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Avant-propos 

Les forts et les arbres ont traditionnellement pourvu i certains des besoins 
fondamentaux pour la vie de centaines de millions dhommes pauvres du monde rural 
dans les pays en dvcloppement - du combustible pour la cuisine. des mal:. . ux de 
construction et mime de la nourriture. Le mondedans son ensemble a t6 lent a prendre

conscience de cc que carte composante essew1elle der'environnement rural itait en vole
 
de disparition rapide. IIa fallu les ravages de la sicheresce au Saoel. 'extension de
 
r6'osion et des inondauons au sud de l'Himaaya pour attirer I'attention sur la mesure
 

dons laquelle les forts antdiminui ct sur leprix humain qui en risulte necessairement.
 
La pknurie de bossdefeu i elle-seulconstitue une crise inergitique pour les populations.
 
des pays-en diveloppement aus.'i grave et probablement plus iniluctable quecelle i eau
 
petrole. Ella affect le tis:i bocudi des communautes dont I'itat de pauvr-ti ne laisse
 
souvent pas de possible alternative i d'autres ressources d* nergie.
 

L'Organisauon des Nations Unies pour l'Alimentation et I'Agriculture est soucieuse 
decquele:r6ledela.forc.t:cridans le-diveloppement communautaire dans le Tiers 
mondesoit connu. Dememe. 'OAA,est d~cidli, cc quiles efforts nicessaires soient 
cngag6sipour permettreaux populationsdes zones rurales de direr profit des arbres it de 
laforesterii Les for~tssont plus qu'unesource dematiire premie'as pour d'importantes
industriesdv-grandednmension ou qu'une pattie plaisanr-~du paysage pour la recreation 
des gens des villas. Ellis rormen un iliment vital de renvironnement immdiat dei 
pauvres,run ,ix. 

Une compo'ante impi)rtante de la politique actuellede I'OAA repose sur lI necessite 
d'une action so. tenue pour faire face aux besoins fondamentaux des communauti3 
rurales et pour as urer une amelioration gindrale de la situation. Parmi se3 efforts pour
attirir une attentioi accrue sur la contribution de [a foresterie a ses objectifs et pour
soutenir les travaux des spicialistes forestiers qui s'occupent de ces problimes dans les 
pays en voie dediveloppement. I'OAA arassembli et analyse une documentation sur le 
r6le de la forestere au niveau communautaire, les problimes rencontres et les solutions 
possibles. 

L'Organisation acti assistce dans carte tiche par des experts de nombreux pays en 
diveloppement at par rOfllc central suidois pour I'aide au doveloppement international 
(SIDA). 

Aflin de mcttre les risultats de cc travail i la disposition de tous ceux qui sifforcent 
d'amiliorer la qualite de la vie des pauvres ruraux. I'OAA a pripari cc fascicule qui
dicrit en terms giniraux la nature du problime. r..tion nicessaire ct de quelle manire 
ella peut 6tre engagic. 

Edouard Saouma 
Directeur Giniral 

Plantation de pins at 
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Pour une sylviculture
rationnelle.-

Notre planets traverse tine priode de transition car 
I'humanit6 s'efTorce d'tablir un 6quilibre entr, lcs 
besoins d'une population croisbante et les ressources 
naturellcs disponibles qu, ne sort pas illimit6es. 
Confrontis ace problime de dimension mondiale, rant 
les pays dieloppes qu'cn developFement cherchent de 
nouvelles solutions et consid6mrei d'un regard neuf les 
modes de vietraditionncls d'xpoques o6a les populations.
vivaient en meilleure harmonic avecleurenvironnement 
naturel. IIne-peut 8tre question d'arriter le 
di'eloppernent et d'abandonnerla majorit6 des pays 
sur le chemin de l'industriajisation et de [a croissance
6conomique. Toutfois. il devrait &re possible 
d'adopterdes programmes de d6veloppement 
repondant aux besoins des populations du Tiers monde 
aulieu.des'engagerians une evo!ution technologique, 
apparemment i cctt- seule fin. 

Tornes forestlirsdu mont'e La n c,,ssit6 d'un diveioppcn'ent approprii se v6rifie 
Le- diagrammemonlre, les tout particuliircment dons I combat entrepris pour 
zones importantes deaforits amiliorcrle son des masses rurales pauvres qui n'ont
compactesicest.ii.(lre, des, gcniraP.mcnt que pcu do pouvor politiqueou do 
terres oila,couveraure, puissance 6conomiquc. ('spopulations demeurent 
vigitaleest supirieure a hahituellcmcnt i l'I€zirt d la vie nationale. Lcurs 
20%. Los forlits claires. les prohlmcs, contraircmcst i ccux des masses urbaines 
savannes ou les broussailles pauvres. sont diffus ct souvent vugucs pour toute 
no sont pas incluses. personne autrc qu'un ohcrvateur intorme. IIfaut pour 
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ls risoudre. des prof ammcs etendus qui pouvent Etre 
diicles aenc',drer ct acontr6ler.D cc rait. Its 
S juvernementv portent ginraloment tous leurs efforts 
sur les populations urbaines dont les problemes sont 
habituellemeni bien visibles; d'autre Fart, les r6sultats 
des projets do developpement rialis6s en leur faveur 
sont plus facils i appricier.

Les forets etla foresteric ant un r6leimportant i 
jousr pouremp cher quo les masses rurales pauvres no 
rement negligeLs. Assez cuncusement. cer6le four a6ti 
reconnu dans Iepasse muis ls beso;ns imm&liats de 
rhomme font qu'il oat apresent largement oubli6 ou 
miconnu. Les populations ruraes ont sacrikii lours 
forits pour ohtenir du bois dechauffage et plus de terres 
acultivor.Lo., pinuracs alimentaires ont &6 
momentanimunr attenuccs auxd~pens du capital
biologique que repr6csntcnt Ics arbres ot-les sols. Bien 
souvent. ls tcrres forcstiares d6nud~es nepeuvcnt itre 
cultiv cs long emps en raison do r'rosion, du peudo 
prorondeur ou de la faiblc fertilitidu sol. Si ells avajont
bWnclicji d'unc aide cxcericurc ot d'un meilleur 
amenagoment local des rcssources, ces terres forostiires 
perdues auraient pu fournir plus de vivres. dc f'ourrage,
de hais do feu et do contruction. Mais ainsi. lo capital
biologiquc a 6te diminue. 

Lc sort des lorits ct d.s terrains boises bien trap 

1 //I Millions do hectares 
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souvent est li6 ccglui des podulations qui vivent dans ou 
pra de ces terres. La croissance demographique peut, 
par exemple, entrainer la migration veas les collines
avoisinantes des populations des vallees fenies. Les 
forits sont alors abattues et lea terres cultivees. Les 
branches des arbres restants sont coupe.3 et servent de 
fourrage etdecombustible. L'irosion-des sols airse 
exposes commence avec lea premi6res pluies. Plus grave
encore; l'eau.depluioruisse le lonipdes pentes 
dinud6es:etinonde-les vallees. L'6ponge naturelleque
constituait lafor~t est progressivement dotruit& Les 
populations des teres basses naguire-productive se 
verront peut-itre contraints do rejoindrecelles qui 
essaientdcculiverles pentes de* :ollines. ce qui
aggrLveencorele probleme. La production-alimentaire 
dicline:rlaufaminemienace. 

L'abattagedesiarbrcs et lasuppression des toits
contribuentaussi i la dsertification. Dans lea terras:
 
arides. c!est,lottail etnonles cultures qui forme la
 
richessede.populations rurales. [ci, ieproblmne no
vient pastant d'uneaugmentation dela,population
hump!nqucd.un accroissement du cheptel dont le
nombre-peut augmenter au point que leur piture et les 
reux allumes pour encourager leregain sur les piturages
surcharges r duisent les orets naturellcs a de simples
reliquats. Les cycles traditionnels d'exploitation 
comportant le. cultures, le b6tail et lea arbres sont 
perturbes. Le&terros autour des points d'eau perdent
pratiquement toute vig6tation. Le bitail en venant 
boire pitine lea buissons qui sont ensuite broutcs par les 
ch6vres ou utilises comme combustible.Autour des
 
6tablissements humains. les buissons. racines, etc.
 
servent debois de chaufrage. Le sol alpauvri se
 
d6teriore vite et le dsert s'installe.
 

Le sort de3 forits tropicals nest pas meilleur.
 
Diveloppement agricole et colonisation veulent dire
 
"difrichement de la jungle". Lorsque lea abattages
 
dipassent les besoins ou possibilits de culture, les
 
terms non utlis6es sont rapidement satures d'eau ou

envahies par les mauvaises herbes. Les families 
nouvellement 6tablies ne peuvent trouver sur placeni
bois defeu ni bois d'oeuvre. Lea indigines qui par
tradition pratiquent I'agriculture ,tnerante en 
difrichant des pirimetrs de foret qu'ils cultivent
pendant quelques ann~es puis abandonnent. pitissent
rapidement de l'invasion de leur habitat forestier. S'ils 
ne meurent pas des suites des maladies transmises par
les colons. ils soulrent de famine car la diminution des 
orits vierges lea oblige,4 retourner sur des terres 
racemment cultivieset pour une grande part
improductives. 

Malgre ces pressions et d'autres qui peont sur learordts. un tiers environ des terrs de la planite -
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quulques 4300 millions d'hcctares - poss~de enuore un 
couvert ligneux quelconque. formi de forats pour plus 
des deux tiers. En redonnant aux forets leur importance 
traditionnelle aux yeux des populations rurales. on 
arritera lerythme de ce d6clin. Par le pass6, on s'est 
attache aimplanterdes industries forestieres 
approvisionne.: parles forits naturefles domaniales 
puisisatisfaire la demandecroissafte deproduits 
forestiers par Itreboisernenteti'&ablissement de 
plantations. La foresterieau servicedu d&veloppement 
communautairc a pour objectifde.s'occuper des 
populations ginralement oublices durant I. 
d6veloppernent des forits Acaract&;.commercial. Au 
lieu.de:fixerds objectifsnationaux, la.prioriaest 
donn6aeau.relivement des conditionsd&vie-de. 
colle.tivit~slocale dterminies. 

Laiforcsterie-au.service duwdveloppementdes 
collectivites1ocales doit reflterlesbesoins, probi mes 
et aspirationsdesipopulations localestelsqu'clIes les 
ressentent. La.trat6gi suivie:dcvrupouretrevraiment 
%atisfaisante;varierselonles collectivit6s etrieslieux. La, 
loresterie communautaire-qui nesecontentepas de. 
satisfairedes besoins puremcnt commerciaux iais, 
s'attache-aux besoins sociaux. exige des politiques et 
attitudes nouvelles. IIfaut. en particulier; renoncer i la 
division apparement si nette entre agriculture et 

Plantation,d'un'jountpi, n'n 
Tunisitiseptontrionoles La: 
reboiamont offre, ds 
perspectivos;d'amiliorr Is
pfturogot dotprotiger,laiseI 
de,conslrvtrlesi saux,st 
Ianvironnoment tout an 
diversifiant les ressources 
on bois.du pays. 



sylviculture et i celle entre sylviculture industrieile et 
agriculture intensive. [.es pauvres des zones rurales no 
se pr~occupent pis de %avoirs'ils sont des cultivateurs 
ou des rorestiers - ils peuvent tre et sont habituellement 
les daux. Le problime est de combiner ces deux 
ronctions pour relever les niveaux de nutrition et do vie 
despopulations rurales pauvres. 

La.notion nest pas nouvelle: die est appliqu~c depuis 
denombreuses annees dans des pays tempers d& 
IhMmisphre-nord. La sylviculturesous saforme. 
actuelleest niven Europe-pour r.pondre-aux besoins. 
locaux deobois et non ades objectirscommerciaux ou 
industriels. DNs le dibut du I 7Mmesi6cle, ia population
ruralede ctte.partie du monde-a compris queile devait 
riserver des terresa I tablissement det'ordts 
communales. 

Dans.laipriente brochure; la, oresterie 
communautaires'entend de toutesituation o4 la 
population rurale depend des arbres et deleurs produits,
ilnly est pas question de la roresterieindustrielle i 
grande:chelleni d'autres formes de.sylviculture qui no: 
procurent aux collectivit6s quedes occasions d'emploi. 
L'accent est mis sur la fagon dont la fort peut influer" 
sur Iaviedes individus ou de lacommunauti. 11est fait 
mention d'un programme elTectu6 par IeDipartement 
forestier do Ia FAO et flnanc6 par I'Oflce central 
suklois pour I'aide au d6veloppement international 
(SIDA) qui vise arenlorcer Iacontribution des forats au 
relvement des conditions de vie des masses rurales 
pauvres des pays en developpement. 
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La population rurale 
a beson, de forts 
De tous temps. les populations rurales ont dipendu des 
forts pour leur nourriture, Icur combustible; leur abri, 
'eurs prnduits d*6change ou dc rapport. Les forets ont 
constitui unereserve de terres pour le d~veloppement 
agricoleexigi.par la croissancedinographique at 
I'Nvolution des modes de-viedue-d'abord ila. 
colonisation-agrairepuis, I'industrialisation. L'histoire 
del'humanitia it6marqu eparlerecul desforts 
censcutiri.1'expansion de ['agriculture;-Dans lemonde 
diveloppe. ona-misun frein aI'amenuisement des 
rssaurces foresdires. Plus deIamoiti desforts. 
danses. c'est.i-direcellesdont les frondaisons 
recouvrentplus d&20 pourcent du.sol, appartiennent aux 
pays d~velopps at laursuperficitaugmente; Ea 
revanche; lesfbr~ts des~pays envd&veloppement 
continuentderegressar. Si le-recul desrorztstropicaes 
humides-sepoursuit au.rythmeactuel, lesiressource 
pourraient Etretotalement-dbtruitea d'ici 0 is. 

Leditoumernent des,terras foresuers au.profltdc 
I'agriculturernrcst pas un mal en sol; c'est grice.i. 
l'introduction'del'agriculturesdeutaireetde~l'ilevae" 
quelaproduction alimentaire'aipu progresser 
lbrtement. L o6 qa se-gite. c'est Iorsque1'enlivement 
des arbrs prive la population de-produits bien 
n~cessaires at surtout de bos de feu sans se traduire par 
une production agricole durable. Le monde d~velopp6 
semble etre parvenu i un quilibre entre terres 
rorestieres at terres agricoles. Cr' 6quilibre reste a 
atteindre dans une grande partie des pays en 
d6veloppement od leas utilisanons traditionnelles des 
lbrits sont giniralement fonction de la faibledensit6 
d~mographiqueet de I'abondance-de terres. Le 
problime cst de trouver des systmes qui redonnent aux 
arbres leur place dans lecanevas social de-lavie rurnle 
iout en rapondant aux besoins de populations bien plus 
nombreuscs. Aiors. etsaulement alors, M'quilibre" 
,,culare scra ritabli. 

Les fordts at les services at produits qu'elles 
rburnisscnt sont importants pour le populations rurales 
du Tiers monda-de trois fa;ons: les arbres produisent du 
bois de 'eu e'.'autres biens essentials aux.minages 
ruraux et a I'ensemble de la communaut. les oIorks ct 
les terres forestiires sont source de nourriture at 
contribuent i la stabdiit6 de I'environnement dont 
depend la continuit6 de Iaproduction alimentaire: enfln. 
les foris et les produits rorestiers peuvent 6tre des 
occasionsd'emplois at de revenus pour la collectivitc 
rurale. Le d'gride d6pendance des diverses collectivites 
Irgard de, 'orkis est tris variable. Les communawes 

ahorigine, traditionielles en d6pendent presque 
totalement pour leur existence at mdme pour leur survie. 
- la oret Icur donna nourriture. fourrage. viande de 
gibier. m6dicaments. mid at bois deachaulTage. Pour 



Comparais-n'dme, lacon 
sommationdu.bois deofeuet 
du bois,rondenrigions 
d6veloppies-et rigions en 
voie'de dilveloppement. 
L'emploidu bos pour la 
combustionprend lepas sur 
d'autres usages dans-les 
pays en d6veloppement. 
Dans les commuiiauts 
rurales ii est laprincipale 
source d',nergie. 

Pays d eloppms 
demarchi ceane 

Europe Occidentale 

Europe-Orientate et URSS 

IItIIII ,Ics :rlrc.'s 

1uuns irLc .omhustIllc. I'("IcI )i 


d,;ll0i I N 1i. Isc l)urronit IIi ru 
Nqucls f4UC

sient lueshusoinn res.ent.. I.slor6ts contibucnt Ala
 
,'rmfuctivitc ctuIalasant des %)ciLcts.Si laioret est
 
dMiruitc ou surcxploitc., son as-.i.e tcologiquc disparaitra
 
rzpidcment. La I'r6qucncc coincidence entre I
 
dkhoiscnuzct Indisuriticluon Wst pus un pur

hausard.
 

Leboillsource incrdqueessendae.
 
Le b'is constituu Icprincipal combustible des
 
populations rurales d spays en dcvcloppement - ainsi
 
d'alleurs quc dc nomhrcux citadins pauvres. Plus de 1.5
 
milliard de personnes dans le monde font leur cuisina ct
 
chaulTent leur maison avec du bois. Laconsommation
 
totaledebois de chaull'age dans is pays en 
dcveloppemenz itestimee i 1.2 milliard dem6tres
 
cubes par an dont la motie environ sert pour Ia cuisine.
 
un tiers pour lechauuligeet 'cauchandeleresteitant
 
utlli.cAd. lins agrictics,ct dc trunsformation.
 

.e his .stIccomhusiihle prcf~rc parc qu'ii cst d'un
 
cmploi plus conom ct qu'on pout clprocurer sur
irqie 

iace. Souvcnt. ii nC cioltc quc 'cllirt de Ic ramasser.
 
I.cs pauvrs nWoi hihitucilcmcnt d'autrcchoix quc lc
 
hoitt ou d'aulrcs niuticrcs orguniqucs comme Iks residus
 
gricoles,ou Ice
excrements uniminux. LUs combustibles 

2.5 millions de mitres cubes 32.3 
21.5 (11.6%) 240,8 (13.4%) 

( "U
 

Amirique du Nord (,j: 
Pays en divaloppement 

h icunomius 
demarchi Pioche Orient 

centraleinentAsia. pays decononiesplanifhes 

Ariurique Lune 

Ahrique 

Extrdme Orient 

56.1 153.5 
76. 15.7
 
70. (79.4%) 205.7 (74,6%) 
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commerciaux. lorsqu'il "si Possible de s'n procurer. 
L)dtintgcncralcmcnt char at exigent I'achat 
%uppl6mentairedc poe ls ou apparcil analogue. Le boi, 
de feu. charbon de hoi%ycompris. reprisente au moins 
G pour cent de toutes les sources d'inergie. a 
lVxclusion des excrements hurnains at animaux. utili.6s 
dns los zones rurals des pays an diveloppemcnl. 

Ls bcsoins cncrgctqucs dc)m.,tiqucs variant ,clon le 
climen. Intnille deli Ifmlle ct Ic, ibitudes culinuires. 
I.m populations des h,sse%cerres tropicales tint besoin 
en moycnne dc moins du cinquermc de r, ncrgic
thermiquc qu'il lhut dans les region, mtnuagncuses 
Iroidcs. En tcrmcs dc bos ,cc. Is b.sons annuals par 
personne vont d'cnviron 0.5 ahen plus de 2metre, 
cubes. En Asicdu Sud I.st. en Alrequc au sud du Sahara 
ct on Amrequc du Sud ou ls ress)urcos en x)i, int 

encoretrs aebondaenic%ct hien situics. Inconsommeation 
est denviron I m~trc cube par personno ct pier an. Fn 
Chine. an Asic du Sud. au Prochc Orient t on Ali quc
du Nord onuIctites .s rare. elie tommbo a un dcmi ictitre 
cube ou moims. 

La crosance dmograplhquc entrainc I de trmeciotu 
des I.orts ct. parlbi,,. l'nlvcment dc tous l arbres ct 
du couvert buisonneux. )am I plint: du (;angc. tr.s 
peuplec. le t)uvcrt Iresocr tec ,'6tend plus quc ,u, 0.35 
Pour cent du territoere du IBcngalc toccidentul: daum', 

Pays divoppes 

99.7 
462.1 (21.6%) 

17.6 
474.7 (3.7%) 

Pays en developpement 

2439 
296.0 (81.8%)

D 268.3 
299.6 (85.7%) 

/ ourcma ildbois
and utlisitacdmme 

(7 b0s de-chauffage, 

production
( U? -. brute bosC I / rand 

hoes rand utilisk comme 
hoes do chauffaga 

boms de chaiftage-comme 
pourcentage de boss rand 
(12 3%) 

bos de chauffage comma 
pourcentage de boms rand 
(84 2%) 

577.0 
667.9 (86.4%) 
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Le fardeou du bois do feu. I'Uttar Pradesh. sur quclque 2 pour cent. L'incidenceCes femmes du Mali doivent est encore plus rorte autour des agglomirations ou prosfaire plusiours kilomitres des zones de concentration des industries dedemarche pour ramasser transformation. La demande de bois de reu de Bangkok,
du bois de-feu. Rantasser du qui s6levc a 3 millions de mitres cubes par an, estbois est un travail ardu qua rcsscntie sur une grandepatie du territoire thatlandais.beaucoup do femmes an Mimc dans le Sahel ou Iapopulation est 'larsem~e, loszAnes ruralos souhaireraient environs des petitcs ct moyenncs agglomerations sont
6viter. largcmcnt deboises. 

Au I'uret i mesure que los disponibilitis 
s'azmenuiscnt. Iapprovisionnenent en bois du minage.
devicit une t~chc toujours plus pesante. et le temps
tOujours plus long consacr6 au ramassage du bois l'est 
aux dipens des travaux ruraux. Dans certaines r6gions
du centre de ]a Tanzanio, los besoms annuels en bois de 
chaulTage d'un mcnage peuvent dcmanderjusqu'i 300
jours/homme de travail. Plus graves encore, peut.-tre, 
sont ls consiqucnces pour la santi de cc travail pinible
ct f'augant. C'est li certainement une bosogne dont a 
hite de se libirer la femme des zones rurales pauvres en 
homs. 

La qu~to du bois se d6roule scion un processus
previsible dans dc nombreuses communauts rurales. 
Au ramassage du boi% mort succide l'6branchage des 
arbrcs sur pied puis tour abattage et, enfin. le diracinagedes souches. Buissons et ipineux subissent le maine 
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sort; Lorsque lebois devient rare ou codteux. on 
commence i br6ler les cxcriments animaux et les 
residus agricoles. Pourtant ces dichets organiques
rendus au sol contnbueraient i en am~liorer la tCencur en 
substances nutritives. sa structure et sa capaciti i 
retenir Ihumiditc. Ainsi Icsol est prive d'un engrai, et 
d in amendement cssentiels. 

On cstime a environ 400 millions de tonnes. la 
quanitic de bousc dc vachc ucilis6e chaque annee 
commecombustiblc dans certaincs panics d'Asic. du 
PiochcOrienc etd'Afrique. Une tonncde bouseaurait 
pti donner au moins 50 kg de ccr6alcs vivri~res. Le 
rcultat net est unc r duction des rendements et unc 
demande accrue de tcrrcs , cultiver. Si ces tcrras 
portaient auparavant des arbres. la pOnurie d'6ncrgic en 
est d'autant plus grande ctd'autant plus grande ausi la 
qi'antit6 potenticllc d'engrais d6tourn6e du sol. 

Les membres lesplus pauvres dc la collectivit6 sont 
toujours les premiers asouffrir d'un manquc de bois i 
ramascr. Si un combustihlc ,'usage domestique pout 
tc acheti sur place. il vbsorberajusqu'i 25 pour cent 
d srevenus du menage dans les r6gions d6shcrit6cs des 
A ides ct du Sahel. 

Pour des millions de ruraux. la disparition 
pogressive du bois de chulTage se traduit par des 
dilficultes croissantces pour cuire les repas et sc chaulter. 

Fourneaux at feux 6 
d~couvert. Los fourneaux 
construits avoc des 
mathriaux locaux prisenunt 
des avanteges considbrables 
sur Is feu i dicouvert 
traditionnel, dont I conomie 
substantiella du bois defeu 
employi. 



Habitation d'it dans las 
montagnes do Turquie. Elie 
est utilise en 6t1iquand 
les animaux sont amenis au 
pituraged'altitude, 

Dans ccrtaines r6gions d'Afrique de I'Ouest gravement 
d.ficitaires en bis. lc%habitants en sont riduits i ne 
consommer parjour qu'un repas cuit sur deux. Dans les 
hautes tcrras du N6pil. les exploitants ne cultivent quo
des 16gumes pouvant atre manges crus alors qu'i Haiti 
l'introduction surcertains hautes terres de plantes plus
nutritives est entravee principzlemant par le fait qu'elles 
exigent un temps de cuisson plus long. Dans ces 
communsut~s. et daw bien d'autres. le manquede bois 
modifiodeja les mode-, de vie traditionnels. 

Logement. revenu et emploi
Les pays d6veloppis qui nentrent que pour 30 pour 
cent dans la population mondiale consomment 88 pour 
cent des bois translforinis a des tins industrielles dont le
hbtiment. Contriirement Aice qui se passe pour le bois 
d feu. le Tiers monde qui possade 60 pourcent des bois 
a usage industnel. n'ei consomme qua 12 pour cent. Le 
faible niveau des re%.itus ct de rindustrialisation est 
defavorable a la demande dc produits tels que le 
contrcplaqu6. l sdivers panneaux d~rivis du bois et le 
hois de sciage.

Le hots de sciagee,, de loin le type de bois transform& 
Icplus couramment utilise dans les pays en 

16 d~veloppement. Cependant. le bots rond non 
transform6 garde tout son int6ritdans [a construction 



des habitations des collectvit6s ruralks. Les potcaux de 
c)nstruction sont habituellement coups sur place. 
ployis et es ensemble pour former la charpente de la 
maison. qui peut ensuite Etre recouverte de broussailles, 
fcuillage; peaux d'animaux, toile ou mottes de gazon et 
dont les interstices sur los c6tes sont colmat6s a I'argile.
Avec un peu d'iigniositi. dest possibledeconstniire 
des maisons tr~s confortables mais Iaqualit6 baiLss 
rapidement des que Itbois local vi.nt i manquer. 

.'absenced'arbres adultes peut avoir une incidence 
fdcheuse sur Is possibilitesde gain depopulations 
qu'on nassocie pas normalement aux forks ou aux 
produits foresucrs. Prenons, parexemple le cas des 
picheurs pauvres. Les communaut s de p*cheurs qui 
vivent.surlairive sud~ouest du.lacMalawi netrouvent 
plus sur placede troncs i ivider pour faire-des canots. 
Labois des-nouveaux bateaux bordes doit etropris dans. 
dlointaines,for6ts. Dom~me. les-constructeurs 
installks.sur lelittoral sinigalais manquent delongues 
quillesde:bois pour les canots oupirogues de p~che 
locale. C'est i pine sion trouve un arbre-dans un rayon
de 100 kilormtrcs d'un centre de.pche au Sahel o, pour 
secher 40000 tonnes de poissons ii taut 130000 tonnes 
de bois par an. 

Les for~ts offrcnt d'6normes possibilites locales 
d'emplois et de rcvcnus. On peut, par exemple. 
pratiquer des cultures de rapport comma les 
cliampignons. ls chrtaignes, los noix et les pignu'ns et 
cultiver It bambou pour ses pousses comestibles. Les 
petits exploitants de nombreux pays cultivent deb arbres 
pour It bois qu'ils vendent aux habitants des vilce. En 
Inde. I revenu 6rdc la vcnte du hois de chautTage 
ramasse forme une bonne part des ressources des 
habitants des villages forestiers. des couches pauvres 
notammenL La culture d'arbres peut aussi donncr des 
recoltes lucrauves de bois industriel comme It boi a 
plite qu'exploitent des agriculteurs des Phili.ppne%. 

Les forits fournissent du bois et d'autres mattires 
premieres pour les artisans locaux ct les petites 
industries de transformation. Le mobilier. les outilset It 
petit matcriel agricole - des poteaux de cl6ture aux 
jougs pour les boeufs - sont tous fabriquis sur plice.
( es produits ains, que los articles d'artisanat en hois et 
les sous-produts du milieu forestier comme la soi 
s;auvage ou tasar peuvent atrevendus en-dehors de la 
collectivit6. 

Produltsalimentaires et fourrage. 
Les populations rurales tirent directcment des or~ts des 
produits alimentaires comme la viande de gibier. le miel 
ei unc large gamme do tubercules. de fruits et de fcuilles. 
A insi. Iofruit du baobab contient une pulpo que I'on 
pcut riduire en poudre et milanger au lait donn6 aux 



Sicheresse.auKenya. En 
piriode-dwsicheresse ou 
mimaer saisonlsbche. 
broussailles. arbustes et 
arbres peuvent atre la seulo 
source de-fourrage pour les 
animaux domestiques. 

dPo 

unl'uits:descs grain.s, o wiiruit de I'hudket Icjeunes
reuilles peuvent tre mangies en salade ou cuites. Au 
Ghana et au Nigeria, h gibier reprisentejusqu'i 70 
pour cent de la production locale de viande. Les 
poissons des maricagcs et des mangroves sont une 
autresource importante de proteines. Dans Ia r6gion de, 
Tonlesap en R6publiqued6mocratique Kamputchea, la 
production depoisson dans los forkts marecageuses
inond~spouLatteindre:paruniti:dcsurfacdixfois cello 
deslieux,depchdel',. a.-ique. 

OutrelesLaliments directen,,,nt obtenus des produits
'orestiers, dans nombre de rigions lesarbres sont une 
sourcede fourrage pour lo'btail. Au Nipal. les feuilles 
constituent environ 40 pour cent de I'alimentation 
annuelled'un'buffleet 25 pourcent deocello d'unevache. 
Lebtaildamaintes r6gions.arides nepourrat survivre 
sansilepiturageen,'ibret. Au.Sahel. los feuilles, 
constituentleprincipal rourrage durant lasaison seche. 
Lo:brout excessidufeuillage.en p(riod-des~cheresse 
prolong&o.concourrsensiblement i la destruction 
massive'du.coutvertarbor&d:importancevi ale. 

Cependant, la-plusamportantecontributon-des tetres 
rorostires demeure la production alimentai-e de 
I'agriculture itin6rante. Quulqucs 200 million,
d'habitants des r6gions foresiires tropicals continuent 
i prntiquerl'agriculture sur brliN sur une-superficie 
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estimee i300 millions d'hectares de tes foresdiies. 
Dans certaines panics de I'Asie du Sud et du Sud-Est,
['agriculture itiniranie porte sur quelque 30 pour cent 
des terres officiellemcnt diclares tetes forestiares. 

Malheureusement. [a croissance d6moraphique 
aljoints
a migration des "sans terre" provoque

Ieflondrement des sysztemes traditionnels. Les 
penimitres defriches nepeuvont plus ftelaissIsuffisanmentlongtemps en'jachirepour perrnmemx, 
sole forestiers 6puisis deswrigin~reret daredevenir 
fertiles. Les for&s claires de savanneaau climat plus
aridesuivent uncevolution similaire; 

Aux pressions exerces sur la Cforkd il'intirieu-
LIL iVs'ajoutent colles del'extirieur exercie par les 

Kpopulationsrurales qui ont toujours plusbesoin deterre 
*pour pratiquerdes culturesvivriires. Lesfors. 

constituentlaplus-importantcriserve, etc,es-dans laplupartdes rgionsen d6yeloppement. Elles-peuvent 
encorepermeure:un 'expansion substantiellede. 
I'agriculture: La~suptrflcie-torestiareperdchaqueannieb 
dc5 ii10 millions d'hectaresenrAmiriquelatine;
jusqui:,Zmillions enAfriqueet 4-millions enAsia; Cc. 

. /j./.A'.JL'! processus nest pas nouveau, ils'est produit, par.I' example; aux Etats.U nis durantla~piriodede~lessorde 

, *I'agriculture. 
" Lorsque l'introduction de 'agriculture classique 

Q- .saetd ulied ags tnusdnclos sossumine i uneproduction alimentaire durable, c'st n 
parfait. Maiheureusement. des exploitants sans terre 
essaient de cultiverdelargestendues dontlessol sont 
incapablesderendrede aon soutenue etds tres qui 

* ne peuvent itre sans nspqu haque desces scon 
mithodes traditioelles. 

Fors 	 ps du perdps.-lodudon ta 
La d6gradation des soIset Il perte du couvert v2gta

L'fonf pour onsequence directe 'rossl ion parle vent et par
u'uNuu. 	 CLsernit en nd lecans moiti des terres:del 

nscln les estimations.6milliards de tonnes de sol 
superfscisi fertile sont ainsi perdues chaque arnne; La. 
situation est encore plus graveau Nipa . Dansde 
nombreus parties du pays,les orts dmontagne ontcti ditfich es jusclu'a une altitude de 2000 mitres. 

dLrft du dlbisenuint Certaines des pentes les plus abruptes sont cultivs 
sur I'agricultu Les glissements de terrain deuplus en plus fr6quedus .La 
sddimentaton provenant aprs les grosses plus. d6truisent vies.sols et cuture 
des tones forestidres La disparition de hu champs qui restentus sur les 

rodies comble un rservoa
r compromet la production agricole,Eunt donn
d'0d part un systime qu'environ 10 pour cent de la population mondialevit 

d'irrigatin.1,riduction do en zones montagneu.%es ct 40 pour cent clans les basse 
la capaciti an osudu tcrres adjacentes. on ne manquepas dexemples du 
rlservoir $ignifie-une m~me'genrailleurs. 

20 	 riduction des torres irri. Virosion du sol peut provoquerl'envasanent des 
quill et cultivils: fieuves et des riservoirs. Au furetai mesure queles. 



fleuves perdent de leur profondeur. les risqucs
d'inondation atigmentent. La capacit6 des r6servoirs est 
igalement riduite par les s6diments. Le riservoir 
Mangla au Pakistan reqoit chaque anni environ 100
millions detonies de s6diments arnenies
 
principalement par le
fleuve Jhelum. Cereservoir, 
construit pour tn sincle ou plus, aura perdu la plus
grandepartied.e sa capacitenl'espacedeso i 75 ans. 
LelacMeiktiha alimenteun systimed'irrigation 6tabli il 
y aplus de.900 ans parles rois de'Birmanie. Leur6dit 
interdisant ledefrichement de la jungle dans un rayon
de 3km des ficuves de son bassin versant n'a pas r~sist6 

[a "soiftl de tcrre. Le la, commence i s'envaser at ses 
eauxn irriguent plus que lamoitii delasuperficia
initiale. 

L'irosionipar levent erparl'eau.accroitlasuperficie 
d.,terres,incultes aux d6pcns des terresproductivs. Le 
rapport-terres des unes auxautrs est d'environ 20 pour
cent ct !nde. de.38'pour cent dons las monts orient aux 
du.N6pal at de 6,5pour cent dons ledistrict de Gunung.
Kidul enlndone.sic. En plus del'6rosion physique.
r'rosion chimique arrache au sol ses substances 
nutritives at an modific Instructure. La disparition des 
arbres et du tapts vcgctal perturbe lecycle des 41iments 
fertilisants entre vegetation et sol at les racines ne sont 
plus Iipour jouttr leur r6le b&n6fique. En outre. 
I&limination dc%arbres qui faisaient auparavant 
'onction de bris-vent et dc rideaux-abris peut entrainer
la baisse du rentdement des cultures d6sormais expi ses. 
Les tablissements humains des r6gions montagneuses
risquent aussi de se voir priv6s de protection contre les 
chutesdepierrc. at ls avalanches. 

De toute 6vidence. lepatrimoine forestier-mondial, en 
recul.joue un r0le essential dans Ia vie des populations
rurales at dens le maintien de la productit& agricnlc.
Pour lesoptimltes. un problkme admis est d6ji un 
problime resoli. i est certain qu'il faut satisfaire les 
bsoins en comhustib;., vivrcs, abri et revenus des 
populations rtirurls pauvrcs pour sauvcr lesressources 
fore taires at agrcolcs. Lorsquc Ics fordts expluitahles
sot Iimais ne profitent pas pleinement aux collecuivit6s 
locales. il faudr.' adapter las mithodes d'aminagenent.
Lorque des for6ts ont 6t6 detruites inutilement. il 
faudra prendrc les mesures voulues pour ls reconstituer.
Faute de rcndrc :ux arbres toute laur importance pour
les collectiviti.i%rurales. I'avenir sera sombre pour des 
millions d'habihants du Tiers monde. 



3Des systbmes nouveaux 

A 1'6chelle mondiale. la demande do bois pout etre
satisraite dans un aventr previsible. Chaque habitant du 
monde d~velopp dispose. on moyenne de plus d'un 
hectarede ror6t dense. La productivit6 des forts 
tempdracs suffira amplement aux besoins prevus au 
moinsjusquen I'an 2000. Celledes orkts denses des. 
pays en d&veloppement devra 'trell6g~ement
suprieurepour r6pondre i lademandeestim~ci 4
milliards demitres cubes debois d'ici la-fln dutsi6Je. 
Mais. mdmlL on ades raisons d'etreoptimiste. En 
eflt'. pourmoiti6au moins. la demandeportera sans
doute surle bois de chauffage que l'on pourra auss tirer 
des forkts claires. des plantations, des arbrisseaux a des 
r~sidusagricoles. 

Commedenombreuse statisdquessur les ressources,
mondials. letableaun'est pas,tout . falt aussi 
roconfortant aux niveaux national evlocal. Dans 
lensemble. le monde divelopp~dont la.populadon ne 
s'accroit qua lentement et olasupericieforesdire 
gagneun peu. a-encoi e peu icraindre. Des pays,
commeleJapon et leRoyaume.Uni dpendent encore
ortement des importaitions do bois. Si, on genraI, les 

coupes no risquent guere do provoquerune crise 
6cologique. la destrut tion des ror6ts amesure qua les 
villas s'italent sur la ca.mpagne envimnnante reprisente. 
unc menace beaucoul plus gruve.

Le Tiers monde oflre un tableau bien plus vari6. Au 
niveau r6giona. les paiys en diveloppement possdent 
une superficie foresticre suffl ante pour subvenir i leurs 
proprs besoins. Mallieureusement. iileur manque 
d'ordinaire le moyens qui permettent aux pays riches 
en torets d'approvisionner ceux qui sont moins bien 
pourvus. En outre. lc%produits forestiers los plus 
demandes - hois do chauffage ot bois i usage
domestique - sont hathitueilement trop encombrants 
pour atre transportis -urdo longues distances avec 
facilit6 ou i peu do fras. En consiquence, les 
plantations dotvent atre itablies pros des marches. 
m6me dans des pays qui comme le Cameroun ou le 
Nigeria s'6tendent de la zone tropicale humide, au 
potential rorestier part iculitrcment bon.jusqu'i la zone
tropicale siche. 

Pour 6viter des cri.s locales et pr6server le r6le 
acologique des arbres. il faut rouver denouveaux 
moyens pour satisfaire les besoins urgents des 
individus. noamment cn inergie et en aliments. 1Ise 
pout qu'en certains cas. on doive acotte fin amliorer 
I'am6nagement des torits. notamment on creant des 
plantations d'ssence.- i haut rendement inconnues do 
la population locale. Lorsque raugmentation do la 
population raccourcit la durie possible du temps do 
jachire des pirim6tres 'orestiers. lagriculture idnerante 
devra &r;remplacce par des 1'ormes plus stables 



d'ualisation des terres qtui associeront. dana toute lia 
mesure du possible. cultures, 6levage, et forats. 

Pour qu I&Iire serve vraiment le developpement 
des collectivitY, locales. tout nouveau systme dolt 'tre 
conqu en fonction des besoins resscntis par la 
population rurule. il convient cependant de regrouper
les systemn coinparables. Les pnncipalescatgories 
son: la foresterae-ipetite ichelle(bois devillage). 
I'agrisylviculturc(systemetaungya compris),
I'arboriculture; l'exploittionsylvo-pastoraeet enfin la 
roresterie:i production multiple. Tous cessyst6mes 
permettent d'ohtenirdes produits qui peuvent atre soit 
consommes directement, soit facilement rcolts at 
commercialiiss par lacollecdvit&locle: ls ont pour
but depermettre flaipopulation ruraledtirerprolit des 
abrestouten-retablissatit INquilibre'cologiquede.s 
termst 

Bolda ,llagoevarboicutltiaw 
Lehoisde:villagen,'est gu6replusqu~uneort clasque.
L6chellewduitc. etvil alxiur but dfburnir-lai 
collhctivitilocale un produit principal. habituellement ]a
boi. dexchauffage. Son itendue d6pendra naturellement 
dela demande et des dibponibilitcs en terres. En raison 
desa simplicitc. cc systeme convient parfaitement aux 
populations qu n'ont guere de tradition agricole. en 
particulieraux communuutis pastorales qui vivent .sur 
des terrains relativement arides ataux communautes 
agricoles qui n: pratiquent qu'une scule culture 
pnncipale. Les .ollectivit6s ayant dji une solide 
tradition deculture at de protection des plantes peuvent 
utiliser des variantes de cc systimeet par-excmple;
planterles arbres par peaits groupes ou en alignement 
sur des lopins ou bandes de terre inutilisims. 

L.es plantatuns ntensves d'essences i croissance 
rapide pour la productioi de bois commercial peuvent
au.%%i entrersou, cette ruhrque bien qu'elles se 
conl'ondent avee la culture d'arbres ou arboriculture. 
Dc%essences acroissance rapidetelles que Gmelni 
arhorea et AIbiziafalcaiariapeuvent itre consid6rees 
comme des cultures derapport. Une plantation de 
Ginelinapeut donner 200 mitres cubes de bois par 
heetareen huit ans. soit plusicurs rois le rapport que 
peuvent donner les plantes agricoles. Elie 're 
ravantage suppl6mentaire dc conserver sa fertliti au 
sol. Parm, les autres arbres plantes comma cultures do 
rapport dans ic nombreux pays figurent diverses 
varietis de bambou ct d'anacardier(Anacardlum 
oct',lentale).

I.*arboriculture est la ,.ulture intensive d'arbres isoI6s 
ou en petlts groupes. ou encore en vergers. Les 
forestiers et les agronomes sont souvent an disaccord 
sur le point de savoir i qui revient la responsabilit6 do cc 



* 'systime. Quand Isricolte est omestible. las agronomes 
- -revendliquent cettc responsabilite. sinon on l'attnibue do 

faqon arbitraire: ainsi, lesplantations d'heveas relfeent 
de I'agriculture en Malaisie et de la foresterie au 
Bangladesh. Heureus ment,les exploitants eux-mmes, 
peuvent vaqueri leurs travaux sans trop swsoucier de 
cetta.polimique Mais l'arboricultureest un trF iaul 

4qualiff& ellen'adechancesde:donnerdobons r6sultats 
quest elecestrpratiquepardecollectivitsiagricoles ou 
foresticres poss~dant unetradidon deplantation,
greffage; Uagageet entretien des arbres. 

' Apiayivicnltum
En'agrisylviculture. la terreaportedes arbresforestiers at, 
des plantes3agricole soit simultaniimentsoiten 
alternance. Danssalarmelplussimple. qui.n'estgure: 
plusqu'une:versionamilioriedeI'ariculturitinirante; 
lesiatbresipoussent sur des tetres enjachire: La. 
difTerenctrlideclans lofait quo les arbres. qui sont des essences devalcur, sont plant6s ou semis. 

Chompignonucomestiblme syst~matiquement au lieu de.laisser laivig~tation 
Lechmpignonjaponais. forestire¢environnaiterecoloniser [a terre: Lesystime 
shiitaket paut Atre cultivb, sembleconvenir plus particuli(rement aux collectivit6s 
sur du,bais at des rdsidus forestires mais cc sont essentiellement ls collectivites 
lignSux. IIs multIplie' agricoles qui peuvent lepratiquer avec succis. Dans le 
rapidemnt at se,vend i, Sud del'Iran. les tamaris sont plant6s sur des terrains 
unprix Mlav6 sur les pr cidemment utilis~s pour les ligumes et abandonnes 
marchis intemationaux. Las lorsque I'eau do puits Ost devenue trop saline. 
champignonscomestibles L'une des formes d'agrisylviculture la plus largement 
peuvent contribuer i, pratiquieest connue sous le nom de "syst me 
I'econamisivillageoissi taungya". Ils'agit d'une-mithode deculturnforestire,

associce i I'agriculture. Appliqui-pour la premiere iois 
en Birmanie en 1856. cc systime s'est ripandu ou et n,&
spontaniment dans de nombreux pays. Le typeleplus 
trNquent comporte la sidentarisation, tout au moins 
temporaire. d'exploitants migrants. Les colons 
pratiquent des cultures entre les rangs d'arbresjusqu'i 
la fermeture complitc des cimes. Ls arbres sont 
habituellement des essences qui ont t6t fait de d6passer 
les cultures at qui ont un systime-radiculaire profond de
sorte,queles exploitants n'abiment pas les racins. Is 
doivent itrecapables de risister i la concurrence-des 
plants qui leur disputant ]a lumi~re, l'eau ot les lements 
nutritifs. Parallilement. ]os plantes ne doivent pas 
ipuiserlesol. Les plantes qui, comme ls LUgumin euses 
aident au contraire i I'enrichiren lui apportant do 
l'azote. sont choisies de prefirence. 

Leteck est de loin 1'essence la plus usitedans cc 
systeme. Gmellna arborea est aussi largement employ6.
En-dehors de la culture d'arbres pour la production do 
bois d'oeuvre. de bois de chauffage at autres usages
similaires. le systime peut Etre-uulisb pour les cultures24-: de rapport. L'anacardier ait6 plant6 avec succs an



Chine- Sylviculturede village int6gr6e 
La planiflcatiomgricole est 
ploinement integr6e AIs sylviculture, A 
1I'levage et aux pdches afin detirer Is 
meilleur parti possible des ressources 
en terre et en eau du pays. Ias 
techniques utilisdes sont tr6s dIverses 
at vontdu systbme taungya aux fermas 
sylvicoles. Mats quei quo soit le-syst~me 
forestier suivi, Is politiquedu 
Gbuvemement etle-manque debois, 
fonrqueles,ressources,forestidre, teales 
que-leboisd'oeuvre- leibois,,phtatetle. 
bois-de,feu sont intdgralemenrutllsdes, 
de m6me-que-le produit del'61agagedu. 
compost. Lesformes d'utilisatlon 
multiple,vonrdes.pdpiniires.foresti6res, 
dans:lesquelles sont parallblement-
pratIqu6s,l'dlevagedejrcins7oulee, 
culturesiagricoles, Laiplupart'des, 
projets-sontAiforrcoefficient-deimain-
d'oeuvre, deskforestiersetautres, 
spdciallstes,apportent leurappui at 
leursiconseilsiauxmillionside-paysansi 
qui y participenrb.traversile,pays; 

Un troupeau de moutons pitureparmi lea, 
arbres plantes le long de'la route-pour 
formerdes rideaux.abris et dilimiterles 
parcelles. 

L! -5
 

L'associatlon foresteri/agriculture a 
at i un.. Incidence positive au niveau AIn. 
lois di payuge at de productvitd des 
zonei rurales. Dana Is Nord-Ouest du 
pays, par example, quelques 700,000 
exploitants ant dtabli an deux ans un 
rideau abri long de 1 500 kmetlarge do 
12 m. Dansle Comt6'de.Fu Kou, 74
milllonsd'arbres, solt environ 140 
arbres par.personne: ont 6tdplantds et 
quelquesl 0000 h'derldeauabirl. 
6tablisde,1 958*19r76; Cansle.Comt6' 
deChouchou, lesimportants
programmes deforestere,ont 
sensiblement-contribud6. doubleren dix 
ans-les rendementsagricoles, La 
particip, lon massivejdescommunes. 
auxiaotlvit6siforesti6resest 
lndlspensable..cegenrede rdallesations 
aunlveau local. Laipromotion du "sonar 
delafordtt'rde.i'6ducation forestire:' 
arlamobillsatlon desipopulatons "en
vuedo la-protection destordits.erde 
arbre-" entrent'dansilemrdglements, 
forestierb de-laChinei 
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Anasardiu' Cat-arbrstqui 
poussetbionlsurlestations, 
irodiesetr-pauvres, donne-
unfproduitdevaiaurr lainoix 
dutcajou, Larbr'a-d'autres. 
qualit~s,: IIestplantb
commeubrissiventsiet procure, 
unetsourcatdotnectai pour lee' 
abeilles. Letboiseut utilisd, 
comne-bai.dn-fou ou bois 6 
charhon. 


association avec lema set paroi avec lecoton Bur les 
sols pauvres de savanu en Guin6e du Sud. Cot arbre 
commence aprodu ire au cours de cinquime ann6.. 
Leas
plantes agnicoles sont g6niralement choisies en 
fonction de I'expirience et des gofits deI'exploitant.
Parmi lesplantes leasplus couramment cultivbes fligurent 
divers types-decfrtaes-orge, avoine, bl,- dlumes.

haricots, choux, petits poisetpommes de-terretrde. 
fruitsd-melon; ananes. papaye; etc. 

Dens les forits deChine, onpratique:g6n ralenentla. 
culturintercalaire Des plants agricoles sont 
courarnment cultivies entre les range de peuplieret de. 
pin- Parfois, des pins et des aleurites sont plantis parmi 
ls culturesagricoles Les-aleuntesdonnent del'huilede 
laquatriime adixiumeann e;issontensuiteabattus. 
et'seuls,restent leas pins. Scionlesiessencesot les,
condtionsjlesicultures intercalaires donnerontdes. 
produits alimentaires; dutfourrageou del'engrais ver
ainsi-quedesiproduits de rapport, Autreexempie: sur I'
littoral du Paciflquedans leSud deIa Colombie; Cordla 
alliodoraet Cedrela odorata sontcultivis en 
association avec las cultures tradltionnelles - plantain, 
mais et cacao - par Ies petite exploitants. 

L'agrisylviculture avec son milange do cultures, pout 
heurterle regard des forestiers habituis i I'aspect net at 
r-gulierdes plantations mais ileat d6montr6 que ce 
syswime convient i 1'environnement, consrve au 3ol sa 
rerdliti et protege contre ces daux mauxquasont
l'6rosion et le lessivagc. Des m~langes peu agreables a 
I'oeil permettent souvent de micux udliseil'espace quo. 
les
cultures traditionnclles. Ils peuvent aussi augmenter
la productivit6-de chaqueplante; En Malaisie, au 
Sen6gal. danslesEtats d'Assarn et de Kirala. lerL cl. 
coteau.cultiv6 en association avec leas arbre3 favorise la 
croissance deces dernens car if &ouffe les herbes 
adventices. Leas systimes commele "taungya" otrrent le 
moyen der:lduire las cots deplantation d'arbres 
rorestiars tout en coni ribuant i risoudre leasprobl~mes
sociaux. L'agrisylviculture reprisente un progrns 
considftableparrapport AI'agriculture-itinErante que 
n'apprcient ni lea agrnoms ni lesforestiers parce
qu'elle gaspille des reources mondialas en tertes qui
s'amenuisent. 

Exploitaton sylvopasral-manlmaux et abmi 
Leas
systimes d'explonation sylvopastorale impliquent 
lepituragecontr6li de lavig6ation foresdire nendant 
unc parie du cycle d'utilisadon des terres. I1sna doivent 
pas 6tre'confondus avec lesurpiturage destructeur 
actuellement pratiqu6 sur do vastes espaces de forLts. ls 
ne coitvrent pea non plus Iaculture do plantes 
fourragres qui sant rcuoltin pour tre donnles aux
animaux al'6table: ce type d'cxploitadon eat 
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R6publique do Cor6o- Plantations villageoises pour Ia 
production do bos do fou 
Le manque do bos do feu acontraint lea 
populations rurales Autiliar 6 certe fin 
lea feuilles, I'lierbe, I tapis foreastlier 
ainsi queles ddchets agricoles. 
L'enlivement du tapis forestier conduit 
A1'6rosion it aux inondations alors qu'en 
br01ant see rdsidus agricoles, 
I'exploitant perd un engrais organique,
utle,eirparfois une source de,rovenus. 
Conscientc:elagravit6.de-laisituation, Is-
Gouvemement a introduit'en,1 973 un 
certainnombre de'mesures.visant, avec 
I'aideadela-populationactivetlocale; A 
prothgerles-terres-foresti6res etricrder 
desplantations villageoisesipourla 
production de bois do fou. Lea, 
plantationsont 6t6int6gr eaau. 
MbuvementSaemaul lancen.1971*I'A 
titredetprogramme.nationald'auto-
assistancerau servicedu 
d6veloppement rural. 

UAssociation,forosti re villageois. 

Des femme enl6vent Ncorce d'un pin 
pour I'udlisercomme combustible. 

(AFV) eat charg6e d'earcuter leetravaux 
forestlers avec I'aids it lea consuls. 
6ventuala des forestlers do I'Unlion des 
AFV it du Bureau forestler. Le 
Gouvernement subventlonne lee achats. 
do plants Ilsue do smntencus d'engrals 
etc. En 1975, Is tauxannual do
plantation d6pasait40 000 heolmret, 
Lesiplantations,seofont sur lospentev 
trap abruptespourrecovoirautr&choe. 
quun couvertforstier.Lagrnde, 
majorit6 des propr6talreadicuterre. 
sonttrop pauvres pouriesboisiveux
mhmes etsontheureux de cette prism 
en charge-parl'AFV. Lesuccisdt. 
programme-est dOIprncipalemmnt& 
I'engag menrdercolloctivitdlocareg 
enfaveurdu d6veloppementruraetaum 
mesures prisusparleGouvernement 
pourencourageret~outenir 
I'dtablissament doiceitypefdoe 
plantation: 
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habituellcment class6 dane I&cat6gorie agrisylviculture
look, puisqueseule la production vegitale se faiten for. 

Le passage de la recherche effrinie de fourrage, ensaison siche notarnment. i un systime depituragecontr61k en ror~t est diflicile.IIexige un iquilibre. 
quenque peu dnlicat trouver,entre les eectfs animaux 
ct lacapacitidelavigitaton deles nourir 11faut 
veilera cequelesarbrcs et los autres plantes no 
souffirent pas del'ktalement du piturageet aient 
amplement It temps dereprendre. en'interdisant par
exemple I'accis d'une patiedu.parcours-foresier
pendant certaines Iriodesdel'ann&. Mais, lutilisation 
optimalede lawvgitation diflereselon los animatix. Les 

Acacisisinigol. gase du chivressenourrissent defeuilles et debrindilles desAcmmcaasegmm.asae u brouesailles et'desessences ligneusesnains. Les.
commehce'gommearabique: moutonsLsonsparfois tri~tdsd~hebesadventice. Les

cetarbrereprtsentetun bovinsbroutentquelqu peu,lesbrouseaallesmais
culturedansdeorgins pirdflrentilesigranin:es.
semu-arpdaesu.Sudan EnDanslarigion
sensaridea deBulolo. Papouasie.Nouvele.duSudan. En Guinie environ 2000 bovinspiturent surquelques
plus deja production de- 4 000hectares deplantatonsld'Araucarfa. Li,
gomme'arabique: qui animauxenvuedeprotgeresarbreos, nesont autons6.
commencede-lagede 4 ans dans les plantations qu'au bout de-7 i 8 ansmais on 
senIeullagede l'acacia rechercheactuellement comment raccourcir c'd6lai.singal sert dee'alirnent Au Sahel. on ulise Acacia pour enrichir lesmaigres 
ps une source de tanin patures en savant: Dans la rigion du Cap Von auLaeest retaen 
 Snegal.Acacia albidaestplanti i intervalles de 10L'arbreest galenent metres. Les arbres nesont pas entouris d'une cl6tureemploys pour aproduction mais leur abattage est interdit et des gardes protgent los,
de bois. defer at decharbon jeuneswabres contre lebctad. 
de baja. 

Fowreserivi production-muldple
Les systimcs d6crits ci-dessus font tous appel i des
principes lia rois rorestiers et agricoles. mais on peut
ameliorerlo production locale simplement par une
meilleure utilisation do IPcnvironnement rorestier lui
mine: Connu sous le norn de"foresterie i production
multiple" cc systime vise Aaugmenter le rendement des
nombreux produits autres quo It bois quo peuvent
donnerles forits. Les rsultats peuvent itre 
paniculirement bons dans lecas de collectivitis
forestiires djii assez bien habituces Aobtenir do leur 
environnement des produits tels quo fruits, noix, mil,
gibier et poisson et herbes m6dicinales. 

Do nombreux prod uits. d6ji bien implantes dans 
certaines r6gions. pourront ais~ment itre adaptis dans
des milieux analogues. La gomme arabique fournie par
Acacia senegalen est un exemple. Ce produit est vendu 
aux industries pharmaceutiques, alimentaires et textiles, 
et sort dons la fabrication des peintures et des encres
d'imprimerie. Mais I'arbre adenombreux usages
locaux,: sesbranches ipineuses sont utdises pour lscl6tures ou comme bois de chauffage. son tronc, dans la, 
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Indon6sie - ForAt de coteau et fourrage 
La digradation des terres dans Isbassin 
du Solo, Iephl sgrand fleuve de Java, 
Indon6sie, est telle qu'elle provoque Ia 
disparition de Iaterre arable vitals. Dana 
aseule zone du Haut-So!c, 'agriculture 

a th abandoin6e sur plus de 
100000 ha, o6 Iapression do Ia 
population s'uccentue, Faute do 
mesuras da-conservatlon des tarreet 
des eauxs la,pioductlon agricolerlque
do tomberd'ici la,fin du.si6cleAmoins,
de 5O.pourcent des-besoins-
nutritionnals, La majaure partiedes, 
habitants des,zonesdroddes pratiquent 
Iragriculture-de subsistance. Pour dviter 
qua lurs conditions deviane-se, 
ddtdriorenrdavantage, ilestessentlel 
de donnerun coup d'arrdt au tauxmactual 
d'drosion-erde-rtablirlaiproducvitdde-
Iaterre: 

Lemplans6tablis,pour remettreaen 
dtavlebassin'versantrendommagi, 
comprennent Iaplantationdarbressur , 

L'herbe a6lphant coup edans unm. 
plantation decotcau sort do fourrageaux 
hovins del'exploitanl. 

lea terres domaniales et privdes Is long
du fleuve ainsi qua Iacrdation do
 
plantations tamporaires pour Ia
 
r6g6n6ratlon des terre des zones
 
gravement 6roddes. Dana lea haute$
 
tarres, des systdmes forestlers sont
 
intioduita pour protgar lea tores 
contre I'droaion tout en produlunt du 
fourrage pour lea anlmaux domestiques. 
Deapins-sont plantds en association 
avecdes arbresqui commel'eucalyptus.
aident 6-conserverle-sol. Del'herbei. 
6ldphantestsemdeparmi les-arbras. Au, 
d6part,iffaut augmenter Iadensit6 do
I'herbean plantantdes boutures mals. 
au bout-datrois ans, lerandamanr 
annual devrait atteindreentre.30 et60 
tonnes-defourrage parhectare.. 
quantft.sufflsanteapourIleverjusquAt3. 
bovins.il'ktable%L'axploitant-ersak 
famillerapolvent une-rdmundration 
durant'leatrois-anndes,d' tablissement 
du.systime 
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construction .s.,racines pour rairc des cordages ct 
rcv~tir h.s murs. De plus. plant~s par groupes. ces arbres 
bien adaplcs aux climats plus sc. cnrichisscnt le sol et 
le protigent contre I'6rosion. Lorsqu'ils oant leurs 
feuilles. ils ofircnt un ombrage dense aux animaux qui 
piturent. 

Scion les estimations. quelques 80 pour cent des 
habitants de.l'Inde et du.Pakistan sesoignent 
exclusivementavec des plantes midicinales. L'usagedc. 
cesmdicaments naturels scripand rapidement dans le
monde. Non seulcment on peut encouragerles, 
populations locales. celles vivant dans des rigions 
recules notamment. acultiver des plantes m~licinales 
pourleur propre usage. mais les perspectives devente 
sont bonnes. Lemiel cst un autre produit qui peutaia 
fois,&treundenressentielld:consmmauon localect 
un'article-deplus cn plus demandiisurermarchi 
mondia1 LtUencore. il 4'agira d'introduire:l'apiculture. 
dansiles collcctivit~s.rtiralesou d'amiliorierla, 
productiontraditionnelle de micl. 

Laforstenei production multiple, en permettant de' 
sintiresseriux arbrcs pour autrechosequeleurbois, 
rournit d'immcnscs services aux habitants des forts 
qui. pendant trop longtemps. nont pas sutmsamment 
hncflcic des opcratioiis d'cxploitation commerciale. 
Eile pcrmct dc renforcer, d'unc mani6rc souvent 
modeste mais imm6diate, les disponibilit s alimentaires 
locales ou les rcvcnus sans trop exiger des populations. 
Etant donn6 son approche essenticllcmcnt 
fragmentaire. la foresteric i production multiple peut 
raremcnt apportcr unc solution a long terme aux 
pressions subics dc no%jours par Ics collectivit6s rurales 
et forestu6res. Toutcfois, sa reussitc peut priparerla voic 
i I'agrisylviculture et ad'autres systimes, essentiels 
pour augmenter la productiviti des forets et des terres 
marginales. 
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Foresterie communautaire A
 
Les obstacles au rctablisscment du r6le des fordts dans 
les collectivites rurales vont des problimes immidiais et 
prcssants de li pauvroti et de Ia faim aux questions
techniques de Ia planification de l'utilisation des tcrrcs at 
de leur rigime dc propriete. Le principal problkmc tient 
iccquela solide tradition agricole des populations 
rurales ne s'accompagnc pas d'unejusteapprciation 
parlesruraux dela valeurqu'ont pour eux ls bois et ls 
fordts. Trop souvent. I'agriculture:est prifr.i Ia 
forestneparcequ'elleprocuredes revenus rapides. 
Mbalheureusement. Iacapacit6 productivedesystzmcs 
tels quel'agnsylviculture est gintralement meconnue 
deceuxquipeuvent agir sur l'orientation donn € au 
diveloppernent rural ou en decider. 

L'introductiondela.sylviculturedans le: 
d&veloppement des collectivites locales exigedes 
gouvernements qu.ils prennent l'engagement fermede 
divelopperlemiliemrural en gin6rai et de-modifier lit 
politiqueforesti, rc nationale. cn particulier. La fonci ion 
sociale'erl'inter~tlocal des for~is et de leurs produiL 
dowent etrereconnus dans la planification nationale. 
Les resinsahlcs dc INblaoration dala politiquc doi ant 
itrc prdts i encourager des programmes qui ticnnene 
compte non ti IFopportunitc immcdiate mais surtou 
des avantagcs Atlong termc. Au niveau institutionnel. Ics 
organismes publics doivcn accepter quc les methodus 
dcxploitation des forts el Ics pratiques agrcolos . 
fondcnt dans Icd6vcloppemcnt dcs collcctivitos ruralcs, 

Pour arrdtcr Icprogramme global. les planificutaurs 
du gouvernemc'! de, rant tenr compte de questions 
trus diverses. Quolle doi Etre I'ampleur du programme? 
Le mieux sera peut-6tre de commencer modestemeni. 
quitto i 6largir Icprogramme au fur et amesure de 
l'exprience acquiso. Ot, implanter les projets? 11pet 
6trc boan de choisir au depart des sites qui permettont de 
d~montrera autru cc qui pcut tre fait. D'autre part. qui 
dvrait exicutcrlcs projets? Hautes qualitis 
personnelles ausm bion qu'aptmtudes techniques sont 
necessaires surtout en presence do diflfrences 
linguistiques uu ethniqucs. Finfin. le linanccment des 
projetsjusqu'a cc qu'ils rapportent. pose de nombrtitx 
problcmes. 

Projcet deforesterie communmutdre. 
IIest bien connu quc los projets lorcstiers cn favour du, 
dveloppement des collctivitos locales sont dilliciles i 
cerneret i cvaluor. Tros .ouvcnt. Icurs co6ts ct 
avaintagcs no sc protont pus a une analyse vconomiqtic 
classique. Ccr!os Ics avantages dowont itre plus grands 
quo ls cots.mais lorquc Its premiers sa trndui.%cnt cn 
partie par unc autodcpendanc at un respect dc soi 
atrus. at los sconds sont .onstitu6s pour una part par 
le travail "gratuit" des membres de Incollectivitt. Ia 
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comparai'wn n'est pas aisie. Comma pour les projets
touchant a la sent6 ou i I'education. on ne peut juger de ,  leur cmlcacit6 pour satsfaire les besoins humains 
fondamentaux qu'cn leur appliquant des criteres 
dif-rents. 

- Pourilaborer un projet communautaire. ii fait/ commencerpard6gager les besoins de la population ot 
les moyens.d'y r6pondre. Une enquite s'imposepour
connaitreaussi bien quepossibletous les aspects dela 
zone du projet susceptiblesd'influersurleprofll du
projet. pouritudierlemilieu physique et biologique.

ciat. sal. vigitation. utilisac~an dela bonoe etc - et pour cvaluer les ressources foresutres et connexes 
existantes. l'utilisation du bois, lademand debois et les.

* perspectives demarchi. La.collectivit6. ycompris ses.
f sy.stimes socaux. es modes de faire-valoirlaiterre; sa 

. population ctses habitudes alimentaires. doivent aussi 
ctraexamins attentivement. 

Une fois diterminis les-besoins dela collectivit6;on 
put int6grerlforesterie au programmeau mieux des 
intcr~ts deladitc collectiviti. Comma lemontrela listeElaulsiguinesnules Ce des catigorics donn6c au chapiire 3.les possibilitis sont 

palmier donne-un fruit grondcs:comestibles de.l'huile,,t des 'oresterlehproductionmulliplee. Utilisation des cosurs de,palmiar comisti, produits frirestiers tels quc Icmicl. Iaviande de
bias. La portion charnue du gibier. los fruit%ct le hois:
fruit donne une hyfle Ioresterluipette 6chelle- Sp6cifiquement la
utilisbiedans la fabricatzion 
 culture de bois de villagedestinis i fournir auxdu savon. des bougies at des ct)llcctivit6 du bois de chaurage:lubriliants. L'huile arborufture- Culture intcnivc d'arbrcs isol6s,provenant da'la grain. est 6ventuellement pour la production de-fruits ou de 
surtout utilisiedans noix:I'alimentation comma lar agrisylvicufture-- Association de culturesexample, pour faire da-la roresti6res ct agricoles suit simultanement. soit on
margarines Los risidus do, alternancc:
rextraction sont utlises exploitadon sylvopastorale- Piturage contr61l de 
pour nournr les bovine ou Inv6g6tation Foresti6re. comme angrais. Lasyst6me itrctenir sera chois, ila lumi6redes 

resultats dorenqudte. 

Supprlmerles obstacles iil'execudon des projere
Rendre productives l.%Ior6ts en place est tiche 
relativement facile cornparee . leur etablissement sur
des terres qu'ollcs occupaientjadis. Partout oil
rccunumic locale repose uniquement sur I'agnculture
de subsistance. les besoins alimentaires ant
habituellemcnt pnorite sur los besoins de bois. Dana cc 
cas. Inr6introduction des for6ts est dordinaire malais~e 
ct cc dautant plus quc Ieprincipe des alternances de 
cultures productives susceptible de favoriser la 
production alimentaire ct de libirer ainsi des tertes auprofit des ror6t peut Wtre mal accuodli. Les mithodes 
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Thailande - Villages forestiers 
La destruction des forts par 
I'agriculture itindrante eastun grave 
probl~me-en Tha'lande, surtout dans lea 
r~gions du Nord at du Nord-Est. Le 
programme d'6tablissement de 
villages forestlers a pour objatif 
d'encouragerlas populations sans 
terres 6saregrouper, ce qui leuroffre'un 
meilleurniveau,de.viee uneplus 
grandestabilitdquelavie nomadsi Un, 
villageforestlerestformd'environ 1001 
familleetchaquefamille'revoit 1,6 haj 
pananidifrichererA cultiverpendant'3,
ansi Lprogrammeaest-contr6lpar un" 
fonctionnaire-del'Organisation des, 
industies-forestidresi(OIF). Le. 
Gbuvernfimentrfournirlaterre: lea, 
outils des servicessocilux et une. 
gratifitiaonenesp6cesiallant jusqu:,'k 
155idollamELL paran-pourlabonne, 
exdcution-desitravauxt En-dehorside, 
cettesommn lesvillageoicpeuvenr 
gpgneyjusquA:SOO'dollars E-.-U. par'an, 
en vendanrlesiproduitscultlvs an 
association'aveclesarbusiforestiers. 

Le:programme; commenc6 an-1968; 

Lcs villages nouveauxformean des royer 
pour led6veloppement forestierrural. 

aprogress6 lentement mals i n'a jamals 
WtApr6vu qua lea proo.Ms seraient 
rapides. Plusieurs anndes peuvent tre
ndcessaires pour qua les villages 
atteignent ki densit6 do population 
voulue et dans l'intervalle une main 
d'oeuvre extdrleure sara 
dventuellement recruits pour rempllr 
ceseobjectlfsfix6s pourlesplantltions, 
taungyat Eh- 1973. lataux-annuel de, 
plantationatteignait2.000 hai En. 
11976 oncomptalt2Z1 villageofoi'sters. 
regroupant81 7 famlllee.(4-326 
personnesiau-total). Acetteamtdmedate; 
l'OlFavait-cr6il 16colosprimaires&
permanentes-pour886 dldves at
10600 hatavaient 6tdplantdsd'arbres 
Lotprogrammeestprolongdpar le, 
cr6ation devillagesderinstallaton, 
destlndsAdaccueillir200 6500 famillem. 
Chaquefamillare;olt un bail pour 
2,4.haideterredestlnds.,,l'agriculture. 
permanenteet desprdtb Iongterme. 
pour laconstruction d'une,maison eflest 
investissements agrlcoleslinitlaux. 
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traditionnelles de production alimontaire, Ala fois 
culturalcs ct pastorale. ,font giniralement panic de la 
structure sociale. Toute nouvelle mthode qui menace 
de modificr cette structure ades chances d'etre mal 
reque, tout au moins au d~part.

Pour cvitcr que production alimentairect forestiLre 

. 

s disputcntla tcrre. on peut. entre autres, planterdes
e.encesA production multiple sur des terrainsjusque i 
anculies. En Chine. des essences acroissanco rapide 
pour Inproduction de hois ct d'autres pourcellede 
feuillcs ct de noix-ont cie plantcs sur des terres en friche 
Ala pcnphcrides maisons et des villages ainsi quele
long des routes et des fleuves. Dans certaines parties de 
I'lnde. des arbrcs ont ct6 6tablis au bord des routes et 
des champs. A Java. Iaculturede fourrageest associ&c
aux-arbres. Enrevanch, IcN6pal cherche-itaccroitre 
sa prod uctivit6-agricole sur ls terrains relativement 
plats damaniirci rendre a la foresterieles pentes 
abrupt% soumiss i I'rosion. 

Los dlais quadmaadcnt les fordts avant de 

Leucaensoleucocephalat II 
yaune gamme-d'usages 
varibs de cette plante: elle 
peut procurer un fourrage 
noumssant. du bois do feu 
du bos deferme-et un 
engras organique riche. 
Cette essence est utilise 
pour le rebosement des 
pentes do montagnes 
dinudkes. pour la consti-
tution iles brse-vents, des 
pare-feux at des arbres 
d'ombiage. 

rapporter vont incvitahlement i I'cncontre des priorit~s 
des masse, ruralcs pativres qui. c'est assez normal, 
s'att.chent asatisfaire Icurs bsoms quotidiens. La 
tcrrc. la main-d'oeuvre et autrcs ressources qu peuvent 
6trc consacrccs aux hcoins immediats ne sauraient 6tre 
facilement d~tournecs en vuc d'une production de bois 
dont (n n pourra disposer quc dans plusieurs annes. 
Pour aidcr Afairc Insoudurc entre l'itablissement des 
plantaiions iorcsti~res ct Icur production, on a recours 
I'aide alimentairc en Indonesic, aux prits aux 
Philippines. On pout ai'si flar appel A 
I'agrylviculture qui aocie los cultures de rapport ou 
vivrircs qui produscn( ds la premire annee. ct les 
arhres qu donnncront plu%tard du bois de chauftage.

Avee Is collectivitcs lwestirc.res. ls problimes de 
temps importen mons quo ceux his Ala "distribution 
spuaiale" des avantag% I)remsiers. Le fait qu'une fordt 
puisc fiourmnir dc%matitwre% premi~res Aune industriequi 
en bhnelicic d'auures lae indilTrent I'agriculteur 
imnrant dont la survc mmc depend de la productivite
naiturclc de la fori. IIc't utopique d'esperer que ces 
populations modilient Icur Iaqondc vivre au b nefice 
d s ini&r6ts daurui. Lessor de Ia Ibrestene 
communautaire exige tiee participation accrue de la 
population locale quo cc soat AI'etablissement de 
co)pcratives d'exploitait on et de sciage ou au 
dcveloppcmcnt d s posihilitcs de gain qu'offrent des 
produits s condaires cornme le micl. 

La distribution dcs avantags pcut aussi poser des 
prohhlimos dans des %y'iamcstels que le systime 
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taungya qui ne donnca;ix exploitants qu'un accs 
tcmporaire aux nouvelles plantations. Les arbres ne leur 
procurcront peutt dtre :acun avantage direct: le 



Le Sahel - Forfts/b6tail 
La zone sahdlienne W'est pas nettement 
definie. Elle eat situde al'intdrieur des 
lmites de-pluviosit6.moyenneannuelle 
de 100A600 mm, at s'6tand stL" uf 
pou mains du quart de Iasuperficie 
totals de-7 pays d'Afrique do I'Oust 
(Mauritanie, Sdndgal, Mal. Gamble, 
Haute-Voltab Niger et chad) 
comprisparmi lespays-lesiplus,
pauvresidumondes Lesforitosant 
principalement'une~sourcedebiv. 
de~feu.domeutlquei Ellesisont' 
dgalement-letileu de-piturage;, Ia, 
pi upsartdutempsincantr~li at-parfols, 
illdgal. Lesarbressontcouramment 
dbranchdsipourfournirdu.fourrr got 
pendantiaisaisonsdchequdurade81A,
9imoisiaprdaslesipluiesid!64k~ Lorsquep 
celles~cl manquentlesiarbustemet, 
arbresisont'pratiquementlaisoulol
source'detfourraget En consdquencer lis 
vdgtalonmontre'presque.,oujoura'dus
signesideisurexploitation-et'det
dhgradatlon;

Aparrquolquesessences, lestarbres' 
du Sahel n'onr-quunefaiblevaleur 
cornmerclale-ou industrielle. Laurintdrdt 

Les fortsnaturelles d'acacias-du Sahel
constituent unesourcedebois detict' 
fourrage~protigcnt Icsol ermairndennent. 
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rdslde dens lour effst bdndfiquesur I@ 
saleat lour utilisation comma bolse fou 
et fourrages Dos systimse 
d'amdnagoment deu-forita naturuilies 
restent Amettre au point male deux 
projetsariallsds ricammant par IaFAO 
foumissent des directions posslblesAi 
donnerau divoloppomentforuutlsr 
local. A.N;Djamansfau rchad. la9 
vdgdtatlon'naturellest envolvde' 
rdgindratlon'grgce~suc1turagsd.e 
pimitrnsetaucot~led'Ieur 
utillsatlon communale'(ramassage-du
bola~doechauffageet'pturago). Au. 
Sdndgal, lesidunesAelar~gion du.Cap' 
Vertrsont-stabilisdeuipourprotdgsleo 
zones Intermiairesfewrtileconnusi 
sousdlnom'defniaye.sOn remetaussi. 
envalourIeszonestdosavanevoij 
Ilagn culture etletpiturager sont
trlbutalreuidesiplulas on'6tablissntd 
acaciasiourlesipartlodiudiee Ehb 
deux anus aultre~duprolet;, 1201huide 
dunesiantitdjstablllsfti 30'km-do'
brdse-vents,6tabIlsietv100'haierichilp 
par laiplantatlon d~acaciaa. 



stimulant vient du manquc d'autres terres acultiverpour les pruduit, ,limcntairc.s. Cos systmcs tendent j 

, ' 

se convertir en agriculture sdentaire ou en sylviculture
pure ct simple. Apr~s quelques annies d'existence 
comme ouvriers agricoles migrants, ces exploitants
peuvcnt sedecourager et rechercherun emploi rorestier 

plain temps. Laisss Aieux-m~mes, ils risquent tout
bonncmcntdc laisscrprir les arbres pour nes'adonner 
qu'aux cultures vvriircs. 

Do.,, difliculcs analogues surgisent dans le casd'autre syst~mes ou eirconstances. Si par exemple. le 

Berthal ltia excelsa 
Originaira'des-forilts. 
amaznnimnnes- cat arbre, 
donne unejnoixcontenant 
66%,dematidregrasset 
17% de.proteinetet 7%. 
d'hydrates-decarbone-etde, 
lavwtamaneiO. L'arbreapeut
attaindre.30-50 mde 
hauteur.et donner annual-
lement 500 kg. do noix. 

r6tablis.,ement des roritsde montagne peut avantager
directement la collectiviti locale. ii peut itre plus
intiressant encore pour les collectivit6s agricoles vivant 
duns des basses tcrres cloignis car ii lmitles 
inondations. l'envasenent et I'rosion. En cons~quence, 
pour quo ls collcctivitc rurales participent aux 
programmes de dcvcloppement forestier, elles doivent 
ctre motiviespar un encouragement d'un type ou d'un,
autrc. 

Pour itre elffcaces. ces encouragements doivent Etre 
aussi simples qua possible. Ils peuvent prendre la forme
do subventions oua encore d'une aide materielle (plantsd'arhrcs issus de ,cml laces. outils manuels. cngrais ou
produits alimentaire..). Plarfais. le service forestier ou 
une suci~tc prvec fIourntront la majeure pzrtie des biens
essenticls. laIssant a Incollectvitle I son d'apporter la 
terre ct Ictravail. .e.s hLnlics tir6s de la recolte seront
alor, prtages au prorata des contributions des divers 
partenaircs. On peut autss. Atatre d'cncouragement.
onstruire des routes daccis aux forits communales et.dans Iccontexc gen~rnl du develuppement rural. 

Iburnir des materlaux tie construction ou de services 
publics. comme ls services m6dicaux et I'adducton 
deau. 

Quels qu .soientles sumulants olferts. la population
rurale doit 6tre an mesurc d'6toffer ..cs propres 
r.s ources do mzniirc quO I'aide extencure puisse cesser 
progressv ment. II ,st %ifacile pour las masses rurales 
pauvrs de pascr de laservissement i des terresingrates 6 un endettement intolerable Algard du 
gouvernmeni ou de l'u.uner. l1 ne faut jamais perdre.
de vu I'objcctif fondamental de la foresterie 
communautaire qu est tie promouvoir
Iautod6pendance. 
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Solutions d'ordre-institutionnelet technique
l)1ns los pays cii d~vcl)ppcmcnt. le probl~me ne vient 
pas d'un manque dintcrkt pour la sylviculture mais de 
cc qu'on a ni l'organisation. ni les moyens voulus pour
mettre 'n ocuvre los programmes forestiers. Les bois de 
village actuellemcnt 6tahlis dans la Ripublique de( orce sur des terres trop abruptes pour 6tre cultiv ,s 



Soudan - Le gomme-arabique at issystbrme do Jachkoe arborha 
La gomme arabiqus eat commerclalls6e, 
depuis plus de deux mill~naires mals 
contrairement Ado nombreux prodluits 
*incimns, sa demand. a fortement 
progresaaiau cours des anies. A 
l'orgine-,elleprovenait d'arbrea 
sauvages-delia varidt6'Acacla senegal.
Parlaisulte; on&mlsau pointun 
systhmsd'agriculture'sidentara6e 
avociachdre-arbordes La'btdtall pout, 
phitureparmlleaarbrea.G6ndralemen,
uneiunitdicomprend25 ha dlont un 
quartsert-6 laiproductlon allmentaire. 
un quartestplant~dlacaclao-deO 44 
aneve~restd~arbreiproductlfvigds
de5vu12ansi Laidensltdsouhaitablev 
estcle,6e'arbre3,pav hectares Lea' 
arbreai outreilaproductondegomnmei
ontde'nombreuxvautresiusages-bole. 
deicl6ture: deiconatruction et'lefeu. 
fabrication doicordages; lasfoumlasent: 
ausal-du.fourraetrdei'lombrotaux% 
animeuxet renforcent la-productlvltt 

Ledlagrarnmemontroriccycledle 
production do-cultures vivrires suivi 
dunep~iodvdejach~re-avec: productioni 
degommearabique. 

du aol pendant Isphrlods do-jachrk. 
La collects de la gomme est une 

entreprlae-paysanne et c'est pourquol 
ce commerce asa place dlana 
r'utilisatlon des arbresau,aervicedu 
diveloppement rural. Oplus, cette
activitd payeanneaoallment6ila plus. 
grosaepastdu comaorc.'mondia, 
pendant plutdundemi s~l~oate 
produciorrasuiv laidemander 
grandlasantet LeGouvemnwent prmw 
au-commarcaidelargommede'sw
poursulvre-3urlatbasmlocaleactuelleiLet 
Gouvemeoments*Intdreaaedisorrnalow 
plusiactlverion ceosyat6mt-decutuzw
parcequetlatpressiorsunletrres 
aglcolegcondut-air6duirelaipdoddet
jachdraiforet~re;troutefols, les,
collectivitdawlocalesiontrdailfl'OflSemblo 
faltpruvidunegrardtutnomoVem
organlaantillinduatrisieterrlmaginlifttuw 
ayar~motagulaylvicoloyadptbk 
reanvironnoment 

( 7L 

cultures alimantairas 
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MlAgiferalindica. C'est 
I'unedesiespicesde, 
manguesilargement cultivies 
danslesitropiquescomme-
arbres fruitiers. Semper, 
vrens. ilatteint 15-18 m 
dehauteur. La dimension at 
Iaforms' des fruits varient 
considbrablement. Les plus 
petits ont lataille d'une 
prune. Les plus gras peuvent 
peser 2kg. chacun. Les 
mangues sont riches en 
vtamines A, C at 0. 
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illu.tren cc qui peul Irc f*ait lor.que de tells
 
contra11ta s .int iarccs .a met does
lo trres en 
resrve uux lins expresses de%ylviculturc.Le 
programme subventionnc par legouvernement pormet 
achaque exploitant pauvre qui ne peut faire face aux 
frais de plantation d'arbres d'utiliser une terreen fiche. 
Dans des rigions d'Ethiopie, de Tanzanie et du Nigeria,
ls collectivitis qui manquent de bois de-chauffage ont 
rsrvfau.boiscmcnt des zones marginales qui ne se: 
prtentpas i laproduction vdgitale: sommets et flans. 
d'montagns. 

Les zones marginales pour I'agriculture peuvent

egalcmcnt N'tre pour les fordts. Cclu cst
 
particuliirement vrai dans les regions andes etsemi
andes oti-les esscnccs n';croissance rapide n~cessaires 
pourrobteniides rasultats en un laps detemps
ucceptuhaesont gcncralement soumises i des conditions. 
climatiquesrigourcuses. Les projcts peuvent aussi pitir
d'un manqu-demain d'oeuvre bien quo cc ne soit 
gencralemcnt pas lecas pour les forts 
communautaircs. Parrois. comme pour la gomme
arabiquc au Soudan. I'c .,ntiel des travaux forestiers
 
coincide avec la saison creuse. Dans les ragions oi les
 
lemme, soccupant truditimincllement de, champs. les
 
hommcs pauvant trc dispoibles pour lestravaux
 
forchtiers. Dans les iones tropicales humides, Ia 
plantation peut Etre etalce sur une pnode suffisamment 
longue pour 6vitcrdos chevauchements entre les 
plantations d'arhres ct de cultures. Mais dans les zones 
anrides ou la saison des plantations pour les deux types 
do culture cst tras courte et coincide, on manquede 
main d'oeuvre pour planter ls arbres. 
I.sarbres. 

l.a forsteric en ,oieanidc se haurts encore i d'autres 
dillicultes. Pour raussir .itnhlir des arbres sur des
 
tarr., .,aahcs. il laut souvant utiliser des techniques
 
alhorc.s. comma lelabour en prol'ondeur. qui exigent 
tinmauarial complaxa et c)o ieux qu dipasse souvent la 
competence ct las moyens dc la collectivit locale. IIse 
peul alors qua Iaforcsteric,cii tant qu'activiti rialisable 
par Ia collactivitc. do)ivoc b rner iI'amenagement de 
Iaveg6ttion exiaslnta. grfice par exemple. au piturage
contr616. la sylviculturo de plantations 6tant lassie aux 
organismos techniqucs du gouvernenwnt en 
collaboration avec le.collectivitcs locales. 
L sprobikmes tcliniqu s qua posent los terrains 

montagnaux ;ihrupts risquent 6galcment d.tre trop 
complaxas pour las collccuvits locales. Ce sont 
principalcment listahilisation du sol et Iamaitrise des 
caux tic russallemant. Les nlasuras correctives 
comprannant l'6tahliscment d'un couvert forestier sur 
certain s parties du hassin versant et laconstruction detarrassas pour ls cultures vegitalcs sur d'autres. Tr~s 



Philippines - Culture d'arbres par los petit. exploitant. 
Alas fin des anndes soixante, la Socidt6 
des Industries du papier des Philippines
(PICOP) alancd un plan da 
ddveloppement associant I'agrlcuiture' 
et lacuiture d'arbres, avec pour
objectifa principaux: premidrement, 
assurer l'appravisionnement r~guliereon
matlirepremi~rede-son usinede-pdwe
at-deuxibmement, amrilorerles; 
conditions-deivietdestexploitantslocauxs 
pour lap upart-des occupants sanstitre* 
oudslepetitsexplotantsi Dansilecadro-
du~programme-da'cultjre-d'arbres lea. 
par-ticipantsconsacrenrusqu'A80pour 
cent'deileurstterres Aiacuituro-dA/blza
faloatariet essence-bicroissance-rapidet 
Lasoidtdfournit-leSmplantsaisusde.
semencem(auiprixco~tant), etunetaide, 
techniquespaurlaiproduaio'dtboiAi
pateetpounl'agniclturepratlqudesur
lesterrearesta ntesieoralwassuret 
un-d6bouchdipourle-bosibipitet LUs; 
explaitantsipeuvent seiprocurardes&
pritsiaupride-lai~anquetde 
d~veloppementdeuiPhilippinesiqui~ai 
requ.delieanque-mondlale-unappuI 

Le tableau d'annonces indique:
l'installationiriussie d'une petite ferme;.
aussi-bien que-les bWn~fces qui provienern
deliclairciedela plantation; 

financier dcette fin. 
Le programme permet aux 

exploitanta d'obtenir un droit sur lea 
terra. quil. cultiventeat 11aide-ceux qui,
Ispossiden-,diji. Chaque petite
exploitation situde dons un rayon de. 
100 km de-l'ualne pouaddeen moyernes
10 ha. Lexploltant at sa-famlille. 
ddfnchentetplantentquolques4haw
dAlblziaau coursdchacunedowdow 
premiresannias.airdvolution estdeu 
8iansiet-le'rendsmenest-en'moyenn.
detZ4O mitreacubewdeiboiatpar
hectare, En-1976. prisda,3500
exploitantsiparticipaientau programm.m
et-lasuperflcie'plantieitai'de 
1Z736)hat Laplantatlornevientrardetr
desiarbres dtanrpeu onireuxs molns 
quartdesiexploitantsonrc'r-atandhbun.k
aldeflnanci~rmaisilaiplupartontreip.
uneialdettechniquei Lsagemtsda
vulgarlsatlon,encouragent-eu, 
exploltantaiiiamdliorerleurproductior
agricolaeavatdesembque dan3 
I'tablilament'arbreu 
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An mohaidigitatai Le. 
baababiautranc da. 
tonnheu.esreommuii an 
zones-andestat semi-andes. 
enAfuiquet Lapulpedu 
fruit paut itre,s6chee' 
(crdme tanarae) at nilangiik 
avac du lit pcur les enfants. 
Los graines donnent do 
I'huile atles leunes feuilles 
sont consommieas crues ou 
bouilles. L'6corce est 
utliseecomme-paillasson 
ou commapapiar. 

%(oltivent. les cxplotiiit, ne po (%dcnt pas ls ressources 
vOulucs. ., nult: gn tlrroe lesobligera, par exemple. i 
runonc.r fi unc rocoltu. llsauront done besoin d'une 
aide cxt ricure. ,ous forme alimentaire comme dans le 
Centre de Java ou dc credit et d'aliments comme en 

Le r6lejoui.parles services officiels locaux dins 
la r-ussite-des projets de frits communautaire 

tris(importan, IIraudra peut-hre.une. 
organisation communautairenouvellcou renforcie
pour s'occuper defaqon approprie de-chaqueproje. 

,Leprogrammecor.en de production villageoise debois, 
dechauftage mendone.auparavant fait paric d'un 
projet-national ded6veloppement communautaire 
commenc6cn 197 1.Chaquevillagepossideun 
organismcdedveloppement communautatrelu et unc 
association-forestire En Thalande; leprogramme
lanc~en 1968 pour aablirdes populations ne-possdant 
pa de terredans dus communauts villageoises de 100 
familles est dc.tmn6. cntreautres. a mettre fina la 
destruction des Icrr s forcsta res par lesagriculteurs 
itintrants lc.yst inctaungyay a ctinstauri. 

t..s upcratves olirent de grandes possibilitis pour 
une meillcure orgumsation locale du divelippement des 
lorcts communautiaires. La plupart des cooperatives
hlcals. encouragoes dan%Iccadre du d~vcloppement
rural 'ssontjusqu',I proscnt consacrces ia'agnculture. 
.squclqucs cooperatives forestuires se rencontrent 

dan. des pays qui realisent d'importants programmes 
de rboisemnt ou posscdant dej. des forits 
communautaires. I.es coop&ratives pouvent Etre 
organs s aN'chelle d'un soul villageou de groupes de
villages. voire degroups de colons et de propriktaires 
de Irorits. Ellos pcuvent au depart s'occuper des 
plantations d'arbres et de la ricolte de produits 
forestiers pour ctendre insuite leurs activites i la 
transformation et a la commercialasation. 

La s curite de tenure pose des problimes
institutimnnels importants dans boaucoup de pays en 
d6vcloppement. Los exploitants ct ls communautes 
duivent tre assures qu'tls demeureront propriktaires 
des arbres jusqu'aprcs la recolte. Dans devastes zones 
d'Amcriquo latino et d'Asie du Sud notamment. od les 
oxploimtnts sont des prenurs i bail. I'insicunt de 
tenure dccourage litsylviculture. Ailleurs. surtout dans 
certaines rigions d'Afrque. aucun reglement ne prevoit 
pour ls terres tribales ou communales I'utilisadon i 
long terme du type requis par lasylviculture. 

I sera bien souvent diflicdle d'entreprendre des
 
projots Iorestirs sans proc6der adegrands
 
boulversements 
- reforme des modes de faire.valoirou 
modifications dans l'uttlisation des terres. On pourrait 
entre autres: 

http:Leprogrammecor.en


Nig~ria - AgricultureTaunglya 
L'agriculture suivant Issyst~me 
taungya addbut6 au Nigdria du Sud an 
1927. Los principal.. cultures vivriires 
pratiqludes pandant les deux arnds 
clhdtabllssement des plantations
d'arbras zont Iemags. I igname et les 
legumes. De-la moitlA aux deux-tiades. 
r~coltea sont consommdssA la-ferme. 
Les arbres~cultivds~sontrhabituellsment 
le-tecki pourle-bos~d'couvre-,ou 
Gmelia'rborea'pour leboiahijpite- Enw 
19i76176; 2442. exploitants-.aungyai
ontfaicpouuerdescultures~agricolesi 
surprdsde-20 000 ha'de~rdservesb 
foreatidres, Les-ouvriers, estlmds A. 
12Z1 qul travaiilent-pourles. 
d6patementsforestersonrcutiv6-
14481autreshai Tant-leinombratcde)
produateurs-lu e-la'quantit6tdiprodulits.
allmentaires~sont relativement faIblest. 
enpfonction delaipopulation'ruraleet-de.
la demlrnddalimentrmis-,Iaccmhb 
desisolsfertls-dans~deszones ~ 
d6tlcitalres.en tsrresestvlocalementrtrsi 
important; 

Devastcs~piantations "taungya" 
sInstallent dan! le sud delIa Nigiria; 

La demands do terres Acultiver 
sulvant I@syst~me taungya est grands
chex lee exploltents actuels~mals-la 
plupart d'entroeux dlolvent encore
augmenter suur revenue an pratiquant
des cultures do rapport comme Is 
cacao, Iscola ou 'hdvdasur d'autres 
terres ou en prenant un emplol
rdmundr6t On s'efforcaactueliement
d'adapterlesyst~messn vigueurdle
fa~on-ifournir desrevenus-plusdlevd 
auxsexploitants'participanturetileur
donnsrplus deistabilitdt Unesolutiori' 
serslt-l'tablissenrdsvillages
forestiers ouj les exploitants pourralent;
surlaurs~proprestrres associs'kas. 
culturestvvr~res AunsijachArede-8,ansi
avecculturedvGmellnaiarborea. La,
constructlon-dstplusieursinesd
trituration-otfr'ilaiperspectivstdun
rrtrch6aossurtdevraitinciterls4 
exploitants-Ainsdrereiarbresdans-la
ration-agricolet 
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Bimbou; Plusiours espices
debambou sant largement 
cultivds dons bon nambre do 
pays. surtout dana IAse,gdu 
Sud Est. La'bambou aune
utilisaton multiple: pousses
comestibles, mat6riau de,
construction et d'ameuble. 
ment, ibre,pour la 
fabrication du papier. Un 
produit midicmnal. le, 
tabashee, eat trouvidans 
les noeuds deplusiours 
aspices. 

'4z 

cariodn rork communaualN, ou hendttculhs 
qul exlitent a unc supcrficie suflsante pour
satifaire les besoms de la collectiviti et. au besoin,compenser la suppression des droits coutumiers 
sur d'autres pIrim tres forestiers; 
pimouvoirl'abisuema dtebos privispour
eviterles fr6quents retards intervenant dons leprises dad6cisions communautaires; 
ddfflnudusdroluicoutumhnafln-d'appliquertout
mesure'de'consrvationjug~ken~eslre-. 

inroduirehd aystimesdelocadon,pourr.r ver.i,
lacommunautI'usagedecenaines parties de-

Seuleunefaiblepartterreforesires domaniales.
des for&s d'un paytpeut etre 

juridiquemenrdfl nic; terresforesti ,permanentr Lasort'duneiendu" oresti'epeut tensuspensimais
laiterrepeu.tout aussi hien'etredijidestin.id'autre., 
usage. Lestatutjuridiquedes-tereforesd .erev.parconsiquent'une-imponance.vitale Ainsitour
programme'de-plantation exigeune-dured'occupation
raisonnable& il sera,pcut-atrebon quelesfordts.
communautaires deviennent des riserves foresdMres,permanentes ou. si les r~glements relatifs aux reserves 
sont contraires aux programmes d'agricultureet do*foresterieassocits. rcqoivcnt une autre forme doprotectionjuridique. L.e problkmejuridique peut m6me 
ezrc encore-plus complcxe lorsque lea arbres doiventdtre plantes le long dc% routes et des fleuves ou pourdilimiter les teraes. La roresterie rurale exigeune
approcho-souple des lois et riglements surludilisadon 
des ters. 

Unhvimcmeilleure 
Les programmes do rioresterie communauLire ont pourobjcctirde permettrea,ux populations rurales de mieux 
vivre cn harmonic avee lenvironnement et lesressources naturelles locales: ce mieux vivreimplique 
un minimum d'alimens, do v~tements et d'abris

sufflisants pour la conservation d6la sansi et d'un etat

genral de bien-6tre. Lc r6le quepeut jouerla fordt

variera d'unesocit 
 a l'autre. Les politiques
 
gouvernementales differeront probablement encore
 
davantage.
 

La sylviculture nest qu'unepanie du probimebeaucoup plus vasta du developpement rural qui no pout
itre'resolu qu'en accordant unepnorit6 ilev&eoa IPaide 
aux populations rurales. IIn'est pas beoin i cet effet dediminuer les ressource allouies aux investissements 
urbains ou a la reconstruction urbaine. Lamilioradon 
des conditionsdo vie dans les campagnes freinera 
l'exode vers les villes, cc qui attnuera les pressions
exercees sur des budgets souvent tr6s soilicit~s.Nianmoins. Iorsqu'ils s'engageront en faveur du 



Guatemala - Coopiratives foreutlires 
Les fordts s'dtendent sur pius d'un tiers 
du Guatemala male te pays dolt 
Importer une grandepertie do-ses 
produits ligneux, le papier notamnment, 
et souffre'un grave dificit de boisl de 
construction. BIen quo lea ddbouchds 
pour le-bois at les rossourcesforestlires, 
n6cessaires existent dansile'pays. les 
arbrea'doIardgion'ia~plusricho~n
conifires, le&iaur--Plateau montagneux,
sontprincipatement'utils.commo.
boimdefeu ousontbrOl6sipourfaire-
place~iii'agriculture'de-subsistances La,
situation esteancoro'aggravdeiparune,
maladio'mortellemuarbresprovoqud.-
paIpun'insectelparasite*(Dendroctonus)
qui-crousesoumlidcorce-
Houreusement: on mobilisoid6sormau 
laipopulationlocaleiparg'organisation, 
doacoopdr'ativesiforesidrepourtirerun'
moilleurparti destressourcest 
forestidros. ycomprisidesarbres.
atteints'parlimaladi

Certaines'communaut6siindiennesI 
comnposdes chacunedrenviron.6O 

Unescieichane-avemoweur est uWisde: 
pourcouperlebois d'oeuvre dans Wa 
coop~rative forestiire de-SanJuai 
Argueta. 

families (600 personnes), ont formd des 
coopdratIves de production qLui 
reposent individueilemont sur 
10000 ha do ressource foreutire. Do 
petites usines de adage on: t 6rigdos 
pour la production do bois d'oeuvre 
destIn6'i l'uhage-loc4i ou vendu 
directement dens lse-villas. 
avoisinarites, Las activifs. 
additionnallesecompronnentla
constrution'de'routes pourfaciliter
I'accissaux'marchhserlo'rebosemew 
Laparticipaion6froitfrdeIa-popuatlor,
AIapianiflcation at biexdcution du 
programmeest assurde~parun comit6 
de'1 1repr6sentantsidewcommunautiks
qulsardunirhguldromenr. AInsb is' 
population' localet avocunoiintegventioni
minimaletdu.Gouvernarrenr, tireides 
revenusedconomiques~sccrustdosw
fordtmcommunalewotitravaileipour
I'avenir'en'aidanth&ilminerunrinsocte' 
nuisibledes'fordtietlot'squ1i le'fout; A,
rdtablilrnressourcitnappauvrilt 
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Modilefdunsystimede, 
production, duneferme,en, 
zonetmontgneusiduNpal 
Lerdiagrammtmontrela, 
connexian entreles activitls 
agricoles at l'utilisation do 
lafordt communale et des, 
ressources do piturago. 

diveloppement rural, les gouvernements constateont 
sansdoute qu'une cenaine redistribution des ressources 
dela viile au profit de la campagne sejustifledans un 
souci depurejustice. 

Le d6veloppement forestier est intimement li~i
 
toutes.lesfacettes dela vicrurale. Toutepolitiquequi


Ienvisagedefaqon isol6cest vouecichec.Ainsi ii 
raudrapeutitre am6liorerla produciviti agricolcou.
l'amenagemert des-piturages pourpouvoirlibrerdes 
terresenfaveurdes orets. Les divers services 
techniques du gouvernement devrontprobablenent tem,
coordonnis pour passer-sans heurt d'uneuulisation des. 
teresi,unautre. Parfois, il faudra proc6deri Ia,
restructuration-du rgimedeproprijtldes terres. 
aflndemieuxiutliserlesressourcesdsponbler. 

Pburquelvdiveloppement forestiersoit adaptiaux. 
collectivitir.il doit itre'en'rapportavmceles eravecleur 
6chelle:devaleurs, 11rautun fluxcondnud'informadons 
ct davis enteles membres delacollectivitvet tout
organismedaidcquil soit national ou.international.Ce
flux nepeu,trc-.sens unique: lesd~cisions doivent 6tre: 
prises n,tenant dtment comptede Iavis des-habitants. 
Les plans nationaux ct rigionaux de diveloppement
rural doivent prcndro en consideration les besoins et les
uspirations resscntis au niveau communautaire. La 
Iort.rrio au service du devaloppement communautaire 

resscurce ;detproduction-pouidhtjor 
paralacoomunaut) 

bois dihfor 
trorestli-e 

ailment pour mstell 

terra fum ierI 
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djit prendre naissance ala base ct no pas atre impos&
d'4:n haut. 

LUengagcmont durableque la forosterie
 
ccmmunautairc exige des gouvornoments n'entraine
 
pas necessairement pour ces derniers iobligation de

garantirtouces les ressources nicessairesa cycle

complctd'un projet. Les clofs do voscedu.
 
devoloppomnn comm unautaresontautonami
 
dXcfrorts!'et -avantages-soutenus". Pourr~pndmoi.

ceimopremirexxigenco; los collecivit~s devraienthgrc

encouragies-i uiilisoa-leurs proprosressources pourles

projets forostiers. Les gouvernomonts devraicnt
 
cependanrles'aideraiamorcerleprocssus du.

d&veloppement et iassurorsaiconrinuit& Lapluparrdes

colciiiievnsaapeiliouoiclu
 
eonvironnomnnmaispas~sans-l'appuj d'uni
 
gauvoenonmonvd6orn4n
 

produ its vendus it services. 
S ferme Un.
 

inndustria~domestique

fumier (ingris) 

fumier (bois~do-teu) 
amre culture-haute, 

alimentpaurpf,'bitaa lourrag. boss de' lu 
arbies afourragel 
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Faire progresser 
Ia.sylviculture rurale 
La promotion de Iasylviculture au service du 
diveloppement des collectivitis est tributaire do 
rlducation. de Ia vulgarisation et de Ia recherche. 11est 
primordial de modifier ls esprits et les attitudes des 
populations et des gouvernements. IIfaut formerune 
nouvellerace deforstiers connaissant It potentil et Ia 
pratiqu desisyst imes forestiers ruraux otfls accuciller 
dansles'services forestiers nationaux. Le vuigasateur. 
app-y&palresforestiers. doit transmettmaux 
populationsrurales Iemessageetr'ens 'gnement tirades. 
systcmesappliquis. IIfaut parallilement poursuivre ls 
activit6s:de-recherchepourpouvoir ajouteri-l'arsnal
dud~veloppement forestier rural des essencesnouvelles. 
om lior~es d'arbreset d'arbuste ainsi quedes,
techniquesiamilior6es-. On-doir veillerdanscestrois. 
domains.Acequelepatrimoine forestier-lesarbreset, 
leursproduits,- profiteauxmasses-ruralespauvres. 

Normalement. lasylvicultureruralen'atteintpas I' 
degrC-decomplexit: technique des industries.forestirm 
classiquest Desmithodes, techniquement mons. 
exigeantes.peuvent'amiiorcrIa,qualitidela viedes
 
massesrurales pauvres. Comme:dans lecas du

"mdecin-auxpieds nus" qui a rLvolutionn6.la sant. 
ruralodans de'nombreux pays du Tiers monde, lebut 
est derendre-la foresterie accessible mime la 
collectivitela plus reculce. La foresterie rurale no nie pas 
I'importance do I'agriculture ou des industries 
forestires classique. m "sella cherche A6largir 
rNventail deschoix possibles dans Ia lutte pour un 
meilleurusage do laproductvit6 naturelle de-a terrm. 

Lesiorganismesidu chaagemnus
La-population locale doit jouer It principal r6ledans It 
dtveloppement de Ia foresterie communautaire maisles, 
organismes gouvernementaux et les organisations non 
gouvernementales ont aussi It leur qui est do veiller au 
succ~s des programmes et aussi de soutenir Ia foresterie. 
communautaire dans los plans dedtveloppement 
national. sectoriel et rigional. Ils doivent faire fonction 
degardiens do [a foresterie rurale pour It comptede
collectivi,6s qui sinon auraient sans doute peu depoids 
dans le diveloppement et r'tablissement des priorites. 

L'applicatian de Ia foresterie au d6veloppement
communautaire fait toujours appel Aiplusieurs
organismes gouvernementaux et autrs. Leur 
coordination pout poserdes problimes. 
Ladministration nationale des forits a des chances 
d'assumer un rtle principal mais il faudra peut--tre
boulvcrserles attitudes. Ia formation et Ia structure des 
services forestiers pour les rendre efficaces au niveau 
des collectivites locales. La plupart des administrations 
forestieres sont encoreaxies sur Ia protection,
I'aminagement etl'exploitatzon des rorets domaniales 
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plutdt qua sur 18 sYlviculture appliqu6-,au 
d6valoppement rural. ParalI~lcmcnt. la foresterie
communautaireitant fr~quemment una activit6
multidisciplinaire. d'autres organismes qui s'occupantdu d~veloppament rural devront peut-etre. i leurtour.rcconsidrerl'id~equ'elles sa font du r6le potential dcii:sylvioulturedans-les colectivjgts'rurales.

Levorganismes du changementenrnatije defaresterie uralerel~vcnrdI insancsnadonale etinternationales plus larges. 11nefaut pasoublierla
contrbto? u euapreliduuefrsi
Lorsquelesiforks peuvenr8treinsre dans les programmes en tatuatvt:iirtiedrvns 
l'ifldusteput~jouerun-r6ledirecten assurant-desd~bouchisieten fournissant un appuic echnique: 11faudaaipuiscrtoutelesisources,pssbles 

intiressantspendant laiphaseinitialedesiproganmms etuncorpsdenouveauxiforestiers.bien~aucourant deli.frwesteritcommunautairc. resteiinsirerdansle
d6veloppament rural. 

Lemouvenuforesa.. 
Lcensaignament au nivcau des-cadres supirieurs ct auniveau techniquecaccorde encore peu d'attention au r6ledes rorats dans le daveloppemnent, rural. La promotion 

FormifoutlesdgforstI.,.,.n.
lndm Vanlaursibesoin-d'unat 
nouvale.ac,dooforsdr.~ 
auicouranudembesoinsm.t 

communautavlacalusvsi [a,
forestriet doltavoir sa placs
convenable-dns Is 
diveloppement rural. 



Lairbcherchhrforestire.au 
Pirou&Lairecharchep 
classiqueovacontinuar. 
cependantil'importancetdot 
la-forestanetpourledi-
vuloppementrural local, 
nicessiteraiune-large.
approcheimultidisciplinaire 
pour trouver la solution aux 
problimes spicifiques. 

o
 

eMcace de la roresteric communautaire exige des 
comp tences complitement dilTrentes de ceiles 
requises par la sylviculture traditionnelle. Le nouveau 
rorestier doit itre au courant des problimes sociaux et 
6conomiques des zones rurales pauvres, et connaitre i 
fond les questions d'utilisation des terres dans des 
conditions arides et semi.arides, deconservaiondes 
sols-et,deseaux. deproduction dcbois defeu tles 
syitdmesd'amenagementcombinidefor ,etde: 
terrains-deparcours. [Idevra non-seulemen Etre: 
parfaitement vers6:dans son proprtdomainemais avoir 
aussi des notions 'ondamentales d'agronomiect
dOlevage. Enfin. It nouveau torestier devra etrecapable: 
d:tablirde:bons rapports avecles membresdes. 
collectivitiasrurales. 

Unesomm'dexpriences suffisanateat~accumula
depuisdixiderniares.iinnespour'que:laforesteri* 
communautaireflguraux,programmes. 
denseignement IIrdudrait revoirles-programmes 
d'6tudes des6colestoresti6respoury inclurecette" 
disciplineainsique-di:s cours plusg6narauxsur le: 
diveloppement rural. 1Iraudrait. parallilement. 
6laborerun mat6riel pkdagogique portant
principalement sur les problames sociaux, ,conomiques 
et politiqucs lies . la foresterie communautaire. Ces 
nouveaux cours exigeraient l'61argissement du 
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recrutement des enseignant, de manicre a I'ire appel ii
Oes personnes vcrs~es dans des disciplines aureS qua 1a
.,ylviculture. ct nolamment I'agronimic. lit stciologic at 
l'anthroologic.

Les programmes d'enscgnement restructur s
rormeront lCs generations futures de forcsticrs mais quc
raut-il faire-entre temps? Le problime est trop prcssant
pouritre-n~hgi. On peut ohtenir des risultats 
imm6diats,en.recrutant dans la sylviculturedes
specialistes d'autrc-i branches ct en 6Iargiant
IPhorizonacadcmiquatant des cnscignants que dcs
ctudiants. Tout proje: dediveloppemnt
communautaire opcrationncl peut eire utilemeni 
employ6 cetitc fin. 

Lafrormaition cn cours d'emploi pourra~tre une
mesuretransitoire utileen attendant quelcs
6tablissements d'enscignomcnt s 'organisentxour
dispenser-des cour, de-rorc.,cric-communautairm Les 
programmes d'6tudes comprendraient par example une
finrmationpracNquc sur Ictcrrain. des cours de hrdvedur&%urdes aspects de hi question qu ne-seprescntcnt
g~niralemcnt pas pendant le. activitc. i'orestires.
courantes. ct des .,minairc. laisant appel au concours 
de.spiialistesd'autres disciplines ou de personne%vcrsces dans les questions de developpement rural. Les 
programmes de formation en cours d'cmploi devr~aient 
dtre ilaboris en collaboratior. .avec d'autrcs orgaism.,,
ct institutions tcls qua les a.,,ciation, d'agricultilrs athIs syndicats qui .uspeuvent aider i placer hi lbrestere
communautairc dans la perspective d lIa vie rurale. 

Vulgadation. formation et recherche:
L'importance dc la participation dela population locale 
a la farestcrie communautaire a ect soulignee a maitntesrepriscs. Un premier pas utile dans cc %efsest dc I'aider

;I cxpliqucr sos bcmoins ct prohmcs c 
 mdmc les

solutions quLelle envisage. Le., culleclivit6s rurales

scront ainsi plus certaines quc lc%programme.;

repondront aIcurs hesuons, de plus. cllo seront
 
pen.tr6cs d'un scntiment dc rcspunsabiliti qua Ics
 amenera i veiller au %uccesdes programmes. Los
 
activitcs de vulgansation plu%classiqucs pcuvent

consister en projets pillotes executes par un organisme
gouvernemental. la population locale ou les deux an
association: en avis techniques par Ichiais de visites surla terrain. de documentation ct de moyens audit
visuals: an une aide technique %ousforme d'aportde scmenccs. de plant%ct d'engras et, ul,.ricurement. en 
uno contribution .i l'amenagcmcnt forestier ou. Iccas&ch6ant. ii Iorganisation ddibouchs commerciaux 
pour los produits roresuiers.

On no s'cst gurc occupo d vulgarser la sylviculture
rurale. A act 6gard, il audra ,dapterl'cxpnenct ct les 
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Assistane-technique an 
Tunisia. Un expert FAO 
explique-la fapon do faire. 
des boutures do peuplier. 
Laide extbrisure paut dtre 
nicessaire-pour introduire 
Iafarestene our le di. 
veloppement communauiiire 
mais le plus important 
facteur est la,volontl 
durable des gouvernements 

50 	 d'amiliorer I'existence de 
la population rurale pauvre. 

techniqucs gincrales. Pour Icmoment. le mieux est de 
sinspirer dc methodes qui ont fait leurs preuves dans 
d'autres domainec de Iavulgarisation. IIcst ivident quo 
Ics connaihsances. le.% attitudes et les interets 
traditionnels de Iapopulation locale constitueront le 
point de depart. L'important est de faire participer les 
jeunes ainsi qui les exploitants et les chefs dela 
collectivili. 

Lc succis du programmedpendra deIatsilection et 
delaformatton du personnel authentiquement motivb et 
attiripar Ics activits communautaires. Ces iliments 
doivent bien comprendre que leur ticheest de dispenser 
aidect conscils cn appui des efforts diployis par ia 
communaute pouramliorer son sort. Le personnel do 
vulgarisation-n'a pas i imposer i.la collectivitides 
,olutions-en maticreteforesterie. Les femmesjouantun 
rcleIimportant dans.dcenomhreuses colonies ct sociitis 
fore,tier ,surtout pairccque cc .onrelles qui ramassent 
ct utiliscntle hois dcchaulTage. tles pouvent tirergrand, 
profit d s conscils anicauxdonnes parlepersonnel 
1*6minin dcvulgurisawn. 

La coordination des activites de vulgarisation au. 
niv-au du village dcpcndra de l'organisation 
communnutaire. Diverses permutations et 
comhinaisons d'orgunismcs gouvernemeritaux et autres 
.ont possibles. L'administrauon forestiire peut itre 
charg6e de Iavulgarisation avec I'aide d'autres 
organismes lui apportant conseils et appui technique 
dans leurs domaines respectifs de competence. Ou 
encore. d'autres orgunismes peuvent prendre la tetedes 
activits de vulgarisation, les services forestiers leur 
disponsant leur soutien dans cette-tdche. Sil existeun 
service de divcloppemcnt rural. cc dernier peut en 
assumer laIncomplcte responabilite. Tris souvent. une 
aide suppltmcntimre sera lournic par des groupes 
htncvoles et autres groupemonts non gouvernementaux 
collaborant au %outcindu devcloppoment rural. 

Quelle que soit la l'qon de proccder pour diffuser-la 
%ylviculturcrurale parm lts collectivites. forestiers et 
vulgarisatcurs auront b som d'une recherche et 
d'un dcveloppnment ,nccssalats pour promouvoir 
leurs activit6s. Pour cc nouvcl effort d'expansion. les 
domaines dc recherche susceptibles d'intiresser le 
d6veloppement communautaire sont innombrables. La 
plupart des pays cependent voudront sans doute 
s'attachcraux problemes qui influent directement sur 
lours propres projets et programmes. 

Le divcloppcmont communautaire touchant i tous 
Ics aspect! dc Iavie rural. Iarecherche doit Etre i 
canractir nettoment imtcrdiscwiplinaire. Ainsi. les 
chercheurs sociologues dowcnt oeuvrer en 
collaboration avec leosforcstiers pour digager les 
bosoins pricis d'unc collectiviti ot lea obstacles 



IC 



6ventucls i surmonter pour les satisfaire. Tout comme 
les fronti6res entre pratiques agricoles at forestires 
traditionnellcs s'estompent dans les systimes de 
foresterie rurale. il faut oublier les dcmarcations entre 
les disciplines dc recherche dans la quite de solutions 
techniques. sociales et scientifiques appropri es aux 
problimes auxquels le diveloppemcnt communautaire 
rural doit faire face. 

Un ichange d'informations fluide et efficace est 
essentiel au.succcs des projets. notamment pour 
susciterun climat qui leur soit favorable aux niveaux du 
gouverncment et du public. L'information sur le 
d~veloppement de [a foresterie rurale permet de faire 
cop double. en cc sens quc grace a le. on peut d'une 
part expliquer aux responsables dc 1'elaboration de la 
politiquect aux politiciens les principes de l'orientation 
suivie-ct d'autrc part, faire connaitre au grand public et. 
en-particulicraux populations ruralcs. les avantages 
potentials dela froresterie communautaire. Le mieux 
pouratteindre les responsables des poliuiques. est de 
recourir i la documentation renforcic par des 
conferences et. duns routc la mesure du possible. par des, 
visites aux projets dc d6monstration. Des campagnes 
d'informaion utilisant plcinement les moyens de grande 
information sont le moyen id6al pour toucher le grand 
public. 

Toute campagne d'information doit englobcr les 
6coles ct autres ctablissements d'enscignement. 11est 
important de faire mieux connaitre aux jeunes l'intir6t 
potential des terrcs foresti6res et des arbres. IIest 
souvent dit qu'en eduquant une mere. on iluque une 
famille. De mime, si vous iduquez un enfant. vous 
aidcrez 6vcntucllement a6duquer les parents. 

Lasylviculture au sernvice des gens 
Amencr la sylviculture Aservir les collectlvites rurales 
nest pas tant un probl~me technique que 
psychologique, institutionnel et polifque. Le sort 
d6cespcrc des masses rurales pauvres dans les zones 
arrir6s du Tiers monde presente d la sylviculture 
moderne un difi digne d'Ztre rclevi. Lintirkt croissant 
port6 au r6 e des forits dans le developpement 
communautairc reflete une tendance deja sensible dans 
d'autres domaines. On ade plus en plus consciencequa 
le diveloppement integral des ressources humaines at 
mat~rielles d'un pays n'est possible qu'i condition de 
mohiliser Ics masses rurales pauvres. A cat igard. la 
foresterie ne fait qu'aller dans le sens des efforts 
d6ployis par nillcurs pour amiliorier la qualiti de la vie 
des couches pnuvres des pay-, en diveloppement. 

L'adoption dc la rfresterie communautaire comme 

objcctifdigne d'6tre poursuivi dans le Tiers monde sous
entend quc les collectivat6s ddfavoris6es et isol~es ont 
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plus de chances de progresscr cn exploitani Iurs 
ressources immdiatcs qu'en s'insirant dans des 
systimes commerciaux souvent itrangers. Lcs 
collectivites locales tout comme les gouvernements
reconnaissent qulil leur faut investir i long terme 
rcssources et travail sans perspective de profits
imm6diats. Cest Idchose possible dis l'instant od les 
populations sont convaincues qu'il yva de leur intfrit i
long terme4 Les objectifsjumelhs d'autodipendanceet
dc profits.soutenus constituentdes arguments puissants
en faveur du diveloppement rural. 

Si Iacommunaut6 rurale Iaplus pauvre est un 
consommateur net plus qu'un producteur de revenus et 
de ressources. lech6mage et le sous.emploi en sont 
d'ordinaire-l'apanage. Mobilisercette force de travail 
pour amiliorer'lauproduction-locale est une action
positive lafoispour Iacollectiviti et pourla r6gion. Le 
grand intiret denombreux programmes deforesterie 
ruraleest qu'ils permettent d'accrotre.la productivit6
naturelle des terres menacces et de rendre plus 
attrayants la.vieet to travail sur ces terres. lls
contribuent i r~tablir Iharmonie entre la population et 
son environnement tout an r6pondant aux exigences de
plus en plus grandes des collectivitisd'aujourd'hui.

"La sylviculturc au service des gcns" n'est pas un 
expedient provisoirc offert aux pays en d6vloppement
pendant qu'ils m6ditcnt sur tour triste sort: cIe olTre aux
collectivit6s ruracs un modc de vie durable. Scs
systimes sont suffisamment varies pour convcnir a Ia 
plupart des situations. La sylviculturc commence aEtre 
appliqu~e au diveloppement rural dans de: systemes
socialement. economiquement ct politiqucment tros 
divers. Evaluer lcs rcu.,itcs ou ls 6chocs ce.,tad 
encore bien pr6cocc scrait m6connaitre les normes 
difficultis i surmontcr pour vainre Inpnuvrct rurale. 
Nianmoins. los progrs rialis s sont encourageants.
Nul ne saurat contester qua Inl'oresteric a d6sormais sa
place dans Ialuttecontre Iapauvret6 ruralo ot In 
degradation descampagnes. 
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