plupart des P.V.D.; en outre ce sont les paysindustrialisds qui imposent, au ddtnment de ces pays, les niveaux deproduction et les pnx. Bref, l'absence de connaissances sur la mise enmarchd des essences de bois tropicaux entraine leur mauvaise utilisation
(26). 

Un pressant besoin de recherches se fait donc sentir sur maintsaspects de la commercialisation des produits de la fort, notamment lesm~canismes de l'offre et de la demande de ces produits, les besoins duconsommateur, la stabilisation des prix, les strategies de mise en marchd,les tarifs de transport et l'amilioration des rdseaux de transport. 

Un autre obstacle au ddveloppement de grands complexes industrielsforestiers tient au fait que la mise en place de l'infrastructure n~cessaireexige d'immenses capitaux. Aussi faudra-t-il 6tudier quels sont lesmoyens d'utiliser ces investissements et d'en rdpartir dquitablement lescofits pour susciter le ddveloppement de secteurs connexes, et quellessont les techniques d'6valuation que cela implique. 
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Pdte et aPier 
La consommation -ovenne de ,apier par tate d'habitant des P.V.D. 

n'aAteint : %6asde celle des Etats-Unis, de la Suede ou du Canada. 11 
n'en -este vas mons c. e les devises tranzhres affectdes a l'achat de 
papier r~duisent considdrablement les maigres reserves de ces pays; la
plupart d'entre eux accordent donc ia priorite, dans leurs plans, A la
fabrication du papier, mais ne savent malheureusement que faire de 
di.'ers -e!:ng es d bois durs, qui pourraiant pourtant servir "' la
fabrication de nombreux tpes de papier. 

Si les 6tudes de faisabilitd ont dt6 nombreuses, rares en revanche ont
dtd les papeteries construites jusqu'ici. En fait, les P.V.D. n'assurent que
6 % de la production mondiale de pates et papiers. Aucune des usines 
existantes n'emploie tous les bois durs de la fort tropicale, et les rares 
usines rentables sont celles qui s'alimentent surtout dans les plantations
de pin et d'eucalyptus; celles qui se servent du bois de la fort naturelle se 
trouvent dans des rdgions ofi il n'y a que relativement peu d'essences, ce 
qui n'empche pas un gaspillage important de grumes jugdes impropres A 
la fabrication. 

Pour des raisons d'6conomie d'dchelle, il est souhaitable que les 
usines de pfite chimique aient une capacit6 annuelle de production d'au 
moins 250 000 tonnes, mais alors leur construction reprdsente des
centaines de millions de dollars. Or, souvent, le pays ne peut absorber 
qu'une fraction de la pate produite, et il lui faut dcouler le reste 1 bas prix 
sur le marchd mondial. 

Productiondu caoutchoucdans uneforatnaturelle(photo OAA). 
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La a, i..D mu .e.h) 000 ,onnes de papier oaran, Ure 'clutn teri., ant con.it,,rait a raoriquer de la -iate 
, parir u'arres ue piantation a fibres !ongueb et aImporter Ie peu ;ate chim,(ue ,. .de e.-........u-npmlovant ie Olus
.....E., 


?Oss~ble de 5 Ace meanique et le mons de pare cnimlque, on pourraitsatisfaire sur place tous 'es besoins en papter journal, en papier Akcrire eten papier d'impression et 6conomiser ansi 75 % ou m6me davantage endevises etrangeres. Une autre possibilitd serair de construire une usine depace chlmlque qui approvwsionnera~t une region, quitte A imposer, aumons 
au debut, des barrieres tanfaires pour protdger l'ensemble de la
region desservie par l'usine. 

Dans certains cas, des sous-produits agricoles comme la bagasse, lapaille ou la balle de nz peuvent ktre transtormds par des techniques deI'industne du bois, en p5te ou en d'autres produits normalement tirds dubois. IIconviendrait d'envzsager sdrieusement une telle possibilit6 dans laplanification de l'utilisation optimale des ressources. 

Produitschimiques, sucre et protdines
Le bois est une mati~re premiere A la fois abondante, renouvelable etutile pour la sauvegarde de l'environnement, au moyen de laquelle onpeut techniquement fabriquer la plupart de nos plastiques, fibres etcaoutchoucs synthdtiques. "En perfectionnant un peu la technologie, ilserait m6me rentable, au actuel desprix produits petrochimiques,d'implanter une usine intdgrde qui utiliserait toutes les composantes dubois pour la production d'dthanol, de phdnols et de furfural" (17). 
Au cours des deux derni6res guerres mondiales, de grandes usinestransformaient par hydrolyse le bois en sucres comestibles, sur lesquelselles cultivaient des levures pour produire des aliments Ahaute teneur enprotdines pour I'homme et pour les animaux. Ces techniques ne sont pasenti.rement concurrentielles avec le codit actuel de la canne A sucre et dutourteau de soja, mais i1suffirait de ldg6res amdliorations dans le procdddde fabrication, ou encore d'une hausse subite du prix des produits
agricoles, pour justifier l'emploi du bois pour la consommation humaine
et animale. La digestion du bois en prot'ines par vole microbiologiqueconstitue une autre approche intdressante dont la rdalisation dconomique


semble devoir 6tre imminente.
 
C'est en 1949 que Egon Glesinger, ancien directeur gdneral adjoint deI'OAA dcrivait The Coming Age of Wood qui fut A l'6poque un succ~s delibrairie. Ses prddictions se sont dans une large mesure rdaisdes dans lespays industrialisds, mais pas encore dans les tropiques. L'ampleur desamidliorations ' apporter ressort Al'dvidence d'une rdcente comparaisoneffectude par I'OAA entre les exportations de bois de la Finlande et cellesde la RLpublique du Congo: avec une superficie terrestre et un domaineforestier comparables, et malgrd l'avantage climatique du Congo, Iavaleur des exportations finlandaises 6tait en 1973 soixante fois plus

dlevde.
 

Produitsnon ligneux des arbres 
Normalement, les principaux produits de la fordt proviennent de la 
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:.d:Ze ::b:eLse Ces arores bous rorme Le jois rona, scie, equarn ou fendu,z-, ;ar:icu~es ou ca p, res. 11exibte, cepencan, aes cenraines ce oroduits 
Lu on peu oorenraes autres .arnie! uc i'arore. Dans certaines for~ts aesrmoq-ues, ies pos!sIb&ires de rece"et en cevie etran;ercs qu'offrent ces
?rcau,:s ainsi qua ceux 'l'autres pianreb er animaux de 1a sontforkrcomparabiet a ceie de: produits au boib proprement ait (36). C'est ainsique dans les hautes forts du Nigeria, on a recens6 103 essences quidonnent en abondance des produits secondaires de ce genre (37). 

Parmi les produits tropicaux qui entrent dans ce groupe, mentionnons les exsudats comme les gommes et le latex, les substancespharmaceutiques, les teintures, les noix comestibles et oldagineuses, lesfruits comestibles, les boissons indig nes comme le vin de palme et le laitde coco, les huiles essentielles, les tannins, les feuilles medicinales,
dcorces et enfin le fourrage fourni par des arbres 

les 
comme l'acacia. On adj&mis au point dans la zone temper~e une technique de production

d'aliments pour le b~tail (mouka) par chauffage Asec des feuilles d'arbres.La m~thode s'avere fructueuse en URSS (25) et son application dventuelle
dans les tropiques mdnte d'tre examinde. 

La production de latex A caoutchouc, qui pratique ense surtoutplantations, est Acoup sir une industrie importante, mais on la considreplus comme une activits agricole que forestxore. Dans les P.V.D., lesresponsabilites des autorit~s agricoles et forestires en ce qui concerne laplupart des autres produits non ligneux citds plus haut ne semblent pasclairement d~finmes, quice peut expliquer, du moins partiellement,l'absence apparente de r:cherches Aleur sujet dans le secteur forestier. IIconvient d'dtablir une dtroite collaboration entre les chercheurs enforesterie et en agriculture afin de ne pas laisser de c6td, parce que sescaractdristiques ne s'ins~rent le champ depas dans ddfini ces deuxdisciplines, toute plante susceptible d'amdliorer la qualitd de la vie des
P.V.D. 

Autre vdgdtation etfaune de laforet 
Outre les nombreuses espces arborescentes qu'elles renferment, lesforts tropicales abritent sortestoutes d'autres esp6ces vdgdtales et
animales. En fait, il n'existe aucun autre 6cosyst~me important au monde
qui offre une telle multiplict d'espces vivantes, m~me si la plupart sont
trbs dispersdes et n'ont qu'une tres faible densitd de peuplement (35). 
Notre connaissance des caractdristiques et des usages des arbrestropicaux est lamentablement insuffisante, et nous en savons encoremoins sur les autres formes de vie de la fort malgre toute leurimportance dcologique et leurs possibilitds d'utilisation. Voici cependantquelques exemples de ce que nous savons: dans un prirntre de 80 000hectares de fort ombrophile chevauchant le Costa Rica et Panama, on arecensd 500 A600 espaces d'oiseaux, quatre fois plus que dans toutes lesforts feuillues tempdrdes de l'est de l'Amdrique du Nord (35); dans lesregions Afaible pluviositd du Kenya, l'Mlevage rationnel de gibier sur uneaire donnde rapporte six fois autant que celui du b~tail tout en causantmoins de ddgfts l'environnement (22); en Papouasie-Nouvelle-Guinde,

la fort fournit de grandes quantit~s d'oeufs et nourrit d'innombrables 
cochons sauvages. 
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On ulibe maintenant, dans une certaine mesure, beaucouo de
produirs de ia tiore becondaire et Lt la iaune des torkts trovicales: fruits,
racines et aurres partes comestiole des vegetaux, chamrzgnons,
iourrages et parfums, teintures et autres extraits, comme I'huile de
citronnelle que l'on tire des graminees des clairieres, pour ce qui est de la
flore. Par ailleurs, ]a plupart des habitants de la forkt se nourrissent de la
chair, riche en proteines, de la faune terrestre et aquatique; la peau de ces 
animaux leur est aussi d'une grande utilit6. Les insectes, pour leur part,
donnent la eomme laque du Sud-Est asiatique, principal ingrddient de la
laque indist ':elle, et le mel butn6 sur la profusion de fleurs des forats 
d'Asie et d Afrique, qui avec la cire d'abeille, constitue probablement le
principal produit non ligneux rdcoltd dans de nombreuses forts 
africaines.L...
le miel et la cire d'abeilleconstituent 

probablementle principalproduitnon ligneux
rdcoltddans de nombreusesfor ts africaines... 

II est certain que la recherche dans le domaine de la fore et la faune
 
secondaires aboutirait A une meilleure utilisation de ces nombreux

produits ainsi qu'A la dcouverte de plusieurs autres. II faudrait

approfondir nos connaissances sur la culture des espces indig~nes et

explorer la possibilitd d'introduire de nouvelles plantes. La sdriculture,
 
par exemple, b~ndficierait de recherches.
ces II faut aussi prdvoir les
 
dangers que comporte la transplantation d'une esp~ce, comme en
 
t~moigne le ddveloppement accidentel d'espces dangereuses d'abeilles
 
africaines par suite d'un croisement avec une espace sud-amdricaine. 

Les produits secondaires tr~s varies de la flore et de la faune des
forts tropicales forment souvent la base des 6changes commerciaux dans 
ces regions; ils contribuent ainsi A retarder l'exode des populations vers
les villes, ce qui constitue une raison suffisante pour encourager leur 
ddveloppement (36). 

Valeurs non commerciales de lafort 
Nous avons ddjh 6voqud un grand nombre des aspects dcologiques"passifs" de la fort tropicale, entre autres son immense influence sur le 

sol et sur les regimes hydrauliques, ses effets plus discutables sur
l'atmosph~re et le climat, sa diversitd et sa richesse g~ndtiques et la
protection vitale qu'elle offre au gibier et aux innombrables autres formes
de vie animale. Elle a aussi faqonnd le ddveloppement socio-culturel de
l'homme qui l'habitait. Mais grace surtout au tourisme, la forat tropicale 
commence Aprendre une nouvelle dimension dcologique en satisfaisant 
la capacitd croissante de l'homme Aconsacrer ses loisirs Ala rdcrdation et 
l'ducation en plein air. 

Cet aspect, qui prend de plus en plus d'importance, offre de grandes
possibilitds aux P.V.D., mais en meme temps qu'en augmentent les 
usages, augmentent aussi les probl~mes de gestion et de preservation des 
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 non commerclaux kprinc:paiementla coupe du bois et *a r.cRret:on respectivernent) emr une questlon que le
monAe :n vote de deveioppemenr aoit be poser tres tereubement.
 
A cet 6gard, ie: pays tropicaux ne semblent pas avoir entrepris, niprdvu !es recherches nacessaires, malgrd Les graves consequences quen .a....totia~,....-Y?ourrait ?rovoquer, en ..'-'m . ,, .....s= e la....Fea~ed 

a fork tropicale, une mise en valeur anarchique de ses multiplesressources. 11 est indispensable pourtant de classer les terres selon leurvocatin optimale et de conserver des zones convenables commerdservoir gdndique ou pour d'autres fins scientifiques et culturelles (34).
Or, cela ne saurait se faire sans prospection et recherche prealables.
 

Obstacles a la mise en valeur des 
ressources foresti res 

Il est dvident que l'utilisation des ressources de Ia fork tropicalecomporte de nombreux aspects sur lesquels il nous faut recueIllir sanstarder plus de documentation si l'on veut que les P.V.D. profitent de tous
les avantages que peuvent procurer
eur leurs forks. I1 y a toutefoiscertaines limites AI'accroissement de la production, de la transformationet de ]a vente des produits de la fork ainsi qu'au choix des m~thodes A
appliquer et au rythme de rdalisation de tous ces objectifs. Pour une tr~s
large part, ces obstacles tiennent AI'tat actuel de nos connaissances,
incompl6tes, sur les caractdnstiques des 
tr~s 

ressources forestiares, auxniveaux de d~veloppement sociologique et institutionnel, et A notreignorance des moyens les plus efficaces d'amener les responsables Amettre en application de bonnes m~thodes d'amdnagement du territoire.LA encore, il s'agit de domaines qui exigent des recherches plusapprofondies et dont nous dtudierons bri~vement quelques-uns des
aspects les plus 6pineux. 

Considerations socio-6conomiques 
Ds l'aube de la civilisation, l'homme a attribud i la fort despouvoirs et caract~res mystiques. Encore aujourd'hui, elle demeure pourbeaucoup le royaume des espnts et pour d'autres le sdjour des Am.cs desg~ndrations futures. Quelques tribus enterrent leurs morts dans lesarbres, et les forts sacrdes sont en m~me temps le reconfort du paysan etl'inspiration du philosophe ou du pote. 
Au contraire, d'autres civilisations se sont adonndes de plus en plusau d~boisement, A tel point que lhomme en arriva A voir dans ladestruction des arbres acteun ne tirant pas A consequence, et mieuxencore un but, une marque de progrs, une conqu~te de la nature. 
Au cours des sicles, l'homme a ddploys beaucoup d'dnergie Amodifier l'cosyst~me forestier naturel sepour procurer aliments,vatements et abris, ainsi que certains services et agrdments. Etant donnd 
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:a ranidite !e 'accrolssernent ddmograhique dans les tropiques et le 
besoin de relever le niveau de vie des nombreuses pooulations
ddshdritdes cui v vivent, iI faut s'attendre 'aun usage plus intensif des 
for~rs tropicaies: D'autres pressions en ce sens s'exercent en raison du 
potentiel &conomique que representent les immenses rdserves de bois 
d'ceuvre qu'elles renferment et du potennel agricole apparent - souvent 
trompeur - qu'on attribue aux terres qu'elles occupent. 

Inevitao ement, les changements vont s'acceldrer au cours des
 
vingt-cinq prochaines anndes. Mme si les populations indig~nes qui

habitent la for~t ddsirent conserver leur mode de vie traditionnel, ilsera
 
tr~s difficile de freiner cette dvolution sous ]a poussde croissante des
 
pressions 6conomiques et des pdnuries de ressources.
 

On craint de toutes parts que 'exploitation plus intensive de la for&t 
tropicale n'entrainE sa ddgradation et cette inquidtude s'exprime dans les 
recommandations prdsentdes en 1972 h Stockholm, a la Confdrence des 
Nations Unies sur l'envronnement humain, dans ia priorit6 rdservde aux 
dcosyst~mes de la fort tropicale par le programme de I'UNESCO 
"l'Homme et la Biosphere", et plus rdcemment dans une sdrie de 
confdrences de I'UICN visant Aprdciser les grandes lignes de l'utilisation 
et de la mise en valeur des for&ts tropicales. Le risque subsiste cependant 
que les avantages dconomiques A court terme l'emportent sur les 
cons&uences ndfastes A longue dchdance, surtout en ce qui concerne la 
population indigine des for~ts. Les intdrts, attitudes et souhaits des 
autochtones, des politiciens regionaux ou nationaux, des experts
scientifiques internationaux, des entrepnses privdes et des entrepreneurs
6trangers ne concordent pas ndcessairement. 11 n'est que trop facile 
d'oublier, au nom du progr s, les besoins des populations autochtones. 

En consdquence, qu'il s'agisse d'dlaborer et d'appliquer de nouveaux 
syst~mes d'amdnagement des terres ou d'utiliser a une plus grande
dchelle les syst~mes existants, 11importe de prendre en considdration les 
rdpercussions sociales et 6conomiques sur des populations locales qui ne 
tiennent peut-8tre pas a changer de mode de vie et qui rejettent les 
normes et valeurs occidentales. Nous avons peut- tre beaucoup A 
apprendre de ces gens qui se sont adaptds A l'dcosyst~me de la fordt 
tropicale et exigent peu de leur environnement. II faudra donc les intdgrer 
au processus de prise de ddcisions qui remodblera des territoires qu'ils
occupent depuis des gdndrations. 

La sant6 des populations indig6nes est un autre aspect du problime.
II est dvident que beaucoup d'habitants des for~ts subiraient un choc 
culturel si la conversion A un nouveau style de vie s'opdrait trop
rapidement. En outre, la fragmentation de la for~t par le ddfrichement 
pourrait provoquer la diffusion de maladies, comme la malaria, 
auxquelles les indigines n'ont que peu de r~sistance du fait qu'ils n'y ont 
pas dtd exposes auparavant. 

11 y a bien d'autres facteurs socio-6conomiques Aconsiddrer. Ainsi,
quel sera l'effet d'une plus grande prospdritd et du passage Aun systime
d'exploitation agricole plus intensif sur les relations au sein de la famille 
et de la tribu, sur la structure sociale de la collectivitd et sur les cdrdmonies 
religieuses relides A la for~t et i ses produits? Dans queUe mesure les 
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nouveaux coions nourront-fis tre assjmjies? L'urvansarion en sera-t-elle accrue, ue mtme cue le corit des inirastrucrures? Quetle proportion desrevenus procures par l'utiiisation plu5 mtensive du ternrtoire percevra lapopulation mdi;ene at comment !a dpensera-t-ele? 
Dars beaucoup da P.V.D., le travail furetier est consid.rd commeune activitd abaissante, retrograde, d'autant que les salaires y sont peudlevds, comparativement A ceux des emplois de bureau vivementCOv[IVOIES, eCr que ;a marge d'inituaEve laisee au personnei cuvrant sur le

terrain est pratiquement nulle. 

... dans des pays ot presque toutes les dnergies
doivent etre consacrdesi la quote de nourriture 
pourle lendemain, iI est difficile de conserveret 
d'orienterles ressources en fonction des 
gdndrationsfutures ... 

Le regime de propridtd des terres forestiares, qu'elles appartiennent Ala tribu qui les redistribue pdriodiquement ou A un gouvernement6loign6, influe sur la volontd de protdger la fort et d'y faire lesinvestissements A long terme ncessaires a son exploitation. Darts despays oCi presque toutes les nergies doivent tre consacrdes Ala quote denourriture pour le lendemain, il est difficile de conserver et d'orienter les 
ressources en fonction des generations suivantes. 

La mise en application de bons systimes d'amdnagement forestier etIt!ddve!oppement des industries qui en naitront sont conditionns pari'dvolution de ces attitudes. De m~me, les progres de la technologie nepeuvent atre bdndfiques que si l'homme est apte et pr~t Ales ass:miler.Ainsi, i peut 6tre sage de remplacer la machette par des haches ou desscies manuelles bien conques avant de passer Ala scie mecanique. 
II faut nous interroger sur ]a nature et la motivation du comportement de 'homme Al'6gard de la fort et nous demander si nous devonsl'inciter A adopter une attitude plus positive envers elle et les travauxforestiers, et si oui, comment y parvenir le mieux? 

Inventaires forestiers et classification des terres 
La saine gestion d'une ressource donnde suppose au departconnaissance suffisante de 

une 
son 6tendue et de sa natare. A cet dgard, leretard est considdrable en ce qui concerne la fort tropicale. A peine 10 %de sa surface totale a dtd inventoride et la plupart des relevds existantssont incomplets (13) du fait surtout qu'on ne tient g6ndralement aucuncompte des espces dont la valeur rdelle n'a pas encore dtd dtablie.Toutefois, il s'agit l d'une dvaluation globale, car les inventaires varientgrandement selon les regions. En Afrique, par exemple, le chiffre desforts tropicales inventorides est bien supdrieur A10 %. 
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On admer plus en.e 
 plus qu'.i ;aur indure Jans les invenzaires 
!orestiers certaines sur iu sol :es domaines.ionndes 	 dut:!i:t~cn2t 
connexes, var exerple ',a dvnbir estimatve dce population, l'importance
et les types de culture itin~rante, ainsi que !a Juree de la jachre, la
rdparntion des arbres "alimentaires", et l'accessibilitd de la fort par
rapport aux centres dmographiques (38). 

C'est toutefois la classification des terres selon leur vocation
eventuefle (agriculture, fort, reserve de faune ou rdcr~ation) qui apparait
essentielle pour une exploitation diversifide des ressources, seul moyen
de rdaliser "affectation optimale des terres dans les plans de ddveloppe
ment (34). II est extr6mement important que dans les decisions, en grande
partie politiques, qui rdgissent l'occupation des sols, on tienne compte
tout autant de leur vocation que des facteurs sociaux et .conomiques,

lesquels constituent souvent le principal, voire le seul crit~re. Or, les

6tudes sur l'utilisation et la vocation des terres, qui sont tr~s complexes et

font appel h de nombreuses disciplines scientifiques, progressent encore

plus lentement en zone tropicale que les inventaires forestiers.
 

On a cependant rdussi depuis peu h amdliorer grandement la
prdcision des inventaires forestiers et 	des relev~s sur l'utilisation et la
vocation des sols, ainsi qu'h en abaisser le cotit, grace aux nouvelles
techniques de tdldtection, qui sont certainement appeldes A jouer un
r6le de plus en plus important. Quoique ces techniques soient en g~ndral
dj, au point, iI reste A les adapter au milieu tropical oi les diffdrents 
types de forts sont plus difficiles h distinguer du haut des airs. Pour 6tre 
efficaces, les m6thodes de classification doivent 6tre simples et les
instruments qu'on utilise sur le terrain d'usage relativement facile. Par
ailleurs, ce sont les organismes locaux qui sont normalement les mieux en 
mesure de mener A bien des releves qui exigent une connaissance 
approfondie d'une rdgion en particulier. 

Effets cologiques de 'action de 'homme sur la fort 
On n'insistera jamais trop sur les effets dcologiques de l'action de 

I'homme sur la for~t; en particulier, i faut: 
1) constituer une documentation beaucoup plus complte sur

I'influence de ia fort (vierge ou amdnagde) sur tous les autres
6lments des dcosyst~mes tropicaux, et son interaction avec 
ceux-ci; 

2) 	 intensifier la recherche sur les moyens de contr6ler et de prdvoir
les consequences de l'abattage de la fort ou de toutes autres 
perturbations qu'elle subit, ainsi que sur la repercussion de ces
changements sur les caractdristiques socio-culturelles et le 
comportement de l'homme (55); 

3) dtudier les possibilitds qu'offre la fort de r6parer les dommages
djj infligds aux 6cosyst~mes tropicaux, par exemple la fixation
des dunes (23), en vue spdcialement d'enrayer la d6sertification. 

De toute dvidence, l'exploitation non planifide, tout comme la mise 
en oeuvre de plans d'amdnagement impliquant des modifications du 

33 



-- 

. .. 
 ........ 


. .. 

.
. 

""" ...'-
 • . ' . " "'' - . . " -. 
-


- i . *',~ 

, "." 

*:"*"/.,;,,,.,. .,- ...,- , , ... , ...,...:" . -

. .. .. 

... - ,,, .., *,." , 

W 1 
. ,.-. " ..-_ 

Le rebotsement permet d'enrayerI'drosion(photoOAA). 

couvert forestier sans dgard aux consequences dventuelles, pourrait 

aboutir Ades rdsultats graves, voire ai un ddsastre. 

Structures institutionnelles et leur importance 
Les installations et les services que fournissent le gouvernement etles institutions d'enseignement et de recherche influent fortement sur lerythme auquel pourra se faire la mise en valeur des forits d'un pays, pourle plus grand bien A long terme de sa population. Is sont aussideterminants pour son succes, si leur influence sur les responsables desdecisions est assez grande pour amener ceux-ci a utiliser et appliquer lesrdsultats dans la pratique. Les principaux 6lments de ces structures

institutionnelles demandent h tre dvalues avec soin. 

Politiqueforesti~re 
L'laboration d'une sage politique foresti~re est un processus

essentiel qui est long, ondreux, p6nible et ne contribue gu~re A lapopularitd des hommes d'Etat. Pendant des sicles, les politiquesforesti~res nont visd qu'A emp~cher les empitements abusifs. Dans lestropiques, ofi ]a terre est une ressource limitde et Amultiples usages, ellesdevront prdvoir et assurer son utilisation pour le plus grand bien des
populations concernies (52). 

L'dtablissement de lois-cadres comportant une politique forestibreest une tfche de premiere importance. La Idgislation actuelle dtantinadequate et disparate dans la plupart des P.V.D., une mise Ajour et une 
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Cooruiaacion s'impobent, qui uuivent z'appuyer sur aes recherches 
serieuses uans de nombreux aomaines (39). 

Administration forestie*re 
Maints pays 6prouvent beaucoup de difficuite 6 faire respecter la 

maigre ldgislation forestibre existante. Comme on l'a ddjA soulignd, ii faut 
d'abord convaincre les gens qu'il y va de leur propre intdr~t d'observer la 
loi, piur6t ue de la !eur ,rnposer a coup ce u.itions. Par aIleurs, les 
projets visant l'amdlioration de la fort avortent bien souvent, cause 
d'une mauvaise administration ou encore de l'incapacitd ou du refus des 
forestiers de collaborer 6troitement avec d'autres spdcialistes. L'un des 
premiers buts est donc d'assurer aux services et aux pouvoirs forestiers 
une organisation addquate, un personnel suffisant et qualif.6, un 
financement et un appui satisfaisants (39). La recherche doit aucjl viser A 
ddvelopper les relations pluridisciplinaires. 

Educationet formation des forestiers 
Dans les P.V.D., la rdmundration des forestiers est souvent infdrieure 

6 celle des autres professions et par le fait m6me, peu de gens s'engagent
dans cette voie. Le manque de personnel bien formd, A tous les niveaux 
(spdcialistes, techniciens et manceuvres) freine l'application des 
techniques connues et la mise au point de nouvelles pratiques mieux 
adaptdes aux tropiques. I1est urgent de faire le point sur les organismes
d'enseignement, leurs programmes et lYonentation des 4tudiants 6 
chacun des trois niveaux d'enseignement (39). La formation doit se faire 
sur une base rdgionale, en relation plus dtroite avec les besoins 
opdrationnels et les travaux de recherche (49). Beaucoup de P.V.D. se 
sont en fait contentds d'adopter les programmes d'enseignement des 
nations industrialisdes, qui sont pourtant loin de toujours leur convenir; 
aussi devra-t-on s'efforcer de crder un syst~me d'enseignement plus 
conforme Aleurs besoins. 

Rechercheforestibre 
Des milliers de scientifiques et des centaines d'institutions du monde 

entier se penchent sur les moyens d'accroitre les bienfaits dconomiques et 
sociaux de la fordt. Les priontds locales, la spdcialisation des chercheurs 
et souvent leur godt personnel ddterminent le choix des projets de 
recherche parmi une multitude de probI~mes a rdgler. 

...une difficultd majeurevient du manque de 
communicationparmiles chercheursd'une 
part,et entre ces dernierset ceux qui seront 
chargds d'appliquerles risultatsde ces 
recherches, d'autrepart... 

L'organisation de la recherche foresti~re est affligde de nombreuses 

difficultds qui, dans les tropiques, atteignent un point culminant (51). 11 
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:aut absournent centrer ies erforts sur Iles travaux c!es vralment:morranrs er orfrant de reelles chances ae succ~,.mps necessaire ?our atteindre !es ob;, cti~s 
en tenant compte du

v-sds, de Ia porte et desrepercussions des resuitats ainsi ,ue des difficuites qui peu vent ddcoulere Ilamise en oeuvre de ceux-ci. Tour commel'enseignement, dans le domaine deii semble qu'on doive s'onenter vers un programmeinternational de recherche coordonne pour les diverses zones dcologiques(24). C'est une solution aui monte un ex.amen attent:f.l'extr~me importance combinaison Etant donnd 
foresti~res dans 

de fa des productions agricoles etles tropiques et la similitude d'une grande partie desconnaissances de base qui s'y rattachent, i est urgent d'intgrer lesprogrammes de recherche et de formation foresti6re et agncole.

Une difficultd majeure, 
 qui d'ailleurs n'est pasTiers-Monde, I'apanage duvient du manque de communication parmi les chercheursd'une part, et entre ces deniers et ceux qui seront charges d'appliquer lesr~sultats de ces recherches, d'autre part. IIfaut ddplorer en particulier lemanque de manuels modernes sur l'amnagement de la fort tropicale. IIest indispensable de rassembler et de coordonner tous les rdsultats de larecherche et de les communiquer A tous les intdress~s:techniciens, gouvernements et populations. 

chercheurs, 
De plus, les programmesde recherche doivent 6tre intdgrds aux projets de mise en valeur, de sorteAvraiment correspondre aux besoins de chaque pays (24). 

La mise en applicationsur le terraindes connaissancesnouvellesDans la plupart des P.V.D., h peine la moitid des connaissancesacquises sont rvises en pratique (6); cependant, certains pays ont trouvddes mdthodes d'application rapides efficaceset des rosultats derecherche.
 
Le moyen le plus rapide d'aider les populations de ces pays consisteprobablement Ad~couvrir ia meilleure faqon d'utiliser les connaissancesdisponibles, plus particulifrement

I'agriculture et de la forestene (32). 
en ce qui a trait A l'intdgration de 

agricole Les bons services de vulgarisationsont rares dans le Tiers-Monde, et ils sont pratiquementinexistants en ce qui concerne la sylviculture (24). Pourtant, ils pourraientjouer un r6le c1 dans la transmission des connaissancestravaillent A ceux quisur le terrain, professionnels, techniciens ou simples cultivateurs. 

Besoins et priorit s en matibre de recherche 
L'avenir de la fort tropicale est devenu un sujet de preoccupation depremier plan. Le r6le des arbres dans la protection et I'amiioration del'environnement est aujourd'hui universellement reconnu et les populations commencent A saisir toute la valeur 6conomique d'une sourcedminemment productive et renouvelable de produits forestiers extremement varids. Les travaux de la fort sont en outre crdateurs d'emplois, cequi ouvre un d~bouch6 Aia main-d'oeuvre excddentaire en prdvision desarines maigres et des g6ndrations futures. "L'interddpendance de la 
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er acu:re est acce:c comrnme !c r&ernent Rologique 
"' la ,roduct'on aizMentai:e --ans !es tropiques" (33). 

Comrnte tenu de cs considerations et du cadre assign a cette etude, 
notre ', ut a ddoubie: ,Gut d'abord d6terminer les initiatives et mesures 
susceptibies de mener, d'ici 5 10 ,ns, a une amelioration sensible des 
conditions de vie et du bien- tre des populations rurales, et ensuite 
d~crire le genre de structure de recherche r~pondant le mieux a la 
poursuite de ces fins. 

Nous avons pass6 en revue le potentiel de ]a fort tropicale et recens6 
23 domaines que nous considerons de la plus haute ih'portance et qui 
sont dnumdres en page 38 sans dgard a leur degrd de prioritd. 
L'importance de chacun de ces domaines a etd mesurde selon des critres 
dtablis en consultation avec des cadres supdrieurs qui possadent une 
longue experience professionnelle des ressources renouvelables de 
diffdrentes parties du monde en voie de ddveloppement (voir page 40, 
pour les crit~res utilises). 

Puisque dans les tropiques les arbres peuvent pousser dans les forts 
naturelles, dans les plantations ou dans le cadre d'exploitations agricoles, 
il sera opportun d'analyser, pour chacune de ces trois formes, les prioritds 
et les perspectives de recherches fructueuses. 

La fort naturelle 
On est souvent tentd de percevoir la fort naturelle, dans son 

hdt6rogdnditd, comme un reservoir oe I'on pourra puiser pour complter 
l'approvisionnement en bois d'oeuvre des pays de la zone temp~rde.
Aussi les recherches actuelles, le plus souvent parraindes ou dirigees par 
des experts 6trangers, visent-elles en premier lieu A accroitre la 
proportion de gros bois exportable. Piusieurs organismes essaient 
actuellement de mettre au point des techniques permettant l'utilisation 
d'une large gamme d'essences dans la fabrication du papier, de panneaux 
et de charpentes, et de grouper diffdrents bois, de faqon A faciliter, 1 
l'intdrieur d'un m~me groupe, la substitution d'une essence Aune autre 
pour le m~me usage. Ces travaux ont ddjA commence a porter fruit: de 
1968 4 1974, la valeur des exportations de produits forestiers par les pays 
tropicaux a triplh et elle devrait encore augmenter (14). A l'heure actuelle, 
10 % en moyenne des arbres de la fort 6quatoriale ont une valeur 
marchande et il semble que cette moyenne passera h 30 % d'ici lan 2000. 

Toute intervention dans la fort, que ce soit par l'homme, les bates ou 
les phdnom~nes naturels, modifie son caract~re mais pas d'une faqon 
entirement prdvisible. A quelques exceptions pros, nous sommes 
incapables d'accroitre dans la zone dquatoriale la proportion de certaines 
essences recherchdes. Le cycle des 616ments nutritifs, la microfaune et la 
microflore du sol, les mdcanismes de photosynth~se de la fort 
pluri-dtag6e, la physiologie des semences, etc. sont quelques-uns des 
aspects qu'il nous faudra mieux comprendre avant de pouvoir rassembler 
les pices du casse-tte et 6laborer des syst~mes fonctionnels 
d'amenagement. L'UNESCO, par l'entremise de son programme 
"l'Homme et la Biosphere", et d'autres institutions parrainent des 
recherches qui, sans nul doute, nous dclaireront davantage sur les 
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2. 	 Cla.,,itication de, terre, tor.,lerer., tropicalLes en vue,de leur utilisationoptimale. 
3. 	 Influence de la toret (hvdraul:que, conservation du ,oi, ,tc.).4. 	 Conseuuence,; de diverses roratOLu Ci tie Q..rtl,t tie rdcolte¢ de ;a forkbur I'cosywteme (bols, eau, faune naturelle, etc.) ainsi que sur

l'utjlsation subsequente du bol.
5. 	 Syst~mes de sylviculture, a) mini-rotation, b) rtgeneration naturelle ou 

artiticielle. 
6. 	 Protection des forts contre le feu, les insecteb et les maladies.
7. 	 Svst mes de production associant les cultures annuelles, les 	arbres,

l'dlevage et(ou) la pibciculttire: a) en zone tropicale humide; b) dans les 
savanes. 

8. 	 Restauration de la vegetation dans les zones semi-andes et protection 
contre le surpfturage.

9 Selection et amelioration des arbres.
10. Recensement des arbres foresters.sous-utiliss. 
11. 	 Mdthodes d'abattage et de transport du bois.12. 	 Le bois comme source d'dnergie, d'aliment pour Ihomme et les bkees, 

et de produits chimiques.
13. 	 Utilisation des essences mons connues et des mdlanges de bos durs 

tropicaux.
14. 	 Produits non ligneux de la forCit.15. 	 Mise au point de techniques d'usinage du bois adaptdes aux 	pays en 

voie de ddveloppement.
16. 	 Commercialisation des produits de la forkt et encouragement de leur 

emploi.
17. 	 Aspects dcologiques de ]a fort relatifs au tourisme, aux loisirs, Z'la 

faune terrestre et aquatique.
18. 	 Politique foresti re. 
19. 	 Administration forestire. 
20. 	 Organisation de l'enseignement et de la formation en foresterie. 
21. 	 Comportement de I'homme envers la fort.
22. 	 Organisation de la recherche foresti&e.
23. 	 Mise en application des resultats de la recherche. 

Notre tdche consistait Adresser la liste des pnncipales lacunes de larecherche forestire et non a etablir un quelconque ordre de pnoritd, dont lavaleur serait d'ailleurs douteuse puisque les besoms de ]a recherche vanentbeaucoup selon les conditions sociales, economiques, ecologiques etgeographaques. De plus, un tel classement serait extr~mement subjectif etreflterait inevitablement la formation, I'onentaton et l'expenence du 
groupe qui l'aurait prepare. 

m~canismes extr~mement complexes de la fort tropicale. On ne saurait 
encore prddire le rythme de progris de ces travaux, mais il semble bien 
qu'il sera lent. 

I1est encore plus difficile de modifier les attitudes courantes despopulations que de comprendre et maitriser les mcanismes biologiquesde la fork tropicale. Le concept de propridtd pnvee est 4tranger A la 
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prez.ue :od±iceau monue en voie u oevewopoemenc. A'occupaclon du 
soi as: souvent temporaire, !eb cerres crbaies etant reguii~rement 
,eaisrribuees pour assurer a cous un trairement egal et pour empecner 
quiconq.e de.'enr Irop pu'si,nt. Si juL'cuL rorkvs sont contr6lees 
?Z 'z:at, ce contr6le est plus theorique que reel; les -araes torestiers 
charges de i'appiication des regiements s'en acauittent a contreceur et 
sans gu~re de succ~s. Dfs que la fort devient accessible, notamment par 
la construction de routes, des colons s'v vrdcipitent pour pratiquer la 
culture itindrante sur brfilis, car un paysan sans terre est une force que 
rien n'arrite. Les reformes agraires, les plantations en Taungya et 
d'autres formes d'attribution de terres ne sont que des remfdes Acourt 
terme dans un monde o6t la population s'accroit chaque annde de 80 
millions d'habitants. 

Sauf peut-tre dans des circonstances spdciales, comme la protection 
des rdservoirs hydrauliques, et sur les pentes abruptes, l'avenir de la fort 
naturelle couvrant de grandes superficies et exploitde en vue d'une 
production soutenue semble compromis dans les tropiques. 

La fort artificielle 

Les pays de la zone tempdrde voient dans la fort une source de 
grande quantitd de bois unifoime, utilisable comme combustible ou pour 
l'industrie et l'application la plus efficace de ce concept dans les tropiques 
se traduit par la crdation de plantations composees d'une ou de quelques 
essences. On peut ainsi maintenir une production annuelle de 10 A30 
tonnes de bois sec par hectare, soit 3 a 10 fois plus que dans une fort 
naturelle, mais pendant combien de temps? La vegdtation tropicale se 
signale par sa grande varidt, en continuelle dvolution, particulirement 
dans ]a fort humide, et les monocultures lui sont 6trangeres. IIest sans 
doute possible d'adapter a la monoculture du bois les techniques mises au 
point pour les cultures vivri~res comme le bid, le riz, le mais et le manioc, 
Acondition de ne pas oublier que mime si V'on reussit h acceldrer le taux 
de croissance des arbres, il faut encore 5 a 20 ans et mime davantage pour 
qu'ils atteignent un volume marchand. Cet intervalle plus long multiplie 
dnormdment les risques, et les effets Along terme de la fordt artificielle sur 
la productivitd et l'dcologie de ]a rdgion sont encore peu connus. 
Ndanmoins, dans plusieurs regions, on a reussi ZLfaire deux ou trois 
rotations en monoculture forestire. 

Des organismes natonaux et internationaux ainsi que le secteur privd 
investissent des fonds considdrables dans les plantations, de mime que 
dans les recherches visant, d'une part, A sdlectionner les essences 
avantageuses et, d'autre part, amdliorer les techniques de plantation, la 
gestion, la protection, la rdcolte et l'utilisation des bois. Cependant, A 
peine 1 % des for s tropicales est Al'heure actuelle crdd par l'homme et, 
compte tenu du corot 6levd de l'implantation et des risques ecologiques 
qu'elle comporte, il est peu probable que cette proportion ddpasse 2 % 
d'ici l'an 2000. 

Agroforesterie 
On entend par agroforesterie un systme rationnel d'amdnagement 

39 



cies "=resau:, tour en visant a accroicre ia :rocuction .obale, assocle,
!imuizaner.ent ou succesivement, :,ecultures agricoles a ceiles aes 
armres et ?itantes de !a :ort et a l'elevage, en mettant en ceuvre des
:achiques cornparbies avec la cuiture er ;es tracitions de 1a population 
tocaie. 

L'arbre est la vdg-tation naturelle dominante dans presque toute la 
zone intertropicale et, ce rares exceptions pres, doit le rester si l'on veut 
que ,acerre puisse servir au mieux ies incerks Le i'humanice. En eiiet11 % seulement du sol se prktent au labourage h la charrue (1), et un 
quart est trop aride pour produire une r6colte. En revanche, les autres 
terres, soit plus de la moiti6 de ]a superficie des tropiques, bien que tropsaches, trop rocheuses ou trop escarpees pour tre classdes dans les terres
arables, conviennent a l'agroforestene. 

Dans presque toutes les r6gions tropicales, c'est en combinaison queles arbres et les cultures agricoles produisent les meilleurs rdsultats.
Depuis toujours, les hommes se sont servis des arbres comme source
d'aliments pour eux et leur bdtail, ainsi que pour conserver la productivitd 

Critbres utilises pour 1'6valuation des prioritds 
1. Dans quelle mesure leb recherches proposdes peuvent-elles contribuer 

au bien-6tre socio-economique et ecologique des populations
tropiques, et en particulier freiner lamigration vers 

des 
les villes et les 

zones de colonisatin? 
2. QueUe est l'erivergure du projet de recherche sur le plan gdographique 

et d~mographique (population visde)?3. Dans quelle mesure le projet de recherche rdpond-t-il Aun besoin rdel 
dans la rdgion?

4. Dans quelle mesure les recherches dans cc domaine sont-elles

actuellement ndgligdes ou pnvees de coordination?
 

5. Les connaissances disponibles sont-elles suffisamment organisdes et
diffusdes? 

6. Aquel point ces connaissances se pr6tent-elles a la formulation d'un oude plusieurs projets vraiment centres sur le probl me?7. Dispose-t-on d'installations convenables et de personnel qualifid dans
les institutions de recherche existantes nationales ou internationales? a) 
pour la recherche; b)pour mettre en application les rdsultats.8. Sinon, dans quelle mesure est-il possible de fournir les installations et
 
de former le personnel?


9. Existe-t-il des techniques faciles A transposer dans le cadre culturel des

populations visdes?
 

10. Est-ce que l'dchdancier prdvu pour obtenir des rdsultats valables estrdaliste en regard de I'objectif choisi, par exemple un ddlai de 5 1 10 ans pour retirer des avantages substantiels de I'application des rdsultats de 
]a recherche? 

11. En qoui larecherche est-elle plus importante que I'application des
connaissances actuelles pour la solution du problme?12. Les applications de la recherche auront-elles un ndfaste sureffet
d'autres ressources naturelles? 
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Ju soi. -:n zone~ coudroimaje, ',4rr 1-0lsbituc ;C Cuidure !a plus proaucaive 
er n-extrait que peu d'teiements nutr;uiis du wol. Dans ies zoneb tre! 
:ecnes, aes arores aenracinernent proruon Lomme i'aharoba(Probopib), 
le caroubter (Ceratonia) et i'anacardier kAnacaruaa) peuvent produire 
Quantites de rruit, nournsbants li otj rien d'autre ne pousbe. Entre ces 
deux extremes climariques, on peut combiner avec discernement les 
arbres, les cultures agricoles et l'6levage de manire a tirer parti des 
conditions de croissance favorables et A 6tre moins vulnerable aux 
contraintes des tropiques, qu'eiles soient a'ordre bioiogique, social ou 
dconomique. 

La terre est une ressource rare et qui a tendance a le devenir de plus 
en plus sous la pression inexorable de l'accroissement ddmographique. II 
faut deux A trois kilomtres carrds de fort vierge pour alimenter une 
personne, alors que les vietlles methodes dprouvges de culture itinrante 
peuvent produire assez pour en nourrir 30 A50 par kilomtre carrd. Par 
comparaison, une mime surface de rizire inondde peut alimenter 
jusqu'A 700 personnes. 

Un des objectifs de l'agroforestene est de "domestiquer" et 
d'amdliorer la pratique de la culture itinerante de faqon 2 maximiser une 
production soutenue sur des terres plus pauvres, que ce soit sous forme 
d'aliments pour l'homme ou les bCtes, de combustible, de bois de 
construction ou de produits qu'on peut vendre. On vise aussi Amettre en 
culture des endroits auparavant improductifs. 

... ilest encore plus difficile de modifier les 
attitudescourantesdes populationsque de 
comprendreet maftriser les micanismes 
biologiquesde la fort tropicale ... 

Au cours des derniers sxicles, la production alimentaire s'est onentde 
vers une spcialisation toujours plus poussee. Ainsi, la foresterie et la 
production des aliments se sont dissocides Aun point tel que les 6tudes 
sur les arbres dont le principal usage n'est nile bois d'oeuvre nile bois de 
chauffage, ou sur ceux qui ont des usages multiples comme le 
caoutchouc, sont rattachdes A d'autres disciplines. I1n'y a pas si 
longtemps, quand les greniers des pays industnalises regorgeaient de 
grains et qu'on avait des surplus d'engrais et d'dnergie, ]a recherche 
portait principalement sur l'amelioration des cultures tropicales d'expor
tation comme le caf6 et le cacao. Le forestier des tropiques, soucieux de 
conservation et de production de gros bois, partit en guerre contre 
l'agriculteur et sa m~thode de d~frichement "par le fer et par le feu". 

Mais tout cela a change: l'autosuffisance sur le plan alimentaire est 
devenu l'objectif numero un et la possibilitd que l'exploitation des arbres 
fasse passer la proportion des terres tropicales productrices d'aliments de 
25 A 75 % a pris une grande importance. 'routefois, on ne saurait encore 
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Cvaiuer :uscu'h uuel ooint les arbres peuvent :roauire d'abondantesrecoites i'alimentrs pour " Lomme et les oetes, et d'autres biens encore,sur Les terres marginales, drans des conditions mdteorologzques ext-dimes, 
or cela, s:ans aucun dommage pour V',nvironnement. 

Une dtroite collaboration s'impose entre l'agronome et le forestierpour bien utiliser les arbres en association avec les autres cultures et avecI' levage. 11 faut que l'enseignement de la ioresterie tropicale couvre tous'es types d'arbes et cous 'es aspects de ia production ioresnr&e. Unemeilleure connaissance du potentiel des arbres conduira A reexaminerleur mode de grouvement selon leurs diffdrentes utilisations. L'exploita
tion peut s'tendre A toutes les categories de forkts, de la lgendairejungle impdndtrable aux peuplements clairsemds laissant assez de placeentre les arbres pour le p~turage et des cultures intercalaires. 

L'information sur les arbres et leur interaction avec les cultures et lebdtail est abondante en plusteurs endroits; elle est parfois soigneusement
enregistrde et dtagde par une documentation solide. I1 faut ndanmoinsrecueillir d'autres informations sur le terrain et les vdrifier ensuite. Parailleurs, il est amplement dtabli que l'usage des arbres de concert avecl'agriculture et l'dlevage se pratiquait ddjA il y a des milldnaires, mais unepartie de ces connaissanes a 6t6 oublide. L'dtude de l'histoire devrait
donc nous fournir de prdcieuses indications Acet dgard. 

... on peut pratiquerl'agroforesteriesurplus de la
 
moitid des terres dans les tropiques, mime si
 
elles sont trop sches, trop rocheusesou trop

escarpdespourRtre classdes dans les terres 
arables ... 

L'information recueillie devra 6tre mise AI'essai sur diffdrents sols de
divermes zones dcologiques puis transmise aux dirigeants, aux experts,
aux techniciens et aux agriculteurs. 
Ces derniers devront apprendre Al'adapter Aleurs conditions particulires. 
La reconstitution et l'examen des pratiques actuelles fera, sans nul
doute, ressortir des lacunes importantes dans nos connaissances, ainsi
 que des possibilitds d'amdlioration. Les recherches cedans domainedevront 8tre confides par contrat aux organismes nationaux et internationaux compdtents. Quelques-uns des instituts de recherches agricoles se rendront compte qu'ils ont plus de chances d'atteindre leursobjectifs en incluant la vdgdtation ligneuse dans leurs instruments detravail. Le Centre international pour l'agriculture tropicale (CIAT) enColombie pourrait, par exemple, envisager d'augmenter la production debceuf dans les llafios d'Amdrique latine par la plantation d'arbress'accommodant de sols acides. Ces arbres apporteraient aux paturesl'engrais organique de leur liti&e, et leurs feuilles et gousses pourraientau besoin servir d'aliments pour les animaux. uls procureraient de l'ombre au b~tail, prot~geraient le sol de l'drosion par le vent ou par l'eau,amdlioreraient le ddbit des cours d'eau et bien sdr produiraient des fruits,

du combustible et des piquets de cl6ture. 
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L',nsricut internacional pour I'agrnculturu tropicaie tuiAj au Nigeria, 
aores ies anrnees d'ebsal bur i'empioi e,, debris ' egvtaux pour proteger le 
soi nu entre !es rangs de cuiture "'ricuic en e-t venu a ia conclusion que
les arbres ieraient m:eux i'arraire. A prebent, Ie protesseur 3ede H. 
Okigbo, directeur adjoint charge du programme de recherche sur les 
systemes de proauction agricole, souhaite non ieulement rezntroduire les
arbres dans le mode d'excioiration comme moven de protection du sol,
mais il recherche aussi des arbres susceptibles d'enrichir le sol et de 
completer la production des cultures agricoles. 

Au Costa Rica, le Centre de recherche et de formation pour
V'agriculture tropicale (CATIE) se propose de regrouper les efforts de ses 
d~partements d'agriculture, d'elevage et de foresterie en vue de trouver 
les moyens d'accroitre au maximum la production des petites fermes en 
zone montagneuse Aforte pluviositd. 

En Inde, l'Institut international de recherches sur les cultures des
rdgions semi-arides (ICRISAT) pourrait chercher A dtablir quelles 
essences d'arbres Yon devrait planter dans les zones semi-arides pour la
production de fourrage et de bois de chauffage. De nos jours, environ 
75 % du fumier de vache est brild comme combustible (bouses sdchdes)
alors qu'il pourrait servir Aam~liorer la fertilitd du sol. 

D'autres institutions nationales et internationales ont les ressources 
n~cessaires et le ddsir de combler les lacunes de nos connaissances sur la 
combinaison de systimes de production dans diverses zones dcologiques.
Aucun institut ne peut a lui seul trouver toutes les rdponses Aun seul 
endroit, et les avantages que reprdsentent les systemes de production
combinds ne sont pas restreints aux zones tropicales. Par exemple, des 
dtudes sont en cours au Canada sur l'association de peupliers A des 
cultures agricoles: pornme de tere, navet, courge et melilot (31). 

La fordt naturelle tropicale constitue un vaste et precieux reservoir 
gdndtique. I1faut donc recenser les arbres apparemment sous-utilisds, les 
mettre A l'essai dans diffdrentes zones dcologiques, au besoin les
amdliorer, et les introduire ensuite dans des endroits "oCi leur culture est 
rentable, acceptable au plan socio-cuiturel, adaptde aux modestes 
exploitations et accessible aux petits paysans" (30). I1 est urgent de
poursuivre la recherche dans ce domaine, car dans certaines rdgions, les 
dcosyst6mes naturels qui renferment ces ressources gdnetiques sont en 
voie de disparition rapide. 

Sur le plan mondial, on a rarement accordd aux produits non ligneux
de la fort la meme importance qu'aux fibres ligneuses. Sauf quelques
exceptions, tel le latex h caoutchouc, les produits qu'on qualifie de"secondaires" comme les gommes, l'dcorce, les dpices et les fruits n'ont 
pas b~ndficid de l'intdrit qu'ils mdritaient. Aussi conviendrait-il, tout 
d'abord, de sdlectionner les produits qui ont une certaine valeur sociale et 
dconomique, puis d'entreprendre une recherche systdmatique sur 
F'am~nagement des arbres, ia r~coite, la transformation et ia distribution 
de leurs produits. I1faudra ensuite largement vulgariser les rdsultats de 
cette recherche et en dimontrer l'intr6t. 
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A7an'aTs -sonomc-ues et socux Ae . r.cherche 
La possibiiire 3'ameiiorer la proaucnon cotaie en associant arbres, 

culture et &ievagea ete iargement etabiie dans beaucoup de regions des 
tropiques, et ii ne iait uere ce Loute quo ia rurmule de i'agrororestene
pourrait ktre implantee dans de vaste! tendues de terres improductives 
ofi 'agriculture seule ne peut se pratiquer actuellement. Des recherches 
systdmatiques s'imposent pour ddtermnner les associations vdgdtales les 
nmeux adaptees aux artdrentes zones climatiques et 6daphiques et pour 
concevoir des pratiques acceptables par les populations locales. 

... l'autosuffisancesur le plan alimentaireest 
devenue l'objectifnumdro un et les arbressont 
appeldsa'jouerun r6le primordialdans 
l'augmentationde la productionalimentaireen 
zones tropicales ... 

On a tort de croire qu'il faut toujours beaucoup de temps Aun arbre 
pour atteindre une taille marchande ou pour commencer 4 porter fruit. 
Les espkces de Leucaena donnent des gousses 8 mois apr~s la plantation et 
forment un bon bois de pAte au bout de 3 ans. L'eucalyptus de 5 ans est le 
pilier de I'industrie forestisre du Brdsil. Les espkes de Prosopis
produisent des gousses au bout de 2 ans et la plupart des autres arbres 
tropicaux donnent des fruits, des graines ou des gousses en deq&de 3 A4 
ans et deneurent productifs trLs longtemps. Les feuilles d'un grand 
nombre d'arbres constituent un pr&ieux engrais vert et un fourrage
nourrissant, et quelques-unes sont mme utilisdes comme 1dgumes par
les indig~nes. De plus, tous les arbres peuvent servir de combustible et 
donnent souvent un excellent mat~riau de construction quand ils sont 
trop vieux pour porter des fruits. 

L'information pubIi~e sur les interactions entre l'arbre, les cultures 
agricoles et l'41evage, est en gdndral vague et incertaine; une seule chose 
est se, c'est que les arbres peuvent pousser dans des milieux tr~s varids 
et produire des rdcoltes tr~s utiles. Les exemples ci-dessous ont dtd 
vdrifids et devraient nous donner une idde de ce qu'on peut espdrer pour
l'avenir. 

1) 	 L'espke Leucaena pousse sous les tropiques, entre le niveau de la 
mer et l'altitude de 1 500 m, sur tous les sols, sauf acides, recevant 
des prdcipitations annuelles de 500 A 5 000 mm. Les feuilles, 
coupdes Aintervalle de 6 2t 8 semaines jusqu'A un metre au-dessus 
du sol, peuvent donner, par hectare, chaque annde, jusqu'A 90 
tonnes de fourrage vert apprdcid par le b~tail, soit l'dquivalent de 
23 tonnes de foin contenant 26 % de protdines; si on s'en sert 
comme engrais vert, elles fournissent au sol 600 kg d'azote, 500 kg 
de potasse et 200 kg de phosphore. Amdnagd pour le combustible 
ou le bois de pAte, un hectare de fort de Leucaena peut produire 33 
ms/an de bois d'une densitd de 0,73 (2). 
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2) 	 Let, '4usbse -- irp.rpis cinlensts (aigarooa) !ervawnt d'aliment et
Ue rovenae ,-ez les Indiens a'Amerique bien avant la venue de
Cilnstophe Coiomb et la culture de l'arbre se pratique encore
Ia: 2ment s=- :Js sols sableux ou rocheux, clans les zones A,faibles
prec~picaton, k250 a i 250 mm par an). La production de gousses
peut atteinare 4 tonnes ou mame davantage par hectare et elles 
contiennent 9 '/6 de protdines, 47 %d'extrait non azot6, 0,6 % de
mati~res grases et 25 % de cellulose brute (53). Leur valeur
fourragere se compare favorablement cclle de l'orge. La farine 
qu'on en obtient sert Aconfectionner un aliment nourrissant qui
peut se consommer cru et se conserver pendant longtemps. Si 'on 
songe que dans certaines regions, il peut en cofiter le quart du 
revenu de la famille pour acheter le combustible ndcessaire Aun 
seul repas chaud par jour, i vaut ]a peine de rappeler que lesgraines et les gousses comestibles des arbres ne demandent pas de 
cuisson. 

3) 	 Le tamarinier (Prosopistamarugo) pousse sur des sols d6sertiques A
crofite salde recevant moins de 100 mm de pluie par an et parfois
pas du tout durant plusieurs anndes de buite. L'arbre retire un peu
d'humiditd du brouillard et ses racines vont chercher I'eau h des
profondeurs de plusieurs mrtres. Une fois qu'il est 6.abli, ses
feuilles et ses gousses peuvent nourrir les chivres et les moutons A 
un rendement comparable Acelui de bons pAturages dans d'autres 
parties du monde, soit 10 A20 b6tes par hectare (28). 

4) 	Le caroubier (Ceratoniasiliqua) est une 1dgumineuse arborescente 
qui donne le fruit connu sous le nom de caroube. Extr6mement
rdsistant Ala s6cheresse, il pousse particulii.rement bien dans les
sols pauvres, secs, pierreux, bien pourvus en Ca er en K. 11 
commence Aporter fruit au bout de trois ans et peut continuer Aproduire jusqu'A l'Sge de cent ans ou plus. Un seul arbre peut
fournir 500 kg de fruits par annde. Les gousses sches contiennent
5 % de protdines, 86 % d'extrait non azote, 0,5 % de mati~res 
grasses et 6 % de cellulose brute. Elles se mangent crues ou
moulues en urie fanne qu'on m6lange A d'autres aliments, ou 
servent de nourriture aux animaux (50). 

5) Parkia affectionne les regions humides de l'Afrique et de l'Asie. 
Ses fruits, parfois appelds "African locust-beans", contiennent 26 %de protdines, 50 % de glucides et 10 % de matiires grasses, et 
servent A l'alimentation humamne et animale. Ses feuilles 
fournissent un fourrage utile (5). 

6) 	Une espce d'aulne (Alnus jorullensis), plantde &forts espacements
entre 2 000 et 3 000 m d'altitude, multiplie par huit la production
fourrag~re en Amdnque latine, et a en outre fourni 10 m3/ha/an de
bois de chauffage et de bois d' euvre et d'industrie sur une 
rotation de 20 ans (40). 

7) 	 Aux Philippines, plus de 2 millions d'hectares sont affects
exclusivement A la du cocotier.culture La plantation d'autres 
arbres ou le pAturage entre les arbres a donn de bons rdsultats 
dans plusieurs ies du Pacifique Sud ou en Inde. En adaptant au 
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niveau !ocl ies nrat:que., mi.sc., au point aileurs, ii devrai.t rre 
relativement facile de concovoir des syst~mes de production
combinds pour la nluoart des rNgion. ou pousse le cocotier. 

Limpiantarn ces :VSEwmc comoines de production alimentaire 
dans des regions qui conviennent mons bien a la cerealicuiture offre 
dgalement un potentiel dnorme. II ne faut pas oublier que les fruits, les 
graines et les gousses ont de tout temps fait partie du rdgime alimentaire 
cies indigenes et n'ont 6te que recemment remplaces par des cdrdales 
d'origine dtrang~re. 

On esrime que plus de 200 millions de personnes, rdparties sur plus
de 3,5 milliards d'hectares des tropiques, tirent le gros de leur subsistance 
de la culture itindrante (29). Sous la pression de l'accroissement 
damographique les cultures vivri~res rdcoltdes entre des jach~res 
forestires gaspileuses de terres et toujours plus courtes s'appauvrissent.
Or, il y a tout lieu de croire qu'on pourrait produire en moins de 10 ans 
une rdcolte commerciale d'arbres qui remplacerait la jach re tout en 
restaurant la fertilitd du sol, et que l'application des techniques actuelles 
de culture successive d'arbres et de plantes agricoles dans les tropiques
humides permettrait de quadrupler la production actuelle de grains et de 
tubercules et de ddcupler celle de bois. Grinnell (19) a par ailleurs mis en 
dvidence, au moyen d'un mod~le hypothdtique fondd sur les conditions 
daphiques des hautes terres du Nigeria, les avantages dconomiques

substantiels qu'apporterait la syiviculture sur des terres qui de
meureraient autrement inutilisdes entre certaines recoltes (votr tableau). 

Le colit que reprdsentent l'augmentation de la productivitd des 
syst~mes combinds de cultures et l'extension de l'agroforesterie A des 
rdgions auparavant improductives parait minime si on le compare aux 
avantages d'une production considdrablement accrue et plus stable. Ce 
qu'il faut, c'est d'abord recueillir l'information puis la diffuser, apris 
l'avoir soigneusement vdrifide, et en faire la d6monstration aupr~s des 
pays'ns. 11 faut aussi crder des pdpini~res pour assurer l'approvisionne
ment cn arbres de bonne qualit. 

Production, sur un cycle do 10 ans, de cultures successives de cdrdales,
tubercules et arbres au Nigena, A raison de 3 rdcoltes annuelles de mais, d'une de
manioc, d'une d'igname et d'une des produits de l'arbreGmelina arborea 9 ans apr~s
la plantation (9,45). 

Production obtenue Production moyenne
Culture par le paysan possible 

Mals 2 t/ha 8 tlha 
Manioc 10 t/ha 50 t/ha
Ignamne 15 t/ha 40 t/ha
Bois 25 m'/ha 250 mJ/ha 

Remarque: Les chiffre i de la I'l couonne correspondent a une production obtenue par le 
paysan sur des sols dgrades par un usage abusif tandis quo ceux donns pour la production 
moyenne possible supposent des bonnes conditions 4daphiques, maintenues par une 
combinaison appropride des espOces et de bonnes pratiques agroforestibres. 

47 



La iornaton des agrculteurs et ces agents de vuigarisarion A lagestion, 1'utilisation et la mise en marche aes cultures d'arbres devrait
s'inspirer des modeles cui ont si oien contribud a i'amdlioration des
pratiques agricoles. L'cbec:if est d'arriver a un svsttrne cui solt plusproduczif, qui fasse un meilleur usage de la main'-d'zuvre at qui soltmoins vulnerable aux invasions des mauvaises herbes et aux ravages des
predateurs. 

Initiativesactuelles dans le domainede l'agroforesterie
Le ddveloppement rural est une des questions les plus pressantes denotre dpoque, et A cet dgard, l'agro/oresterie peut y contribuer

substantiellement en amdliorant la production de la terre. Les P.V.D. etles organismes donateurs sont d'accord sur l'urgente ndcessitd d'unevaste offensive dans ce domaine jusqu'ici trop ndgligd, mais les actions
entreprises jusqu'i prdsent 6taient dparpilldes et manquaient decoordination. Le SIDA (Suede) et l'OAA envisagent la possibilitd delancer un programme conjoint de cinq ans sur "la foresterie pour leddveloppement communautaire" dont l'objet serait de promouvoir laproduction de gros bois dans des forts exploitdes par et pour des petites
collectivitds paysannes. L'ODM, en Grande-Bretagne, soutient pour sapart depuis longtemps que l'amdnagement des terres tropicales doit itre
l'affaire Ala fois des agronomes et des forestiers. 

Deux organismes canadiens, I'ACD[ et le CRDI, ont organisd en 1973,A Ibadan, au Nigeria, une rdunion technique sur l'agrosylviculture, A
laquelle le CRDI a donne suite par un projet de recherche en Afrique
occidentale sur les moyens d'accroitre la productivit6 des systL.mes
agrosylvicoles. Par ailleurs, l'ACDI envi.'ige d'apporter son appui Adesprojets de ddmonstration et de formation dans plusieurs pays. Le CRDI
parraine aux Philippines des recherches sur la culture intercalaire,notamrent l'association de Leucaena et de cultures agricoles. Dans uneautre dtape de ce m~me projet, on 6tudie la toldrance Al'ombre du mil, dusorgho, de ]a tomate et de la canne Asucre en prdvision de l'implantation
dventuelle de quelques-unes de ces cultures entre des cocotiers. 

De leur c6td, l'Indondsie, l'Inde, les Philippines, plusieurs paysd'Amdrique latine et la Nouvelle-ZUlande conduisent des travaux sur
l'interaction de l'agriculture, de la foresterie et de l'dlevage. En Hollai~de,
en Belgique et en France, plusieurs instituts de recherches ont acquis unevaste somme de connaissances sur les systmes d'exploitation mixteappliquds dans les pays tropicaux. Enfin, la Chine a depuis 25 ans obtenudes rdsutats remarquables et il semble bien qu'il y ait dans beaucoupd'autres parties du monde des informations prdcieuses qui attendent 
d'Atre colligdes. 

Le directeur gdndral du PNUE, le directeur gdndral associd de I'OAA pour les forts et plusieurs hauts fonctionnaeas des pays donateurs et
d'organismes de recherche ont ddjA exprim6 leur intdrt pour une vaste 
campagne de ddveloppement des systtmes de production combings et se 
sont dits pr~ts l l'appuyer financiirement. 
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II est evident que les immenses ?osbibdiris de syst~mes de 
-rcduction -lianc la foresterie avec !'a r:culture et !'elevage sont d'ores et 
d6;h largement reconnues et que, en di' ers points du globe, des 
recherches sont en cours ou en preparation pour exploiter un tel 
potentiel. Malheureusement, iorce nous est d'admettre l'insuffisance des 
moyens actuc*LAmeni mins ca ,:avre pour amc..orr le sort des habitants 

de la forit tropicale par ce biais. 

Nous pouvons et nous devons ouvrir un nouveau front dans la 
guerre a la faim, aux taudis et Ala degradation de l'environnement. Cette 
guerre peut d'ailleurs tre livrde avec les aries utilisdes par les paysans 
depuis des sikles, sans ndcessiter de modifications radicales de leur 
mode de vie. A cette fin, nous recommandons la crdation, avec 
financement international, d'un conseil de recherches en agroforesterie 
qui dirigerait un programme d'ensemble visant Aamdliorer l'utilisation 
des sols dans les tropiques. 

Le conseil devrait avotr pour mission d'encourager et d'appuyer la 
recherche; de recueillir et diffuser l'information concernant les syst~mes 
d'agroforesterie dans les P.V.D. de la zone tropicale, ce qui susciterait 
une meileure utilisation des terres; et d'offrir de nouvelles possibilitds de 
travail concordant avec les aspirations des paysans. Plus prdcisdment, il 
pourrait s'occuper: 

1) 	de grouper et d'analyser 'information existant sur les systbmes 
sylvo-agricoles en zone tropicale et de recenser les lacunes 
importantes de nos connaissances A la fois du syst~me dans son 
ensemble et de ses composantes forestiires; 

2) 	 d'encourager, d'appuyer et de coordonner les travaux de 
recherche et de vulgarisation en agroforesterie dans diffdrentes 
zones dcologiques dans le but premier de combler ces lacunes; 

... nous pouvons et nous devons ouvrirun 
nouveaufront dans la guere a la faim, 
aux taudiset a la ddgradationde 
l'environnement... 

3) 	d'appuyer les recherches destindes Ainventorier ou Aamdliorer les 
essences d'abresi aujourd'hui sous-utilisdes pour leurs produits 
ligneux ou non ligneux afin de rehausser la valeur dconomique et 
le rendement des systOmes agroforestiers; 

4) 	d'appuyer les recherches sur les syst~mes agroforestiers qui 
apporteront de plus grands avantages dconomiques et sociaux aux 
populations rurales sans altdrer l'environnement; 
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' 'ncourager ia rormation on Jro(re~tr, e ainsz cue dans lesiciences concernant les espkce, d'arores qui foni partie des 
systemes agrotorestiers. 

* arri les activ-tes que le conseil devrait entreprenore pour arteindre 
ces objectifs, citons: 

1) la collecte, l'valuation, le r~pertonage et ia difiusion desinformations concernant l'agroioresterie, en particulier des faits,chiffres et -ndthodes, a l'intention premiere du personnel sur le
terrain; 

2) 	 l'emploi de conseillers techniques pour lesdvaluer syst~mes
agroforestiers existants; 

3) 	le maintien de relations avec les chercheurs et les organismes Al'dchelle nationale et internationale, de faqon A assurer lacoordination des recherches sur les syst~mes agroforestiers; 
4) 	la signature de contrats avec des institutions scientifiques ou des

chercheurs particuliers pour I'exdcution de recherches sur lessyst~mes agroforestiers, sur les esp.ces d'arbres importantes enrapport avec ces systbmes, et sur la r~colte, la transformation et la
commercialisation de leurs produits; 

5) I'organisation de journes d'dtude et la formation de groupes detravail pour la collecte, I'analyse, 1'6valuation et la diffusion des
informations touchant l'agroforesterie; 

6) I'encouragement de 1enseignement A tous les niveaux scolairesdes principes d'agroforesterie, y compris de la productionforesti~re en vue de la consommation ou de la fourniture de 
services; 

7) l'orientation de I'enselgnement forestier et agricole de faqon que
ces deux secteurs contribuent davantage A une meilleure 
utilisation des terres; 

8) Ia demonstration pratique, la publication et la diffusion des 
rdsultats de la recherche et de toute autre information pertinente.

Dans son r6le d'informateur, le conseil devrait veiller Ane pas fairedouble emploi avec d'autres services d'information et A ce que lacollaboration soit le plus efficace possible. L'enseignement est un Elementessentiel du programme agroforestier proposE, au m~me titre que laformation, qui devrait mettre l'accent sur les aspects pratiques del'agroforesterie. La enmise ceuvre de ce programme exigera, toutd'abord, la formation interdisciplinaire des chercheurs nationaux, desadministrateurs et de tous ceux qu'intdresse l'implantation du syst~me. Ilsera donc essentiel d'entretenir des rapports dtroits avec les institutions
nationales pour assurer le succ~s du programme. 

Le conseil dtablira des lignes de conduite ou des normes bien d~finies en vue de la planification et de la conduite de la recherche, de l'dvaluation 
et de la diffusion des rdsultats. 

La mise en application des rdsultats de la recherche est de premi.re 
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importance. ii imoorte au pius haur degr que les r~suitats connent 
rapidement lieu a aes projets iue demonstration et a des essais effectuds 
au niveau Liu viiiage dans des conditions chmatiques, sociales et 
conomiques curerentes et sous une torme cui permette une rapide 

6valuation et une application dans le cadre des programmes de 
deveioppement rural. Tous les aspects des systhmes agroforestiers
devront faire I'objet d'une valuation, sur les plans technique, social et 
dconomiaue. II faudra s'efforcer de chiffrer les coits et les bdndfices de la 
mise en oeuvre des diverses techniques agroforesti&res afin d'dtablir des 
comparaisons objectives. I1 faudra d6terminer jusqu'A quel point, au 
cours de l'aplication des rdsultats de la recherche, le conseil devrait 
assumer la coordination et le financement du projet, ou au contraire les 
confier Ad'autres organismes. 

11 faudrait dtudier l'opportunitd d'dtendre ce programme A des 
P.V.D. non tropicaux - dans les zones subtropicales ou m6diterranden
nes par exemple - qui connaissent de graves probl mes auxquels 
l'agroforesterie pourrait apporter une solution. 

II est propos6 que le conseil soit institud en vertu d'une charte qui en 
ferait un organisme international autonome, dirigd par un conseil 
d'administration dont le nombre de membres, la compdtence, les 
modalit~s d'dlection ou de nomination seraient ddterminds selon une 
entente antdrieure conclue entre les signataires de la charte. L'dtablisse
ment de politiques pour le fonctionnement de l'organisme serait l'une des 
principales tfiches du conseil d'administration. 

Les cadres du conseil recrutds A l'chelon international pourraient
comprendre un directeur et quelques experts des sciences naturelles et 
sociales et des techniques d'utilisation et de commercialisation des 
produits de la fort. Le conseil pourrait, au besoin, recourir aux services 
de conseilers techniques pour dlargir le champ de competence du 
personnel de son bureau principal. 

Voici un calcul trbs approximatif du budget annuel de fonctionne
ment qu'on pourrait attribuer au conseil: 

Frais d'exploitation $ 500 000 
Ddpenses du conseil d'administration 100 000 
Cofit des travaux de documentation 

et de recherche 1 000 000 
Conferences et rdunions 100 000 
Formation en sylviculture 100 000 
Inventaire, essai et amelioration 

des arbres sous-utilisds 200 000 
Recherche visant i accroitre l'utilisation 

des produits non ligneux de la fort 100 000 

Total: $2 100 000 

II est difficile d'dvaluer la rentabilitd d'un tel effort, mais il semble 
bien que les rdsultats ne tarderaient pas A se manifester. En effet, un 
grand nombre des formules envisagdes sont ddjh appliqudes dans une 
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=e :o n o u " ,-.utre ,vt i! io man c~u e ri .i' il u ue 'a u sc n if u e e 
--.hci:ue qii :i Cien serv I griculturu tlradtnelle au cours des 30 

derniLres annees. 

Le conseil parrainerait, aiderait et coordonnerait la recherche en
agroforesterie mais ne Ia rinerait pas; aussi le choix de son siege ne
serait-dl pas necessairement limitd aux rd'zons tropicales. Un petit pays
neutre offrant les instailations necessaires constituerait un choix
judicieux, qu'il solt industrialisd ou en voie de ddveloppement. 

Conclusions 
Les tropiques sont loin d'tre un paradis; la lutte pour la survie y est

intense et continuelle. Si l'on veut assurer une vie d~cente h la population
sans cesse croissante de cette rdgion, il faut savoir marier l'expdrience et 
les comp~tences Igudes par le passd aux d~couvertes de la sciencemoderne. 

La recherche sur I'amnagement et l'utilisation des forts naturelles 
et artificielles de m~me que les 6tudes visant h la restauration des terres
tropicales d~graddes peuvent jouer un r6le de premier plan Acette fin. I1 
est certes urgent d'intensifier les recherches dans tous ces domaines.
Mais h notre avis, d'une part, la recherche actuelle donne de meilleurs
rdsultats dans ces secteurs que dans celui de l'accroissement de la
production de terres oCL c'est la combinaison des cultures forestires,
agricoles et de l'61evage qui aura pour effet d'optimiser les r6coltes;
d'autre part, les effets bdndfiques qu'aurait une recherche intensive pour
la population locale seront probablement plus lents Ase faire sentir. 

IIest inddniable que I'agroforesterie peut amdliorer sensiblement la
vie des habitants du Tiers-Monde, et ce en relativement peu de temps.
D'autres horizons, A peine entrevus ici, s'ouvrent h la recherche, qui
promettent d'd1argir encore la contribution de l'arbre au bien- tre de
l'humanitd m~me si les chances de rdussite sont moins dvidentes et le
d4lai plus difficile A fixer. Parmi les moins certains mais les plus
intdressants de ces objectifs de rechefche, citons l'accroissement de
'action photosynthdtique des arbres, la fixation du phosphore et de

l'azote, l'assimilation sdtective de la cellulose et de la lignine et leur
transformation microbiologique en protdines ainsi que la culture de tissus
vdgdtaux pour la propagation du materiel de plantation. 

I1est dviden, que l'agroforesterie seule ne peut rdsoudre tous les
problmes d'amte.agement des terres dans les P.V.D. tout comme
l'application des techniques agroforesti~res ne saurait ipso facto garantir
l'optimisation de l'utilisation des sols. Les auteurs sont toutefois
convaincus qu'ensemble, les forestiers et les agronomes peuvent
contribuer grandement Ala rdalisation de tels objectifs, et qu'un conseil
international de recherches en agroforesterie pourrait bien 6tre le moyen
de concentrer efficacement les ressources vers ce but. 
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Postface 

Depuis ]a redaction du present rapport et comme suite aux 

recomnmandations y figurant, un comitd directeur rdunissant 9 pays et 7 

organisations internationales a dt constitud pour 6tudier plus A fond 

l'tablissement du Conseil propose. 11a dtd convenu de crder un Centre 

international de recherche en agroforesterie (CIRAF) et le CRDI a dtd 

ddsignd comme agent d'ex~cution pour son dtablissement. 

K.F.S. King, de la Guyane,Le directeur gdndral du CIRAF est M. 
directeur gdneral adjoint de I'OAA. IIsiege au Conseil d'administration 

de l'organisme, composd d'un nombre dgal de reprdsentants des pays 

ddveloppds et des pays en ddveloppement. Les autres membres du 

J.G. Bene (Canada), prdsident, M.S. SwaminathanConseil sont: MM. 
Chandler (Etats-Unis), J. Diouf (S~ndgal),(Inde), vice-president, R.F. 

von Maydell
J.C. Madamba (Philippines), J.G. Ohler (Pays-Bas), et H.J. 


(Allemagne). I reste h nommer deux membres qui seront ddsignds, l'un
 

par l'OAA et l'autre par le pays d'accueil du CIRAF, dont le sifge social 
l'Institut tropical royal d'Amsterdam, en Hollande.

provisoire se trouve 
Un comitd du Conseil, dont fait partie le directeur gendral, est chargd de 

un pays en 
proposer un siege permanent pour le CIRAF dans 

d~veloppement. 11y a tout lieu de croire que cc siege sera dtabli au cours 

.e CRDI a nommd M. Trevor Chandler agent de dtsveloppementde 1978. 
technique du CIRAF. 

L'adresse des bureaux temporaires est la suivante: 

CIRAF 
a/s de l'lnstitut tropical royal, 
63 Mauritskade, 
Amsterdam 5, Pays-Bas. 
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