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NOTE TO READERS
 

The executive summary, chapter seven and chapter nine have been translated into English and 
can be found starting on page one. The entire document in French, including annexes, follows the 
English translation. 

The Fulani words used in the text have been transcribed into French by the author. It is fully 
possible that transcription errors will be found as a result of the author's imperfect knowledge of the 
language and the imperfection of word processing software in relation to languages (especially with 
characters, particularly the occlusive consonants.) Please excuse any inconvenience. 

4- * * * * * * * * 

AVIS AU LECTEUR 

Le soomaire, chapitre sept et chapitre neuf ont ets traduis6 en anglais. Ils se trouve Apage un. 
Le document francais avec les annexes se trouve aprs la traduction anglaise. 

La tianscription en franqais des roots peuhls utilis6s dans le texte est celle de 'auteur. 11 est 
tout A fait possible que des erreurs de transcription soient rencontr6es du fait que sa connaissance bien 
imparfaite de cette langue et que le logiciel de traitement de textes utilis6 n'en ait pas tous les 
caracteres, notamment les con onnes occlusives. L'auteur ose croire que le lecteur ne lui en tiendra pas 
rigueur. 
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SUMMARY
 

The Natural Resources Management Project (PGRN) is part of the second stage of the 
Integrated Management Program for the Fouta Djallon Highlands ("Programme d'am6nagement int6gr6 
du massif du Fouta Djallon"), whose long-term objectives are the rational use and protection of 
renewable natural resources. The intention is to contribute to improving the living conditions of local 
populations and the people living in the regions drained by the rivers originating there. This vast 
program is complemented to the east and west by the Management Program for the High Basins of the 
Niger and its Tributaries and the Upper Gambia. The most successful management efforts will be 
popularized throughout the region during a third stage. That means that the project has a definite role 
to play as a pilot project. 

In late 1993, the United States Agency for International Development (USAID) once again 
recognized that the Natural Resources Management Project (PGRN) was not merely aimed at local 
populations but was also intended to improve the hydrologic systems in downstream countries. It 
contributes to the development of sustained economic activity in the sectors of agriculture, livestock 
breeding, and fishing throughout the subregion (USAID 1993). 

In early 1994 a consultant pointed out that by seeking to improve agricultural productivity and 
by repairing the means of access without any other considerations, the project was encouraging pea
sants to convert all the remaining forest to agriculture. She recommended determining the extent to 
which the forest should be utilized in connection with the project. This present consultancy was 
subsequently launched. 

The on-site work was done in November and December 1994. The consultant found several 
inadequacies, or lack of articulation, both among the activities themselves and the activities and the 
development objective. In fact, even if the project concept fits in well with the larger Integrated 
Management Program for the Fouta Djallon Highlands, it does not fit in with the main lines of the 
reform of the forestry sector initiated by the Guinean government in the mid-1980's. In spite of the 
clarity of the project document, it is evident that the long-term objective and the medium-term goal 
have been reversed. 

According to the planned sequence, the increase in sustained agricultural production (long-term 
objective) must result from rational use and protection of natural resources (medium-term goal). But 
when the consultant went to the scene, he saw that efforts were primarily being made to improve 
production and develop various activities that would produce income. Thus, by December 1994 certain 
basic studies had not yet been (lone and a strategy leading to a management plan for the entire region 
not yet approved. 

The consultant believes that these two items should receive top priority, otherwise it will be 
impossible to develop a model that can be used as a basis for improving other tributary watersheds. In 
other words, the development objective will not be achieved. The consultant believes there is no point 
in making any further investments in the classified forest of Nialarna under these conditions. If efforts 
to manage it do not fit in perfectly with the main lines of the reform of the forestry sector, it would be 
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better not to do anything at all about it and to allow things to proceed as in the past. According to that 
scenario, the project would focus on everything not classified, hoping that the people will respect the 
forest because they have been taught more appropriate agricultural methods. 

Therefore, it would be advisable to determine the development objective and the specific 

objectives of the project. If the only thing that is involved is improving agricultural methods, then we 

need not accord much importance to most of the questions raised by this consultancy. However, it 

might be useful to introduce an educational section intended for the villages and the rural development 
community (CRD). 

If what is involved is developing a model for managemtnt of renewable -resources in the 
context of the second stage of the Integrated Management Program for the Fouta Djallon Highlands, 
then it will be necessary to rethink the structure of the project by fully integrating it with that reform. 

Its role will be made more explicit by ensuring that the executing agency fully understands what it has 

been assigned to do. The assignments of every member of technical aid and the staff on the team of 

the Basin Repr6sentatif Pilote (BRP) will also be defined or redefined. 

The relations that the management of the BRP and technical aid must cultivate with the 
permanent State structures and the local Rural Development Community (CRD) will be clarified. It 
will be determined how the forestry service and the rural development community (CRD) can be 
involved in the planning process without absolving the executing agency and the director of the Pilot 
Representative Basin (BRP) of their respgnsibilities. Finally, the time will be taken to specify, after a 
thorough discussion, what is covered by each section and activity of the project, as well as the strategy 
to be used for each of them so that none contradicts the others or the development objective. 

Because the project concept is to improve tributary basins, forestry should also be viewed in 
that light. Of course, given the degradation of the plant formations in the region and the country, the 
objective of forestry in the BRP should no doubt be primarily to restore the ecological functions. 
Therefore, declassifying this area is out of the question; instead, its forest cover should be restored. 

Moreover, the consultancy assumed that these restrictions on the development of forestry in 
the action region will soon be lifted. Therefore, he dwelt at great length on all of the technical aspects 

of the question. In addition to the preceding, he makes various recommendations on: improving 
knowledge of the tributary watershed; strengthening the team; educating adults about environmental 
questions; forestry work related to the classified forest in Nialama; forestry activities outside of that 

area; forestry equipment and organizing the support needed for work in the forest; participatory 
activities; and mechanisms to promote participation in forestry by the population. 
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SOMMAIRE
 

Le Projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) est partie prenante de ia deuxiOme 6tape 
du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, dont les objectifs . long terme en 
sont l'utilisation rationnelle et la protection des ressources naturelles renouvelables. On veut ainsi 
contribuer . I'amdlioration des conditions de vie des populations locales et de celles vivant dans les 
zones arrosdes par les fleuves qui y prennent leur source. Ce vaste programme est complt6 a l'est et 5 
l'ouest par le Programme d'am6nagenent des hauts bassins du Niger et de ses affluents et Haute 
Gambie. Les am6nagements couronn6s de succbs seront vulgarisds dans toute la r6gion dans une 
troisi~me 6tape. C'est dire quc le projet a une vocation pilote certaine. 

Fin 1993, la United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) reconnaissait 
encore une lois que le Projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) vise non seulement les 
populations locales; il doit avoir pour effet l'am6lioration des r6gimes hydrologiques dans les pays en 
aval. li contribue ainsi au d6veloppement d'une activit6 6conomique durable dans les secteurs de 
l'agriculture, de I'6levage et de la pfche aitravers la sous-rdgion (USAID 1993). 

Debut 1994, une consultante fit remarquer qu'en cherchant 5iamdliorer la productivit6 agricole 
et en r6parant les voies d'acc s sans autre consideration, le projet se trouvait 5 encourager les paysans 
Atconvertir Atl'agriculture cc qui reste de fort. Elle recommanda qu'on l'on voit dans quelie mesure la 
mettre Aprofit dans le cadre du projet. Dans la suite, cette mission-ci fut iancde. 

Les travaux terrain se ddroulrent en novembre et d6cembre 1994. La mission d6cela elle aussi 
plusieurs inaddquations ou si on pr6fere un manque d'articulation entre les activit6s d'une part; et entre 
celles-ci et l'obJectif de d6veloppement d'autre part. En effet, mame si dans sa conception le projet 
s'int~gre tr~s b;ca dans le plus vaste Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, 
it n'est pas dans l'axe de la r6fomie du secteur forestier lanc6e par le gouvernement guinden au milieu 
de la d6cennie 1980. Nonobstant la clart6 du document de projet, il appert que sur le terrain on en ait 
renvers6 l'objectif 5.long terme et le but 5.moyen terme. 

Selon la s6quence voulue, l'augmentation de la production agricole sur une base durable 
(l'objectif h long terme) doit 8tre le r6sultat d'une utilisation rationnelle et de la protection des 
ressources naturelles (le but 5 moyen terme). Mais sur les lieux, l'auteur a vu qu'on cherchait en 
premier Aiamdliorer la production et Aiddvelopper diverses activit6s g6ndratfices de revenus. C'est ainsi 
qu'en d6cembre 1994 on n'avait pas encore procMd6 h certaines 6tudes de base ni arrat6 une strat6gie 
menant Aun plan d'amenagement de l'ensemble de la zone. 

L'auteur estime qu'il faut accorder 5Xces deux items la toute premiere priorit6. Sinon, il sera 
impossible de mettre au point un mnod~le duquel s'inspirer pour l'am6nagement d'autres bassins 
versants. C'est dire qu'on n'atteindra pas l'objectif de d6veloppement. I1est de I'avis qu'il n'est gure 
utile d'investir plus dans la for6t class6e de Nialama dans ces conditions. Si son amn-iagement ne se 
situe pas parfaitemen: dans I'axe de la r6forme du secteur forestier, mieux vaudrait ne pas s'en occuper 
du tout et laisser les choses y 6voluer comme avant. Scion cc sc6nario, le projet se concentrerait sur cc 
qui n'est pas class6, en esp6rant que les populations respecteront la for~t parce qu'on Icur aura 
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communiqu6 des techniques agricoles plus appropri6es. 

Ainsi, il conviendrait de pr6ciser l'objectif de d6veloppemnent et les objectifs sp6cifiques du 
projet. S'il s'agit seulement d'am6liorer les techniques agricoles, alors on pourra ne faire aucun cas de 
la plupart des questions soulev6es par la mission. 11 ne serait pas inutile cependant d'introduire quand 
mme un volet 6ducatif l'intention des villages et dL la communaut6 rurale de d6veloppement 
(CRD). 

S'il s'agit de d6velopper un mod~le de gestion de ressources renouvelables dans le contexte de 
la deuxi~me 6tape du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, il faudrait alors 
repenser la structure du projet en le situant parfaitement par rapport . ladite r6forme. On explicitera sa 
mission en s'assurant que l'agnce d'exdcution comprenne parfaitement son mandat. On d6finira ou 
reddfinira 6galement celui de chaque membre de l'assistance technique et du personnel de l'6quipe du 
bassin repr6sentatif pilote (BRP). 

On clarifiera les rapports que Joivent entretenir la direction du bassin repr6sentatif pilote 
(BRP) et l'assistance technique avec les structures perennes de l'Etat ainsi que la communaut6 rurale 
de d6veloppement (CRD) locale. On trouvera comment impliquer le service forestier et la communaut6 
rurale de d6veloppement (CRD) dans le processus de planification sans toutefois d6charger de leurs 
responsabilit6s respectives l'agence d'ex6cution et le directeur du bassin representatif pilote (BRP). 
Enfin, on prendra le temps de pr6ciser, au terme d'une discussion approfondie, cc qui est vis6 par 
chaque volet et activit6 du projet ainsi que la strat6gie i retenir pour chacun, afin que les unes n'aillent 
pas dans le sens contraire des autres ou de l'objectif de d6veloppement. 

Puisque le projet dans sa conception en est un d'am6nagement de bassins versants, la foresterie 
doit 6galement 8tre vue dans cette Iumi~re. Certes, considdrant la d6gradation des formations v6g6tales 
de la zone et du pays, l'objectif de la foresterie dans le bassin reprfsentatif pilote (BRP) doit sans 
doute viser en premier lieu la r6habilitation des fonctions dcologiques. I1ne saurait donc ,tre question 
de d6classer cc domaine, mais plut6t de voir A la reconstituer son couvert forestier. 

D'autre part, la mission a prfsum6 que ces contraintes au d6veloppement de la foresterie dans 
la zone d'action seront lev6es 'i breve 6ch6ance. Elle s'est donc arretfe longuement sur tous les aspects 
techniques de la question. En plus de cc qui pr6c~de, elle formule diverses recommandations portant 
sur: l'am6lioration de la connaissance du bassin versant; le renforcement de l'6quipe; l'6ducation des 
adultes aux questions environnementales; les travaux forestiers concemant la fort classfe de Nialama; 
les activitfs foresti~res h l'extfrieur de ce domaine; l'6quipement forestier et l'organisation de soutien 
nfcessaires au travail en for&; la d6marche participative; et les m6canismes favorisant la participation 
des populations A la foresterie. 
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CHAPTER SEVEN
 

LIMITS AND CONSTRAINTS ON THE DEVELOPMENT OF FORESTRY IN THE
 
PILOT BASSIN REPRESENTATIF PILOTE (BRP) OF KOUNDOU
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7.0 Preamble 

As was discussed during the consultant's report, several factors direct or constrain forestry 
activity in the Koundou BRP. First, there are the limits dictated by the location and biophysical 
condition of the zone in question. The trends that were unveiled make it possible to understand what is 
at stake and to identify opportunities to be grasped. They also indicate what must be done or avoided 
in order to reach the goal of development. There is, moreover, the human factor, undoubtedly the most 
complex with is demographic, ethnic, socio-economic, religious, cultural, and professional aspects. 

The conditions set forth in the classification act, supplemented by policies and laws in force 
and worldwide standards, make up the general framework within which it is appropriate to act. But it 
is also necessary to take into account the project's past and certain interventions or positions taken 
since it was launched. 

These antecedents many present as many limits and may have influenced opinion or created 
expectations. They help define possible activities. All of them are to be taken into account in the 
search for solutions and in planning future action. In some cases, it may even be necessary to undo 
what has been done and start all over again. Finally, it is necessary to make do with the resources that 
are available or can be made available. 

Except for the project's interventions and positions taken up to the present time, almost all of 
these topices were broached in one way or another in the previous chapters. Some of them are taken 
up again in this chapter, especially if, in the consultant's opinion, they present limits to be dealt with 
or constraints to be brought up. 

7.1 Limits imposed by biophysical and geographic aspects and by infrastructures 

7.1.1 The possibilities of "forestry" exploitation 

Trees that can be exploited for lumber few and far between. Fine specimens can still be found 
in what remains of the galleries. But most of them are species that are scarcely known in the markets 
of Labe and neighboring prefectures, even if they are valued elsewhere for making furniture. It is quite 
possible that they will be placed on the list of protected species by virtue oi'Article 57 of the decree 
relating to enforcement of the forestry code. Aside from this, the consultant believes that there are just 
enough of them to satisfy the sub-prefectural demand, which a forestry inventory will prove or 
disprove. 

As was said, the classified forest of Nialama is so deteriorated as to have reached the breaking 
point of ecological functions. This situation dictates what the prime objective of forestry is to be: 
preserve what remains of the natural ecosystems and rehabilitate the other ares of the domain in order 
to preserve species and ensure the future. Any other use must necessarily and absolutely be subjected 
to these two themes, subjects, topics. 

Even so, it ought to be possible to allow local populations to continue exercising their rights of 
usage. It is also foreseeable to develop a sustainable trade in bamboo poles, especially if the talles can 
be protected from late-season fires capable of killing the rhizomes. But it will be necessary for the 
harvest to respect this species' sylviculture, which must be adequately known. 
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7.1.2 The region's situation with respect to markets 

Baird et al. (1990) have pointed out that the possibilities of local trade are rather limited. That 
stems from two simple facts: on the one hand, only about 4,200 persons live in the watershed; on the 
other hand, the trail serving the area of action is a dead-end. 

The administrative capital of the sub-prefecture is also isolated with respect to the Labe-
Kuundara road. Indeed, Linsan is 20 km from this important trade route. Thus, the flow of products 
toward the centers of Komba, Leelum, and Labe is carried out in particular by vehicles that frequent 
the weekly market in Linsan Saran. 

The geographic situation does, therefore, not play in favor of attempts to market species that 
are barely known, or even unknown, by carpenters, cabinet makers, and building entrepreneurs in 
those centers. It will be the same situation in the development of trade for other forest products, since 
the region's locatioin is not without influence on producer prices. On the other hand, many things are 
possible if one knows how to deal with current traffic, especially if the supply is certain and constant. 

7.1.3 The infrastructures 

Many trails cross the classified forest. The consultant believes that all the villages except for 
one--Guundupi-are accessible by truck during the dry season. As for the main trail serving the 
watershed, even if it is passable throughout the year, one must drive slowly. This situation 
undoubtedly influences the cost of transportation. Moreover, the small quantities of forest products that 
can be put on the market do not p!ay in favor of substantial investments in these roads. 

Therefore, in addition to ensuring a regular supply, it is necessary to manage the marketing of 
these products very well. There might be a substantial advantage to collecting merchandize at strategic 
points that would be appropriate to identify with the populations. But it is too early to spend time on 
this issue, since the harvest possibilities have not yet been determined. 

7.1.4 Access to the classified area 

Aside from the above, inhabitants of all of the watershed's villages have easy access to the 
state domain. In fact, no part of the classified forest is really difficult to reach. As was explained, the 
easier the access, the higher the risks of deteriorating and decimating resources. 

Thus, steF; must be taken that aim to lower the incidence of that happening and to set up 
totally effective monitoring. The best ones will undoubtedly be a program to make people aware of the 
multi-faceted importance of the forest and regular visits by those charged with surveillance. 

On the other hand, this easy access may prove advantageous if ever the classified forest is 
exploited for lumber and other forest products; given the dispersal of the valuable tress, there would 
never be the issue of removing trees by machine. In any case, people living there probably don't have 
the resources of obtaining or maintaining them, at a time when the Government is withdrawing from 
production activities. But it will not be too difficult to carry out the timber by hand to the nearest trail 
where it can be loaded on to carts, vans, or trucks. It would even be conceivable to have the timber 
drawn by oxen, if the project's experiments in the area of animal-drawn farming prove to be fruitful. 
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7.2 The issues of interest 

7.2.1 The forest's attraction 

The classified forest of Nialama is much highly desired by villagers in the region. Some of 
them, farmers, are attracted by the higher yield that they get due to the soil that is still fertile. Others, 
especially traders, see fine prospects for more profitable agricultural income. 

Among the latter, former serfs or their descendants risk putting in their fields there in order 
not to have to pay the farilla. In addition, many former masters, both from the former class of nobles 
and the class of traders, since they no longer of access for free labor, find it convenient to farm within 
the State's domain, especially if it is located closer to their villages than the outlying areas, where, in 
the old days, they had their subjects work. 

But few people live there permanently. Only a few families have their homes there. That is 
seen particularly in Bhulibhabhi, Kansuma, and Ceeweere. In the first two, there are only one or two 
houses. Elsewhere, there is only fanning. Aside from that, some nunt, others fish, and sti!l others are 
small independent woodsmen. 

7.2.2 Land ownership considerations 

The systems of land ownership in the region in question have been documented by Fischer 
(1994). Some features of it were presented in paragraph 2.7.81. Among the dominant featmes, we note 
the recognition of private property within certain limits; the fight to usufruct; a certain security of the 
fight to farm land that one or one's direct ancestor has cleared for cultivation; and a strong tendency to 
strengthen individual tenure. 

The rights of former serfs on lands they farm are allegedly more secure. But the mission heard 

that the farilla is still demanded and often paid, which was, moreover, documented by Fischer et al. 
(1993). In addition, it also heard that many contest or refuse to give in to this demand. It could not, 
however, determine whether if it was a question of simply paying a reasonable rent or if the rental 
cost was exorbitant. Aside from that aspect, it is probably an important incentive for certain farmers to 
locate their fields in the classified forest. 

According to Fischer (1994), traditional fights on trees vary, depending on the property, on the 
species, and on the distance between the village and the plot of land where they are located. They 
differ somewhat from one village to another. Planting trees strengthens land rights. 

Still according to Fischer (1994), each village's land areas is allegedly well defined. In 
addition, it would seem that the protected forest is also subdivided into sectors under the influence of 

specific villages. I1will certainly be necessary to take that aspect into account when forest 
management contracts are granted, if it comes to that. 

Fischer (1994) also notes that the strengthening of individual property goes hand in hand with 
gradually abandoning the communal management of land. She believes that that restricts the possibility 
of keeping an approach based on the concept of land management; according to her, individual 
landowners will have to yield their land rights to the village for their plots to be managed by the 
community. 
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The consultant is very aware that the strengthening of individual tenure is a widespread trend 
throughout sub-Saharan Africa. Despite this trend, he believes it is still quite possible to keep an 
approach based on the management of village lands. For him, this step does note require yield land 
rights to the village. It does require, however, dialogue among all as to what is appropriate for the 
common well-being and respect of the customary principle-also found in Islam-by which the well
being of the village has priority over that of the individual. 

The consultant also observed several large enclosure in which families from a village have 
their fields at the same time. Fischer et at. (1993) have also documented this practice. In these 
villages, at least, decisions concerning the areas to farm are, therefore, made together. 

Fischer (1994) mentions, moreover, that certain plots, among others those located rather far 
from the village, are also common property. Fischer et al. (1993) also noted that associations of young 
adults manage their own forest resources and that the council of sages is involved in all important 
decisions. 

Indeed, resource management in the area in question will have to be adapted to changing 
realities, which must be better known. But evolution shows that now is the time to adopt an approach 
that take the entire watershed into account. At the village level, it will be important to involve sages, 
as well as the young and political representatives, all while favoring women's participation through 
women's groups. At the subprefec.ural level, decisions will be made in consultation with the RDC and 
local authorities. 

7.2.3 Greediness 

Since nature is perceived as a gift (Anon. [a]), some are perhaps of the opinion that the forest 
is there for those who know how to exploit it, like a gold nugget found by chance in a stream. Come 
what may. 

This way of seeing things may explain, at least in part, why some were just as unscrupulous in 
illegally exploiting State lands as were the wrongful administrators and agents with whom they were 
able to get along in the past. What is important for these people would seem to be to profit from what 
they find before others do. 

McLain (1994) exposed infractions during the 1970s and the 1980s. The illegal practice of 
farming, begun on a grand scale during those two periods, is continuing today. No one doubts that 
greed is a universal phenomenon not at all influenced by the period in which you are. It is sometimes 
explained by poverty, but it is not found only among the destitute. Examples of greed also abound 
among persons who are well above the comfort threshold. No need to give any here. 

Thus, it is not possible to stop greed appearing from time to time. We might even e;'pect, on 
the part of those who profit from the anarchic exploitation of the watershed's natural resources, a large 
dose of resistance to the fair management on a sustained basis. It is advisable to compensate for that 
through information, awareness-building, and education on the one hand; and by different monitoring 
mechanisms, including reinforced surveillance and setting up economic interest groups, on the other 
hand. 
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7.3 Constraints relative to know-how 

Several constraints or other limits to development of forestry in the area are associated, in one 
way or another, with know-how. Som- are of a general nature; others have a social or cultural 
characters; others still are technicalI. Some have been brought up by other consultants, but not, 
however, as constraining factors. They are discussed in the following paragraphs as such. 

7.3.1 Lack of understanding what is at stake 

A. was explained in paragraph 7.2.1, the classified forest is attractive for many reasons. But 
all those who exploit it anarchically unknowingly contribute to the degradation of biotopes and, 
consequently, to their own environment. 

Some villagers that we met with, the elderly in particular, are nonetheless aware of the 
ecological role of the forest. Several said that they will no longer be able to live when the forest 
disappears. That know that it gives them water, medicinal plants, and a whole range of other products 
used daily. 

But, in general, they don't understand very well why certain parts of the territory are 
classified. Most only remember the arbitrariness of the measure imposed by the colonial power and 
maintained by successive governments since Independence, even if many infringements of the law 
were tolerated in the past. 

In all villages, they request that different areas of the forest be declassified, in order to farm 
them. We no longer have place to work, they say, since the other plots of land have become infertile. 

But the consultant saw that a large portion of .he classified forest is already made up of 
cultivated fields and fields left fallow. It concludes that what is wanted is to enlarge the village land; 
when the farmers say they would not be able to survive without the forest, it is because they need it to 
keep fields in reserve. As they see the population grow, they worry, knowing that a farmed plot must 
be left fallow after a few years to become fertile again. If they were given a part of the classified area, 
they could let the land rest longer since they would have more of it to manage. They also would not 
have to worry about going to prison or paying a fine if they do cultivate it. 

Be that as it may, the discussion brings out the fact that the villagers will request the 
declassification of new areas when they use up the lands that were first granted to them. The 
consultant concludes that they are not aware of the extent of the deforestation in the area and sub
region and, therefore, of the stakes. This also indicates to the mission that declassification is not a 
valid solution to the problems faced by the peasantry. 

7.3.2 Ignorance of the true causes of deterioration 

In a very general way, the population of the watershed seems to possess some hydrological 
notions. To give an illustration, one sees that the immediate surroundings of springs are almost always 
wooded. Elders also say that is important to leave wooded fringes along streams. 

On the other hand, if some see a connection between springs drying up and deforestation, 
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others think it is "God's punishment". The latter believe that this chastisement is allegedly a reprisal 
for exactions committed by the iegime in power during the First Republic. Some even claim that the 
reduction in output is attributable to the fact that women had washed their menstrual linen at the 
spring or that widows had frequented them (Fischer 1994; McLain 1994). Still others are not aware of 
any relationship between vegetation and wate!r (Baird et al. 1990). 

The idea by which the drop in output is a sanction for abuses of the First Republic was 
perhaps invented by someone who had suffered from official misconduct by that regime. McLain 
(1994) holds, however, that two measures taken by that government, that is, the imposition of a tax 
payable in kind and a law banning fire absolutely, had disastrous ecological consequences. 

The consultant has reservations concerning the after-effects of the second measure mentioned 
by McLain. But there is probably an element of truth in his criticism of those decisions made by the 
First Republic. Nonetheless, one must not hold the latter as being solely responsible for decreased 
output. 

As for the supposition that a spring's degeneration is attributable to washing menstrual linen, it 
was possibly originally inspired by the concern, moreover very praiseworthy, to discourage a practice 
considered by some to be contrary to hygiene. The supposition that the poor output is due the widows' 
having frequented the springs would seem to be founded in superstition or to stem from a desire to 
discourage certain behavior. 

Two other facts allow the consultant to say that the populations' notions of hydrology are 
entirely elementary. First, only the perimeter of the spring is wooded; upstream there is no special 
protection. As for the stream banks, often only a very narrow strip of vegetation is left to remain, 
which is quite insufficient. 

This ignorance of the causes of degradation constitutes a real constraint for development in the 
area. It is absolutely necessary to bring up this subject if one wants to substitute a healthy view of 
forestry in the prospect of reaching the project's goal. 

7.3.3 Unawareness of the possibility to act 

In general, nature and its wealth are perceived by the rural populations of sub-Saharan Africa 
as gifts from the Creator. This also applied to the area of interest (Anon. [a]). 

If they know that the forest freely offers many products, for them all these things are there 
spontaneously, quite simply ... until they run out. The majority, if not all, are unaware that it is 
possible to manage any renewable resource and help nature become even more generous. 

The consultant's experience leads him to believe that one will see a certain hesitation on the 
part of the populations to plant local species other than "trees for wood". That will be said every time 
one is seen in the bush, even if the plant in question has become scarce or unfindable in the area. 

So at the outset they will hesitate planting indigo, which is already hard to find. It will be the 
same with kinkeliba (Combretwn sp.), the leaves of which yield a pleasant substitute for coffee, and 
with Lophiraalata, a species highly prized for toothpicks. 
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The unawareness of this possibility to act is another constraint that is appropriate to bring up. 

7.3.4 Other beliefs 

Spirits 

Sow's works (1994) reveal that various other beliefs come into play in the development of the 
areas resources. Indeed, he reports that according to some people, trees of some species, which the 
consultant has not identified, are allegedly animated by spirits. It is the same situaion for the Yaataake 
forest, which is outside the limits of the BRP. 

These beliefs seem to play in favor of conservation. But they may also diminish the 
enthusiasm with which woodsmen and other go into the forest for their work. They may also limit the 
possibilities for action, especially if ;t is necessary to have recourse to persons from the area to carry 
out activities. 

Taboos 

The consultant is of the opinion that taboos have their place in the codes of social conduct. 
They are also a part of the culture. In this sense, they have an intrinsic value. But convictions founded 
on superstition are an obstacle to undermtanding the true causes of the drop in a spring's outflow, for 
example, and, therefore, to the problem's solution. 

To be valid, taboos must be based on knowledge rather than ignorance or ideas now known to 
be false. Otherwise, an effect contrary to the one sought is quickly observed as soon as someone 
breaks them with impunity. It would be appropriate, then, to carry out opinion polls to find out which 
beliefs influence human activity in the area in question. 

7.3.5 Low rate of schooling 

The low rate of schooling in the watershed was noted in paragraph 2.7.4. Information, 
awareness-building, and education programs for adults will need to take that into account. 

That constitutes a constraint in two regards. First, since scientific knowledge is limited, it will 
be necessary to present all material in a very simplified way. Secondly, it will be necessary to have 
recourse to teaching materials that are highly illustrated and with inscriptions in the national languages. 
It will undoubtedly be useful that they be transcribed in Arabic letters, since that alphabet is known by 
all religious leaders. 

7.3.6 Acquaintance with the area of interest 

7.3.60 Preamble 

Forestry in the tropics is very complex. Unlike what happens in certain temperate climates, it 
rarely exists there as an independent industrial sector. In fact, it shows up there rather in the guise of a 
support for other sectors of activity: 
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agriculture, by protecting the soil against rain and wind erosion and, in many cases, 
by even improving its fertility; 

fresh-water and maritime fishing, by both regulating the water's temperature through 
maintaining shade and by moderating erosion and, therefore, sedimentation; 

breeding, by furnishing fodder for the animals during the dry season and various 
maerials for pens, chicken houses, etc. 

housing, by supplying poles for house frames, boards for doors and windows, and 
thatch for rooting; 

hLalth, since the forest is a rource of energy cooking food, on the one hand; fruits for 
human food, and for domestic and wild animals that are hunted, on the other hand; 
and, additionally, medicinal plants ; 

culture and science, through the conservation of natural ecosystems and of plant and 
animal species as specimens/evidence of the national and world heritage; 

religion, since the forest is used for initiation rites and as a resting place for persons 
who have left this world; 

the economy in general, by the numerous jobs and occupations directly or indirectly 
linked to the above. 

That is how setting up a forestry development plan transcends the narrow scope of wood 
production. To do something valid, on must necessarily integrate a set of knowledge of a technical 
and/or social nature. That is all the more true when dealing with developing a management model for 
renewable resources. 

Considering the trans-sectorial nature of forestry in the tropics and the experimental character 
of the NRMP, the consultant sought to determine the current state of knowledge bearing on the area in 
question. Chapters Two and Three present a summary of what the consultancy was able to gather. 

This section takes stock of what yet needs to be known or learned in depth. Its content rests in 
great part on what the consultant learned during the many discussions it had with members of the 
NRMP/BRP team during its five weeks in Guinea. If other pieces of information exist, the consultant 
will dutifully revise what is written in these pages if he receives that information and is given the 
opportunity to do so. 

7.3.61 General state of acquaintance with the area 

The consultancy found that certain issues were described in a totally adequate way. Others 
were done so more superficially. Still others were not studied at all. This section attempts to assess 
them, in order to see whether or not they limit the development of forestry in the'area in question. 

The area's physiography, the biogeography, and the demography now seem known well 
enough for the purposes of forestry development. Land ownership issues were de-scribed in such a way 
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as to make it possible to understand the management methods of the land and other resources used in 
the watershed. 

A map of the area's land occupancy, including the classified forest of Nialama, is being 
prepared. This will be a valuable planning tool. It will be used especially for guiding the forestry 
inventory work. It can also be used for getting one's bearings for every field outing. The consultant 
was lead to believe that it will be finalized as soon as matching funds have been released. 

Research on the use of various forest products was carried out by a member of the BRP staff 
in 1994 (Sow [1994]). Exploratory in nature, it reveals many things and can rightly be used as a guide 
for a more in-depth study. It is, therefore, a perfectly valid first step. What stands out is that many 
forest products constitute for the inhabitants non-negligible sources of complementary income. 

Despite the classified forest's advanced state of deterioration, the consultant believes that it 
will be possible to allow the exercise of rights of usage, as has been said. But in order to confirm that, 
it would be necessary to have precise data on the harvest size of all those products, wood-based or not. 
Since they are traded, it would be necessary to many more details on the modes of various activities, 
among others marketing networks. 

That is because assurances are needed, on the one hand, that all those products can be 
harvested on a sustained basis; and, on the other hand, that the Government and the RDC received 
their rightful fees for those items. Perhaps it will also be necessary to make it easier to market them. 
But information on those goals is not available, since not socio-economic survey has dealt with this 
subject, at least not to the consultant's knowledge. Likewise, no complete study has been made of the 
flora and of its use in traditional pharmacotherapy. 

Observations made by the consultant on the fauna of the area in question are undoubtedly the 
first efforts attempting to document it. But they are far from being sufficient: they had to bear only on 
the bird population, in addition to a few references to mammals. The aquatic fauna has not been 
studied at all, any more than the reptiles. A "alid development plan cannot be worked out without 
good knowledge of these factors. It would also be necessary to have better knowledge about the 
chimpanzees and the varans, which are totally protected, and the real extent of damage cased by 
monkeys and wild boar. 

The consultant thinks that a hydrological study must have been completed at some time, since 
two wells were drilled at Linsan. But he cannot say whether it covered the entire watershed. Without 
any reliable data on output and 6tiage [low-flow] periods, it will be impossible to measure the 
project's impact on the water resource at the local level. 

Moreover, he learned of general data on the watershed's soil, compiled in the scope of an 
application exercise of the accelerated method of participatory research (AMPR) in the three 
watersheds supervised by the NRMP (Erdmann 1994a). But he believed that no detailed pedological 
study was undertaken. 

Knowing that the water and soil resources are the most sought after by the inhabitants and on 
the basis of discussions he had with the team during the consultancy, the consultant is lead to believe 
that these works are sufficient for formulating a development scheme for the area. If such is the case, 
it will be necessary to make them more thorough. 
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In particular it would be necessary for the hydrological and pedological studies to be detailed 
enough to tell whether marsh-rice cultivation can be sustained within the classified perimeter, taking 
into account what happens upstream and downstream. Likewise, a precise idea would be needed of the 
extent of fields left fallow by categories of age and time necessary to reconstitute fertility, without 
which it would not be possible to question whether the farmers no longer have any place to far, as 
they claim. 

Whatever the case may be, knowing the role of forests in the conservation of these two 
resources and knowing that the NRMP had its origin in the Integrated Development Program of the 
Fouta Djallon mountain range, there is no doubt that it will be necessary to extend the forest inventory 
to the entire watershed. 

7.3.62 The role of women 

In a general way, women's involvement in socio-economic activity in rural sub-Saharan Africa 
is rather well known. They take care of the home, the children, the home garden, small livestock, 
water and firewood chores (unless it is a question of cutting down and chopping large trees), and 
gathering small forest products whi-h they sometimes trade: fruits, condiments, toothpicks, etc. Certain 
women serve as healers. 

But there are often local particularities as to the degree of autonomy that they enjoy, as to the 
possibility for them to hold a paid job, and as to the quality of their organization into various groups 
or associations. It often happens, for example, that women of a village form a tontine allowing them to 
give each other presents at the occasion of a wedding or baptism, among other things. 

Given their traditionai role, women are almost always choice candidates in everything related 
to conservation and, especially, agro-forestry. Indeed, if the springs go dry, it becomes more difficult 
to find water. It is also necessary to feed the small livestock and courtyard animals during the dry 
season. Why then not have a small wooded area next to one's home, procuring fruit, condiments, and 
firewood, among other things. Why not further develop the small trade in forest fruits and other forest 
products? 

When women organize for such purposes, they have the right to speak before the village 
councils and the RDC. There they can bring out the importance of conservation. 

Even if they do not individually have the right to own real estate, they can thereby succeed in 
getting a parcel allocated to them, that they hold in common, but where each one takes care of her 
own plot with her daughters. That is the case elsewhere in West Africa and the consultant imagines it 
is also so in Koundou. Moreover, that is what Baird et al. (1990) seem to indicate. It is a proven way 
to initiate the processus leading to their emancipation. 

The consultant learned there was a women's association in Linsan Saran and made a courtesy 
visit to its president. This brief meeting made it possible for him to learn that indigo, formerly 
abundant in the area, has now become scarce-to the point where it must be obtained from another 
region of Futa. He also understood they did not believe it-was possible to cultivate plants yielding 
dyes. 

For the consultant, the development of forestry in the BRP must necessarily involve women. 
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The competitive bidding document (Anon. [d]) mentions them as distinct group targeted by the 
NRMP's long-term objective. 

During the consultancy, the had no knowledge of any survey on how women in the area use 
their time, the forest products that they harvest or sell, and the constraints they face along those lines. 
Likewise, he heard of now study dealing with interest on the part of women in the area to participate 
in forest development in one way or another. If such is the case, it would be appropriate to remedy it 
as soon as possible. 

7.3.63 Consequences of this situation 

If it were a question of merely improving farm practices, knowledge acquired through AMPR 
and studies already carried out would probably suffice. But on closer reflection, even if they succeed 
in increasing agricultural productivity or in creating forest jobs, if one does not address ideas and 
behaviors that are at the origin of the current situation, that will have only a passing effect as to 
measures aiming at reducing pressure on the forest. 

By the end of the project, we will see people clearing land at springs, 'galleries foresti~res', 
and other forest stands, both within and without the limits of the classified forest, because the short
term yields will always be better. The result could be even worse than before. 

That is why it is most important to view the area's development as a trans-sectorni affair. We 
cannot develop a model to popularize in the other parts of the Futa Djallon without such a global 
vision of the situation. 

Thus, without all the basic data not only is it impossible to proceed with overall planning, but 
later on we will be incapable of what the impact of the project will have been: we will have no 
reference point. Worse yet, the importance of conservation will never be perceived by the local 
populations, independently of the other accomplishments. 

Above all else, if we don't not acquire in-depth knowledge about the agricultural potential 
outside the classified forest, some will continue to say they have nowhere to farm except within the 
state domain. Even though fallow time in many cases extends over long periods-as long as 25 years 
according to Erdmann (1994a)-managers will have no element allowing them to argue the opposite. 

7.4 Other constraints of a socio-economic or cultural nature 

7.4.1 Poverty 

There is no doubt that poverty is a major constraint to development. That is, moreover, 
recognized throughout the world. When one is especially worried about daily life, conservation 
becomes a luxury. The main long-term pl nning measure is often summed up in having many children 
in order to ensure old age. AN for the short term, everywhere we observe the reflex to seek to improve 
one's comfort and to provide oneself with symbols that signify to others that one has at least some 
resources. 

Thus, with the help of the family, one seeks to produce more in order to improve one's 
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condition. But in fact, these aspiration and practices, however valid they may be, have the effect of 
increasing pressure on resources. Evey if thcre does not appear any abject poverty in the area, the 
consultant understood that these reactions express themselves there as anywhere else. They are 
perceived even with persons who are in a relatively comfortable position. All seek to produce more in 
order to improve their lot. The fight against poverty emerges from the goal and objective of the 
NRMP as one of the main axes of the project (Anon. [d]). Indeed, in the medium term it is a question 
of improve resource management in the view of a profitable and durable agriculture. As for the long 
objective, it is to be the increase in agricultural production and in added value on a sustainable basis. 
There, we are effectively dealing with fighting poverty. 

7.4.2 The price of kola 
7.4.3 Craft specialization 
7.4.4 Ethnic tensions 
7.4.5 The weakness of grassroots organizations 
7.4.6 Lukewarm attitude to field work 
7.4.7 Restrictions on eating the flesh wild boar or monkey 
7.4.8 The weight of the past 
7.5 Limits stemming from the political and legislative context 
7.5.1 The goals of the classification 
7.5.2 Activities specified in the classification decree, their limits, and flexibility allowed in 

their interpretation 
7.5.21 Authorized activities 

Exercise of use-rights 
Rice farming 

7.5.22 Forbidden activities 
Other forms of agriculture 
Grazing 

7.5.3 Other political and legislative constraints 
7.5.31 Weakness of the local rural development community (RDC) 
7.5.32 The absence of relations with the Gaawal prefecture 
7.5.33' Constraints associated with the inalienable character of the classified forest 
7.6 Constraints associated with options held by the NRMP 
7.6.0 Preamble 
7.6.1 The pilot-project nature of the NRMP 
7.6.2 Lack of effective integration of the NRMP in the Guinean reform of the forest sector 
7.6.2' Recapitulation and discussion of certain point of view expressed by a previous mission 
7.6.22 The participatory method/step 
7.6.23 The project's structure 
7.6.3 The articulation of activities 
7.7 Constraints relative to the forestry administration's and to the NRMP's resources 
7.7.1 Human resources 
7.7.2 Material and financial resources 
7.7.21 Generalities 
7.7.22 Utility equipment 
7.7.23 Technical equipment 

Forest inventory equipment 
Early burning equipment 

7.7.24 Incentive equipment 
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9.00 Preamble 

At the completion of its work, the mission is in a position to formulate several 
recommendations relating to forestry in the area of interest in the BRP of Koundou. Some of them fall 
outside the strict framework of forestry and are io be considered, instead, as prerequisites. Indeed, if 
certain conditions are not in place, it will be useless to invest any more in the classified forest, as was 
established in Chapter Seven. 

9.01 The goal of development 

The PGRN is part of the second step of the Integrated Management Program of the Fouta 
Djallon Massif. It is, therefore, of a certain experimental nature, consisting in developing a manage
ment model for renewable natural resources in the area in question, in this case, the Koundou BRP. 
Development programs that have been successful should to be made known throughout the Futa 
Djallon during the third phase. 

In 1994, the consultant Ms. McLain noted that during the first two years, the PGRN was 
scarcely concerned with the classified forest. She concluded that efforts targeting improved agricultural 
productivity and roadway infrastructures, without regard to other considerations, had had the effect of 
encouraging farmers to convert whatever remained of the forest into agriculture. 

The mission is in complete agreement. Depending on the desired sequence, increasing agricul
tural production on a sustainable basis (the long--term objective) must result from a rational use and 
protection of natural resources (medium-term goal). But in the field, she noted, as did we, that people 
were first trying to improve production and develop various monetary income-producing activities. 

Although she acknowledges how important it is to seek to reduce pressure on the forest, the 
mission finds, in turn, that the short-term perspective and emphasis on making rapid monetary gains, 
as proof of improved agricultural production, is not compatible with the goal of development. 

In forestry development, the long-term view must necessarily take precedence. The mission is, 
therefore, extremely concerned by the short-term perspective that the PGRN in the Koundou BRP 
seems to have adopted. This position is reinforced by several factors: the advanced degradation of 
ecosystems throughout the country and in the area in question, both inside and outside of the classified 
forest; the BRP's location at the sources of a river watering two countries; the stakes; and various 
factors contributing to the conditions that were observed. The consultant is of the opinion that it is 
hardly useful to invest any more in the Nialama classified forest under these conditions if this vision is 
to prevail. 

REC01 It is therefore recommended that the PGRN, at least as far as the Koundou BRP is 
concerned, once again be given its watershed management vocation and that its action 
be redirected toward the definition ,-fa management model for renewable natural 
resources that can also serve to help develop other regions of the Futa Djallon. 

One must necessarily adopt a long-tern vision, since in the course of the current phase 
it is possible only to begin the process. Reaching the goal of development and 
developing forestry in Koundou will take at least another 15 years. This time frame 
represents the normal time it takes to rehabilitate forests in the watershed and to 
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modify behavior. But progress will be visible in the early years, and accomplishments 
can be made widely known as soon as they are confirmed. 

9.02 A common vision 

The idea that some people have of the PGRN is quite different from that held by others. Some 
inhabitants of the valley view participating in infrastructure improvement or spring management only 
as opportunities to earn some money. Others have the idea that the forest will be declassified, while 
some undoubtedly think they will lose the advantage they have today by farming there with impunity.
For some other people, the project is quite simply a relatively well-paid opportunity to work. Still 
others think of it as a program to help disadvantaged people. Finally, some are totally confused, since 
the short-term emphasis is not compatible with the description of the services expected from the 
implementing agency and the Government's forestry policy. 

In developing the targeted model, many delicate issues surfaced, especially related to the 
zoning of human activity outside of the classified area. Solutions to them will require much tact,
benevolence, and openness of mind. Although it is necessary to acknowledge that compromises will be 
advisable in certain cases, one must not in any way diverge from the goal of development, which is to 
ensure harmony between human beings and their environment, while at the same time preserving the 
legacy of nature and genetic diversity. 

The key to success is that everyone have a totally clear vision. The clearer it is and the more 
harmonious the points of view are, the easier it will be to accept certain necessary restrictions for the 
good of all. 

What the PGRN is attempting to do at Koundou will also need to be known and understood in 
the nearby villages located in the Gaawal prefecture. The involved CRDs and the sub-prefectorial and 
prefectorial authorities will need to know what it is all about. If they are not informed about what is in 
place in the area, they should be expected not to join in the activity or intervene when that becomes 
necessary. 

REC02 It is, therefore, quite fitting to clarify what the PGRN is seeking to do in the KGundou 
BRP: improve living conditions foi local populations and those living downstream by 
means of a rational management of renewable natural resources in the area. 

Everyone-authorities and other officials of the prefecture and sub-prefecture, CRD 
board members, imams, villages leaders, elders and other key figures, adults (men and 
women), young people-must all know that this philosophy is the only one directing 
the activity of the PGR1 in the BRP. Obviously the technical assistance staff and the 
BRP staff must also be fully aware of it and view their role in that light. 

REC03 Depending on the case, consultation should begin, or continue, with the village of 
Nialama and with the CRDs covering this village and the forests of Boomini and 
Yaataake, and developing relations with the DPDRE and the Gaawal Forest Protection 
Office. PGRN visits should be organized for the appropriate authorities. 
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9.03 Integration of the PGRN into the reform of the Guinean forestry sector 

Since it is a question of managing watersheds and renewable natural resources, the PGRN is 
located in the DNFF. In the case of the Koundou BRP, that is all the more justified, since a third or 
more of its land area is part of the State forest property. 

Since the forestry policy of the Guinean Government is totally valid, it sets the framework 
within which one must work. It would be inadmissible for forestry at Koundou and at Nialama to 
avoid it or steer away from it. Moreover, it is very much simpler-and more sustainable-to make 
current laws and institutions work rather than attempt to invent new ones that may not be accepted by 
everyone. 

The mission's second concern, therefore, has to do with the incompatibility that was observed 
with respect to Guinean forestry policy, which integrates the Integrated Management Program of the 
Fouta Djallon Massif, its long-term objectives, and its methods. 

REC04 	 If the management of the Nialama classified forest were not totally in line with the 
reform of the forestry sector, it would be better for the PGRN not to deal with it at all. 
The project, in that case, ought to concentrate on what is not classified, in the hope 
that populations will respect the state property because they would have learned more 
suitable agricultural techniques. According to that scenario, the Leeluma Forestry 
Protection Service and the Linsan forest station would alone in dealing--as they do 
now-with the classified forest. They would also continue to exercise as best they 
could their right to examine everything dealing with trees outside of the State's forest 
property as prescribed by forestry legislation. Since supervision and resources remain 
the same, there is no doubt that deterioration will continue ... until the breaking-point 
of ecological functions. it, on the contrary, this forest is considered important and if 
sustainable development is pursued in view of the long-term objectives of the 
Integrated Management Program of the Fouta Djallon Massif, titere is reason to seek 
perfect integration of the PGRN into the reform of the forestry sector undertaken 10 
years ago already. 

REC05 	 It would, therefore, be fitting to rethink the project's structure. First, it is a question of 
confirming that the PGRN, at least as far as the Koundou BRP is concerned, adheres 
to the forestry sector reform project. It will also be necessary to clearly explain its 
mission; clarify its development goals and other specific objectives; make known the 
implementing agency's mandate; and define (or redefine) that of each member of the 
technical assistance and BRP staff with respect to the above. 

REC06 	 It will also be important to clarify the relations that BRP management and technical 
assistance are to maintain with the following authorities: PGRN's national 
coordination; regional coordination; the IRFF (Inspection r6gionale des for~ts et de la 
faune-Regional Forest and Wildlife Inspection Office]; the Leeluma and Gaawal 
Forest Protection Service; the Linsan subprefecture and forest district; as well as the 
local CRD. 

REC07 	 In view of post-project activities, it would also be advisable to seek-and to find
how to involve the Forest Protection Service and the CRD in the planning process, 
without, in so doing, releasing the implementing agency and the BRP director from 
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their respective and special responsibilities. Finally, it would be necessary to see to it 
that the Linsan forest district is fully integrated into the PGRN. 

In short, relations with the forest district, the sub-prefecture, and the prefecture need to 
be reviewed, simply because during the post-project phase it will be up to the 
permanent State institutions to ensure supervision. Thus, the PGRN/BRP and the 
district ought to form a harmonious whole. It would undoubtedly be preferable to 
integrate them, rather than maintaining the dichotomy that we saw in November 1994. 
In fact, exclusion of the district's forestry assistant was based on the simple reason that 
his work involved activities related to forestry police work. 

9.04 	 A work plan leading to the development of a renewable resource management model in 
the watershed and complementary measures 

As of December 1994 a strategy leading to a development plan for the area as a whole had not 
yet been decided upon. In fact, there was scarcely any concern for developing a management model 
for renewable natural resources and for watershed management. That is true even though various 
activities to manage springs and to prevent erosion, moreover very worthwhile, had been carried out. 

Indeed, the management of the watershed's resources must adapt to the changing reality of 
land-ownership. But the trend toward the reinforcement of individual tenure indicates that now is the 
time to adopt an approach that takes the entire watershed into account. Thus, it is extremely important 
to adopt an overall vision and proceed with comprehensive planning. 

REC08 	 It is, therefore, recommended that a committee be set up to settle the details of a work 
plan leading to the finalization of the model under consideration. This committee 
would likely be made up of the PGRN regional coordinator, the head of the Leeluma 
Forest Protection Service, the Koundou BRP director, and a specialist in watershed 
management appointed by the implementing agency. 

The head of the DPDRE, the national coordinator of the PGRN, the mission head for 
the implementing agency, and the head of the Section for forestry management and 
forest survey monitoring at the DNFF will oversee their effort. The work plan would 
be formally presented to the involved parties and would need formal approval. 

REC09 	 A large proportion of the fields left fallow within the classified forest are five to ten 
years old. It is to be expected that villagers and tradesmen will be tempted to farm 
them again within a few years. Much vigilance, then, is needed to stop a new wave of 
clearing the land for cultivation, which could have serious consequences on ecological 
functions and on wildlife, particularly chimpanzees and specialized species in rivers 
and gallery forests. 

All new clearings, all refarming of fields left fallow long enough, and all exploitation 
of the forest ought to be banned until development plans for the watershed's resources 
and for the Nialama state property have been approved. 

Nonetheless, food crop production could be tolerated on currently farmed plots of land, 
while letting those farming them know that agriculture will have to be withdraw from 
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those areas in the medium term. The withdrawal could be done progressively, as the 
parcels become depleted. In addition, since forestry management permits last for a 
period of time not exceeding ten years, it would be conceivable to suspend agriculture 
over that time frame. 

Grazing could be allowed within the perimeters where animals currently graze, since 
we can already conclude that that would not be incompatible with the property's use. 
As for the exercise of rights of usage, it ought to be authorized until there is better 
understanding of the modes of these activities and of the possibilities of gathering 
forest products. The same goes for bamboo harvesting. But it would be appropriate to 
make it clearly understood that these resources can also be depleted if poorly managed. 

REC10 	 The mission made note of the rather wooded nature of certain areas surrounding the 
Koundou BRP. If they were to be classified, that would undoubtedly contribute to the 
goal of water resource conservation of the Integrated Management Program of the 
Fouta Djallon Massif. At the same time, that would help conserve the flora, the fauna, 
and the genetic legacy of the transitional area. It would also be easier to tolerate 
agricultural activity within the limits of the Nialama classified forest, until the property 
can come under control, as forestry policy requires. 

It is, therefore, 	recommended that the PGRN support the Leeluma and Gaawal Forest 
Protection Service, if need be, in putting together preliminary files to determine 
whether the Sita, Boomini, and Yaataake forests are to be classified. This assistance 
could take the 	form of prospecting these massifs and possibly taking an inventory of 
them, with the 	involvement of foresters from the PGRN/BRP team. 

9.05 The goal of forestry in Koundou 

Forestry in Koundou must be compatible with Guinea's policies and those of its funding 
agencies in that area. It must also take into account principles for tropical forestry management that 
have been recommended by well-known organizations that are devoted to conservation for the well
being of humanity: UICN, OIBT, WWF, FSC, and WHO. 

Given its role in maintaining ecological functions and in preserving biological diversity, 
forestry will necessarily be an important component for the model that will be developed. For these 
same reasons, forestry in Koundou cannot be limited on the classified forest only. All of the 
watershed's wooded areas and natural vegetation must be studied together. It would, moreover, be a 
mistake to manage the area's forest with only ligneous material in mind. 

RECl 	 In fact, the goal of forestry in the BRP and classified forest of Nialama must be 
threefold. It must aim at-and succeed in-reestablishing and improving ecological 
functions; preserving species, particularly the West-African subspecies of the 
Chimpanzee; and supplying local populations and Guinean societies with a host of 
forest products in perpetuity. The threefold objective ought to be formally 
acknowledged by the appropriate Guinean authorities and by funding agencies. 
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9.06 	 Acting on the causes of degradation 

In order to correct the situation and allow the classified forest to fulfill its ecological functions, 
energetic measures may prove to be necessary. It will perhaps be necessary to evict and fine illegal 
operators, something that cannot be done without the approval of the country's highest authorities. 
However, force is not a valid option now, any more than it was in 1943. To fix what is wrong, one 
must attack the fundamental causes of deforestation and of the depletion of natural resources that are, 
nevertheless, renewable: 

lack of knowledge of the forest's ecological and environmental value on the part of 
local populations and certain State agents; 

9 	 lack of awareness among some people with regard to those values; 

* 	 absence of motivation among those same people to preserve them for future 
generations; 

0 	 rapid demographic growth, resulting in seeking old-age security, among other things; 

* 	 landownership issues stemming from historical facts and social conditions that are no 
longer relevant; 

* 	 low agricultural yields of lands outside of the classified forest that have become 
unproductive due to inappropriate forming methods. 

As has 	been said, until now it has brought its action to bear on the improvement of agriculture 
and the management of springs. These efforts are quite valuable inasmuch as they are part of a global 
approach. Research has made it possible to become acquainted with landownership issues and to 
understand that villagers would prefer to have the classified forest returned to them. 

This chapter deals with several of the aforementioned topics. But other topics, particularly 
education, family planning, and old-age security, are a matter for specialized authorities. Hopefully, the 
government will, in all the villages of the valley, assiduously pursue activities along those lines, even 
if it is not in the strict framework of the PGRN. 

REC12 	 Thus, it would be fortunate if school education programs were to develop, with 
progressive intensity, concepts such as ecosystem deterioration, biological diversity, 
and the importance of conserving all renewable natural resources. Hydrology is another 
topic to be brought up as early as elementary school. The members of the PGRN/BRP 
team could play a role by providing the head of the elementary school prefectorial 
inspector's office and the teachers with information, as it is available, that they could 
use in class. They could also occasionally visit schools, in order to meet the pupils and 
discuss all these issues with them. 

REC13 	 The cost of renting farmland seems to be one of the factors inciting certain farmers to 
locate their fields in the classified forest. Official recognition of the plots of the former 
serfs would probably help eliminate that cause of pressure on the classified property. 
Fischer (1994) explains, however, that such is hardly the case in the area. Moreover, 
the regulations for the new property code are not yet ready. It would seem, then, 
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imperative to verify what is truly applicable with respect to farm rents, in order to 
know the real amplitude of this practice and to identify ways to find a solution, if 
indeed there is a problem. 

9.07 Defining activities 

If the PGRN is to succeed in its development goal in Koundou, it would be advisable to 
reexamine certain decisions that were based on partial analyses and the method adopted for each of the 
activities. As is said in the PAFT, each activity must be considered from all angles and nurtured for a 
long time. Even if a thing is valid in and of itself, one must be sure that everything is going in the 
same direction. 

It is important, then, never to lose sight of the project's raison d'tre: perfecting a manage
ment model for all the watershed's renewable resources. This is an important reference point for all 
aspects of the model. Every activity must be analyzed and accepted, or rejected, with respect to this 
principle. 

That must be clearly established not only in all discussions. Everything the project undertakes 
-repairing roads, catchment of springs, erosion prevention, early burning, making more sophisticated 
agriculture and beekeeping techniques better known , support for women's groups, organized visits for 
other projects, opinion surveys and polls, etc.-absolutely everything must point in this direction. 
Forestry cannot go it alone. 

Not only that, but everyone must know that assistance targets doing away with those practices 
that brought about deterioration, and adopting appropriate behaviors. Indeed, everything the project 
undertakes ought to be-and, in the eyes of the population, appear to be-part of the social contract 
between the development partners; i.e., "gift" activities, the development of a spring for example, must 
be compensated for with doing away with harmful practices, in this case deforestation along the river 
upstream. Everything must be in compliance with the recognized principles of sustainable 
development. 

REC14 	 It is therefore recommended that the PGRN/BRP team adopt internal principles for 
every project activity. To give an example, it would be appropriate to clearly establish 
under what circumstances one can consider payment for work that is to the advantage 
of the community. The standard procedure could be the following: 

After discussing the issue in depth with technicians of the PGRN/BRP and the 
DPDRE, after deciding what ought to be done, and after being assured that the 
decision is compatible with national policies, one would inform prefectorial officials in 
order to obtain a favorable opinion from them. Then the decision would be presented 
to sub-prefectorial officials, to the CRD, and, finally, to the individual villages. 

This approach has the advantage of making it possible to ably-and honorably-undo 
unfortunate precedents created by a willingness to quickly reach visible outcomes in 
the past. In any case, one would have the leisure of saying that what was done 
previously was meant to be a trial and that it was necessary to discuss its outcome 
with funding agencies and the supervisory ministry. In addition, if this approach is 
followed, unconditional support will be quickly round !or the project's activity. 
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9.08 Improving knowledge of the watershed, the populations, and their aspirations 

In December 1994 certain basic studies, considered necessary for putting together a 
management plan for the BRP as a whole, had not yet been undertaken. It is most important, then, to 
acquire knowledge about the area that is necessary for an enlightened management of the watershed's 
renewable resources in the context of a management plan of the area as a whole. 

REC15 	 During the year, then, the PGRN ought to undertake several studies making it possible 
to implement a development plan for the watershed. The studies worthy of priority 
attention are discussed below: 

The land-use map 

First, it would be appropriate to complete the land-use map for the watershed, being certain 
that it covers the entire area in question. It should be noted that it is based on the interpretation of 
aerial photographs from 1989. It will, therefore, constitute not only a very valuable work document, 
but also a useful reference as to the pre-project situation. 

The report accompanying the map ought to specify, among other things, the surface area of 
fields left fallow, by age group, both outside and inside of the classified forest. It goes without saying 
that the map will identify all stands of brush, shrubs, and trees; pastures; and land being farmed at that 
time. 

Agro-pedological capacities 

A detailed study of the agro-pedological capacities of all BRP lands located within the 
classified forest ought to be completed as soon as possible. It is a question of knowing the potential of 
different soils in order to present the farmers with cultivation cycles and with improvements that are 
most suitable, as well as soil-enrichment systems, or agroforestry arrangements that produce the 
highest yields. At the same time, there would be the benefit of finding out whether or not farmers have 
nowhere to farm outside of the state property. 

Within the classified forest, it would be necessary to identify all of the marshlands where it is 
technically possible to cultivate rice without a negative impact on the quality of water, forest galleries, 
and animal life, especially that living in fresh water. Other considerations in this regard are discussed 
in paragraph 7.5.21. 

Land-ownership system 

The land-ownership system and the name(s) of the owner(s) of the plots identified on the land
use map and the agro-pedological capacity map ought to be noted according to the following main 
categories: individual, communal, undetermined, contested. 

It is not a question here of bearing judgment on land ownership nor of resolving litigation, but 
just to record, on cartographic documents, information supplied by the population. This information 
will make it possible to determine to what extent ethnic issues play a role in the problem of land avail
ability, if indeed there is a problem. It will also facilitate directing the work; indeed, it would be pru
dent to concentrate efforts on improving agriculture on plots of land where ownership is not contested. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
24 



Hydrological resources 

One of the main concerns of the Integrated Management Program of the Fouta Djallon Massif 
and, therefore, of the PGRN has to do with water resources. It thus seems ebsential to have objective 
data making it possible to measure the project's impact on development factors. This is all the more 
important as the PGRN is experimental in nature. 

Thus, it would be suitable to collect data on water flow, high water, low water, and water 
quality immediately downstream from the watershed. For the various springs in the area in question, it 
would also be useful to document the flow rate and the dates on which they dried up. Likewise, it 
would be appropriate to identify livestock watering holes, which might be developed in the context of 
a social contract between the Government and populations. There would be an advantage to hiring a 
hydrologist for the purpose of this research. 

Studies on flora and fauna 

Despite the fact that the area in question does not have a high degree of endemicity, it is 
nonetheless true that its flora and fauna have not been thoroughly studied. However, new species are 
discovered regularly. It is, then, possible that species unknown to science exist at Nialama, fresh-water 
wildlife in particular. 

Two studies are advisable for wildlife: (a) preliminary prospecting of streams in the area in 
order to find out if they are used as habitat for species that are important to preserve biological 
diversity; (b) a study of a troop of chimpanzees in order to count them and determine the areas in the 
watershed that are important for the troop to survive and to thrive. 

As for plants, it is appropriate to emphasize the absence of any ethnobotanical study. Sow's 
work [1994] stresses that many forest fruits are a source of complementary income for the inhabitants. 
It is necessary to be sure, as was explained in Chapter Seven, that these fruits can harvested on a 
sustained basis, on the one hand; and that the State and the CRD receive their rightful fees, on the 
other hand. 

In addition, a large portion of the population treats itself with medicinal plants. But the 
watershed's natural vegetation is in a critical state. It is not at all certain that resources will always be 
available in the necessary quantities. This premonition seems all the more valid as medications made 
from plants are being sold for profit. 

It is, then, recommended that an ethnobotanical inventory be carried out as soon as possible. 
The survey ought to include all products taken from the forest, except lumber. It ought to make known 
not only the quantities currently harvested, but also the amount traded or sold, and the income and 
methods of those operations. It ought to be carried out following standards applicable to this type of 
work. Market studies should not be done until the sustainable supply is determined with certainty. 

Following the example of studies on water resources, those on flora and fauna will be used as 
input in awareness-building campaigns (see below). They will constitute very powerful arguments in 
discussions with the population on the importance of preserving, or even increasing, the watershed's 
forest coverage. They will highlight the validity of decisions along those lines and make them more 
easily accepted. 
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Interest in participating in the management of the classified forest 

It would be appropriate to become acquainted with the interest that women and specialized 
craftsmen have in participating in the management of forest resources in the Nialama property. That 
information is indispensable for even considering involving them through a forestry management 
contract. 

Two surveys should, then, be carried as soon as possible. One would be done with village 
women in the watershed to find out about how they use their time, forest products they harvest in the 
classified forest, how they sell them, their own aspirations, their common desire to become organized, 
and obstacles thereto. 

The second one would be similar, but would be done among specialized craftsmen: long 
sawyers, mortar makers, regular hunters (as opposed to those who hunt only on occasion), 
woodcutters, and others. In their case, it would not be necessary to know tneir daily schedule. Being 
acquainted with their seasonal constraints would be sufficient. Information would be gathered about 
their interest in participating, either individually or as members of freely constituted groups, in 
managing the classified forest by virtue of a forestry management contract. 

Beliefs and taboos 

Beliefs stemming from superstition are an obstacle to understanding the true causes of the 
degradation of ecosystems and the drop in water flow, and, therefore to the problem's solution. 
Opinion polls should be carried out in order to become acquainted with the superstitions that contri
bute to human activity in the area in question. Along those same lines, it would be advisable to identi
fy areas and tree species inhabited by spiits, as well as various taboos relating to forest access and the 
use of watershed resources. These surveys could be done at the same time as the ethnobotanical study. 

The forest inventory 

This mission made it possible to understand that the potential for sustained production of 
lumber is very limited. Other possibilities, however, seem to exist: trade in bamboo poles, medicinal 
plants, and other harvested products. 

The possibility of a sustainable exploitation of these latter two product categories will be 
determined during the ethnobotanical study recommended above. It would be very risky to foster their 
development without excellent knowledge of the current situation and of gathering-methods, 
preparation, and commercialization. 

In order to establish the possibility of sustained wood production with precision, it would be 
advisable to carry out a forest inventory. The inventory's specific objectives ought to be the following: 

knowing the composition in terms of surface areas and percentage occupied by type of 
vegetation: islands of dense forest, gallery forests, stump regrowth, exploited forest, 
fields left fallow (categorized by age), bowes, as well as the general condition of each 
type; 

identifying and defining stands and other important perimeters for the preservation of 
ecological functions, and of flora and fauna; 
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identifying, localizing, and quantifying useful species, both ligneous and non-ligneous, 
in order to be able to plan their exploitation on a sustainable basis; 

obtaining valid data of the natural regeneration of woody species in fields left fallow, 
by age group. 

For the purposes of planning wood exploitation, for the time being it ought to be sufficient to 
the count the trees of each species, to measure their diameter at the standard height (1.3 m) as well as 
the length of the trunk that can be sawn lengthwise. But it would be advisable to consult the forest 
inventory service of the DNFF to learn the techniques used in Guinea, for the purpose of 
standardization. At an suitable time, the harvest can be determined, based on the-number of trees that 
may be cut each year in each diameter category. The trees to be cut will be marked. 

In fields left fallow and stands that have been exploited, it will be necessary to find out the 
number and distribution of trees of various species present, particularly borassus palms, in order to 
prescribe treatments targeting reconstitution of typical stands in the transition area. 

Taking inventory of bamboo suckers appears to be a specialized skill. On the other hand, it 
may be sufficient to count the suckers and measure their diameter. It would be advisable to obtain 
information from the DNFF forest inventory service on what is applicable. There may be a guide on 
the subject at the DNNFF library. Otherwise, one should contact FAO, IUFRO (the International 
Union of Forestry Research Organizations), or IDRC (the International Development Research Centre), 
which have published various works on bamboo. Some publication on bamboo and these institutions' 
addresses are given in the attached appendices (see appendices K and L). 

Ideally, detailed planning for the work ought to wait until thc land-use map has been 
completed. The inventory can take place without maps or photos, but since the map is about to be 
finished, it would be preferable to place emphasis on this reference document. 

Considering the fact that the PGRN is a watershed management pilot project, the forest 
inventory ought to cover the entire BRP zone. In order better to locate the watershed in its context, the 
surrounding wooded areas ought to be inventoried as well. 

It will take between two and three months to carry out the inventory in the field, i.e., for 
planning and data gathering. Compiling the data, transcribing the results on the map, and writing the 
report could take another two months. 

The work ought to be undertaken by the Leeluma Forest Protection Service, with the help of 
the PGRN/BRP team. Obviously, the two members of the Linsan forest district will join the group. 
The inventory department head would come on occasion to supervise the work. If needed, he will be 
accompanied by the head of the Technical Bureau of the DNFF, who could offer the technicians 
involved invaluable advice on mapping the results. 

9.09 Strengthening the PGRN/BRP tean 

Serninars 

As was mentioned in Chapter Seven, McLain (1994) identified six areas in which the PGRN/ 
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BRP team needs to improve its knowledge: government policies related to forestry and decentraliza
tion; mediation and bargaining; development of small forestry businesses; management of natural 
forests; migrant agriculture; fire management and controlled burning. 

This consultant is in agreement with this recommendation with the one reservation that it is 
too soon to develop the topic of small businesses, since wood exploitation will, of necessity, be 
limited. On the other hand, it would also be necessary for the PGRN/BRP team to learn watershed 
management concepts very quickly; there will be opportunities to reinforce them considerably 
afterwards. 

REC16 	 It would, therefore, be suitable to organize three seminars within-six months, relating 
to policies of the Guinean government, watershed management, and the participatory 
approach. These are urgent issues to be dealt with. In order for the entire PGRN/BRP 
team to be driven by the same principles, it would be important also to target the 
entire technical assistance staff for this proficiency course. 

The details of this recommendation are given in paragraph 7.7.1. Here we will reiterate 
that the seminar on watershed management ought to be led by a specialist in the field, 
who would come to reinforce technical assistance until the end of the phase. This 
specialist, while helping the BRP team to put together the watershed management plan, 
would see to what extent and how to follow up on the first session. 

Study trips 

RECI7 	 Study trips should also be organized for key members of the PGRN/BRP team. The 
consultant cannot question McLain's recommendations on the subject (1994), since he 
has no information on the projects she suggests for visits. But the consultant recom
mends that the visits should be to projects dealing with issues of the same type as the 
PGRN. He is acquainted with three in neighboring countres that would be beneficial 
to visit: 

the Southern Forest Protection Project (PPFS) at Ziguinchor (Senegal); 

the Kolda Rural Forestry Project at Kolda (Srnegal); 

The Kayes Classified Forest Management Project at Kitaa (Mali). 

It would also be advisable to program visits to other watershed management projects in the 
Futa Jallon, for improved consistency throughout Middle Guinea. Ideally, all these visits would take 
place during the coming year, to provide inspiration for work during the last years of the PGRN. 

Reference documents 

For the purpose of reference, the Koundou BRP offices should maintain certified copies of the 
various documents that constitute the political and legal framework for forestry and for the conserva
tion of natural resources in the Republic of Guinea. All the BRIP technicians should be highly en
couraged to consult them. Acquaintance with these documents ought to be the duty of everyone and 
reading them ought to be included in the work-program of those involved, once the seminars on these 
topics have taken place. 
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9.10 Adult education on environmental -sues 

A campaign of awareness-building, education, and consciousness-raising 

Ignorance of the factors or causes of degradation and a lack of awareness of the possibility to 
act upon some of them are real constraints that must absolutely be brought up if one is to implement 
healthy forestry in Koundou, in the pursuit of reaching the project's development objective. The same 
goes for the interest shown by people who currently profit from exploiting the most fertile sections of 
the classified forest. That is all the more true as those involved are influential. Taboos based on suppo
sitions that are known to be untrue today are another factor. The lack of information on the project, its 
long-term goals, as well as its short- and medium-term goals, can all play in the same direction. 

There is not doubt that it is necessary to educate the population by seeking to dissipate ideas 
based on superstition and to inform it about the true causes of degradation-without which nothing 
sustainable can be built. Education is a necessary condition for success. It is also a priority for many 
other approaches, since people must understand why they are being asked to change behaviors that 
served their forebears so well for centuries. 

REC19 Support that the PGRN might bring to school programs was mentioned above. That 
approach is a sure one, but its effects become apparent only in the long term. It would, 
therefore, be appropriate to attempt to reach adult populations by means of a broad 
campaign of information, awareness-building, and even consciousness-raising. One 
must be certain to reach..all target groups: prefectorial and sub-prefectorial officials, the 
CRD board, religious leaders, village councils, male and female healers, women, 
youth, and possibly craftsmen. 

Care will be taken to cover at least the following topics: 

the extent of deterioration throughout the Futa Jallon and throughout the 
country, and the stakes resulting from this situation; 

the Integrated Management Program of the Fouta Djallon Massif and 
associated projects-with emphasis on the PGRN, their philosophy and their 
place in the renewal program for Guinean affairs and reform of the forest 
sector; 

factors leading to deterioration, with particular emphasis on the causes of the 
drop in water flow and premature drying-up of springs; 

water contamination, its causes and measures making it possible to avoid it; 

erosion and soil depletion, and ways to slow them down and improve the soil; 

biological diversity: what it is, what factors constitute it, its intrinsic wvlue, and 
whose responsibility it is to preserve it; 

ecological functions played by forest vegetation and the short-, medium-, and 
long-term consequences of unbridled deforestation on the local, regional, 
national, sub-regional, and world level; 
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* 	 the possibility to act on most causes of deterioration and to turn the process 
around; 

* 	 watershed management and the zoning of human activities, in other words, 
choices that need to be made; 

* 	 legislation on the environment, forest, and other renewable natural resources; 

the role and mandate of traditional and civil (old and new) authorities in 
resource management: the forestry administration, the territorial authorities, the 
council of elders, the district council, religious authorities, the CRD; 

* 	 the special role of women in resource conservation. 

Obviously, all these topics cannot be broached in just one meeting. It would, therefore, be 
quite fitting to educate on a continuing basis. Given the breadth and length of the task, it would appear 
more useful to call upon national authorities and organizations already responsible for adult education: 
NGOs and appropriate administration services. Not only will that make it possible to carry out the 
work; it would also be an opportunity to strengthen these institutions. 

The special role of women 

In all societies, if women's emancipation is to be sustainable, it must be done without shaking 
up established conventions. In many cases, it is a question of a long, slow process. It will undoubtedly 
be like that in the Koundou valley. 

Nonetheless, forestry development in the BRP must necessarily involve women, if only 
because of their traditional functions. But this very state of affairs can be a springboard leading to a 
situation in which they can flourish. The open bidding document, moreover, mentions them as a 
distinct group targeted by the PGRN's long-term objective. 

The consciousness-raising campaign targeting the entire population can very well be the 
opportunity to sow ideas that will eventually germinate and bear fruit. This is an opportunity to be 
seized. At all discussion their special role ought to be emphasized, making sure to release information 
judiciously. When the time has come, it will be all the easier to set up other mechanisms or to initiate 
ot''er programs, including family planning. 

The special role of religious leaders 

McLain (1994) emphasizes the important role the imams will have in the successful 
management of the BRP's resources. They will be consulted before any important decision is made. 
That will probably be the case for at least one generation. It is, therefore, necessary to involve them. 

However, there is no doubt that Linsan Saran is seeking to position itself as the valley's main 
religious center. The influence of Linsan Fulbhe is thereby reduced. In addition, certain key religious 
figures are obviously involved in irregular practices within the limits of the classified forest. It is likely 
that such is the case in other villages. It will be difficult to sort things out. 

REC20 A seminar on the teachings of Islam in the area of renewable resource conservation 
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ought to be held, therefore, during the current year for all key religious figures in the 
valley. It should make reference to the synthesis by Ba Kader et al. (1403 H), but 
emphasize the importance of protecting species and of the selfless management of 
resources. Obviously, it ought to be directed by a higher religious authority who is 
fully aware of the stakes at the national and sub-regional level. 

Involvement of local leaders in study trips 

REC21 	 The mission recommends that local leaders participate in the study trips mentioned 
above. It will be up to the PGRN/BRP team to plan their participation depending on 
what is appropriate, being sure that each target group has its turn. 

9.11 Forestry works relating to the classified forest 

Simple intervention plan 

There is no doubt that the Nialama classified forest management plan will constitute a valuable 
document. Granting forestry management contracts would be inconceivable without such a document. 
But putting together such a file is long and can be costly. Data are needed that are not yet available to 
the PGRN. Other issues are to be considered, for example, the PGRN's place in reform of the forest 
sector and support from funding agencies after the current phase. 

REC22 	 On the other hand, a simple forestry intervention plan, as defined by Collas (1994) and 
Anonymous [e] (see appendices K and L), would make it possible to initiate the 
process. It is, therefore, recommended that the PGRN/BRP team support the Leeluma 
Forest Protection Service along those lines. One could draw out several elements from 
this report, which reiterates the main points from other studies carried out in the 
context of the project. Once the project's direction has been clarified and once the 
pieces of information mentioned in 9.08 have been collected, the work can be pursued 
until eventually coming up with a management plan also corresponding to Guinean 
legislation and international standards. 

The aforementioned documents are sufficiently clear to be followed by the team in 
place and the prefectorial forest service. But if needed, foresters of the GERF project 
(Forest and Rural Area Management) can be consulted. In any case, certain work and 
research can be undertaken now. The first recommended steps to be taken are listed 
below. 

Necessary forestry activities for a simple intervention plan 

remarking the boundaries of the classified forest, paying attention to their precise 
location; 

identifying gallery forests, fields left fallow, and bowes to be subjected to the early
burn system with the idea of natural reforestation; 
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harvesting seeds of local woody species with the idea of extending reforestation by 
planting. 

As for the development of the forestry sector, it will necessarily have to wait until a manage
ment plan has been completed. But as was already said, it would first be appropriate to clarify several 
issues. Aside from that, written records will obviously be kept, noting the date and precise time the 
seeds are gathered. Afterwards, notes will be made on the conditions in which they were preserved, 
any processing they may have undergone, as well as their germination rate. 

Miscellaneous studies 

Several studies are recommended, all having to do with documentation. It would be 
appropriate to: 

0 	 verify the tree species in need of protection by virtue of Article 57 of the decree 
concerning implementation of the forestry code; 

0 	 review the files held by the DNFF's Forest Survey Service to find out what sort of 
compensation populations received at the time the forest was classified; 

a 	 determine who now has the right to cultivate rice within the classified forest, while 
setting the conditions for this speculation with the idea of possibly signing 
management contracts with them; 

* 	 seek a better understanding of the ecology and silviculture of bamboo, through the 
acquisition and study of publications on these plants (see appendices M and N); 

* 	 determine whether the applicable rights of usage are those that were in force in 1935 
or those recorded in the new forest legislation. 

Maintaining a regular presence in the forest 

It should be noted that the development of a simple intervention plan depends on good 
knowledge of the forest. Regular and frequent forest visits, therefore, should be prepared, programmed, 
and carried out. In fact, it would be advisable to go into the forest at least once a week, but not on the 
same day each time. That is how to succeed in becoming acquainted with the forest in its hidden 
recesses and from every angle. Care will be taken to walk far from the trails at least half the time, but 
time will also be set aside to go into the villages. 

These outings should always take place with at least two persons. Obviously, this 
recommendation applies to the Linsan district agents. But in reality, there will be a PGRN/BRP/district 
team. As soon as the land-use map has been completed, the day's observations will be noted on 
corresponding cards, copies of which will be sent monthly to the head of the Leelum Forest Protection 
Service. 

Roads 	and trails 

In accordance with legislation in force and advice put forth by international organizations 
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interested in conservation and the sustainable use of forests, communication routes should be the 
object of serious planning and recorded in a written management plan. Other aspects of this topics are 
in chapter six. 

Following McLain's example (1994), the mission quickly understood that road reparation 
tended to encourage villagers to convert what remained of the forest into agriculture. Thus, for reasons 
related to resource conservation, it is by no means suggested that roads passing through or near the 
classified forest be constructed or rehabilitated, unless that is provided for in the approved 
management plan and unless there is perfect control over what happens. 

Given the reluctance of funding agencies to commit themselves beyond the current phase of 
the project, overhauling the trails that cross through the area is not even an issue. Besides, United 
States standards on the subject are clear. 

As was explained in paragraph 6.2.6, walking is the favored means of travel in many countries 
when it is a question of conserving forest resources. That may very well be the case at Nialama, since 
one can walk from any place or village in the classified property in less than two hours. Besides, all 
villagers do it, even the elderly. 

REC23 	 The PGRN ought not, therefore, construct or renovate any trail crossing or passing 
within 1 km of the classified property until control has been re-established over the 
classified forest and the trails to be made are identified in a management plan for the 
entire watershed and the classified forest. Those investments should even be part of the 
new social contract between the Government and the populations, and supported by the 
funding aigencies. They should even be made conditional on eliminating practices that 
are harmful to the environment. Thus, they will become a powerful argument in favor 
of conservation. 

REC24 	 The members of the PGRNIBRP team will have to become accustomed to walking. In 
time, people will give up the idea by which walking is not fitting for educated persons 
or persons of authority, for they will see that the idea does not apply to those who 
work in the area of forestry and rural development. In a short time, questioning will be 
replaced by admiration, especially if, while walking, people take the time to chat with 
villagers encountered en route. 

In the watershed, in any case, difficulties of access and distances to be covered do not 
seem to present too many problems even if there are a few hills to climb. Nonetheless, 
there is a need for minimal conditions. 

REC25 	 Thus, it would be appropriate to build stop-over huts in the villages under supervision, 
which would cost much less than redoing the trails. These infrastructures will be 
highly valued, since they will remain after the end of the project. They will help 
facilitate communications between villagers and project supervisors, especially if they 
have a courtyard where people can gather to receive information, to discuss, or simply 
to chat and have tea. They should be furnished simply, but appropriately, for the needs 
of the cause. 

Exploiting the classified forest 
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The Guinean government has chosen to remove itself from production activities, which 
henceforth belong to the non-government sector. The population may become involved in the 
management of classified forests through a forestry management contract, for which existing 
legislation prescribes the terms and conditions. 

Since Guinean policies and legislation are binding, it is not at all conceivable to work outside 
of that framework. Besides, any other approach would be futile and would lack realism. We cannot, 
therefore, contemplate development without an approved management plan. But as long as the 
project's future 	is uncertain, investment in such an exercise is not advisable. 

REC26 	 Exploiting the classified forest for lumber and cabinetmaking will necessarily be 
limited to the medium term because of the forest's condition. Nonetheless, cutting 
could take place. Other activities are also possible, but within the bounds of current 
legislation. The interested parties will, then, need to come to a quick decision 
concerning a possible second phase of the Koundou PGRN and its place in the forestry 
sector reform. 

It is far too early to set up a co-management committee except for exploratory 
purposes, as recommended by McLain (1994). On the one hand, the resources to be 
managed are not well known yet. On the other hand, even if the population is 
consulted, the role of the forestry administration must remain predominant in the 
planning and implementation of the management plan by means of management 
contracts. 

It is also necessary to avoid creating a new regulatory structure, given that the local 
CRD is not yet totally operational and that, in addition, it is impelled by ethnic 
tensions. Giving any other role to this committee would not be at all constructive. On 
the contrary, it would only complicate things. 

REC27 	 Before instituting the proposed co-management committee, the mission recommends 
taking the time to be become acquainted with the resources to be managed, to get the 
population to understand the stakes, and to explain to them the political/legislative 
context. The villagers will have to accept certain limits dictated by the pursuit of the 
common good. This will have the advantage of involving the villagers from all the 
target groups in the work leading to better knowledge of the resources. As a corollary, 
one must be very cautious as to the proposed co-management committee's attributions, 
since the vast majority of villagers seem concerned only by the declassification of the 
property, with no view beyond the short term. Therefore, in pursuing the funding 
agencies' policy on democracy, one must be sure that the committee in question is not 
used to strengthen the power of those who already take advantage of their social 
position. That is another reason to have recourse, in all cases, to the forestry 
management contract. 

Permitted and 	forbidden activities 

It is fitting to comply with legislation with respect to activities that are allowed and disallowed 
within the Government's classified property. The reasons for that are clear: first, the deterioration of 
ecosystems is advanced throughout Guinea; second, if one begins to make exceptions, there will no 
longer be any control possible and the situation will only become worse once again. 
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According to the classification decree, any form of agriculture other than cultivating marsh rice 
would be forbidden within the classified perimeter. On the other hand, the new legislation provides for 
forestry management contracts to authorize, "in a limited way", certain agricultural activities in the 
managed unit. But agriculture can be practiced there only in areas that are unwooded at the time the 
contract is signed, "with the idea of progressive reforestation". 

Still, agriculture must be compatible with the unit's allocation and included in the management 
plan. At Nialama, the classification act determines that it is a question of allowing forestation to re
establish itself in order to improve hydrological regimens. But the ultimate goal was that human 
activity might continue in the peripheral areas. The ultimate goal of the Integrated Management 
Program of the Fouta Djallon Massif and of the PGRN additionally targets populations upstream, from 
the angle of sustainable development. The conservation of ecosystems and species is another condition 
dictated by current legislation. 

In light of the above, if agriculture is conceivable within the perimeter, it must be clearly 
subjected to the restrictions leading to reforestation; it must have no harmful effect on hydrological 
regimens; it must not affect the habitat of threatened species; and finally, it can take place only on a 
limited basis. 

The classification decree seems to ban any form of grazing except migratory grazing. On the 
other hand, the new forestry code provides that pastoral activity, if it turns out to be compatible with 
the accepted allocation, can be dealt with in forestry management contracts. Following the example of 
agriculture, it must, however, be provided for in the management plan. It would nonetheless be strictly 
limited to existent pasture at the time the contract is signed. 

These questions are discussed in paragraph 9.04, above. They are mentioned here as a 
remainder and cross-reference. It is recommended that agriculture be dropped over a period of time 
and that those areas where grazing may take place be identified with precision. 

The fact that the classified forest is an inalienable property of the State and that no one is 
authorized to exploit its resources, unless that is provided for in the approved management plan and 
made part of a management contract, may constitute a major advantage for the PGRN/BRP in 
negotiating with the villages. The fear of eviction ought always to weigh on those who abuse resources 
with no concern for the common good, whereas tolerance is acceptable only in case of genuine need. 

Observation of wildlife 

REC28 All the foresters in the PGRN/BRP/district team ought to be accustomed to observing 
the wildlife and to writing down their notes in a notebook. They will make note, inter 
alia, of the date, the place, and the type of vegetation in which the animal was seen. In 
a very short time, it will no longer b, i:ecessary to document the common species. 

These observations ought to be compiled and tr.:isri!ted yearly to the DNFF division 
charged with wildlife preservation, wah certified copies sent to the WCMC and the 
BirdLife International, two organizations that coiler-t infomiation and data on these 
subjects. Thus, the PGRN will make an extremely valual:ie contribution to knowledge 
about wildlife at the national and sub-regional 12vel. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOrMENT, INC. 

35 



9.12 Forestry activities outside of the State property 

Several forestry works could be undertaken outside of the classified perimeter even before the 
watershed management plan has been carried out. One should be certain, however, the Linsan district 
forestry assistant is always involved. That would have the twofold effect of improving knowledge 
about the area in order better to advise the CRD, village councils, and villagers; and of improving the 
image of the forestry administration as a service to society. 

Helping in the 	campaign for early burning 

REC29 	 Considering the constant concern of villagers regarding late-season fires, it would be 
appropriate to support villages in setting early-season fires. The PGRN/BRP would 
need to buy gravity burners and teach the area's villages how to use them. Care must 
be taken to set fires at the right time, that is, planning the activity must begin at an 
opportune moment, because it will be necessary to identify the zones where those 
efforts are to concentrated. 

Reforestation along rivers and streams 

REC30 	 Villages will be encouraged to replant trees along all streams and rivers outside of the 
classified forest. The simplest way may be to set early fires in the targeted areas. 
Villagers will nonetheless be able to choose to plant trees that will be chosen in 
consultation with technicians, who will warrant that the species are indeed appropriate 
for the area and the station. In any case, local species will be favored, since it is 
question of reconstituting forests along rivers, taking care to included several species 
important to wildlife. For the latter, hungers will be consulted. 

Prospecting non-classified forests 

As was explained in the preceding chapters, the Nialama state property is to be the only 
classified forest in the entire prefecture of Leeluma. That limits the options greatly, and is hardly 
reassuring for the future. 

REC31 	 It is recommended that the PGRNIBRP team be associated with the Leeluma and 
Gaawal Forest Protection Services to explore the various wooded massifs in the area of 
the BRP. Depending on what the prospecting turns up, the appropriate services will 
begin the classification procedure. In addition to the forests mentioned earlier, 
emphasis will be placed on the forests along the Komba river and its tributaries up to 
its source. 

Protection against erosion 

The project set erosion-protection trials using the cordons pierreux [stone-and-cable] technique. 
In at least one case, the trial also targets re-establishment of the ground water table. The mission found 
that it was totally workable from a technical point of view: cables were placed along grade curves at 
regular intervals and the stones were of suitable dimensions. 

REC32 	 These works, however, requite enormous effort. They should be further reinforced by 
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planting, along the cables, local species of trees that are valued by the population. 
Obviously, the species will be chosen in consultation with the population, but the 
following can already be considered: Lophira alata, for toothpicks that can be sold; 
Parkia biglobosa, for its fruit and for fodder; Combretunt spp., for the excellent 
coffee-substitute tea made from its leaves; Acacia ataxacantha, for its ability to grow 
on hardened soil and its other many uses, according to von Maydell (1983). 

Small ethnobotanical gardens 

Once the ethnobotanical survey has been completed, support from the male and female healers 
of the valley may be considered, so that they may cultivate little gardens in which they will grow 
medicinal plants. This activity shall be carried out in full compliance with the recommendations of the 
WHO/UICN/WWF (1993). 

Reforestation of the bowes 

REC33 	 The reforestation of the bowes can be very advantageous for its effect on the output of 
springs. In addition to planting multi-purpose species along the cordonspierreux 
[cable-and-stone anti-erosion devices], early-season burning of the bowes shall take 
place first in view of their progressive reforestation. 

Commercial plantations 

The PGRN already supports private reforestation by supporting private seed producers. There 
is no doubt that their production will adjust itself to demand, which, in return, is influenced by what 
the villagers know. They will probably request fruit trees and exotic tree species, since they have 
already been planted throughout most of the country. But the mission noted that a villager planted a 
large number of trees of one species, Gmelina arborea,to obtain poles and lumber. But that species is 
neither known for is products, nor is it adapted to the transition area. Suitable species, therefore, will 
need to be selected. 

REC34 	 The team will need to learn how to direct its choices toward local species. The strategy 
suggested by the mission is to begin with species that are rarely found in the valley, 
but which are very useful. Here is where the involvement of women and healers, in 
decision-making, or in agroforestry or ethnobotanical gardens, could play a role of 
prime importance. 

Getting people involved will be all the easier, when dealing with species that quickly 
yield products that can be sold or whose ecological importance can be demonstrated, 
e.g., trees producing medications, dyes, or fruits eaten by animals that are hunted. 
Whatever the case may be, it is always advisable to makes choices with input from the 
concerned populations. 
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Agroforestry 

The PGRN/BRP team appears to have well-qualified staff in this area. The mission would 
simply like to mention here, for the record, the importance of actively looking for local species that 
have properties comparable to exotic legumes that are generally better known by scientists. 

REC35 	 The PGRN ought to make special efforts aiming at identifying local species that can
 
satisfactorily replace, in agroforestry, the better-known exotic species.
 

9.13 Forestry equipment and support organization 

The mission's recommendations in this area are detailed in section 7.7.2. 

9.14 The participatory approach 

The idea that some people have made of the participatory approach will have to be reviewed 
in depth. It will need to be understood for what it is, that is, local population involvement in seeking 
solutions for a problem the effects of which go far beyond the borders of the watershed. 

At the village level, it will be important to involve the elders, as well as young people and 
political representatives, while fostering women's participation by way of women's groups. At the sub
prefectorial level, decisions will be made in consultation with the CRD. The role of a possible inter
village co-management committee was discussed above. 

Knowledge and education are, then, two aspects to be worked on at the outset. It would also 
be necessary to strengthen mechanisms allowing for full involvement of all components of society in 
seeking the common good. Thus, the modalities of this approach must be re-examined. 

Strengthening 	the CRD 

The CRDs are called upon to play a most important role in managing renewable resources 
throughout the watershed. It is a question of a political choice leading toward democracy. It is 
doubtful that accomplishments of the past will be sustainable if decentralized structures are not parties 
to making decisions and if they are not involved in implementing them. 

Another political decision is for the forestry administration to preserve a dominating role in 
forest planning and management, both inside and outside of the classified forests. One might think the 
mandate of the forestry service concerning lands not constituting State forest property will be gradually 
restricted. But nothing guarantees that such will be the case. Be that as it may, much time will be 
needed before local communities have their own experts in forestry and other related fields. 

REC36 	 In order to ensure total collaboration between the prefectorial forestry service and the 
CRD in pursuing the rehabilitation and conservation of ecosystems and species, it is 
important to work closely with the latter institution from the start. It would, therefore, 
be advisable to help strengthen the CRD, so that all may understand their role, 
function;, and limits to their power. Obviously, the members of the CRD council are 
targeted by the awareness-raising effort recommended above. 
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But it will also be necessary to seek to strengthen the CRD by a campaign aiming at 
informing the entire population about the mandate and functions of this institution. The 
approach could draw inspiration from the support program for the area's CRDs that 
was implemented with the assistance of the CECI (Centre canadien d'6tude et de 
d6veloppement international). It could even be done in collaboration with this NGO, 
which has been very active in the Leeluma prefecture for more than ten years. 

Choosing persons to be supervised 

Paragraph 7.6.3 	brought up problems relating to the fact that the PGRN/BRP has worked with 
persons engaged in illegal activities inside of the classified forest. McLain (1994) also emphasized that 
the inability or 	refusal of the areas's forestry agents and administrators to put an end to illegal cutting 
in the past and 	to oust those who illegally exploit the classified forest supports the rumor that they 
were accomplices in these activities. It has also been noted that the notion of "corruptible" implies the 
notion of "corruptor". 

REC37 	 For the PGRN to achieve the expected success, it must demonstrate complete neutrality 
and objectivity. Thus, the project's assistance must IMMEDIATELY be redirected 
only to those villages and villagers that exploit plots of land outside of the classified 
forest. Otherwise, certain people might well think that the project has preferential 
relations with those who illegally exploit the classified forest. 

Along those same lines, the PGRN ought to be sure that those who were in this area 
just before the 	project began do receive necessary supervision, especially in activities 
related to improving agriculture. It would be acceptable that they also receive priority 
treatment relating to beekeeping and small business development, for example. 

REC38 	 Mechanisms protecting the reputation of forestry agents in charge of the forestry police 
should also be developed. Thus, the project could underscore what is inadmissible and, 
when necessary, let it be known that abuse and undiscipline must be punished, in 
compliance with laws in force. At the same time, care will be taken to comply with 
the indicated steps in dealing with wrong-doings and to ensure total transparency in 
paying all fees into the Public Treasury. 

Associations and other groups 

Groups and associations of persons having the same interests are proven mechanisms for self
development. When it comes time to sign forestry management contracts, those organizations 
ought to be favored. Thus, strengthening the power of those who already enjoy a choice place 
in society can be avoided. 

REC39 	 But these organizations appear to be hardly developed in the area in question. The 
PGRN ought, therefore, to continue previously approved efforts to set up and supervise 
such groups. It would also probably be useful to involve, as much as possible, the 
proper State services, as well as specialized NGOs in this extremely important activity. 
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1.1 Gen~se du projet 

Le Projet de gest on des ressources naturelles (PGRN) a son origine lointaine dans le plan 
d'action issu de la Coiifcrence interafricaine des sols ayant eu lieu h Daalaba, R6publique de Guin6e, 
en 1959 et d'une autre r~ilnion lui donnant suite, celle-ci tenue i Maamu, dans ce mame pays, en 
1960. Selon Diallo (1989), ce nest toutefois que 20 ans plus tard, en 1979, lors de la 33e Session du 
Conseil des ministres de l'Organisation de l'unit6 africaine (OUA), que la demande visant la 
conservation et la restauration des ressources du Futa Jallon fut r6introduite. 

Dans la suite, le Projet r6gional de restauration et d'am6nagement int6gr6 du Foutah Jallon 
(RAF) 6tait lanc6 en 1984. 11 s'agissait de la premiere phase d'un programme de longue haleine, en 
l'occurrence le Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, devant atre ex6cut6 en 
trois 6tapes. Ses objectifs " long terme 6taient--et sont dcmeurds- l'utilisation rationnelle et ]a 
protection des ressources naturelles du massif. On voulait ainsi contribuer a I'am6lioration des 
conditions de vie des populations locales et de celles vivant dans les zones arros6es par les fleuves qui 
y prennent leur source (Diallo 1989). Ce vaste programme est compl6t6 i' l'est et l'oucst par le 
Programme d'am6nagement des hauts bassins du Niger et de ses affluents et Haute Gambie. 

Encore selon Diallo (1989), cette premiere 6tape arriva t terme en 1987. Elle permit une 
meilleure connaissance g6n6rale des ressources naturelles et humaines du Futa Jallon; I'arrt des 
grandes lignes d'une strat6gie de protection, d'am6nagement et de d6veloppement des ressources 
naturelles du massif; et lidentification de 12 bassins repr6sentatifs pilotes (BRP). Le BRP de Koundou' 
se veut l'un de ceux-ci. 

La philosophie de ddveloppement et la strat6gic globale pour la deuxi~me 6tape, que viennent 
r6aliser le PGRN et les autres projets du mame genre, ont 6galement 6t6 r6sumdes par Diallo (1989). 
La philosophie retenue veut que lensemble des am6nagements dans les BRP soit coh6rent et reste 
conforme aux objectifs de restauration des ressources naturelles du massif. Quant A la strat6gie, elle est 
de concilier les imp6ratifs Ailong terme de la restauration et de la protection du milieu naturelle, A 
ceux i court et moyen termes de d6veloppement de la r6gion. 

L'de maitresse est que les am6nagements couronn6s de succ~s, Aila conception desquels au
ront particip6 d'une manire marqu6e les populations et les services techniques guin6ens, puissent 8tre 
vulgaris6s dans tout le massif. La vulgarisation des am6nagements serait le fait de la troisi~me 6tape. 

La description des services faisant partie int6grante de l'appel d'offres relatif l'ex6cution du 
PGRN, reprend tout ce qui prdcde. II y est affirm6 que l'objectif et les buts du PGRN sont en parfaite 
adfquation avec ceux du plus vaste programme d6crit ci-dessus et que son action va dans le mame 
sens que celle des autres bailleurs de fonds qui soutiennent ces grands programmes (Anon. [d). A 
linstar des autres projets donnant suite au RAF, le PGRN a donc une vocation pilote certaine. 

1.2 Rappel du mandat 

La mission est venue en appui A l'action du PGRN. I! s'agit de la premiere d6marche 

I pellation retenue Iorsqu'il s'agit du bassin reprtsentatif pilote. Autrenient 6pe16 Kuundu. 
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permettant d'en arriver ' un plan d'amdnagement de la foret classde de Nialama', qui couvre une 
importante panic du BRP'. Le mandat confi6 au consultant par la soci6t6 Tropical Research & 
Development, Inc., en vertu d'une entente de sous-traitance convenue entre celle-ci et l'agence 
d'exdcution, la soci6t6 Chemonics International, Inc., est reproduit dans le cahier des annexes (annexe 
A). Les principales tfches inscrites au cahier de charges incluaient: 

l'appr6ciation de l'tat g6n6ral de la foist classde; 

lidentification des zones Aconserver sous couvert forestier et Ag6rer en vue de 
l'obtention de produits forestiers; 

le d6veloppement d'une mfthodologie d'inventaire des esp~ces ligneuses de la for& 
classde; 

l'identification des traitements sylvicoles n6cessaires a. une production foresti~re 
soutenue, tenant compte des objectifs (standard) de gestion de bassins versants et de 
conservation de la diversit6 biologique; 

la rdalisation de plans d'am6nagerent et d'exploitation forestiers; 

l'61aboration de plans d'am6nagement i court, moyen et long termes pour la forat 
classde; 

la formulation de recommandations relatives A la constitution d'une zone tampon A 
caract~re agroforestier entre les zones . maintenir sous couvert forestier et celles 
pouvant faire l'obje, de speculations agricoles; 

le ddveloppement de plans de formation technique visant les cadres forestiers de la 
pr6fecture de Leeluma, les membres d'un conseil intervillageois de co-gestion de la 
for&t class6e qui a 6t6 propos6, ainsi que certains membres de l6quipe d'assistance 
technique. 

La mission se situe dans une suite d'autres recherches lancfes dans le cadre du PGRN par 
Baird et al. (1990), Fischer et al. (1993), Fischer (1994), McLain (194), Sow [19941 et Barry (Anon. 
[a]). L'auteur puise dans leurs rapports divers 616ments d'information, qu'il commente Iorsqu'il l'estime 
ndcessaire. 

I16tait compris qu'au terme de son sdjour en Rdpublique de Guin6e, le consultant d6poserait le 
premier jet de son rapport de mission, qu'il pourrait finaliser aprbs son retour dans son pays d'origine; 
et ferait un compte rendu de mission aux parties prenantes. Pour tous ces travaux, il disposait de cinq 
semaines, 	incluant le temps de voyage entre le Canada et la zone d'intervention. 

2 	 Epellation retenue dans l'arret6 portant classement de la fort. Epel6 Nyalama Iorsqu'il s'agit du 
village portant ce nom. 

3 	 La proportion du BRP couverte par la for&t class6e nest pas connue avec grande certitude. Selon la 
section Background des termes de r6fdrence, elle couvrirait entre 40 % et 66 % du BRP. Le tiers 
environ de Ia for t class6e se situerait dans un autre bassin versant. Des donn6es plus pr6cises 
seront disponibles une fois compl6tee a carte d'occupxition des sols de la zone. 
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1.3 Droulement de la mission 

La mission se d6roula entre les 08 novembre et 14 d6cembre 1994. Elle fut confi6e AJ. Denys 
Bourque, R.P.F.' Cc dernier reut un appui tout A fait valable de l6quipe de l'assistance technique, de 
celle du BRP et des agents du cantonnement forestier de Linsan, sous-pr6fecture dans laquelle se 
trouve la for& class6e. 

Pendant tout son s6jour en Guin6e, a mission fut intfgr6e par M. le Chef de la Section
 
am6nagement forestier et suivi du cad;,-tre forestier de la Direction nationale des for 
 ts et de ]a faune 
(DNFF), du minist~re de l'Agriculturc, de llevage et des Forats (MAEF), en la personne de 
Mohamed Cheikh Sylla. Ce dernier laida au plus haut point dans sa compr6hension de la situation et 
dans l'analyse de tout cc qui a 6t6 vu, lu et entendu. 

1.4 Mthodologie 

Dans l'exdcution de son mandat, le consultant cut recours Adiff6rents moyens, lesquels sont
 
bri~vcment mentionn6s ci-dessous:
 

la consultation de cadres de la DNFF et de sp6cialistes oeuvrant au sein d'autres 
projets en Guin6e; 

l'observation directe de la condition de ]a for~t class6e de Nialama et du BRP de 
Koundou, moyennant de longues et fr6quentes sorties terrain r6alis6es en 6quipe; 

Nl6tude de documents portant sur la zone d'int6r~t et d'autres textes pertinents; 

la discussion et I'change d'id6es avec les chefs, des notables et autres personnalit6s 
des villages de la zone; 

la r6flexion, la mise en commun et la discussion en 6quipe des observations et 
constatations de la mission. 

Ainsi, ]a mission a parcouru presque toute la fort class6e de Nialama. La majorit6 des 
observations ont 6t6 faites h.partir de sentiers qui sillonnent la forft, mais l'6quipe a 6galement march6 
loin des pistes. 

Seuls quelques versants et la partie tout "ifait " louest du domaine nont pas t6 explor6s. Mais 
la mission croit avoir pu s'en faire une ide assez juste par recoupement de cc qu'elle a observ6 depuis 
le haut des falaises qui surplombent Ceeweere et I3eenduugu, d'oo I'on a une vue panoramique sur tout 
le tiers occidental, et cc qu'elle a constat6 directement le long de laxe Ceeweere-Nyalama. D'autres 
extrapolations ont 6t6 op6rdes "ipartir d'observations faites des escarpements qui dominent Bhulibhabhi 
et Kansuma. Cette mnthode se rapproche de la photo-interprdtation qui, parcillement, est fond6e sur un 
minimum de travail terrain 

La mission fit aussi des sorties dans d'autres parties du BRP afin de mieux comprendre les 
facteurs socio-6conorniques et culturcis qu'il importe toujours de prendre en compte dans I'amdnage-"" 

Re?gistered Pro i orester 
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1.5 

ment d'une foret classfe sise en milieu habit6. Elle a rencontr6 tous les chefs de village rfunis et s'est 
entretenue plus longuement avec les reprdsentants de six villages lors de cinq sdances de discussions. 
Elle a donc pu se faire une tr~s bonne ide de la situation actuelle, des tendances et des enjeux. 

La mission s'est fait le devoir de se pr6senter aux autorit6s de 'administration territoriale et de 
leur exposer son mandat. Cela lui permit de connaitre les techniciens pr6fectoraux de 'environnement 
et du d6veloppement rural et de discuter avec eux les problmes forestiers et les occasions . saisir " 
l6chelle pr6fectorale. Comme cela a 6t6 dit, le personnel du cantonnement forestier de Linsan fut 
intfgr6 la l'quipe en plusieurs occasions. 

Le journal de la mission, qui est pr6sent6 dans le cahier des annexes (annexe C), fait 6tat de 
ses diverses activit6s. Toutes les personnes rencontr6es ou consultdes en rapport avec le mandat sont 
nomm6es dans lannexe D. Une liste des ouvrages consult6s ou cit6s dans le texte se trouve A la fin du 
rapport. 

LirnitLs de l'6tude 

Afin que le lecteur puisse apprfcier ce travail A.sa juste valeur, il faut qu'il ait . resprit le 
caract~re tr~s ambitieux des termes de rdf6rence. Avant m~me d'accepter le mandat, le consultant fit 
valoir que cinq semaines ne sauraient suffire " laccomplissenent correct de toutes les t:ches portfes 
au cahier de charges. 

Plus spScifiquement, il fut soulign6 que le d6veloppement d'un plan d'am6nagement forestier 
est un exercice de longue haleine. Cela demande la r6alisation pr6alable d'un inventaire non seulement 
des ressources ligneuses, mais aussi des autres ressources forestibres du domaine vis6. I1 faut avoir 
ddternnin, son importance pour la conservation de la diversit6 biologique, tandis que le maintien des 
fonctions 6cologiques m6rite une attention particuli~re. L'dlaboration d'un tel plan d'am6nagement peut 
donc commander la conduite d'6tudes sur tous ces themes. 

11fut aussi mis en exergue qu'a travers toute la zone sub-saharienne, les questions sociales sont 
lorigine do bien des problkmes "iaffecter les forOts class6es. Ceux-ci sont souvent associ6s de pres 'a 

ce qui se passe a l'extdrieur de leur limites. 11 est donc n6cessaire de bien connaitre les soci6t6s locales 
et les conditions socio-6conomiques et culturelles dans lesquelles elles 6voluent. 

Ce nest qu'apr~s avoir en main toutes ces informations que Ion peut esquisser le plan 
d'amdnagement, qui doit ensuite faire lobjet de discussions longues et approfondies avec les 
populations concern6es. I1convient que cet examen critique, qui peut prendre de six A 12 mois sinon 
plus, soit dirig6 par un sp6cialiste n'ayant aucun int6r0t vers6 dans le domaine en cause. 

Ainsi, il fut reconnu qu'en cinq semaines il ne serait possible que de proc6der , un diagnostic 
et de d6finir les objectifs gdn6raux et les orientations gdndrales d la foresterie dans la for0t class6e de 
Nialama et la zone d'int6rt. Nonobstant ces limites, il serait possiMe d'aborder toutes les questions 
soulevdcs dans le cahier de charges. L'annexe B contient une re,'oduction de la lettre du 02 septembre 
1994 du consultant A la socidt6 de sous-traitance, dans laqi,.i1le furent expos6es les limites de l'6tude. 
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1.6 Difficult s rencontres 

La mission ne fut confront6e Aaucune difficult6 majeure ayant pu 'empacher de compl6ter le 
travail terrain dans les limites exposees ci-dessus. 

Nonobstant ceci, ily a lieu de mentionner qu'elle n'eut pas , sa disposition les photographies 
arriennes de 1989 " l'chelle 1:30 000 ni la cartographie pr6liminaire de loccupation des sols de la 
zone, rdalis6e par le Bureau technique de la DNFF h partir de cette prise de vues. Ce nest qu"t la toute 
fin du s6jour du consultant en Guine qu'elle a su qu'un jeu de photos avaient 6t6 remis i la direction 
du BRP. Bien qu'elle ait plusieurs fois exprim6 le ddsir d'en visiter les bureaux pour voir ce qu'on y 
avait en termes de photos, cartes et 6quipement divers, on ne le lui fit pas visiter; 

Quant i. la cartographic prliminaire, ce nest qu'une lois ALinsan que la mission sut qu'elle 
avait 6t6 rdalisde, mais qu'on n'avait pas encore procdd6 aux contrrles terrain. Si elle l'avait appris au 
tout dtbut de la mission, avant mcine de quitter Conakry pour la zone du projet, illui aurait peut-&tre 
6t6 possible de photocopier le document afin de s'en servir gttoute fin utile. 

En fait, !a seule carte dont a dispos6 la mission se veut un dessin localisant le BRP et la forat 
classe de Nialama d'une manire approximative par rapport h la rivi~re Komba, un affluent du fleuve 
Koliba. Elle est reproduite en annexe (annexe E), afin de faire valoir aux autorit6s concern6es une 
importante lacune mat6rielle du projet. 

De mnnme, le projet ne disposait d'aucun dquipemnent, notamnment de sacs h dos et de gourdes, 
pour les sorties en forat. La mission a toutefois pu utiliser le mat6riel personnel des deux membres 
expatri6s de l'quipe, en plus d'un sac hdos achet6 pour la circonstance. 

Enfin, au moment o6i il amorqait le premier jet du rapport de la mission, le consultant fut 
frapp6 par la maladie. Ainsi, contrairement ' ce qui avait 6t6 convenu, ilne put d6poser de rapport 
pr6liminaire avant de quitter le sol guinren. I1put quand mame faire aux parties prenantes un compte 
rendu de ses travaux, au cours duquel il leur fit part de ses principales constatations et annonqa ses 
principales recommandations, qui furent toute,; consign6es dans un document remis aux participants. 

1.7 PrEsentation sonirnaire de ce ri.pport 

Considrrant l'impossibilit6 de compldter dans les d6lais impartis toutes les tfiches portres au 
mandat, il fut retenu que ce ropport servirait surtout Aorienter la foresterie dans la zone d'action. 

Ce faisant, la base d'un plan simple d'intervention, au sens voulu par Collas 1994 (voir les 
annexes K et L), a 6t6 jetde. Une bonne part de linformation qu'un tel plan doit contenir est pr6sent6e 
dans ces pages. 11 suffira dans certains cas d'en tirer les passages ou 616ments qui doivent y figurer. 
Mais il ne sera possible de compl6ter l'exercice qu'une fois compl6t6 l'inventaire des diverses 
ressources foresti res de la zone d'int&rrt. 

Ainsi, cc rapport est cornposd de neuf chapitres et 14 annexes. Le premier chapitre se veut 
cette introduction. L-e deuxi~mne prdsente la zone d'intdrat tandis que le troisi~me fait 6tat de la for& 
class6e de Nialania st des ressources forestizres tant a l'intdrieur qu' l'ext6rieur de cc domaine. Les 
chapitres quatri ime et cinqui~me servcnt respectivernent a prdciser les enjeux et a identifier les 
occasions a saisir ai travers le volet lorestier duIPGRN. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

47 



Les textes r6gissant ou servant 5.orienter la foresterie en Guinfe sont rappel6s dans le chapitre 
sixime, qui constitue le cadre politico-1gislatif de laction foresti~re dans le BRP. D'autres documents 
ayant trait Acet aspect de la question sont reproduits dans le cahier des annexes (annexes F, I et J). Le 
chapitre septibme discute les contraintes au dfveloppement d'une foresterie durable dans la zone 
d'intr3t.
 

L'auteur est conscient que ces deux chapitres sixi~me et septime rendent ce rapport un peu 
volumineux. Mais ilestime cela n6cessaire car l'am6nagement et le d6veloppement forestiers rel6vent 
de la prescription. Non seulement faut-il agir en fonction des enjeux tout en saisissant les occasions 
qui se prfsentent; mais ilimporte au plus haut point que I'action concorde avec les politiques 
nationales et les grandes orientations mondiales de la foresterie. Par contre, elle ne sera durable que si 
lon arrive ailever lune aprzs l'autre les diverses contraintes, qu'il convient de bien cemer. 

D'autre part, la presentation a lavantage de rassembler en un seul document les nombreux 
616ments qui doivent se retinuver de toute manire dans un plan d'am6nagement forestier. Une version 
abrdgde est pr6sent6e sdpar6ment. 

1.8 Rernerciernents 

Le consultant saisit loccasion que lui offre ce rapport pour exprimer Atous ceux et A toutes 
celles qui ont contribu6 d'une mani~re ou d'une autre au bon d6roulement de la mission, ses 
remerciements les plus sincres. 
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CHAPITRE DEUXIE ME
 

PRESENTATION DE LA ZONE D'INTE RET
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2.1 	 Situation g~n6rale 

La carte 2. 1, pr6sent6e "ila fin de ce chapitre, situe le BRP de Koundou d'une mani re 
g6n6rale par rapport Asix villes et villages de la R6publique de Guin6e. Baird el al. (1990) l'ont dfcrit 
dans plusieurs de ses aspects. Le BRP s'6tend sur 107 km2 entre les parall~les 1139' et 11052 ' N et 
les m6ridiens 1232' et 12'47' 0, au nord-ouest de la R6publique de Guin6e, dans la r6gion 
g6ographique du Futa Jallon.'. Sur le plan administratif, il fait partie de la sous-pr6fecture de Linsan, 
dans la pr6fecture de Leeluma (Moyenne Guinfe). Linsan est - 90 km de Leeluma et h 120 km de 
Labe.2 Ce village est accessible en automobile toute l'ann6e, mais la piste qui le relic 'i l'axe 
Kuundara-Labe, 	distant de 20 kn, est assez difficile. I1est possible d'atteindre presque tous les 
villages 	et hameaux du bassin en voiture, mais I'accbs h certains d'entre eux est impossible en saison 
pluvicuse, sauf peut-6tre en camion toutes roues motrices. Les villages les plus enclav6s sont 'i moins 
de deux heures 	de marche d'une piste carrossable en saison s che. 

2.2 	 Gtologie et relief 

2.2.1 	 Principales formations physiographiques 

Baird et al. (1990) distinguent cinq principaux types de formations physiographiques, t savoir: 
des 6tendues plus ou moins planes caractris6es par une cuirasse latdritique affleurante, appel6es bowe'; 
les falaises et escarpements; un plateau constitu6 de collines aux pentes r6guli~res de 50% environ; une 
plaine basse au relief ondoyant; et des bas-fonds aux sols hydromorphes. Les bas-fonds et la plaine se 
situent entre 250 et 300 m asl'. Les bowe et le sommet de la plupart des collines sont aiune altitude 
moyenne d'environ 500 m asl. Le mont Kookolu domine le paysage. Son sommet est "ienviron 900 m 
asl. 

2.2.2 	 Une mosa'ique de formations diverses 

Nonobstant la validit6 et l'utilit6 g6n6rale de ces grandes divisions physiographiques, la 
topos6quence d6crite par Fischer et al. (1993), puis6e en partie dans Baird et al. (1990) et pr6cis6e par 
Fischer (1994), permet de comprendre que la zone se veut, dans les faits, une mosaique de formations 
diverses: 

Type de 
formation 	 Dfinition descriptive 

Bowal 	 Plateau caractgris6 par une cuirasse lat6ritique affleurante et une v6g6tation 
herbeuse parsem6e d'arbustes et d'arbres pyror6sistants 

Baird et al. (1990) citent ces coordonn6es pour les deux bassins contigus de Kuundu et de Kambara. Ce 
dernier se trouve juste au nord du premier. Les coordonn6es exactes du BRP nont pas t6 retrouv6es 
par la mission. 

2 	 Ces distances nont pas 6 contrhes par la mission. Les chiffres retrouvgs dans la documentation 
consultge varient d'un auteur AIautre et parfois rimc Am texte.I'int6rieur dun mnime 

3 	 Pluriel de bowal, mot peuhl d6signan cc type de formation. 

4 	 Above (inean) sea level, c'est-It-dire au-dcssus du iiveau moyen de la mier. 
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Hoorefello 	 Sommet peu propice a I'agriculture, sauf lorsque celle-ci prend la forme de 
jardins de case appel6s suncwetre 

Suncuure 	 Champs intfrieurs d'un village, c'est- -dire AI'int6rieur du p6rimn tre cl6tur6, 
cultiv6 en commun 

Bowun 	 Petit bowal caractris6 par une v6g6tation herbeuse domin6e par des espces 
ligneuses pyrordsistantes 

Hansaiere 	 Zone de forte inclinaison, au sol 6rod6, rocailleux et squelettique, souvent juste 
en bas des bowe, en haut de pente, 

Tefikun 	 Zone plus ou moins plane mais de superficie restreinte, Asols de texture 
interm6diaire, situ6e sur les versants, propice a diverses cultures 

Faalo 	 Zone d'inclinaison moyenne i prononcfe, " mi-versant, propice h la riziculture 
pluviale 

Aynde 	 Zone de faible inclinaison en bas de pente, favorable . l'agriculture pluviale, 
oii se d6posent chaque ann6e les alluvions r6sultant de l'6rosion que 
connaissent les zones en amont 

Dufikiire 	 Zone d'alluvions argilo-limoneux en bordure d'un cours d'eau, correspondant A 
la notion de bas-fond 

Ndantaari 	 Zone A.sols ferralitiques beiges de texture sablo-limono-argileuse, en bas de 
pente, favorables l'agriculture, mais vite 6puisfs et acidifids. 

2.3 Le climat 

Selon Erdmann k1994b), sur la base de donn6es pour Gaawal, sise plus A l'ouest sur le mme 
paralhle, la zone d'in-K .i) recevrait en moyenne 1 415 mm de pluie par annfe en une seule saison 
pluvieuse. Ces valeurs .-,rrespondent assez bien avec celles relev6es par Wilson (1992) pour le Futa 
Jallon. La saison skche se prolonge sur environ six mois, de novembre Aavril. La temp6rature 
maximale moyenne du mois le plus chaud, avril, serait de 39,2 'C. La temperature minimale moyenne 
du mois le plus froid, janvier, serait de 16,4 'C. La moyenne annuelle serait de 26,5 'C. 

2.4 Le r~seau hydrographique 

Les deux principaux cours d'eau du BRP sont les ruisseaux Kansuma et Kuundu, deux 
affluents de la rivire Komba, qui se jette dans le fleuve Koliba. Ce dernier arrose l'ouest de la 
Rdpublique de Guinfe et une partie de la Guinde-Bissau voisine. Plusieurs ruisselets alimentent ces 
deux ruisseaux. On y a d6nombr6 en tout 49 sources, mais aujourd'hui seules 33 coulent toute l'annfe 
(Erdmann 1994a). Selon Fischer et al. (1993), elles sont nombreuses Ase tarir "plusicurs mois" avant 
le d6but des pluies et cela, depuis une vingtaine d'ann6es. 
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2.5 Biog~ographie 

2.5.1 1hytogographie 

Wilson (1992) a relev6 que la moiti6 septentrionale de la Rdpublique de Guinde, exception 
faite des zones montagnardes du Futa Jallon, 6tait l'origine recouverte en grande partie d'une fort 
s che. A l'ouest, les principales esp~ces dominantes 6taient le N6t' 5 (Parkiab;qlobosa) et le V6ne ou 
Bani (Pterocarpuserinaceus), tandis que le bambou (Ox.:vtenanthera abyssinica) 6tait souvent present 
dans le sous-bois. 

Scion l'interpr6tation de I'auteur de la carte de la v6gdtation de l'Afrique (White 1986)', le 
bassin de la Kuundu et la for t classe de Nialama se trouveraient dans la zone XI Zone de transition 
regionale guino-congolaisesotizdanienne.Plus prdcistment, ces deux entitds se situeraient dans l'unit6 
cartographique I Ia Mosaique de fort ombrophile guinjo-congolaise et de formation herbeuse 
secondaire.Cette phytochorie est dans les faits composce de plusieurs types de formations vfgdtales, 
incluant: 

la fort claire de transition guindo-congolaise, 

la formation herbeuse secondaire guindo-congolaise, 

la formation herbeuse bois6e guin6o-congolaise, 

la for+t broussailleuse guindo-congolaise sur inselbergs7 granitiques, 

la for~t ombrophile guin6o-congolaise semi-sempervirente pfriph6rique s~che des zones 
de transition, 

* la bambousaie PiOxvtenanthera abyssinica, 

* la forat riveraine guin6o-congolaise. 

Toujours scion White (1986), ce complexe correspondrait assez 6troitement A la "zone des 
savanes sub-forestiresavec galeries" de Chevalier (1938). I1estime encore que la fork 6tait autrefois 
largement r6pandue travers toute ia zone. Mais elle a 6t6 en grande partie d6truite par le feu et les 
cultures. Presque partout la v6gdtation a 6t6 remanide au cours des sicles, ce que retient 6galement 
Wilson (1992). 

Structurellement, ces forzts sont exceptionnelles par la raret6 des arbres dans les classes d'fige 
inf6rieures. Cela est di, sans doute, au passage rdpt6 du feu, qui d6truit la liti re et par la m~me 
occasion les jeunes pieds. Ceci s'applique m me aux types les plus luxuriants que reprdsentent les ilots 
de foret claire de transition guindo-congolaise semi-sempervirente p6riph6rique s6che, typique de cette 
zone de transition (White 1986). 

5 Aussi appele N&6, ou Nere. 

6 II s'agit de la version franpaise d'un ouvrage publi en anglais en 1983. 

7 Buttes isolces dominant unc plaine d'rosion. 
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Floristiquement, ces mfmes formations se distinguent de celles des zones plus arros6es par la 
prdsence d'essences arborescentes facultatives des savanes, telles que le Lingu6 ou Doussi6 de savane 
(Afzelia africana); I'abondance locale du Palmier " huile (Elaeis guineensis); et I'absence d'esp~ces h 
6corce mince pourtant abondantes dans les zones h s6cheresse 6quivalente plus au sud (White 1986). 

Quant h ia fort claire de transition guin6o-congolaise, les preuves qu'elles 6voluent vers des 
types plus "forestiers" dzs que les feux sont rfduits ou leur intensit6 diminu6e, ne manquent pas. 
Ailleurs dans la zone, un envahissement d'esp~ces "foresti~res" fut constat6 aprbs seulement six ans de 
protection contre le feu, mOme si les essences savanicoles, telles que Parkia biglobosa, Pterocarpus 
erinaceus et Danielliaoliveri, se maintenaient encore apr~s une trentaine d'ann6es (Charter et Keay 
1960, cit6s par White 1986). Ceci s'applique 6galement aux formations herbeuses secondaires et aux 
formations herbeuses bois6es guin6o-congolaises (White 1986). 

Le Plan d'action forestier tropical (PAFI') explique que la forft dense s~che couvrait autrefois 
tr~s largement la moiti6 nord du pays "i I'exception (des hauteurs) du Futa Jallon, qui 6taient 
recouverts d'une for0t dense montagnarde. A l'oucst, cette for& s6che h une seule strate, avec des 
arbres de 20 in et des lianes, 6tait essentiellement domin6e par des grandes 16gumineuses, dont 
Pterocarpuserinaceus, Parkiabiglobosa, Erythrophleurn africanum, Pericopsislaxiflora syn. 
Afrormosia laxiflora et Prosopis africana, les deux premieres 6tant les plus fr6quentes avec les 
peuplements de bambous. Elles ont 6t6 grandement affect6es par les d6frichements et les feux de 
brousse. Sauf en quelques vall6es, elles sont nettement s6par6es des ilots de fort ombrophile (R6p. de 
Guin6e 1988a). 

La v6g6tation des bowe n'est pas d6crite d'une manire sp6cifique dans la documentation 
consult6e. Mais on voit dans le PAFT que les savanes des r6gions basses de Moyenne Guin6e, c'est-A
dire d'une altitude inf6rieure A900 m asl, est assez riche en esp6ces ligneuses: Erythrophleum sp., 
Daniellia sp., Piliostigmathonningii, Erthrinasenegalensis, Cola cordifolia et Parkiabiglobosa, cette 
demi~re 6tant plus fr6quente, sans doute parce qu'on la protege. Deux autres arbres s'y rencontrent 
plus rarement: Khaya senegalensiset Pterocarpuserinaceus. Ni la petite flore ni les espces arbustives 
ne sont d6crites (R6p. de Guin6e 1988a). 

2.5.2 Province biog~ographique 

En tout, six regions biogt:ographiques ont dt6 reconnues pour ]a R6publique de Guin6e (Wilson 
1992). Sans en avoir la certitude, l'auteur estime que le bassin de la Kuundu se situe dans une zone de 
transition entre les deux provinces 3.4.1 Fort guindo-congolaiseet 3.7.4 Savanne/fort claire ouest
africaine,de la classification propos6e par Udvardy (1984). 

2.5.3 End~mismne 

Le document d'appel d'offres mentionne la riche diversit6 6cologique de la R6publique de 
Guin6e (Anon. [d]). Baird et al. (1990) relivent que le Futa Jallon est un important centre 
d'end6misme. McLain (1994) le note aussi. La conservation de la diversit6 biologique figurant dans 
ses termes de r6f6rence, le consultant a trouv6 nOcessaire de contr6ler ce qui s'applique. Wilson 
(1992), citant une publication de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
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ressources' (IUCN 1988), mentionne que les zones d'altitudes du Futa Jallon constituent en effet un 
centre d'end6misme des plantes. 

White (1986) fait aussi valoir que les zones comprises entre 700 et 1 000 m, en Guinfe et en 
Sielra Leone, abritent effectivement quelques plantes end6miques et que certaines essences 
afromontagnardes s'y observent. 11 estime que la zone de transition r6gionale guin6o
congolaise/soudanienne compte un peu moins de 2 000 espces de plantes. Mais il pense qu'elle ne 
possde qu'un petit nombre d'end6miques et que la majorit6 des essences qu'on y voit se rencontrent 
6galement dans les phytochories adjacentes. 

Bibby et al. (1992) expliquent qu'en Afrique continentale les zones d'end6misme sont encore 
mal connues. lls reconnaissent, eux aussi, que les regions montagneuses du domaine afrotropical 
constituent souvent des zones abritant des oiseaux endinmiques (EBA) ' . lls disent encore qu'en Afrique 
les zones d'end6misme des diff6rentes classes de vertebr6s: poissons, batraciens, reptiles, oiseaux et 
mammiferes, se recoupent assez bien, sans cependant correspondre parfaitement. 

Scion eux, la phytog6ographie de l'Afrique est bien connue depuis 1983, annde de la parution, 
en anglais, de la carte de la v6gftation de l'Afrique de White (1986). Mais 6tant donn6e 1'6chelle si 
petite de l'oeuvre en question, soit 1: 5 000 000, on ne peut conclure qu't une c6incidence g6n6rale 
des EBA et des zones d'end6misme de plantes. 

S'il en est ainsi, Lucas et Synge (1978) font valoir que sous les tropiques, de nombreuses 
plantes n'ont pas encore 6t6 identifides. Ils font remarquer que m~me dans les types de v6g6tation 
s'6tendant sur de vastes r6gions, le nombre de plantes "communes" est en r6gression constante. Parmi 
les facteurs constituant autant de menaces pour les plantes, ils citent le broutage, le surpaturage, le 
dffrichement pour l'agriculture, l'exploitation foresti~re pour le bois d'oeuvre et le bois de chauffage, 
la construction de pistes et de routes, le feu, et certaines utilisations traditionnelles en milieu rural. Ils 
estiment que dans beaucoup de cas, on ne saurait dire qu'une esp~ce est menac6e avant qu'il ne soit 
trop tard. 

En 1992, le Conseil international pour la protection des oiseaux (CIPO)" r6it6rait que les 
oiseaux sont de valables indicateurs de la diversit6 biologique en g6nfral et cela, pour plusieurs 
raisons. Mais Bibby et al. (1992) ne retiennent pas le Futa Jallon comme EBA. C'est dire que dans 
cette partie du monde on ne rencontrerait pas plus d'une espce d'oiseau dont l'aire sp6cifique serait 
de moins de 50 000 km2 . De me^me, parmi les espbces d'oiseaux cotfes par Collar et Stuart (1985) ou 
par Collar et al. (1988), aucune ne se rencontre dans la zone de transition r6gionale guin6o
congolaise/soudanienne. 

8 	 Aujourd'hui I'UICN - Union mondiale pour la nature. Anciennement connue en anglais sous la raison 
sociale de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), renommfe 
IUCN - The World Conservation Union. 

9 	 EBA: Endemic Bird Area. Terme retenu par BirdLife International pour toute region du monde ob se 
rencontrent plus d'une esp&e d'oiseaux dont l'aire de rpartition (aire spfcifique) connue est inffrieure A 
50 000 ki 2. 

10 	 Aujourd'hui connu sous la raison sociale de BirdLife International. 
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2.6 	 Connaissance de la fore et de la faune 

11 faut retenir de ce qui pr&cde que la flore et la faune de la zone d'int6r t sont mal connues. 
D'une mani~re g6n6rale, cette affirmation vaut pour toute la R6publique de Guinde (Wilson 1992). 
Seules 	les for8ts de Diecke, Kounounkan, Nimba, Ziama et sans doute, aussi, celle de Badiar, auraient 
6t6 6tudi6es h ce jour (Biitzler, W., communication personnelle; Barnett et al. 1994; Wilson 1992; 
Bourque et Wilson 1990). 

L'auteur n'a pris connaissance d'aucun inventaire floristique ou ethnobotanique r6alis6 Ace 
jour dans le bassin de la Kuundu ou la forat class~e de Nialama, mame si la pr6sence de quelques 
espces 	d'arbres a 6t6 document6e (Baird et al. 1990; Fischer et al. 1993). I1en serait de mme en ce 
qui concerne la faune, qu'il s'agisse des mammiferes, des oiseaux, des reptiles, des batraciens, des 
poissons et autres espces dulqaquicoles ou des insectes. L'identification r6cente Ziama, en Guin6e 
foresti~re, de deux nouvelles esp~ces, soit un poisson et une plante (Biitzler, W., communication 
personnelle) souligne l'importance de telles 6tudes. 

La m6connaissance de la flore et de la faune guin6ennes saute aux yeux lorsque l'on consulte 
les fichiers du Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC)", 
faisant 	6tat du statut de conservation des espces cot6es par I'UICN. La tr~s grande majorit6 des 
especes 	guin6ennes r6pertories reqoivent la cote "?". Ceci s'applique notamment aux plantes, mais 
aussi aux ordres suivants du r~gne animal: insectivores, chiropt~res (chauve-souris), primates, 
phalidotes (pangolins), rongeurs (6cureuils, 6cureuils volants, rats, Iivres, porcs-6pics, h6rissons), 
hyracofdes (damans), testudines (tortues), sauriens (varans, cam616 ,.), serpentes (serpents). Sans doute 
en est-il ainsi de beaucoup d'autres ordres, notamment chez les in'. -.6br6s et les insectes, qui sont tout 
simplement insuffisamment connus (Bibby et al. 1993; Wells et al. 1983). 

Ainsi, les observations de la mission pourraient bien constituer les premiers efforts de 
documentation de la faune de la zone d'int6r&t. 

2.7 	 Le peuplement humain 

Baird et al (1990) soulignent l'importance d'une bonne connaissance de l'histoire de la zone 
d'int6r.t d'un projet donn6, car ce qui s'y est pass6 n'est pas sans influence sur la situation actuelle et 
la gestion future des ressources. La mission reconnait elle aussi l'importance des questions socio
culturelles, socio-6conomiques, politiques et des rapports historiques entre les habitants. 

De nombreux auteurs, dont Derman (1973) et Azarya (1978)"2, cit6s par McLain (1994), se 
sont pench6s sur les socidt6s du Futa Jallon. Le peuplement humain du bassin de ]a Kuundu ainsi que 
diverses questions s'y rapportant ont 6t6 document6s par Baird et al. (1990). Fischer et al. (1993) de 
mrnme que Fischer (1994) ont d6crit l'utilisation pass6e et actuelle des terres et des autres ressources de 
la zone par les villages du bassin. Les 6l6ments qui suivent sont en grande partie puis6s chez ces 
derniers. Ils sont compl6tds par ce que la mission a pu apprendre d'elle-m~me ou d'autres sources. 

1 	 WCMC: World Conservation Monitoring Centre. Le siege du WCMC se trouve ACambridge 
(Angleterre), Royaume Uni. 

12 	 Les travaux de Derrman et d'Azarya Wont pas 6t6 consultds par I'auteur. lls sont nientionnds Al'intention 
ie ceux qui voudraient en savoir plus. 
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2.7.1 Bref historique du peuplement hunain 

Selon les anciens de Linsan Fulbhe, ce village serait le premier ,i avoir t6 6tabli dans le 
bassin. 	11 aurait 6t6 fond6 en l'an 990 H (1612 AD) par leurs anc~tres Peuhls. Les vieux de Linsan 
Saran, qui est habit6 surtout par des Sarakolles, soutiennent, eux, que leurs pares furent les premiers
s'y installer et cela, la mOme 6poque. Selon Baird et al. (1990), Linsan Fulbhe aurait 6t6 fond6 en 
1092 H (1714 AD), tandis que Linsan Saran aurait 6t6 mis en place i la m~me p6riode. 

Baird et al. (1990) mentionnent que les 6leveurs peuhls commenc~rent fr6quenter la r6gion
d~s le XV si~cle et qu'ils entretinrent pendant plusieurs g6n6rations des rapports qualifi6s de 
"harmonic symbiotique" avec les populations autochtones. Celles-ci, de souche jallonkee, auraient 6t6 
compos6es d'agriculteurs. 11 est tout i fait possible, cependant, que la zone d'int6r&t proprement dite 
n'6tait pas habit6e avant la naissance de ces deux villages. D'autres disent que les Peuhls n'habit~rent 
le Futa Jallon qu'" partir de 1103 H (1725 AD). 

La population actuelle est donc issue de trois principaux grands groupes ethniques: Jallonkes, 
Sarakolles et Peuhls. Ces derniers assujettirent les premiers au XVIW sicle. Les Sarakolles eurent 
aussi des serfs. Mais puisqu'ils se consacraient principalement au commerce, ils ne rivalisaient gure 
avec les deux autres groupes en cc qui a trait au domaine foncier. Ce n'est que vers le milieu de la 
d6cennie 1980 qu'ils commencbrent . revendiquer ]a propri6t6 de terroirs quelque peu distants de 
Linsan Saran et t cultiver des parcelles 61oign6es, dont certaines se trouvent Al'int6rieur des limites de 
la forEt class6c de Nialama. 

2.7.2 	 Dmograpliie actuelle, villages, exode 

En 1990, le bassin comptait 3 888 times. En 1994, on y d6nombrait 4 218 personnes vivant 
dans 18 villagesdont 16 villages monoethniques". Entre ces deux dates, ]a population a donc augment6
de 8,5% et sa densit6 est pass6e de 36 h 39 habitants/kml2. Le taux de croissance d6mographique pour 
la mame p6riode fut de 2,1% par an. 

L'exode serait 61ev6, notamment chez les jeunes hommes: la moiti6 sinon plus de ceux qui ont 
entre 15 et 45 ans vivraient A l'ext6rieur de la pr6fecture, ce qui n'est pas sans poser de s6rieux 
problmes de main-d'oeuvre agricole. Non seulement ceci, mais la tendance h quitter serait h la hausse. 
Certains partent (sont partis) h Ia recherche d'une meilleure situation. D'autres l'ont fait pour 6viter 
d'8tre harcels par le r6gime au pouvoir h l'6poque de la Premi~re R6publique (Baird et al. 1990). La 
mission a entendu dire que plusieurs seraient revenus de l'exile ces demi~res annes, mais que le bilan 
serait quand m.me nettement n6gatif. Elle n'a retrouv6 aucune donn6e permettant de le confirmer, 
mais le taux de croissance d6mographique relativement faible indique qu'il en est ainsi." 

2.7.3 	 Religion 

Tous adherent aujourd'hui aux enseignements de l'Islam. Mais les anciens serfs ont 6t6 les 
derniers h recevoir cette foi. La documentation consult6e laisse Acomprendre que tous ne la pratiquent 
pas avec la mcme ferveur, ce qui se veut un ph6nom~ne universel. 

13 	 La trcs grande majorit6 des habitants de Linsan Saran sont des Sarakolles, mais quelques personnes
d'autres ethnics y vivent aussi. Nonobstant ceci, on ne saurait le consid6rer comme un village pluri
ethnique. 

14 	 Ailleurs en Afrique, le taux de croissance annuelle de la population est de I'ordre de 3 % ou plus. 
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Les chefs religieux ont une grande influence sur les affaires de tous les jours. Sous l'empire 
th6ocratique du Futa Jallon, ils conseillaient les juges et le chef du nisiidet5 dans l'interprrtation de la 
loi et dans la r6- olution des querelles fonci~res. llssont encore consult6s aujourd'hui sur toute question 
importante. 

La mission a compris qu'h l'6chelle de la sous-pr6fecture, les villages qui se sont dotes d'une 
jama reqoivent des autorit6s plus d'attention que les autres. Ces 6gards seraient d'autant plus grands 
que l'anne de '6rection de la mosqu6e serait lointaine. Dans la zone d'int6r~t, le titre de premier 
misiide 	revient h Linsan Fulbhe. 

Aujourd'hui, la plupart des villages peuhls ainsi que le village sarakolle de Linsan Saran se 
sont dotes d'une jama. Selon certains, l'influence de Linsan Fulbhe s'en trouverait amoindrie. Aucun 
des villages d'anciens serfs n'aurait de jama. 

2.7.4 	 Scolarisation 

Dans l'ensemble, la population est tr~s peu scolaris6e. Les statistiques pour la pr6fecture de 
Leeluma rrv~lent que seulement 3% des habitants ont fait l'6cole primaire. Entre 7% et 13% des 
enfants frquentent les classes. Les garqons repr6sentent les quatre cinqui6mes de la client~le scolaire. 

2.7.5 	 Mdecine et pharmacoth6rapic 

Les services de sant6 modernes sont peu d6velopp~s dans ia zone d'intrt. Entre autres, 
Linsan est dot6 d'un centre de sant6. En d6cembre 1994, un habitant de cette localit6 revendait des 
medicaments divers. Mais la mission a observe que plusieurs, lorsque frapp6s par la maladie, n'ont pas 
les moyens de se procurer des remdes de fabrication industrielle. La majorit6 aurait surtout recours A 
la pharnacoth6rapie traditionnelle. Selon le sociologue Sow [1994], ily aurait des gu~risseurs dans 
chaque 	village. 

Baird et al. (1990) rapportent que beaucoup de femmes meurent en couche. L'6loignement et 
les moyens limit~s de transport pour l'6vacuation rapide des malades et des cas de grossesse difficile 
vers les centres mieux 6quip6s de Leeluma et de Labe, sont sans doute en cause dans de nombreux 
d6cs. 

2.7.6 	 Organisation de l'administration territoriale 

Comme cela a 6t6 dit, les 18 villages du bassin consituent ]a sous-pr6fecture de Linsan, 
pr6fecture de Leeluma. Ils sont regroupds en trois districts administratifs. Baird et al. (1990) les 
identifient tous et pr6cisent le district dans lequel chacun se trouve. Une partie de chaque district se 
situe h l'ext~rieur du bassin versant. 

McLain (1994) explique que le gouvernement s'est embarqu6 dans la voie de la 
d6centralisation des pouvoirs. Par l'ordonnance no 079/PRG du 25 mars 1986, il autorisait ]a creation 
de communaut6s rurales de d6veloppenent (CRD). Comme leur nom le sugg~re, ces institutions sont 

15 	 Village s'6tant dot6 d'une jama, c'est-i-dire une mosqu6e oi l'on se rassemble pour la salaat al juma, la 
prire du vendredi. 
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appeldes As'impliquer dans la gestion des affaires locales. Leurs attributions s'6tendent entre autres 
aux affaires mentionndes dans le tableau 2.1, pr6sent6 hila page suivante. 

Tableau 2.1. Quelques-unes des attributions des communaut s rurales de d6veloppement
 
(CRD).
 

La planification et la mise en oeuvre d'activit6s de d6veloppement 

0 	 La perception de taxes et de droits relatifs Aicertains biens et services publics 

0 	 La classification, la ddclassification et la r6vision de l'emprise des voies et lieux 
publics 

a 	 La construction des infrastructures 

* La gestion du domaine et des biens de la communaut6 

L'identification des parcours de transhumance 

L'arr& des crit~res d'acc~s aux sources et autres points d'eau et des normes 
d'utilisation de cette ressource 

La lutte contre les feux de brousse et la supervision des mises t feu assocides A 
1'agriculture. 

Selon ce qui prdc~de, il ne fait aucun doute que les CRD ont un r61e important Ajouer dans 
tout ce qui concerne le d6veloppement Al'6chelle sous-prffectorale. Cette responsabilit6 est sous
tendue par la personnalit6 morale et l'autonomie financi~re qu'on leur a accord6es. Nonobstant ceci, 
l'Etat se r6serve un droit de regard sur leurs activit6s et peut r6voquer leurs d6cisions si elles vont 5. 
l'encontre de la programmation nationale. Une procedure d'appel est toutefois pr6vue. 

Les limites des CRD coincident avec celles des sous-pr6fectures. Chaque CRD est donc 
constitu6e des districts qui y correspondent. A leur tour les districts sont dot6s de deux organes: un 
conseil des anciens de quatre membres; et un conseil de district de neuf membres. Le premier conseille 
le second et voit A la bonne entente au sein de la communaut6. II s'occupe des c6r6monies et cherche A 
r6soudre les discordes lorsqu'elles surviennent. Le second met en oeuvre les activitds de 
d6veloppement socio-6conomique A l'6chelle locale. Ni l'un ni l'autre ne jouit de la personnalit6 
morale. 

Chaque district est repr6sent6 au conseil de la CRD par deux personnes choisies parmi les 
menmbres du conseil du district. Le secr6tairc comnunautaire, qui est nomm6 et pay6 par I'Ett, fait le 
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lien entre cette instance et le sous-pr6fet qui, Ason tour, appuie le pr6fet dans la mise en oeuvre du 
plan pr6fectoral de d6veloppement. 

Le plan pr6fectoral de d6veloppement incorpore autant clue possible les preoccupations locales. 
Mais ildoit tre en addquation avec ia programmation nationale. Dans sa mise en oeuvre, le pr6fet est 
soutenu par une 6quipe technique. Celle-ci inclut le directeur pr6fectoral du d6veloppement rural et de 
l'environnement, dont rel~vent le chef de la Section protection foresti~re et d'autres cadres concerns 
par ces sphercs d'activitd. 

Quant au sous-prffet, ilest appuy6 par deux secrtaires, l'un responsable des communaut6s 
d6centralis6es et l'autre des affaires administratives. La sous-prffecture compte 6galement des 
techniciens selon ce qui a 6t6 retenu dans le plan pr6fectoral de d6veloppernent. C'est ainsi qu'A 
Linsan on trouve un cantonnement forestier compos6 de deux personnes, dont l'une est affecte A 
l'quipe du BRP. Les instituteurs, le responsable du centre de sant6 et autres fonctionnaires oeuvrant 
sur place repondent tous au sous-prftet; mais ils sont sous la tutelle technique de leur direction 
prffectorale respective. 

2.7.7 Autres instances de gestion 

Fischer et al. (1993) ont 6tudi6 deux villages de la zone d'intrt. Ils ont vu que les 
institutions externes au village, incluant les services de l'Etat, jouent un rfle "minime" dans la gestion 
des ressources. Les instances les plus impliqu6es sont le conseil des sages, les repr6sentants politiques 
et les organisations de jeunes. Les femmes n'occupent aucun poste officiel et se voient "s6v~rement 
marginalis6es" eu 6gard cette question. 

Le conseil des sages a une charge morale dominante. On le consulte avant de prendre toute 
ddcision importante et lorsqu'il s'agit de r6soudre des conflits. Les imams et les muezzins sont parmi 
les personnes les plus influentes y si6ger. 

Les repr6sentants politiques sont consult6s quand il y a lieu de prendre des d6cisions ayant 
rapport "ila gestion des ressources naturelles. Ils voient A l'application des r~gles existantes et se 
penchent sur les diff6rends qui d6passent les limites du village. Les organisations de jeunes (ilfaut 
entendre par 1I" r6le, mais ils g~rent leurs propresde jeunes adultes) jouent Apeu pros le meme 
ressources en eau et leurs propres parcelles. 

2.7.8 La gestion des ressources 

Fischer et al. (1993) ont dfcrit les pratiques de gestion des ressources du terroir dans deux 
villages du bassin. Fischer (1994) approfondit ces recherches et fit un r6sum6 de ce qui s'applique en 
ce qui concerne la terre, l'eau, le fourrage, les arbres et autres espces ligneuses, les fruits forestiers et 
autres produits de cueillette. 

Ce paragraphe brosse un tableau g6n6ral de la situation. 11 repose en grande partie sur ces deux 
ouvrages, hquoi I'auieur ajoute d'autres 616ments fond6s sur ce que la mission a elle-mnime observ6 
ou appris d'autres sources. Le chapitre troisi~me consigne ce que la mission a not6 sur le terrain. Sous 
le septi~me, I'auteur discute ceux qui selon lui contraignent ou limitent le dfveloppernent de la 
foresterie clans la zone d'intrt. 
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2.7.81 Les questions foncires 

Succinctement, tous connaissent tr~s bien les limites de la forbt class6e. Les droits de l'ttat sur 
ce domaine ne sont gu~re contest6s (McLain 1994; Baird et al. 1990), ce qui n'empeche aucunement 
son occupation et exploitation ill6gales. La mission a compris que ce domaine serait m me r6parti en 
secteurs sous l'influence de diff6rents villages, mais l'harmonie n'est pas consacr6e: d'aucuns profitent 
du fait qu'il s'agisse d'une propri6t6 nationale pour faire fi des revendications coutumires associ6es A 
l'histoire de la zone. 

En dehors du domaine class6, chaque village a son terroir bien d6termin6. I1est surtout d6fini 
en fonction des zones cultiv6es. Les limites reconnues par les uns et les autres concordent dans 
l'ensemble, mais cette concordance n'est pas parfaite. Lorsqu'ils d6crivent leurs terroirs, les anciens 
maitres incluent encore les villages de leurs anciens serfs. Mais les droits de ceux-ci sont de plus en 
plus termes. 

A l'intrieur du domaine villageois, tous n'ont pas le meme acc~s , la terre. Certains 
p6rimtres relivent de la proprit6 privde tandis que d'autres sont d'un acc~s libre ou sont gdr6s en 
commun. Ce qui s'applique exactement varie d'un village A.l'autre. Mais en g6n6ral, celui qui a 
d6frich6 une parcelle conserve sur cc p6rimtre le droit du premier occupant, qu'il peut transmettre A. 
ses descendants. Le conseil des sages, o6 les persornnalit6s religieuses ont une place pr6pond6rante, 
intervient dans le r~glenient des discordes fonci~res. 

En l'absence de cadastre, c'est surtout le droit musulman qui s'applique, mais le droit 
couturnier et la l6gislation modeme entrent aussi en considdration. Le droit des fernmes , la propri6t6 
fonci~re est limit6 de plusieurs faqons. Un projet de code foncier rural est l'6tude. 

Officiellement, le systine de servitude ayant r6s-ilt6 des guerres de conqu~te pr6-coloniales a 
6t6 aboli. Mais son d6mant~dement n'est pas encore complet. On ne 'admet pas devant les 6trangers, 
mais la mission a compris que lafarilla'"serait encore exig6e par les anciens maitres. Elle serait 
encore pay6e sur demande dans beaucoup de cas, cc que confirment Fischer et al. (1993). La 
permission de d6fricher ne serait accord6e qu'ai cette condition. 

A cc ,ujet, les informations recucillies par la mission ne concordent pas enti~rement. Elle a 
aussi entendu que certains anciens serfs refusent de s'y sounettre. Quoi qu'il en soit, on peut dire sans 
craindre de se tromper que l'existence de la farilla incite bon nombre de ceux-ci . pratiquer 
l'agriculture h l'int6rieur de la forbt class6e, sur laquelle les anciens maitres n'ont plus aucun droit 
foncier reconnu par l'Etat: les anciens serfs peuvent ainsi plus facilement se soustraire Acette 
exigence. 

L'abolition de la servitude par la Premiere R6publique a comme corollaire que les anciens 
maitres doivent de plus en plus payer ceux qui travaillent pour eux. Mais encore IA,Fischer et al. 
(1993) confirment que certains villages continuent leur fournir une main-d'oeuvre gratuite. Mais 
lorsqu'il s'agit d'un travail r6nmun6r6, les anciens serfs vont surtout se faire engager par des villages 
dont ne ddpendaient pas leurs a'ieux. 

L'61evage est beaucoup moins rentable dans ces conditions. De m~nvm, cette situation incite les 
anciens maitres at concentrer leurs propres efforts sur des p6rimntres pluw proches de leurs habitations. 

16 Dine sur la prwiluction agricole, payable au seigneur des lieux par celiui qul cultive la terre. 
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Dans certains cas, ils'agit de parcelles se trouvant ,5l'intorieur du domaine class6. L'exode joue dans 
le mme sens puisque, selon Baird et al. (1990), iln'y a pas assez de bras validcs m~me si la terre est 
suffisante. 

En somme, les questions fonci&es sont tr~s complexes. Elles sont encore compliquoes par le 
fait que les relations inter-ethniques sont loin d'&re au beau fixe (Barry, A., communication 
personnelle). Mais elles rev&tent une tr~s grande importance dans la gestion des terroirs et des 
ressources. 

2.7.82 La ressource eau 

II ne sera point question ici de la gestion des forages. 

Nonobstant que I'arr&t des crit~res d'accs aux sources et autres points d'eau et des normes 
d'utilisation de cette ressource incombe Ala CRD, dans certains cas l'entretien en est confio hun 
comito villageois. Erdmann (1994a) mentionne l'existence de telles organisations dans cinq villages. 
Ces comitds ont comme responsabilit6s de cl6turer les sources, d6barrasser l'eau des debris et de voir 
ai respect des r~gles fixdes par le village. Dans d'autres cas, un homme de la localit6 en est charg6. 

Fischer et al. (1993) ont relev6 que certaines r gles s'appliquent dans tous les cas. Ils ajoutent 
qu'un ruisseau est "zon6", certaines activitds ne pouvant 6tre pratiqufes qu'. des points procis. Des 
amendes relativement onfreuses sont impos6es par le village .ceux qui se baignent ou qui lavent le 
linge dans la flache roserv6e l'eau Aiboire (Baird et al. 1990). 

Selon les enseignements de l'Islam, l'eau est un don du Croateur, qui en a fait un droit 
commun ai l'humanit6 enti~re. La jouissance en est donn6 chacun sans discrimination ni contrainte, 
sans dotorioration ni abus (Ba Kader et al. 1403 H)'7. Fischer (1994) confirme que ceci s'applique, en 
principe du moins, dans la zone: les sources qui se trouvent "il'intdrieur du terroir d'un village sont la 
propri6t6 commune de tous les villageois. Elle dit 6galement que "beaucoup de villageois" respectent 
les r~gles de gestion en commun de cette ressource. Elle rapporte cependant l'existence d'une source 
priv6e, laquelle les villageois ont cependant gratuitement acc~s. 

Certes, les villageois sont extrmement pr6occup6s par 1'ea- A preuve les investissements 
consentis par un village dans un reservoir en b6ton (Baird et al. 1990). Mais la mission a vu que les 
dispositions orises sont incompl~tes et que les r~gles gouvernant leur utilisation sont appliqu6es d'une 
mani~re lMche. En gonoral, seuls les environs immodiats des points d'eau sont bois6s ou soumis hun 
am6nagement quelconque. Ce qui se passe en amont ne semble re'gi par aucune prescription. 

Ceci coincide de pros avec cc que ces autres auteurs ont not6. Comme la mission, ils ont 
constat6 que les versants en haut des points d'eau sont d6bois6s et que des animaux y paissent 
librement. Le pi6tinement y est sans doute cause d'6rosion. lnd6pendamment de ceci, le fait qu'on y 
laisse errer le bdtail permet de penser que ces terrains seront prochainement remis en culture. Sinon, 
on le mnnerait d6poser ailicurs Iefumier. Le ruissellement et I'6rosion seront encore plus prononc6s b 
cc moment. 

Des fuites restent non colmatfes. Dans certains cas, il faut descendre un talus de quelques 

17 Anno do(tiin (AD) 1988. 
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Inntres pour atteindre le lieu o6i l'on puise. L'6rosion s'y manifeste car on n'y a pas am6nag6 
d'escaliers, qu'on pourrait facilement faire de pierres ou de troncs. Des bouses de vache ont 6t6 not6es 
dans les environs imm6diats d'un point d'eau. On peat bien penser que les parasites qu'elles 
contiennent finiront dans la source. 

Enfin, il faut mentionner que les tensions ethniques entre deux villages sont telles qu'au moins 
une source reste sans tre am6nag6e: on n'arrive pas 5.s'entendre sur les modalit6s de gestion (Baird et 
al. 1990). 

2.7.83 Le fourrage 

Baird et al. (1990) donnent quelques statistiques sur le cheptel local et l'61evage dans la zone. 
Selon eux, cette activit6 serait importante pour l'6conomie du BRP, mais la production aurait diminu6 
de mani~re notable au cours des anndes 1980. On attribue cc fait A la baisse des rdgimes 
hydrologiques. 

Selon ces auteurs, les troupeaux passent environ trois mois de la saison sche loin du village 
afin d'8tre pros de l'eau. I1ne sont gutre surveill6s en ces temps. On peut penser que les animaux 
s'abreuvent directement dans les cours d'eau (la mission n'a rien entendu quant t l'amdnagement de 
points d'abreuvement), cc qui entraine sans doute leur contamination. Mais puisqu'il y a quelque 20 
km entre la zone et les premiers villages en aval, cela peut bien 8tre sans cons6quence. I1conviendrait 
de s'en assurer. 

Comme l'eau, les p',turages sont des ressources qui, selon l'Islam, doivent 8tre mises en 
commun (Ba Kader et al. 1403 H). Fischer et al. (1993) et Fischer (1994) confirment que cc principe 
directeur est observ6 dans le bassin. D'une mani~re gdndrale, il n'y a ni restrictiorns ni redevances sur 
le fourrage. 

La divagation des animaux domestiques entraine parfois des d6gats aux cultures. Selon Fischer 
et al. (1993), le cultivateur est en faute s'il n'a pas clrtur6 son champ ou si l'animal y pdnbtre de jour. 
I1ne fait aucun doute que les cl6tures servent aussi empecher les phacoch~res. Ainsi, on dfpense 
beaucoup d'6nergie a construire de tr s solides enclos de bois - la quantit6 de bois n6cessaire est 
impressionnante! En d'autres temps de l'annde, or. parque les animaux a l'intrieur rnme des enclos 
atfin d'enrichir la terre. 

La disponibilit6 de fourrage est conditionn6e par un autre facteur: le feu. La mission n'a pas 
cheich6 - connaitre les modalit6s prcises de gestion des paturages par cc moyen. Mais tous les 
villages ont la hantise des feux tardifs qui, s'ils facilitent l'acc~s anx jeunes pousses d'herbe, ddtruisent 
forts, animaux, rdcoltes engrangdes et habitations. Tous se disaient tr~s satisfaits des grands efforts 
consentis par le projet et le cantonnement forestier allant dans le sens des mises a feu prdcoces. 

2.7.84 Les ressources ligneuses 

Eu 6gard aux ressources ligneuses, cc qui est prdvu dans le code forestier est couvert sous le 
chapitre sixi~mc. D'autre part, Fischer (1994) documente les droits qui existent sur les arbres dans les 
terroirs du bassin. lls sont a peu prs les mnines que sur la terre. 
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Certains arbres, peuplements et formations sont prot6g6s par les villageois. Partout les n6t6s 
sont prot6g6s pour leurs fruits qui jouent un r6le important dans l'alimentation humaine et le fourrage 
a6rien qu'on donne aux animaux domestiques. Les anciens disent qu'ci ne d6friche (d6frichait) pas les 
abords des cours d'eau. Les cimeti&es sont toujours respect6s. D'autres zones ainsi que diverses 
espces d'arbres le sont parce qu'ils seraient habit6s par des g6nies (Sow [19941; Fischer et al. 1993). 

Fischer et al. (1993) rnentionnent que les villages peuvent imposer des droits aux non r6sidents 
qui veulent exploiter les arbres se trouvant sur le terroir villageois. Mais ils n'en disent pas plus. La 
mission a entendu qu'il puvait s'agir de sommes symboliques: le prix de la kola (voir le paragraphe 
7.4.2). 

Par ailleurs, Fischer (1994) souligne ,ae les villageois se plaignent amnrement des pratiques 
abusives des gardes forestiers, qui leur soutirent un "loyer" non officiel en 6change de quoi is ferment 
les yeux sur leur pr6sence ill6gale en fort classde. lls dfplorent entre autres le caractre rfpressif de 
ces dfmarches. 

II ne fait aucun doute que ces pratiques ont 6t6 la r~gle dans le pass6. La mission fait 
cependant valoir que les paysans y ont parfaitement trouv6 leur compte. Elle s'est 6galement enquis 
des "taxes" ainsi impos6es et a trouv6 qu'elles 6taient quelque peu sup6rieures Ace qu'a not6 Fischer 
(1994). Elle en retient toutefois que les arrangements n'6taient pas du tout au d6savantage des paysans 
et cela, ai.trois 6gards: 

D'une part, le "loyer" pay6 est toujours inf6rieur aux droits prescrits sur les arbres abattus qui, 
dans certains cas, oni mc.me 6t6 vendus t profit. D'autre part, il est bien connu que le rendement 
agricole d'une terre nouvellement d6frichde est d'environ 20% sup6rieur Acelui d'une jachare qu'on 
remet en exploitation. D'autre part cncore, les jach cs du terroir villageois auront eu au moins trois 
ans de plus pour se reconstituer. I1n'y a donc aucunernent lieu de s'apitoyer sur le sort des paysans 
qui se sont tr s bien entendus avec les agents de l'ttat. 

2.7.85 Les fruits forestiers et autres produits de cucillette 

Fischer (1994) rapporte encore cde la r6colte des fruits et feuilles (condiments, emballages) se 
fait surtout par les femnes et les enfants. L'acc~s Aces produits est libre sur les terres qui sont de 
prtpri&t6 commune et dans beaucoup de jachres. 

Sow 119941 mentionne d'autres produits forestiers que I'on r6colte dans la zone d'int6rat: 
plantes m6dicinales et v6t6rinaires, paille pour toitures, bambous, et cTrtera... et dit quelques mots sur 
la chasse. 11 explique que presque tous ces items font l'objet d'un petit commerce. Mais soui travail ne 
concerne pas leur gestion. Quoi q','il en soit, des restrictions s'appliquent aux produits de cueillette 
lorsqu'il s'agit de la for t class6e. Ces conditions sont mentionndes sous le chapitre sixiame. 

2.8 Autres 616ments d'information 

Selon Baird et al. (1990), plusieurs autres 6tudes ont 6t6 rdalis6es Ail'6chelle du Futa Jallon 
dans le cadre du projet RAF/81/060. Ainsi, il existerait des cartes hydromt6orologiques, 
bioclimatiques, de la densit6 d6mographique, de la densit6 du cheptel, et du potentiel 
agroclimatologique .I l'6chelle 1:5(X) O(X). Des cartes de ]a physiographie, de I'hydromorphologie et de 
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la susceptibilit6 des sols A l6rosion auraient 6t6 produites Al'chelle 1:250 000. L'occupation des sols 
aurait 6t6 cartographife a ces deux dchelles. 

Selon la carte agroclimatologique sus-mentionn6e, ]a zone d'int6rt serait classe dans la 
catfgorie C-3 Plateau centralseptentrional. Les utilisations potentielles de cette strie sont l'agriculture 
pluviale, I'arboriculture fruitibre et les cultures fourragres ligneuses et grarnin6es. Les principales 
contraintes t l'activit6 agricole r6sultent de la pente et de la pierrosit6 des sols. Les arninagemnents 
pr6conis6s sont, d'une rnanizre tr~s g6nfral., la diversification des speculations; la construction de 
petits reservoirs, de terrasses et de banquettes; et l'irrigation sur une base restreinte. Mais cette carte 
est d'une 6chelle si petite qu'elle ne saurait tre utile la gestion correcte des ressources du bassin. 
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CHAPITRE TROISIEME
 

LA FORIT CLASSIfE DE NIALAMA
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3.1 La situation pr6-classenent 

Selon McLain (1994) avant d'8tre classde domaine de l'ttat, la forbt de Nialana appartenait 
aux populations peuhles de Linsan Fulbhe et de sesfulasoos'. Mais Fischer (1994) laisse A.comprendre 
que certains secteurs de ce massif faisaient peu,-8tre partie du terroir du village sarakolle de Linsan 
Saran. 

Dans le bassin, comme un peu partout en Afrique sub-saharienne, la terre 6tait sans doute 
g6r6e en fonction la fois des principes bien 6tablis du droit coutumier africain et du droit islamique. 
Ainsi, on peut retenir que les terroirs villageois 6taient g6r6s en tenant compte de l'int6r~t commun 
villageois, rnemc si des droits d'usufruit familiaux ou individuels dtaient reconnus. Les serfs n'avaient 
pas droit a la propri6t6 foncicre mais pouvaient obtenir des terres ii cultiver contre paiement de la 
farilla, comme cela a 6it6 expliqu6. 

Fischer (1994) mentionne qu'avant l'Ind6pendance, les autorit6s coloniales oblig~rent les 
Peuhls a c6der une partie de leurs terres A leurs serfs. La mission ne saurait dire si cela s'est pass6 
avant que la for&t ne soit classde ou si les terres c6d6es se trouvent l'intdrieur des limites actuelles 
du doinaine de l'Ltat. Mais " l'6poque o6 les mouvements en faveur de l'ind6pendance prenaient de 
l'ampleur, les chets de file de la lutte anti-coloniale auraient encourag6 les villageois ne plus 
respecter les limites des for~ts classdes. 

Les documents reproduits dans l'annexe F laissent "icomprendre que la zone aujourd'hui 
class6e 6tait a l'6poque tr~s peu peupl6e. Seuls deux villages se trouvaient " l'int6rieur de son 
pdrim~tre: le fulasoo de Kafiegande et son ruunde' de Jawbhe, tous deux situ6s sur un bowal. Mais 
"Faute d'eau en saison sche", leurs habitants se d6plaqaient vers la rivi~re Bantala' avec leurs 
troupeaux. Ne restaient alors en arriste que "les impotents et les vieillards" (Illisible 1943a). 

En janvier 1943, le boisement 6tait "clairsem6, certes, mais suffisamment dense pour permettre 
une rapide r6g6n6ration naturelle" et les feux de brousse parcouraient la zone "chaque ann6e" (Illisible 
1943a). C'est dire que l'agriculture devait 8tre (avoir 6t6) pratiqu6e d'une manire extensive dans la 
zone aujourd'hui class6e, sans doute par culture itin6rante sur brfilis. Cette situation est conforme h 
celle d6crite par White (1986), qui explique que le sous-bois est g6n6ralement absent " cause du 
passage r6p6t6 du feu. 

Par ailleurs, la riziculture y 6tait pratiqu6e sur certains terrains mar6cageux. Ces parcelles 
6taient exploit6es pour les chefs de canton. La culture de rente 6tait sfrement beaucoup plus limit6e 
qu'elle ne l'est aujourd'hui, si ce n'est , cause d'une population sans doute moindre A l'6poque et, 
aussi, . cause des besoins d'argent pressentis d'une manire moins urgente par le monde rural, en 
g6n6ral, dans les temps pass6s. I1semble qu'on exploitait ]a liane a caoutchouc. Comme de nos jours, 
sans doute chassait-on et pchait-on a l'intfrieur du p6rim~tre aujourd'hui class6 et y laissait-on 
divaguer les animaux loin des pistes. De mnme, on devait y rechercher du miel, des mfdicaments, des 
condiments et divers produits utilitaires telles que des teintures ainsi que des fibres pour les cordes, h 
titre d'exemples. 

1. Fu!asoo: village peuhl vassal d'un autre, d'habitude un misiide plus ancien et jouissant d'un statut plus dlev6 
dans la hiirarchie sociale au Futa Jallon. * 

2. Village habit6 par des populations anciennement asservies. 

3. Affluent de la Koiba. coulant au nord et .4Iouest de la zone d'intrt. 
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3.2 Le classement de la fort 

La for& de Nialama, d'une superficie approximative de 10 000 ha, fut class6e par effet de 
l'arrt6 no 2667/SE/F pris le 23 juillet 1943 par le gouverneur g6n6ral de I'Afrique occidentale 
franqaiqe (AOF). L'arrt6 (Courmarie 1943) et des correspondances qui s'y rapportent (Illisible 1943a; 
llisible 1943b; Etat franqais 1943) sont reproduits dans le cahier des annexes (annexe F). La carte 3.1, 

ai la fin de ce chapitre, en montre la localisation par rapport i d'autres forts du domaine class6 
guin6en. 

Selon les 6crits sus-mentionn6s, l'objectif du classement 6tait "de reconstituer le boisement afin 
que les marigots puissent se r6gulariser". Cela devait -,trefacile du fait de l'6tat du p6rimtre a mettre 
en r6serve, qui permettrait "une rapide r6gdn6ration naturelle" si mis en d6fens. 

On pensa d'abord permettre aux habitants des deux villages de cultiver "des terrains" autour 
des fulasoos. Mais le chef du Service des eaux et for~ts conclut que "Les droits de culture, 
d'habitation et de feux" qu'on pr6voyait leur accorder dtaient "incompatibles" avec le r6gime de for&t 
class6e. 11 demanda qu'on d6finisse topographiquement ou qu'on supprime carr6ment l'enclave 
considdr6e et qu'on fasse le cas 6ch6ant d6guerpir le fulasoo. Par contre, il trouva "judicieuse et 
justifi6e" la proposition, inscrite au proc~s-verbal des d6lib6rations de la commission de classement, de 
permettre la riziculture de niarais et l'exploitation des lianes caoutchouc (Illisible 1943a; Etat 
franqais 1943). 

L'enclave en question, d'une superficie totale de 150 ha (1 500 m x 1 000 m), fut constitu6e 
par l'arrt6 cr6ant ]a for&t class6e. L'acte autorisait la culture du riz de marais "dans les terrains qui 
s'y pr~tent". Mais il interdisait le parcours des troupeaux "en dehors des pistes longeant ou traversant 
la for&". Les droits d'usage reconnus et la r6pression des infractions seraient tels qu'dtablis dans le 
d6cret du 04 juillet 1935 portant r6gime forestier en AOF. 

3.3 9volution de la situation entre la date de classement et le lancement du PGRN 

Comme cela est dit dans la section 3.1, "t un certain moment les meneurs de la lutte pour 
l'ind6pendance guin6enne encouragrent les paysans ne pas respecter les zone:; cla'ses. Mais la 
mission ne saurait dire si cette consigne concema le domaine de Nialama. 

Diallo (1989) et McLain (1994) r6sument les principales phases de la foresterie guin6enne 
depuis l'lnd6pendance. La fin des ann6es 1950 et la d6cennie 1960 furent marqu6es par une r6duction 
de l'autorit6 et du prestige des forestiers. Le garde affect6 A.la surveillance de la fort class6e fut mut6 
ou remerci6 et ne fut pas remplac6. D'une mani~re g6n6rale, A travers toute la Guin6e il s'agit d'une 
p6riode o6 'activit6 forestibre fut peu contrbl6e. I1en r6sulta une d6gradation g6n6rale des for ts du 
domaine 6tatique. 

Interdiction du feu 

En 1972, I'Etat promulgua une loi tr~s s6v~re interdisant toute utilisation du feu en for&. 
L'effet aurait t6 contraire a. celui escompt&: une recrudescence des feux tardifs destructeurs r6sultant 
d'accidents--et m8nme de mises h feux criminelles! L'application capricieuse de la r6glementation 
aurait contribu6 'i amoindrir la confiance des paysans envers les agents de l'Ittat. 
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McLain (1994), citant Fairhead et Leach (1993), dit que cette politique d'exclusion du feu fut 
d6sastreuse sur le plan 6cologique, 6tant donn6 ses effets sur des paysages model6s par cet 616ment au 
cours des sidcles. D'autres, par exemple Vande weghe (1990), ont trait6 ce theme, qui est par ailleurs 
bien document6. 

L'auteur ne saurait 6tre aussi cat6gorique que McLain Acc sujet. 11 admet, certes, que le feu 
conditionne les 6cosyst~mes et qu'apr s plusieurs sicles un 6quilibre s'installe, favorisant les especes 
pyror6sistantes et pyrotol6rantes. Mais nonobstant ce que dit Illisible (1943a), ce ne sont pas tous les 
espaces qui passent au feu chaque annie. Considfrant le temps n6cessaire Ail'6volution, 1'exclusion du 
feu pendant une dizaine d'ann6es du fait d'une d6cision politique ne saurait 8tre pire que I'absence de 
feu pendant une p6riode 6quivalente du fait du hasard. De meme, le passage tardif du feu chaque 
ann6e r6sultant de la mme politique ne saurait 8tre plus d6sastreux que le brfilage tardif accidentel, 
qui peut se produire en dehors de toute r6glementation. 

I1faut bien comprendre que l'absence de jeunes arbres dans les peuplements forestiers 
conditionn6s par le feu peut mener Aila transformation d'une for&t claire en savane arborfe. Le paysage 
peut mfme 6tre 6ventuellement transform6 en savane arbustive. Les cons6quences d'une telle 
transfiguration de l'6cosyst~me peuvent 6tre des plus graves, notamment sur les ressources eau et sols. 

Les "normes" 

Pendant la Preniere R6publique, le r6gime au pouvoir institua de nouvelles taxes payables en 
nature, c'est-,i-dire en produits agricoles. Chaque entit6 administrative devait respecter des "normes" 
6tablies au niveau central. McLain (1994) rapporte que des responsables de l'administration territoriale 
dans la zone d'intrt permirent , des paysans de cultiver divers p6rim~tres l'int6rieur de la forat 
class6e afin de s'acquitter de cette obligation. 

Ces permissions, qui relevaient de l'irr6gulier, auraient 6t6 Ail'origine d'une nouvelle vague de 
d6frichements. Elles seraient 6galement ia cause de biens des tensions sociales, des permissions ayant 
6t6 accord6es i des personnes ne jouissant d'aucuns droits ancestraux sur les p6rim~tres en question. 

La relance de l'activit6 6conomique 

La proclamation de la Deuxi~me R6publique eut pour effet de relancer l'activit6 6conomique A 
travers tout le pays. Labe et Leeluma furent entrain6es par la vague. II en r6sulta une tr s forte 
demande de bois de construction. Le domaine de Nialarra fut Anouveau mis Acontribution, encore 
une fois de faqon irr6gulibre. 

Selon McLain (1994), des fonctionnaires de l'Etat, incluant des personnes associ6es A 
l'appareil militaire et des membres du service forestier, auraient 6t6 impliqu6s dans l'exploitation 
illicite d'un grand nombre de r6niers (Borassus aethiopum) et de kahis ou caflc6drats (Khaya 
senegalensis), parmi tant d'autres espces pr6cieuses. 

Voyant ce qui se passait, plusieurs personnes influentes de Linsan Saran proc6drent au 
d6frichement de grandes superficies l'int6rieur du p6rimtre class6, notamment AKansuma et 
Bhulibhabhi. Quelques families furent 6vinc6es dans la suite, nais d'autres restSrent; meme qu'ils y 
etendirent leur activit6. Cette situation contribua, encore selon McLain (1994), , faire monter d'un cran 
les tensions inter-ethniques dans la zone d'int6rt. 
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3.4 La situation actuelle 

3.4.0 Pr~ambule 

11 convient de faire ici un rappel de ce qui a 6t6 6crit au sujet de la for~t class6e de Nialama
 
par ceux qui ont pr6cdd6 la mission:
 

Dans leur appr6ciation g~n6rale de ]a situation dans le bassin de la Kuundu, Baird et al. (1990) 
disent qu'en plusieurs endroits les zones planitiaires sont recouvertes d'une futaie et de bambousaies et 
que 1'exploitation agricole n'y est pas tr~s r6pandue. 

Fischer et al. (1993) estimnrent que les ressources foresti~res 6taient "bien d6velopp~es" dans 
les terroirs de Kailegande et de Ceeweere'. Ces auteurs ddcrivent la v6g6tation des zones sous 
l'influence de ces deux villages comme "une coinbinaison de bois, de savane arbor6e 6tendue, de bois 
de brousse, de petites forats et de savane arbor6e de brousse". Ils font mention de cinq esp~ces A8tre 
bien conservdes h cause de leur valeur 6conomique. Mais ils remarquent en meme temps "la 
disparition des grands arbres et ]a pr6sence de plusieurs arbustes dans la zone, surtout dans les vieilles 
jachzres" qu'ils associent h la "d6gradation des ressources forestires". ls cherchent Aexpliquer la 
composition v6g6tale par la situation phytogfographique des deux terroirs, disant qu'ils se trouve "h 

cheval entre les zones verdoyante et Sah6lienne", ce dont t6moignerait la pr6sence de certaines 
essences du Sahel "comme le baobab". 

Discussion 

Fischer et al. (1993) donnent Ceiba pentandra comme nom scientifique du Baobab, ce qui 
n'est pas exact. Le nom correct de cet arbre est Adansonia digitata.White (1986) mentionne 
Adansonia digitata parmi les espces caract6ristiques de la forat claire de transition du centre regional 
d'end6misme soudanien. 11 dit encore qu'au Sahel l'esp&e marque une pr~ffrence pour les 
d6pressions peu profondes rencontr6es dans les formations buissonnantes i Acacia mellifera et dans les 
forets claires h larges feuilles de la pddiplaine sablonneuse ob ]a pluviom6trie annuelle est sup6rieure 
400 nm. Par ailleurs, Geerling (1987) dit que l'espce est commune "surtout dans la zone 
soudanienne". 

Ceiba pentandrad6signe le Fromager, une espce pantropicale des milieux plut6t bien arros6s 
qu'on ne voit guire au Sahel. Une espace des savanes guin6ennes et soudaniennes de la meme famille, 
le Kapokier (Bombax costatun), est commune dans la forat class6e de Nialama. La mission pense que 
le Baobab a dt6 introduit dans la zone d'int6r0t. Fischer et al. (1993) disent encore que "pour le 
moment, les populations laissent plus ou moins d'arbres pouss6s Acot6 des sources d'eau". En mame 
temps, ils signalent des entorses Acette pratique qui a pour effet d'augmenter l'infiltration, de diminuer 
l'6vaporation et de minimiser 1'6rosion. Fischer (1994) d6crit dans les memes termes la v6g6tation du 
bassin dans son ensemble. 

Dans l'introduction bi son rapport de mission, McLain (1994) dit que dans tout le p6rim~tre 

4. Scion la carte prdsent6e en annexe (annexe F), Ceeweere se trouverait h I'inttrieur des limnites du dornaine de 
I[lat, sans toutefois aire une enclave officielle. 
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class6 ilne reste que quelques ilots de for~t-galerie s. Plus loin, se fiant aux dires de villageois et du 
personnel du PGRN, elle estime que moins du tiers du domaine se prfsente sous la forme d'un 
peuplement plus ou moins continu. C'est du c6t6 ouest--qui se veut 6galement la partie la moins 
peuplke de la sous-pr6fecture-que le couvert forestier serait le plus dense. Les autres parties seraient 
soit cultiv6es soit en jach re, avec d'occasionnels ilots dispers6s de foret ripicole. k ce jour, la for& 
abriterait scion elle une flore et une faune riches de par leur diversit6. 

Dans les termes de r6f6rence (Anon. [c]), ilest 6crit que la fort classfe est en grande partie 
exploit6e aujourd'hui pour l'agriculture. Mais on y laisse entendre que la couverture foresti~re serait 
encore assez dense pour que les fonctions 6cologiques puissent 6tre maintenues par les ilots i couvert 
serr6, qui occuperaient encore des superficies considfrables, notamment dans la partie occidentale du 
domaine. A telle enseigne qu'on y suppose que certaines parties pourraient 8tre dfclassfes en vue 
d'une mise en culture permanente; et que l'exploitation de ce qui resterait class6 "forCt" gfn6rerait des 
recettes b6nlfiques a l'lEtat et cela, sur une base continue. 

Les tenues de r6f6rence pr6cisaient d'autre part que les recommandations de l'auteur devaient 
tenir compte de la conservation de la diversit6 biologique. La mission a pu faire quelques observations 
de la faune du bassin de la Kuundu et de la forft classfe de Nialama, qu'elles a consign6es dans le 
cahier des annexes. Ainsi, I'annexe G se veut une liste pr6liminaire des oiseaux de la zone d'intfret du 
BRP. Les autres espces du rgne animal :,bserv6es dans le bassin sont nomm6es dans !'annexe H. Ce 
que I'auteur a pu connaitre au sujet de ces espces est pr6sentd et discut6 sous les rubriques La fauie 
aviaire et Mammif-eres et autres esp&es du r~gne animal du paragraphe 3.4.12. 

3.4.1 Situation observ~e par [a mission 

Ce qu'a vu la mission en novembre et dfcembre 1994 differe de ce qui pr6c~de Atplusieurs 
6gards. 

3.4.11 Condition g~n6rale du bassin de la Kuundu 

Contrairement "ice qu'ont escompt6 Baird et al. (1990), l'exploitation agricole est tr s 
r6pandue dans les zones planitiaires. Si on y trouve de nombreuses talles de bambou, ilest rare qu'on 
traverse des futajes. De m0me,si le bassin se veut une mosafque de formations v6g6tales diverses, on 
ne saurait dire, comme Fischer et ses collaborateurs, que les ressources forestires sont "bien 
d6velopp6es". Ccci vaut tn0me si quelques pieds d'arbres d'esp&es valorisfes pour leur bois se 
rencontrent d'une manilre dispersce. 

Quant aux arbres "laiss6s i cot6 des sources d'eau", il s'agit de bosquets si petits qu'ils ne 
sauraient avoir qu'un effet minime sur la conservation de l'eau et des sols du bassin. Ils ne peuvent 
qu'offrir un peu d'onibre aux humains qui viennent y puiser et aux animaux qu'on y mane s'abreuver. 
lls constituent par contre des milieux tr~s frfquent6s par ]a faune aviaire. 

5. I1semble que McLain utilise le terme galleryforest pour ddsigner tant6t tout flot de f6ret serrde tant6t des 
formations ripicoles correspondant ii Ia dOfinition qu'en donne Mtro (1975). 
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3.4.12 Condition de la fort class6e 

Etat des formations v6ggtales 

Dans l'ensemble, ce qu'a vu la mission correspond assez bien h la description donn6e par 
McLain (1994). Le tiers ouest de la for& class6e - qui est en fait h 1'ext6rieur du bassin - se pr6sente 
sous la forine d'une vaste jach&e arbor6e. Les autres parties du domaine sont soit cultiv6es soit en 
jach~re. Mais dans les deux cas, on voit des ilots dispers6s de for& claire et des lambeaux de for& 
ripicole. Dans certaines parties toutefois, la galerie est plus ou moins continue sur quelque distance. 
M~me alors, cependant, it ne s'agit plus que d'une simple rang6e d'arbres de chaque c6t6 du cours 
d'eau qu'elle devrait prot6ger. 

Par ailleurs, il est tout " fait vrai, comme cela est dit dans les termes de r6f6rence, que ]a forbt 
class6e est en grande partie exploit6e aujourd'hui pour l'agriculture. Mais contrairement b.ce qui y est 
pressenti, elle n'est pas assez dens6ment arbor6e pour que les fonctions 6cologiques puissent 8tre 
maintenues par les ilots i couvert serr6 qui y subsistent. De m8me, l'exploitation ne saurait se r6v6ler 
tr~s "b6n6fique" "tl'Etat du fait que les arbres exploitables pour le bois d'oeuvre ne se rencontrent pas 
en grand nombre. A l'6chelle de la CRD toutefois, les recettes provenant de la coupe de bois, si 
minimes qu'elles soient en termes absolus, seront toujours int6ressantes. 

En somme, l'est et au sud, presque toute la for&t a 6t6 exploit6e sinon d6frich6e. A I'ouest 
du bowal central, on peut dire comme illisible (1943a) que le peuplement est "clairsem6, certes, mais 
suffisamment dense pour permettre une rapide r6g6n6ration naturelle". Pour les divers 616ments de la 
topos6quence 6tablie par Fischer et al. (1993), on peut donc r6sumer la situation en ces termes: 

Une v6g6tation herbeuse parsem6e d'arbustes, notamment Acacia ataxacantha-une 
mimosac6e peu brout6e par les animaux domestiques selon von Maydell (1983)-et de 
petits bosquets d'arbres utiles, particuli~rement Parkiabiglobosa et Pterocarpus 
erinaceus,couvre la plus grande partie du bowal central. 

La v6g6tation devient plus dense sur le pourtour du bowal, aux abords de la ligne de 
rupture de pente, lA oii les formations physiographiques correspondent . la d6signation 
de hoorefello-d'ailleurs peu propices t 'agriculture-entre les bowe et les hansafiere. 
I1s'agit d'un peuplement de transition , dominance de Parkiabiglobosa, Pterocarpus 
erinaceus,Piliostigmnathonningii et Markhamia tomentosa. 

Sur les versants rocailleux et rocheux Aforte pente appel6s hansafiere, on rencontre 
quelques peuplements serrfs domin6s par les m8mes espces foresti~res que les 
hoorefello. L'absence de sous-bois est notable. 

Sur les pentes moins prononcfes, c'est-A-dire quand le relief correspond aux notions de 
tefikun et de faalo, ia terre, lorsqu'elle n'est pas momentan6ment cultivfe, se trouve 
en jach~re. Dans Ia tr s grande majorit6 de ces cas, la jach&e semble avoir moins de 
10 ans, mais ceci est mis de l'avant sans que des sondages d'dgc n'aient 6t6 r6alis6s. 

A l'est du bowal central, sauf quelques ilots de forft exploit6e dans lesquels il reste 
quelques arbres non valoris6s en Moyenne Guinfe pour le bois d'oeuvre, dont 
Danielliaoliveri, Pterocarpuserinaceuset Detarium spp., la plaine aynde a 6t6 
coinplktement d6frich6e. Nonobstant ceci, on voit encore de ce c6t6 d'assez nombreux 
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pieds de Pericopsislaxiflora syn. Afrormosia laxiflora et de tr~s nombreuses talles de 
bambous (Oxytenantheraabyssinica). Par endroits, on note une bonne r6g6nfration de 
r6niers (Borassus aethioplin), mais les pieds exploitables de cette espce sont rares. 
L'agriculture semblerait pratiqude sur une base commerciale en divers secteurs, dont 
Kansuma et Bhulibhabhi. 

A l'ouest du bowal central, la plaine aynde est une mosa'ique de for~t claire peu 
perturbde', de bowun, de champs et de jach~res r6centes. PericopsisIaxiflora se 
rencontre assez fr6quemment de ce c6t6 6galement. 

Un peu partout dans les jachres, ilsemble que les jeunes arbres- dominent d6jAi 
l'herbe ?ipartir de Ia quatrime annde. 

Dans les bas-fonds on rencontre des lambeaux et des vestiges d'une fort ripicole jadis 
sans doute continue et verdoyaiite. On remarque aussi quelques pieds d'arbres plantds, 
notamment des gm6linas (Gmelina arborea)--espkepeu propice Ia zone-et 
quelques petites rizi~res. A l'ouest, les galeries sont mieux conservfes qu'ii 'est, mais 
.nne saurait dire qu'elles y sont encore intactes. 

Les travaux de Ia mission ont pennis de comprendre que les arbres (incluant les r6niers) 
pouvant &re expioit6s pour le bois d'industrie7 sont aujourd'hui plut6t dispers6s sinon rares. On voit 
quand m0me de beaux specimens, par-ci par-li, entre autres dans ce qui reste des gaieries. Mais les 
plus nombreux seraient surtout d'essences moins connues sur les marches de Labe et des pr6fectures 
environnantes, m0me si elles sont valorisfes ailleurs comme bois d'6b6nisterie. Les espces observdes 
en nombre quand meme intdressant et ceux vus moins fr6quemment sont mentionn6s dans le tableau 
3.1, Ia fin de ce chapitre. 

Pistes et sentiers 

Des pistes et sentiers reliant tous les villages et toutes les agglom6rations du bassin traversent 
le domaine en tous sens. 

Zones d'influence 

Chaque village aurait sa zone d'influence Al'int6rieur des limites de la for& class6e. Ceci 
concerne non seulement les secteurs oci ]'on cultive, mais ceux oi l'on fait paitre les animaux 
domestiques et ob l'on cueille ou exploite des produits forestiers. Les terrains de chasse seraient 
6galement reconnus. Ceci est conforme A.ce que le charg6 de mission a vu ailleurs en Afrique. 

La faune aviaire 

Comme cela a 6t6 dit, Ia mission a pu faire quelques observations de Ia faune aviaire du bassin 

6. D'aucuns pensent que ces ilots a'on - pourraient etre- que voit surtout prbs des villages des cimeti~res ou des 
lieux rdserv6s Acertains rites traditionnels (Barry, B. et I. S. Barry, communication personnelle du 08 ddcembre 
1994). 

7. Tous bois ronds autres que les bois de feu, incluant les bois "aptes au sciage (y compris les bois Aitraverses), 
tranchage ou dfroulage, et les bois... de moindres dimensions, destinfs A5(ou utilisables pour) d'autres industries, 
tels que... Its bois .Ipate... poteaux"... (M6tro 1975). 
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de la Kuundu et de la for0t classde de Nialama. En trois semaines, elie a d6nombr6, sans y consacrer 
trop de temps, 57 espces repr6sentant 31 families et 14 ordres diff6rents, selon la classification 
retenue par Devillers et al. (1993). 

De ce nombre, 51 esp6ces ont t6 identifi6es d'une mani6re certaine; 30 ont 6t6 recens6es h. 
1'int6rieur m0mc du domaine 6tatique; 25 autres ont 6t6 identifides dans le bassin de la Kuundu, mais 
en dehors de la for0t class6e. Deux autres encore ont 6t6 vues h moins de 10 km du bassin et 
pourraient fort bien s'y rencontrer. 

Selon Serle et Morel (1979), presque toutes les espces observ6es sont soit anthropophiles; soit 
associ6es Ades formations herbeuses: savanes, savanes arbustives ou faibement bois6es, savanes 
arbor6es, plaines ou autres endroits h hautes herbes; soit encore li6es i des formations modifi6es: 
grandes et petites dclaircies de la for.t, 6claircies en savane bois6e, champs en friche, r6gions cultiv6es. 

Trois des esp~ces r6pertori6es se rencontrent d'habitude dans les galeries foresti~res. Une autre 
est associ6e aux r6niers en savane. Une autre encore, identifi6e toutefois d'une mani6re incertaine, se 
voit souvent pros des marais de savane; c'est d'ailleurs pros du plan d'eau que 'a vue la mission. 
Aucune des esp~ces associ6es Aces milieux ne fut observ6e plus d'une fois, ce qui tend confirmer le 
caract~re d6grad6 des formations foresti6res ripicoles de la zone d'int6ret. 

Aucune des esp~ces recens6es n'est strictement lie h la forbt serr6e. II n'est pas surprenant 
que la mission n'ait point not6 d'espces associ6es . de telles formations, 6tant donn6 qu'il n'en reste 
que tr6s peu dans les sec.eurs parcourus. Quelques-unes sont peut-6tre quand meme pr6sentes, mais on 
ne saurait s'attendre h les voir en seulement quelques heures d'observation ,i moins d'8tre favoris6 par 
la chance. Si la tendance actuelle se poursuit, c'est-a-dire si I'on procde a un nouveau cycle dc mise 
en culture, il faudra s'attendre h ce qu'elles disparaissent du domaine class6 si elles s'y rencontrent 
encore. 

Mme si Serle et Morel (1979) qualifient une des espces vues, l'Epervier de l'Ovampo 
(Accipiter ovampensis), de "rare en savane bordant [a fort", aucune n'6tait cot6e par 'UICN en 1985 
(Collar et Stuart 1985) ou par le CIPO en 1988 (Collar et al. 1988) ou encore en 1990 (WCMC 1990). 
D'ailleurs, comme cela a 6t6 6tabli dans le paragraphe 2.5.3, aucune des esp~ces rencontr6es dans cette 
phytochorie n'est cot6e. 

Mamniferes et autres espkces du rbgne animal 

Pendant ses sorties, la mission a pu reconnaitre d'une manire certaine six especes de 
mammif'eres, incluant les quatres simiens (singes) connus dans la sous-r6gion, un cavid6 (chacals et 
renards) et un suid6 (pores sauvages). Tous sont identifi6s dans l'annexe H. 

Parmi les singes, il importe de souligner la pr6sence d'au moins une L.oupe de chimpanz6s 
(Pan troglodiytes verus). La mission les a entendus en diff6rents endroits du bassin. Un nombre 
ind6termin6 de ces animaux aurait 6t6 aperqu en deux occasions par un des assistants techniques du 
PGRN (Erdmann, T., communication personnelle). Un paysan du BRP a affirm6 avoir compt6 30 de 
ces animaux. 

Une autre espce de singe, le Babouin de Guin6e (Papio cynocephalus papio), est assez 
nombreuse. Une fois, une centaine de babouins ont 6t6 vus ensemble. Les autres observations de la 
mission ont porte sur une dizaine ou moins d'individus. Solon certains, les cynoc6phales causeraient 
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pas mal de dommages aux r6coltes. 11 en serait de m~me du porc sauvage qui fr6quente les parages, le 
Phacochre (Phacochoerus aethiopicus). 

La mission a vu des traces d'un ongul6 qu'elle croit 8tre un Guib harnach6 (Tragelaphus 
scriptus) et entendu qu'un Buftle noir (Syncerus caffer) se serait manifest6 en 1993 dans la partie 
occidentale de la fort classe. Au moins une esp~ce de chiropt~re (chauves-souris) et au moins une 
espce d'6cureuil fr6quentent la zone. La mission a encore vu un serpent, un varan et plusieurs autres 
16zards qu'elle n'a pas 6t6 en mesure d'identifier. Elle a not6 de petits poissons et un crustac6, un 
crabe d'eau douce, dans les cours d'eau en fort class6e. 

Haltenorth et Diller (1985) rapportent que la limite septentrionale de la sous-esp~ce de Chim
panz6 Pan troglodytes verus se situe vers 10' N. Mais d'autres (Bitzler, W.; Erdrmann, T.; communi
cations personnelles) pensent que les donn6es sur la distribution spatiale de cet animal sont bien in
compltes. Cela n'affecte en rien cependant les facteurs qui agissent sur sa survie, lesquelles incluent 
I'implantation humaine, le braconnage et la capture des jeunes pour le commerce (Haltenorth et Diller 
1985). 

BiUtzlcr estime que les chimpanz6s sont assez flexibles en ce qui concerne l'habitat, ce qui est 
conforme . ce qu'indiquent Haltenorth et Diller (1985). Ces derniers mentionnent que la pr6sence du 
Chimpanz6 ddpend de celle d'une nourriture abondante toute l'ann6e. I3itzler souligne encore qu'il est 
critique pour ces animaux d'avoir acc~s a de l'eau en toutes saisons. En 1990, la sous-espce de 
Chimpanz6 Pan troglodytes verus 6tait cot6 E (en danger d'extinction). Cette cote est retenue lorsque 
la survie du taxon est consid6rfe "peu probable" sl les facteurs qui contribuent Ason statut continuent 
• op6rer (WCMC 1990). 

Selon Cuisin (1985), le nombre total de sujets des quatre sous-espces de Chimpanz6 6tait de 
35 000 en 1980. I1pourrait bien tre inffrieur Aicc chiffre Lajourd'hui: en 1995 on rapportait que des 
centaines, possiblement des milliers de chimpanz6s et de gorilles (Gorillagorilla gorilla) avaient 6t6 
pris t la chasse en 1994 pour nourrir des 6quipes d'exploitation foresti~re dans au moins trois pays 
d'Afrique centrale (Anon. 1995). 

La sous-cspce de Babouin de Guin6e Papio cynocephaluspapio se rencontre dans le sud de 
la Mauritanie, 1'est du Snfgal et de la Gambie, le nord de la R6publique de Guin6e, et l'ouest du 
Mali. Hialtenorth et Diller (1985) la considrent comme 6tant menac6es. Cela sans doute d8 au fait 
qu'elle est chassfe parce qu'elle cause des dommages aux r6coltes. Mais elle ne figure pas dans la liste 
des taxons cot6s en 1990 (WCMC 1990). 

3.4.13 Utilisations actuelles de la fort 

Sow [19941 brosse un tableau des utilisations actuelles des diverses ressources de la fori.t 
classfe de Nialama. It mentionne aussi certaines activit6s qui se d6roulent plus en aval, telle que la 
commercialisation de quelques produits dans la zone d'int6r&. 

8. La cote T (Threatened = nienac6) s'applique dune rnani~re globale aux taxons consid6rfs en danger 
d'extinction (E: Endangered); vulnfrables (V: Vulnerable); rares (R: Rare); dont le statut est indftenrin6 (I: 
Indeterninate), c'est-.i-dire soit E, V ou R. mais qui sont difficiles a coter pr6cis6nient faute de donncs 
suffisantes. Elle s'applique 6galement Iorsqun'me esp~ce est insuffisanient connue (K: lnsufficien'1y known). En 
1990, I'UICN 6tait i r6viser I statut des taxons coI[6s K. 
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I1rapporte que la fo-& de Nialama est source de trs nombreux produits d'utilisation courante, 
entre autres: bois d'oeuvre et d'industrie; fruits, condiments et miel; m6dicaments servant t soigner 
humains et animaux domestiques; fourrage; chaumes servant 'Acouvrir les toits; fibres servant en 
vannerie. 11 dit aussi qu'on y chasse plusieurs animaux: babouins, singes, boas, biches, lievres, 
francolins et phacochbres. Toutes ces utilisations seraient g6n6ratrices de revenus d'appoint. L'auteur 
pense qu'on doit aussi y pncher. 

Plantes m6dicinales et v~ttrinaires 

I1y aurait dans chaque village des gu6risseurs qui exploitent les plantes de la fort classfe. 
Certaines sont vendues chaque semaine au march& de Linsan Saran. Toujours selon Sow [1994], 
plusieurs plantes servent encore Asoigner les animaux domestiques. Les prix sont fonction de la 
qualit6 des rapports qu'entretiennent le client et le gu6risseur. I1y aurait a Labe un march6 pour les 
plantes m6dicinales. Mais la mission n'a pas cherch6 Asavoir s'il cepr6sente un d6bouch6 int6ressant 
pour les medicaments tir6s de la zone d'intfrt. 

L'exploitation du bois 

L'historique de la foret ciass6e pr6sent6 ci-devant (voir les sections 3.2 et 3.3) montre 
comment ce domaine a fait dans le pass6 l'objet d'une exploitation anarchique. La mission a pu 
constater jusqu"a quel point ces coupes ont d6cin6 les arbres de valeur cornmerciale connus 
localement -( encourag6 le d6frichement de grands espaces. 

Le sciage de long 

Dans toutes ses explorations, la mission n'a trouv6 aucun chantier de sciage de long en cours A 
l'intfrieur du p6rimntre class6. Elle n'en a d'ailleurs vu qu'un seul dans tout le BRP: un ca'lc6drat ou 
kahi (Khaya senegalensis) avait 6t6 abattu dans une 6troite galerie foresti re ' l'ext6rieur du domaine 
6tatique. Elle voit deux explications de cette activit6 limit6e dans la fort class6e: (10) la raret6 des 
arbres de belle venue qui y restent; et (20) le temps de l'ann6e: on 6tait en pleine saison des r6coltes. 
I1faut aussi mentionner que l'6quipe a surtout march6 le long des sentiers. 

Cela ne veut pas dire pour autant qu'on n'y pratique plus cette activit6. Sow [1994] rapporte 
qu'une 6quipe de trois scicurs, dont un erait du BRP, y est active par moments. Elle travaille sur 
invitation des membres de la CRD, des commerqants de bois ou de toute personne voulant construire. 
Ils exploitent quatre espces: Doussi6 de Savanne ou Lingu6 (Afzelia africana), Cimme (Chlorophora 
regia), Cailc6drat ou Kahi (Khaya senegalensis),et R6nier ou Dubbhe (Borassus aethiopum). La pr6
f6r6e serait le Lingu6, qui serait bien appr6ci6 des menuisiers. D'autre part, la mission a remarqu6 des 

' madriers empil6s 'a Kansuma, un sincuuru bel et bien dans l'enceinte cla.,s6e. Sow [19941 cit encore 
que les commerqants ach~tent les pibces des scieurs et les revendent 'aprofit sur le march6 de Labe. 

Le bois de feu 

Scion Sow [1994], on exploite aussi la fort class6e pour le bois de feu. I1va de soi que tous 
en rfcoltent pour leurs propres besoins. I1s'agit alors surtout de bois provenant du d6frichement ou de 
la remise en culture d'anciennes jachbres. 

9. Parfois 6p.16 sinthiourou:hameau r6cemment install6 dans un p6rimnitre nouvellenient d6frich6. 
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Mais certains en font un commerce. En effet, des fagots de bois fendu sont mis en vente en 
divers points le long de la piste reliant Komba et Linsan. La mission n'a pas not6 si ces points se 
trouvent b.l'int6rieur de la for t classfe. Cela est d'ailleurs sans grande importance, toute personne 
ayant l'intention de frauder l'Etat pouvant sans trop de rial les transporter sur quelque distance. 
L'coulement se fait au gr6 du passage des v6hicules, notamment le lendemain du march6 
hebdomadaire de Linsan Saran. 

L'espce privil6gi6e des bficherons-qui ai l'instar des sc'eurs sont des artisans sp6cialis6s 
est le Vne ou Bani (Pterocarpuserinaceus):c'est d'ailleurs le bois prff6r6 des m6naghres car ilbrfle 
bien en toute saison, mfme l'6poque des pluies. Mais ilsemble qu'on ne l'utilise pas en 6b6nisteric, 
cc qui repr6sente une grande perte d'opportunit6, tant pour l'1 tat que l'exploitant: d'une part, les 
bfcherons ne sont soumis Xaucune taxe, sauf possiblement celle lie h l'6mission d'un permis de 
d6p6t. D'autre part, ilne fait aucun doute que le bois de Bani se vendrait beaucoup plus cher sous iia 
forme de planches destin6es it l'6b6nisteric. 

La pratique de I'annflation" est courante. La mission a vu plusieurs arbres tu6s de cette faqon. 
Ceci peut s'expliquer par le fait qu'on ne saurait verbaliser une personne qui exploite un arbre moi' c1. 
qu'il est pratiquement impossible de prendre le coupable en flagrant dflit. 

Le charbon de bois 

On ne produit gu~re de charbon de bois dans la zone. N6anmoins, on peut en prendre de 
petites quantit6s chez le boulanger de Linsan Saran: il s'en forme quelques morceaux lorsqu'il )ai;c;e 
s'6teindre le feu. 

Autres produits du bois 

Des artisans sp6cialis~s fabriquent mortiers, pilons, chaises, et toutes fazons d'autres produit:. 
en bois. I1importe de souligner que ce ne sont pas n6cessairement les m~mes qui fabriquent ces 
diffdrencs --:ticles. Ceci complique la gestion des ressources ligneuses parce que les scieurs acqui&rent 
un certain droit sur Ics parties des arbres qu'ils abattent mais n'exploitent pas. Dans certains cas, il 
peut &re plus simple pour les autres d'abattre de nouveaux arbres. 

Produits du bambou 

II se fait dans le bassin de la Kuundu un important commerce de cannes de bambou. Comme 
pour le bois de feu, on voit des paquets de cannes en de nombreux points le long de l'axe Komba-
Linsan. Ces baguettes ont de nombreuses utilisations. La commercialisation se fait encore au gr6 du 
passage des v6hicules. En principe, I'ttat perqoit des redevances sur cc produit. 

Par ailleurs, les fines tiges de bambou sont utilis6es pour fabriquer l'armature de vans; de 
gabions servant a prot6ger les jeunes plants du broutage et du pi6tinement; et de cages dans lesquelles 
on transporte poulets et autres animaux. Divers autres v6g6taux sont ernploy6s dans la finition de ces 
produits, sur lesquels aucune taxe ne s'applique. 

10. Ensemble dincisions plus ou moins continues r6alisdes tout autour du tronc d'un arbre. dans I'corce, en vue 
de le tuer (Mtro 1975). 
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Autres produits forestiers 

11 ne fait absolument aucun doute que la fort offre aux habitants du bassin tout un 6ventail 
d'autres produits: kapok, tannin, teintures, rdsines, condiments, cure-dents, savon, fibres pour la 
fabrication de cordes, et cxtera... Seul un recensement exhaustif saurait en faire ressortir I'importance. 
Au moins un produit autrefois abondant, l'indigo (Lonchocarpus cyanescens)1 , serait aujourd'hui 
quasiment sinon enti~rement disparu du bassin (Korina, N. K., communication personnelle). Quant , 
Lophira alata, l'arbuste i cure-dents, la mission ne i'a pas vu en grand nombre. 

3.4.14 Secteurs bois6s i V'ext~rieur de la zone d'action du BRP 

Sans les avoir explor6s, la mission a notd le caract~re plut6t bois6 de certains secteurs 
environnants du BRP. Entre autres, elle mentionne ici pour m6moire les tor8ts de Sita, de Boomini et 
de Yaataake. Ces deux demi~res se trouvent dans la pr6fecture de Gaawal, en Guin6e maritime. 

La for&t de Yaataake parait assez dense sur les photos a6riennes de 1989. Elle serait prot6g6e 
par la croyance r6pandue voulant qu'elle soit hant6e par des esprits malfaisants. 

11. Scion Geerling (1987), cette liane affectionne "fortt, et collines rocheuses, galeries forestires dans les 
savanes gtinennes et soudano-guindennes". Elle serait peu commune en savane. 
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Tableau 3.1. Esp~ces d'arbres identifies en fork classie de Nialama (Linsan Saran, Leeluma), 
rMoyenne Guin~e, R6publique de Guine (liste partielle). 

ABCFMU Nom scientifique Nom technique Nom localJ 
ESIPECES OBSERVIEES REGULIEREMENT3 

ABCMU Pterocarpus erinaceus V6ne Bani 

PericopsislaXiflora 

ACMU Piliostigmathonningii Barke 

I3CMU Terminalia macroptera 

13MU Daniellia oliveri Sanan Cewe 

AMU Parkia biglobosa Nete 

MU Lannea velutina Cuko 

ESPECES OBSERVItES IRRIEGULItREMENT 

B3MU Khaya sencgalensis Cailc6crat Kahi 

ABMU Afzelia africana Lingu6 Lenge 

ABCMU Prosopis africana Ceelin 

Pseudospondiasiicrocarpmn 

B Chlorophora regia 

ABMU Borassus aethiopum R6nier Dubbhe 

M Securidacalongepedunculata 

AFM Cola cordifolia Gumbamnbhe 

AFU Elaeis guineensis Palmier h huile 

AFM Ficus gnaphalocarpa 

AMU Bombax costatum Kapokier Luukun 

BMU Ceiba pentandra Fromager 
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Tableau 3.1. Esp~ces d'arbres identifies en fort classde de Nialama (Linsan Saran, Leeluma), 
Moyenne Guinde, R6publique de Guinde (liste partielle). 

NOTES EXPLICATIVES 

I A: Esp~ce importante pour l'alimentation des humains 
ou des animaux dornestiques 

B: Esp&ce reconnue pour son bois d'oeuvre 

C: Espce utilis6e comme bois de feu ou reconnue pour 
la qualit6 de son charbon 

F: Espce importante pour les animaux sauvages 

M: Espce reconnue pour ses propri6t6s mfdicinales 
ou v6tdrinaires 

U: Espce donnant des produits utiles: teintures, cordages, tannin, et catera... 

2 	 Sources: Booth et Wickens (1988); Malgras (1992); Pousset (1989); Thirakul (1983); Vivien 
et Faure (1985); von Maydell (1983); Webb et al. (1984). L'auteur pense que les sources ci
devant ne se sont pas penchfes sur l'importance des esp~ces observes pour la faune. D'o6 le 
peu de "F" dans la colorne de gauche du tableau. 

3 	 Fischer et al. (1993) identifient d'autres arbres et arbustes rencontr6s dans la zone. Ni cette 
liste-l ni celle-ci ne se veulent exhaustives. 
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CHAPITRE QUATRIEME 

LES ENJEUX 
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4.0 Pr6ambule 

La mission a cherch6 Aicomprendre la zone, en connaitre les ressources, les utilisations qu'on 
en fait et les autres facteurs qui y op~rent. Sans cela, ii lui aurait 6t6 impossible de donner A la 
foresterie dans la fort class6e de Nialama et le bassin de la Kuundu, une orientation conforme aux 
grands objectifs du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon ayant donn6 
naissance au PGRN. 

C'est seulement de cette mani~re qu'on peut d6celer les tendances et les enjeux qui d6coulent 
d'une situation donn6e. Sans une telle compr6hension ii est 6galement impossible d'identifier les 
inad6quations le cas 6ch6ant, entre des activit6s qui seraient autrement valables et l'objectif de 
d6veloppement qui est poursuivi. 

A l'instar de McLain (1994), la mission estime que la for& aura compl~tement disparu en 
moins d'une g6n6ration si un revirement n'intervient pas. Toutefois, McLain a pr6dit cet aboutissement 
sans avoir "march6" la fork ni fait d'observations de sa faune ou autre recherche i caractre 
biophysique. Elle n'a pas fait ressortir non plus les s6quelles de la disparition de la for&. 

I1faut dire cependant que cela n'6tait pas de son mandat, qui portait plut6t sur les aspects 
16gaux et administratifs de 'Textension des activit6s du PGRN la gestion des for~ts naturelles du 
bassin de la Kuundu'". Dans ce sens, son rapport est d'une tr~s grande valeur, puisqu'il fait l'histo
rique forestier de ]a zone d'int6rt et [6sume tous les textes pertinents, en relevant de nombreux autres 
points qui aident h comprendre la situation. Les rapports de Baird et al. (1990), Fischer et al. (1993), 
Fischer (1994), Sow [19941 et Barry (Anon. [a]) ont 6galement 6t6 des plus utiles h cet entendement. 

4.1 Consequences pr6visibles des tendances actuelles 

4.1.1 Impacts sur les kcosyst~mes, la vie humaine et les esp~ces 

Dans la zone du BRP, ilne reste plus l'ext6rieur de la for&t class6e de Nialama que des 
lambeaux et des ilots de formations arbor6es. Si les tendances actuelles se maintiennent, ceux qui 
restent disparaitront h brave 6ch6ance, sauf les cimeti~res et les abords imm6diats des sources. 

La premiere cons6quence on sera sans aucun doute la d6composition totale des biotopes 
arbor6s qu'on y trouve encore. I1en d6coulera la rupture des fonctions 6cologiques que ces formations 
maintiennent tant blen que mal ,ice jour: 

Les sources se tariront de plus en plus t6t chaque ann6e et les d6bits diminueront d'une 
mani~re notable. Les dangers de feu tardif augmenteront. I1en sera de m~me des pertes r6sultant de 
ces sinistres. Les sols, d6jai superficiels pour la plupart, s'6roderont plus rapidement, se durciront 
davantage et pourraient m~me devenir st6riles. On en arrivera 6ventuellement au stade oi isne 
pourront m~me plus se r6g6n6rer lorsque mis en jach~re. 

Dans tout le bassin, la vie humaine en sera d'autant plus difficile. Au d6but, ii faudra aller 
plus loin puiser de l'eau. On devra cultiver des espaces plus grands afin d'avoir les m~mes 

1.Traduction par I'autour d'un passage du rapport de McLain (1994). 
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rendements. Divers produits forestiers: m6dicaments, fruits, viande de chasse, fourrage a6rien, produits 
d'utilisation courante de toutes sortes, tous deviendront de plus en plus rares. La vie n'en sera que plus 
dure. A terme, cette situation provoquera une augmentation de l'exode, avec son cortege de probl:,es 
incidents. 

La degradation des biotopes entrainera l'altdration des 6cosyst~m' s. A l'chelle locale, des 
niches 6cologiques disparaitront avec la d6sintfgration des galries forestires. Des esp~ces de plantes, 
d'insectes et de poissons encore inconnues seront peut-8tre extermin6es. L'identification r6cente de 
deux nouvelles espces en Guin6e forestire, une plante et un poisson d'eau douce, souligne le 
pragmatisme de cette pr6diction. 

La concurrence des singes et des phacoch~res pour les produits de la terre deviendra plus vive. 
Ces animaux n'en seront pourchass6s que plus activement. Sachant que les mames facteurs jouent dans 
toute la zone sub-saharienne, le statut d'espces non menac6es du Babouin de Guinde et du Phacochre 
pourrait passer "tV: vuln6rable. De 15, il n'y aura plus qu'une g6n6ration avant que les sous-esp&ces 
locales ne soient cot6es T: Threatened,c'est-h-dire menac6, ou E: Endangered, c'est-A-dire raenac6 
d'extinction. Quant au troupeau de chimpanzds qui trouve refuge dans la foret class6e, il ne saurait 
survivre si la d6gradation se poursuit et si, en plus, ces animaux sont chass6s. Cela hatera d'autant 
l'extinction de la sous-espce. 

Voil d6ja plus de 15 ans, Lucas et Synge (1978) faisaient valoir que chaque fois que disparaTt 
une espce de plante ou un biotope, toutes celles . en dcpendre sont entran6es dans la m~me voie. 
L'humanit6 entibre s'en trouve perdante, Apreuve les nombreux m6dicaments Abase de v6g6taux et les 
nombreux compos6s chimiques m6tabolis6s par les insectes qu'on d6couvre continuellement et qu'on 
arrive meme produire sur une base industrielle. 

La dfclaration de Chiang Mai (OMS, UICN et WWF 1993), reproduite dans le cahier des 
annexes (annexe 1), fait ressortir l'inqui6tude des spfcialistes quant aux cons6quences d'un 
appauvrissement du r6gne v6g6tal dans le monde. Elle exprime leur preoccupation quant A la menace 
pesant sur un grand nombre d'espces v6g6tales, sources de m6dicaments traditionnels et modernes. 
Elle appelle l'attention de tous les Etats sur la perte croissante et inacceptable de plantes m6dicinales 
en raison de la destruction des biotopes et du recours "ides pratiques de r6colte condamnfes Aterme. 

A ces causes, l'auteur ajoute la cupiditd i titre de facteur de destruction de l'environnement 
naturel au profit des uns mais au d6triment du plus grand nombre. L'ignorance et la pauvret6 en sont 
deux autres. Mais l'ignorance ne saurait 8tre blmable sauf si elle est le fait d'une insouciance crasse. 

Dans la zone d'int6rft du BRP, la cupidit6 et l'ignorance entrent toutes deux en jeu. I1 
conviendra d'y remedier par une importante campagne d'information et de sensibilisation sinon de 
conscientisation touchant toutes les couches de la soci6t6. Quant la pauvret6, elle semble s'y 
manifester plut6t par une absence de biens mat6riels et de certains services modernes que par une 
mis~re absolue. 

Cela est bien connu, les invert6brds, qui comprennent les insectes, jouent un r6le capital dans 
la pollik.sation des plantes, incluant de nombreuses essences d'une grande valeur 6conomique. Ils 
constituent un maillon important de la chaine alimentaire et sont des acteurs de premier plan dans le 
recyclage des 616ments nutritifs et dans constitution et le maintien des sols. Plusieurs espces exercent 
un contr6le naturel sur d'autres, consid6rdes nocives. 
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Certains insectes sont is 6troitement sinon exclusivement ,t une seule plante. Ainsi, la 
disparition d'un lieu quelconque d'une esp&ce d'insecte peut entraner celle de la plante en question et 
vice versa (Wells et al. 1983). I1pourrait s'agir d'essences ayant des propri6t6s m6dicinales 
inestimables. 

A ce stade, il est tout simplement impensable d'essayer de conserver insecte par insecte la 
faune entomologique de la zone d'intfrt. Les connaissances nfcessaires ne sont pas encore acquises et 
ce n'est pas l'objectif premier du projet. Mais en conservant les biotopes naturels et en rfhabilitant ies 
formations d6gradfes, on devrait, en principe du moins, m6nager 'ensemble de la faune, incluant les 
insectes et autres invert6br6s. Wells et al. (1983) avertissent toutefois que la seule cr6ation d'aires 
protgfes fond6e sur les besoins particuliers des vert6br6s et des plantes pourrait-ne pas r6pondre A 
toutes les n6cessit6s. 

4.1.2 Impacts sur le d~veloppement de ia zone et du pays 

A l'6chelle de la sous-prffecture, ia disparition de ce qui reste de la fort ne sera pas sans 
cons6quence non plus. En effet, 40 % des droits de coupe doivent revenir i la CRD. Sur le plan 
administratif, l'6quation est des plus simples: sans arbres Acouper, non seulement n'y aura-t-il plus de 
produits forestiers, mais les recettes provenant de l'exploitation forestire seront nulles. Les aspects du 
d6veloppernent qui sont du ressort local, telles que la mise en place des infrastructures routires, se 
verront donc en manque de financement. I1ne sera pas facile de se tirer d'un tel cercle vicieux. 

La fort class6e de Nialama se veut le seul domaine de I'ltat dans la prefecture de Leeluma. 
Dans toute ]a Moyenne Guinde il n'y en a que quelques-unes. Celle de Nialama, qui ne couvre 
pourtant que 10 000 ha, est la plus vaste. Les autres sont toutes de petite superficie. 

C'est dire que les ressources foresti~res permettant de soutenir le d6veloppement de la 
prefecture et de la ville de Labe et sur lesquelles l'Etat a un droit de regard sont extr8mement rares. Si 
la d6gradation se poursuit, le bois d'industrie viendra sans doute ,t manquer compkement en moins 
d'une g6nfration. 

Compte tenu de la condition d6grad3e des autres forets 6tatiques (Anon. [c]), il n'est pas du 
tout sir qu'on pourra toujours s'approvisionner partir des autres zones du pays. I1est bien possible 
qu'il faille 6ventuellement augmenter les importations, ce qui ne sera pas sans incidence n6gative sur 
la balance des paiements. 

4.1.3 Impacts sur les populations en aval 

Les cons6quences sur les populations en aval, tant en R6publique de Guin6e qu'en Guin6e-
Bissau voisine, seront celles qui font partie du sc6nario classique: crues plus prononc6es; d6bits 
d'6tiage plus faibles; augmentation de la charge de s6diments transport6s avec toutes ses consequences 
sur la faune aquatique et la pche; inondations plus fr6quentes accompagn6es de pertes humaines et 
mat6rielles de plus en plus importantes; et cxtera. 

A I'6chelle de la planzte, il faut encore retenir que la r6duction des forbts tropicales a des 
incidences sur le cycle du carbone, le rchauffement de la plante et autres phdnomnes globaux 
encore imparlaitement cornpris. 
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CHAPITRE CINQUIEME
 

LES OCCASIONS A SAISIR
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5.) Prambule 

La philosophie Aprivil6gier pour le PGRN et les autres projets de la deuxi~me 6tape du 
Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, fut expos6e par Diallo (1989). ElL 
est reprise dans la section 1. 1. 

,Atitre de rappel, les objectifs long terme de ce grand programme sont "une utilisation 
rationnelle et une protection des ressources naturelles disponibles dans le massif". On veut ainsi 
contribuer "Al'am6lioration des conditions de vie des populations de cette r6gion et de celles arros(es 
par les eaux originaires du massif". 

Encore b.titre de rappel, la philosophic retenue pour la deuxi~me 6tape veut que "L'ensemble 
des am6nagements de B.R.P (sic) doit rester cohdrent et conforme aux objectifs de restauration des 
ressources du massif." Des mfcanismes de concertation entre les diff6rents intervenants (bailleurs de 
fonds et ex(cutants) seraient mis en place afin d'assurer la coh6rence des actions. Quanta la strat6gie, 
ils'agit de "concilier les imp6ratifs lopg terme de ]a restauration et de la protection du milieu naturel 
• ceux a court ou moyen terme de d6veloppement de la r6gion" (Diallo 1989). 

Par ailleurs, la description des services faisant partie de l'appel d'offres relatives a l'ex6cution 
du PGRN pr(cise l'objectif ("goal") "apouruivre et le but ("purpose") " atteindre au cours du projet. 
L'objectif est d'augmenter la production agricole pouvant 8tre soutenue de m~me que la valeur ajout(e 
de la production totale. Quand au but, ils'agit "d'am6liorer la gestion des ressources naturelles en... 
vue d'une production agricole rentable et durable"' (Anon. [d]). 

Dans sa formulation le PGRN est donc tout A fait conforme aux orientations voulues pour la 
deuxi~me 6tape du plus grand programme. Quant Ala troisi~me 6tape, elle servira Avulgariser les 
acquis A travers tout le massif, cc que dit 6galement la description des services du PGRN. Dans cette 
perspective, le projet offre plusieurs occasions a saisir. La mission en a identifi6 six. Elles sont 
discutdes ci-apr~s. D'autres feront possiblement surface en cours d'ex(cution. 

5.1 La mise au point d'un module de gestion de bassins versants en milieu soudanien 

Mme si deux ann6es se sont d6ja 6coul6es, le PGRN offre encore une occasion unique de 
mettre au point un mod le mixte de gestion d'6cosyst~mes tropicaux, qui comprenne a la fois des 
mesures de restauration de biotopes, de conservation et d'utilisation de ressources naturelles 
renouvelables. Un tel mod~le sera d'une grande utilit pour la troisime 6tape du Programme 
d'amdnagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon. 

D'autres pays de la zone soudanienne pourraient aussi s'inspirer du mod~le d6velopp6 . 
Kuundu. 11pourrait m0me servir d'exemple Asuivre dans d'autres regions tropicales du monde. Ainsi, 
le PGRN pourrait contribuer "irenforcer la r6putation de conservatrice du patrimoine mondial que la 
Rpublique de Guin6e est en train de se faire (voir a ce sujet la section 5.4). 

Ce modle sera le r6sultat a inoyen terme de I'application d'un plan d'am6nagement et de 
d6veloppement du BRP de Koundou, qui reste cependant 6laborer. L'int6r.t du bassin zt ce titre lui 

1.Traduction de I'auteur. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
91 



vient de plusieurs faits, dont ceux qui suivent, entre autres: 

* 	 ilest constitu6 d'une mosaYque de formations physiographiques et de biotopes 
correspondants; 

* 	 la moiti6 environ du bassin est A l'int6rieur d'une for& class6e faisant partie du 
"domaine inali6nable de l'Etat" et devant 6tre g6r6e en conformit6 avec la 16gislation 
en vigueur; 

* 	 la d6gradation des 6cosyst~mes est trs avanc6e, mais la possibilit6 de les restaurer est 
encore bonne; 

0 	 la zone peut encore jouer une r6le important dans ia r6gularisation des r6gimes 
hydriques et dans la conservation des sols et de la diversit6 biologique; 

0 	 les for~ts du bassin, une fois r6habilit6es, seront des sources importantes de revenus 
pour la CRD locale, lui permettant de fiancer son propre d6veloppement; 

0 	 la population humaine est diversifi6e, 6tant compos6e de personnes issues de trois 
groupes ethniques et de plusieurs classes sociales. 

Pour d6velopper un tel mod~le, ilconviendra toutefois d'adopter une vision globale. Le bassin 
devra, certes, 8ue pris comme une unit6 de gestion unique. Nonobstant ceci, la zone d'int6r& en 
d6borde d6finitivement les limites. 

Ainsi, le mod~le devra prendre en consid6ration deux choses importantes. L'une, c'est que le 
terroir de certains villages s'6tend au-delM du bassin versant. I1en est de m~me de la fort class6e dont 
de la moiti6 se situe dans le bassin voisin. I1ne saurait 8tre question d'61aborer un mod~le qui prenne 
seulement en compte la partie du domaine se trouvant A l'int6rieur du BRP, sans risquer des erreurs 
coiteuses voire irr6parables. 

5.2 	 L'anilioration de la connaissance des kcosystmes et des populations locales 

La mise au point du mod~le sus-mentionn6 n6cessitera une 6tude plus pouss6e des sols, de la 
faune, de la flore et des autres ressources du bassin, notamment les ressources hydrologiques. De 
nouvelles enqu tes socio-6conomiques permettront de mieux encore connaitre les probl:mes, les 
pr6occupations et les aspirations des populations. 

Une 6tude ethnobotanique r6v6lerait peut-8tre des connaissances importantes pour le monde 
entier. Mme si cela ne s'av~re pas le cas, une telle enqu~te servira h valoriser le savoir local 
accumul6 au fil des si~cles et transmis de g6n6ration en g6n6ration, de pare en fils ou de m6re en fille. 
Elle contribuera sans doute "imieux faire passer le message de la conservation et A fai-. plus 
facilernent accepter les restrictions qui pourront 8tre trouv6es n6cessaires. 

Les nouvelles connaissances socio-6conomiques pourront permettre au Gouvernement de 
pr6ciser ses objectifs de d6veloppement AI'6chclle pr6fectorale; 6tablir ou r6viser ses priorit6s et 
am6liorer les services aux populations. Elles d6voileront peut-8tre m6.ne des 616nients de solution h 
certains sujets ddlicats, telles que les questions foncires, par exemple. Les autres recherches m~neront 
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• une meilleure appreciation de l'environnement dans lequel elles dvoluent. Leurs r6sultats pourront 
servir d'intrants dans le modble et dans les autres programmes qui les concernent. 

La r6gfn6ration des espaces d6grad6s constituera une occasion sans pareille de faire des essais 
de reboisement avec des essences locales. On contribuera ainsi i faire progresser la connaissance des 
espces soudaniennes: on arrivera mieux connaitre leur ph6nologie, car il faudra en rdcolter des 
semences; on fera des observations sur leur germination; on documentera les pratiques culturales; on 

d6veloppera des prescriptions sylvicoles pour des cas pr6cis. 

Le tout sera d'une trbs grande valeur pour la conservation du patrimoine mondiale, mame s'il 
ne s'agissait que de recherches empiriques. La mise au point de prescriptions sylvicoles valorisera les 
connaissances des forestiers impliqu6s et leur fera prendre conscience de leur nouveau r6le de 
conseillers au service des populations. Elle leur permettra 6galement de tisser de nouveaux rapports 
avec celles-ci, car ces essais n6cessiteront une 6troite collaboration entre tous. 

53 Le renforcement de la capacit institutionnelle 

Une autre partie du d6fi correspond ?. l'dl6ment humain. Comme cela a 6t6 dit, la composition 
6thnique et sociale du bassin est diversifi6e. Non seulement le plan d'amdnagement et de ddveloppe
nment devra-t-il en enir compte, mais les m6canismes de gestion devront permettre que les int6rats de 
chacun soient pris en consid6ration tout en diffusant les tensions existantes. 

En conformit6 avec sa politique de d6centralisation, le gouvemement de la Deuxi~me 
Rdpublique a cr6d de nouvelles institutions, les CRD, devenues op6rationnelles en 1992 (McLain 
1994). Elles seront sans aucun doute impliqu6es dans la recherche de solutions et la prise de decisions. 
Selon Diallo (1989), la participation "tr~s marqu6e" des structures locales fait d'ailleurs partie de la 
strat6gie de la deuxi6me 6tape du Programme d'am6nagemernt intdgr6 du massif du Foutah Djallon. 

tant donn6 sa mise en place r6cente, les capacitds de la CRD locale sont encore faibles. Son 
renforcement devra sans doutw aire partie de la solution. Cela ne devrait pas emp~cher le d6veloppe
ment d'autres structures si jug6es n6cessaires. Mais il ne semble pas prudent de multiplier les paliers . 
moins que cela ne r6ponde i un inip6ratif absolu. 

D'autre part, l'Etat guin6en entreprit en 1989 la r6forme du secteur forestier de son 6conomie 
avec l'adoption d'un PAFT. La r6forme se fera sur 25 ans. Elle vise la transformation du service fores
tier en un corps professionnel comp6tent et dynamique. Elle comprend un volet de perfectionnement 
des agents qui ont 6t6 retenus comme membres du personnel de l'administration foresti re (Rdp. de 
Guinde 1988b). 

Le d6veloppement d'un module de gestion, qui devra inclure n6cessairement un plan 
d'amdnagement des diverses ressources forestires de tout le bassin, pourra donc servir d'6cole aux 
agents forestiers impliquds. En autant qu'ils soient bien encadr6s et mis Ala tfach, ils d6velopperont 
leurs comp6tences tout en acqu6rant une vision plus globale de la foresterie au service de l'int6r t 
local et national. L'exercice, s'il -st bien dirig6 et ralis6 avec impartialit6, sera une occasion sans 
pareille d'am6liorer l'image du service forestier, qui a pu 8tre ternie par le comportement de certains 
dans le passe. 
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5.4 Une contribution possible L l'effort national et mondial de conservation 

Ds I'Indpendance, le gouverenent de la Rdpublique de Guinde reconnut l'importance de la 
conservation des ressources du Futa Jallon pour le bien-etre de la sous-rdgion. C'est ainsi, d'ailleurs, 
que fut identifid ai l'origine le Programme d'amdnagement intdgrd du massif du Foutah Djallon, dont le 
PGRN se veut partie de la deuxidme dtape. 

Comme cela ressort des chapitres prdcddents, certaines ddcisions de la Premiere Rdpublique 
eurent des effets sans aucun doute nfgatifs sur les ressources forestidres du pays en gdndral. Les 
formations vtgdtales du bassin de la Kuundu ne furent pas 6pargndes. La libdralisation de l'6conomie 
sous la Deuxidme Rfpublique cut aussi ses consdquences. Cette lois encore, l'inpact sur la for& 
classde de Nialama fut direct: pour rdpondre h la demande de bois crdde par ia relance de l'activit6 
6conomique ", Labe, on en exploita les ressources ligneuses sans autre considdration. Cette exploitation 
effr6nde suffit comme pretexte a ceux qui en zyeutaient le potentiel agricole. 

Malgrd ceci, la politique forestidre du gouvemement guinden est sans 6quivoque. Elle fut 
ddfinie en 1988 dais le cadre du PAFT, qui fut parrain6 par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) (R6p. de Guinde 1988b). Les grandes lignes en sont rdsumdes 
sous le chapitre sixizine. La volont6 politique de 1'lEtat i conserver les ressources naturelles du pays y 
est exprimde sans dquivoque possible. Elle se voit encore dans son adhdsion a diverses ententes 
internationales portant sur la conservation (voir cc sujet le paragraphe 6.1.8) et dans le fait qu'un 
Plan d'action environnemental (PAE) vienne d'etre rddigf (Lalande, J.Y., communication personnelle). 

Malgrd son stade actuel de ddgradation, la fort classde de Nialaina peut encore jouer un rfle 
des plus importants dans la conservation des sols, des eaux et de la diversit6 biologique. Par elle-meme 
elle n'aurait vraisemblablement qu'un impact limit6 sur cette dernitre ressource. Mais une fois 
rdhabilitde, elle pourrait tre une pidce importante d'un rdseau d'aires protdgdes qui pourrait inclure en 
plus du parc national de Badiar, la foret classde de Ndama (Gaawal, Guinfe maritime), les gorges de la 
rivi~re Salah-oi l'on voit un ilot de foret ombrophile cn milieu soudanien--et les forets abritant les 
sources du fleuve Gambie (voir la carte 3.1 A.la fin du chapitre troisidme). 

Comme cela a dtd dit, sa localisation gdographique, sa superficie de 10 000 ha et le fait qu'elle 
soit constitude d'une inosaique de biotopes associds des formations physiographiques varides, lui 
conf'erent un cachet intdressant. La carte 3.1 montre comment elle est isolde par rapport aux autres 
forets clasrdes de Moyenne Guinde, qui sont toutes d'ailleurs de petites dimensions. 

Dans le rdseau qui est envisag6, la fort de Nialama, une fois reconstitude, reprdsenterait la 
zone de transition entre les forets sches de basse altitude du pare national de Badiar et les massifs 
prd-afromontagnards que constituent les plus hauts sommets du Futa Jallon. Advenant le classement 
dventuel des for ts du col de Sita et de Yaataake, la conservation de la diversitf biologique n'en serait 
que plus effective. 

Quant :i la conservation des eaux et des sols, cela est une des raisons d'etre memes du PGRN. 

5.5 La conservation et la coniniercialisation de plantes mddicinales 

La mission ddc~le ine occasion sans pareille de ddvelopper un petit commerce de plantes 
mddicinales avec la participation des gudrisseurs de la zone, qui sont les coriservateurs de plusicurs 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
94 



sicles de savoir. La valorisation de ces produits forestiers pourrait 8tre un facteur important de 
conservation de ce qui reste de la for0t class6e de Nialana. 

Une condition sine qua non d'une telle entreprise serait la conduite de deux enquftes, I'une 
ethnobotanique, l'autre des marches. La premiere serait une contribution importante . la meilleure 
connaissance du patrinmoine mondial. La seconde devrait viser en premier lieu les villes voisines de 
Leeluma et Labe. lais elle ne devrait 8.re nen6e qu'apres la tenue de la premiere. En effet, avant de 
d6velopper un march6, il y a toujours lieu de quantifier I'offre, qu'il conviendra d'6tablir en fonction 
des principes et nonnes d'un dfveloppernent durable. 

Quoi qu'il en soit, le tout devrait se faire dans le strict respect des principes directeurs pour ia 
conservation des plantes m6dicinales 6mis conjointement en 1993 par l'Organisation mondiale de la 
sant6 (OMS), I'UICN et le WWF-Fonds mondial pour la nature (OMS, UICN et WWF 1993). 
Quelques-uns de ces principes sont reproduits dans le tableau 5.1, pr6sent6 la fin de ce chapitre. 

5.6 	 La prise de contrats de gestion forestibre avec des groupements de paysans et de 
paysannes 

La 16gislation foresti~re 6tablit que l'Etat peut octroyer des contrats de gesdon des ressources 
des forfts class6es. Ce que dit le code forestier . ce sujet est r6sum6 sous le ch-pitre sixi~me. 

L'auteur pense que des groupements librement constitu6s de paysans et (ou) de paysannes 
ayant les mrmes int6rts, peuvent devenir des partenaires hors pair de la DNFF dans la mise en oeuvre 
de la politique foresti~re. Or, il a su qu'aucun contrat de gestion foresti~re n'a encore 6t6 pass6 entre 
l'Etat et un groupement de paysans ou de paysannes. Seuls ont 6t6 souscrites des ententes avec des 
soci6t6s ou des particuliers. 

I1semble donc opportun de d6velopper et de roder un m6canisme par lequel les groupements 
qui, si dfment constitu6s jouissent de la personnalit6 juridique, pourraient passer des ententes visant la 
conservation, I'exploitation et la mise en valeur des ressources des for~ts class6es. Les possibilit6s sont 
nombreuses: il pourrait s'agir, par exemple, de groupements de gu6risseurs, de chasseurs, de 
teinturibres, de planteurs, d'exploitants de bambou ou encore de scieurs de long. Mme des 
groupements d'agriculteurs pourraient 8tre accueillis, en autant que l'agriculture soit retenue comme 
activit6 valable dans le plan d'am6nagement et que le pennette le code forestier. 

L'occasion est "isaisir, car les grourements dment constitu6s auront sfarement une voix 
devant le conseil de village, le conseil de di, trict, la CRD et les autorit6s sous-pr6fectorales et 
pr6fectoalt.s. Ils seront ainsi les porte-parole des sans-voix: les anciens captifs, les femmes et les 
jeunes notnmment. I1peut m0me s'agir d'un mfcanisme pro-actif d'6volution sociale pour les moins 
fortun6s. De plus, en prenant des contrats de gestion avec d'humbles paysans ou paysannes 
constitu6(e)s en groupements, on 6vite de renforcer le pouvoir de ceux qui le commandent d6j . 

Ce serait au credit du PGRN d'cn arriver d6velopper de tels contrats dans la rnse en 
application du module qui aura 6t6 d6velopp6, comme le permet-et le veut-la politique forestire de 
l'Etat guin6en. 
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Tableau 5.1. Quelques-uns des principes directeurs retenus par I'OMS, I'UICN et le WWF 
pour la conservation des plantes mdicinales. 

PRINCIPE JENONCE (I6gbrement modifi6 par l'auteur) 

2.3 	 II importe de "recenser les plantes mddicinales qui sont menacdes t l'tat 
sauvage, afin que celles-ci puissent recevoir la priorit6 dans les programmes 
de conservation". 

3. 	 "Chaque fois que ... possible, cultiver les plantes mddicinales pour assurer 
l'approvisionnement." 

4. 	 Il importe de "veiller t ce que la rdcolte des plantes sauvages ne
 
compromette pas leur survie".
 

4.2 	 I! convient d"'interdire la rdcolte des plantes mddicinales sauvages menacdes, 
except6 it des fins de multiplication". 

5.3 	 "Des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux appropris 
devraient diffuser des informations sur la manibre de r6colter, de traiter et 
de stocker les plantes mddicinales". 

6.4 	 Les gestionnaires d'aires protegces "devraient veiller Ace que la 
conservation et I'exploitation des plantes mddicinales fassent partie des plans 
de gestion des sites" dont its ont la charge. 

6.5 	 "Les espbces fortement ddcimees par une surexploitation devraient 6tre 
rdintroduites dans les zones oi elles poussaient h I'tat sauvage." 

8. 	 "Int6resser le public i la conservation des
 
plma cs mddicinales par la communication et la cooperation."
 

Source: OMS, UICN et WWF (1993) 
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CHAPITRE SIXIEME
 

CADRE POLITICO-LEGISLATIF DE LA FORESTERIE DANS LE BASSIN
 

REPRESENTATIF PILOTE (BRP) DE KOUNDOU
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6.0 	 Pr6ambule 

O6 que 'on soit, la mise au point de mod~les de gestion de ressources naturelles est 
n6cessairement circonscrit par cinq grands groupes de choses: 

0 	 le cadre biophysique, socio-6conomique et culturel dans lequel on intervient; 

* 	 les objectifs poursuivis ou le problrme xr6soudre; 

& 	 les politiques des parties prenantes et la 16gislation en vigueur; 

0 	 les orientations reconnues valables par la communaut6 internationale; 

0 	 les moyens dont on dispose, ces demiers pouvant 8tre augment6s en fonction de ce que 
conimandent les autres. 

Dans le BRP de Koundou, toutefois, un sixi~me groupe entre en jeu, soit les antdc6dents du 
projet. I1en sera question sous le chapitre septi~me, ob il est question des diverses contraintes h la 
gestion des ressources naturelles et "il'am6nagement forestier dans la zone d'int6rft. 

Certains facteurs biophysiques, socio-6conomiques et culturels ont 6t6 ddcrits par les missions 
prdc6dentes (Baird et al. 1990; Fischer et al. 1993; Fischer 1994; McLain 1994). Nombre d'entre eux 
-ont repris dans les sections pr6cfdentes. Quelques-uns sont discut6s sous le chapitre septi~me. 

Les objectits poursuivis ont 6galement 6t6 prfcis6s ci-devant. I1n'est point besoin de les 
r6p6ter sous ce chapitre-ci, mais il y sera fait allusion sous le septi6me dans la discussion des 
antdctdents du projet. 

Quant au problme h r6soudre, l'6quipe PGRN/BRP a vu que la d6gradation de ]a fort class6e 
de Nialama--qui couvre environ la moiti6 du BRP-6tait importante et que la gestion de ce domaine 
6tait totalement ddficiente. Elle comprit qu'on ne saurait atteindre l'objectif de d6veloppement sans 
s'occuper de son amdnagement. Elle a aussi correctement perqu que le main,ien du swatu quo conduira 

terme la disparition de cc qui reste de formations forestiires, ce qui entrainerait toutes sortes de 
difficult6s pour les populations locales. 

Les moyens dont dispose ou dont aurait besoin le projet seront aussi discut6s sous le chapitre 
septi~me. 11 y sera question autant des ressources humaines que matdrielles. Les ressources financi~res 
n'y seront cependant trait6es que d'une mani&e tr6s superficielle. 

Ainsi, cc chapitre ne concerne que le cadre politico-l6gislatif de la discussion. Toutefois, 
l'auteur n'a pas eu a sa disposition de documents r6cents exposant les politiques du bailleur de fonds 
en matire de foresterie et de d(veloppement international. I1prend pour acquis que sa prgoccupation 
majeure est d'en arriver a la gestion 6quilibrge des ressources de la zone d'int6r&t par les populations 
locales encadr6es par les services techniques guin6ens, comme cela est 6tabli dans la description des 
services attendus de l'agence d'ex6cution (Anon. Idl). 

La section 6.1 est principalement axde sur les politiques et la Idgislation guin6ennes. Son 
contenu est quand m3ne lirnit6, seuls des textes portant la foresterie et l'environnement naturel 6tant 
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en main. Nonobstant ceci, l'auteur a pu profiter d'une experise rfalis6e par Mekouar' (1990). La 
section 6.2 porte sur les grandes orientations consid6rfes valables par des instances intemationales qui 
se pr6occupent de la gestion des ressources naturelles sous les tropiques. Un sommaire de toutes ces 
orientations est pr6sent6 dans la section 6.3, oii certains aspects importants de la r6forme du secteur 
forestier guin6en sont 6gailment soulign6s. 

6.1 	 Le cadre politico-l6gislatif guinen 

Le cadre politico-]6gislatif guin6en de la foresterie et de la conservation des ressources 
naturelles est constitu6 d'un ensemble de textes qui se compltent. Parmi les plus importants, il 
convient de mentionner les suivants: 

les programmes successifs d'ajustement structurei mis en oeuvre par le gouvernement
 
de la R6publique de Guinde;
 

le Plan d'action forestier tropical (PAFT) guin6en;
 

le code forestier et ses textes d'application;
 

le code de l'environnement et ses textes d'application;
 

la 16gislation portant r6glementation de I'exploitation des ressources en eau du pays;
 

le code de ]a protection de la faune et r6glementation de la chasse;
 

le code foncier et domanial, pour lesquels les textes d'application sont en 61aboration;
 

la Lettre politique de d6veloppement agricole (LPDA);
 

les textes portant sur la d6centralisation de l'administration ter. itoriale;
 

le- diverses conventions intemationales auxquelles adhere la Rfpublique de Guin6e;
 

le Plan d'action environnemental (PAE), qui est en voie de finalisation.
 

Dans le cadre de l'61aboration du PAE, Mekouar (1990) analysa et 6valua le dispositif 
16gislatif et l'appareil institutionnel se rapportant "i l'environnement et aux ressources naturelles. Son 
analyse est prfsent6e par rubriques: sol, for~ts, eau, espces et 6cosyst~mes. I1conclut que les diverses 
16gislations son "coh6rentes, sur le fond comme en la forme", mme si elles ne sont pas exemptes de 
certaines discordances estim6es d'ailleurs assez mineures. Les grandes lignes en sont rLprises dans les 
paragraphes 6.1.2 6.1.7. 

I. Mohamed Ali Mckuouar est juriste il I'ernploi de ]a FAO. 
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6.1.1 Le Plan d'action forestier tropical (PAFT) guin6en 

Tel que mentionn6 dans la section 5.3, l'Etat guin6en entreprit vers 1985 la r6forme du secteur 
forestier de son 6conomie, en 61aborant un Plan d'action forestier tropical (PAFT) sous 1'6gide de la 
FAO. Le PAFT guinen fut adopt6 en 1989. I1consigne 1r ?olitique foresti~re de l'Etat et d6finit la 
d6marche retenue par le gouven,ement pour la concr6tiser. Ce paragraphe en pr6sente les 616ments 
ayant de l'importance par rapport au mandat de la mission. llssont puis6s dans le document mOme 
(R6p. de Guin6e 1988c). 

Parmi les points -s plus marquants, le PAPI"considere ]a conservation des ressources 
foresti res-prises au se,.s large de v6g6tation naturelle ou plant6e, 6cosyst~mes forestiers et espaces 
naturels-comme 6tant le fondement mrnme du d6veloppement du pays. I1reconnait la penurie de 
donn6es fiables ainsi que la faiblesse de l'administration forcstire. II admet le poids du pass6. 

11retient encore que la for0t incorpore deux aspects, joue deux r6les. Le premier est celui de 
ressource et de garantie "i1'6chelle nationale, sous-r6gionale et mondiale. Le second conceme chaque 
citoyen, qu'il vive en milieu rural ou urbain; ilse rapporte i la sat; faction des besoins, l'emploi, . 
l'agr6ment du village ou du quartier. Sous ce second plan, ilest reconnu que la for t a (Cs fonctions 
sociales et cultUrelles importantes mais que leur rdalisation soul~ve, justement, des questhns de mfme 
nature. Ces deux horizons sont "indissolublement lis". Ils sont aussi "indissociables". 

Le PAFT participe donc Aideux d6marches beaucoup plus amples qu'il explicite -npartie. I1 
s'agit d'une part de la mise en oeuvre dce la politique guin6enne de redressement national et de 
d6veloppernent; et d'autre part de la volont6 mondiale de g6rer de faqon rationnelle les 6cosyst~mes 
tropicaux. 

A ces fins, ilretient la voie pr6conisde par le gouvemement voulant: (1°)le retrait progressif 
de l'ltat des activit6s productives; (20) le renforcement de son r6le de pilote, d'arbitre et de 
promoteur; et (30) la responsabilisation des unit6s politiques de base, des agents 6conomiques, des 
families et des particuliers. C'est ainsi que l'administration foresti~re se vot dot6e d'une nouvelle 
mission, celle de faire va'oir d'une faqon constante le poids de la politique tout en maintenant une 
vision globale clans une optique i long terme. 

Le PAFT se veut en somme un programme sur 25 ans a triple objectif: (F°) arr&er I'6volution 
rdgressive des ressources naturelles; (20) corriger les d6s6quilibres 6cologiques; (30) transformer 
l'administration foresti&e en un corps professionnel comp6tent et dynamique. 11 repose sur six grands 
principes repris dans le tableau 6.1, pr6sent6 h la page 79 avec de 16ghres modifications commanddes 
par la stylistique. 

Pour chaque principe, un certain nombre de mesures de politique forestihre permanente sont 
identifides. Celles qui sont hprendre en compte dans lc BRP de Koundou sont identifides dans le 
tableau 6.2, pr6sent6 s~r les pages 80 85. Les grands axes de la strat6gic retenue pour les 25 ans 
constituant la pdriode stir laquelle dolt s'6chelonner la r6forrne, sont rappel6s dans le tableau 6.3, 
pr6sent6 'hla page 86. 
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Tableau 6.1. Les six grands principes de la politique foresti~re guin6enne, tels qu'tablis 
dans le PAFT. 

10 Assurer la p6rennit6 du patrimoine national de ressources naturelles renouvelables. 

20 Garantir et am6nager les surfaces qui doivent 8tre consacr6es de faqon permanente 
h la forat. 

30 Appliquer les meilleures m6thodes pour fournir le maximum de biens et avantages 

pour une dur6e illimit6e. 

40 Aider et contr6ler dans leurs divers aspects 1'exploitation, la transformation et la 

commercialisation des produits issus des for&s. 

50 Associer 6troitement l'ensemble de l'administration, des entreprises, associations, 

collectivit6s et tous les citoyens .la politique forestibre. 

60 Faire fonctionner efficacement les instruments de cette politique. 

Source: R6p. de Guin6e (1988c). 
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Tableau 6.2. Quelques-unes des niesures correspondant aux six grands principes de la 
politique foresti~re guin6enne et consid6rations diverses visant leur mise en application. 

MESURES CORRESPONDANT AU PREMIER GRAND PRINCIPE 

31. 	 Participer activement a I'am6nagernent du territoire: 

* 	 en affectant de faqon d6finitive un pourcentage 61ev6 de la surface de 
chaque regiona la fort; 

* 	 en contribuant au maillage arbor6 des terroirs ruraux, en participant h 
l'enrichissement des jachbres et en aidant h une meilleure gestion des 
paiturages. 

32. Lutter efficacernent contre les ennernis de la couverture v6g6tale et des sols: 

* 	 en contr6lant les feux de brousse sauvages pour en arriver , leur 
progressive suppression; 

* 	 en prot6geant les bassins versants, sp6cialement ceux les plus menac6s ... 

* 	 en sup,jrinant toute exploitation foresti&e abusive ou non organisee. 
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Tableau 6.2. Quelques-unes des mesures correspondant aux six grands principes de la 
politique forestire guin6enne et consid6rations diverses visant leur -nise en application. 

Le PAFT pr6voit que la mise en appication de cc premier grand principe de la politique 
forestibre implique un r61e de conseil permanent du personnel de l'administration forestire auprbs 
des collectivit6s d6centralisdes. 

MESURES CORRESPONDANT AU DEUXIEME GRAND PRINCIPE 

41. 	 Constituer des domaines forestiers permanents de l'Etat, des CRD et des districts, 
ces domaines devant tre "inalinables ... d6finis, d6limit6s et inscrits par un acte 
solennel dans le patrimoine de Icurs attributaires". 

43. 	 Dans certains cas, des zones tampons extfrieures aux for&ts ainsi affect6es seront 
mises en place. 

Dans la mise en oeuvre de ce deuxi~me grand principe, il est arret6 que "Le domaine d6j class6 
sera vigoureusement et totalement repris en mains" ... De m~me, la connaissance de la couverture 
boisfe du pays et des analyses fines par pr6fecture pcrmettront de d6tecter et de d6finir les surfaces 
?i affecter de faron permanente la for t. La constitution, puis la protection et la gestion des 
domaines forestiers permanents, qu'ils soient propridt6 de l'ltat, des CRD ou des districts sera une 
prdoccupation continue de l'administration forestire. 
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Tableau 6.2. Quelques-unes des mesures correspondant aux six grands principes de la 
politique foresti~re guin6enne et consid6rations diverses visant leur mise en application. 

MESURES CORRESPONDANT AU TROISIEME GRAND PRINCIPE 

51. 	 Mettre en valeur les domaines forestiers permanents en vue d'ure production 
soutenue en termes de qualit6 et de quantit6. 

52. 	 Favoriser les productions priv6es ou collectives de bois ... en mettant en place des 
modalit6s d'aide et de support techaique au d6veloppement des actions 
individuelles ou group6es ... garantir la propri6t6 de l'arbre 'i celui qui 'a plant6 et 
a ses h6ritiers. 

53. 	 Consacrer des efforts importants , ce qui n'est pas simplement production de bois: 
arbres fourragers, fruitiers, mellif~res, servant h am6liorer le sol, et ca~tera ... dans 
un cadre agroforestier. 

54. 	 Veiller i ce que la faune contribue plus directement (viande de chasse) ... A la 
s6curit6 et , ]a qualit6 alimentaires et au d6veloppement. 

II est recorinu que ce principe demande la continuit6 dans ]'effort et dans la pratique. Une fois 
certains buts fix6s apr~s 6tude ... les am6nagements doivent etre respect6s ... les conseils 
techniques sans cesse perfectionn6s. II est admis que dans les espaces "libres" du Futa Jallon la 
plantation d'essences exotiques peut 8tre envisag6e. En Moyenne Guin6e, 'accent portera sur 
l'agroforesteric, les arbres fourragers et fruitiers ct ]a couverture des besoins locaux. 

L'6laboration ei I'ex6cution du plan u am6nagement est une responsabilit6 et une pr6rogative de 
I'administration forestire. Pour les domaines des collectivit6s ddcentralis6es, l'administration devra 
tenir compte des besoins et des ddsirs de celles-ci. 
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Tableau 6.2. Quelques-unes des mesures correspondant aux six grands principes de la 
politique foresti~re guin6enne et consid6rations diverses visant leur mise en application. 

MESURES CORRESPONDANT AU QUATRIEME GRAND PRINCIPE 

63. 	 Rrglementer et organiser l'exploitation forestire et fe sciage sous toutes leurs 
formes ... par des contrats de diverses natures. Dans les forfts permanentes, la 
r6colte est une des applications de I'amfnagement, qui doit en pr6ciser tous les 
details. Ailleurs, l'abattage doit faire l'objet d'une autorisation. L'exploitation est 
toujours soumise au paiernent d'une redevance. 

64. 	 Promouvoir, contr6ler et, au besoin, r6glementer l'exploitation et l'usage des autres 
produits des for0ts, en am6liorant les connaissances leur sujet et leur 
commercialisation. 

65. 	 Veiller au d6veloppement- l'intrricur de saines limites--de la faune sauvage, en 
organisant et en rrglementant la chasse. 

L'application de ce quatri~me grand principe doit viser l'6quilibre entre le meilleur usage des 
ressources et les besoins pr6sents et . venir, au profit de la Guin6e toute enti~re. L'exploitation b. 
des fins commerciales et sprculatives est . distinguer de celle servant Acouvrir les besoins 
familiaux. Aprzs analyse, les droits d'usage seront (au besoin) limit6s par cat6gories de produits et 
par village et codifies. 

La capacit6 de conseil technique aux artisans exige un haut niveau de qualification et un esprit 
permanent d'ouverture et d'assistance. 

Les autres produits forestiers que le bois feront l'objet d'une attention accrue. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

106 



Tableau 6.2. Quelques-unes des mesures correspondant aux six grands principes de la 
politique forestire guin6enne et consid6rations diverses visant leur rise en application. 

MESURES CORRESPONDANT AU CINQUIEME GRAND PRINCIPE 

71. 	 Sensibiliser toutes les couches de la soci6t6 par tne information adapt6e aux 
difffrentes situations et aux divers comportements. 

72. 	 S'appuyer dans toute la mesure du possible sur les aspects positifs des coutumes et 
des connaissances traditionnelles et les faire progressivement 6voluer dans un sens 
favorable. 

73. 	 D6montrer de faqon probante et faire connaitre les r6sultats par les voies les plus 
efficaces.
 

74. 	 l duquer la population en vue d'une meilleure gestion de la nature et des ressour
ces renouvelables avec le concours des institutions nationales, en commenqant des 
l'6cole primaire. 

75. 	 Faire prendre conscience , tous les citoyens de leurs devoirs et responsabilit6s 7t 
I'6gard des collectivit6s villageoise, (sous-pr6fectorale), pr6fectorale et nationale. 
Au besoin, en cas d'indiscipline ou de malveillance prouvee, sanctionner les d6lits. 

La sensibilisation, l'6ducation et la conscientisation incombe h l'administration foresti~re. Mais 
c'est plus tine question d'6tat d'esprit, de volont6 de cadres motives qu'une affaire de grands 
moyens. Ainsi, I'aide technique ne saurait apporter 5 cet 6gard qu'une contribution limit6e sous la 
forme de techniques d'analyse, de moyens d'6ducation et de propagande et (ou) d'une aide h la 
mise en place des demonstrations qui s'imposent. I1convient de travailler de faqon concert6e avec 
toutes les administration; et toutes les structures nationales et locales; et d'appuyer l'action des 
associations oeuvrant dans le mme sens. Donc, sensibiliser et responsabiliser, car chaque citoyen, 
chaque groupe, chaque collectivit6 a des droits, mais 6galement des devoirs envers le pays et les 
g6n6rations futures. 
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Tableau 6.2. Quelques-unes des mesures correspondant aux six grands principes de la
 

politique forestibre guin6enne et consid6rations diverses visant leur mise en application.
 

MESURES CORRESPONDANT AU SIXIEME GRAND PRINCIPE 

83. 	 Appliquer une l6gislation sp6cifique, lentement 6volutive. 

84. 	 Disposer d'un personnel qualifi6 et motiv6, se pr6occupant des actions de terrain. 

Pour cela, contr6ler la formation et assurer un perfectionnement continu. 

85. 	 Ouvrir I'administration foresticre vers I'ext6rieur en maintenant les collaborations 
utiles avec les autres departements minist6riels et unit6s administratives et en 
facilitant ses liaisons avec le monde forestier international, notamment '6chelle 
sous-r6gionale. 

86. 	 Amtliorer sans cesse la comp6tence et l'efficacit6 de l'administration forestiare par 
le suivi des actioti; et le perfectionnement des m6thodes et des techniques. 

La mise en pratique de la politique foresti~re exige que I'administration fasse appliquer, avec
 

doigt6 mais avec fermet6, sans excessif perfectionniste, une 16gislation cohgrente, pouvant 8tre
 
ajust6e progressivement l'6volution des objectifs, des institutions et des comportements. Cela
 
demande aussi que I'on pr6voie--et mette en place-les mecrnismes de suivi, de contr6le et
 

d'inspection necessaires.
 

A tous les 6chelons, l'administration devra pouvoir compter sur un personnel technique qualifi6, 

auquel seront garantis les statuts et traitements correspondant 5+leurs responsabilit6s. I1conviendra 
d'a::surer a cc personnel la formation et le perfectionnement qui vont de pair avec leurs cahiers de 

charges respectifs; et lui incuilquer le style d'action et la discipline n6cessaires i sa parfaite 

insertion aussi bien dans l'appareil administratif que dans le milieu oc il est appel6 5.servir. 

Source: 	R6p. de Guin6e (1988c). 

Le PAFT reconnait encore que les contraintes institutionnelles, administratives, budg6taires, 
techniques, humaines et sociales "la rtforne du secteur forestier sont nombreuses. On sait qu'elles ne 

scront pas lev6es comme qa, par hasard, ni par la seule aide ext6rieure ou un erdettement public. 

Sachant qu'on ne construit durablement que sur du solide, il est retenu qu'il faut surtout mettre en 

place les bases concretes de l'avenir. 

II fut estim6 que ]a rforine prendrait l'espace d'une g6n6ration, soit 25 ans. II ne s'agit pas 

d'une p6riode transitoire, mais bien un cycle d'activit6s devant se traduire par l'effet recherch6. Pour 

des raisons de commodit6, Ia strat6gie retenue veut que l'on agisse dans six grands champs 
d'application, eux-mmes comportant divers volets constitu6s chacun d'tn nombre variable d'activit6s 

d6finies dans les plans d'actions pluriannuels successifs. Ces champs sont identifics dans le tableau 6.3 

ci-dessous. 
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Tableau 6.3. Les six champs d'application de la strategie de rtforme du secteur forestier de 
I'conomic guin6enne, selon le PAFT. 

I Restructurer les institutions et mettre n place les mdcanismes appropri6s. 

II Agir sur les facteurs fondamentaux de 1'6volution des ressources naturelles. 

III Mobiliserplus, produire mietx! 

IV Augmenter les ressources. 

V Faire participer 'ensernh'. de ia population. 

VI Prparcr l'avenir. 

Source: R6p. de Guin6e (1988c). 
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Considrant l'objectif convenu de la mission, soit I'orientation de la foresterie dans le BRP de 
Koundou, il y a lieu de s'arr~ter un peu plus longuement sur quelques-uns de ces champs 
d'application. 

6.1.11 Agir sur les facteurs fondamentaux de i'Nvolution des ressources naturelles 

11 est not6 dans le PAFT que les ressources naturelles renouvelables du pays ont 
dangereusement diminu6. De plus, que ce qui en reste est passablement d6grad6 sinon en un piteux 
6tat. Le deuxi~me champ d'application de la politique foresti~re, Agir sur les facteursfondamentaux 
de l'tvolution des ressourcesnaturelles, veut donc enrayer les processus de d6gradation qui, s'ils 
s'acc6l6raient, risqueraient de ruiner irrdmrdiablemnent le patrimoine national. Ce champ d'application a 
donc quatre volets: 

asseoir le donaine forestier ,ermanent; 

sauvegarder la divcisit6 biologique et la riches,, de la faune; 

lutter contrc Ie ennernis de la couverture vrgrtale; 

conserver les sols et les eaux. 

Asseoir le domaine forestier permanent 

Le PAFF 6tablit que: "La premiere tfiche, urgente, est la remise en 6tat du domaine drjA class6 
... Sa situation (.st telle qu'il) m6rite une reprise attentive, fork par fort, avec traitement des 
situations difficiehs, mat~rialisation des limites et syst~me etficace de gardiennage ... C'est un 
pr6alable indispensable A l'am6nagement ... Ces op6rations sont Aeffectuer par les ingrnieurs au 
niveau Prefecture, aid6s temporaircrnent" ... par des 6quipes sprcialisres. (Les mots entre parentheses 
et l'emphase sont de l'auteur.) 

Aussi, "Sauf cas exceptionnels de protection int6grale ... les for8ts permanentes doivent &re 
grr6es ... prot6g6es et exploitres, au besoin enrichies, dans le cadre d'un am6nagement sp6cifique ... 
Pour cela, elles doivent 6quip6es : acc~s, desserte int6rieure, pare-feux, et caxtera." 

Le PAFT reconnait encore qu'asseoir les diff6rents domaines forestiers permanents sera long et 
coOteux en temps et en travail. II s'agit ceperdant d'une urgence nationale. 

Sauvegarder la diversit6 biologique et la richesse de la faune 

Ce volet veut que soient constitu6s des r6servoirs dispersrs et protrg6s pour Ia reproduction 
des espces animales. Ce r6le incombe en partie aux domaines forestiers permanents, qui doivent 
assurer sur toute leur surface ou sur certaines parcelles, la protection de la diversit6 biologique. 
Certains petits massifs ... peuvent ktre totalement fenn6s "i la chasse; dans d'autres, plus vastes, la 
chasse en tant que droit d'usage p,.;zrra tre rrglenient&e. II revient au personnel de l'administration 
foresti~re de faire respecter le code de la chasse. 
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Lutter contre les ennemis de la couverture v~g6tale 

Selon le PAFT, les principales causes de ]a d6gradation de la couverture v6g~tale sont les 
actions inconsid6r6s des humains, directes ou indirectes, conscientes ou non: feux de brousse, 
dofrichements Ades fins culturales, pr6l vements excessifs, et caetera ...II sera long de modifier en 
profondeur les comportements. I1y a donc lieu de commencer le plus t6t possible, d'une maniire 
concentrie et "Tnergique. 

En ce qui concerne le feu, la strat6gie retenue repose entre autres sur la pratique "contr6l6e" 
des feux prococes et la mobilisation de toute la population par l'ducation et la propagande. La 
campagne de mises a feu prococes-qui ne peut se d6rouler que pendant une pdriode restreinte au 
d6but de la saison sche-doit reposer sur les villages eux-memes. Le PAFT prdvoit une organisation 
villageoise typique qu'il incombe h I'administration forestire de crder et de soutenir. Des sanctions ne 
seront iinposdes que s'il y a discipline ou malveillance, mais dans ces cas elles seront exemplaires. 

Le PAFT n'est pas clair en ce oui concerne le r6le des villages eu 6gard aux mises A feu 
pr6coces h l'intdrieur des folrts class6es. 

Conserver le sol et les eaux 

Le PAFT reconnait encore que la d6gradation des sols et des rdgimes hydrauliques menace 
l'ensemble du pays. C'est un imp6ratif national-et sous-rgional-tout Afait capital que de rdtablir 
une situation favorable sinon d'arrOter la d6t6rioration. 

En plus de la cr6ation/r6habilitation de domaines forestiers permanents et la lutte contre les 
feux sauvages, d'autres mesures, qui relivent toutefois du D6veloppement rural', sont indiqu6es. Parmi 
celles-ci, l'intensification de l'agriculture sur les sols les meilleurs et la lutte contre l'6rosion des sols 
et la diminution de leur fertilit6. C'est h l'int6rieur de ce volet du PAFT qu'est inscrit le vaste 
Programme d'amdnagement intdgr6 du massif du Foutah Djallon, dont fait partie le PGRN. 

6.1.12 Mobiliserplus, produiremieux! 

Le troisiame champ d'application correspond au mot d'ordre: "Mobiliserplus, produire 
mieux!" Le PAFT veut en arriver A.une meilleure utilisation des ressources actuelles et accroitre les 
ressources futures. I16tablit que "Les domaines forestiers permanents doivent, sauf cas exceptionnel 
ou p~riode temporaire, 8tre exploit6s de fagon rationnelle en ... Mais le... fonction du potentiel" 
domaine classd est souvent difficile ii maintenir, car les populations (qui voient surtout la fork comme 
une r6serve de terres agricoles) comprennent mal qu'il soit apparemment non productif. (L'emphase 
est de I'auteur.) 

I1est estim6 qu'en dehors des forOts class6es beaucoup de bois se perd lors des ddfrichements 
et de la remise en culture des jach~res. En voyant Ace qu'il soit rdcup6r6 par les scieurs de long et 
(ou) les artisans, on arriverait sirement h.satisfaire les besoins de nombreuses pr6fectures. 

2. Lorsque le PAFT fut adopt6, les services Fortset chasse et Ddveloppementr rural6taient totalement s6parfs. 
Ils sont aujourd'hui intdgrds 4 l'6chelon de la pr6fecture,au sein de la Direction pr6fectorale du d6veloppement 
rural et de l'environnement (DPDRE). 
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L'article 424 du PAFT sugg~re m~me que des redevances devraient 8tre perques sur les arbres 
abattus pour les besoins de l'agriculture. Par contre, 'ar.icle 431 semble dire que cela s'appliquerait 
seulement lorsque l'arbre coup6 a une fin commerciale? 

Enfin, le PAFT souligne l'importance non seulement mon6taire, mais aussi sociale et 
culturelle, des produits forestiers autres que le bois. Des efforts sont Aconsentir afin de mieux les 
connaitre et voir comment les augmenter. Entre autres, des enqutes sur la viande provenant de la 
chasse devront 8tre rapidement r6alisdes afin d'6clairer les d6cisions en matibre de gestion de la faune. 

6.1.13 Faire participer toute la population 

Le PAFT insiste que la protection des ressources renouvelables est I'affaire de tous les 
citoyens. M~me s'il importe d'y arriver le plus vite possible, l'Itat se donne 25 ans pour que la 
conservation devinne un r6flexe. C'est l'objectif du cinqui~me champ d'application, Faireparticiper 
toute la population. Patience et continuit6, doigt6 et psychologie sont les clefs de ]a rdussite Ace titre. 
"Expliquer, informer, dduquer, rechercher la participation doivent devenir une obsession" ... chez tous 
les agents forestiers. 

L'administration foresti6re "doit" s'appuyer sur les collectivit6s ddcentralisdes en mati~re 
d'information et d'6ducation et Icur apporter toute son assistance technique dans ces domaines. Les 
associations de tous genres et les organisations non gouvemementales (ONG) peuvent 6galement se 
r6v6ler de pr6cieux auxiliaires. Les administrations r6gionales et pr6fectorales, entre autres, doivent atre 
bien informdes de la politique foresti~re et des actions entreprises. Elles doivent aussi 8tre associ6es A 
ces derni~res en vue d'un concours maximum de leur part. 

La stratdgie vise aussi chaque famille et chaque citoyen. Tous, l'agriculteur, l'd1eveur, le 
chasseur, !'artisan, les femmes, les sages, le conseil de district, et sans doute les jeunes et les 
commerqants, tous doivent 8tre vus comme des interlocuteurs Aprivil6gier. L'agroforesterie est A 
encourager non seulement parce qu'elle est en addquation avec la conservation des ressources, mai, 
6galement parce qu'elle permet ? la confiance de s'installer et Aiun dialogue fructueux de s'6tablir 
entre le paysan et le technicien forestier. 

6.1.2 La I6gislation portant sur I'eau 

Selon Mekouar (1990), deux textes l6gislatifs en vigueur se rapportaient alors directement 
1'eau: la Loi n' 036/APN/81 du 09 novembre 1981 portant r6glementation de 1'exploitation des 
ressources en eat de ]a R6publique de Guin6e; et le code de l'environnement. En 1990, un projet 
d'ordonnance portant code de l'eau venait d'8tre finalis6, mais I'auteur n'a pu savoir s'il a W 
promulgu6. Ce que dit le code de 1'environnement sur 1'eau est rapport6 dans le paragraphe 6.1.3. 

La !oi de 1981 6tablit que la d6finition des eaux superficielles et souterraines englobe les lits et 
berges des cours d'eau, les cuvettes des lacs, les rivages de la mer de m~me que les ouvrages qui en 

3. La l6gislation forestire stipule que tout d6frichement doit 6tre accompagn6 d'un reboisement 6quivalant, en 
qualitd et en superficie, au boisement initial; et que le d6fricheur devra acquitter une taxe de ddfrichement 
correspondant aux frais occasionnes par le reboisernent. Mais cela ne s'applique pas aux exploitations agricoles ni 
aux jach~res. 

TROPICAL RESEARCH & DEVEL.OPMENT, INC. 

112 



modifient la qualit6, le regime ou encore la direction de l'6coulement. Elle fixe que la mise en oeuvre 
des lois ayant rapport i la conservation, l'amfnagement et l'exploitation des ressources en eau est 
confi6e I'Office de mise en valeur des eaux de Guin6e (OMVEG). Ainsi, il appartient AI'OMVEG 
d'administrer et d'entretenir les lits mineurs des cours d'eau et les cuvettes des lacs. 

Selon la loi, les utilisations visant la satisfaction des besoins domestiques sont libres, sous 
reserve qu'elles n'altbrent point la qualit6 de l'eau et n'en perturbe pas 1'6coulement. Toute action 
pouvant nuire "i la ressource ou aux ouvrages est interdite. 

6.1.3 	 La l6gislation portant sur I'environnement 

Selon Mekouar (1990), la 16gislation en la mati~re d'environnement est pour l'essentiel 
compos6e par l'ordonnance n' 045/PRG/87 du 18 mai 1987 portant code de l'environnement et ses 
deux textes d'application, soit le d6cret n' 199/PRG/SGG/89 du 08 novembre 1989 et l'arr&6 n' 
990/MRNE/SGG/90 du 31 mars 1990. 

11 s'agit d'une 16gislation cadre. Ainsi, elle ne fait que poser les principes fondamentaux de 
gestion et de valorisation des ressources naturelles et de conservation du milieu. D'autres textes, tels 
que le code forestier, en pr6cisent la portde. Elle prescrit, cependant: 

0 	 que le sol et le sous-sol, en tant que ressources renouvelables ou non renouvelables 
limit6es, doivent 8tre prot6g6s contre toute forme de d6gradation; 

0 	 ia recherche de solutions susceptibles de diminuer ou de supprimer le recours au feu; 

* 	 l'adoption de mesures tendant combattre l'6rosion et la perte de terres arables, 
incluant la r6glementation de l'utilisation d'engrais susceptibles d'affecter d'une 
mani~re n6gative la qualit6 du sol et de l'eau; 

* 	 la conduite d'une 6tude d'impact permettant d'6valuer les cons6quences sur 
l'environnement de tout am6nagement ou ouvrage susceptible de porter atteinte au 
milieu naturel. 

En ce qui concerne les for~ts, le code de l'environnement 6tablissait d6jA, deux ans et demi 
avant que le code forestier ne prenne effet, que les forfts, "qu'elles soient publiques ou priv6es, sont 
un bien d'int6rt commun qui doit 8tre g6r6 en tenant compte des pr6occupations d'environnement, de 
sorte que les fonctions de protection ... ne soient pas compromises par leurs utilisations 6conomiques, 
sociales ou r6crdatives". 

Toujours selon Mekouar (1990), le code de l'environnement prescrit que les projets de routes 
et les ddfrichements sup6rieurs b. 10 ha, entre autres, sont sournis Ades 6tudes pr6alables d'impact 
environnemental. 

En ce qui concerne I'eau, il y est 6tabli que les eaux continentales, tant superficielles que 
souterraines sont un bien public, facteur fondamental du ddveloppement 6conomique et social. Ity est 
reconnu que la reglenentation du dornaine class6 contribue sa conservation. 
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Le code prescrit encore la gestion rationnelle de la flore et de la faune en vue de la 
pr6servation des espces, du patrimoine g6ndtique qu'elles reprdsentent et de leurs inilieux naturels. 

Toute activit6 susceptible de les affecter doit 8tre rdglementde et peut 8tre interdite. 

Le Plan d'action environnemental (PAE) 

Un processus devant conduire i. l'adoption d'un PAL guin6en fut lanc6 vers 1990. L'auteur a 
su de source bien renseign6e qu'un plan de cette nature fut approuv6 par le gouvernement de la Deux

i~me R6publique derni~rement. Selon cet interlocuteur, le document ne ferait cependant pas l'una

nimit6: certains disent ne pas voir oi ninent la politique retenue et la stratdgie propos6e. Pour cette 

raison, le plan d'investissement permettant de le mettre en oeuvre n'avait pas fin.1994 6t present6 au 

conseil de direction de la Banque mondiale, qui doit le financer en bonne partie. Quoi qu'il en soit, il 

est vraisemblable que la 16gislation environnernentale sera rdvisde une fois l'exercice termina. 

6.1.4 La l6gislation foresti~re 

La l6gislation foresti~re est compos6e de deux textes: l'ordonnance n' 081/PRG/SGG/89 por

tant code forestier et le ddcret n' 227/PRG/SGG/89 du 20 ddcembre 1989 portant application du code 

forestier. Les articles estim6s importants pour la r6alisation du mandat sont repris dans les pages 
suivantes. 

6.1.41 Un bien d'int6rt national 

L'article premier de l'ordonnance 6tablit que les for&s guindennes constituent "un bien 
d'int6r& national" devant 8tre g6rdes de manire h rpondre aux besoins actuels et futurs des 
populations et h prdserver l'environnement. 

6.1.42 Dfinition du domaine forestier 

L'ordonnance ddfinit le domaine forestier comme 6tant constitu6 par les terrains portant une 
v6gdtation autre que plant6e des fins exclusivement agricoles ou n6cessitant des am6nagements 
destinds h assurer la conservation des sols, la r6gularisation des systbmes hydrologiques, 
l'accroissement de la production foresti~re ou le maintien des 6quilibres 6cologiques. 

Le domaine forestier est compos6 du domaine forestier de l'Etat; du domaire forestier des 
collectivit6s d6centralisdes; et du domaine forestier non class6. Les forets classdes ant6rieurement h. 

l'entr6e en vigueur du code forestier sont comprises dans la premiere cat6gorie. Le domaine forestier 
non classd est constitud par les terrains forestiers n'ayant fait l'objet d'aucun d6cret ou arr~t6 de 
classement. 

Du classement de nouveaux domaines 

De nouveaux domaines peuvent &tre class6s soit en tant que ffrets de l'Etat soit h titre de 
forEits des collectivit6s d6centralisdes. Dans chaque prdfecture, une commission de classement des 
forts est charg6e d'6tudier les projets de classement en respectant ia procddure 6tablie dans ia 
I6gislation. Lorsqu'un projet concerne plus d'une pr6fecture, les commissions de classement des for0ts 
de toutes les prefectures concernes l'dtudient ensemble. 
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Du d~classemnent 

La procedure de d6classement ou de r6vision des limites d'un domaine class6 deiliande: (1P) 
un plan de situation; (2') que soient pr6cisdes les raisons du d6classement ou de la r6vision; et (30) 
une 6valuation de l'impact pr6visible du changement propos6 sur l'environnement naturel, ainsi que les 
solutions susceptibles de compenser les inconv6nients de ces impacts. 

6.1.43 	 Conditions r~gissant l'exploitation du domaine forestier de l'Etat 

Le code forestier retient que le domaine forestier de l'Etat peut 8tre exploit6 directement par 
l'administration foresti ie ou en vertu d'un contrat de gestion conclu avec une personne morale 
publique ou priv6e prlsentant des garanties professionnelles suffisantes. L'exploitation doit dans tous 
les cas se conformer aux prescriptions d'un plan d'amfnagement. 

Le plan 	d'amninagernent 

Le plan 	d'am6nagement doit garantir ]a gestion rationnelle du domaine. Il doit tenir compte 
des fonctions de protection et de production et r6aliser un 6quilibre entre les besoins socio-6cono
miques des populations et les int6rfts de la conservation du milieu naturel. I1doit toujours 8tre en 
adfquation avec le dfcret de classement. Notamment, le plan: 

* 	 est fond6 sur un inventaire de l'unit6 d'am6nagement; 

0 	 situe les zones de protection naturelle ainsi que les mesures visant Aconserver la flore, 
les sols et les syst~mes hydrologiques; 

0 	 identifie les activit6s agricoles et pastorales ainsi que les droits d'usage dont l'exercice 
est compatible avec l'affectation de l'unit6; 

* 	 6tablit la possibilit6, de coupe; 

0 	 pr6voit les programmes de reboisement et de sylviculture permettant de maintenir ou 
de d6velopper la production ligneuse; 

0 	 inclut un parcellaire; 

0 	 localise les infrastructures, entres autres les routes, les pistes et les campements 
forestiers. 

L'utilisation dans le document du mot "notamment" permet de comprendre que cette liste n'est 
ni limitative ni exhaustive. Elle identifie cependant les choses qui doivent nfcessairement figurer dans 
le plan. Ainsi, il est possible de pr6voir en plus des zones de protection de la flore et des syst~mes 
hydrologiques, des zones devant servir de refuge h la faune. 

D'ailleurs, dans le domaine forestier de I'Etat le reboisement doit 8tre r6alis6 en priorit6 sur 
des terrains oi l'op6ration assurera la conservation des sols, la r6gularisation des syst6mes 
hydrologiques, l'accroissement de la production foresti~re ou le maintien des 6quilibres 6cologiques. 
Ainsi, il est tout a fait admissible que le programme de reboisement vise non seulement la production 
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ligneuse, mais aussi l'extension de la couverture arbustive ou arborfe des zones ddgrad6es, afin 
d'am6liorer l'infiltration et r6cuire I'erosion. 

Dans la mfme veine, les programmes de reboisement et de sylviculture pourraient favoriser 
des essences vfg6tales importantes pour Ics animaux sauvages devenus rares dans la zone, qu'on les 

chasse ou non. I1est mfme concevable d'encourager le d6veloppement de productions forestires 
autres que le bois: m6dicaments, fruits, teintures, fourrage, et caftera ...en autant que les autres 
objectifs reqoivent la priorit6. 

Le plan d'amdnagement est approuv6 par le ministre ayant les for~ts parmi ses attributions. 

Le contrat de gestion foresti~re 

Des parties du domaine forestier peuvent 8tre concfddes Ades tiers en vertu d'un contrat de 

gestion foresti~re, i charge de le reboiser pour le compte de l'Etat ou de ]a collectivit6 dfcentralisfe 

concern6e. Ces ententes peuvent autoriser, 'de fagon limit6e", certaines activit6s agricoles ou pastorales 
dans l'unit6 d'amnagement. 

Toutefois, les activitfs agricoles "ne pourront 8tre menfes, soit sur des parcelles distinctes, soit 

en association agroforesti~re, que sur des terrains dlpourvus de boisement au moment de la conclusion 
du contrat, en vue de leur reboisement progressif". Quant aux activitds pastorales, elles devront 8tre 
"strictement limitfes" aux p~turages existants. Les plantations foresti~res cr6des par le b6nfficiaire d'un 

cortrat de gestion ne peuvent 8tre exploitdes pendant la durfe du contrat. Mais dans la suite, 
l'exploitation se fait au profit des auteurs du reboisement. 

6.1.44 La protection du domaine forestier 

Le domaine forestier doit 8tre prot6gd contre toute forme de d6gradation caus6e par la 
surexploitation, le surpAturage, les incendies, les brilis, les d6frichements abusifs, les maladies et 
l'introduction d'espces inadaptes. Ainsi, l'administration forestire peut 6dicter des mesures visant, 
entres autres, .ifixer les sols en pente, prot6ger les sources et les cours d'eau, prot6ger les espces 
rares et les biotopes fragiles, et pr6server le milieu naturel en g6n6ral. 

Du d~frichement 

Aucun permis de d6frichement ne peut 8tre accord6 s'il apparait que l'op6ration, entre autres, 
est: 

contraire aux prescriptions du dfcret ou de l'arrt6 de classement; 

susceptible de compromettre la conservation des sols, les syst~mes hydrologiques, et, 
d'une manizre gfndrale, I'6quilibre 6cologique. 

De la protection d'esp±ces d'arbrcs de valeur 

La coupe d'arbres de certaines esp&es, dont ia liste est fix6e conform6ment au d6cret 
d'application, ne pourra 8tre autoris6e qu'en vue de l'obtention de bois de construction ou 
d'6b6nisterie. 
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Des mises Atfeu contr61kes 

Les mises A feu contr6les ne peuvent se faire que dans les conditions autoris6es par la 
16gislation. Le ministre peut interdire l'utilisation du feu en certains temps de l'ann~e. 

6.1.45 Des droits d'usage 

Les droits d'usage sont d6finis comme 6tant des droits coutumiers que les populations vivant 
traditionnellement A l'intpirieur P,1 Aproximit6 du domaine forestier, peuvent exercer afin de satisfaire 
leurs besoins en produits forestiers. L'exercice de ces droits vise "strictement" les besoins familiaux et 
domestiques; il ne saurait "en aucun cas" donner lieu h des transactions commerciales. Ius concement: 

le ramassage de bois mort; 

la rrcolte de fruits et de plantes alimentaires et m6dicinales; 

la coupe de bois nrcessaire h la construction des habitations, les abris pour les animaux 
domestiques et la fabrication d'outils agricoles (sous rdserve, sans doute, de la 
prescription visant les esp&es r6serv6es A l'6b6nisterie); 

le passage et le pdturage des bates, sous r6serve de la 16gislation en vigueur; 

tout autre usage reconnu par les d6crets et arr~trs de classement et par les plans 
d'am6nagement. 

Dans tout le domaine forestier, l'exercice des droits d'usage est subordonn6 A l'6tat des 
peuplements. Au besoin, le ministre peut le suspendre de maniire temporaire ou d6finitive mais telle 
suspension donne droit Acompensation. 

6.1.46 Police forestiire et sanctions 

Les agents forestiers d6sign6s sont tenus de rechercher et de constater les infractions au code 
forestier. La proc6dure Acet effet est consign6e dans l'ordonnance. Au titre des sanctions, certaines 
p6nalit6s prescrites sont h noter: 

Quiconque aura pratiqu6 un d6frichement en violation des dispositions du code 
forestier ou du texte d'application sera puni d'un emprisonnement de six mois Adeux 
ans et/ou d'une amende du double de la taxe de ddfrichement qui aurait dO 8tre payee. 

Quiconque aura mis en culture un terrain forestier en violation de la l6gislation sera 
puni d'une amende de 50 000 A 100 000 GNF. 

Quicotique aura mis le feu dans le domaine forestier en violant la loi sera puni d'un 
emprisonnement de deux Acinq ans et d'une amende de 100 000 A300 000 GNF. 
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Les personnes faatives sont en outre tenues de restaurer la parcelle ou de r6parer les 
dommages. 

En cas de r6cidive, ceux qui ont W trouv6s coupables et ceux qui auront b6n6fici6 
d'une infraction seront exclus des contrats de gestion. I1leur sera interdit de vendre 
des produits provenant du dornaine forestier. 

Selon Mekouar (1990), les textes officiels reposent sur des choix de politique forestire et sont 
inspir6s par le souci de l'6quilibre entre les divers int6r&s en pr6cence. II estime qu'on a "cherch6 Ai 
atteindre la juste mesure entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs, entre la 
conservation et l'exploitation, entre l'action publique et l'initiative priv6e, entre l'encadrement 
administratif et 1'initiative populaire." 

6.1.47 La chasse et la pche 

La l6gislation foresti6re ne dit rien sur la chasse ou la pche A l'int6rieur du domaine class6. 
La viande de chasse et la chair de poisson ne sont pas mentionn6s parmi les items sur lesquels portent 
les droits d'usage. 

6.1.5 La legislation portant sur la faune et la chasse 

Selon Mekouar (1990), le nouveau code de la protection de la faune sauvage et r6glementation 
de la chasse est fond6 sur le principe que la faune sauvage constitue un bien d'int6rat national i 

dimensions multiples: scientifique, esth6tique, alimentaire, 6conomique, sociale, r6cr6ative et 6ducative. 
En tant que richesse renouvelable, elle doit tre prdservde par tous les moyens appropri6s. Elle doit 
"ussi 8tre g6rde et exploitde de faqon rationnelle. 

Le code retient que la pr6servation des animaux sauvages ne saurait 8tre assur6e qu'en leurs 
habitats naturels. Ainsi, les milieux et les esp~ces vdg6tales dont ils d6pendent doivent aussi 8tre 
conserv6s et g6r6s en vue de garantir le maintien ou le r6tablissement des populations composant 
chaque espce. 

A cette fin, ia l6gislation pr6voit sept types d'aires prot6g6es: parcs nationaux; r6serves 
naturelles int6grales; r6serves sp6ciales ou sanctuaires de la faune; zones d'int6r& cyn6g6tique; et 
zones de chasse. Les aires des six premiers types sont cr66es par ordonnance. Quant aux zones de 
chasse, elles sont d6finies comme toute partie du territoire national non constitu6e en aire prot6g6e des 
autres types, exception faite des zones r6sidentielles, des chantiers de construction et des voies de 
communication off la chasse se veut incompatible avec la sdcurit6 publique. 

Le nouveau code pr6sume qu'aucun animal vert6br6 n'est nuisible de faqon g6n6rale et 
permanente. Ceux qui sont t l'origine de dommages peuvent atre d6truits apr s enqu&e et autorisation. 
Les espces en nombre suffisant peuvent 6tre chassdes dans certaines conditions en autant qu'elles ne 
soient pas intmgralement prot6g6es. 

Ainsi, la l6gislation de la chasse pr6voit trois cat6gories d'animaux: les espices int6gralement 
protdg6es identifi6es dans une liste (la liste "A"); les espces partiellement protdgdes figurant dans une 
seconde liste (1a liste "B"); et les autres espkces. Ces dernires peuvent tre chass6es librement mais 
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leur d6tention est limitde A 10 unites. Au-delI de ce nombre, une declaration doit &re faite au service 
forestier. Quoi qu'il en soit, leur commercialisation est interdite. 

Parmi les espces strictement prot6gfes figurant dans la liste "A", Mekouar (1990) mentionne 
le Chimpanz6, le hibou et la tortue. Parmi les animaux partiellement prot6gfes, qui apparaissent dans 
la liste "B" et dont la chasse est soumise Aiautorisation, il cite le Buffle et le varan. I1faut comprendre 
cependant qu'il existe en Guinfe plusieurs espkces de hiboux, de tortues et de varans. Toutes sont 
vraisemblablement prot6gfes. 

La chasse est reconnue comme une activit6 traditionnelle. Ainsi tous les Guinfens ont le droit 
de chasser. Le r~glement en 6tablit seulement les conditions et les limites, de sorte h en faire une 
mdthode rationnelle de gestion de la faune. 

En vertu des prescriptions sur la chasse de subsistance, il est permis de satisfaire ses besoins 
alimentaires et th6rapeutiques h partir du territoire villageois en dehors des zones bdn6ficiant d'un 
statut particulier. Les chasseurs peuvent s'associer en groupes ou en clubs. La chasse est ouverte 
annuellement du 15 d6cembre au 30 avril. En dehors de cette p6riode, seuls les abattages sanitaires et 
ia destruction des animaux qui causent des d6gfts sont autoris6s. Le permis de chasse est exig6 pour 
toute chasse. La chasse de subsistance est soumise une r6glementation plus souple que le tourisme 
cynigftique. 

Wilson (1990) trouva que le nouveau code se voulait une nette amlioration par rapport A 
I'ancienne 16gislation datant de 1935, qui 6tait devenue totalement inaddquate et impossible faire 
respecter. Toutefois, son application repose en grande partie sur l'auto-discipline que doivent s'imposer 
les chasseurs eux-mfmes dans l'int6rft de la conservation d'une ressource dont ils b6n6ficient. I1 
considdra cette approche rdaliste en autant qu'il y ait t 1'6chelle du village un effort concert6, soutenu 
et faisant appel aux sentiments d'6ducation t la conservation de la faune. 

L'auteur n'a su toutcfois si le nouveau code de la protection de ]a faune sauvage et r6gle
mentation de la chasse a 6t6 promulgu6. Selon Wilson (1990), il ne 1'avait pas encore 6t6 en mai 1990, 
m~me s'il avait d6j 6t6 accept6 par le gouvernement en 1988. Mekouar (1990) ne dit pas s'il l'avait 
6t6 au moment ao sa propre mission. II ne precise pas non plus si la chasse peut 8tre pratiqu6e A 
l'int6rieur d'une for& class6e. On peut toutefois pr6tendre le contraire, puisque les chasseurs de 
subsistance peuvent satisfaire leurs besoins ". partir du territoire villageois". Ce territoire ne saurait 
inclure les for&s classdes, qui sont du domaine "de l'Etat". 

6.1.6 La l6gislation foncire 

L'auteur a su qu'une ordonnance portant r6gime foncier rural a 6t6 prise en 1993. Mais les 
textes d'application n'6taient pas encore en vigueur en novembre 1994. Mekouar (1990) s'est pench6 
sur la 16gislation fonci~re rurale trois ans plus t6t. A moins qu'elle n'ait chang6 substantiellement dans 
l'intervalle', on peut retenir son analyse comme 6tant valable. 

Ainsi, la 16gislation concemant le t6gime foncier rural sera constitu6e d'une loi cadre, soit 
l'ordonnance, et de trois textes d'application. L'ordonnance fixe les grandes orientations et traduit les 
choix fondamentaux de la politique agraire. Les textes d'application porteront sur I'exploitation de 

4. Mekouar (1990) dit que lia 16gislatioi fonci&re a 6t "finalise" en 1989. 
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concessions rurales dans le domaine national; le regime de ptrim~tres agricoles amtnagts; et les droits 
fonciers coutumiers. 

La lgislation r6affirme l'appartenance, par principe, de la terre i la nation reprfsent6e par 
l'ttat. C'est ainsi que I'ttat est charg6 de veiller 5. la prdservation et Ala restauration des 6quilibres 
6cologiques. 

D'autre part, la propritt6 privfe est admise. Elle peut 8tre le fait de l'anciennet6 de l'occupa
tion, de l'intensit6 de la mise en valeur ou de l'immatriculation d'une partie du territoire. Le dr)it de 
d6tenir la terre en vertu de la coutume est aussi reconnu. A.ce titre, les titulaires 16gitimes de droits 
fonciers coutumiers peuvent en jouir soit individuellement soit collectivement. Leur jouissance peut 
8tre confirmde selon la formule coutumire ou notifi6e Al'issue d'une proc6dure formelle. 

6.1.7 La Lettre politique de d6veloppement agricole (LPDA)5 

Selon les textes vus par la mission, la LPl)A constate que la d6gradation du milieu naturel 
dans les zones rurales est une rtalit6 "pr6occupante". Cela vaut pour toutes les regions. Mais les 
formes que prend la d6t6riorat.on varient d'une partie du pays Al'autre. La LPDA rfaffirme donc la 
ndcessitd de prdciser le diagnostic et de mettre en place davantage d'actions pilotes afin d'affiner les 
m~thodes de lutte qui sont it int6grer dans les processus de dfveloppement. 

C'est d'ailleurs A la suite d'un constat identique que le pays s'est dot6 d'un PAFT et a amorc6 
la revision de la l6gislation en mati~re de gestion des ressources naturelles. La LPDA rappelle la 
philosophie nationale pr6conisant la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs: paysans, 
collectivitds locales, agents de d6veloppement, et catera ... "d'abord la sensibilisation, ensuite la 
formation, enfin la mobilisation de tous". 

Au titre des priorit6s rdgionales, la LPDA reconnait que dans les pr6fectures ofi dominent 
montagnes et bowe, incluant celle de Leeluma, l'essentiel de la production agricole provient des 
grandes tapades' et des fonds des vall6es. M8me si elles offrent des possibilit6s r6elles d'agriculture de 
rente, cette option n'est pas retenue 6tant donn6 l'accessibilit6 r6duite et "la pr6sence de forets galeries 
Atprot6ger". Dans ces prdfectures, l'agriculture visera donc surtout l'autosuffisance locale, tandis que 
l'61evage de bovins sera la principale source de revenus mon6taires (R6p. de Guin6e [LPDA]). 

6.1.8 Adhesion i des conventions internationales 

Comme y fait allusion la section 5.4, la Rdpublique de Guin6e a sign6 ou ratifi6 au moins au 
moins trois conventions internationales ayant trait A.la conservation. En effet, ]a Guin6e est partie 

5. La LPDA n'a pu tre consultfe en entier par I'auteur. I1nen a vu que des extraits de quelques pages. Par 
ailleurs, il a pu prendre connaissance d'extraits de deux autres textes, dont il n'a pu cependant dtablir ni la source 
ni la date, portant sur cc th6me. Pour cette raison, ils ne sont ni cites ni mentionnts dans la liste bibliographique 
prdsentdce a la fin de cc rapport. 

6. Champ de grandes dimensions dans l'enceinte dun ancien enclos d'6levage pros des cases. 
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contractante de la convention de Ramsar' depuis au moins 1992 (Anon. 1993a). Elle est 6galement 
signataire de la Convention africainesur la conservation de la nature et de ses ressourcesnaturelles et 
a ratifi6 la Convention sur la diversiti biologique. La premiere ne concerne l'action du projet que 
d'une mani~re indirecte; il n'en sera pas question davantage. Les paragraphes 6.1.81 et 6.1.82 exposent 
bri~vement des deux autres. 

6.1.81 La convention d'Alger 

La R6publique de Guinde a sign6 la Convention africaine sur la conservation de la nature et 
de ses ressourcesnaturelles (la convention d'Alger) le 15 septembre 1968. Le principe fondamental de 
ce pacte est que les Etats contractants s'engagent h prendre les mesures n6cessaires pour assurer la 
conservation, l'utilisation et le d6veloppernent des sols, des eaux, de la flore et des ressources en 
faune. Ces mesures doivent 6tre fond6es sur des principes scientifiques et tenir en consid6ration les 
int6r.ts majeurs de la population (Anon. [b]). 

6.1.82 La Convention sur la diversitM biologique 

Plus r6cemment, le 07 mai 1993, la Guin6e ratifiait la Convention sur la diversite biologique 
(Anon. 1993b). L'accord est entr6 en vigueur le 29 d6cembre 1993 (Anon. 1993c). 

Le texte de la convention (Anon. 1992a) reconnait la valeur intrins~que de 'a diversit6 biolo
gique et de ses 616ments constitutifs. I1r6affirme que les Etats sont responsables de Lur conservation 
et de leur utilisation durable. Les parties contractantes s'y disent pr6occup6e. qu'elle s'appauvrit 
consid6rablement par suite de certaines activit6s humaines. Elles notent qu'il importe au plus haut 
point d'en anticiper et d'en prdvenir les causes " la source et de s'y attaquer. 

Elles notent en outre que la conservation de la diversit6 biologique exige essentiellement la 
conservation in situ des 6cosyst~mes et des habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution 
de populations viables d'espces dans leur milieu naturel. En m~me temps, elles reconnaissent qu'un 
grand nombre de communautds locales d6pendent 6troitement et traditionnellement des ressources 
biologiques. 

De plus, elles reconnaissent le r6le capital que jouent les femmes dans la conservation et 
l'utilisation durable de cette richesse et affirment ]a nfcessit6 d'assurer leur pleine participation t la 
prise et h l'application de d6cisions politiqucs s'y rapportant et cela, h tous les niveaux. Les obligations 
pertinentes A l'action du PGRN dans la zone d'int6r& sont mentionnfes dans le tableau 6.4, Ala fin de 
cc chapitre. 

6.2 Les grandes orientations de la foresterie tropicale h I'chelle mondiale 

6.2.0 Pr6ambule 

Outre ce qui est 6tabli en vertu de diverses conventions internationales, nombre d'organismes 

7. Convention relative aux zones humides d'importance internationale particuligrement comme habitat des 
oiseaux d'eau 
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et agences se sont pench6s sur la bonne gestion des ressources des forfts tropicales. L'UICN, I'Organi
sation intemationale des bois tropicaux (OIBT)', et le Forest Stewardship Council (FSC), entre autres, 
ont formul6 des recommandations. Acet 6gard. 

Le gouvemement des Etats Unis d'Am6rique (tUA) a lui-meme 6mis des normes que doivent 
strictement respecter les projets financ6s par la Banque intemationale pour la reconstruction et le 
dfveloppement (BIRD) s'ils doivent recevoir un avis favorable du repr6sentant 6tats-unien (tUA 
1988). Mme si elles s'appliquent 6troitement aux projets qui concernent les for~ts tropicales humides, 
elles peuvent 6galement, de l'avis de l'auteur, servir de guide pour tout projet de dfveloppement sous 
les tropiques sinon Al'6chelle mondiale. Elles considrent tous les aspects du d6veloppement. 

Par ailleurs, la FAO, notamment. a propos6 des normes pour des activit6s specifiques telles 
que la construction de pistes, par exemple. La FAO a 6galement dcfini des strat6gies et 6tabli des 
m6thodes de gestion int6gr6e de bassins versants. Le mandat technique de la FAO A le faire lui vient 
de l'Organisation des Nations Unies (ONU). 

Dans la soci6t6 th6ocratique fond6e sur l'Islam qu'est le Futa Jallon, il convient en plus de 
consid6rer les enseignements de cette religion en mati6re de conservation et d'utilisation des ressources 
naturelles. 

6.2.1 L'UICN-Union mondiale pour la nature 

Fond6e en 1948, l'UICN rassemble des tats, organismes publics et non gouvemementaux au 
sein d'une alliance qui compte plus de 800 membres en 125 pays (CPNAP' et WCMC 1994). Son 
si~ge social est t Gland, Suisse. Sa mission est d'influer sur les soci6t6s du monde entier, de les 
encourager et de les aider pour qu'elles conservent l'int6grit6 et la diversit6 de la nature et qu'elles 
veillent Ace que toute utilisation des ressources naturelles soit 6quitable et 6cologiquement durable. 

Lors du IV' Congr~s mondial sur les parcs nationaux et les aires prot6g6es tenu a Caracas en 
1992, il fut convenu qu'il fallait de toute urgence renforcer le r6seau d'aires prot6gdes et en ameliorer 
la gestion. 11 fut en outre soulign6 que la gestion et l'am6nagement de ces aires doivent "absolument" 
tenir compte des besoins des humains et cela, dans un cadre de d6veloppement r6gional. 

Afin de faciliter ces activit6s, la CPNAP 6met des lignes directrices de gestion des diff6rentes 
cat6gories d'aires prot6g6es. Le congr6s de Caracas r6visa le nombre de cat6gories reconnues en fonc
tion des grands objectifs de gestion qui peuvent s'appliquer et en retint six (6).'. Dans la suite, des 
lignes directrices rdvis6es pour chaque cat6gorie ont 6t6 pr6pardes afin de servir d'outils de gestion---et 
non pas de prescriptions restrictives. 

Les objectifs reconnus de gestion 

Les principaux objectifs de gestion reconnus par la CPNAP sont: la recherche scientifique; la 

8. International Tropical Timber Organisation (ITTO). 

9. Commission des pares nationaux et des aires prot6gdes 

10. L'ancien systbme international de classification, 61abor6 en 1978, en identifiait I. (CPNAP et WCMC 1994). 
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protection des esp&:es sauvages; la pr6servation des esp~ces et de la diversit6 biologique; le maintien 
des fonctions 6cologiques; la protection d'616ments naturels et culturels particuliers; les loisirs; 
l'ducation; 1'utilisation durable des ressources des 6cosyst~mes naturels; et la pr6servation de 
particulaiit6s culturelles et traditionnelles. 

Si l'on se r6tfre . l'acte de classement et aux objectifs du Programnme d'am6nagement int6gr6 
du massif du Foutah Djallon, qui a donn6 naissance au PGRN, le principal objectif de gestion de la 
forat class6e de Nialama serait le maintien des fonctions 6cologiques. L'utilisation durable des 
ressources des 6cosyst mes naturels et la pr6servation des esp~ces et de la diversit6 biologique, tout 
comme 1'6ducation, 6tant voulues par la l6gislation guin6enne, ils s'agirait d'autant d'objectifs 
secondaires. Ainsi, on pourrait classer ce domaine dans la cat6goric VI, Aire protigiegirge t des fins 
d'utilisationdurable des jcosystzes naturels." 

Objectifs de gestion sp6eifiques h la cat6gorie VI d'aires prot6g6es 

Les objectifs de gestion sp6cifiques i cette cat6gorie sont au nombre de quatre: 

0 	 assurer ia protection et le maintien i long terme de la diversit6 biologique et des autres 
valeurs naturelles; 

0 	 promouvoir des pratiques rationnelles de gestion afin d'assurer une productivit6 
durable; 

* 	 prot6ger lc capital en ressources naturelles contre toute forme d'ali6nation engendr6e 
par d'autres utilisations pouvant porter pr6judice h la diversit6 biologique de la r6gion; 

* 	 contribuer au d6veloppement r6gional et national. 

Responsabilit6 administrative typique 

Typiquement, les aires prot6g6es de cette cat6gorie sont sous l'administration des services 
publiques dot6s d'un mandat pr6cis quant -Ala conservation de l'aire en question, dont ils s'acquittent 
en collaboration avec la communaut6 locale. Rien n'emp~che que la gestion s'appuie sur des coutumes 
locales. Elle peut 8tre soutenue par des organismes gouvernementaux et des ONG. 

Zones limitrophes 

La CPNAP reconnait que les aires prot6g6es ne sont pas des unit6s isol6es. Elles constituent 
des liens h la fois 6cologiques, 6conomiques, politiques et culturels avec les zones qui les entourent. 
C'est pourquoi leur planification et leur gestion doit &re int6gr6e dans les plans r6gionaux et appuy6es 
par les politiques r6gionales. 

11. Cette cat6gorie peut inclure trois types d'aires prot6gfes de I'ancienne classification: les Riserves de 
ressources naturelles; les Rigions biologiques naturelles; ainsi que les Rigions naturelles anznagees h des fins 
d'utilisation multiples/Zones de gestion des ressources naturelles. 
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6.2.2 L'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) 

En 1990, I'OIBT, dont le siege social est "iYokohama, Japon, 6mettait des directives portant 
sur l'am6nagement forestier (OIBT 1990). Elles visent le rendement soutenu de produits ligneux dans 
la perspective de l'am6nagement durable des for~ts tropicales, appel6es "ces pr6cieuses ressources". 

Pour I'OIBT, ces directives, qui ont 6t6 d6veloppdes awc le concours de la FAO et du WWF, 
entre autres, rel~vent des "pratiques optimales" et constituent une norme de rdfdrence internationale. A 
partir des principes et des 6noncds qu'elles contiennent, des r~gles plus sp6cifiques devraient 8tre 
61abordes h l'&chelle nationale. Ceux que l'auteur estime pertinents i la foresterie dans la zone d'int6rat 
sont repris ci-dessous, avec des retouches mineures: 

Engagement politique et continuit6 

Un engagement politique ferne et permanent au niveau le plus 6lev6 est indispensable Aun 
am6nagement forestier durable. La continuit6 des op6rations l'est 6galement. 

Politique foresti~re 

La politique forestire doit faire partie int6grante de la politique nationale d'utilisation des 
terres et doit en garantir l'utilisation 6quilibr6e. Elle doit consid6rer notamment les besoins de la 
conservation de la diversit6 biologique de m~me que les besoins et aspirations des g6n6rations 
actuelles et futures, entre autres. Elle doit encore s'appuyer sur une 16gislation appropri~e et &re en 
harmonie avec les lois applicables aux secteurs connexes. 

Connaissance des forats 

Un inventaire forestier national devra d6terminer l'importance de toutes les forats du pays 
ind6pendamment du rdgime foncier. D~s que le besoin s'en fait sentir et que les moyens le permettent, 
des dispositions doivent 8tre prises afin d'inclure dans ces exercices des 616ments d'informations non 
recueillis ant6rieurement. 

Le domaine forestier permanent 

Certaines catdgories de terres doivent 8tre maintenues sous couvert forestier quelle qu'en soit 
la propri6t6, en vue d'une contribution au ddveloppement national: terres ayant besoin de protection; 
terres devant 8tre affectfes .tdes rdserves naturelles; terres devant 8tre r6serv6es Atla production de 
bois et autres produits forestiers; terres visant A rdaliser plusieurs de ces objectifs. 11 convient de 
d6finir, cartographier et borner le domaine forestier permanent en consultation avec les populations 
avoisinantes, en tenant compte des besoins pr6sents et futures de terres agricoles de ces mames 
populations et de leur utilisation coutumi~re de ces for0ts. 

Forats r6servdes A la production de bois 

Les domaines rcserv6es i la production de bois permettent de rencontrer d'autres objectifs 
importants tels que la protection de l'environnement et la conservation d'6cosyst~mes et d'esp&es. Ces 
valeurs doivent tre prot6gtes par l'application de normes environnementales. 
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Am6nagement et planification 

Une bonne planification constitue un 616ment essentiel de l'am6nagement durable des for.ts 
dans le long terme. Les objectifs de l'am6nagement doivent 8tre fixes de mani~re rationnelle. 

La possibilit6 de rrcolte annuelle doit faire l'objet d'une estimation prudente. Des inventaires 
assortis de cartes d6taill6es sont indispensables A la preparation de plans d'amrnagement pour chaque 
unit6 devant faire l'objet de la gestion. Les plans d'am6nagement doivent garantir le respect de normes 
sympathiques "Ll'environnement. lls doivent, entre autres: 

0 identifier les secteurs oi l'exploitation est exclue pour des raisons de protection de 
l'environnement, de conservation de la flore et de la faune, ou encore de preservation 
de sites ayant une valeur culturelle; 

0 pr6voir le trac6 des routes et des pistes; 

a drfinir les mesures i prendre afin de prot6ger le domaine contre le feu, tenant compte 
de la gravit6 relative des risques. 

& pr6ciser la largeur des bandes tampons Nm6nager en bordure des cours d'eau. 

La coupe fera l'objet de prescriptions drtaill6es. Un r6glement d'exploitation sera 6tabli 
stipulant, entre autres, les normes respecter lors de la construction ou de la r6fection de pistes; les 
6quipements autoris6s; et les restrictions associ6es aux intemp6ries. Les arbres Aabattre ou Alaisser sur 
pied seront marqu6s. Les plans de coupe contiendront si cela est de mise des instructions sur la 
direction de l'abattage ou encore du d6busquage. 

Evaluation des incidences stir l'environnement 

Selon l'OIBT, l'exploitation des forts peut avoir d'importantes cons6quences tant positives 
que n6gatives sur l'environnement, autant Al'intrrieur du domaine faisant l'objet de l'am6nagement 
qu'en dehors de ses limites. 11 convient de les 6valuer avant meme que ne commencent les oprrations. 
Apr~s la coupe, on 6valuera les dommages de meme qut l'tat de la r6grn6ration. On 6tablira la 
nrcessit6 des drgagements et autres traitements sylvicoles. 

Prise en compte de l'int~rft des diverses parties 

L'am6nagement durable des for8ts doit s'appuyer dans le long terme sur des incitations pour 
toutes les parties en cause. Les populations locales doivent pouvoir en tirer diveis bienfaits. En fait, le 
succ~s d6pend en grande partie de l'adrquation de l'am6nagement avec leurs propres inthrrts. 

En m .me temps, les op6rateurs forestiers doivent avoir la possbilit6 de r6aliser des profits 
raisonnables. Quant aux pouvoirs publics, ils doivent percevoir des recettes suffisantes h la poursuite 
de leur mission eu 6gard au maintien de la pdrennit6 des 6cosyst~mes et de l'activit6 foresti~re. 

Contr6le de l'acc~s t la forrt 

Nonobstant ce qui prrc~de, les for~ts r6serv6es A la production de bois et d'autres produits 
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forestiers doivent 8tre prot6g6es des activitfs incompatibles avec leur vocation, notamment de 

l'empiftemcnt des cultivateurs itin6rants. 

Mise en oeuvre et encadrement 

Les principes ct recommandations de l'OIBT doivent s'appliquer avec la m~me rigueur a 

toutes les forats sans 6gard i la propri6t6. En ce qui concerne les for&s priv6es de proprift6 coutuou 

mitre, le principe de rendement soutenu est donc essentiellement le mame que pour les forts de 

l'ttat. 

11 convient qu'il y ait un organisme national apte h gfrer le domaine forestier de l'l tat et i 

apporter son concours "hl'am6nagement des forets privdes ou de propri6t6 coutumire, selon ce qui est 

6tabli dans la politique foresti~re nationale. I! y a lieu aussi d'assurer, ii tous les 6chelons de l'adminis

tration, une capacit6 adfquate en mati~re de planification foresti~re. 

Des activit6s de suivi et de recherche donneront une information en retour sur tout ce qui con

contr6ler les rendements, la compatibilit6 des opdracerne I'am6nagement forestier. Elles serviront 

tions avec les objectifs de production soutenue, et le maintien des autres utilisations de la fort.
 

6.2.3 Le Forest Stewardship Council (FSC) 2 

Le FSC fut fond6 en 1993 i la suite de trois ann6es de consultations ,i l'6chelle du globe. Son 

siege social se trouve i Oaxaca (Oaxaca), Mexique. Les divers 616ments de cc paragraphe sont tir6s de 

deux documents 6mis par ce groupe (FSC; FSC 1994). Les 10 grands principes de l'amenagement 

forestier selon le FSC sont reproduits dans le cahier des annexes (annexe J). 

La mission que s'est donn6e l'organisme est de promouvoir la bonne gestion des forats de la 

plan~te, c'est- -dire qui soit la fois appropri6e sur le plan environnejl 'ntal, profitable sur le plan 

social et viable sur le plan 6conomique. 

Pour le FSC, le terme "gestion appropri6e sur le plan environnemental" signifie que la r6colte 

ne porte pas atteinte i la diversit6 biologique, n'entravede produits forestiers ligneux et non ligneux 
point les fonctions 6cologiques ni n'amoindrit ]a productivit6 de la forat. 

Le terme "profitable sur le plan social" sous-entend que I'am6nagement forestier permet aux 

populations locales-et i la soci6t6 en g6nral--de profiter ii long terme de divers bienfaits provenant 

de la foret et les incite d'une faqon d6cisive h conserver les ressources foresti~res et ? respecter le plan 

d'am6nagement. 

Quant h l'expression "viable sur le plan 6conomique", elle veut dire que l'exploitation peut
 

8tre organisfe et conduite de mani~re A8tre assez prcfitable, sans que le profit ne soit gfn6r6 aux
 

depens de la ressource exploit6e, de l'6cosyst~me et des communaut6s concernees.
 

Les principes et criteres de bonne gestion des forts retenus par le FSC sont Aconsid6rer 

comme un tout. C'est dire que I'am6nagement n'est pas valable s'il repond seulement ?i une partie des 

normes. Ainsi, i titre d'illustration, il n'est gu&e utile que l'abattage d'un arbre se fasse en prenant 

12. Lorganisation ne s'est pas encore dotde d'un nom officiel franqtis. 
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grand soin de ne pas en endommager d'autres qui ne sont pas encore de dimensions exploitables, si 
l'activit6 entraine la perte d'habitat d'une esp&ee menac6e d'extinction ou si elle viole une for t 
"sacrec". 

D'autres prfceptes m6ritent d'8tre port6s t l'atteution des autorit6s chargfes du PGRN. ls sont 
repris ci-dessous, adapt6s de l'anglais: 

Respect de la 16gislation en vigueur 

La gestion des for6ts doit se faire dans le respect de toutes les lois nationales et de tous les 
r~glements locaux. Elle doit aussi se conformer aux prescriptions administratives qui s'appliquent. 
L'amfnagement doit 6galement se conformer aux conditions de toutes les conventions internationales 
auxquelles adhbre le pays. 

Maintien des fonctions 6cologiques 

L'amnnagement forestier devra reconnaitre la valeur des fonctions 6cologiques de la forat, 
lesquelles incluent la protection des bassins versants et un soutien la peche. L'am6nagement verra A 
maintenir des fonctions voire 'i les renforcer. 

Valeurs particulires reconnues par les peuples autochtones 

Les lieux qui aux yeux des populations autochtones ont une signification culturelle, 
6cologique, 6conomique ou religieuse particuli~re seront identifi6s sans possibilit6 d'6quivoque. 
L'identification se fera avec leur participation. Ces sites seront alors reconnus comme tels et prot6g6s 
par les personnes charg6es de g6rer la fort. 

Activit6s non autoris6es 

Les zones soumises l'am6nagement doivent 8tre prot6gdes contre toute activit6 ill6gale, 
notamment I'exploitation et 1'occupation illicites. 

Les plantations 

A 1'int6rieur d'une fort naturelle, on pourra recourir la plantation afin de consolider la 
r6g6n6ration spontan6e, garnir les trou6es ou aider Aconserver le patrimoine g6n6tique. Les plantations 

ne devront en aucun cas remplacer ou modifier d'une mani~re significative un 6cosyst~me naturel. 

Efficience dans l'utilisation des ressources 

Le taux de pr6l vement ne devra pas exc6der la r6colte pouvant 8tre soutenue sur une base 
permanente. Non seulement verra-t-on .i favoriser un usage optimal des multiples produits forestiers 
provenant d'une for&t donn6e, mais on encouragera autant que faire se peut leur transformation locale. 
On minimisera chaque fois les pertes pouvant r6sulter de l'exploitation et de la premiere 
transformation se faisant sur les lieux m~mes de la r6colte. 

Le plan d'am6nagement 

Le plan d'am6nagement sera 6tabli par 6crit. L'exercice tiendra compte de l'ampleur et de 
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l'intensit6 des op6rations envisag6es. L'objectif Ailong terme de l'am6nagement sera 6nonc6 sans 

possibilit6 d'6quivoque, tout comme les inoyens permettant de I'atteindre. 

Le plan contiendra une description valable des ressources foresti~res A.g6rer, des contraintes 

environnementales "irespecter, du r6gime foncier, de l'occupation actuelle des sols et des conditions 

socio-6conomiques. I inclura un profil des terres avoisinantes. 

Les choix en mati&e de r6gime d'am6nagement et de syst~mes sylvicoles seront fond6s sur 

des consid6rations 6cologiques et l'information provenant d'inventaires des ressources. Le raisonne

ment conduisant Aces choix sera exposd dans le document. En plus de ce qui pr6cde, le plan 

pr6sentera l'argumentation soutenant iechoix des esp~ces et des produits et justifiant la r6colte 

annuelle. 

Le plan prdcisera les pr6cautions prendre afin de sauvegarder l'environnement. Ces mesures 

reposeront sur des 6tudes d'impact r6alis6es au pr(alable. Celles devant 8tre prises en vue d'identifier 

et de prot(ger les espces rares, menacdes ou en danger d'extinction, y seront consign6es. 

Le plan sera soutenu par des cartes d6crivant le fond du terrain. On y indiquera la propri6t6 

fonci~re; les secteurs devant faire l'objet d'une protection quelconque; et les parterres ob auront lieu 

les diverses activit6s d'am6nagement. I1fera 6tat des programmes de formation, de recherche, de 

monitorage et d'6valuation qui seront mis en oeuvre. 

A ce titre, on cherchera b.connaitre la qualit6 de la r6g6n6ration de la foret; Addceler tout 

changement dans les conditions socio-6conomiques, foresti~res et environnementales resultant de 

l'am6nagement; et .6tablir le rendement de tous produits rtcolt6s. Ces activitis devront permettre de 

d6tecter en temps opportun tout changement significatif dans les populations de plantes et d'animaux. 

Enfin, le plan d'amtinagement sera r6vis6 pfriodiquement en y int6grant les nouvelles 

connaissances, les rtisultats de la recherche et les mesures recommand6es h la suite des actions de 

suivi-tivaluation. Quoi qu'il en soit, le plan sera respect6 ("The plan shall be implemented"). 

6.2.4 Directives 6tats-uniennes sur les forts tropicales humides 

Le gouvernement des EUA a dmis une s6rie de normes s'appliquant aux projets de d6veloppe

ment qui concement les for8ts tropicales humides. Elles peuvent servir de guide pour tout projet de 

dtiveloppement sous les tropiques. Les 616ments suivants en sont hnoter: 

Contexte et ptrennit6 

Tout projet sera fond6 sur une connaissance ad6quate du contexte social, 6conomique et 

biophysique. Lorsqu'il sera trouv6 que le contexte est en train d'6voluer, le projet inclura un important 

volet de suivi-6valuation permettant d'att6nuer ses incidences n6gatives sur les populations et les 

ressources. Ainsi, l'action pourra se continuer sur sa lanc6e dans l'apr~s-projet, sans qu'elles s'en
 
trouvent diminu6es.
 

Considerations environnemnentales et 6cologiques 

Le projet ne portera pas atteinte aux for0ts qui se trouvent .l'inttirieur des r6serves et autres 
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aires protdg6es. I1sera prcd6 d'une 6tude des impacts possibles sur les bassins versants, tant 
l'int6rieur de ]a zone que sur les plans national et transfrontalier. L'6tude d'impact cherchera ai 
d6terminer entre autres les incidences ndgatives sur les fonctions 6cologiques des bassins versants 
concern6s. 

Le projet ne devra avoir aucune incidence adverse sur les for.ts qui abritent des esp&ces rares 
ou menaces, leur servent de refuge ou qui sont uniques quant ,i leur valeur environnementale. Ceci 
vaudra m~me si la fort en question ne fait pas l'objet d'une protection officielle. Un projet ne 
modifiera pas l'quilibre 6cologique et hydrologique Atel point qu'il en r6sulte une perte d'options. 

La conversion A l'agriculture 

Un projet ne saurait supporter ni directement ni indirectement la conversion de ia for& A 
l'agriculture, b.moins qu'il ne soit drmontr6-avant que la conversion n'ait eu lieu--que les sols sont 
tels que I'agriculture y est possible sur une base p6renne sans amendements autres que des apports 
minimes. 

Un projet ne financera pas non plus la construction, la r6fection ou 1'entretien de voies de 
communications, Aimoins qu'il ne soit drmontr6 que les mesures nrcessaires ont 6t6 prises pour 
prrvenir toute destruction non contr6l6e de la for~t pouvant en rrsulter directement ou indirectement. 
Cette prescription s'applique pareillement aux routes et aux pistes, incluant les pistes temporaires 
servant i l'extraction de produits forestiers. 

6.2.5 Les enseignements de l'Islam 

Ba Kader et al. (1403 H) ont r6alis6 une 6tude de base sur les principes islamiques relatifs A la 
conservation de l'environnement naturel. Ce qui suit est extrait de leur synth~se. 

Selon la perception islamique de l'univers, de la nature, de ses ressources, et de la relation des 
humains avec eux: "Tout ce que Dieu a cr66 dans cet univers l'a 6t6 avec mesure, en quantit6 et en 
qualit". Dans cet 6quilibre et cette vari6t6 r6side la preuve de la grandeur du Cr6ateur, que toute 
cr6ature glorifie. L'&tre humain fait partie de cet univers. 

La totalit6 des ressources a td cr66e A l'intention de tous. I1s'agit donc d'un patrimoine 
commun -t l'ensemble des grn6rations, chacune ne d6tenant sur ses divers 616ments qu'un droit de 
jouissance, non pas la pr6rogative de se les approprier absolument. Ainsi, les humains ne sont que des 
gestionnaires, non les propri6taires de la cr6ation. D~s lors, l'utilisation qu'une personne fait de ses 
ressources doit n6cessairement tenir compte de I'intdrt des autres, qui y ont tous droit 6galement. 

Par contre, le droit conf6r6 aux humains d'exploiter et de jouir des ressources naturelles met 
imp6rieusement i la charge de quiconque les utilise, l'obligation de les conserver a la fois en qualit6 et 
en quantit6. I1est donc interdit de les exploiter ou d'en jouir d'une mani~re irrationnelle ou susceptible 
d'entrainer leur destruction. 

Nonobstant le caract~re restrictifs de ces 6nonc6s, il faut savoir que l'enseignement islamique 
ne repose pas seulement I'interdiction. I! se fonde aussi sur 1'6dification et le d6veloppement. Ceci 
implique qu'il faille prendre diverses mesures visant am6liorer les conditions de vie. 
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La conservation de l'eau 

L'Islam enseigne que Dieu a fait de l'eau l'origine et la source de la vie. C'est ainsi que 

l'existence m~me de tout 8tre vivant: plantes, animaux et humains, d6pend d'une eau de qualit6 et en 

quantit6 ad~quatcs. L'eau a de plus une fonction religieuse, celle de purifier le corps et les vtcments 

afin que les humains puissent se tourner sans disgrAce vers leur Cr~ateur. Quant Asa fonction sociale, 

l'eau sert l'8tre humain des mille et une manires que l'on connait en plus de servir d'habitat A toute 

une gamme d'esp~ces faisant partie de ia chaine alimentaire. 

D'apr~s le droit musulman, "tout ce qui r6alise lc n6cessaire est n6cessaire en soi". Aussi, 

"tout ce qui conduit A l'interdit est lui-m8me interdit". Selon ces pr6ceptes, la d6t6rioration et la 

pollution de l'eau constituent donc des atteintes h ses fonctions vitales, religieuses et sociales et 

partant, sont prohibdes. 

La gestion des bassins versants 

La sourate 54, verset 28 dit: "Annonce leur que l'eau de leurs citernes doit 8tre partag6e entre 

eux." Par ailleurs, le Proph~te (PSL) a exprim6 que: "Les gens sont associ6s en trois choses: 1'eau, le 

fourrage et le feu." 

Ainsi, l'Islam enseigne que Dieu a fait de l'eau un droit commun A.l'humanit6 enti~re. En 

fonction des pr~ceptes sus-mentionnfs, on ne saurait permettre en amont les activitds qui ont pour effet 

l'augmentation des crues, la diminution des d6bits, ]a prolongation de l'6tiage, la contamination de 

l'eau ou encore la mort des bancs de coraux rdsultant d'une surcharge de s6diments transport6s. 

La valeur intrins.que de la diversit6 biologique 

En plus de leur fonction vitale, le Coran fait valoir que les plantes et les animaux contribuent 

la gloire de Dieu et au bonheur des humains par leur valeurs esth6tiques et ornementales. La paix de 

'ine 6tant une aspiration digne d'8tre satisfaite et respectfe, le Cr6ateur a ainsi voulu apporter aux 

humains joie et gaiet6. Ces 6tats 6tant favorables au recueillement, les plantes et les animaux ont une 

fonction religieuse particuliire. 

En effet, le livre saint des musulmans d6clare clairement que tout &re dans ce monde, connu 

ou inconnu, remplit une double fonction: celle, religieuse, de t6moigner de l'existence du Crfateur, de 

sa sagesse, de sa science et de sa perfection; et celle, sociale, d'8tre au service des humains. Cela vaut 

pour toutes les espces, m me celles qui peuvent 8tre nuisibles Acertains 6gards. La sourate 20, verset 

53 dit: "I1y a dans ceci des signes pour les hommes doufs d'intelligence." 

L'auteur en d6duit-cela d6coule de la plus simple logique--qu'en fonction de ces principes, 

les humains ont le devoir de conserver non seulement chaque esp0ce, mais aussi la diversit6 des 

espces dans toutes leurs formes de minme que les dquilibres entre elles. Cela implique que l'on doive 

conserver des exemples suffisants de leurs habitats. 

6.2.6 Lignes directrices sp~cifiques aux voies de communication 

La construction m0me de routes, pistes et ouvrages associ6s relkve de l'ing6nierie civile. Les 

normes suivre afin de minimiser les dommages A l'environnement sont 6tablies depuis longtemps. La 
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FAO, entre autres, a publi6 voilM d6jh plus de 15 ans au moins deux ouvrages sur ce theme appliqu6 A 
des conditions foresti~res. Ils sont identifides dans la bibliographie h toute fin utile: Heinrich (1979) et 
FAO (1977). I1existe sfirement des manuels plus r6cents. 

D'autre part, les normes 6tats-uniennes rappel6es dans le paragraphe 6.2.4 ci-dessus sugg~rent 
qu'en milieu tropical l'ouverture et la r6habilitation de pistes d'extraction et d'autres voies de 
communication favorisent souvent le d6boisement et la conversion des for&s h l'agriculture. Par effet 
incident, ces ouvrages-qui n'ont rien de mauvais en soi-entrainent dans bien des cas l'extinction 
d'espces de plantes ou ia perte d'habitats conduisant Acelle d'animaux. Cela est d'ailleurs bien 
connu. 

Bourque et Wilson (1990) ont abord6 cette question dans le cours de I'6valuation d'impact 
environnemental de la composante foresti~re du Projet de gestion des ressources foresti~res et 
halicutiques, qui a donn6 naissance au Projet de gestion des ressources foresti~res (PROGERFOR) 3 . 
Bourque (1993) fouilla encore cc theme dans le cadre d'une mission d'appui de I'UICN au volet de 
conservation de cc demier projet. 

D'une mani~re g6n6rale, chaque fois qu'on ouvre une piste, on augmente la frquentation par 
les chasseurs occasionnels et on facilite l'acc~s aux agriculteurs et aux chasseurs habitu6s. 
L'augmentation de la chasse est d'habitude plus importante que la protection que ces voies d'acc~s 
sont cens(es rendre possible. Ceci est tout b.fait pr6occupant dans le cas d'espces vuln6rables ou 
menac6es, notamment lorsqu'il s'agit de pistes traversant ou passant pr~s de for ts vestigiales ou 
d'ilots forestiers isol6s. 

Bref, il faut chaque fois 6viter d'ouvrir de nouvelles pistes, surtout lorsqu'elles permettent ou 
facilitent le transit des personnes et des marchandises A travers ou Aproximit6 des zones sensibles. 
Tous les sp6cialistes de la conservation consult6s sont formels . cc sujet. 

Bien str, des consid6rations humanitaires, sociales et politiques entrent en jeu lorsqu'on d6cide 
de construire ou r6nover une voie d'acc~s. Mais r~gle g6n6rale, une route doit &re rentable sur le plan 
6conomique. C'est dire qu'elle doit se justifier par la valeur des produits ou le nombre de personnes 
qui y passent. 

Par contre, la marche est le moyen de d6placement retenu dans de nembreux pays lorsque la 
conservation est la philosophie dirigeante d'un projet. On ne saurait donc, par exemple, investir des 
fonds dans une piste pour la seule commodit6 des assistants techniques. En vertu de cc principe, la 
mission de 1993 de l'UICN pris le PROGERFOR estima que cc serait une erreur que de rouvrir une 
piste reliant deux villages riverains de la fort de Diecke pour 6conomiser un peu de temps au 
responsable de l'am6nagement de cc domaine Iorsqu'il se rendait h la p~pinizre du projet. Elle 
recommanda que cette id6c soit abandonn6e sans plus y penser (Bourque 1993). 

MEme h l'int6rieur des zones o6i l'exploitation forcsti re est ia vocation privil6gi6e, les pistes 
de d6bardage et d'extraction doivent tre maintenues au strict minimum. Ceci s'applique autant leur 
nombre qu't la largeur de l'emprise et celle de la surface carrossable. Les autres consid6rations 
rel~vent de I'ing6nierie civile, comme cela a 6t6 dit auparavant. 

13. Ce projet concerne les for&s class6es de Diecke et de Ziama en Guint~e foresti~re. 11fut mis en oeuvre en 
1990. 
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Mais en fait, on peut trbs bien sortir les sciages Ndos d'homme. Cela se fait ailleurs, en 
Am6rique centrale notamment, oil les conditions du terrain sont beaucoup, beaucoup plus difficiles que 
dans le BRP de Koundou. Quant aux plantations, on devrait autant que possible y acc6der par des 
sentiers pddestres. 

De toute faqon, on ne devrait, en aucun cas, ouvrir ou r6habiliter une piste menant d'un 
village un autre si elle doit traverser ou passer Nproximit6 de la for~t classde, i moins que: (1P) les 
services comp6tents n'aient un excellent contr6le sur les activitds qui s'y ddroulent; (2°) que cela ne 
soit absolument n6cessaire l'am6nagement du domaine; (30) que la voie en question ne soit 
consigne dans le plan d'am6nagement. Comme cela a 6t6 dit, ces voies auraient pour effet 
d'augmenter consid6rablement la frequentation et partant, la d6gradation. 

Nonobstant ce qui prdcde, lorsqu'il faut absolument ouvrir ou refaire une piste, certaines 
precautions s'imposent. Alors, dans tous les cas la voie 6vitera toute zone sensible. On cherchera 
chaque fois i connaltre si la zone qu'on se propose de traverser constitue ou se trouve proche des 
habitats importants pour les esp&ces rares, vuln6rables ou menacdes. L'annexe 3 Routes forestireset 
extraction du bois aux directives de l'OIBT expos6es dans le paragraphe 6.2.2 ci-dessus, en mentionne 
plusieurs autres, dont celles qui suivent: 

0 	 Choisir les tracs de manire i avoir Nd6placer le moins de terre possible et A faciliter 
I'6coulement des eaux. 

0 	 S'assurer d'un drainage ad6quat par le biais de foss6s lat6raux et de canaux de 
d6rivation. 

0 	 Respecter le long des cours d'eau des bandes tampons d'une largeur proportionnelle 
celle du ruisseau ou de la rivi~re. 

* 	 Construire un pont ou un ponceau de dimensions appropri6es t chaque point de 
franchissement permanent de tout cours d'eau. 

0 	 lttablir les gu6s en des points oi le lit du cours d'eau A traverser est constitu6 de 
mat6riaux stables et oil la remise en 6tat des berges est possible. Garnir les gu6s de 
rondins ou de gravier stabilis6. 

A ces consignes, l'auteur ajoute qu'on ne devrait jamais drainer ou remblayer les mar6cages et 
autres bas-fonds. 

6.3 	 Somnmaire de ce chapitre 

6.3.1 	 Themes rdcurrents en mati~re de politique forestire 

Au terme de cette pr6sentation, l'auteur arrive I deux grandes conclusions: (10) La politique et 
la 16gislation guindennes concemant la foresterie et la conservation sont tout A fait coh6rentes. (20) 
Leur concordance avec les politiques et positions prises par les principales instances internationales 
d6di6es A la conservation et A l'exploitation des forts est presque parfaite. Sans 6gard h l'agence qui 
les 6nonce, certaines prescriptions reviennent constamment: 
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Les for&s sont critiques au maintien des fonctions 6cologiques, A la conservation de la 
diversit6 biologique et Aila fourniture 6- multiples produits dont a besoin l'humanit6. 
Les ttats ont donc le devoir de determiner les surfaces .i r6server Aces fins et de 
prendre les dispositions n6cessaires A.leur protection. Le domaine forestier permanent 
d'un Etat doit &re prot6g6 contre le d6boisement, la conversion .d'autres utilisations 
et la d6gradation des 6cosyst~mes qui le constituent. 

II importe de mener des campagnes de longue haleine visant t 6duquer les diff6rentes 
composantes de la soci6t6 quant t la beaut6 de la nature et h l'importance d'en 
conserver tous les 616ments. 

En foresterie et en mati~re de d6veloppement rurai, la vision du long terme doit 
pr6valoir. 

L'am6nagement forestier doit 8tre le reflet de politiques claires, elles-mames soutenues 
par une 16gislation qui l'est autant. 

L'am6nagement d'un domaine forestier donn6 doit faire l'objet d'une planification qui 
repose sur des analyses "fines" fond6es, elles, sur de solides connaissances des ressour
ces g6rer, des soci6t6s locales, de leurs aspirations et de leurs besoins. 

La planification doit consid6rer non seulement le domaine devant &re am6nag6, mais 
6galement les zones environnantes et celles en aval. Elle doit aussi tenir compte des 
besoins nationaux et sous-r6gionaux sinon de la terre enti&e. Ainsi, le domaine 
forestier permanent Ag6rer doit 8tre vu comme faisant partie d'un tout comprenant ces 
autres provinces. 

Les efforts Aconsentir dans la planification doivent correspondre A la nature, h la 
gravit6 et A la complexit6 des enjeux d'une part, et . l'ampleur des activit6s pr6vues 
d'autre part. 

Si connaissances sont insuffisantes h. une planification valable, des 6tudes seront 
men6es afin d'acqu6rir les donn6es manquantes. Dans la m me veine, des recherches 
devront 8tre entreprises en vue de les am6liorer. 

Les plans d'am6nagement doivent n6cessairement se conformer Ala 16gislation en 
vigueur et aux conventions internationales auxquelles adh~re Ittat. I1convient 
toujours que la planification soit consign6e par 6crit. 

Les consid6rations environnementales et 6cologiques doivent atre consid6r6es . leur 
juste valeur dans l'am6nagement de tout domaine forestier. Le niaintien des fonctions 
6cologiques est toujours primordial. Au besoin, le r6tablissement de ces fonctions 
primera sur d'autres consid6rations. L'am6nagement ne doit jamais conduire ou 
contribuer directement ou indirectement A l'extinction d'une esp~ce. Ceci s'applique 
autant aux for~ts 6tatiques qu'A. celles relevant de la propri6t6 privde ou communau
taire. Toute action risquant d'avoir des incidences n6gatives sur l'environnement doit 
&re pr&6d6e d'une 6tude d'impact. 

L'am6nagement du domaine forestier permanent d'un ttat doit 8tre planifi6 en le 
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situant dans son contexte. I1est souhaitable qu'il ait le plus possible de retomb6es 
locales, sans avoir de cons6quences n6fastes sur les zones environnantes ou celles en 
aval. 

Dans cette m~me perspective, il peut se r6v6ler utile sinon n6cessaire de r6glementer 
l'activit6 humaine tant l'int6rieur du domaine vis6 par l'am6nagement que dans les 
secteurs p6riph~riques. Dans ce dernier cas, il peut 8tre productif de constituer des 
zones tampons A l'extdrieur du l6rim~tre . g6rer. Mieux, l'activit6 humaine devrait 
faire l'objet d'un zonage couvrant toute la zone d'influence. La flexibilit6 du zonage 
sera fonction de la gravit6 des enjeux. 

* 	 Dans tous les cas, la participation des populations locales dans l'identification des 
problmes, la recherche de solutions et la prise de decisions est vivement ? encourager. 

0 	 I1importe au plus haut point de d6velopper la capacit6 du service forestier et des 
autres services de l'administration, 5 g6rer le domaine forestier de l'ttat et encadrer 
la foresterie sur les domaines priv6s ou de propridt6 communautaire. 

* 	 La planification et l'exploitation forestires ne devraient pas concemer que les seuls 
produits ligneux, mais tout produit de la foret pouvant 6tre r6colt6 sur Une base 
soutenue. 

* 	 L'activit6 foresti~re doit se d6rouler avec un minimum de perturbations h l'environne
ment. Les fonctions sociales et les valeurs culturelles locales doivent 8tre respect6es. 
Le caract~re particulier des sites d'une grande beaut6 doit 6galement 8tre conserv6. 

0 	 Le plan d'am6nagement sera r6vis6 sur une base p6riodique. Des m6canismes ad6quats 
de monitorage et d'6valuation permettront d'int6grer en temps opportun les fruits des 
recherches et de l'exp6rience, et de corriger le tir au besoin. I1convient donc d'assurer 
la continuit6 de l'encadrement. 

Les infractions doivent &tre sanctionndes. 

6.3.2 	 Autres points t noter 

6.3.21 	 Aspects importants de la r~forme du secteur forestier guineen 

L'6tude des politiques et de la 16gislation guin6ennes met en 6vidence plusieurs points qu'il 
convient de rappeler h ce stade-ci. En premier lieu, la Deuxi~me R~publique a reconnu que le domaine 
forestier national est gravement d6grad6. Tout en admettant le poids du passd, le gouvernement actuel 
consid~re que sa remise en 6tat est critique au ddveloppement de tout le pays et de la sous-r6gion. II 
pr6conise m~me le classement de nouvelles surfaces afin de garantir les fonctions 6cologiques et 
assurer le futur. 

Consid6rant cette situation, il fut d6cr6t6 que toutes les forts class6es constituent ensemble le 
domaine "inalinable" de l'Etat ... un bien d'int6r~t national dont la bonne gestion aura de nom
breuses et importantes retomb6es locales. II est toutefois possible de d6classer en tout ou en partie une 
forft si un domaine dquivalent en termes de qualit6 et de superficie, est class6 en 6change. Les 
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proc6dures de classement et de d6classement sont n6cessairement longues. 

Ainsi, les instances politiques guin6ennes ont retenu que le domaine national doit 8tre repris et 
remis en 6tat "for& par for&". Elles sont pleinement conscientes des difficultfs et des dflais 
n6cessaires Aun revirement de situation. C'est ce qui explique la decision de r6aliser la r6forme d'une 
mani re progressive, en faisant preuve de flexibilit6. 

On sait que pour 8tre durable, le changement doit tre fond6 sur du solide: la connaissance, 
des analyses fines, la formation, ]a sensibilisation et l'6ducation. C'est la d6marche retenue. La 
16gislation pr6voit quand mme des sanctions trbs s6v~res sinon exemplaires permettant de chAtier les 
cas d'abus grossiers et d'indiscipline. La s6v6rit6 des mesures punitives pr6vues est sans doute le reflet 
de 1'dtat avanc6 de la degradation. Elle fait ressortir l'importance accord6e par l'Etat au maintien des 
6quilibres naturels. 

On s'est donc donn6 l'espace d'une g6n6ration, soit 25 ans, pour y arriver. Dans cette longue 
d6marche, la premiere 6tape devait n6cessairement 8tre de faire un constat de la situation nationale; 
d'6tablir un programme long terme; d'arrfter les politiques; d'6dicter les lois; de d6finir une strat6
gie; et de restructurer l'administration foresti~re. Cela fut atteint au cours d'une premiere p6riode 
quinquennale. 

La deuxi~me phase, qui est en cours, consiste Ad6velopper des modules de gestion de l'espace 
rural pouvant servir de guides a l'am6nagement de tout le territoire. 11 s'agit d'une phase de projets 
pilotes. Comme cette d6signation l'implique, de tels projets ont pour objet l'identification des mesures 
qu'il convient de mettre en oeuvre et ce qu'il faut 6viter de faire dans d'autres situations. Ils servent 
en outre i prfciser les besoins en termes de connaissances et de ressources. Ils permettent, enfin, de 
raffiner les m6canismes de la r6forme. 

Le principe de base retenu est que tout doit aller dans le m8me sens. Chaque action doit 8tre 
consid6r6e sous tous ses angles et longuement mfirie, afin de s'assurer que tout valable qu'elle soit en 
elle-meme, elle n'aille pas ?i contre courant. 

Encore dans le but d'assurer la p6rennit6 de la r6forme, et pleinement conscient de ses moyens 
limit6s, le gouvernement h d6cid6 de responsabiliser les cmmunaut6s rurales en ce qui conceme 
l'am6nagement de leur propre terroir. Mais la nouvelle l6gislation fonci6rt r6affirme l'appartenance, 
par principe, de la terre Ala nation repr6sentfe par l'ttat, qui veille ?i la pr6servation et , la 
restauration des 6quilibres 6cologiques. 

I.e r6le du service forestier dans l'am6nagement des formations naturelles reste donc 
pr6pond6rant, sans doute parce qu'il est le plus comp6tent en ce domaine. Ceci explique que la 
formulation de plans d'amdnagement des forfts-au sens large du mot-demeure sa prdrogative, meme 
en dehors du domaine class6. 

Dor6navant, cette pr6rogative s'exercera toutefois avec la pleine participation des populations 
locales, reprfsentdes par les CRD. Fini l'arbitraire! La collaboration des autres services guin6ens dont 
les attributions ont trait au milieu rural et celle des institutions nationales conccr6es, doit 6galement 
8tre recherchde. I1conviendra aussi d'appuyer 'action des diverses associations qui oeuvrent dans le 
m~me sens. Le service forestier de pr6fecture se voit donc confi6e une lourde responsabilit6. 
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6.3.22 Le contrat de gestion for stire 

L'ttat guin6en a d6cid6 de se d6sengager des activit6s de production, qu'il veut dornavant 
laisser au secteur non gouvernemental. En cons6quence, la 16gislation permet A toute personne morale 
qualifi6e de participer "i la gestion du domaine class6 par le biais d'un contrat de gestion foresti~re. 
Ces contrats sont conditionnels Al'existence d'un plan d'am6nagement approuv6. 

Les activit6s pouvant faire l'objet d'un tel contrat de gestion sont celles d6finies dans le plan 
d'am6nagement, dans les limites fix6es par la 16gislation en vigueur. Ainsi, I'agriculture peut 6tre 
autoris6e 5 l'int6rieur d'une fort class6e donn6e si elle est retenue dans le plan. Mais la 16gislation ne 
le permet que sur une base et une dur6e limit6es, pour autant qu'elle conduise au reboisement du 
domaine. 

6.3.23 Le respect des traditions 

La r6forme veut mettre en valeur les 616ments positifs de la tradition. Mais lorsque une 
pratique traditionnelle est fond6e sur l'ignorance ou la superstition, et qu'elle entralne la d6gradation 
du milieu ou pr6vient la prise d'une mesure n6cessaire ou utile au bien commun, il conviendra de la 
faire 6voluer dans un sens constructif. 

6.3.24 Les zones tampons 

Le gouvernement guin6en, A l'instar de nombreux organismes internationaux, retient qu'il est 
souvent utile sinon n6cessaire de r6glementer l'activit6 humaine dans les zones contiguds i un domaine 
forestier permanent faisant l'objet d'un am6nagement ordonn6. I1convient de souligner que ces zones 
tampons peuvent &re constitu6es fi l'extrieur du domaine en question. Tout ce qui les concerne devra 
donc n6cessairement faire l'objet de discussions et d'une entente avec les populations de la zone. 

6.3.25 La restriction des droits d'usage 

Advenant la n6cessit6 de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits d'usage, les 
populations qui perdent cet avantage ont droit Acompensation. 
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Tableau 6.4. Obligations faites aux parties contractantes ii la Convention sur la diversitM 
biologique (liste partielle). 

La Convention sur la diversit biologique stipule, entre autres, que chaque partie contractante: 

* 	 favorise la protection des 6cosyst~mes et des habitats naturels ainsi que le maintien 
de populations viables d'esp~ces sauvages dans leur milieu naturel; 

a 	 promeut un d6veloppement durable et 6cologiquement rationnel dans les secteurs 
adjacents aux zones prot6gdes en vue de renforcer la protection de ces demieres; 

0 	 remet en 6tat et restaure les 6cosyst~mes d6gradds et favorise la reconstitution des 
espces menac6es; 

0 	 s'efforce d'instaurer les conditions qui assurent la compatibilit6 entre les 
utilisations actuelles et la conservation de la diversit6 biologique et !'utilisation 
durable de ses 616ments constitutifs; 

0 	 encourage le partage 6quitable des avantages dfcoulant de l'utilisation des 
connaissances, innovations et pratiques des communautds autochtones et locales eu 
6gard A la conservation et ?i l'utilisation durable de la diversit6 biologique; 

0 	 formule et maintient en vigueur les dispositions l6gislatives et r6glementaires 
necessaires Ala protection des especes et des populations menacees; 

a 	 prot ge et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conform6ment 
aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les imp6ratifs de leur 
conservation ou de leur utilisation durable; 

* 	 aide les populations locales ,t concevoir et t appliquer des mesures correctives dans 
les zones d6gradfes o6i la diversit6 biologique a 6t6 appauvrie; 

* 	 favorise et encourage une prise de conscience de l'importance de la conservation 
de la diversit6 biologique et des mesures ndcessaires t cet effet. 

Source: Anon. (1992a). 
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CHAPITRE SEPTItIME
 

LIMITES ET CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORESTERIE
 

DANS LE BASSIN REPRgiSENTATIF PILOTE (BRP) DE KOUNDOU
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7.0 Pr~ainbule 

Tel que discut6 lors du compte rendu de mission, plusieurs choses orientent ou contraignent 
l'activitd foresti~re dans le BRP de Koundou. II y a d'abord les limites dict6es par l'emplacement et la 
condition biophysique de la zone d'int6r&. Les tendances d6celdes permettent de comprendre les 
enjeux et d'identifier les occasions A.saisir. Elles indiquent aussi cc qu'il faut faire ou 6viter afin 
i'atteindre l'objectif de d6veloppement. I1y a encore le facteur humain, sans doute le plus complexe 
avec ses aspects d6mographique, ethnique, socio-6conoinique, religieux, culturel et professionnel. 

Les conditions 6rioncdes dans l'acte de classement, compl6t6es par les politiques et la 
16gislation en vigueur et les normes consid(rdes valables "il'chelle mondiale, constituent le cadre 
g6nral l'int6rieur duquel il convient d'agir. Mais il faut tenir compte du pass6 ant6rieur au projet et 
de certaines interventions ou positions prises depuis son lancement. 

Ces antdc6dents peuvent constituer autant de limites et peuvent avoir conditionn6 l'opinion ou 
crd6 des attentes. Ils ne sont pas sans circonscrire les possibilit6s d'action. Tous sont prendre en 
compte dans la recherche de solutions et dans la planification de l'action future. Dans quelques cas, il 
peut m~me y avoir lieu de d6faire ce qui a 6t6 fait et de prendre un nouveau d6part. Enfin, ilfaut faire 
avec les moyens dont on dispose ou que l'on peut mobiliser. 

Exception faite des interventions et prises de positions du projet ?i ce jour, presque tous ces 
sujets ont dt6 abord6s d'une manire ou d'une autre sous les chapitres pr6c6dents. Certains sont repris 
sous celui-ci, notamment si de l'avis de la mission ius constituent autant de limites avec lesquelles il 
faut composer ou de contraintes 5.lever. 

7.1 Limites dict6es par les aspects biophysiques et g~ographiques et les infrastructures 

7.1.1 Les possibilit6s d'exploitation "foresti~re" 

Les arbres pouvant &re exploit6s pour le bois d'industrie sont aujourd'hui dispers6s sinon 
rares. Des kaux spdcimens se voient encore dans ce qui reste des gaieties. Mais les plus nombreux 
sont d'essences peu connues sur les march6s de Labe et des pr6fectures environnantes, m~me si on les 
valorise ailleurs pour l'db6nisterie. It est bien possible qu'ils se retrouvent sur la liste des esp&es 
prot6g6es en vertu de l'article 57 du d6cret portant application du code forestier. Ind6pendamment de 
ceci, l'auteur estirne qu'il y en tout juste assez pour la demande sous-prdfectorale, ce que confirmera 
ou infirmera un inventaire forestier. 

Comme cela a 6t6 dit, la fort class6e de Nialama est si d6grad6e qu'on en est au point d'une 
rupture des fonctions 6cologiques. Cette situation dicte quel doit y 8tre l'objectif premier de la 
foresterie: pr6server ce qui reste des 6cosyst~mes naturels et r6habiliter les autres parties du domaine 
afin de conserver les espbces et assurer le futur. Toute autre utilisation doit nfcessairement et 
absolument 8tre assujettie t ces deux thames. 

I1devrait quand memo 6tre possible de permettre aux populations locales de continuer ' y 
exercer leurs droits d'usage. 11est 6galement pr6visible que l'on puisse d6velopper un commerce 
durable de perches de bambou, surtout si I'on arrive i protdger les talles des feux tardifs pouvant 
entrainer la mort des rhizomes. Mais ilfaudra s'assurer que la r6colte respecte la sylviculture de cette 
espce, qu'il conviendra de connaitre ad6quatement. 
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7.1.2 La situation de la zone par rapport aux marchs 

Baird et al. (1990) ont fait valoir que les possibilit6s de commc:cialisation locales sont plut6t 
liinit6es. Cela d6coule de deux simples faits: d'une part, seules quelque 4 200 personnes vivent dans le 
bassin; de l'autre, la piste qui dessert la zone d'action constitue une voie sans issue. 

Le chef-lieu de la sous-pr6fecture est 6galement isol6 par rapport Ail'axe Labe-Kuundara. En 
effet, Linsan se trouve " 20 km de cette grande voie commerciale. Ainsi, l'6coulement de la produc
tion vers les centres de Komba, Leeluma et Labe se fait surtout au gr6 des v6hicules qui fr6quentent le 
march6 hebdomadaire de Linsan Saran. 

La situation g6ographique du bassin ne joue donc pas en faveur de tentatives de mise sur le 
march6 d'esp~ces peu ou pas connues des menuisiers, 6b6nistes et entrepreneurs en construction de ces 
centres. I1en sera de mfrme du d6veloppement du commerce d'autres produits forestiers, la localisation 
de la zone n'6tant pas sans influence sur les prix aux producteurs. Par contre, beaucoup de choses sont 
possibles si l'on sait composer avec la circulation actuelle, notamment si l'offre est sore et constante. 

7.1.3 Les infrastructures 

Plusieurs pistes parcourent la forft class6e. La mission pense que tous les villages sauf un
Guundupi-sont accessibles en camion en saison s~che. Quant A.la piste principale desservant le 
bassin, minme si elle est passable en toute saison on ne peut y avancer qu'A basse vitesse. Cette 
situation influe sans doute sur le coot du transport. Par dessus tout ceci, les faibles quantitfs de 
produits forestiers qu'on pourra mettre sur le march6 ne militent pas en faveur d'investissements 
substantiels dans, -s voics. 

En plus de s'assurer de la r6gularit6 de l'offre, il faudra donc tr~s bien g6rer la mise en march6 
des produits. I1pourrait y avoir des avantages substantiels Arfunir les marchandises en des points 
strat6giques qu'il conviendra d'identifier avec les populations. Mais il est trop t6t pour s'attarder A 
cette question, les possibilits de rfcolte n'ayant pas encore 6t6 dftermin6es. 

7.1.4 L'acc~s au domaine class6 

Ind6pendamment de ce qui pr6c~de, les habitants de tous les villages du bassin peuvent 
facilement accdder au domaine 6tatique. En fait, aucune partie de la for& class6e n'est vraiment 
difficile d'acc~s. Comme cela a 6t6 expliqu6, plus l'acc~s est facile, plus les risques de d6gradation et 
de decimation des ressources sont 6lev6s. 

Ainsi, il faudra prendre des mesures visant Aen rfduire l'incidence et mettre en place des 
contr6les tout A fait effectifs. Les meilleurs seront sans doute un programme de prise de conscience de 
l'importance polyvalente de la fort et sa frtquentation rfguli~re par ceux qui sont charg6s de sa 
surveillance. 

Par contre, cette facilit6 d'acc6s pourra se r6vfler avantageuse si l'on en vient un jour a 
exploiter la for~t class6e pour du bois d'industrie et autres produits forestiers: compte tenu de la 
dispersion des arbres de valeur, il ne saurait 8tre question de d6busquer les arbres A la machine. De 
toute faqon, les gens de la place n'ont probablement pas les moyens de s'en procurer ni de les 
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entretenir, tandis que l'l tat se retire des activit6s de production. Mais il ne sera pas trop difficile de 
sortir les pieces htdos d'homme jusqu'au plus proche sentier oil l'on pourra les charger sur des 
charrettes, camionnettes ou camions. On pourrait meme envisager de faire tirer les bois par des boeufs 
si les exp6riences du projet en mati4re de culture attel6e devaient s'av6rer fructueuses. 

7.2 Les questions d'int~rft 

7.2.1 L'attrait de la for& 

La for~t class6e de Nialama est tr~s convoit6e par les villageois de la zone. Les uns, des 
agriculteurs, y sont attir6s par les rendements plus int6ressants qu'ils y obtiennent Acause des sols 
encore fertiles. Les autres, des commerqants surtout, y voient des belles perspectives d'y pratiquer une 
agriculture de rente plus profitable. 

Parmi les premiers, des anciens serfs ou de leurs descendants se risquent Ay installer leurs 
champs pour ne pas avoir payer la farilla. D'autre part, nombre d'anciens maitres, tant de l'ancienne 
classe des nobles que celle des commerqants, n'ayant plus acc~s i une main-d'oeuvre gratuite, trouvent 
commode de cultiver i l'int6rieur du domaine de l'ttat, notamment s'il se trouve plus pros de leurs 
villages que les p6rimtres oi dans les temps r6volus ils faisaient travailler leurs sujets. 

Mais peu de gens y vivent en permanence. Seules quelques families y ont install6 leurs 
demeures. On en voit notamment i Bhulibhabhi, Kansuma et Ceeweere. Dans les deux premiers, il 
s'agit d'une ou deux maisons seulement. Ailleurs, on se limite h y cultiver. Ind6pendamment de ceci, 
certains y font la chasse, d'autres y pechent, d'autres encore y pratiquent une exploitation foresti~re 
artisanale. 

7.2.2 Considerations fonci~res 

Les syst~mes fonciers dans la zone d'int6ret ont 6t6 document6s par Fischer (1994). Quelques 
616ments en ont 6t6 pr6sentds dans le paragraphe 2.7.81. Parmi les traits dominants, on note la 
reconnaissance de la propri6t6 privde "h 'int6rieur de certaines limites; le droit l'usufruit; une certaine 
sdcurit6 du droit d'exploiter la terre que 'on a soi-mfme ou qu'un anctre direct a d6frich~e; et une 
forte tendance vers le renforcement de la tenure individuelle. 

Les droits des anciens serfs sur les terres qu'ils exploitent seraient de plus en plus sOrs. Mais 
la mission a entendu que la farilla est encore exig6e et souvent pay6e, ce qu'ont par ailleurs 
document6 Fischer el al. (1993). D'autre part, elle a dgalement entendu que plusieurs contestent ou 
refusent de se plier i cette exigence. Elle ne saurait dire cependant s'il s'agit tout simplement d'un 
loyer raisonnable ou si le coot du louage est exorbitant. Ind6pendamment de cet aspect, c'est sans 
doute un important facteur incitant certains paysans installer leurs champs dans la foret class6e. 

Scion Fischer (1994), les droits coutumiers sur les arbres varient en fonction de la propridt6
fonciere, de l'espce et de l'61oignement du village de la parcelle o ils se trouvent. Ils different 
quelque peu d'un village h l'autre. La plantation d'arbres renforce les droits fonciers. 

Toujours scion Fischer (1994), le terroir de chaque village serait bien d6limit6. En plus, il 
semblerait que la forct class6c serait, elle aussi, subdivis6e en secteurs sous l'influence de villages 
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pr6cis. Certaines zones seraient cependant contestdes. I1faudra sdrement tenir compte de cet aspect 
lors de l'octroi de contrats de gestion forestire, si on en arrive li. 

Fischer (1994) fait encore remarquer que le renforcement de la propri6t6 individuelle est 
accompagn6 de l'abandon progressif de la gestion en commun des terres. Elle estime que cela restreint 
les possibilit6s de retenir une approche fond6e sur le concept de gestion des terroirs: selon elle, les 
propri6taires individuels devront c6der leurs droits fonciers au village pour que leurs parcelles puissent 
6tre g6r6es par la communaut6. 

L'auteur sait tr s bien que le renforcement de la tenure individuelle est une tendance 
g6n6ralis6e a travers toute l'Afrique sub-saharienne. Nonobstant cette orientation, il pense qu'il est 
encore tout h fait possible de retenir une approche fond6e sur la gestion des terroirs villageois. Pour 
lui, cette d6marche n'exige pas la cession des droits fonciers au village. Elle demande cependant la 
concertation entre tous quant h ce qui convient au bien commun et le respect du principe coutumier
que l'on retrouve 6galement dans l'Islam-voulant que le bien-8tre du village passe avant celui de 
l'individu. 

La mission a d'ailleurs observ6 plusieurs grand enclos o6 les families d'un village ont leurs 
champs en m0me temps. Fischer et al. (1993) ont 6galement document6 cette pratique. Dans ces 
villages au moins, les d6cisions quant aux zones A.cultiver sont donc encore prises ensemble. 

Fischer (1994) mentionne d'ailleurs que certaines parcelles, entre autres celles qui se trouvent A 
quelque distance du village, rel~vent encore de ]a propri6t6 commune. Fischer et al. (1993) not~rent 
6galement que les associations de jeunes adultes gretit leurs propres ressources en forts et que le 
conseil des sages intervient dans toutes les d6cisions importantes. 

Certes, la gestion des ressources de la zone d'intrt devra s'adapter . ces r6alit6s changeantes, 
qu'il conviendra de mieux connaltre. Mais l'6volution indique qu'il y a lieu d'adopter ds maintenant 
une d6marche qui prenne en compte le bassin en entier. A l'6chelle villageoise, il sera important 
d'impliquer autant les sages que les jeunes et les repr6sentants politiques tout en favorisant la 
participation des femmes par i'entremise de groupements f6minins. A 1'6chelle sous-pr6fectorale, les 
decisions seront prises en consultation avec la CRD et les autorit6s locales. 

7.2.3 La cupidit6 

La nature dtant perque comme un don (Anon. [a]), d'aucuns sont peut-8tre de l'opinion que la 
fort est 1, pour ceux qui savent l'exploiter, comme une p6pite trouvde au hasard d'un cour d'eau. 
Advienne que pourra. 

Cette faqon de voir les choses peut expliquer, du moins en partie, pourquoi certains n'ont pas 
eu plus de scrupules h exploiter ill6galement I. domaine de l'Etat, que les administrateurs et agents 
fautifs avec lesquels ils ont pu s'entendre dawz 'c pass6. L'important pour ces personnes, semblerait 
8tre de profiter de cc qu'on trouve avant qu,, d'autfes ine se servent. 

McLain (1994) a expos6 les 6carts de conduite des d~cenies 1970 et 1980. La pratique 
ill6gale de l'agriculture dans la for0t class6e amorc6e stir upe grani'e 6chelle h ces deux 6poques se 
continue a ce jour. 
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Nul doute que la cupidit6 soit un ph6nom~ne universel aucunement influenc6 par l'6poque 
dans laquelle on se trouve. Elle s'explique parfois par la pauvret6, mais elle ne se rencontre pas 
seulement chez les d6munis. Les exemples d'avidit6 abondent aussi chez des personnes bien au-deli 
du scuil du confort. Pas besoin d'en donner ici. 

Ainsi, on ne saurait emp~cher la cupidit6 de se manifester de temps Aautres. On pourra m0me 
s'attendre de la part de ceux qui ont leur intfrt dans l'exploitation anarchique des ressources 
naturelles du bassin, h une bonne dose de r6sistance leur gestion 6quitable sur une base soutenue. I1 
conviendra d'y pallier par l'information, la sensibilisation et l'ducation d'une part; et par divers 
mfcanismes de contr6le, incluant le renforcement de la surveillance et la mise sur pied de groupements 
d'int6rft 6conomique d'autre part. 

7.3 Contraintes relatives au savoir 

Plusieurs contraintes ou autres limites au d6veloppement de la foresterie dans la zone sont 
asso-ifes d'un mani re ou d'une autre au savoir. Certaines sont d'une nature g6n6rale, d'autres ont un 
caractre social ou culturel, d'autres encore technique. Quelques-unes ont 6t6 relev6es par d'autres 
auteurs sans toutefois que ce soit comme facteurs contraignants. Elles sont discut6es dans les 
paragraphes suivants en tant que tels. 

7.3.1 L'inconpr6hension des enjeux 

Comme cela est expliqu6 dans le paragraphe 7.2.1, la fort classfe est attrayante h bien des 
6gards. Mais tous ceux qui l'exploitent d'une manire anarchique contribuent sans le savoir ]a 
d6gradation des biotopes et, par voie de cons6quence, h celle de leur propre environnement. Quelques 
villageois rencontrds, des vieux surtout, ont pourtant conscience du r6le 6cologique de la fork. 
Plusicurs ont exprim6 qu'ils ne pourront plus survivre quand la for& aura disparue. Ils savent que 
celle-ci leur donne l'eau, des plantes m6dicinales et toute une palette d'autres produits d'utilisation 
quotidienne. 

Mais en g6nfral, on ne comprend pas tr~s bien pourquoi certaines parties du territoire ont 6t6 
classfes. La plupart ne retiennent que l'arbitraire de la mesure impos6e par la puissance coloniale et 
maintenue par les gouvernements successifs depuis l'lnd6pendance, m0me si on a pu dans le pass6 
tol6rer de multiples entorses la loi. 

Dans tous les villages, on demande que divers secteurs de la fort soient d6classds afin qu'on 
puisse y installer des cultures. On n'a plus o travailler, dit-on, les autres coins du terroir 6tant 
devenus infertiles. 

Mais la mission a vu qu'une tr~s grande partie de la for0t class6e est d6jA constitu6e de 
jach&es et de champs. Elle en d6duit que l'on veut surtout agrandir le terroir du village: quand les 
paysans disent qu'ils ne sauraient survivre sans la forft, c'est qu'ils en ont besoin comme reserve de 
champs. Voyant la population augmenter, ils s'inqui~tent, sachant qu'une parcelle exploitfe doit 8tre 
mise en jach~re apr~s quelques ann6es afin que sa fertilit6 se reconstitue. Si on leur accordait une 
partie du domaine class6, ils pourraient laisser la terre se reposer plus longtemps parce qu'ils auront 
plus grand a gdrer. Ils n'auraient pas non plus i se pr6occuper d'tre envoyds en prison ou mis h 
I'amendc s'ils y cultivent. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

145 



Quoi qu'il en soit, la discussion a fait ressortir que les villageois demanderont le d6classement 
de nouveaux secteurs lorsqu'ils auront 6puis6 les terres qu'on leur conc6derait dans un premier temps. 
La mission en tire qu'ils ne sont pas conscients de I'ampleur du d6boisement dans la zone et la sous
r6gion et partant, des enjeux. Ceci lui indique 6galement que le d6classement n'est pas une solution 
valable aux probl~mes auxquels sont confront6s les paysans. 

7.3.2 L'ignorance des vraies causes de la d6gradation 

D'une mani~re tr~s g6n6rale, la population du bassin semble poss6der quelques notions 
hydrologiques. A titre d'illustration, on voit que les environs imm6diats des sources sont presque 
toujours arbor6s. Des anciens disent aussi qu'il importe de laisser des franges bois6es le long des cours 
d'eau. 

Par contre, si certains associent le tarissement des sources au d6boisement, d'autres pensent 
qu'il s'agit de "la punition 5iBon Dieu". Ces derniers estiment que ce chatiment serait en repr6sailles 
d'exactions commises par le r6gime au pouvoir pendant la Premiere R6publique. D'aucuns pr6tendent 
m~me que la diminution des d6bits est attribuable au fait que des femmes aient lav6 leurs linges 
menstruels Ala source ou que des veuves les aient fr6quent6es (Fischer 1994; McLain 1994). D'autres 
encore ne sont conscients d'aucun rapport entre la v6g6tation et i'eau (Baird et al. 1990). 

L'id6e voulant que l'affaiblissement des d6bits vienne sanctionner des abus de la Premiere 
R~publique a peut-8tre 6t6 lancde par une personne ayant souffert des pr6varications de ce regime. 
McLain (1994) retient toutefois que deux mesures prises par cc gouvernement, soit l'imposition d'une 
taxe payable en nature et la promulgation d'un interdit absolu du feu, eurent des cons6quences 
d6sastreuses sur le plan 6cologique. 

Les r6serves de l'auteur quant aux sdquelles de la seconde mesure mentionn6e par McLain. 
Mais il y a sans doute un 616ment de v6rit6 dans sa critique de ces d6cisions de la Premiere 
R6publique. Nonobstant ceci, il ne faudrait pas tenir cette derniere pour seule responsable de la baisse 
de l'dcoulement. 

Quant 5ila supposition que l'appauvrissement d'une source soit attribuable h la lessive de 
linges menstruels, elle fut possiblement inspir6e Al'origine par le souci, fort louable d'ailleurs, de 
d6courager une pratique considdr6e par certains contraire 5i l'hygine. Celle que la faiblesse des d6bits 
soit due 5ila frdquentation des points d'eau par des veuves semblerait fond6e dans la superstition ou 
sortie d'une volont6 de d6courager certains agissements. 

Deux autres faits permettent ? la mission de dire que les notions d'hydrologie des populations 
sont tout fait 6ldmentaires. D'une part, seul le pourtour des sources est arbor6; l'amont ne regoit 
aucune protection spdciale. Quant aux bords des cours d'eau, on n'y laisse souvent qu'une tr~s 6troite 
bande de v6g6tation, bien insuffisante au demeurant. 

Cette m6connaissance des causes de la ddgradation constitue une r6elle contrainte au 
d6veloppement de la zone. I1faut absolument la lever si on veut y mettre en place une saine vision de 
la foresterie dans la perspective de l'atteinte de i'objectif du projet. 
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7.3.3 L'inconscience de la possibilit6 d'agir 

En g6n~ral, la nature et ses richesses sont pergues par les populations rurales d'Afrique sub
saharienne comme des dons du Cr6ateur. Cela s'applique aussi dans la zone d'int6r&t (Anon. [a]).
 

S'ils savent que la for~t offre ? titre gracieux de multiples produits, pour eux toutes ces choses 
sont l spontan6ment, tout simplement ... jusqu'A 6puisement. La majorit6 sinon tous ne sont pas 
conscients qu'il est possible de gfrer n'importe quelle ressource renouvelable et d'aider la nature N 
faire preuve de plus encore de g6n6rosit6. 

L'exp6rience de l'auteur l'amne h penser qu'on verra une certaine h6sitation chez les 
populations A.planter des espbces locales autres que des "arbres N.bois". On dira chaque fois qu'on en 
voit dans la brousse et cela, rnime si la plante en question est devenue rare ou introuvable dans la 
zone. 

Elles h6siteront donc au d6but a planter l'indigo, d6j difficile i trouver. I1en sera de m~me 
du kinkeliba (Combretun sp.), dont les feuilles donnent un agr6able succfdan6 du caf6, et de Lophira 
alata,une esp&e tr~s pris6e pour les cure-dents. 

L'inconscience de cette possibilit6 d'agir so veut une autre contrainte qu'il convient de lever. 

7.3.4 Autres croyances 

Les g6nies 

Les travaux de Sow [1994] r6veknt que diverses autres croyances entrent en jeu dans 
l'am6nagement des ressources de la zone. En effet, il rapporte que selon certaines personnes, les arbres 
de quelques espkces, que la mission n'a pas identififes, seraient anim6s par des g6nies. II en serait de 
m~me de la fort de Yaataake, qui se trouve en dehors des limites du BRP. 

Ces croyances semblent jouer en faveur de la conservation. Mais elles peuvent 6galement 
freiner I'ardeur avec laquelle forestiers et autres vont en for~t faire leur travail. Elles peuvent aussi 
limiter les possibilit6s d'action, notamment s'il faut avoir recours Ades personnes du lieu pour la 
r6alisation des activit6s. 

Les tabous 

L'auteur est de l'avis que les tabous ont leur place dans les codes de conduite sociale. Ils font 
aussi partie de la culture. Dans ce sens, ils ont une valeur intrins que. Mais des convictions fondles 
sur la superstition font obstacle i la compr6hension des vraies causes de l'affaiblissement de 
l'6coulement des sources, titre d'exemple, et partant, h ia solution du probl~me. 

Pour 8tre valables, les tabous doivent s'appuyer sur ]a connaissance plut6t que l'ignorance ou 
des ides que l'on sait fausses aujourd'hui. Sinon, l'effet contraire Acelui recherch6 est vite observ6 
d~s qu'une personne les ont rompus impun6ment. 11 conviendrait donc de mener des sondages 
d'opinions afin de connaitre quelles croyances conditionnent I'activit6 humaine dans la zone d'int6rft. 
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7.3.5 	 Le faible taux de scolarisation 

Le faible taux de scolarisation dans le bassin a t6 not6 dans le paragraphe 2.7.4. Les 
programmes d'information, de sensibilisation et d'6ducation des adultes devront en tenir compte. 

Cela constitue une contrainte Adeux 6gards. D'abord les connaissances scientifiques 6tant 
limit6es, il faudra pr6senter toute mati~re d'une mani~re tr~s simplifi6e. En deuxi~me lieu, il faudra 
recourir i des aides didactiques vivement illustr6es avec inscriptions en langues nationales. I1sera sans 
doute utile qu'elles soient transcrites en caracteres arabes puisque cet alphabet est connu de tous les 
chefs religieux. 

7.3.6 	 La connaissance de la zone d'int~rt 

7.3.60 	 Pr6ambule 

La foresterie sous les tropiques est tr~s complexe. Contrairement Ace qui s'applique sous 
certains climats temp6r6s, elle y existe rarement pas comme secteur industriel ind6pendant. En fait, elle 
y vient plut6t en guise de soutien des autres secteurs d'activit6: 

0 	 l'agriculture, en prot6geant les sols contre l'6rosion pluviale et 6olienne et, dans de 
nombreux cas, en am6liorant m~me leur fertilit6; 

* 	 la pkche tant continentale que maritime, d'une part en r6gularisant la temp6rature de 
l'eau par la conservation de l'ombrage et d'autre part en mod6rant l'6rosion et partant, 
]a s6dimentation; 

S 	 I'levage, en fournissant du fourrage aux animaux pendant la saison s&che et divers 
mat6riaux pour enclos, poulaillers, et caetera; 

S 	 I'habitat, par la fourniture de perches pour les charpentes, de planches pour les portes 
et fenetres et de chaumes pour les toitures; 

0 	 la sant6, la fort &ant source d'6nergie pour ]a cuisson des aliments d'une part; de 
fruits pour l'alimentation humaine et celle des animaux domestiques et sauvages que 
l'on chasse d'autre part; et de plantes m6dicinales avec lesquelles se soigner d'autre 
part encore; 

la culture et ia science, par le biais de la conservation d'6cosyst~mes naturels et 
d'esp6ces v6g6tales et animales A titre de t6moins du patrimoine national et mondial; 

le culte, la fort servant aux rites d'initiation et de lieu de repos aux personnes ayant 
quitt6 ce monde; 

i'6conomie en g6n~ral, par les nombreux emplois et occupations li6s directement ou 
indirectement A tout ce qui pr6cde. 

C'est ainsi que l'61aboration d'un plan d'am6nagement forestier transcende le cadre stricte de 
la production ligneuse. Pour faire quelque chose de valable, il faut n6cessairement int6grer tout un lot 
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de connaissances de nature technique et (ou) sociale. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de 
d6velopper un modNe de gestion de ressources renouvelables. 

Consid6rant la nature trans-sectorielle de la foresterie sous les tropiques et le caract~re pilote 
du PGRN, la mission a cherch6 i savoir quel est l'6tat actuel des connaissances portant sur la zone 
d'int6r&t. Les chapitres deuxi~me et troisieme pr6sentent un sommaire de ce que la mission a pu 
rassembler. 

Cette section-ci fait le point sur ce qu'il conviendrait de savoir encore ou d'approfondir. Son 
contenu repose en grande partie sur ce que ia mission a appris pendant les nombreuses discussions 
qu'elle a eues avec les membres de l'quipe PGRN/BRP au cours de ses cinq semaines en Guin6e. S'il 
existait d'autres 616ments d'information, I'auteur se fera le devoir de revoir ce qui est 6crit dans ces 
pages en autant qu'on les lui communique et qu'on lui en donne ['occasion. 

7.3.61 Etat g6n6ral des connaissances de la zone 

La mission a trouv6 que certaines questions ont 6t6 d6crites d'une mani6re tout . fait addquate. 
D'autres l'ont 6t6 plus superficiellement. D'autres ercore n'ont pas 6t6 6tudi6es du tout. Ce 
paragraphe-ci tente d'en faire le biian, afin de voir si elles limitent ou non le d6veloppement de la 
foresterie dans la zone d'int6rft. 

La physiographie, la biog6ographie et la d6mographie de la zone semblent maintenant assez 
bien connues pour les fins de l'am6nagement forestier. Les questions fonci6res ont 6t6 d6crites d'une 
mani~re qui permette de comprendre les modes de gestion de la terre et des autres ressources, en usage 
dans le bassin. 

Une carte de l'occupation des sols de la zone, incluant la for& class6e de Nialama, est en 
pr6paration. On en est au stade des contr6les terrain. II s'agira d'un prfcieux instrument de 
planification. Elle servira notamment , diriger les travaux d'inventaire forestier. On pourra aussi s'en 
servir pour se localiser et s'orienter lors de toute sortie terrain. La mission a compris qu'elle sera 
finalis6e dzs que les fonds de contrepartie auront 6t6 d6bloqufs. 

Une recherche portant sur l'utilisation de divers produits forestiers fut r6alisfe par un membre 
du personnel du BRP en 1994 (Sow [1994]). D'un caract~re exploratoire, elle r6v~le beaucoup de 
choses et peut tr~s bien servir a orienter une 6tude plus pouss6e. Elle est donc tout . fait valable 
comme premiXre d6marche. I1en ressort que de nombreux produits de la for0t constituent pour les 
habitants des sources non nfgligeables de revenus d'appoint. 

Malgr6 le stade avanc6 de d6gradation de la for& class6e, l'auteur pense qu'on pourra y 
permettre l'exercice des droits d'usage, comme cela a 6t6 dit. Mais pour le confirmer, il faudrait des 
donnfes pr6cises quant l'importance des r6coltes de tous ces produits, tant ligneux que non ligneux. 
Puisqu'on en fait le commerce, il faudrait beaucoup plus de d6tails sur les modalitfs des diverses 
activit6s, entre autres les fili~res de commercialisation. 

C'est qu'il faut s'assurer d'une part que tous ces produits peuvent 6tre r6colt6s sur une base 
soutenue; et d'autre part que I'ltat et ]a CRD touchent les redevances auxquelles ils ont droit sur ces 
items. I1faudra peut-8tre aussi faciliter leur commercialisation. Mais les informations Aces fins ne sont 
pas disponibles, aucune enquete socio-6conomique n'ayant trait6 cc thbme, du moins pas a ]a 
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connaissance de l'auteur. De m~me, aucune 6tude complete n'a t6 men6e de la flore et de ses 
utilisations en pharmacoth6rapie traditionnelle. 

Les ob, ervations de la faune de la zone d'intfrt faites par la mission sont sans doute les 
premiers efforts vis-nt hi la documenter. Mais elles sont loin d'8tre suffisantes: elles n'ont port6 que 
sur la faune aviairt en plus de quelques mentions de mammiferes. La faune aquatique n'a pas du tout 
6t6 6tudide, pas plus que les reptiles. Un plan d'am6nagement valable ne saurait 8tre 61abor6 sans une 
bonne connaissance de ces 616ments. I1faudrait aussi mieux connaitre les chimpanz6s et les varans, qui 
sont int6gralement prot6g6s, et l'ampleur r6elle des d6gAts caus6s par les singes et les phacoch~res. 

L'auteur pense qu'une 6tude hydrologique a s~rement d 6tre compl6toe Aun moment donn6, 
puisque deux forages ont t6 r6alis6s i Linsan. Mais it ne saurait dire si elle a port6 sur tout le bassin. 
Sans donnoes fiables sur les d6bits et les p6riodes d'6tiage, il sera impossible de mesurer l'impact du 
projet sur la ressource eau a 1'chelle locale. 

Par ailleurs, il a pris connaissance de donn6es gfn6rales sur les sols du bassin, compil6es dans 
le cadre d'un exercice d'application de la mothode acc6lr6e de recherche participative (MARP) dans 
les trois bassins encadrfs par le PGRN (Erdmann 1994a). Mais il a compris qu'aucune 6tude 
pfdologique d6tailloe n'a dt6 r6alis3e. 

Sachant que les ressources eau et sols sont les plus recherch6es par les populations et sur la 
base des discussions qu'il a eues avec I'6quipe pendant la mission, l'auteur est port6 Acroire que ces 
travaux ne suffisent pas aux fins de l'6laboration d'un sch6ma d'am6nagement de la zone. Si c'est bien 
le cas, il faudra les approfondir. 

11 faudrait notamment que les 6tudes hydrologiques et p6dologiques soient assez d6taill6es pour 
dire si la culture du riz de marais peut &re soutenue Al'intorieur du p6rim~tre class6 en tenant compte 
de ce qui se passe en amont et en aval. De meme, il faudrait une id6e pr6cise de l'6tendue des jach~res 
par classes d'fige et du temps n6cessaire Ala reconstitution de la fertilit6. Sans quoi, on ne saurait 
contester que les paysans n'ont plus oti cultiver comme ils le pr6tendent. 

Quoi qu'il en soit, connaissant le r6le des forks dans la conservation de ces deux ressources et 
sachant que le PGRN a sa gen~se dans le Programme d'am6nagement intogr6 du massif du Foutah 
Djallon, il ne fait aucun doute qu'il faudra 6tendre l'inventaire forestier Atout le bassin. 

7.3.62 Le r6le des femmes 

D'une mani~re g6n6rale, ]a participation des femmes ? l'activit6 socio-e'conomique en Afrique 
rurale sub-saharienne est assez bien connue. Elles s'occupent de la maison, des enfants, du jardin de 
case, du petit botail, des corv6es d'eau et de bois de feu (sauf s'il s'agit d'abattre et de d6biter de 
grands arbres), et de la cueillette de menus produits forestiers dont elle font parfois un petit commerce: 
fruits, condiments, cure-dents, et caftera. Certaines femmes font office de gu6risseuses. 

Mais il y a souvent des particularit6s locales quant au degr6 d'autonomie dont elles jouissent, i 

la possibilit6 pour elles de tenir un emploi r6mun6r6 et A la qualit6 de leur organisation en 
groupements ou associations diverses. I1arrive souvent, par exemple, que les femmes d'un village 
forment une tontine leur permettant de se faire entre elles de petits pr6sents "i l'occasion d'un mariage 
ou d'un bapt~mc, entre autres. 
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Compte tenu de leur r6le traditionnel, les femmes sont presque toujours des candidates de 
choix en tout cc qui concerne la conservation et, notamment l'agroforesterie. En effet, si les sources se 
tarissent, il devient plus difficile de trouver de l'eau. I1 faut aussi nourrir le petit b6tail et les animaux 
de la basse-cour en saison sche. Pourquoi donc ne pas avoir son propre mini-bois6 Ac6t6 de son 
habitation, procurant fruits, condiments et bois de feu, entre autres? Pourquoi ne pas d6velopper 
davantage le petit commerce de fruits forestiers et autres produits de la for.t? 

Lorsque les femmes s'organisent h de telles fins, elles obtiennent droit de parole devant les 
conseils du village et de la CRD. Elles peuvent alors y faire valoir l'importance de la conservation. 

Mme si elles n'ont pas individuellement droit h la propri6t6 fonci~re, elles arrivent ainsi Aise 
faire affecter une parcelle qu'elles tiennent en commun, mais oti chacune s'occupe de son lopin avec 
ses filles. C'est le cas ailleurs en Afrique de l'Ouest et l'auteur s'imagine qu'il en est ainsi AKuundu. 
C'est d'ailleurs cc que semblent indiquer Baird et al. (1990). Il s'agit d'une mani~re 6prouv6e de 
lancer un processus conduisant aileur 6nmancipation. 

L'auteur a su qu'il existait une association de femmes ii Linsan Saran et a rendu une visite de 
courtoisie Aisa pr6sidente. Cette breve rencontre lui a pec:mis de savoir que l'indigo, autrefois abondant 
dans la zone, y est devenu rare. A tel point qu'on doit l'obtenir d'une autre r6gion du Futa. I1a aussi 
compris qu'on ne croyait pas possible de cultiver des plantes dormant des teintures. 

Pour la mission, le d6veloppement de la foresterie dans le BRP doit n6cessairement impliquer 
les femmes. Le document d'appel d'offres (Anon. [d]) les mentionne d'ailleurs comme groupe cible 
distinct vis6 par l'objectif long terme du PGRN. 

Pendant la mission, I'auteur n'a eu connaissance d'aucune enquete portant sur l'emploi du 
temps des femmes de la zone, les produits forestiers qu'elles r6coltent ou commercialisent, leurs 
aspirations propres, leur d6sir de s'organiser et les contraintes auxquelles elles font face en ce sens. De 
mfme, il n'a eu vent d'aucune 6tude ayant trait i l'int6r& des femmes de la zone participer au 
d6veloppement forestier d'une mani~re ou d'une autre. Si c'est bien le cas, il conviendrait d'y parer 
dans les plus brefs d6lais. 

7.3.63 Consdquences de cette situation 

S'il s'agissait tout simplement d'am6liorer les pratiques agricoles, les connaissances acquises 
par la voie de la MARP et les 6tudes r6alis6es ce jour suffimient probablement. Mais Abien y 
penser, m~me si on arrive Arehausser la productivit6 agricole ou cr6er des emplois forestiers, si on 
ne s'adresse pas aux id6es et aux comportements A!'origine de la situation actuelle, cela n'aura qu'un 
effet passager il titre de mesures visant A r6duire la pression sur la forat. 

Ds la fin du projet, on verra les gens se remettre ' d6fricher t~tes le sources, galeries 
forestires et autres peuplements forestiers, tant A l'ext6rieur qu' l'int6rieur des limites de la for& 
class6e, parce que les rendements y seront toujours meilleurs Acourt terme. Le r6sultat pourra m~me 
8tre pire qu'avant. 

C'est pourquoi il importe au plus haut point de voir le d6veloppement de la zone comme une 
affaire trans-sectorielle. On tie saurait mettre au point un mod~le i vulgariser aux autres parties du 
Futa Djallon sans telle vision globale de la situation. 
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Ainsi, sans toutes les donn6es de base non seulenient est-il impossible de procfder b.une 
planification d'ensemble, mais on sera plus tard incapable de dire quelle aura 6t6 l'impact du projet: 
on n'aura aucun point de r6f6rence. Pis encore, l'importance de la conservation ne sera jamais 
pleinement perque par les populations locales et cela, ind6pendamment des autres acquis. 

Par dessus tout, si l'on n'acquiert pas une connaissance approfondie du potentiel agricole A 
l'ext6rieur de la for8t class6e, d'aucuns continueront dire qu'ils n'ont pas oI cultiver ailleurs qu'. 
l'int6rieur du domaine 6tatique. Mme si la jachre s'6tend encore dans plusieurs cas sur de longues 
p6riodes-jusqu'i. 25 ans selon Erdmann (1994a)-les gestionnaires n'auront aucun 616ment leur 
permettant d'argumenter le contraire. 

7.4 Autres contraintes i caract~re socio-6conomique ou culturel 

7.4.1 La pauvret 

II ne fait aucun doute que la pauvret6 soit une contrainte majeure au d6veloppement. Cela est 
d'ailleurs reconnu i l'6chelle mondiale. Lorsqu'on est surtout pr6occup6 par le quotidien, ]a conserva
tion se veut un luxe. La principale mesure de planification A long terme se r6sume souvent ,i avoir de 
nombreux enfants afin d'assurer sa vieillesse. Quant au court terme, on observe un peu partout le 
r6flexe de chercher " am6liorer son confort et ii se doter de symboles signifiant aux autres qu'on a 
quand mme quelques moyens. 

Ainsi, famille aidant, on cherche Aproduire plus afin d'61ever sa condition. Mais en fait, ces 
aspirations et ces pratiques, si valables qu'elles soient, ont pour effet d'augmenter la pression sur les 
ressources. Mame s'il ne semble pas y avoir de pauvret6 abjecte dans la zone, la mission a compris 
que ces r6actions s'y manifestent comme partout ailleurs. Elles se pergoivent m~me chez des personnes 
qui se trouvent dans une situation relativement confortable. Tous cherchent i produire plus afin 
d'am6liorer Icur sort. 

La lutte contre la pauvret6 se d6gage de l'objectif et du but du PGRN comme un des 
principaux axes du projet (Anon. [d]). En effet, il est question ii moyen terme d'am6liorer la gestion 
des ressources en vue d'une agriculture profitable et durable. Quant A.l'objectif A.long terme, il se veut 
l'augmentation de la production agricole et de la valeur ajoutde sur une base soutenable. I1s'agit 1Ii, 
effectivement, de combattre la pauvret6. Quoi qu'il en soit, le document de projet est clair: 
I'amdlioration de la production et de la valeur ajout6e passent par la bonne gestion des re, ources. 
Sinon, les r6sultats ne sauraient 6tre durables. 

7.4.2 Le prix de la kola' 

Fischer (1994) expose les droits de propri6t6 r6gissant les arbres d'origine naturelle dans le 
BRP. I1sont li6s de pr s Ala propri6t6 fonci~re mais varient en fonction de l'esp~ce et de 
l'61oignement du village. 

1. Graine du kolatier (Cola nitida), faisant I'objet d'un important commerce et offert traditionnellement en signe 
de bonne foi "iceux qui accucillent un 6tranger ou visitcur. Le kolatier est adapt6 aux climats du type 6quatorial. 
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L'abattage des arbres de valeur commerciale est presque toujours soumis ?il'assentiment de la 
personne qui a des droits sur la parcelle o i il se trouve. Lorsqu'il s'agit du terroir en commun, et peut
8tre aussi dans tous les cas, la coutume veut que l'exploitant offre la kola au village. Les villages 
imposent parfois des droits aux non residents voulant exploiter ces ressources, mais il peut s'agir de 
sommes minimes ou symboliques. Hormis ces mesures protocolaires, il n'y aurait d'autres formalit6s 
que celles 6tablies dans le code forestier. 

Si c'est bien le cas, il s'agit chaque fois pour le village d'une grande perte d'opportunit6, le 
prix de la kola, . moins qu'il n'inclue un pr6sent important ou une forte somme en argent, 6tant 
souvent de loin inf6rieur au profit r6alisd par I'exploitant. I1semblerait donc indiqud de faire valoir 
aux anciens do chaque village que les arbres du terroir doivent se vendre prix dlev6. C'est le cas 
ailleurs en Guinde, en Guin6e forestire notamment, o6 les entrepreneurs doivent construire pistes, 
ponts, 6coles, dispensaires avant d'avoir droit de toucher aux arbres des bois environnants (Nab,-, S., 
communication personnelle). 

7.4.3 La spdcialisation artisanale 

Le travail de Sow [1994] a fait ressortir que ce ne sont pas les m~mes qui pratiquent le sciage
de long, d6bitent le bois de feu et fabriquent mortiers, pilons et autres objets d'utilit6 courante. 

D'habitude, ceux qui pratiquent l'abattage ont sur le corps de l'arbre le droit de l'abatteur. Ce 
sont eux qui le plus souvent ont pay6 le prix de la kola, fourni l'effort et pris tous les risques. Ainsi, 
toute personne voulant utiliser les parties dont ils n'ont pas eux-memes besoin doit s'entendre avec 
eux. I1est tout h fait possible que l'exercice de ce droit ait des incidences sur le prix de la mati~re 
premiere. Certains pourront choisir d'abattre leurs propres arbres plut6t que n6gocier avec l'abatteur. 

I1 s'agit d'un autre aspect de la pratique foresti re sur lequel il faudrait avoir plus de 
prdcisions. Ce jaisant, il serait opportun de connatre l'intrt des ouvriers forestiers t participer, soit 
individuellement soit en tant que membres d'un groupement, l'am6nagement de Ja for6t class6e en 
vertu de contrats de gestion foresti~re. 

7.4.4 Les tensions ethniques 

Selon McLain (1994), deux groupes ethniques se disputent le pouvoir local. Le sociologue 
Barry l'a confirm6 ]a mission dans une communication personnelle. Ces tensions seraient devenues 
plus vives partir du moment ob des Sarakolles ont commenc6 vers le milieu des anndes 1980, . 
revendiquer des droits sur divers secteurs du bassin, incluant des parties de Ia forat class6e que ]a 
communaut 6 peuhle dit relever de son espace traditionnel. 

Elles se seraient encore accrues ces dernires ann6es depuis que Linsan Saran, soul village 
sarakolle du bassin, cherche activement s'dtablir comme principal centre religieux de la vall6e. Le 
village peuhle de Linsan Fulbhe, qui en fut le premier misiide, craj,.,rait d'en voir son influence 
davantage rdduite. Autre facteur de tension: ceux qui exploiterz les plus vastes superficies " l'int6rieur 
de la forft classde seraiet parmi les personnalit6s religieuses les plus influentes de la communaut6 
sarakollee. 

Selon le sociologue Barry (communication personnelle), toute discussion sur une question 
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d'importance devient vite polarise en fonction de l'appartenance ethnique des d6lib6rants. Le clivage 
serait manifeste m~me au sein du conseil de la CRD. I1aurait fait surface lors des entretiens qu'il eut 
dans divers villages du bassin en novembre 1994 en rapport avec la constitution d'un comit6 inter
villageois de co-gestion de la for&t class6e, dont la cr6ation a 6t6 sugg6rfe par McLain (1994). 

Ces tiraillements gr~vent la ddinarche participative. Tant qu'ils dureront, il sera tr~s difficile 
sinon impossible d'en arriver Aiun consensus sur l'am6nagement des ressources du bassin. 11 sera 
notamment probl6matique de tol6rer les uns l'int6rieur de la forat class6e et d'en faire quitter les 
autres. Meme si on en d6classait certaines parties, les uns diront que les autres se sont vus accord6 les 
secteurs les plus int6ressants. Cela vaudra sans doute aussi si on la c6dait toute. 

A cette lumi~re, la mission reconnait le bien-fond6 de ]a politique du gouvernement guin6en A 
l'effet que la planification foresti&e reste la pr6rogative de l'administration. Elle adhere aussi sans 
r6serve l'id6e que le service forestier de pr6fecture conserve un r6le pr6pond6rant dans ia planifica
tion et la gestion des ressources renouvelables de la zone, m~me s'il convient parfaitement d'impliquer 
les villages et la CRD. 

7.4.5 La faiblesse des organisations t la base 

Baird et al. (1990) mentionnent que la kile" serait encore pratiqu6e dans la zone d'int6rdt. Ils 
rapportent 6galement l'existence d'une coop6rative d'agriculteurs jouissant d'une reconnaissance 
officielle. En 1990, cette dernire exploitait une parcelle de 150 ha l'int6riedr de la for~t class6e, 
mais la mission n'en a pas entendu parler en novembre 1994. 

Dans certains villages, il existe aussi des organisatio,s charg6es de 1'entretien et de la gestion 
des sources, tel qu'expliqu6 dans le paragraphe 2.7.8. Elles sont surtout constitutes de jeunes, de 
femmes et (ou) de vieux (Erdmann 1994a). Une association de femmes teinturi~res existe depuis 
plusieurs ann6es h Linsan Saran. Plus r6cemment, quelques personnes s'adonnant ,i l'apiculture se 
seraient constitu6es en groupement, A l'instigation du personnel du PGRN/BRP (Sow, B., communi
cation personnelle). 

Hormis ces quelques institutions et regroupements, la mission n'a eu connaissance d'aucune 
autre forme d'association dans le BRP. Mais il est probable que les femmes de ceitains villages aient 
cr66 des tontines, une pratique assez commune en Afriquc sub-saharienne. 

La mission en conclut que les organisations Ala base sont tr~s peu d6velopp6es dans la zone 
d'action. Ce manque d'habitude Aformer des groupements d'int6ret 6conomique et g6rer des affaires 
en commun hors du cadre socio-culturel rod6 par la tradition, se voudra une contrainte majeure lorsque 
viendra le temps d'oct:oyer des contrats de gestion foresti~re. 

D'une part, les villages, ne jouissant pas officiellement de ]a personnalit6 morale, ne pourront 
aucunement profiter de ce m6canisme d co-gestion. D'autre part, les groupements sont d'excellents 
moyens de contrer l'influence indue de ceux qui dans toute communaut6 abusent de leur rang social 
ou de leur pouvoir 6conomique. Les groupements permettent aussi Aceux qui d'habitude n'ont pas de 

2. Travail en commun entre voisins ou amis, occasionnel et gratuit, notamment lorsque la tfiche d6passe les 
capacits individuelles ou qu'il faille la r6aliser dars un dMlai qu'une personne seule ne saurait respecter. Elle 
implique l'obligation morale de rendre la pareille. 
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voix devant le conseil, femmes et jeunes notamment, de s'y faire entendre et de faire valoir leurs 
points de vue sur la gestion des ressources. 

7.4.6 La ti~deur vis-'-vis du travail terrain 

La fr6quentation de la for& par Les agents du PGRN/BRP et du cantonnement forestier est 
garante d'une protection accrue. Plus les villageois voient les repr6sentants de l'Etat la parcourir dans 
ses moindres recoins, moins ils seront tent6s d'y poursuivre leurs activit6s illicites. On ne saura plus 
dire non plus que l'Etat ne s'int6resse pas 5 son domaine. 

Or, l'auteur a perqu chez plusicurs membres du personnel du BRP un certain manque d'int6rt 
aller en for~t. Diverses choses peuvent contribuer a cette indiff6rence, si c'est bien ce dont il s'agit. 

En premier lieu, aucun n'est forestier de formation. Ensuite, d'une mani6re g6n6rale, on n'a plus 
l'habitude de la marche, ce qt' implique qu'il faille chaque fois se remettre en forme, notamment 
quand on n'y va pas souvent. 

Quelques-uns auraient m0me demand6 que le projet r6pare la piste reliant Nyalama et 
Ceeweere pour qu'on puisse se rendre en moto ce dernier village. Or, une fois habitu6s la marche, 
on peut l'atteindre en moins d'une heure partir de Kafiegande, oti l'on peut laisser la moto ou se 
faire d6poser. Le retour peut prendre une heure et demie. 

Les distances 5 couvrir dans le BRP sont minimes quand on sait ce qu'il faut se taper dans les 
montagnes d'Am6rique centrale, par exemple. Mais Kuundu, il faut souvent rencontrer les 
villageois(es) le soir, 6tant donn6 qu'ils sont aux champs le jour ou qu'elles doivent s'acquitter du 
travail domestique. Pour bien faire, il faudrait souvent passer la nuit au village. Mais il n'y a pas de 
maisons de passage et on ne saurait demander quelqu'un de c,der chaque fois sa case. 

En plus, il serait 5 i'encontre de la prudence la plus 616mentaire de demander ,Aquiconque de 
rentrer la nuit Aipied. I1y a d'abord le risque de s'6garer ou de tr6bucher et se blesser. I1faut aussi 
tenir compte de la pr6sence de babouins, qui peuvent se r6v6ler agressifs s'ils sont affam6s, et des 
serpents, dont certains sont venimeux. 

Connaissant ces dangers, les paysans ne laisseraient jamais un encadreur rentrer i pied la nuit 
tomb6e. On le ferait acconipagner. Mais ce serait abuser des gens "tplusieurs titres. Premi~rement, les 
villageois ont du travail i faire le lendemain. En deuxi~me lieu, d'aucuns croient que certains arbres et 
certains secteurs de la fort sont hant6s par des g6nies malfaisants; ce ne serait pas correct d'imposer A 
quelqu'un de cheminer de nuit dans ces conditions. Enfin, si l'encadrement est assur6 par une femme, 
le code local ne le permet tout simplement pas. 

11faut aussi savoir que les gens du projet ne sont pas bien 6quip6s pour le terrain: ils ne 
disposent d'aucune carte i partir de laquelle s'orienter. Ils n'ont ni bottes ni sacs dos par exemple. 
lls ne reqoivent pas d'indemnit6 de faux frais pennettant de compenser les d6chirures aux habits, bien 
plus fr6quents en fort qu'au bureau. 

On n'a pas le moindre mddicament . porter sur soi en cas de paludisme. Qu'arriverait-il si la 
maladie se d6clarait lorsqu'un encadreur est h l'ext6rieur de Linsan? Enfin, une consideration A 
caract~re pratique: les possibilit6s de se faire ou faire faire un gofter emporter avec soi en brousse 
sont des plus limitdes. 
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Un autre facteur souvent associ6 au manque d'attrait du travail terrain se retrouve dans 
l'entendement qu'1 l'instar de la marche, ilne sied pas i ceux qui ont de l'instruction ou sont en 
!,iorit6. Cette ide est si commune dans certains milieux (Onwubiko 1985) qu'elle pourrait bien 8tre 
en cause AKuundu. L'auteur !'y a d'ailleurs pressenti Aquelqueq reprises. 

Ainsi, tous ceux qui intbgrent le PGRN et le BRP doivent reconnaltre que le travail implique 
une bonne part de terrain et une autre de bureau. De mrne, ilfaut accepter que les dfplacements se 
font souvent ?i pied. II s'agit M"des conditions normales d'emploi. 

Tous devraient donc se faire un point d'honneur d'aller le plus souvent possible sur le terrain, 
plusieurs fois la semaine. I1s'agit d'imne habitude hd6velopper. On y prend goOt.rapidement quand les 
conditions sont bonnes et si quelque chose nous y attire. 

Sur cc dernier point, l'auteur a 6t6 frapp6 par la spontan6it6 avec laquelle tous ceux avec qui il 
a fait 6quipe se sont int6ressds "hl'observation des oiseaux et la rapidit6 avec laquelle ils en ont acquis 
les astuces. La comprdhension des enjeux, un sens aigu de mission, un solide esprit d'6quipe ainsi que 
le sentiment de faire un travail d'une grande valeur font aussi partie de la formule pouvant amener le 
personnel "ise plaire plus sur le terrain qu'au bureau. I1faut encore que le programme de travail soit 
parfaitement ax6 sur I'objectif de dfveloppenient. En somme, le cadre doit atre h la fois motivant et 
valorisant. 

7.4.7 Restrictions sur la consommation de la viande de phacochre et de singe 

Les phacochbres et les singes, les babouins surtout, causent pas mal de dommages aux cultures 
dans le bassin. Les ravages des premiers sont si importants que les villageois doivent 6riger des 
cl6tures trbs solides autour de leurs champs. Mme s'il sert aussi hempfcher le bftail, ce travail exige 
un temps considdrable et demande beaucoup de bois. 

Selon l'Islam, un haram" p~se sur la consommation de toute viande de porc, incluant celle de 
Phacoch&e. Nonobstant ceci, l'auteur a compris que certains font une chasse commerciale Acet 
animal. Ils en vendraient la viande et la peau "des personnes qui ne professent pas la foi islamique. 

Outre le fait qu'il est illegal de vendre du gibier, d'aucuns s'objectent .cette pratique, 
argumentant qu'il n'y a pas de difference entre en manger la viande et en profiter de quelque autre 
manire. D'autres diront qu'il est incorrect de tuer ces animaux meme afin de sauver les rfcoltes, si 
l'on doit laisser les carcasses se ddcomposer sur place. Mais ils serviraient alors de nouriiture A 
d'autres espces qui font partie de la chaine alimentaire. 

L'iddal serait d'inviter des personnes qui n'adhrent pas i i'lslam ii venir eux-mfmes chasser 
le Phacoch~re. Mais cette solution ne semble gu~re pratique compte tenu de l'enclavement de la zone. 
La seule alternative semble 8tre de laisser ceux n'ont pas de r6serve As'y adonner le faire h l'intrrieur 
des limites de la Idgislation en vigueur. Bien stir, cela est dit en autant que la chasse ne conduise pas Ai 
l'extermination du troupeau, question de conserver le patrimoine g6n6tique. 

D'autre part, les cl6tures n'empEchent aucunement les singes de piller les champs. II semble 

3. Interdiction Ibrmelle et absolue. 
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que les d6gfts caus6s h cc chapitre soient surtout le fait des babouins, qui sont assez nombreux dans le 
BRP. 

Un interdit culturel grave la consommation de viande de singe mais, selon Sow [1994], 
certains le contournent en pr6textant qu'elle sert de traitement prophylactique contre la jaunisse et le 
rhumatisme. S'ils 6taient chassds A l'extreme, les babouins pourraient disparaitre de la zone. Cette 
possibilit6 soutient I'hypoth se 6mise par Haltenorth et Diller (1985) que la sous-espce Papio 
cynocephalus papio est "menacde". 

I1faudra surtout s'assurer que I'on ne chasse pas les chimpanz6s--ddj, cot6s E (en danger 
d'extinction)-et qu'on respecte leur habitat. 11 y aura donc lieu de s'assurer que- les village-is 
connaissent ]a valeur intrinsque de la diversit6 biologique et du risque d'extinction qui p6s.; sur le 
taxon ouest-africain de cette cspzcc. 

7.4.8 Le poids du pass6 

Dans le pass6, l'incapacit6 ou le refus des agents forestiers et administrateurs de la zone A.faire 
cesser les coupes ill6gi;.. -s et A6vincer ceux qui exploitaient illicitement la fort classde, aurait entre
tenu la rumeur qu'ils 6taient complices de ces activit6s. A la d6fense de ceux qui 6taient sur place A 
l'6poque, le personnel de I'administration forestibre rencontr6 par McLain (1994) fit valoir qu'on 
risquait son emploi sinon sa vie " ne pas se femler les yeux sur ces agissements. 

Le PAFV adniet le poids du pass6 comme une contrainte importante , la remise en condition 
du domaine national. La rputation des agents de I'Etat, incluant ceux de l'administration foresti~re, 
que la population en g6n6ral considre "corruptibles", est A.refaire. Ceci s'applique autant AKuundu 
qu'ailleurs au pays. Mais l'honneur ne se rdtablira qu'avec le temps, au gr6 des ddmonstrations de 
comp6tence, de bon jugement et d'impartialit6 dont tous devront faire preuve. 

L'auteur estime important de rappeler . cc point-ci qu'A la notion de "corruptible" correspond 
celle de "corrupteur". Or, la mission a vu que certains exploitants fautifs sont encore sur place. On 
peut merme penser qulil s'en trouve dans tous les villages de la zone d'action. On ne saurait donc 
blnimer exclusivement les forestiers et les administrateurs. On ne saurait surtout pas imputer 'i ceux qui 
sont l aujourd'hui les irrdgularit6s commises par leurs pr4d6cesseurs. 

7.5 Limites ddcoulant du cadre politico-l6gislatif 

7.5.1 L'objectif du classenient 

Le but du classement tel qu'exprim6 dans la correspondance de 1943 pr6c6dant l'acte officiel 
(voir l'annexe F), 6tait de permettre au boisement de se reconstituer "afin que les marigots puissent se 
rdgulariser". Mais l'objectif ou fin ultime 6tait clairement de permettre Al'activit6 humaine de se 
poursuivre dans la zone. 

C'est sans doute cc qui explique que l'on ait tir6 les limites de la for.t class6e 1IAoi elles 
passent. En effet, la correspondance de l'6poque mentionne que l'on d6limita non seulement une 
enclave, mais aussi les zones de culture ailaisser aux villages p6riph6riques. 
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Plusieurs questions surgissent lorsqu'on diss que cet objectif de gestion de la ressource eau: 
Pourquoi n'a-t-on pas inclus dans le pdrimre class6 routes les totes de sources du bassin? Pourquoi 
s'est-on limit6 "i 10 000 ha'? Qu'est-ce qui a pu justifier, en fin de compte, le choix du domaine retenu, 
constitu6 en grande partie d'un bowal? D'autres terres n'auraient-elles pas 6t mieux indiqu6es? I1est 
mme permis de questionner la pertinence de la decision prise "i l'6poque d'autoriser la culture du riz 
de marais " l'int6rieur de la fort class6e "dans les terres qui s'y pretent". 

Le classement semblait donc viser la reconstitution du boisement des versants et de la plaine. 
Afin d'y arriver, on aurait englob6 une partie du grand bowal qui les surplombe. Peut-8tre a-t-on voulu 
classer un territoire plus grand mais que cela s'av6ra impossible . cause de la pr6sence de plusieurs 
villages dans la vall6e principale. Peut-8tre que ceux charg6s de d6limiter le domaine n'6taient pas 
connaissants des principes d'am6nagernent de bassins versants. Peut-8tre y cut-il des jeux d'influence, 
des compromis. En fin de compte, on s'est limit6 au pdrim~tre actuel. 

Quoi qu'il en soit, la rponse ces questions permettrait de mieux comprendre l'objectif vis6 . 
l'6poque. Elle permettrait 6galement de le comparer avec les grandes lignes des politiques guinfennes 
actuelles d'une part et les objectifs " long terme du Programme d'amn6nagement int6gr6 du massif du 
Foutah Djallon et du PGRN d'autre part. Les gestionnaires des ressources du bassin en obtiendraient 
une ide plus pr6cise de la flexibilit6 qui leur est permise dans son amnagement et dans leur gestion 
ou de la rigueur avec laquelle ius doivent faire respecter l'arrt6 de classement. Ils sauraient mieux, 
aussi, quelle priorit6 accorder a la recherche d'autres terres i classer dans la poursuite de l'objectif. 

7.5.2 	 Les activit~s pr6vues dans l'arrtW de classement, leurs limites et la flexibilit6 permise 
dans leur interprftation 

L'arr&t6 de classement fait 6tat de l'exercice des droits d'usage, de la riziculture et de la 
transhumance. Certaines activits sont permises, d'autres interdites. 

7.5.21 	 Les activit6s autoris~es 

L'exercice d .; its d'usage 

Selon l'acte officiel, les droits d'usage reconnus sont ceux 6numfrfs dans le d6cret de 1935 
portant r6gime forestier en AOF. It en serait de mme des sanctions. La mission n'a pas eu cc texte bi 
sa disposition. Indpendamment de ceci, la nouvelle 16gislation foresti re parait sans 6quivoque: il faut 
respecter les conditions 6nonc6es dans l'instrument de classement. Ainsi, les droits d'usage pouvant 
6tre exercfs scraient ceux en vigueur en 1935. 

Le nouveau code dit toutefois que les droits d'usage dont l'exercice est compatible avec 
l'affectation de I'unit6 de gestion doivent 8tre consign6s dans le plan d'amdnagement. II semblerait 
done utile de contr6ler si les droits reconnus en 1935 different de ceux admis par la nouvelle 16gis
lation. Le cas 6chdant, ii faudra confirmer cc qui s'applique et s'assurer que tous en soient informfs. 

Quels qu'ils soient, il faudra dfterminer s'ils sont compatibles avec les objectifs vis6s par le 
classement, le Programme d'amfnagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon et le PGRN. Sinon, il 
faudra le pr6ciser dans le plan d'am6nagement et amorcer les dfmarches visant a compenser les 
populations riveraines. S'ils sont conformes, il conviendra quand m0nme de les circonscrire. 
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La riziculture 

L'arr&t6 de classement dit que la culture du riz de marais est autorisde l'int6rieur du 
p6rimtre class6 "dans les terres qui s'y pr~tent". En vertu de la 16gislation actuelle, il ne devrait donc 
y avoir aucune raison de s'y opposer. 

Par contre, si toutes les zones propices A la riziculture 6taient exploit6es, cela pourrait avoir 
des incidences n6fastes sur les r6gimes hydrologiques en aval. Leur exploitation m6thodique pourrait 
6galement mener au morcellement encore plus pouss6 de la galerie foresti~re, avec tous les impacts sur 
la flore et la faune aviaire, mammalienne et d'eau douce que cela pourrait avoir par voie de cons6
quence. Ainsi, cette permission pourrait aller ,5l'encontre de l'objectif vis6 ?.l'origine et ce qui est de 
mise aujourd'hui. 

Cela reste " d6terminer. II conviendrait donc, dans un premier temps, d'identifier d'une 
manire objective toutes les terres qui se pretent Aila culture du riz de marais Ail'int6rieur du domaine 
class6. I1 faudrait aussi pr6voir les incidences de cette sp6culation sur la qualit6 de l'eau. I1y aurait 
encore lieu d'anticiper ses effets sur la flore et la faune, notamment celles d'eau douce. 

Mais il faudrait surtout interpreter les mots "terres qui se prbtent bi la culture du riz de marais". 
S'agit-il d'une permission absolue? Ou bien, est-elle soumise aux limites impos6es par des lois cadres 
sup6rieures? Quelles sont ces lois et ces limites le cas 6ch6ant? S'il est 6tabli qu'elle n'entre pas en 
conflit avec une loi supdrieure, il faudra quand mrnme pr6ciser les termes: 

Est-il admissible, par exemple, de cultiver le riz sans 6gard aucun A la qualit6 de l'environne
ment, en utilisant des engrais et des pesticides dont les r6sidus pourraient se retrouver dans l'eau? 
Quelles prdcautions devra-t-on prendre afin de ne pas ]a contaminer ou accroitre la s6dimentation? Les 
autorit6s charg6es de g6rer la forEt class6e peuvent-ils interdire l'exploitation de certains marais a 
cause du devoir supdrieur de maintenir les fonctions 6cologiques et de veiller au bien commun et , la 
conservation des dcosyst~mes et des esp~ces? Quelle forme de compensation doit aller de pair avec ces 
restrictions et le cas 6ch6ant, qui y a droit? 

7.5.22 Les activit~s interdites 

Autres formes d'agriculture 

Selon l'arrtd de classement, toute forme d'agriculture autre que la riziculture de marais serait 
interdite A l'int6rieur du p6rim{tre class6. Par contre, la nouvelle l6gislation pr6voit que les contrats de 
gestion foresti~re pourront autoriser, "de faqon limit6e", certaines activit6s agricoles dans l'unit6 
d'am6nagement. Mais l'agriculture ne saurait y 8tre pratiqu6e que sur des terrains d6pourvus de 
boisement au moment de la conclusion du contrat et cela, "en vue de leur reboisement progressif'. 

Selon le nouveau code forestier, encore faut-il que l'agriculture soit compatible avec 
l'affectation de l'unit6 et inscrite dans le plan d'am6nagement. A Nialama, l'acte de classement 6tablit 
qu'il s'agit de permettre au boisement de se reconstituer afin d'amdliorer les r6gimes hydrologiques. 
La fin ultime est que l'activit6 humaine puisse se continuer dans les zones p6riph6riques. Celle du 
Programme d'am6nagement int6grd du massif du Foutah Djallon et du PGRN vise en plus les 
populations en aval dans une optique de d6veloppernent durable. La conservation des 6cosyst6mes et 
des espkces est tne autre condition dict6e par les lois actuelles. 
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Consid6rant cc qui prc de, si elle est envisageable b.l'intdrieur du p6rimbtre l'agriculture y est 
clairement soumise aux restrictions voulant: (10) qu'elle conduise au reboisement; (20) qu'elle n'ait 
aucune incidence n6faste sur les r6gimes hydrologiques; (30) qu'elle n'affecte pas l'habitat d'espkces 
menac6es. Enfin, elle ne saurait re pratiqu6e que sur une base limit6e. 

Le pfiturage 

L'arret6 de classement semble interdire toute forme de paturage sauf la transhumance. En effet, 
l'acte stipule que "le parcours des troupeaux est interdit en dehors des pistes longeant ou traversant la 
for t class6e". 

D'autre part, le nouveau code forestier pr6voit que l'activit6 pastorale, si elle se r6v~le 
compatible avec l'affectation retenue, peut faire l'objet de contrats de gestion forestire. A l'instar de 
l'agriculture, elle doit cependant tre pr6vue par le plan d'am6nagement. Elle sera toutefois strictement 
limit6e aux p5turages existants lors de la conclusion du contrat. 

7.5.3 Autres contraintes politico-l6gislatives 

7.5.31 La faiblesse de la CRD locale 

Le gouvemement de la Deuxibme R6publique s'est embarqu6 dans la voie de la d6centra
lisation. Ii se d6sengage 6galement des activit6s de production, qui reviennent d6sormais au secteur 
priv6. A ces fins, ila cr66 les CRD et 6tabli que l'activit6 foresti6re a l'int6rieur du domaine forestier 
national pourra se faire par le biais de contrats de gestion forestiere. 

Afin de permettre aux CRD de disposer de quelques fonds, une d6cision r6cente fait que les 40 
% des droits de coupe leur sont destin6s. Si les enjeux sont bien compris de tous, cette mesure peut se 
r6v6ler un incitatif majeur i la bonne gestion du patrimoine forestier. Ainsi, la CRD devrait s'opposer 
cat6goriquement "itoute utilisation de la fort et des arbres qui lui soutire une part du financement 
n6cessaire b.ses projets. Elle devrait m~me insister que tous les droits qui s'appliquent soient 
effectivement pay6s. 

Mais s'ils en sont inconscients, les conseillers pourraient 8tre port6s "tlaisser faire, notamment 
en cc qui concerne les arbres b.i'ext6rieur de la forat classde. Ils pourraient mame atre tent6s de 
liquider le capital forestier afin de financer des projets ?.court terme. 

McLain (1994) a fait valoir que la CRD de Linsan n'avait pas encore rod6 ses m6thodes 
d'op6ration. Quant au sociologue Barry (Barry, A., communication personnelle), ila vu que des ten
sions socio-culturelles et etlniques en diminuent nettement l'efficacit6 et l'efficience. La mission Fa 
observ6 elle-meme et pense qu'il s'agit-lI, d'une contrainte majeure au d6veloppement de plans d'am
nagement du bassin et de la fort class6e, puisqu'il faudra absolument impliquer la CRD sinon la con
sulter une fois les plans pr6liminaires 6labor6s avec le concours des villages. Si les conseillers sont 
anim6s par la dissension et si, l'instar de la population en g6n6ral, ils ne savent pas tr~s bien quel est 
leur r6le, la discussion sera longue et p6nible. 11est m~me possible qu'on n'en arrive pas hiun 
consensus.
 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

160 



7.5.32 L'absence de rapports avec la pr6fecture de Gaawal 

Une partie de la limite de la for& class6e fait office de fronti~re entre les pr6fectures de 
Leeluma et de Gaawal, en Guinde maritime. Le village de Nyalama, qui se trouve ?. sa p6riph6rie, fait 
partie de cette autre pr6fecture. I1ne fait aucun doute que ses habitants frdquentent sinon exploitent le 
domaine 6tatique. Les forfts de Boomini et de Yaataake font aussi partie de la pr6fecture de Gaawal. 

Mais le projet ne semble pas avoir institu6 de m6canismes de consultation des CRD qui couv
rent ces zones. Si c'est bien le cas, le manque de consultation de ces institutions et l'absence de 
rapports avec le service forestier de Gaawal pourront devenir autant de contraintes lorsque viendra le 
temps de mettre en oeuvre ou de faire respecter le plan d'am6nagement de la fort class6e. II en sera 
de meme lorsqu'il sera question de classer de nouveaux domaines afin d'6largir le champ d'options du 
projet. 

7.5.33 Contraintes assocides au caractire inalienable de la fort classde 

Les forets class6es constituent le domaine "inali6nable" de l'Etat. Cela rend plus facile la 
r6habilitation des 6cosystbmes sur les quelque quatre pour cent (4 %) du territoire national qu'elles 
repr6sentent. Mais ii faudra s'attendre que les villageois demanderont 8tre pay6s pour leur 
participation "tcertains travaux h l'int6rieur ou sur le pourtour de leurs limites. 

I1va sans dire que certains travaux, tels que le rebornage de la forat, devront sans doute atre 
r6mun6rds. Mais d'autres, par exemple le reboisement des marges des galeries, pourraient 8tre 
pr6sents comme faisant partie du contrat social entre les populations et l'Etat ou des contrats de 
gestion foresti~re. I1faudra cependant s'assurer d'en expliquer correctement le pourquoi: la m6moire 
collective est vive en Afrique occidentale et ceux qui voient leur int6r&t mis en jeu pourraient 8tre 
tentds de faire valoir qu'il s'agit d'un retour b.l'arbitraire ou aux travaux forc6s d'antan. D'autant plus 
que la fork de Nialama a 6t6 classde par les autorit6s coloniales. I1serait donc important de connaitre 
s'il y eut ou non compensation au moment du classement. 

7.6 Contraintes associes aux options retenues par le PGRN 

7.6.0 Prdarnbule 

L'auteur a le bonheur qu'on lui ait donnd l'occasion de s'int6resser A.la foresterie en R6pu
blique de Guin6e depuis 1990. C'dtait sa troisi~me mission en quatre ans dans cet accueillant pays. 
Avant d'entreprendre celle-ci, it en avait dirig6 12 autres en Afrique en plus d'y avoir v&cu et travaill6 
ai titre de conseiller forestier de l'Agence canadienne de d6veloppement international (ACDI) au Sfn6
gal pendant tout juste quatre ans et enseign6 au ZaYre pendant une autre ann6e. I1en a r6alis6 une 
quinzaine d'autres dans des pays du domaine n6otropical. 

Parmi les mandats qu'on lui a confids, il convient de mentionner ici cinq (5) missions d'6va
luation, dont deux (2) de projets de renforcement institutionnel et trois (3) de projets de foresterie au 
service du dtveloppement en milieu rural. I1a assur6 le monitorage semi-annuel d'un grand projet de 
d6veloppement rural int6gr6, r6alis6 trois 6tudes sectorielles foresti~res, dirig6 une 6tude d'impact 
6cologique et particip6 h la d6finition d'une strategic forestire nationale. D6but 1994, on 'a pressenti 
pour mener I'6laboration du PAT d'un pays d'Afrique australe, mais il n'a pu accepter cc mandat en 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
161 



raisons d'autres engagements. 11 a un manuel (non publi6) de reboisement en milieu sah6lo-soudanien 
son cr6dit. Depuis 1980, les 90 % de son travail a concern6 la foresterie tropicale. 

D~s son premier mandat en Guin6e, il a tir6 la conclusion que le PAFT guin6en est parmi les 
meilleurs qui soient. I1 se veut effectivement un document de planification. D'autres ne sont que des 
dnum6rations de projets pour lesquels le gouvernement cherche un financement visant, en fin de 
compte, ,i faire fonctionner I'administration foresti~re. 

En effet, le PAFT guinfen repose sur un diagnostic h la fois lucide et franc. I1s'en d6gage une 
parfaite comprehension des enjeux et des contraintes. C'est sur la base de ce constat que le gouveme
ment a dfcid6 de transfigurer le secteur forestier de l'6conomie nationale. I1 situe toutefois cette renai
ssance dans le cadre de la rfforme gfnfrale des affaires du pays, amorc6e ds l'av~nement de la Deux
ime R6publique: tout doit aller dans le m&ne sens. Le diagnostic est compl6t6 par un programme 
bien pens6 sur 25 ans et une stratdgie tout a fait r6aliste. 

Comme cela a dt6 dit, le PAFT ne cherche pas h taire le pass6. Parfaitement conscient des 
habitudes qui se sont d6velopp6es tarn au sein de l'administration que des populations, le gouverne
ment a estim6 qu'il faudrait l'espace d'une g6nfration pour atteindre son objectif. On a donc une idde 
concrete du d6lai n6cessaire. On sait aussi-on le reconnait d'ailleurs en termes exprs-qu'en 
foresterie, ]a prise en compte du long terme et la continuit6 dans l'action sont des imp6ratifs. C'est 
cette perspective qu'il retient d'ailleurs. 

Mais le PAFT ne regarde pas que le long terme. Afin de maintenir le cap, la transformation va 
se faire par une suite de plans d'action ayant chacun pour optique le moyen terme. Le concept retenu 
veut que chaque plan d'action int~gre les grands programmes en voie de mise en oeuvre. 

Non seulement ceci, mais la politique guindenne concorde parfaitement avec les grandes 
orientations suggdrdes par diverses agences et organismes qui se pr6occupent de la conservation A. 
l'6chelle mondiale. Parmi ces demires I'OIBT, une organisation qui promeut l'exploitation et le 
commerce du bois. 

La politique foresti~re de l'Etat guinden 6tant tout Afait valable, elle constitue le cadre ?t 
l'int6rieur duquel il faut travailler. On ne saurait admissiblement s'en soustraire ni s'en 6loigner. 

Le document d'appel d'offres (Anon. [d]) situe clairement le PGRN dans l'axe de cette m6ta
morphose. En effet, le projet y est 6tabli comme partie int6grante de la deuxi me phase du Programme 
d'amdnagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon, ddcrit comme 6tant "le plus important" ("the 
most significant") programme de gestion de ressources naturelles lanc6 par le gouvemement guin6en. I1 
y est en outre pr6cis6 que l'action du PGRN porte sur des bassins versants pilotes; et mentionn6 que 
les succ~s de la deuxime phase seront vulgaris6s au cours d'une troisi6me. 

Fin 1993, la United States Agency for InternationalDevelopment (USAID) reconnaissait en
core une fois que le PGRN vise non seulement les populations locales; il doit avoir pour effet l'am6
lioration des r6gimes hydrologiques dans les pays en aval. II contribue ainsi au d6veloppement d'une 
activit6 6conomique durable dans les secteurs de I'agriculture, de l'61evage et de la pbche Atravers Ia 
sous-r6gion (USAID 1993). 

Sur la base de son exp6rience et de sa connaissance des efforts louables consentis par la 
Guin6e en vue d'assurer le futur et d'en arriver i une gestion durable de ses ressources naturelles 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
162 



renouvelables, l'auteur fut tr~s heureux de voir l'importance accord6e A l'am6lioration de ]a produc
tivit6 agricole et A la diversification de l'activit6 6conomique dans la zone d'int6r&t. En effet, on 
n'arrivera jamais Aconserver les for&s restantes sans accorder Aces aspects du d6veloppement une 
bonne part d'attention: c'est que les probl~mes forestiers ont leur origine A l'ext6rieur des for&s. 

Par contre, si I'on ne consid6re pas le d6veloppement rural comme un tout et si l'on ne 
planifie pas en fonction du long terme, il arrive trop souvent que de nouveaux probl~mes surgissent 
des solutions mises en oeuvre. Sans vouloir peindre un tableau apocalyptique, l'auteur se voit donc 
pr6occup6 par la vision du court terme quef semble avoir adopt6e le PGRN dans le BRP de Koundou. 

En effet, les discussions qu'il a eues avec des membres de l'assistance technique et de l'agence 
d'ex6cution lui ont donn6 Aentendre que le bailleurs de fonds a bien hate de pouvoir proclamer des 
r6sultats tangibles. Un tel empressement se justifierait pleinement s'il ne s'agissait pas d'un projet 
pilote visant h d6velopper un module h vulgariser dans d'autres bassins versants et s'il n'y avait pas 
d'esp~ces Aprot6ger. I1serait peut-8tre alors I6gitime de mettre l'emphase sur des indicateurs chiffr6es 
montrant une production am6lior6e et tant d'emplois cr66s. C'est lii, d'ailleurs, l'objectif final. 

Mais il s'agit ici de faire adopter par une soci6t6 rurale pluriethnique faiblement scolaris6e un 
comportement tout h fait A l'oppos6 des pratiques actuelles qui m~nent directement Al'6puisement de 
ressources pourtant renouvelables. L'exp6rience de l'auteur lui enseigne que dans de tels cas, il vaut 
mieux prendre le temps de connaire la zone et ses habitants, et d'identifier les diverses contraintes A 
l'action propos6e afin de les lever une "iune. 

I1faut 6galement constituer une 6quipe unie, dont tous les membres sont non seulement com
p6tents mais anim6s par une m~me pens6e dirigeante. Une telle 6quipe doit, bien stlr! comprendre des 
sp6cialistes techniques. Mais elle doit aussi int6grer des reprsentants de toutes les composantes de la 
soci6t6 et de l'administration territoriale. Or, la concordance sera impossible si les connaissances de 
base ne sont pas disponibles. Non seulement cela, mais les techniciens seront incapables de jouer 
correctement leur r6le de conseillers s'ils ne disposent pas des 616ments d'information ndcessaires. 

Le d6veloppement rural est toujours concem6 par le long terme pris au sens 6conomique. Dans 
bien des cas, il couvre l'espace d'une gdn6ration. Ainsi, les premieres ann6es sinon ]a premiXre phase 
d'un projet doivent toujours &re consacr6es " 6tablir la base de toute action future. Les r6sultats ne 
sauraient &re durables si on ne respecte pas cette sequence. 

Cela est d'autant plus vrai en foresterie. En effet, il est une d6marche standard en am6nage
ment forestier. Lorsqu'il s'agit d'am6nager un domaine quelconque, la m6thode 6prouv6e demande 
que: 

l'on connaisse bien le domaine et les ressources Ag6rer ainsi que le contexte dans 
lequel il se situe; 

* l'on identifie les propri6taires et les b6ndficiaires; 

l'on d6termine les objectifs et aspirations de chacun; 

S l'on identifie les valeurs h prot6ger et les tendances dans leur dvolution; 

* I'on d6termine ie potentiel de production soutenable; 
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l'on identifie les limites tant politiques que socio-6conomiques et culturelles des choix 
qui s'offrent; 

l'on proc~de A.une premiere planification qui tienne compte de tous ces facteurs, 
laquelle fera l'objet de discussions et sera r6visre le nombre de fois voulu. 

Ce n'est qu'en dernier lieu que l'on passe A l'action, m~me si l'on peut agir sur certaines 
contraintes aussit6t qu'elles ont 6t6 circonscrites. 

Le PAFT reconnait qu'on ne construit durablement que sur du solide et que tout doit aller 
dans le m~me sens. Ces principes fondamentaux doivent donc 8tre mis en application dans 
l'amrnagement de la foret class6e de Nialama. Ce n'est que de cette faqon qu'on en assurera l'avenir 
tout en mettant au point un module que l'on pourra diffuser dans toute la zone et la sous-region. 

Ainsi, la premiere pr6occupation de l'auteur lui vient de ce qu'on semble avoir laiss6 tomb6 ou 
perdu de vue le caractre pilote du PGRN, du moins en ce qui concerne le BRP de Koundou. Cette 
perception est discut6e plus A fond ci-apr~s. Les paragraphes suivants font 6galement part de son 
inquietude d6coulant d'id6es v6hiculres, de positions prises ou de la d6marche retenue pour lancer 
certaines actions. Toutes ne sont pas sans crier des difficultrs au d6veloppement de la foresterie dans 
la zone d'intfrt. 

Ce disant, l'auteur est parfaitement conscient que les projets sont identifies et approuvrs pour 
des p6riodes allant d'un b.cinq ans. On ne sait jamais s'il y aura une prochaine phase. Mais cela 
n'emp8che aucunement que l'on adopte une vision A long terme. C'est d'ailleurs ce qu'on a retenu 
pour la r6forme du secteur forestier: un objectif que l'on atteindra dans une g6n6ration par une s6rie de 
plans d'action portant sur le court terme. 

7.6.1 Le caract~re pilote du PGRN 

Comme cela vient d'8tre mentionn6, et nonobstant la clart6 du document d'appel d'offres, il 
appert que sur le terrain on ait renvers6 l'objectif Atlong terme et le but Amoyen terme du projet. 
Selon la sdquence voulue, l'augmentation de la production agricole sur une base durable (l'objectif A 
long terme) doit 8tre le rdsultat d'une utilisation rationnelle et de la protection des ressources naturelles 
(le but i moyen terme). Mais sur les lieux, l'auteur a vu qu'on cherchait en premier a. am6liorer la 
production et Ad6velopper diverses activitrs g6nrratrices de revenus mon6taires. C'est ainsi qu'en 
d6cembre 1994 on n'avait pas encore proc6d6 Acertaines 6tudes de base ni m~me arr0t6 une strat6gie 
menant Aiun plan d'amdnagement de l'ensemble de la zone. 

L'auteur estime qu'il faut accorder Atces deux items la toute premiere priorit6. Sinon, il sera 
impossible de mettre au point A.Kuundu un modle de gestion Apartir duquel s'inspirer pour 'am& 
nagement d'autres bassins versants. C'est dire qu'on n'atteindra pas l'objectif de ddveloppement. 

Les craintes du charg6 de mission semblent co'ncider de tr~s pros avec ce que McLain (1994) 
a observ6. Selon cette auteure, au cours de ses deux premieres ann6es le projet ne s'6tait gu~re pr6
occup6 de la gestion de la for& classre. Elle d6plora I'absence d'une vision globale et pr6dit que cela 
aurait des incidences nrgatives sur le bassin versant dans son ensemble: Elle conclut qu'en cherchant A 
am6liorer la productivit6 agricole et en rdparant les voies d'acc~s sans autre consid6ration, le projet se 
trouvait h encourager les paysans h convertir "i l'agriculture ce qui reste de for0t. 
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7.6.2 	 Le manque d'int~gration effective du PGRN dans le projet de rforme du secteur 
forestier guin~en 

L'auteur est de l'avis qu'il n'est gu~re utile d'investir plus dans la for~t class6e de Nialama 
dans ces conditions. Si son am6nagement ne se situe pas parfaitement dans l'axe de la rdforme du 
secteur forestier-lanc6e voilA d6jN 10 ans!-mieux vaut que le PGRN ne s'en occupe pas du tout et 
laisse les choses y 6voluer comme avant. Le projet n'aura qu'. se concentrer sur ce qui n'est pas 
class6, en esp6rant que les populations respecteront la for~t parce qu'on leur aura communiqu6 des 
techniques agricoles plus appropri6es. 

Selon ce sc6nario, la Section protection foresti~re de Leeluma et le cantonnement forestier de 
Linsan s'occuperaient encore seuls de la fork class6e. Ils continueraient aussi Aiexercer du mieux 
qu'ils peuvent leur droit de regard sur tout ce qui concerne les arbres en dehors du domaine forestier 
de l'Etat. 

Si au contraire on estime cette for& importante, et si l'on poursuit un d6veloppement durable, 
il y aurait lieu de chercher i mieux int6grer le PGRN dans cette r6forme A long terme. Ainsi, it 
conviendrait au plus haut point d'adopter une vue d'ensemble et de proc6der . une planification 
globale. Les paragraphes qui suivent soul~vent et discutent plusieurs questions associ6es Acette 
opinion professionnelle longuement ressass6e. 

7.6.21 	 Rappel et discussion de certains points de vue exprim~s par une mission pr~c~dente 

McLain (1994) semble avoir tr~s bien compris qu'on ne saurait validement g6rer un bassin par 
pieces d~tach6es, soit la for& class6e d'un c6t6 et les terroirs villageois de l'autre et cela, sans une 
vision du long terme. C'est sans doute ce qui a conduit Ala d6cision de lancer cette mission foresti~re. 

Comme cela est dit dans la section 4.0, le travail de McLain est d'une grande valeur. I1 
rappelle certaines 6pisodes malencontreuses de la foresterie en Guin6e, qui doivent rester dans la 
m6moire vive de tous afin qu'elles ne soient rev6cues. De m~me, ii r6duit h peu de mots les 
principaux 616ments de la politique forestire guin6enne: que les for&s class6es doivent 6tre g6r6es en 
vue du d6veloppement social et 6conomique; que ]a participation locale -hl'effort de planification est 
essentielle; que des entit6s non gouvernementales peuvent participer Aileur gestion; et que le service 
forestier est appel6 Aabandonner son r6le traditicnnel de police pour celui de conseil technique. 

Malheureusement, il n6glige de faire valoir que la volont6 de l'Etat de maintenir intact le 
domaine class6 s'appuie sur un constat ayant fait ressortir que la d6gradation des 6cosyst mes est 
avanc6e partout en Guin6e. La situation est telle qu'elle met en p6ril l'avenir m~me du l'6conomie 
nationale, qui repose en grande partie sur l'agriculture. I1s'agit 1h, selon l'auteur, d'une lacune majeure 
puisque le rapport ne fait ressortir que 'arbitraire d'une mesure pourtant justifi6e. 

Sans avoir une 6tude d6taill6e du potentiel agricole du bassin sur laquelle se fonder, McLain 
retient que la majorit6 de sa population d6pend de la for& class6e pour sa nourriture et autres produits 
utiles. Elle surestime cc qui en reste lorsqu'elle 6crit que seul un tiers en demeure sous couvert assez 
dense. Mais encore li, elle n'avait pas de donn6es objectives Apartir desquelles tirer cette conclusion. 
Par contre, elle reconnait avec justesse que ]a conversion h. l'agriculture est le plus grand risque Apeser 
sur la for&. 
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Sur la base de l'argument voulant que les paysans soient plus enclins 'i g6rer les forfts d'une 
mani~re durable s'ils se voient confi6e une part de responsabilit6 eu 6gard A la prise et h l'application
de d6cisions, McLain retient la recommandation mise de I'avant par Fischer (1994), qu'on s'applique A 
d6velopper des m6canismes de co-gestion de la forft class6e. Elle fait valoir que toutes les parties sont 
d'accord avec cc principe m0me si les raisons qui les incitent Ay adh6rer different. 

Faisant preuve de pragmatisme, McLain pr6vient du risque que l'establishmnent local ne
 
monopolise cependant ce processus au detriment des composantes les moins influentes de la soci6t6.
 
Elle pr6dit aussi avec rdalisme que les tensions ethniques entreront en jeu.
 

L'auteur pense aussi que les tensions ethniques se veulent une contrainte-au d6veloppement de 
la foresterie i Kuundu. I1voit 6galement un 6lment de v6rit6 dans l'id6e que les paysans seront plus
enclins i gdrer les forets d'une manirc durable s'ils participent la prise de d6cisions et A leur 
application. Mais il souligne que la manifestation de cc principe est loin d'tre 6vidente m6me Ii oci la 
gestion du terroir est compltement sous la gouveme locale, que ce soit en Guin6e oa ailleurs. 

II se garde de croire que la d6gradation observde rdsulte du seul fait que les villageois n'ont 
aucun intr&Aconserver les ressources d'un domaine qui ne leur appartient pas. I1est d'ailleurs loin 
d'en 8tre convaincu et pense que les paysans ne sont tout simplement pas conscients des enjeux. S'ils 
l'6taicnt, leur raisonnement serait sans doute diff6rent. D'autres facteurs jouent, tels que discut6s plus 
en avant sous cc chapitre. 

Comme cela a 6t6 dit, McLain souligne la tr~s grande importance accord6e par l'ltat au main
tien de la totalit6 du domaine class6. Elle fait remarquer que tout d6classement est conditionnel au 
classement d'une superficie 6quivalente. Elle estime qu'il est tr~s peu probable que I'on retienne cette 
option. Pourtant, elle recommande l'embauche d'un juriste afin de conduire les discussions pr6limi
naires au d6classement 6ventuel de la for&, de Nialama, sans toutefois recommander qu'on cherche 
quelles superficies classer en retour. 

Elle 6crit encore que de nombreux forestiers guindens tiennent h I'id6e "d6passee" que les 
for&s classdes ne doivent servir Aautre chose que l'exploitation foresti~re. Elle souligne notamment 
qu'ils voient la culture itin6rante comme une utilisation non appropri6e du domaine 6tatique. En guise 
d'argument, elle se r6f're " l'acte de classement ... de 1943! oi cette attitude anti-agricole serait
 
manifeste.
 

Elle argumente dgalement que des travaux r6cents ont ddmontr6 que les for~ts sont des sys
temes dynamiques, que leur structure et leur composition sont le r6sultat de perturbations p6riodiques.
Les chambardements sont non seulement in6vitables, dit-elle, ils sont mame d6sirables. Sur la base de 
cette these, elle dnonce que les bouleversements d'origine anthropique n'ont pas A8tre n6cessairement 
au d6triment des 6cosyst~mes forestiers. 

Sans le dire en autant de mots, elle sugg~re qu'on devrait permettre l'agriculture A l'int6rieur 
des limites de la fork classe de Nialama. Mais cela semble aller dans le sens contraire d'une autre de 
ses conclusions, que la conversion A l'agriculture se veut le plus grand risque Aconfi'onter ce domaine. 

McLain se f6licite, enfin, du fait que les programmes de coop6ration franqaise et allemande 
misent sur le perfectionnement et la r66ducation des forestiers. Cela lui permet d'esp6rer que les ides 
r6trogrades 6volueront dans un sens positif. 
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L'auteur trouve utile de mentionner ici que l'ttat est tout ii fait conscient des facteurs grevant 
la r6forme du secteur forestier. C'est ainsi que le PAFT reconnait d'une manire sans equivoque les 
vertus de la formation. Ii int~gre d'ailleurs un important volet 6ducatif. Les programmes d'aide 
parrain6s par la France et I'Allemagne n'ont pas 6t6 impos6s fi la Guin6e. Au contraire, ils viennent en 
guise de soutien h lia mise en oeuvre de sa politique forestire. 

D'autre part, s'il est vrai que l'agriculture itin~rante n'est pas mauvaise en elle-meme, de tr~s 
nombreux splcialistes la consid~rent non appropri6e dans beaucoup de cas. En g6n6ral, elle est valable 
lorsque la densit6 de la population est si faible que les sols peuvent se reconstituer sous la jach~re 
avant leur remise en culture. Dans de telles circonstances, il est peu probable qu'elle entraine l'extinc
tion d'espces. Quoi qu'il en soit, le jugement doit tenir compte du contexte et des objectifs 
poursuivis. 

McLain fait encore rernarquer que dans beaucoup de projets de d6veloppement rural, on cher
che ii faire de beaux plans d'am6nagcment sans mettre sur pied de mcanismes durables de gestion des 
ressources. Ainsi, il arrive souvent que tout s'effondre une fois le projet termin6. Elle perqut sans 
doute que ce pourrait 8tre le cas . Kuundu. C'est ainsi qu'elle recommanda: 

que le projet tisse des liens plus 6troits avec la CRD et mette sur pied des s6minaires A 
l'interition des membres du conseil, portant notamment sur les diverses politiques de 
l'Etat, les questions fonci6res et la gestion des ressources naturelles; 

que l'on mette sur pied un comit6 de co-gestion de la for& class6e regroupant: le 
projet, l'administration, la CRD, les repr6sentants des districts, les notables, les chefs 
religieux, et tous les villages de la zone d'int6r&. 

Pour McLain, la ndcessit6 d'un tel comit6 vient de deux fails principaux, . savoir d'une part la 
faiblesse de la CRD locale; et d'autre part. ]a ndcessit6 de g6rer la fort class6e comme un tout plut6t 
que ]a somme de parties "villageoiscs". Elle parle aussi de la faiblesse de l'administration foresti~re et 
de la faible probabilit6 que l'Etat puisse maintenir AKuundu une pr6sence valable A long terme. 

L'auteur voit que ces recommandations reconnaissent les fonctions et le r6le de chacune des 
parties. I1endosse parfaitement celle portant sur l'implication de la CRD et la tenue de s6minaires ii 
son intention. Pour lui, il s'agit d'une condition sine qua non de la bonne gestion de ressources natu
relies. I1trouve aussi les themes identifids par McLain tout ii fait pertinents. 

I16pouse 6galement l'ide que la foret ne saurait 8tre g6r6e par secteurs "villageois". C'est-A
dire que les d6cisions ne sauraient 8tre prises en fonction de l'intrt d'un village donn6 pour telle ou 
telle partie de ce domaine. Comme le dit si bien McLain, il faut le voir et le g6rer comme un tout. 

Mais compte tenu du fait que la fort se trouve dans un bassin versant pour lequel le projet 
doit mettre au point un module de gestion de ressources renouvelables, il pousse plus loin ce concept. 
I1insiste que la for.t soit elle-mrnie gere comme partie int6grante du bassin considrr6 dans son 
entiret6, ce que semble aussi supporter McLain quand elle souligne les consequences sur la for0t de 
certaines actions men6es au cours des deux premieres ann6es. 

L'auteur est encore d'accord avec McLain qu'il faille amorcer ds que possible le processus de 
consultation des populations locales. 116net un avis favorable i l'6gard du principe que cette 
ddmarche doit .tre exploratoire ct qu'elle doit viser l'identification et ]a raise sur pied d'entit6s qui 
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participeront ii la ddfinition de mdcanismes de planification et ii l'application du plan d'amdnagement. 
I1ne saurait aucunement s'agir de cr6er un organe charg6 d'6laborer le plan lui-m0me. De par la loi, 
cela est la pr6rogative du service forestier. Elle a 6t6 confi6e A la direction du BRP dans le cadre du 
PGRN. 

Cependant, McLain estiie que le processus de co-gestion est grev6 par la d6mesure de l'auto
rit6 de l'ttat par rapport iicelle dont jouissent les instances locales, qu'il s'agisse de la CRD ou de 
l'ordre coutumier i l'chelle villageoise. Pour elle, le fait d'&re un cadre de 'administration forestiire 
met le directeur du BRP dans une position de conflit d'intdr&t: puisqu'il repr6sente 'IEtat, iltie saurait 
8tre neutre lors des n6gociations portant sur l'avenir de la tor0t. Elle recommande que les discussions 
soient dirig6es par une personne ind6pendante ...possiblement quelqu'un l'%.-ploi de l'organisme 
l'ayant elle-mnie envoyce. 

L'auteur coinprend cette preoccupation, mais ila ii cc ,,ujet plusicurs r6serves. D'une part, la 
for~t classde de Nialaina fait pattic du domaine inalienable de l'ttat. I1est donc juste que le BRP soit 
dirig6 par un cadre du service forestier. D'autre part, considdrant l'importance des forts pour le 
maintien des fonctions 6cologiques, l'Etat a cru bon de rdserver ii ce service la planification de 
l'activit6 foresti~re sur l'ensemble du territoire. 

L'auteur trouve qu'il devrait en &tre ainsi jusqu'h ce que les CRD puissent employer leurs 
propres sp6cialistes en planification et am6nagement du territoire. Cela ne se verra probablement qu'Ai 
trs long terme. Entre-temps, ilconvient d'amorcer le plus t6t possible la collaboration entre ces 
demi~res et l'administration foresti~re, comme le veut le PAFT, afin d'assurer un encadrement correct 
des populations rurales ai moyen et long termes. 

La mission a not6 que le directeur du BRP b6n6ficie du respect des autorit6s pr6fectorales, 
sous-prdfectorales (incluant la CRD) et villageoises. Elle pense qu'il convient de renforcer davantage 
ces liens. Mais ilesi bon que le PGRN fasse appel ii des sp6cialistes pour l'appuyer de diverses 
mani~res, rdaliser des expertises ou mener Abon port une tfche quelconque et cela, Atoute fin utile. 

Le 31 mars 1994, le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales rappelait dans une 
lettre h toutes les autorit6s chargdes de l'administration territoriale et h tous les directeurs pr6fectoraux 
du d6veloppemcnt rural et de l'environnement, "l'inviolabilit6 du domaine class6 de I'Etat". I1les 
informait en mfme temps de I'annulation par le gouvemement de toutes les autorisations d'occupation 
du domaine class6 et demandait le strict respect des sch6mas directeurs d'am6nagement des villes. I1 
leur demandait enfin de taire cesser "imm6diatement" toutes les occupations des for~ts class6es et d'en 
faire ddguerpir les occupants (Rep. de Guin6e 1994). McLain estime que cette lettre du constitue "Ic 
plus grand obstacle" i la mise en oeuvre d'un processus viable de co-gestion de la for& classde de 
Nialama. 

L'auteur a discut6 cette question avec plusieurs cadres de l'administration foresti~re. Sur la 
base de ces 6clanges, de l'6tude de la politique foresti~re guindenne, de son analyse de la lettre elle
m&me et de sa familiarit6 avec fonctionnement des soci6tds ouest-africaines, il arrive h la conclusion 
que cette crainte est totlclinent non fondde. 

I1fait remarquer que l'objet de ladite lettre se lit: "Arr&t des activit6s de lotissement du 
domaine class6 de l'lEtat." Cette vise sp6cifique lui fut confirm6e par tous les forestiers guindens 
consult6s. En fait, la lettre visait Line seule for&t, situde en banlicue d'une Ville d'une autre partie du 
pays, ott des abus manifestes venaient d' tre ports h I'attention du ministre. 
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Cette mesure visant i corriger une situation de flagrant d6lit ne pouvait cependant &re prise 
sans r6affirmer le caract&e "inviolable" de toutes les for&s classdes. De m0me, le ministre ne pouvait 
aucunement montrer du doigt une seule forft quand les irrgularit6s sont encore nombreuses et que, de 
surcroit... cela est connu de tous. Ainsi, s'il s'agissait de r6gler un cas particulier, cela ne pouvait se 
faire sans rappeler cc qui s'applique Aitravers tout le pays ni commander l'6viction imnim6diate de tous 
les occupants illicites. 

Ind6pendamment de ceci, considdrant !e caract~re "inali6nable" du domaine class6 encore une 
fois r6p6t6 par le gouvernement souverain de ia R6publique de Guin6e, il ne saurait y avoir lieu ?t ce 
stade de recruter qui que ce soit, juriste ou non, afin de lancer un processus menant au d6classement 
de ]a fort de Nialama. En vertu de la 16gislation en vigueur, c'est Aila Section protection forestire de 
Leeluma qu'il revient de recommander cette d6marche, qui doit tre soumise l'tude de la 
commission prffectorale de classement des for0ts. 

Mais avant de ce faire, i1 faudrait d'abord avoir obtenu des autorit6s comp6tentes un assenti
ment de principe allant en ce sens; 61abor6 au moins un premier jet d'un plan d'am6nagement de 
l'ensemble du bassin qui en suggbre la n6cessit6 absolue; et identifi6 les impacts possibles d'une telle 
action sur le d6veloppement socio-6conomique de la pr6fecture de Leeluma et la conservation de la 
faune clu pays. De mime, il conviendrait d'avoir proc6d6 a une premiere prospection permettant de 
dire s'il existe dans la pr6fecture d'autres for0ts pouvant tre class6es en 6change. 

Par ailleurs, I'auteur pense que la lettre minist6rielle du 31 mars 1991 peut se r6v6ler une 
occasion sans pareille de faire valoir aux habitants du BRP le caractzre non acceptable de certains 
comportements et de certaines actions. Ainsi, contrairement ce qu'en pense cette autre consultante, 
I'ordre d'6viction peut tr~s bien servir i lancer le processus de co-gestion: en prfcisant les limites de 
ce qui est admissible, il peut faire office de tremplin duquel amorcer une franche collaboration 
conduisant A la r6solution des vrais problmes confrontant l'ensemble de la population du bassin. 

7.6.22 La d~marche participative 

Le PGRN a retenu que l'am6nagernent de la foret class6e de Nialama doit reposer sur la 
d6marche participative. Cela est tout "ifait juste. C'est aussi ce qui est voulu par l'ltat guin6en. 

Mais on a pr6sum6 que cette approche impliquait le d6classement de certains secteurs en 
faveur de l'agriculture. Le raisonnement semble avoir 6t6 celui-ci: en c6dant aux villages une partie de 
la for0t class6e, les villageois acquerraient la s6curit6 foncire qu'ils disent sine qua non AiIa cr6ation 
chez eux d'un int6rt h prot6ger un domaine qui ne leur appartient pas. Autrement dit, si on leur donne 
tous les droits sur des parcelles a l'int6rieur de son p6rimntre, ils exploiteront correctement leurs nou
velles terres et respecteront Ia propri6t6 de l'ltat dans le reste. 

On esp6rait en mrnie temps dfvelopper I'exploitation ligneuse dans les secteurs qui resteraient 
la proprift6 de l'Etat. Le "nouveau" domairie classe 6tant n6cessairement r6duit, on pourrait plus 
facilement y surveiller cette activit6. ltant mieux contr6lee, elle serait g6n6ratrice de (plus de) revenus 
pour I'Etat, puisqu'on arriverait itpercevoir toutes les redevances qui s'imposent. La coupe de bois 
serait aussi profitable aux populations locales qui s'y adonneraient. 

On a peut- tre pens6 clue l'expansion de la pratique "foresti~re" aurait pour effet de r6duire le 
besoin de cultiver. Mais l'auteur pense que cc ne sera pas le cas, du moins pas a court tenne et cela, 
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pour deux raisons. Premiirement, la for&t est Atel point d6grade que l'exploitation ne saurait s'y 
pratiquer que sur une base tr~s limit6e jusqu'+ ce qu'elle ait 6t6 r6habilit6e. Cela pourra prendre une 
quinzaine d'ann6es ou plus. 

Deuxi nment, en Afrique rurale sub-saharienne, nonobstant la sp6cialisation du travail, 
artisans, 6leveurs, commerqants et de nombreux fonctionnaires ont des champs. Presque tous cultivent 
pour leurs propres besoins, cela 6tant garant d'un minimum de s6curit6. L'argent provenant de la vente 
des surplus le cas 6ch6ant sert surtout Aipayer l'imp6t' et +acheter toutes sortes de biens: v tements, 
t6les pour les toitures, ciment, fournitures scolaires, et cwetera ...qu'on ne peut fabriquer soi-m~me. 

Par ailleurs, selon leurs propres dires les populations n'ont aucun intdr t-A conserver ce qui ne 
leur appartient pas. Cela penet de penser ou'ils ne prot6geront pas plus la for~t class6e "r6duite" 
qu'ils ne respectent les limites actuelles de cc domaine. Et puis, ilsont eux-memes laiss6 comprendre A 
la mission qu'une fois 6puis6s les p6rimrtes qu'on leur c6derait, ilsdemanderaient le d6classement du 
reste. 

La mission n'a aucune difficult6 h le croire. En marchant le domaine de Nialama, elle a 
observ6 que la plus grande partie de ce qui a 6t6 d6frich6e est en jach6re. C'est dire que malgr6 la 
qualit6 des sols de la plaine aynde, la terre s'y 6puise comme partout ailleurs. 

Sur la base de ces arguments, elle en conclut que le d6classement West pas une solution viable 
Along terme. Non seulement ceci, mais s'il n'est pas assorti du classement d'une surface 6quivalente 
en termes de qualit6 et de superficie, il va directement Ail'encontre de la politique foresti~re. 

Si on a pens6 qu'un d6classement serait productif, c'est peut-tre qu'on ne r6alise pas 
pleinement i'ampleur de la dt-gradation k l'6chelle nationale et sous-r6gionale et des enjeux qui y sont 
associ6s. Pour I'auteur, l'6tat critique de la situatiii justifie tr~s bien la decision du gouvernement de 
reprendre en main le domaine class6 et de le r6habiliter "fort par for~t". Mais il se peut aussi qu'on 
n'ait pas assez insist6 s'ir la place du PGRN dans le grand projet de r6forme du secteur forestier et de 
rdhabilitation des 6cosyst~mes, tous deux n6cessaires pour assurer l'avenir. 

Tel que mentionn6 ci-dessus, l'auteur reconnait qu'il faut lancer d~s lors le piocessus de 
consultation. I1faut absolument impliq'er les populations dans la recherche de solutions et la prise de 
d6cisions et cela, " l'int6rieur de spheres grandissantes: families individuelles, groupements de 
- ersonnes ayant des int6r~ts communs, communaut6s villageoises, regroupement de tous les villages de 
la sous-pr6fecture et de la zone d'int6r t. 

Mais consid6rant le stade avanc6 de la d6gradation d'une part et les incidences actuelles et 
futures de cet 6tat de choses d'autre part, la d6marche participative ne saurait aucunement impliquer le 
ddclassement de la for&. Elle se veut plut6t la prise en compte des objectifs et des aspirations des 
propri6taires et des b~n6ficiaires et l'implication de ces derniers dans la recherche de solutions 
I'int6rieur des iimites 6noncfes par les premiers. 

L'auteur n'accepte pas non plus l'ide qu'il faille nfcessairement proc6der Ades r6alisations 
visant i s'attirer les bonnes grfices de la population. De mcnme, il ne convient aucunement de payer des 
gens pour des rfalisations qui sont PAleur propre avantage, telles que l'am6nagement d'une source, par 

4. L'imp6t mininin de dveloppenent local. IIs'agit d'une (axe per capita. 
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exemple, ou encore la r6duction des combustibles herbeux autour des villages. 

Dans presque sinon tous les cas, les actions "cadeaux" et la r6mun6ration des activit6s 
"communautaires" ont pour scul effet de fausser la d6marche participative. Si les paysans n'adhrent 
pas ce qui est propos6, c'est qu'ils ne sont pas convaincus de son bien-fond6 ou qu'ils ont d'autres 
priorit6s. 11 faut donc prendre le temps de les en convaincre. La d6marche participative est beaucoup 
plus qu'une affaire de quelques rencontres avec des chefs de village et des villageois. C'est une 
philosophic de d6veloppement qui voit loin au-delb, du court terme. 

En fait, tout cc qu'entreprend le projet devrait faire--et &re perqu par les populations comme 
faisant-partie d'un contrat social entre partenaires. C'est- -dire que les actions "cadeaux" doivent 8tre 
conipens6es par l'abandon des pratiques nocives et l'adoption de nouveaux comportements qui soient 
en ad6quation avec les principes du d6veloppement durable. 

L'auteur ne partage pas non plus I'id6e qu'il ne faille faire aucune action de police foresti~re 
ou, comme le recommande Fischer (1994), suspendre totalement " Nialama i'application du code 
forestier. En fait, le peu d'6gards accord6 " l'ancien code qui, mme s'il n'6tait plus adapt6 son 
6poque, avait quand meime de la valeur, est t l'origine de la situation actuelle. Si les habitants du BRP 
apprennent que le code est suspendu, cc sera bien pire encore. 

Certes, la compassion rel~ve de la noblesse. Mais elle n'a pas sa place dans les cas d'abus de 
pouvoir ou lorsqu'une faute r6sulte de la cupidit6 ou a 6t6 commise en pleine connaissance des 
consdquences n6gatives que I'action peut avoir pour toute la soci6t6. La crainte de I'expulsion doit 
donc toujours peser sur ceux qui abusent des ressources de ia forat class6e sails 6gard au bien 
commun. Au Kenya, on va jusqu'a tirer i vue les braconniers parce que, justement, ils mettent en p6ril 
la base nriTie de 1'6coiiomie nationale, !e tourisme. 

En Guine, c'est plut6t de i'agriculture qu'il s'agit, tant ii l'6chelle locale que nationale et 
sous-rgionale. Lors de I'61aboration du PAFT, il n'a pas sembl6 utile d'aller jusqu' l'extr me 
kenyan. Comme cela a 6 dit, on s'est accord6 I'espace d'une g6n6ration pour redresser la situation. 
Mekouar (1990) a d'ailleurs conclu qu'en niati6re de 16gislation environnementale, l'ttat a cherch6 "la 
juste mesure entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs, entre la conservation et 
l'exploitation, entr, I'action publique et l'initiative privfe, entre l'Lncadrement administratif et 
l'initiative populaire"... (voir le paragraphe 6.1.46.) 

Mais il y a autre chose: si on n'iniervient pas dans ces cas, cela pourrait m8me laisser 
l'impression qu'on est de connivence avec les profiteurs, comme cela a 6t6 dit au sujet du service 
forestier dans le pass6. 11ne faudrait surtout pas que le PGRN et son personnel tant expatri6 que 
national acquizre tine telle r6putation. 

En niatibre de r6pression des infractions, il est encore une d6marche qu'il faut respecter. La 
prerniere dtape, c'est de constater la faute, la documenter et en 6valuer les consfquences. La deuxi~me, 
c'est d'en informer les autorit6s comp6tentes de l'administration technique. I1revient Acelles-ci de 
mettre au courant l'administration territoriale. Lorsque tous sont de l'avis qu'il s'agit effectivement 
d'un comporternent inacceptable, on amorce alors ia discussion et la recherche de solutions avec les 
autorit6s locales et les pr6venus. La plupart du temps, il ne scra point nfcessaire d'aller plus loin sauf 
s'il y a r6cidive ou si le fautif est anim6 par tin esprit retors. 

Le respect dc cette demarche a plusieurs avantages: il y a d'abord son caractre 6ducatif, qu'il 
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ne faut point mtprendre pour du paternalisme. En deuxi~me lieu, elle protege ceux qui ont la ddsagr6
able tche de faire respecter le r~glement. Elle renforce enfin la coh6sion entre tous ceux qui ont la 
charge de g6rer le territoire. 

D'autre part, les paysans du BRP ont leur propre opinion de ce qu'est la d6marche participa
tive. En effet, Barry (Anon. [a]) a fait ressortir qu'ils perqoivent le comit6 de co-gestion comme un 
moyen de leur laisser libre cours de travailler ,i l'int6rieur de la foret class6e. 

L'idde que les tins et les autres se sont faite de la d6marche participative devra done 8tre revue 
en profondeur. Elle doit 8tre comprise pour ce qu'elle est, soit l'implication des populations locales 
dans la recherche de solutions Aun probl~me dont les incidences d6passent de loin les limites du 
bassin. Ainsi, la connaissance et l'ducation en sont deux aspects sur lesquels il faudra travailler en 
premier lieu. Les inodalit6s de cette approche devraient 6galement 8tre rdexamindes. 

7.6.23 La structure du projet 

, I'instar de son pr6d6cesseur, le RAF, le PGRN est sis dans la DNFF. Si le directeur du BRP 
de Koundou entretient des liens fonctionnels avec la sous-pr6fecture et l'assistance technique de m0me 
que la coordination rOgionale, ii relkve de la Section protection foresti~re de Leeluma. 

. la fin du PGRN, l'assistance technique viendra terme. La coordination r6gionale sera pro
bablement ddmobilis6e. On peut meme s'attendre que la direction du BRP sera dissoute. Ind6pen
damment des m6canismes de co-gestion qui auront 6t6 mis en place, la gestion de la for& classde de 
Nialama restera sous la tutelle technique de la DNFF. It en sera ainsi de la planification foresti~re A 
I'ext6rieur du domaine 6tatique. 

Dan- l'apr s-projet, il n'y aura done plus de BRP. I1n'y aura que la vallde de la Kuundu, la 
foret de Nialama, les villages, Ia CRD, les districts, l'administration forestire et, peut-8tre, le comit6 
de co-gestion dont il est question. 

Hors Ioret class6e, le mod~le ddvelopp6 sera mis en application par la CRD conseill6e par 
I'administration torestiere. En ce qui conceme la for0t mbme de Nialama, toute activit6 " l'int6rieur de 
ses limites sera pr6vue dans un plan d'am6nagement approuv6 AiI'6chelon ministdriel. I1aura 6t6 
6labor6 par le BRP en consultation avec les populations locales, la CRD et le comit6 de co-gestion s'il 
se concr6tise. La majorit6 sinon tous les travaux y seront exdcut6s en vertu de contrats de gestion 
foresti~re administrs par ia Section protection foresti re de Leeluma. Ils seront surveills par le 
cantonnement forestier de Linsan. 

Tout ceci fait valoir le caract~re bien ponctuel du PGRN. L'auteur ne saurait assez insister sur 
cet aspect. 11s'agit donc de mettre au point et d'6prouver b. Kuundu un mod~le de gestion de bassins 
versants qui puisse survivre au PGRN. C'est cela que se resume 6galement I'essentiel du cahier de 
charges du directeur du BRP et de l'agence d'ex6cution. Si le modle n'est pas d6velopp6, ni lun ni 
l'autre n'aura acconpli son mandat. 

I1importe donc au plus haut point que tous, assistants techniques, personnel du BRP et 
consultants aient une vision claire et pr6cise de ce qui est poursuivi. Non seulement ceci, inais les 
organes qui seront charg6es d'appliquer le modIe devront &tre en mesure de le faire adfquatement. Le 
d6veloppement de leurs capacit6s est donc une mesure d'acconipagnement n6cessaire. 
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Consid6rant le futur, Fischer (1994) recommanda que soit mis en place un m6canisme de co
gestion. Cela est i l'6tude. McLain (1994) endossa cette id6e, mais recommanda que ie PGRN 
d6veloppe aussi des liens plus 6troits avec les districts et la CRD locale et cherche A les renforcer par 
difffrents moyens. Elle recommanda 6galement qu'on cherche h rehausser les comp6tences du 
personnel du BRP. 

Ces propositions cadrent tr s bien avec les politiques guindennes de ddcentralisation et d'impli
cation des populations dans la gestion des forets. Mais il conviendrait de ne pas en n6gliger un autre 
axe important: le renforcement du service forestier. 

L'auteur estime qu'il est parfaitement valable de confier Aun "projet" et. h une entit6 bien 
d6finie, en l'occurrence le PGRN et la direction du BRP, un mandat venant en sus des attributions 
normales de la Section protection foresti~re. Nonobstant ceci, dans la perspective de l'apr~s-projet, il 
semble tout aussi juste d'impliquer le plus possible cette dernire. Ce n'6tait point le cas en novembre 
1994. 

Certes, le directeur du BRP tient le chef de la Section protection forestire au courant des 
activits. 11 y a des reunions entre ce dernier et l'assistance technique. D'autres s6ances regroupent 
celle-ci et la coordination rdgionale. Mais il serait encore mieux de faire participer directement le 
service forestier de pr6fecture dans la mise au point du module. Cela irai, dans le sens mfme de la 
politique foresti~re. 

En dfcembre 1994, le cantonnement forestier 6tait compos6 de deux personnes. L'une 6tait 
int6grde au personnel du BRP et recevait une prime de fonction. Son travail concernait surtout ie 
d6veloppement de l'agroforesteric t l'ext6rieur des limites de la for& classde. 

L'autre ne participait qu'exceptionnellement i l'action du PGRN et ne recevait aucune prime 
de fonction.5 . Son travail 6tait celui de tous les chefs de cantonnement m0me s'il n'avait pas ce titre. 
On n'avait pas pr6vu pour lui de place dans les bureaux de )a direction du BRP, alors en construction 
AtLinsan. 

MWme la mission n'a pas int6gr6 le chef de la Section protection foresti.-re de Leeluma, h 
cause d'un manque d'espace, entre autres contraintes. Sur le moment, consid6rant ces difficultfs et les 
choix qui s'offraient, lauteur lui-mnime estima que sa participation n'6tait pas absolument nfcessaire: 
les agents du cantonnement et le directeur du BRP seraient de l'6quipe et ce dernier lui ferait sfirement 
an compte rendu fiddle. En rftrospective, il le regrette A1'extr0me et esp~re que cela ne se reproduise 
plus. 

A ce jour, on n'a pas vraiment cherch6 bi renforcer les structures nationales qui ont la gestion 
du domaine class6 et celle des affaires communautaires parmi leurs attributions: le service forestier de 
pr6fecture, incluant le cantonnement, et la CRD. Les raisons de cet 6tat de fait semblent avoir t6 les 
suivantes: 

que le service forestier n'a (n'aura) pas les moyens humains et financiers lui 
permettant de s'acquitter de son mandat; 

5. Pendant la mission, il a touchU une indeniuit6 de faux frais pour chaque jour o6 il a accompagn6 i'quipe en 
for0t. 
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que le service forestier n'a pas la confiance de la population Acause du pass6, 
s'objecte Ai]a co-gestion, s'accroche i des ides d6pass6es et proc~de encore Ades 
activit6s de police forestire; 

que la CRD se cherche encore, qu'elle est anim6e par des tiraillements internes et qu'il 
lui faudra bien du temps avant de fonctionner normalement; 

que i'objectif du projet est de travailler directement avec les gens. 

Ainsi, le PGRN semble avoir pris un chemin diff6rent des autres projets de gestion de bassins 
versants en Moyenne Guin6e, lesquels soutiennent effectivement les services forestiers de pr6fecture oi 
ils se trouvent, leur donnant les moyerns de leurs responsabilit6s. Encore une fois, on ne semble pas 
avoir assez appuy6 sur le fait que le PGRN soit partie prenante de la r6forme du secteur forestier et de 
I'effort de r6habilitation des 6cosyst mes de Moyenne Guin6e. 

En d6cembre 1994, on semblait avoir accept6 ,;u'il faudrait travailler avec la CRD. Mais il 
n'dtait pas clair si la recommandation de McLain portant sur son renforcement avait 6t6 accept6e. 1 y 
aurait lieu de s'en assurer et d'agir sur ses propositions. 

I1conviendrait surtout de repenser la structure du projet. I1s'agirait en premier de bien le 
situer dans la r6forme du secteur forestier; i expliciter sa mission; ,apr6ciser son objectif de 
d6velopp ment et ses objectifs sp6cifiques; Aexposer le mandat de l'agence d'exdcution; et Ad6finir 
ou red6finir celui de chaque membre de l'assistance technique et du personnel du BRP par rapport Ace 
qui pr6cde. 

I1importerait aussi de clarifier les rapports que doivent entretenir la direction du BRP de 
Koundou et l'assistance technique avec: la coordination nationale, la coordination r6gionale, 
l'Inspection r6gionale des for~ts et de la faune (IRFF), la Section protection foresti~re de Leeluma et 
celle de Gaawal, la sous-pr6fecture et le cantonnement forestier de Linsan ainsi que les diverses CRD 
concern6es par la foret class6e. 

I1y aurait lieu 6galement de rechercher--et de trouver-comment impliquer la Section 
protection foresti~re et la CRD dans le processus de planification, sans d6charger de leurs 
responsabilit6s respectives l'agence d'ex6cution et le directeur du BRP. Enfin, il serait indiqu6 de voir 
comment int6grer parfaitement le cantonnement forestier de Linsan. 

7.6.3 L'articulation des activit6s 

Selon McLain (1994), au cours des deux premieres ann6es, en cherchant , am6liorer la 
productivit6 agricole et en r6parant les voies d'acc~s sans autre consid6ration, on avait (sans s'en 
rendre compte) encourag6 les paysans convertir A l'agriculture ce qui reste de fort. 

La mission partage enti~rement cette opinion. Avant m~me d'avoir pris connaissance du 
rapport de McLain, elle a vu, elle aussi, que certaines actions men6es par le projet ou la faqon de s'y 
prendre allaient l'encontre de l'objectif de d6veloppement. De m~me, certaines positions exprim6es 
ont pu faire naitre de faux espoirs chez les populations. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

174 



Le plus inqui6tant, c'est d'avoir travaill6 avec des personnes qui continuent Acultiver sur une 
grande 6chelle a l'int6rieur de la for& classfe au lieu de celles qui en ont 6t6 expuls6es juste avant le 
lancement du projet. (L'auteur souligne qu'on a aussi travaill6 avec plusieurs villages et paysans en 
dehors de la foret, ce qui est tout Afait valable. Mais les populations expuls6es, elles, n'ont pas 6t6 
encadr6es.) On s'est montrd d6favorable A la r6pression des infractions. On a meme recommande' que 
soit suspendue l'application du code forestier et qu'on intervienne auprs de la DNFF afin de pouvoir 
ddroger Atl'ordre ministoriel du 31 mars 1994. Enfin on a laiss6 i comprendre aux paysans qu'on 
envisageait le doclassement de certaines parties de la fort de Nialama. 

I1y a lA-dedans trois choses Ad6plorer. Premirement, s'ils devaient endosser ces ides, le 
personnel guin6en du PGRN et du BRP se trouveraient dans la trs d6sagroable position de travailler 
dans le sens contraire des politiqi,.;s de leur minist~re de tutelle. S'ils devaient les d6dire, on pourrait 
penser qu'ils tiennent trte a l'agence d'exocution. Ou bien, comme cela a 6te 6crit, on pourrait dire 
gratuitement qu'ils s'accrochent h des ides domoddes. 

Deuxinmement, si minime qu'il soit, le soutien apport6 aux grands cultivateurs installos ill
galement " Kansuma, en plein coeur de la for.t class6e, a sans doute pour effet d'entretenir les ten
sions inter-ethniques: le village de Linsan Fulbhe maintient depuis toujours que ce secteur fait partie 
de son terroir ancestral. On craint que si l'on vient Aen d6classer certaines parties, ce sincuuru et celui 
de Bhulibhabhi ne soient concdd6s "i des habitants de Linsan Saran. Non seulement ceci, mais . Linsan 
Fulbhe on sait tr~s bien que tous les villages peuhls et jallonkes de la zone le voient. L'honneur ne 
permet pas Linsan Fulbe de laisser ces zones Ades Sarakolles. 

En troisi~me lieu, il est fort probable qu'un doclassement n'intervienne jamais. Ainsi, on 
n'aura pu donner suite b.une idde que les populations auront "icoup str prise pour une promesse. La 
confiance "tl'dgard du PGRN et de tous ceux qui l'int~grent s'en trouvera diminuoe d'un bon cran. 

D'autre part, on a pay6 des paysans pour des travaux qui sont au bon6fice de tout le village et 
dans l'intrt de chacun. Les cas ne semblent pas avoir 6t6 nombreux, mais ils ont doj marqu6 le pas: 
i Dofiol, les villageois ont expliqu6 " la mission qu'ils n'avaient pas procod6 h l'am6nagement de la 

source du village parce qu'ils n'avaient pas reru du BRP une somme promise, pourtant bien Aleur 
porte. 

Dans un autre cas, on a protdg6 une plantation de demonstration au moyen de fil de fer 
barbel6. On avait de bonnes raisons de le faire et les premiers r6sultats de l'essai sont probants en ce 
sens que les arbres plant6s n'ont pas 6t6 brout6s. Nonobstant ceci, il aurait t6 pr6f6rable de recourir "A 
des 6pineux: il faut toujours 6viter de recourir des tecnnologies qui sont hors de la portde des 
personnes cibles de la d6monstration, car cela crde chaque fois un pr6c6dent. I1 faudra s'attendre Ace 
que les villageois demandent que le PGRN fournisse cet item lors d'autres efforts du genre. 

Si le PGRN doit atteindre son objectif de d6veloppement A Kuundu, il conviendrait au plus 
haut point que l'on reexamine ces positions fondoes sur des analyses partielles ainsi que la m6thode 
adoptoe pour chacune des activitds. Comme cela est dit dans le PAFT, chaque action doit tre 
considdrde sous tous ses angles et longuement mfirie. Mme si une chose est valable en elle-m~me, 
il faut s'assurer que tout aille dans le m8me sens. 
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7.7 	 Contraintes relatives aux ressources et aux moyens de I'administration forestire et du 
PGRN 

7.7.1 	 Les ressources humaines 

Dans le cadre de l'6laboration du PAE guin~en, Mekouar (1990) proc6da Aune 6valuation des 

structures administratives charg6es de g6rer l'environnement et les ressources naturelles. I1reconmat 

des institutions A,comp6tence sectorielle, telles que la DNFF, et d'autres competence globale, comme 

le Conseil national de l'environnement. Cette seconde cat6gorie n'est mentionn~e ici que pour 

m6moire. 

En cc qui concerne les premi&es, Mekouar conclut ?.une p6nurie gnrale de moyens. I1 iden

tifia deux types de carences li6es l'une A.l'autre: le sous-encadrement humain et le sous-6quipement 
mat6riel. A de rares exceptions, le sous-encadrement humain, dit-il, constitue un handicap majeur, A. 
cause de I'ampleur et du caract&re technique des tAches Aaccomplir. Les insuffisances sont Ala fois 

quantitatives et qualitatives. 

Sur le plan quantitatif, d'une manire g6ndrale les institutions environnementales sont tr~s 

faiblement implant6es A l'chelon pr6fectoral. Elles le sont encore plus aux 6chelons infdrieurs. Sur le 

plan qualitatif, les besoins sont encore plus pressants. Seul le service forestier 6chappe Ala rigle, 6tant 

assez bien 6toff6 et pourvu d'un personnel dans l'ensemble convenablement forme. 

La mission reconnait la validit6 de cette appreciation g6n6rale des capacit6s de l'administration 

forestire. Nonobstant ceci, elle estime que l'6quipe du BRP n'a pas toutes les connaissances 
ndcessaires . la mise au point d'un mod~le de gestion de ressources renouvelables. En effet, personne 
n'est suffisamment vers6 en am6nagement de bassins versants pour d6velopper un schema d'am6nage

ment de la zone d'intrt. Personne non plus n'a assez d'expdrience en planification foresti~re pour 

r6diger un plan d'amdnagement d6taill6 (par opposition h un plan simple d'intervention) de la for& 

classde de Nialama. En novembre 1994, ia mrme chose 6tait visible au sein de I'assistance technique. 

On a voulu pallier aux besoins en matire de planification forestire en commandant cette 

mission-ci. Mais le cahier de charges 6tait quelque peu d6mesur6 par rapport au temps et aux d6lais 
impartis, ce qui fut d'ailleurs prcssenti avant mme d'entamer la mission. II fut done entendu avant le 
d6part (voir l'annexe B) que effort servirait h faire un diagnostic et identifier les contraintes qu'il 

convient de lever avant de poursuivre le travail, en situant le tout dans son contexte de d6veloppement. 

Cela fait pattie de la d6marche normale en planification et am6nagement forestiers. 

McLain (1994) a identifi6 six domaines dans lesquels l'dquipe PGRN/BRP a besoin 
d'am6liorer ses connaissances: les politiques de l'Etat en ce qui concerne la foresterie et la 
d6centralisation; la m6diation et la n6gociation; le d6veloppement de petites entreprises foresti?~res; 

I'amdnagement des forts naturelles; I'agriculture itin6rante; la gestion du feu et le brfilage dirig6. 

L'auteur s'associe a cette recommandation avec la seule r6serve qu'il est trop t~t pour 
d6velopper le th~me des petites entreprises. Puisque I'exploitation ligneuse sera ndcessairement limit6e, 
il conviendrait en premier de proc6der Aune 6tude ethnobotanique. Ainsi, l'on connaitra mieux les 
diverses utilisations actuelles de la fort, cc qui permettra de mieux planifier la petite industrie. I1 

faudrait aussi que l'6quipe PGRN/BRP acqui~re tr s vite des notions d'am6nagement de bassins 
versants, qu'il y aura lieu de renforcer consid6rablement dans la su;te. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

176 



I1conviendrait donc de diriger en ce sens les efforts de formation d'appoint du personnel du 
BRP. 11 ne fait aucun doute que les themes prioritaires devraient 8tre: les politiques de I'ltat guin6en, 
l'am6nagement de bassins versants et la d6marche participative. I1s'agit m~me l de questions 
urgentes A traiter. Afin que toute I'6quipe PGRN/BRP soit anim6e par les mames principes, it serait 
important que tous les membres de l'assistance technique soient vis6s, eux aussi, par ce 
perfectionnement. 

Un s6minaire portant sur le cadre politico-16gislatif devrait donc 8tre organis6 dans les plus 
brefs d6lais. Son contenu pourrait s'inspirer de l'6tude de Mekouar (1990) et du chapitre sixi~me de ce 
rapport-ci. 

Le projet dtant sis dans la DNFF, ilserait juste que le chef de la Division amfnagement des 
forets ou son reprfsentant y pr6sente la politique et la 16gislation guin6ennes en mati6re de foresterie. 
Un cadre de la Direction nationale de l'environnement d6velopperait la nouvelle pc'ltique 
environnementale. Le coordinateur national du PGRN, lui, situerait le projet dans le plus vaste 
Programme d'am6nagement intdgr6 du massif du Foutah Djallon. II semblerait Apropos que les 
seances soient sous la pr6sidence de M. le Directeur national des forets et de la faune. 

La politique de ddcentralisation serait exposfe par un haut fonctionnaire du minist~re charg6 de 
cette rdforme. Celles du bailleur de fonds en mati~re de d6veloppement seraient trait6es par un 
reprfsentant de la USAID. Quant aux principes 6pousfs par les organismes internationaux se 
prfoccupant de la conservation, on fera appel i une personne qui les connaisse. 

Le deuxi~me sfminaire devrait avoir lieu dans les trois mois du premier. I1porterait sur 
l'am6nagement de bassins versants. Son objectif serait de communiquer au personnel du BRP et de 
l'assistance technique des notions de cette discipline, afin que l'on puisse sans plus tarder amorcer le 
d6veloppement du plan d'amdnagement de la zone d'intdr0t. 

Idalement, ii serait dirig6 par un sp6cialiste de ce domaine, qui viendrait renforcer l'assistance 
technique jusqu' la fin de cette phase. Ainsi, en m~me temps qu'il aiderait l'6quipe du BRP A 
6laborer le plan d'am6nagement du bassin, cc sp6cialiste verrait dans quelle mesure et comment 
donner suite i cette premiere formation. 

Un troisi~me atelier servirait d'abord i clarifier ce que l'on entend par dfmarche participative. 
I1porterait dgalement sur les techniques 6prouv6es de cette approche du d6veloppement. Une des 
seances traiterait de ce qu'il faut faire et une autre de ce qu'il ne faut pas faire. 

Ces trois s6minaires viseraient spdcifiquement tout le personnel du BRP et de l'assistance 
technique. Mais en vue de l'apr~s-projet, il faudrait qu'ils touchent 6galement le directeur pr6fectoral 
du d6veloppement rural et de I'environnement ainsi que le chef de la Section protection foresti~re de 
Leeluma, de mfrme que Ic chef de I'IRFF de Moyenne Guinde, i moins qu'ils n'aient d6ji toutes les 
connaissances necessaires dans ces doinaines. Puisque la deuxi~me 6tape du Programme 
d'am6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon pr6ne la concertation, il serait juste que le 
coordinateur rdgional du PGRN, ies autres directeurs de BRP et les autres projets de gestion de bassins 
versants du Futa puissent y participer. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
177 



7.7.2 Les ressources niatgrielles et financires 

7.7.21 Ggnfralit~s 

Dans son 6tude, Mekouar (1990) souligne le manque de mat6riel et de fonds de 
fonctionnement commun Atoutes les institutions nationales. Cette difficult6 est 6galement constat~e par 
McLain (1994) en ce qui concerne la Section protection foresti~re de Leeluma et le cantonnement 
forestier de Linsan. 

L'auteur reconnait l'6normit6 de ce problme. Certes, le gouvernement s'y adresse par le biais 
de la r6forme de 1'6conomie en g6n6ral et du secteur forestier en particulier. En effet, la meilleure 
sant6 6conomique et la r6forme du secteur permettront de mieux doter le service forestier. Mais ces 
d6marches ne sont effectives qu'a long terme. 

Entre-temps, l'6quipement et le fonctionnement de l'administration foresti~re d6pendra surtout 
des "projets". D'o l'importance, encore une fois, que ceux-ci se situent bien par rapport aux r6formes 
entreprises, mrme lorsque le cheminement est difficile et les r6sultats intangibles ? court terme. 

Ind6pendamment de ces g6n6ralit6s, la mission a not6 que le BRP de Koundou n'a pas ce qu'il 
faut pour le travail en for&t. L'6quipement n6cessaire peut 8tre group6 en trois cat6gories: (a) cc qui 
facilite le travail terrain; (b) le mat6riel de nature "technique"; (c) cc qu'il faut pour inciter les gens A 
aller en forft. Les trois ont ]a mrme importance. 

7.7.22 Le materiel utilitaire 

Le mat6riel utilitaire b.son tour se subdivise en trois groupes. I1faut d'abord consid6rer que le 
travail de terrain est dur sur les vftements: il arrive souvent qu'on les dfchire Amarcher dans les 
broussailles et les 6pineux. I1faut done une tenue de travail en mat6riel solide sinon une indemnit6 de 
faux frais ou les deux. 

De m.rne, il y a dans ces parages des serpents venimeux. Un des membres de la mission a 
d'ailleurs bien failli mettre le pied sur un de ces reptiles, une question de 30 cm! 11 ne convient done 
aucunement qu'on se d6place en sandales ou en souliers. Mais des bottes de toile 6paisse avec 
gu0tres, du genre pataugas,conviennent tr~s bien sans 8tre dispendieuses. Elles sont aussi pratiques, en 
ce sens qu'on n'a point besoin de se d6chausser pour traverser ruisseaux et marigots. Par mesure de 
s&curit6, il faudrait encore apporter chaque fois en forat une trousse de secours contenant, entre autres, 
ce qu'il faut pour traiter les morsures de serpents. I1serait de mise que tous aient suivi un cours sur 
les soins d'urgence. 

Le deuxi me groupe d'articles est constitu6 de tout cc qui est utile ou qui facilite le travail: 
sacs i dos; gourdes; thermos; tout ce qu'il faut pour le casse-crofite, 6tant donn6 qu'on manque chaque 
fois le repas du midi. Comine on doit aller en for8t mrme en saison des pluies, il faudrait 6galement 
des imperm6ables et des chapeaux cir6s. Si l'on doit camper, il faudra encore: tentes, lits de camp ou 
hamacs, moustiquaires et mat6riel de cuisine. I1est 6vident que, dans certains cas, il faudra avoir 
recours Aun ou plusicurs porteurs ou (et) aides de camp. 

Enfin, il est utile que tous marchent coupe-coupe en main. Chacun prend aussi son tour Ala 
tite de la colonne et ouvre lia VOiC un peu plus pour cClui lui le suit. De toute rnanibre, cet outil est 
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n6cessaire "i v6rifier la tranche'. I1sert aussi Acueillir des 6chantillons d'6corce ou de fruits. On peut 
6galement fabriquer un brancard en cas d'accident. 

7.7.23 Le materiel technique 

Mat&iel d'inventaire forestier 

On n'a qu'i consulter un catalogue d'6quipement forestier pour voir tous les articles sp6cia
lis6s qu'on peut se procurer. On pourrait done facilement produire une longue liste de mat6riel tech
nique utile. Le PGRN possde d6jAt un peu de mat6riel. I1convient surtout de souligner l'excellent 
travail r6alis6 par I'assistance technique en ce qui concerne l'adaptation aux besoin locaux de divers 
manuels dendrologiques. 

Mais la mission n'a pas pu visiter les bureaux du BRP pour voir ce dont on dispose exacte
ment. C'est d'ailleurs pourquoi il ne sert rien ici d'&re sp6cifique i ce sujet. Ainsi, seul ce qui est 
strictement n6cessaire est mentionn6. Si le BRP ne l'a pas, il conviendra de l'obtenir. 

Pat.,i le mat6riel strictement n6cessaire, il faut: cartes et photos a6riennes ainsi que pochettes 
en plastique flexible pour les prot6ger; boussoles, clinom6tres, rubans diam6triques et vestes du genre 
d6bardeur pour les tenir; clefs dichotomiques et manuels dendrologiques (que poss~de d6jA le PGRNj, 
de m~me que des jumelles pour examiner fruits et feuilles d'arbres; et planchettes pince avec 
compartiment pour ranger les notes. Tout cc qui pr6c~de pourrait 8tre remis " la Section protection 
foresti~re A la fin du projet. 

Mat~riel de mise "i feu pr6coce 

Le risque de voir r6coltes, villages et b6tail d6truits par le feu est une pr6occupation constante 
de tous les paysans de ]a zone d'int6r~t. Le cantonnement, le PGRN et le BRP ont beaucoup fait pour 
le r6duire par des mises Aifeu pr&oces. L'utilisation de brfileurs par gravit67 faciliterait de beaucoup ce 
travail. Munie de tels outils, une 6quipe de quelques personnes arrive en peu de temps Aallumer une 
grande surface. On pourrait ainsi r6aliser en une ou deux semaines la campagne de mise i feu pr6coce 
dans tous les villages du BRP. 

Equip6s de ces instruments, on pourrait m6me facilement proc6der au brfilage pr6coce de tout 
secteur qu'il convient de reboiser: bowe, jachres en for&t class6e et anciennes galeries forestires. 
Cette mani~re de r6g6n6rer la for~t est bien moins chore que la plantation. Cela n'exclut pas qu'il faille 
planter dans certains cas, mais il faut penser que les budgets consentis seront toujours limit6s. 

De plus, il est tout i fait possible que les forgerons de la vall6e ou de Labe puissent apprendre 
Afabriquer de tels brileurs. Le feu 6tant un probl~me partout en Afrique soudanienne, ce serait 1Miune 
excellente occasion de petite industrie au cr6dit du PGRN. 

6. Opdration pratiqude en inventaire forestier, consistant entailler l'6corce d'un arbre afin de connaitre la 
couleur de l'exsudation. II s'agit d'un item souvent ndcessaire lidentification de l'esp&e. 

7. Sorte de chalumeau portatif sp6cialement conqu pour laisser dtgoutter par gravit6 d'un petit rdservoir intdgrd, 
un filet de k6rostne qui s'allume au contact d'une tlamme pilote. Appel6 en anglais "drip-torch". 
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Ainsi, le projet devrait se procurer un ou deux appareils des divers types de br-aleurs sur le 
march6, en vue de les 6prouver au tout debut de la prochaine saison s~che. L'information ncessaire , 
cette fin a d6ji t6 transmise 'iI'assistance technique. 

7.7.24 Le matdriel 5 caractre incitatif 

Par-dessus tout, ilimporte au pius haut point que les personnes charg6es du travail forestier 
prennent goOt h aller en for&t. Certes, un 6quipement appropri6, la prise de conscience des enjeux et le 
sentiment qu'on s'acquitte d'une mission importante comptent pour beaucoup. Mais ily a plus encore. 

Comme cela a 6t6 dit, la mission a remarqu6 la rapidit6 avec laquelle tous les membres de 
l'dquipe PGRN/BRP se sont intdress6s i la faune aviaire et mammalienne. Tous se plaisaient Ai 
feuilleter pendant leurs moments de loisirs les guides de terrain du charg6 de mission. En foret, tous 
voulaient observer les animaux aux jumelles. La faune dtant aujourd'hui reconnue comme ressource 
foresti~re i part entibre, ilconviendrait de saisir l'occasion et de b~tir sur cette manifestation d'int&rat. 
Cela rendra le travail terrain encore plus agrdable. 

Ainsi, chaque personne appel6e Aialler en fork sur une base r6gulibre devrait avoir dans son 
sac une paire de jumelles 7 x 35, un manuel sur les oiseaux et un autre sur ]a faune de l'Afrique de 
l'Ouest. De toute faqon, on a besoin de jumelles pour observer les feuilles et les fruits des arbres 
pendant le travail traditionnel du forestier. 

Les observations devraient 8tre not6es, compil6es et transmises sur une base annuelle A la 
division de la DNFF charge de la conservation de la faune, avec ampliations au WCMC et ABirdLife 
International, deux organismes centralisateurs d'information et de donndes sur ces sujets. Ainsi, le 
PGRN aura l'effet d'am6liorer les connaissances sur la faune Al'6chelle nationale et sous-rdgionale. 
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CHAPITRE HUITIEME 

CONCLUSIONS 

1. 	 Le BRP de Koundou est vari6e it plusieurs 6gards: humain, physiographique, 
floristique, faunistique. On y poursuit trois speculations principales: l'agriculture, l'61evage et 
le commerce. Les probli.es auxquels sont confl'ontdes les populations sent 6galement divers. 
Panni ceux-ci, ilconvient de noter le tarissement pr6coce des sources; une diminution notable 
des d6bits; les feux saisonniers tardifs; un exode prononc6; et des services peu ddveloppds. 
L'exode a pour effet de rdduire la pression sur les ressources mais engendre des problmes de 
main-d'oeuvre. Du fait de cette vari6t6, le BRP se prbte trbs bien au ddveloppement d'un 
modIe mixte de gestion de ressources renouvelables. 

2. 	 Selon la carte de la v6g6tation de l'Afrique de White (1986), le bassin de la Kuundu et 
la forft classde de Nialama se trouvent dans la Zone de transitionrcgionaleguindo
congolaise/soudanienne.Les formations v6g6tales de cette zone de transition ont presque 
partout 6t6 reniani6es par le feu et la houe; elles sont trbs d6grad6es dans t'ensemble. Le 
passage r6gulier du feu en emp~che la r6g6n6ration en d6truisant les jeunes pieds. Mais la 
v6gtation reprend vite un caract~re "forcstier" ds que les incendies deviennent moins 
fr6quents ou leur intensit6 att6nu6e. Ces 616ments caract6ristiques de la zone de transition se 
manifestent 6galement " Kuundu et Nialama. 

3. 	 Sur le plan biogographique, I'auteur estime que le BRP se situe dans une zone de 
transition entre les provinces 3.4.1 Foret guindc-congolaiseet 3.7.4 Savanne/foret claire ouest
africainede ]a classification propos6e par Udvardy (1984). La documentation consult6e laisse 
Acomprendre que ces provir.ces ne contiennent pas ou peu d'espces de plantes, d'oiseaux et 
de mammiferes enddmiques, sauf possiblement sur les plus hauts sommets. 

I1faut dire cependant que la flore et ]a faune de la zone d'intdrt n'ont pas 6t6 6tudi6cs 
d'une maniere approfondie. Les observations de la mission pourraient bien constituer les 
premiers efforts de documentation de la faune du bassin. Celles de la faune aviaire indiquent 
qu'il s'agit surtout d'une faune anthropophile ou qui privilgie les milieux perturb6s. Aucane 
esp~ce 	sp&ialisde dans les formations serr6es n'a 6t6 observ&e. Ces observations tdmoignent de 
la d6gradation du bassin. 

La faune mammalienne semble 8tre typique de la sous-r6gion. I1est 5.souligner 
toutefois que la forft class6e de Nialama abrite un troupeau de chimpanz6s de la sous-especZ 
Pan troglodytes verus. En 1990, cette sous-esp~ce 6tait cot6e "E" (Endangered),c'est- -dire en 
danger 	d'extinction. Cette cote est retenu- lorsque la survie du taxon est consid6r6e "peu 
probable" si les facteurs qui contribuent " son statut continuent aoprer. En ce qui concerne la 
race ouest-africaine du Chimpanz6, ces agents sont: la diminution continuelle du couvert 
forestier, le tarissement progressif des sources, la chasse et la capture des jeunes animaux pour 
la vente. 

4. 	 Bien que la fort de Nialana ait 6t6 class6e d6s 1943 "afin que les marigots puissent 
se r6gulariser", la gestion du domaine et du bassin dans l'ensemble au cours des 50 ann6es 
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post-classement fut telle que cet objectif n'a pas 6t6 atteint. A cet 6gard, la mission estime que 
la situation est pire qu'au moment du classement. 

En fait, 	la for&t est si d6grad6e qu'on en est i la veille d'une rupture Lies fonctions 
6cologiques. Ceci vaut d'ailleurs pour toute la zoiie d'int6r&. A preuve le tarissement des 
sources 	dont le tiers cesse de couler de plus en plus t6t chaque ann6e en saison s6che, selon 
les informations recucillies. 

5. 	 Nonobstant son dtat, la fort offre encore aux populations locales toute une gamme de 
produits divers sur lesquels on n'a toutefois aucune donn6e chiffrde. Mais le peuplement ne 
semble pas assez dense pour soutenir une exploitation pour bois d'industrie sauf, peut-&tre, 
pour les seuls besoins de la sous-pr6fecture. 

I1faut cependant savoir que les plus beaux sp6cimens d'arbres se trouvent dans les 
galeries foresti~res, qu'il ne convient gu~re d'exploiter, ou sont d'esp~ces peu connues pour le 
bois d'oeuvre sur les march6s de ]a zone, irnme si elles sont valoris6es ailleurs pour 
l'6b6nisterie. Par contre, les bamhous sont d6j'i exploitables, mais il."audra attendre presqu'un 
sicle avant de pouvcir r6colter i nouveau des r6niers sur une base commerciale. Un inventaire 
forestier et une 6tude ethnobotanique permettraient de mieux cerner toute cette question. 

6. 	 Si les tendances se maintiennent, il ne fait aucun doute qu'il en d6coulera, en moins 
d'une g6ndration, la rupture des fonctions 6cologiques dans la zone d'int6r&. La d6composition 
des biotopes entrainera celle des 6cc systbmes avec tout un lot de consequences sur les 
ressources eau, sols et diversit6 biologique. Cela pourrait contribuer t l'extinction de la sous
espbce ouest-africaine du Chimpanz6. 

Deux autres esp&ces de mammifeices pourraient disparaitre du bassin. Puisque les 
facteurs en cause jouent dans toute la zone de transition, ces taxons pourraient devenir 
vuln6rables ou menac6s d'extinction moyen terme. On peut meme penser que des espices 
d'eau douce, de plantes et d'invert6br6s pourraient disparaltre avant meme d'avoir 6t6 
identifi6es. 

La vie des populations locales et de celles vivant en aval n'en sera que plus difficile. 
Dans la zone d'int6r&t, l'exode prendra de plus en plus d'ampleur. Les ressources ligneuses 
n6cessaires au d6veloppement de Ia sous-pr6fecture et des villes environnantes viendront a 
manquer totalement, ce qui nuira beaucoup , leur progr~s. Cela aura 6galement des incidences 
n6gatives sur la balance des paiements, car faudra importer plus de bois. 

7. 	 Les m6canismes coutuniers de gestion des ressource- et de solution des conflits sont 
bien rod6s. De nombreuses d6cisions sont encore prises en commun. Les personnalit6s 
religieuses ont une grande influence sur les affaires locales. Nonobstant ccci, des problbmes 
persistent. Certains sont le fait de la composition ethnique ou le fruit de l'histoire. D'autres 
peuvent 8tre associ6s i la faible scolarisation de la population, la recherche du mieux-8tre ou la 
qu6te du pouvoir. 

Dans l'ensemble, les m6canismes non coutumiers de gestion sont peu d6velopp6s ou 
demandtnt 8tre rod6s. I1en est ainsi de la CRD, des associations de femnes et des 
groupements d'int6rft 6conomique, pourtant appel6s ajouer un r6le de plus en plus important 
dans l'avenir. Le conseil de la CRD, notamment, est anim6 par des tensions ethniques. Son 
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fonctionnement est encore grev6 par la m6connaissance generalisde de son mandat et des 
processus h suivre, et par ses moyens financiers iimit6s. 

8. La politique foresti~re guin6enne est consignee dans son PAFT,qui brille par le diag
nostic lucide et franc sur lequel ilrepose; et le caract~re pratique et r6aliste du programme sur 
25 ans et de la strat6gie qu'il retient. I1d6gage une par!'aite comprhension des enjeux et 
contraintes. 

Le PAFT reconnait que la d6gradation des 6cosyst~mes est avanc6e partout en Guin6e 
et que cela met en p6ril I'avenir m me de l'6conomie nationale, qui repose en grande partie 
sur I'agriculture. C'est sur la base de ce constat que le gouvemnement a d6cid6 de transfigurer 
le secteur forestier, en situant cette rdformne dans le cadre de celle des affaires du pays: tout 
doit aller dans le mnime sens. Ainsi, l'intdgration de la politique forcstiire dans le cadre 
supdrieur des grandes politiques nationales de d6veloppement est parfaite. 

Les principaux axes de la politique foresti~re guin6enne sont donc: (1) l'importance 
des forets du pays pour l'6conomie nationale, autant .cause de leurs fonctions 6cologiques 
que les multiples produits qu'elles offrent aila population; (20) la ndcessit6 urgente de 
conserver ce qui en reste, d'enrayer le processus de d6gradation et de rdhabiliter les espaces 
ddgradds; (30) l'obligation de conserver les espces et la diversit6 biologique; (40) le caract re 
inalinable du domaine forestier de l'Etat; (50) l'importance pour la r6forme du secteur 
forestier d'aller dans le sens des programmes nationaux de d6centralisation et de 
d6sengagement de l'appareil gouvernemental des activitds de production; (60) la volont6 de 
l'Etat de r6former l'administration foresti&e tout en lui r6servant un r61e pr6ponddrant dans la 
planification de l'amdnagement des for ts du pays; (70) la ndcessit6 de faire participer les 
for0ts du pays ail'essor 6conomique ail'int6rieur de ces limites. 

La politique et 'a l6gislation guindennes sur la foresterie et ]a conservation sont tout ii 
fait coh6rentes. Non seulement ceci, mais elles concordent parfaitement avec les grandes 
or:entations consid6r6es valables par diverses agences et organismes qui se pr6occupent de la 
conservation "tl'6chelle mondiale. Parmi ces derni~res I'UICN, le FSC et I'OIBT, une 
organisation qui promeut l'exploitation et le commerce du bois. Elles coincident aussi avec les 
normes 6tats-uniennes pour les projets concernant les for0ts tropicales humides. Etant valables, 
elles constituent n6cessairement le cadre a l'int6rieur duquel ilfaut travailler. On ne saurait 
admissibement ni s'en soustraire ni s'en 6loigner. 

9. Le document d'appel d'offres situe clairement le PGRN dans l'axe de cette m6tamor
phose. I1y est 6crit que le PGRN se veut partie prenante de la deuxi~me 6tape du Programme 
d'am6nagement intdgr6 du massif du Foutah Djallon, dont les objectifs A long terme sont l'uti
lisation rationnelle et la protection des ressources naturelles de cette r6gion, qui fait office de 
chateau d'eau de l'Afrique de l'Ouest. On entend ainsi contribuer a I'am6lioration des condi
tions de vie des populations locales et de celles vivant dans les zones arros6es par les fleuves 
qui y prcnnent Ieur source. L'idde maitresse est que les am6nagements couronn6s de succ~s 
seront vulgaris6s dans tout le massif au cours d'une troisi~mc phase. 

11y est 6galement 6tabli que I'action du projet porte sur des bassins versants pilotes; et 
confirm6 que les succ~s de la deuxi~me 6tape seront vulgaris6s au cours d'une troisi~me phase. 
Fin 1993, la USAID r6affirmait que le PGRN vise non seulement les populations locales, il 
doit avoir pour effet I'amnlioration des rgines hydrologiques dans les pays en aval. II se veut 
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ainsi une contribution au d6veloppement d'une activit6 6conomique durable dans les secteurs 
de l'agriculture, de l'61evage et de la p che dans toute la sous-r6gion (USAID 1993). 

Tels que formui6s, l'objectif et le but du PGRN sont donc tout b,fait conformes aux 
orientations retenues pour cette deuxi~me 6tape. A l'instar des autres projets issus du plus 
vaste programme, le PGRN a donc la vocation claire de d6velopper des m6canismes de gestion 
durable des ressources naturelles. Cet aspe;:i du projet doit donc primer sur la r6alisation 
d'activitds productives diverses, lesquelles ,n6ritent quand meme une attention particuli~re, 
puisqu'il convient d'arriver Ades modles reproductibles ou dont on peut effectivement 
s' inspirer. 

10. Sur la base de son exp6rience et de sa connaissance des efforts louables consentis par 
la GuinAe en vue d'assurer le futur et d'en arriver . une gestion durable de ses ressources 
naturelles renouvelables, le consultant fut heureux de voir l'importance accordde . 
l'am6lioration de la productivit6 agricole et . la diversification de l'activit6 6conomique dans 
la zone d'int6rat. En effet, on n'arrivera janais conserver les for0ts restantes sans accorder A 
ces aspects du d6veloppemen une bonne part d'attention: c'est d'ailleurs ,i l'ext6rieur des 
forfts que se situe l'origine des probl~mes forestiers. 

Par contre, ct nonobstant la clart6 du document d'appel d'offres, il appert que sur le 
terrain on ait renvers6 l'objectif b.long terme et le but " moyen terme du projet. Selon la 
sdquence voulue, l'augmentation de la production agricole sur une base durable (l'objectif . 
long terme) doit 8tre le rdsultat d'une utilisation rationnelle et de la protection des ressources 
naturelles (le but "Amoyen terme). Mais sur les lieux, la mission a vu qu'on cherchait en 
premier Aam6liorer la production et a d6velopper diverses activit6s g6n6ratrices de revenus 
mondtaires. C'est ainsi qu'en d6cembre 1994 on n'avait pas encore proc6d6 "icertaines 6tudes 
de base ni rnme arrt6 une stratdgie menant i un plan d'am6pagement de l'ensemble du BRP. 

En fait, la connaissance de zone d'int6r t est bien limit6e sauf en cc qui a trait aux 
populations humaines. Ceci s'applique aussi bien en cc qui concerne les ressources 
pddologiques, hydrologiques, floristiques que fauniques. I1n'y a pas eu d'inventa,'e 
ethnobotanique. Cela serait sans cons6quence s'il ne s'agissait que d'am61iorer les 
performances agricoles. Mais les connaissances actuelles sont insuffisantes au d6veloppement 
d'un mod~le de gestion de bassins versants. Autrement dit, elles ne pennettent pas une 
planification valable de l'activit6 humaine, qu'il s'agisse de la conservation, de l'exploitation 
ou de l'utilisation durable des ressources renouvelables du bassin dans son ensemble ou de la 
foret class6e de Nialama comme partie intdgrante du BRP. 

11. 	 La mission a not6 diverses autres contraintes au d6veloppement de la foresterie sur une 
base durable dans la zone, parmi lesquelles: l'ignorance des vraies causes de la d6gradation par 
les populations; le caract~re superficiel des notions d'hydrologie qu'elles d6tiennent; l'incom
pr6hension des enjeux; l'inconscience des possibilit6s d'agir sur les causes de la d6t6rioration; 
la faiblesse des organisations a la base et des structures nationales ayant la gestion du domaine 
class6 et celle des affaires communautaires parmi leurs attributions, soit le service forestier de 
prdfecture, incluant le cantonnenient forestier de Linsan, et la CRD. 

D'autres limites sont imposdes par la condition biophysique m me des formations 
v6g6tales. D'autres encore dcoulent du cadre politico-16gislatif. Certaines contraintes peuvent 

tre associes aux options retenues par le PGRN et au manque d'articulation entre les activitds 
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poursuivies. La pr6sence dans la fort classde d'un taxon en danger d'extinction donne une 
direction certaine . l'am6nagement du bassin, car on ne saurait contribuer S sa disparition. 

12. 	 A ce jour, on n'a pas vra iment cherch6 i renforcer les structures sus-mentionn6es. Les 
raisons de cet 6tat de fait sont justement celles qui auraient dO conduire " la d6cision inverse. 

Ainsi, le PGRN semble avoir pris un chemin diff6rent des autres projets de gestion de 
bassins versants en Moyenne Guin6e, lesquels soutiennent directement le service forestier de 
prefecture ox ils se trouvent, lui donnant les moyens de ses responsabilit6s. I1semble qu'on 
n'ait pas assez appuy6 sur le fait que le PGRN soit partie prenante de la r6forme du secteur 
forestier guinoen et de l'effort de rohabilitation des cosystmes de Moyenne Guinfe. 

13. 	 Sur la base des arguments ,iis de l'avant sous les chapitres procodents, la mission 
conclut que le doclassement nWest pas une solution viable. 11n'est pas non plus une r6ponse 
valable aux problemes auxquels sont confrontes les paysans. D'ailleurs, les villageois 
rencontres at ce sujet ont vite admis qu'une fois t6puisos les poriruitrcs qu'ils souhaitent voir 
d6classos, ils n'auraient d'autre choix que de demander le d6classement de ce qui restera du 
dornaine 6tatique. 

En fait, le d6classement ne ferait que d6placer de quelques annfes dans le temps le 
probIme-si problime il y a effectivement - de terres S cultiver. Non seulement ceci, mais s'il 
n'est pas assorti du classement d'une surface dquivalente en termes de qualit6 et de superficie, 
il va dircctement S l'encontre de la politique forestire du gouvernement guin6en et serait donc 
ultra vires. Quant a en d6classer certains secteurs en vertu de I'argument qu'ils sont d6jA 
d6frichos, cela ne lerait qu'excuser les praticlues irroguli res du pass6. 

Si on a pens6 qu'un d6classement serait productif, c'est peut-8tre qu'on n'a pas r6alis6 
pleinement l'ampleur de la d6gradation " 1'6chelle nationale et sous-r6gionale et des enjeux qui 
y sont associds. Pour la mission, I'6tat critiqu~e de ia situation justifie tr~s bien la d6cision du 
gouvernement de reprendre en main le domaine class6 et de le r6habiliter. La situation est telle 
qu'elle met en p6ril 'avenir mfrme de l'6conomie, qui repose en tr'; grande partie sur l'agri
culture. Mais il se peut aussi qu'on n'ait pas assez insist6 sur la place du PGPN dans le grand 
projet de rforme du secteur forestier et de r6habilitation des 6cosystrnmes, tous deux 
n6cessaires pour assurer I'avenir. 

II faut consid6rer que le domaine de Nialama se veut ]a scule fort class6e de la 
pr6fecture de Leeluma et qu'en dehors de celle-ci, la couverture bois6e dans le bassin de la 
Kuundu est trbs mince. I1s'agit pour l'instant de ]a seule fort sur laquelle on peut esp6rer 
compter pour la satisfaction des besoins en produits forestiers de la sous-pr6fecture, de la 
pr6tecture et des villes avoisinantes. 

Enfin, cette proposition ne tient pas compte du fait que les formations de la zone ont 
vite fait de se reconstituer lorsque le feu est tenu " I'cart. Cela permet la poursuite effective 
des objectifs de gestion de bassins versants . 1'6chelle du Futa, prfconis6s par le PGRN et le 
Programme d'amn6nagement int6gr6 du massif du Foutah Djallon dans lequel il se situe. 

Pour toutes ces raisons, la mission consid~re qu'il s'agirait d'une grave erreur que de 
poursuivre tout d6classement sauf dans le strict respect des conditions 6tablies dans la 
Idgislation en vigueur. 
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14. Fischer (1994) puis McLain (1994) ,nt recommand6 de tout mettre en oeuvre pour 

r6duire la pression sur la fork classde de Nialama. Toutes deux ont pr6cis6 que 

l'intensification de I'agriculture doit se faire i l'ext6rieur de ce domaine. Ceci est tout i fait 

conforme h ce qui est prdconis6 par les instances internationales sus-nientionn6es. 

McLain fait toutefois remarquer que les efforts allant dans le sens de l'am6lioration de 

'agriculture sans autre consid6ration au cours des premieres ann6es avaient pu inciter les 

villageois h d6fricher les for0ts restantes. Elle recommande que l'oa d6veloppe de petites 

entreprises fond6es sur I'utilisation durable de la foret. 

Compte tenu des tendances qu'elle a d6celdes, la mission reconnait la grande 

pertinence de ces recommandations. C'est ainsi que l'accent sur I'amdlioration de la 

productivit6 agricole n'est valable que s'il n'a point comme cons6quence directe ou indirecte le 

d6boisement plus pouss6 de la zone d'action, en particulier de la for0t class6e. I1importe donc 

au plus haut point que ces actions soient poursuivies dans le cadre global de l'am6nagement de 

toutes les ressources du bassin. 

Nonobstant ccci, il faut savoir en ce qui concerne le d6veloppement de la petite 

industrie foresti~re que la for~t est si d6gradde qu'on ne saurait ii court et moyen termes 

envisager une exploitation ligneuse sur une grande dchelle. La mission estime que les arbres 

exploitables pour du bois d'oeuvre ou d'6b6nisterie ne sauraient rdpondre qu'A la demande 

sous-prefectorale. 

Par contre, d'autres produits fc:estiers, le bambou et les plantes m6dicinales, par 

exemple, pourraient faire l'objet d'une r6colte soutenable. Regrettablement cependant, on n'a 

pas de donn6es sur l'offre potentielle de ces produits, qu'un inventaire forestier et une 6tude 
ethnobotanique perniettraient de cerner. 

15. 	 Les forErs ne repr6sentent qu'une faible proportion (4 %) de la superficie du pays. 

Comme cela a t6 dit, elles sont critiques au dveloppement national. Mais partout en Guin6e 

la d6gradation des 6cosystbmes est tr~s avanrce. Cette situation assocife ? l'importance des 

pratiques 	 irrdgulires et aux autres causes mentionndes ci-dessus, soutiennent les d6cisions du 
.gouvernement guir.6en de r6it6rer le caract ,re inalifnable du domaine class6 et de r6server 

I'administration forestibre ;in r6le prdponddrant dans la planification de la gestion des 
ressources rnnouvelables. 

16. 	 La mission conc!ut ii tin grond Lesoin de rcnforcer les connaissances du personnel de 

i'6quipe PGRN/BRP en ce qui a trait: au cadre politico-16gislatif de la foresterie et de la 

gestion des ressources naturelles renouvelables en Guin6e; A l'am6nagement de bassins 

versants; et i la d6marche participative. Si tous les membres de l'quipe ne sont pas bien 

verses dans ces domaines, on risque de travailier il contre courant des politiques de l'Etat. Ceci 

placera les membres guindens de l'6quipe dans une tr~s d6sagrfable position vis-At-vis de leur 

ministizre de tutelle. On risque dgalement de faire des erreurs difficiles il redresser. Les efforts 

visant le d6veloppenent de la foresterie dans le BRP ne suraient porter de fruits dans ces cas. 

17. Le PGRN et Ic BRP n'ont pas 1'6quipement qu'il faut pour le travail forestier. De 
m&rne, l'organisation de soutien aurait besoin d'Etre revue afin de rendre le travail terrain plus 

facile et interessant aux membres du personnel. 
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18. Le PGRN offre dans le BRP de Koundou plusieurs possibilit6s de d6veloppement A. 
saisir. En effet, I'occasion est doiine de rnettre au point un module mixte de gestion de 
bassins versants en milieu soudanien; d'am6liorer la connaissance des 6cosyst~mes et des 
populations locales; de renforcer les capacit6s institutionnelles locales et nationales; de 
contribuer ,Al'effort national et mondial de conservation de la diversit6 biologique; de 
d6velopper un modle de conservation et de commercialisation de plantes m6dicinales; et de 
prendre des contrats dc ,estion de ressources foresti~res avec des groupements de paysans et 
de paysannes. 

L'int6rt du bassin pour la rise au point d'un modle de gestion de ressources 
naturefles renouvelables lui est conf6r6 par: sa localisation aux t0tes de sources d'un fleuve 
ouest-africain qui irrigue deux pays; la varit6 des formations physiographiques et des biotopes 
qu'on y rencontre; la pr6sence d'un taxon menac6 d'extinction; la d6gradation avanc6e des 
6cosystmes coupl6e a la possibilit6 encore int6ressante de les r6habiliter; sa population 
humaine diversifi6e; et sa composition fonci~re mixte. 

L'essai de conservation et de commercialisation de plantes m6dicinales et la prise de 
contrats de gestion forestizre avec des groupements de paysans et de paysannes pourraient bien 
constituer des premieres nationales sinon sous-r6gionales. 
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CHAPITRE NEUVIt ME 

RECOMMANDATIONS 
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9.00 Pr6ambule 

Au terme de ses travaux, la mission est en mesure de formuler plusieurs recommandations en 
ce qui a trait Ala foresterie dans ]a zone d'intdr& du BRP de Koundou. Certaines d6bordent le cadre 
strict de la foresterie et se veulent plut6t des pr6-requis. En effet, si certaines conditions ne sont pas 
6tablies, il ne servira h rien d'investir davantage dans la for~t class6e, comme cela a 6t6 6tabli sous le 
chapitre septi~me. 

9.01 L'objectif de d6veloppement 

Le PGRN fait partie de la deuxi~me 6tape du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du 
Foutah Djallon. 11 a donc une vocation pilote certaine consistant h mettre au point un mod~le de 
gestion de ressources naturelles renouvelables de la zone d'int6r&t, en l'occurrence le BRP de 
Koundou. Les amfnagements couronn6s de succ~s doivent tre vulgarisds A.travers tout le Futa Jallon 
au cours d'une troisi~me phase. 

En 1994, la consultante McLain nota que pendant les deux premieres annfes, le PGRN ne 
s'6tait gu&e pr6occup6 de la fork class6e. Elle conclut que les efforts visant . am6liorer la produc
tivitd agricole et les infrastructures routi~res sans 6gard Ad'autres consid6rations, avaient eu pour effet 
d'encourager les paysans "iconvertir A l'agriculture ce qui restait sous couvert forestier. 

La mission abonde dans le m0me sens. Selon la sequence voulue, l'augmentation de la produc
tion agricole sur une base durable (l'objectif h long terme) doit 8tre le rdsultat d'une utilisation 
rationnelle et de la protection des ressources naturelles (le but h moyen terme). Mais sur les lieux, elle 
a constat6, elle aussi, qu'on cherchait en premier lieu am6liorer la production et h d6velopper 
diverses activit6s gdndratrices de revenus mon6taires. 

Mfrne si elle reconnait la tr~s grande importance de chercher 5 r6duire ]a pression sur les 
forets, la mission trouve Ason tour que la perspective court terme et l'accent sur la r6alisation A 
breve 6ch6ance de r6sultats chiffr6s faisant montre d'une production agricole am61ior6e, n'est pas en 
ad6quation avec l'objectif de d6veloppement. 

En d6veloppemnent forestier, ia vision du long terme doit nfcessairement primer. La mission 
se voit donc pr6occup6e au plus haut point par l'optique h court terme que semble avoir adopt6e le 
PGRN dans le BRP de Koundou. Cette position est renforc6e par la d6gradation avancfe des 6cosys
times dans l'ensemble du pays et dans la zone d'int6rft, tant A l'int6rieur qu'A l'ext6rieur de la for0t 
classde; la situation du BRP aux sources d'un fleuve arrosant deux pays; les enjeux; et les divers 
facteurs qui contribuent Ala condition observ6e. L'auteur est de l'avis qu'il n'est gu~re utile d'investir 
plus dans la forOt class6e de Nialama dans ces conditions si cette vision doit pr6valoir. 

REC01 	 I1est donc recommand6 que l'on redonne au PGRN, du moins en cc qui conceme le 
BRP de Koundou, sa vocation d'am6nagement de bassins versant et que l'on rforiente 
son action vers la d6finition d'un mod~le de gestion de ressources naturelles 
renouvelables duquel s'inspirer dans l'annageinent d'autres r6gions du Futa Djallon. 

II faudra ndcessairement adopter une vision A long terme, puisqu'on ne saurait au cours 
de la phase actuelle que lancer un processus. Pour atteindre I'objectif de 
dcveloppeinent et pour d6velopper la foresterie i Kuundu. il faudra encore au moins 
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15 ans. Ce temps repr6sente le d6lai ordinaire pour r6habiliter les forfts du bassin et 
modifier les comportements. Mais des progr~s seront visibles d~s les premieres ann6es 
et on pourra vulgariser les acquis d~s qu'ils seront confirms. 

9.02 Une vision commune 

L'id6e que les uns se font du PGRN diff-re sensiblement de celle des autres. Certains habitants 
de la vallke n'y voient que les occasions de gagner quelque argent en participant aux travaux 
d'amflioration des infrastructures ou d'amfnagement des sources. D'autres ont l'idde qu'on va 
d6classer la for0t, tandis que certains pensent sans doute qu'ils vont perdre l'avantage qu'ils ont 
aujourd'hui d'y cultiver impun6ment. Pour certains autres, le projet se veut tout simplement une 
occasion d'emploi relativement bien r6munr6. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'aider des gens 
d6munis. Enfin, certains sont totalement confus, 'accent mis sur le court terme n'6tant pas en 
addquation avec la description des services attendus de l'agence d'ex6cution et la politique foresti~re 
de l'Etat. 

Dans le d6veloppement du module vis6, de nombreuses questions d6licates feront surface, 
notamment en cc qui concerne le zonage de l'activit6 humaine en dehors du domaine class6. Leur 
solution demandera beaucoup de tact, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. S'il faut penser que des 
compromis seront indiqu6s dans certains cas, il ne faudra aucunement d6vier de l'objectif de 
d6veloppement, qui est d'en arriver h l'harmonie des humains et leur milieu, tout en conservant 
l'hritage naturel et le patrimoine gdn6tique. 

La clef du succ~s, c'est que tous en aient une vision totalement claire. Plus elle le sera et plus 
on sera pr~s d'une parfaite harmonie de vues, plus il sera facile de faire accepter certaines restrictions 
n6cessaires au bien de tous. 

Ce que vise le PGRN ? Kuundu devra aussi 8tre su et connu dans les villages riverains sis en 
pr6fecture de Gaawal. Les CRD concern6es ainsi que les autorit3s sous-pr6fectorales et prdfectorales de 
Gaawal devront savoir de quoi il s'agit. Si elles ne sont pas inform6es selon ce qui est de mise dans la 
zone, il faudra s'attendre a ce qu'elles n'adh~rent point h l'action ou n'interviennent pas lorsque cc 
sera indiqu6. 

REC02 I1conviendrait donc au plus haut point clarifier cc que cherche i atteindre le PGRN 
dans le BRP de Koundou: amfliorer les conditions de vie des populations locales et de 
celles en aval par le biais de la gestion rationnelle des ressources naturelles 
renouvelables de la zone. 

Tous: autorit6s et cadres de la pr6fecture et de la sous-pr6fecture, membres du conseil 
de la CRD, imrnams, chefs de villages, anciens et notables, adultes (hommes et femmes), 
jeunes, tous doivent savoir que cette philosophic est la seule h diriger l'action du 
PGRN dans le BRP. I1va sans dire que le personnel de l'assistance technique et du 
BRP devront aussi en 8tre pleinement conscients et voir leur r6le dans cette lumire. 

REC03 	 Amorcer ou poursuivre selon ce qui s'applique la consultation du village de Nialama et 
des CRD couvrant ce village et les forfts de Boomini et Yaataake et d6velopper des 
rapports avec la DPDRE et la Section protection forestire de Gaawal. Organiser des 
visites du PGRN h i'intention des autorit6s concern6es. 
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9.03 L'int~gration du PGRN dans la r6forme du secteur forestier guinen 

Etant donn6 qu'il s'agit d'am6nagement de bassins versants et de gestion de ressources 
naturelles renouvelables, le PGRN est sis dans la DNFF. Dans le cas du BRP de Koundou, cela est 
d'autant plus juste, puisque le tiers ou plus de sa superficie fait partie du domaine forestier de i'Etat. 

La politique forestibre de l'Etat guinden 6tant tout A.fait valable, elle constitue iecadre h 
l'intfrieur duquel ilfaut travailler. La foresterie i Kuundu et ?.Nialama ne saurait admissiblement s'en 
soustraire ou s'en 61oigner. De surcroit, ilest beaucoup plus simple - et durable - de faire fonctionner 
les instruments existants que de s'6vertuer ?ien inventer de nouveaux qui ne feront peut-8tre pas
l'unaniniit6. 

La seconde prdoccupation de la mission est donc associ6e " l'inad6quation not6e par rapport A 
la politique foresti re guin6enne, qui intzgre le Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du 
Foutah Djallon, 	ses objectifs a long terme et sa d6marche. 

REC04 	 Si l'am6nagement de ]a forOt classde de Nialama ne se situe pas parfaitement dans 
l'axe de la r6forme du secteur forestier, mieux vaudrait que le PGRN ne s'en occupe 
pas du tout. Le projet devrait alors se concentrer sur ce qui n'est pas class6, en 
espfrant que les populations respecteront le domaine 6tatique parce qu'on leur aura 
communiqu6 des techniques agricoles plus approprides. 

Selon ce sc6nario, la Section protection foresti~re de Leeluma et le cantonnement 
forestier de Linsan s'occuperaient seuls - comme a pr6sent - de la fort class6e. lls 
continueraient aussi i exercer du mieux qu'ils peuvent leur droit de regard sur tout cc 
qui concerne les arbres en dehors du domaine forestier de l'Etat, comme le prescrit la 
16gislation foresti~re. L'encadreinent et les moyens restant les m mes, il ne fait aucun 
doute que la d6gradation se continuera... jusqu'A la rupture des fonctions 6cologiques. 

Si au contraire on estime cette fort importante et si l'on potirsuit un d6veloppement 
durable dans la perspective des objectifs A long terme du Programme d'am6nagement 
int6gr6 du massif du Foutah Djallon, il y aurait lieu de chercher 5 int6grer parfaitement 
le PGRN dans la r6forme du secteur forestier entreprise voilA d6ja 10 ans. 

REC05 	 I1conviendrait done de repenser la structure du projet. I1s'agira en premier de 
confirmer que le PGRN, du moins en cc qui concerne le BRP de Koundou, adhere au 
projet de r6forme du secteur forestier. II faudra aussi expliciter sa mission; pr6ciser son 
objectif de d6veloppement et ses objectifs sp6cifiques; exposer le mandat de l'agence 
d'ex6cution; et d6finir (ou red6finir) celui de chaque membre de l'assistance technique 
et du personnel du BRP par rapport " cc qui pr6cde. 

REC06 	 I1importera aussi de clarifier les rapports que doivent entretenir la direction du BRP et 
l'assistance technique avec les instances suivantes: la coordination nationale du PGRN; 
la coordination rOgionale; I'inspection r6gionale des forats et de la faune (IRFF); IL 
Section protection forestire de Leeluma et celle de Gaawal; ]a sous-pr6fecture et le 
cantonnement forestier de Linsan; ainsi que la CRD locale. 

REC07 	 Dans la perspective de l'apr~s-projct, il y aurait lieu 6galement de rechercher - et de 
trouver - comment impliquer la Section protection foresti~re et la CRD dans le 
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processus de planificaion, sans pour autant d6charger de leurs responsabilit6s 
respectives et particuli res l'agence d'ex6cution et le directeur du BRP. Enfin, il 
faudrait voir a int6grer parfaitement le cantonnement forestier de Linsan dans le 
PGRN. 

En somme, les rapports avec le cantonnement forestier, la sous-prdfecture et la 
pr6fecture sont 	i r6viser, tout simplement parce que dans l'apr~s-projet, il reviendra 
aux structures p6rennes de l'ltat d'assurer l'encadrement. Ainsi, le PGRN/BRP et le 
cantonnement devraient faire un tout harmonieux. Il serait sans doute pr6fdrable de les 
intdgrer que de 	maintenir la dichotomie que l'on voyait en novembre 1994. En fait, 
l'exclusion de 	I'assistant forestier du cantonnement reposait sur le seul argument que 
son travail implique des taches relevant de la police foresti~re. 

9.04 	 Un plan de travail conduisant i la mise au point d'un module de gestion des ressources 
renouvelables du bassin et mesures associes 

En d6cembre 1994 on n'avait pas arret6 une strat6gie menant i un plan d'am6nagement de 
l'ensemble de la zone. En fait, on n'dtait gu~re concern6 par le d6veloppement d'un mod~le de gestion 
des ressources 	naturelles renouvelables et par la gestion de bassins versants. Cela vaut m0me si 
diverses actions 	d'am6nagement d,. sources et de lutte anti-6rosive, fort valables au demeurant, avaient 
6t6 menees. 

Certes, 	la gestion des ressources du bassin devra s'adapter Ala r6alit6 fonciire changeante, 
qu'il conviendra de connaitre parfaitement. Mais la tendance vers le renforcement de la tenure 
individuelle indique qu'il y a lieu d'adopter des maintenant une ddmarche qui prenne en compte le 
bassin en entier. Ainsi, il conviendrait au plus haut point d'adopter une vision d'ensemble et de 
procdder Aune 	planification globale. 

REC08 	 I1est donc recommand6 que soit constitu6 un comit6 charg6 de mettre au point un plan 
de travail conduisant A la mise au point du mod~le envisag6. Ce comit6 serait 
vraisemblablement compos6 du coordinateur r6gional du PGRN, du chef de la Section 
protection forestire de Leeluma, du directeur du BRP de Koundou et d'un spfcialiste 
de la gestion de bassins versants nomm6 par l'agence d'ex6cution. 

Le chef de la DPDRE, le coordinateur national du PGRN, le chef de mission de 
l'agence d'ex6cution et le chef de la Section am6nagement forestier et suivi du 
cadastre forestier de ]a DNFF chapeauteraient leur effort. Le plan de travail serait 
prdsent6 formellement aux parties prenantes et ferait l'objet d'une approbation 
formelle. 

REC09 	 Une grande proportion des jach6es a l'int6rieur de la for& class6e est figde de 5 it 10 
ans. On peut s'attendre Ace que villageois et commerqants soient tent6s de les remettre 
en culture d'ici quelques anndes. I1faudra donc faire preuve de beaucoup de vigilance 
pour emp.cher une nouvelle vague de ddfrichements, qui pourrait avoir de. graves 
cons6quences sur les fonctions 6cologiques et la faune, notamment chimpanz6s et 
espbces spdcialisdes dans les cours d'cau et les galeries foresti~res. 

Tout nouveau d6frichenient, toute remise en culture des jachres ayant fait leur temps 
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et toute exploitation foresti~re devraient 8tre interdits ,Al'int6rieur de la for8t classfe 
jusqu',i ce que les plans d'am6nagement des ressources du bassin et du domaine de 
Nialama aient 6t6 approuv6s. 

L'agriculture vivri~re pourrait quand m~me 8tre toldr6e sur les parcelles actuellement 
exploit6es, tout en laissant savoir aux int6ressds que l'agriculture devra y 6tre 
abandonn6e himoyen terme. L'abandon pourrait se faire de manire progressive, au fur 
et Amesure de l'6puisement des parcelles. D'autre part, le permis de gestion foresti~re 
pouvant &re accord6 pour une p6riode n'exc6dant pas dix ans, il serait envisageable de 
prdvoir la cessation de I'agriculture sur cette p6riode. 

Le paturage pourrait tre permis dans les pfrim~tres o6 paissent actuellement les 
animaux puisqu'on peut d6j'i retenir qu'il n'y sera pas incompatible avec l'affectation 
du doinaine. Quant a 'exercice des droits d'usage, il devrait 6tre autoris6 jusqu', ce 
qu'on ait mieux cern6 les modalit6s de ces activit6s et ddtennin6 les possibilit6s de 
cueillette. I1en va de mme de la r6colte de bambou. Mais il conviendrait de bien faire 
comprendre que ces r,ssources sont elles aussi 6puisables si real g6res. 

REC1O 	 La mission a not6 le caract~re plut6t bois6 de certains secteurs environnants du BRP 
de Koundou. S'ils 6taient class6es, cela contribuerait sans doute 'h l'objectif de 
conservation de ]a ressource eau du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du 
Foutah Djallon. Cela aiderait en m.me temps conserver la faune, ]a flore et le 
patrimoine gdn6tique de la zone de transition. 11serait 6galement plus facile de tol6rer 
l'activit6 agricole l'intirieur des limites de la fort class6e de Nialama en attendant 
que le domaine 	paisse 6tre repris en main, comme le demande la politique foresti~re. 

I1est donc recomrnand6 que le PGRN appui la Section protection foresti~re de 
Leeluma et celle de Gaawal le cas 6chdant ,5constituer des dossiers pr6liminaires 
portant sur le classement des forlts de Sita, de Boomini et de Yaataake. Cette aide 
pourrait prendre la forne d'une prospection de ces massifs et leur inventaire 6ventuel 
avec la participation des forestiers de l'6quipe PGRN/BRP. 

9.05 L'objectif de la foresterie A Kuundu 

La foresterie AKuundu doit cadrer avec les politiques guin6enne et du bailleurs de fonds en la 
mati~re. Elle doit 6galement tenir compte des principes recommandds pour la gestion des for&s 
tropicales par des organismes de renom vou6s at leur conservation en vue du bien-8tre de l'humanit6: 
I'UICN, I'OIBT, le WWF, le FSC et I'OMS. 

Etant donn6 son r6le dans le maintien des fonctions 6cologiques et dans la conservation de la 
diversit6 biologique, la foresterie ;era n6cessairement une composante importante du modhle qui sera 
d6velopp6. Pour ces mrnmes raisons, la foresterie ne saurait , Kuundu se limiter qu', la forat class6e. 
Toutes les parties bois6es et toutes les formations v6g6tales naturelles du bassin doivent 8tre 
consid6r6es ensemble. Mais il ne saurait s'agir que de bois. Ce serait d'ailleurs une erreur que de g6rer 
les forfts de ]a zone en vue de la seule matizre ligneuse. 

RECIl 	 En fait, l'objectif de la foresterie dans le BRP et la foret class6e de Nialama doit .tre 
triple. II doit viser - ct atteindre - le r6tablissement et l'amclioration des fonctions 
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6cologiques; la conservation des esp~ces, notamment celle de la sous-esp~ce ouest
africaine du Chimpanz6; et la fourniture aux populations locales et aux soci6tfs 
guindennes une multitude de produits forestiers perp6tuit6. Ce triple objectif devrait 
6tre reconnu formellement par l'autorit6 guinfenne competente et le bailleurs de fonds. 

9.06 	 Agir sur les causes de ia degradation 

Afin de redresser ]a situation et de permettre A la fort class6e de remplir ses fonctions 
6cologiques, des mesures 6nergiques pourront s'av6rer n6cessaires. 11 faudra peut-atre aller jusqu' en 
expulser et amender les exploitants illicites, cc qui ne saurait se faire sans l'assentiment des plus 
hautes instances du pays. 

Cependant, la mani~re forte ne saurait 8tre plus valable aujourd'hui qu'elle ne l'6tait en 1943. 
Pour corriger le mal, il faut s'attaquer aux causes fondamentales du d6boisement et de l'6puisement de 
ces richesses naturelles pourtant renouvelables: 

0 	 la m6connaissance de la valeur 6cologique et environnementale de la fort par les 
populations locales et certains agents de l'Ftat; 

a 	 le manque de cor'scientisation chez certains Al'6gard de ces valeurs; 

0 	 l'absence de motivation chez ces mfmes personnes Ales conserver pour les g6n6rations 
futures. 

& 	 la forte croissance d6mographique qui r6sulte de la poursuite de la s6curit6 de la 
vieillesse, entre autres choses; 

0 	 les questions fonci~res resultant de faits historiques et de conditions sociales qui n'ont 
plus leur place aujourd'hui; 

0 	 la taiblesse du rendement agricole des terres hors fort class6e devenues pauvres par le 
fait d'une exploitation non appropr.6e. 

Comme cela a 6t6 dit, A,cc jour a fait porter son action sur l'am6lioration de l'agriculture et 
l'am6nagement des sources. Ces efforts sont tout Afait valables en autant qu'ils fassent partie d'une 
approche globale. Des 6tudes ont permis de mieux connaitre les questions fonci~res et de comprendre 
que les villageois aimeraient bien qu'on leur redonne la for~t classee. 

Cc chapitre traite plusieurs des themes 6num6r6s ci-dessus. Mais d'autres, natamment 
l'ducation, la planification familiale et la s6curit6 de la vieillesse, relvent de la comp6tence 
d'instances sp6cialisdes. II est i souhaiter que le gouvernement poursuivra d'une mani~re assidue dans 
tous les villages de la vall6e des actions allant dans cc sens, mfme si cc n'est pas dans le cadre strict 
du PGRN. 

REC12 	 Ainsi, il serait heureux que les programmes d'6ducation scolaire ddveloppent chaque 
fois davantage des notions telles que la dft6rioration des 6cosystfmes, la diversit6 
biologique et l'importance de la conservation de t9utes les ressources raturelles 
renouvelables. L'hydrologie est un autre theme t aborder ds 1'6cole 616mentaire. 
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Les membres de I'6quipe PGRN/BRP pourraient jouer un r6le en foumissant au chef 
de l'inspection prdfectorale de l'enseignement 616mentaire et aux instituteurs du BRP 
des 616ments d'information, scion cc qui est disponible, qu'ils pourraient utiliser en 
classe. Ils pourraient 6galement visiter les 6coles a l'occasion, afin d'y rencontrer les 
616ves et discuter de toutes ces questions avec eux. 

REC13 	 Le coot du louage de terres agricoles parait 8tre un des facteurs incitant certains 
paysans installer leurs champs dans la foret class6e. La reconnaissance officielle des 
terroirs des anciens serfs contribuerait sans doute 6liminer cette cause de pression sur 
le domaine class6. Fischer (1994) explique toutefois qu'on en est bien loin dans la 
zone. D'ailleurs, les textes d'application du nouveau code foncier ne sont pas encore 
pr~ts. I1semblerait donc indiqu6 de contr6ler cc qui s'applique vraiment eu 6gard au 
fermage, afin de connaitre l'ampleur rdelle de cette pratique et d'en identifier les 
616ments de solution, si problerne il y a en effet. 

9.07 Larticulation des activits 

Si le PGRN doit atteindre "i Kuundu, son objectif de d6veloppement il conviendrait de 
rtexaminer certaine:; decisions prises sur la base d'analyses partielles et la m6thode adopt6e pour 
chacune des activit6s. Comme cela est dit dans le PAF, chaque action doit Etre consid6rde sous tous 
ses angles et longueient mafrie. Mne si une chose est valable en elle-n1m e, il faut s'assurer que tout 
aille dans le mimc sens. 

I1 importe donc de ne jamais perdre de vue la raison d'tre du projet, qui est la mise au point 
d'un mod~Ie gestion de toutes les ressources renouvelables du bassin. I1impote de s'y r6f6rer en 
toute chose. Toute activit6 doit tre analysde et acceptde ou rejet6e en fonction de cc principe. 

Cela doit non seulement tre dtabli clairement dans toutes les discussions. Tout cc que fait le 
projet: r6fection des pistes, captage de sources, lutte anti-6rosive, mises i feu prdcoces, vulgarisation 
de techniques plus perfornantes d'agriculture et d'apiculture, appui des groupements de femmes, 
appui "i la commercialisation, missions d'6tudes, visites organis~es d'autres projets, enqu0tes et 
sondages d'opinions, et czetera... tout doit absolument aller dans cc sens. La foresterie ne saurait 
nullenient faire cavalier seul. 

Non seulement ceci, mais il faut que tous sachent que I'aide vise l'abandon des pratiques qui 
entrainent la d6trioration et I'adoption de comportements appropri6s. En fait, tout ce qu'entreprend le 
projet devrait faire - et Citre perqu par les populations comme faisant-partie du contrat social entre 
partenaires du ddveloppennent. C'est-,t-dire que les actions "cadeaux", I'aminagement d'une source par 
exemple, doivent .tre compensces par l'abandon des pratiques nocives, dans cc cas-ci la cessation du 
d6boisement des rives du cours d'eau en amont. Le tout, en addquation avec les principes reconnus du 
ddveloppernent durable. 

REC14 	 I1est donc reconinand6 que l'6quipe PGRN/13RP arrete une politique interne sur 
chaque activit6 du projet. A titre d'exemple, il conviendrait d'6tablir clairement dans 
quelles circonstances on peut envisager la rdmnun6ration d'un travail qui se veut , 
l'avantage de la communaut6. La drniarche standard pourrait tre Ia suivante: 

Apr{s avoir longuement discut~e la question avec les techniciens du PGRN/BRP et de 
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la DPDRE, d6cid6 ce qui devrait s'appliquer et s'8tre assures que la d6cision est en 
addquation avec les politiques nationales, on en informera les autorit6s pr6fectorales 
afin d'obtenir un avis favorable de sa part. On pr6sentera ensuite la d6cision aux 
autorit6s sous-pr6fectorales, ai la CRD et, enfin, aux villages individuellement. 

Cette approche a l'avantage de permettre de drnianteler habilement-et honorablement 
-les malheureux prdc6dents cr6s par la volont6 d'atteindre vite des rdsultats visibles 
dans le pass6. Dans tous les cas, on aura le loisir de dire que ce qu'on a fait 
antc-rieurement se v'oulait un essai et qu'il fallait en discuter les r6sultats avec le 
bailleurs de fonds et le ministre de tutelle. De plus, si on la respecte, l'appui sans 
r6serve des autorit6s sera vite acquise "il'action du projet. 

9.08 	 L'amnilioration de la connaissance du bassin versant, des populations et de leurs 
aspiration, 

En dcembre 1994 on n'avait pas encore proc~d6 it certaiiies 6tudes de base consid6r6es 
n6cessaires au d6veloppement d'un plan d'am6nagement de l'ensemble du BIRP. 11 importerait donc au 
plus haut point que l'on acquizre la connaissance du milieu n6cessaire a la gestion 6claire des 
ressources renouvelables du bassin dans le cadre d'un plan d'aminagement de l'ensemble de la zone. 

REC15 	 Le PGRN devrait donc procdder dans l'ann6e Aun certain nomv,t,hi d'6tudes permettant 
de raliser un plan d'am6nagement du bassin. Celles qui mfritet. ane attention 
prioritaire sont discutdes ci-dessous: 

La carte d'occupation des sols 

I1conviendrait en premier lieu de terminer la carte de l'occupation des sols du bassin en 
s'assurant qu'elle couvre toute la zone d'intr&. 11 y a lieu de noter qu'elle est fondde sur 
l'interpr6tation de photographies a(riennes de 1989. Elle constituera donc non seulement un document 
de travail d'une tr~s grande valeur, mais aussi une rdf6rence utile quant " la situation pr6-projet. 

Le m6moire accompagnant la carte devrait donner des pr(cisions entre autres sur la superficie 
des jach~res par classe d'Age, tant a l'intdrieur qu'b. 1'ext6rieur de la for0t class6e. II va sans dire que la 
carte identifiera toutes les formations v6g6tales arbusties, arborescentes et arbor6es, les p5turages t 
les terres sous culture ai l'6poque. 

Les capacits agropddologiques 

Ui.e 6tude dtaillde des capacitds agrop6dologiques de toutes les terres du BRP sises . 
l'extdrieur de la fort classe devrait tre compl6tde dans les plus bref d6lais. II s'agirait de connaitre 
le potentiel des divers sol; afin de proposer aux paysans les cycles de culture et les amdnagements qui 
conviennent le mieux ainsi que les r6gimes d'amendements ou les arrangements agroforestiers les plus 
performants. On bndficiera en mfme temps des arguments permettant de confinner ou d'infirmer que 
les paysans n'ont plus o6 cultiver " l.'ext6rieur du domaine dtatique. 

A l'int6rieur de la for t classde, il faudrait identifier tous Ics marais ou il est techniquement 
possible de cultiver le riz sans incidence n6gative sur la qualit6 de l'eau, les galeries foresti~res et la 
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faune, notamment celle d'eau douce. D'autres consid6rations A.cet 6gard sont discut6es dans le 
paragraphe 7.5.21. 

Le regime foncier 

Le r6gime foncier et le nom de ou des propri6taires des parcelles identifides sur la carte 
d'occupation des sols et celle des capacitds agrop6dologiques devraient 6tre notes selon les grandes 
cat6gories suivantes: individuel, communal, ind6termin6, contest6. 

I1ne s'agit pas ici de porter jugement sur l'appartenance des terres ni de r6soudre des litiges, 
juste de consigner sur documents cartographiques les informations fournies par les populations. Ces 
renseignen,°ilts permettront de voir dans quelle mesure les questions ethniques jouent dans le probl me 
de disponibilit6 des terres, si problnme il y a effectivement. Ils faciliteront 6galement 'orientation des 
travaux: en effet, il serait prudent de concentrer les efforts d'amnlioration de l'agriculture sur des 
parcelles dont la propri6t6 n'est point contest6e. 

Les ressources hydrologiques 

Une des principales preoccupations du Programme d'am6nagement int6gr6 du massif du 
Foutah Djallon et partant, du PGRN conceme la ressource eau. II semble donc essentiel d'avoir des 
donn6es objectives permettant de mesurer l'impact du projet sur facteur de d6veloppement. Cela est 
d'autant plus important clue le PGRN a un caract~re pilote. 

Ainri, i1conviendrait de cueillir des donn6es sur les ddbits, les crues, les priodes d'6tiage et la 
qualit6 de l'cau juste en aval du bassin. I1serait encore utile de documenter le d6bit et la date de 
tarissement des diverses sources de la zone d'intdrt. De m0me, il conviendrait d'identifier des points 
d'Abreuveinent du b6tail, que I'on pourrait am6nager dans le cadre d'un contrat social entre l'ttat et 
les populations. On aurait avantage i retenir les services d'un hydrologiste dans la mise en place de 
ces recherches. 

Etudes de la tlore et de la 'aune 

Nonobstant clue la zone d'int6r&t n'en est pas une haut degr6 d'end6misme, il n'en demeure 
pas moins que sa flore et sa faune n'ont pas 6t6 6tudi6es d'une mani~re pouss6e. Or, de nouvelles 
esp~ces sont identifi6es sur une base regulire. I1est donc possible que des espbces inconnues de la 
science existent Nialarna, notamment parmi la faune dulqaquicole. 

En cc qui concerne la faune, deux 6tudes sont indiqu6es: (a) une prospection pr6liminaire des 
cours d'eau de Ia zone afin de connatre s'ils servent d'habitat a des espies importantes pour la 
conservation de ]a diversit6 biologique; (b) une 6tude du troupeau de chimpanz6s ain de le d6nombrer 
d'une part et de d6terminer les secteurs du bassins importants ,Asa survie et h son 6panouissement. 

Quant aux plantes, il convient surtout de souligner l'absence d'une 6tude ethnobotanique. Le 
travail de Sow 119941 a fait valoir que de nombreux produits de la for& sont pour les habitants 
sources de revenus d'appoint. I1faut s'assurer, comme cela est expliqu6 sous le chapitre septiime, 
qu'ils puisseni 6tre r6colt6s sur tine base soutenue d'une part; et que l'Etat et la CRD touchent les 
redevances auxquelles ils ont droit d'aitre part. 

D'autre part encore, une importante pattie de la population se soigne avec des plantes. Mais 
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les formations naturelles du bassin sont dans un 6tat critique. I1n'est donc pas stir du tout que ces 
ressources seront toujours disponibles dans les quantitfs n6cessaires. Cette pr6monition semble d'autant 
plus fondle que les mdicaments tir6s des plantes font l'objet d'un commerce. 

I1est donc recommandd que l'on procde dans les plus brefs d6lais " un inventaire 
ethnobotanique. L'enquete devrait porter sur tous les produits tir6s de la foret autres que le bois 
d'industrie. Elle devrait pernettre de connaitre non seulement les quantit6s actuellement r6colt6es, mais 
aussi les volumes comnercialis6es, les recettes et les modalitfs de ces op6rations. Elle devrait se faire 
selon les normes qui s'appliquent at cc genre de travaux. On ne devrait procdder "tdes 6tudes des 
march6s qu'une fois dftermin6e avec certitude l'offre soutenable. 

A l'instar des 6tudes portant sur la ressource eau, celles de la flore et de la faune serviront 
d'intrants dans les campagnes de sensibilisation (voir ci-apr~s). Ils constitueront de tr~s puissants 
arguments dans les discussions avec les populations sur ]'importance de conserver voire d'augmenter 
la couverture foresti~re du bassin. Elles feront encore valoir le bien-fond6 des d6cisions allant dans ce 
sens et faciliteront leur acceptation. 

L'intrft t participer atla gestion de la forft classe 

I1conviendrait de connaitre l'intret des artisans sp6cialis6s et des femmes i participer i. ia 
gestion des ressources forestires du domaine de Nialama. I s'agit li d'6,16ments d'information sans 
lesquels on ne saurait mn0me pas pcnser it les impliquer par le biais du contrat de gestion foresti~re. I1 
faudrait donc proc6der dans les plus brefs d6lais deux enquftes. L'une serait r6alis6e parmi les 
femmes des villages du bassin afin de connaitre leur emploi du temps, les produits forestiers qu'elles 
r6coltent dans la fort classde, la commercialisation qu'ellcs en font, leurs aspirations propres, leur 
ddsir commun de s'organiser et les contraintes a le faire. 

La seconde serait du mme type, mais serait r6alis6e parmi les artisans sp6cialis6s: scieurs de 
long, fabricants de mortiers, chasseurs habitu6s (par opposition aux chasseurs occasionnels), bficherons 
et autres. Dans leur cas, il ne serait pas ndcessaire de connaitre leur emploi journalier du temps. II 
suffirait de savoir leurs contraintes saisonnires. On s'informera au sujet de leur int6rtita participer, 
soit individuellement soit en tant que membres de groupements librement constitu6s, a l'am6nagement 
de la fort class6e en vertu d'un contrat de gestion foresti~re. 

Les croyances et les tabous 

Les croyances relevant de la superstition font obstacle i la compr6hension des vraies causes de 
la degradation des 6cosystOmes et de l'affaiblissement de l'6coulement et, partant, i la solution du 
problme. I1conviendrait donc de mener un sondages d'cpinions afin de connaitre les superstitions qui 
conditionnent l'activit6 humaine dans la zone d'intrt. Dans la m~me veine, il y aurait lieu d'identifier 
les secteurs et les espbces d'arbres habit6s par des g6nies ainsi que les divers tabous gouvernant l'acc~s 
i a foret et l'utilisation des ressources du bassin. On pourrait r6aliser ces enqu~tes en nime temps 

que l'tude ethnobotanique. 

L'inventaire forestier 

Cette mission-ci a permis de comprendre clue le potentiel de production soutenue de bois 
d'industrie est trds limit6. Par contre, d'autres possibilit6s semblent s'offrir: commercialisation de 
cannes de bambou, de plantes m6dicinales et autres produits de cueillette. 
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La possibilit6 d'exploitation soutenable de ces deux demi~res cat6gories de produits sera 
d6termin6e lors de I'6tude ethnobotanique recommand6e ci-dessus. I1serait tr~s risqu6 d'en favoriser le 
d6veloppement sans une excellente connaissance de la situation actuel!e et des modalit6s de leur 
cueillette, leur pr6paration et leur commercialisation. 

Afin d'6tablir avec exactitude la possibilit6 soutenable d'exploitation ligneuse, il conviendrait 
de r6aliser un inventaire forestier. Ses objectifs sp~cifiques devraient tre les suivants: 

connaitre ]a composition en termes de superficie et de pourcentage occup6 par type de 
formation vdg6tale: ilots de forft serr6e, galeries foresti rcs, recrus, forft exploit6e, 
jach~res (par classe d'5ge), bow6s; ainsi que la condition g6ndrale de chaque type; 

identifier et circonscrire les peuplements et autres p6rimbtres importants pour ]a 
conservation des fonctions 6cologiques, de la flore et de la faune. 

identifier, localiser et quantifier les espces utiles, ligneuses et non ligneuses, afin de 
pouvoir planifier Icur exploitation sur une base durable. 

obtenir des donndes valides sur la rdg6n6ration naturelle des esp~ces ligneuses dans les 
jachres et cela, en fionction de l'5ge. 

Pour les fins de la planification de l'exploitation ligneuse, il devrait suffire pour le moment de 
compter les arbres de chaque espce, d'en mesurer le diamTNre "ila hauteur normale (1,3 m) ainsi que 
la longueur du fut pouvant (&tre sci6 de long. Mais on devrait consulter le service de l'inventaire 
forestier de la DNFF afin de connaitre les techniques 5 utiliser en Guinde, question de standardisation. 
Le moment venu, on d6terminera la rdcolte sur la base du nombre de pieds pouvant 8tre abattus 
chaque annie dans chaque classe de diamntre. Les arbres "iabattre seront marqu6s. 

Dans les jachzres et les peuplements qui ont fait l'objet d'exploitations, on cherchera . 
connaitre le nombre et la distribution des pieds des diverses esp&es prdsentes, notamment des r6niers, 
afin de pouvoir prescrire les traitements conduisant A la reconstitution de peuplements typiques de la 
zone de transition. 

L'inventaire des talles de bambous semble relever de la spdcialisation. Par contre, il pourrait 
suffire de compter les talles et d'en mesurer le diam&re. I1conviendrait de s'inforner aupr~s du 
service de l'inventaire forestier de ]a DNFF de ce qui s'applique. On trouvera peut-&re quelque 
directive a cc sujet a la biblioth~que de la DNFF. Sinon, on s'adressera 5.la FAO, 5.i'Union 
internationale des organisations de recherche forestire (IUFRO)' ou au Centre de recherche pour le 
d6veloppement international (CRDI) ' , qui ont publi6 divers ouvrages sur le bambou. Quelques 
publications sur les bambous et I'adresse de ces institutions sont donndes dans le cahier des annexes 
(voir les annexes K et L). 

Iddalement, la planification d6taill6e des travaux devrait attendre que soit finalis6e la carte de 
l'occupation des sols. L'inventaire peut bien se faire sans cartes ni photos, mais puisque la carte est 
sur le point d'6tre complte, inieux vaudrait mettre l'accent sur cc document de r6firence. 

1. InternationalUnion of Forestry Research Organizations 

2. InternationalDevelopmelnt Research Centre (IDRC) 
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Considfrant le fait que le PGRN est un projet pilote d'am6nagement de bassin versant, 
I'inventaire forestier devrait porter sur toute la zone couverte par le BRP. Afin de mieux encore situer 
le bassin (lans son contexte, les secteurs bois6s des environs devraient aussi 8tre inventori6s. 

I faudra compter entre dt-ux et trois mois pour r6aliser l'inventaire forestier sur le terrain, 
c'est-A-dire la planification et la cueillette des donn-es. La compilation des donn6es, la transcription 
des rdsultats sur la carte et la r6daction du m6moire pourrait prendre deux mois encore. 

Le travail dev.ait Etre r6alis6 par la Section protection foresti~re de Leeluma appuyee par 
l'6quipe PGRN'BRP. 11va sans dire que les deux membres du cantonnement forestier de Linsan seront 
de la partie. Le chef du service de l'inventaire forestier viendrait A l'occasion superviser les travaux. I1 
se fera acconipagner au besoin par le chef du Bureau technique de la DNFF. Ce dernier pourrait offrir 
aux techniciens impliqu6s de prdcieux conseils eu 6gard a ]a cartographie des r6sultats. 

9.09 Le renforcernent de I'quipe PGRN/BRP 

S~minaires 

Comme cela a 6t6 mentionn6 sous le chapitre septihme, McLain (1994) a identifi6 six 
domaines dans lesquels l'6quipe PGRN/BRP a besoin d'am6liorer ses connaissances: les politiques de 
1'Etat en ce qui concerne la foresterie et la d6centralisation; la modiation et la negociation; le 
d6veloppement de petites entreprises forestihres; l'am6nagement des for~ts naturelles; l'agriculturr 
itin6rante; la gestion du feu et le brCilage dirig6. 

L'auteur s'associe "icette recommandation avec ia seule reserve qu'il est trop t6t pour 
d6velopper le th? me des petites entreprises, puisque l'exploitation ligneuse sera n6cessairement limit6e. 
Par contre, il faudrait aussi que l'6quipe PGRN/BRP acquire trhs vite des notions d'am6nagement de 
bassins versants, qu'il y aura lieu de renforcer considorablement dars la suite. 

REC16 	 I1conviendrait donc d'organiser I'int6rieur d'un dolai de six mois tiois s6minaires 
portant sur les politiques de l'Etat guin6en, l'amninagement de bassins versants et la 
domarch- participative. I1s'agit m~me lax de questions urgentes t traiter. Afin que toute 
I'6quipe PGRN/BRP soit anim6e par les m0mes principes, il serait important que tous 
les membres de I'assistance technique soient vis6s, eux aussi, par cc perfectionnement. 

Les dt.tails de cette recommandation sont consign6es dans le paragraphe 7.7.1. I1ne 
sera r6it6r6 ici que le sominaire sur l'amnagement de bassins versants devrait &re 
dirig6 par un sp6cialiste de cc domaine, qui viendrait renforcer l'assistance technique 
jusqu', la fin de cette phase. Ce sp6cialiste, en m8me temps qu'il aiderait l'6quipe du 
BRP b,6laborer le plan de gestion du bassin, verrait dans quelle mesure et comment 
donner suite atcette prerviere s6ance. 

Voyages d'tudes 

REC17 	 I1conviendrait 6galement d'organiser des voyages d'6tudes A l'intention de membres 
clefis de l'6quipe PGRN/BRP. L'auteur ne saurait reme-re en question les 
recomniandations de McLain (1994) , cc sujet, car il n'a aucun 6ldment d'information 
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sur les projets dont elle sugg~re la visite. Mais l'auteur recommande que les visites 
portent sur des projets qui se penchent stir des problmes du nlmme genre que le 
PGRN. I en connait trois dans les pays voisins qui seraient avantageux Avisiter: 

• le Projet de protection des forts du Sud (r")FS), AZiguinchor (S6n6gal); 

• le projet Foresterie rurale de Kolda, il Kolda (Sdn6gal); 

0 le projet Am6nagement des for ts classdes de Kayes, AKita (Mali). 

I1conviendrait 6galernent de programmer des visites des autres projets de gestion de 
bassins versants au Futa Jallon, en vue d'une meilleure coh6rence Al'6chelle de la 
Moyenne Guinde. Iddalement, toutes les visites auraient toutes lieu au courant de la 
prochaine annde, afin que l'on puisse s'en inspirer pour les travaux des demi res 
anndes du PGRN. 

Documentation de r~ffrence 

REC18 	 A des fins de r6f6rence, on devrait conserver dans les bureaux du BRP de Koundou 
une copie certifide conforme des diff6rents documents qui constituent le cadre pc'itico
juridique de la foresterie et de la conservation des ressources naturelles en R6publique 
de Guinde. Touw les techniciens du BRP devraient 6tre vivement encourages Ales 
consulter. La connaissance de ces documents devrait re le devoir de chacun et on 
devrait en inclure la lecture dans le programme de travail des int6ress6s, une fois que 
les sdminaires sur ces themes auront t6 tenus. 

9.10 L'6ducation des adultes aux questions environnementales 

Une campagne 	de sensibilisation, d'6ducation et de prise de conscience 

La m6connaissance des facteurs ou causes de la d6gradation et l'inconscience de la possibilit6 
d'agir sur certaines d'entre elles se veulent de rdelles contraintes qu'il faut absolument la lever si ron 
doit mettre en oeuvre 'iKuundi. tine saine foresterie dans la poursuite dc l'atteinte de l'objectif de 
ddveloppement du projet. I1en est de mame de l'int6r&t vers6 de personnes qui trouvent actuellement 
leur compte dans l'exploitation des secteurs les plus fertiles de la fort classde. Cela est d'autant p!us 
vrai que les personnes impliqudes sont influentes. Les tabous fondds sur des suppositions qu'on sait 
fausses aujourd'hui en sont une autre. Le manque d'informnation sur le projet, ses visdes A long terme 
ainsi que ses buts amcourt et moyen termes peuvent egalement jouer dans le mime sens. 

II ne fait donc aucun doute qu'il faille 6duquer la population en cherchant "dissiper les ides 
qui relvenit de la superstition et i I'informer sur les vraies causes de la d6gradation. Sans quoi, on ne 
saurait rien baitir qui soit durable. L'6ducation est une condition sine qua non du succts. Elle est 
dgalement priontaire aubien d'auire,; d6marches, puisqtie les .ens doivent comprendre pourquoi on leur 
demande de modifier des comportements qui ont si bien servi leurs parents pendant des sicles. 

REC19 	 L'appui que pourrait apporter le PGRN aux programmes scolaires a t3 mentionn6 ci-
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dessus. Cette voic est sore mais ses effets ne se manifestent qu'" long terme. II 
conviendrait donc de chercher it atteindre les populations adultes par le biais d'une 
importante campagne d'information, de sensibilisation voire de prise de conscience. On 
s'assurera de toucher tous les groupes cibles: les autorit6s pr6fectorales et sous
pr6fectorales, le conseil J(. la CRD, les chefs religieux, les conseils de villages, !es 
gu6risseurs et gu6risseuses, les femmnes, les jeunes, et 6ventuellement les artisans. 

On prendra soin de couvrir au moins les thrnies suivants: 

l'ampleur de la degradation " l'6chelle du Futa Jallon et du pays et les enjeux 
dfcoulant de cette situation; 

le Programme d'amcnagement intfgr6 du massif du Foutah Djallon, les projets 
qui le comnosent-avec accent sur le PGRN, leur philosophie et leur place 
dans le programme de renouvellement des affaires guin6ennes et la r6forme du 
secteur forestier; 

les facteurs de la d6gradation, avec un accent particulier sur les causes de la 

baisse de l'6coulement et du tarissement pr6coce des sources; 

0 	 la contamination de l'eau, ses causes et les mesures permettant de l'6viter; 

0 	 1'6rosion et l'appauvrissement des sols et les moyens des les freiner et de les 
amfliorer; 

a 	 la diversit6 biologique: cc dont il s'agit, ses 616ments constitutifs, sa valeur 
intrinsque et "qui incombe sa conservation; 

0 	 les fonctions 6cologiques joudes par les formations foresti~res et les 
consequences t court, moyen et long termes du d6boisement a.outrance A. 
l'6chelle locale, r6gionale, nationale, sous-r6gionale et mondiale; 

0 	 la possibilit6 d'agir sur la plupart des causes de la dft6rioration et de renverser 
le processus; 

l'am6nagement de bassins versants et le zonage de l'activit6 humaine, 
autrement dit les choix faire; 

la 16gis!ation portant sur I'environnement, les for&lq et autres ressources 
naturelles renouvelables, 

le r61e et le mandat des instances coutumires et civiles (traditionnelles et 
nouveiles) de g-stion des ressources: l'administration foresti~re, les autoritfs 
territoriales, le conseil des sages, le conseil de district, les autorit6s religieuses, 
la CRD; 

le r6le particulier des femmes dans ia conservation des ressources. 
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I1va sans dire qu'on ne saurait aborder tous ces themes dans vne seule s6ance. I1conviendrait 
done au plus haut point de dispenser l'6ducation sur une base continue. Compte tenu de l'ampleur et 
de la permanence de la tAche, ilsemblerait des plus utiles de faire appel aux instances et organismes 
nationaux ayant la formation des adultes dans leurs attributions: ONG et services compftents de 
l'administration. Non seulement cela permettra-t-il de r6aliser le travail, cela serait une occasion de 
renforcer ces structures. 

Le role particulier des femmes 

Dans toutes les socidtds, si elle doit 6tre durable l'6mancipation des femmes doit se faire sans 
brusquer les conventions 6tablies. Dans beaucoup de cas, ils'agit d'une longue et lente marche. II en 
sera sans doute ainsi dans la valle de la Kuundu. 

Or, le d6veloppernent de la foresterie dans le BRP doit n6cessairement impliquer les femmes, 
si ce n'est "icause de leurs fonctions traditionnelles. Mais ce mme 6tat de fait peut constituer un 
tremplin menant a leur '.panouissement. Le document d'appel d'offres les mentionne d'ailleurs comme 
groupe cible distinct vist6 par l'objectif a long terme du PGRN. 

La campagne de prise de conscience visant 'ensemble de la population peut tr~s bien 
constituer l'occasion de sener des ides qui germeront 6ventuellement et porteront fruit. II 
conviendrait de la saisir. On devrait done dans toutes les sdances de discussions faire valoir leur r6le 
particulier, en s'assurant de doser d'une manire judicieuse les dl6ments d'information dispens6s " cet 
6gard. Lorsque le moment sera venu, ilsera d'autant plus facile de mettre en place d'autres 
mcanismes ou de lancer d'autres programmes, incluant la planification familiale. 

Le r5le particulier des chefs religieux 

McLain (1994) a fait valoir l'important rfle qu'auront les imams dans la bonne gestion des 
ressources du BRP. lls sont consult6s avant de prendre toute decision importante. II en sera sans doute 
ainsi pour encore au moins une gdn6ration. II faudra done necessairement les impliquer. 

Toutefois, il ne fait aucun doute que Linsan Saran cherche ,Ise positionner comme principal 
centre religieux de la vall6e. L'influence de Linsan Fulbhe s'en trouve amoindrie. De surcroit, 
certaines personnalits religieuses de Lins-- Saran sont visiblement impliqu6es dans des pratiques 
irrdguli~res 't ['intdrieur des limites de la fort classde. II est probable que ce soit aussi le cas d'autres 
villages. II sera difficile de faire la part des choses. 

REC20 	 Un siminaire portant sur les enseignements de l'Islam en matire de conservation des 
ressources renouvelables devrait done tre tenu au cours de l'annde en cours 
I'intention de toutes les personnalit6s religieuses de la vallde. I1se r6f6rerait ?.]a 
synthse de Ba Kader et al. (1403 H-), mais soulignerait l'importance de la protection 
des espces et de la gestion ddsintdress6e des ressources. I1va sans dire qu'il devrait 
&tre dirig6 par une autorit6 religieuse supdrieure pleinement consciente des enjeux A 
1'6chelle nationale et sous-r6gionale. 

Participation des dirigeants loeaux 'tdes voyages d'6tudes 

REC21 	 La mission recommande que les dirigeants Iocaux puissent participer aux voyages 
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d'6tudes prdvus ci-devant. Ce sera . 1'6quipe PGRN/BRP de prdvoir leur participation 
selon cc qui convient, en s'assurant que les difffrents groupes cibles aient chacun leur 
tour. 

9.11 Travaux forestiers concernant la fort class~e 

Plan simple d'intervention 

I1 ne fait aucun doute qu'un plan d'am6nagement de la for& class6e de Nialama constituerait 
un document pr6cieux. L'octroi de contrats de gestion foresti~re ne saurait 8tre envisag6 sans un tel 
ouvrage. Mais la constitution d'un tel dossier est long et peut se rfvdler on6reux. I1 faut des donn6es 
dont ne dispose pas encore le PGRN. D'autres qi'estions sont 5 considdrer, parmi lesquelles ]a place du 
PGRN dans la r6fornie du secteur forestier et le soutien du bailleurs de fonds au-dela de la phase 
actuelle. 

REC22 	 Par contre, un plan simple d'intervention forestire au sens entendu par Collas (1994) 
et Anonyme Iej (voir les annexes K et L), permettrait d6jA de lancer le processus. 11 
est donc recommande que l'6quipe PGRN/BRP appuie la Section protection foresti re 
de Leeluma en ce sens. On pourrait en puiser plusieurs 616inents dans cc rapport-ci, 
qui reprend l'essentie! d'autrcs dtudes r6alisdes dans le cadre du projet. Une fois 
clarifice l'orientation du projet et compl6t6e ]a cueillette des 61ments d'information 
mentionns en 9.08, on poursuivra le travail jusqu', en arriver 6ventuellement . un 
plan d'am6nagcment qui corresponde 6galemeot A la lgislation guin6enne et aux 
normes internationales. 

Les documents sus-mentionn6s sont suffisamment clairs pour qu'ils puissent re suivis 
par l'6quipe en place et le service forestier de pr6fecture. Mais au besoin, on 
consultera les forestiers du Projet de Gestion de l'espace rural et des forks (GERF). 
De toute faqon, on peut d6jil proc6der Acertains travaux et recherches Ce qui est 
indiqu6 dans un premier temps est 6numr6 ci-dessous. 

Activits foresti~res ncessaires A un plan simple d'intervention 

le rebornage de la fort classfe, en s'assurant de la localisation exacte des limites; 

l'identification des galeries forestibres, jachbres et bowe devant &re soumis au r6gime 
de feu pr6coce en vue de leur reboisement naturel; 

la r6colte de semences d'espces ligneuses locales en vue l'extension du boisement par 
la plantation. 

Quant au d.veloppement de l'industrie forestibre, elle devra nfcessairement attendre qu'un 
plan d'amnagement ait 6t6 complt6. Mais comme cela a 6t6 dit, il conviendrait d'abord de clarifier 
plusieurs questions. Ind6pendemment de ceci, il va sans dire que l'on consignera par 6crit toute 
observation portant sur la (late et le lieu pr6cis de cueillette des :emences. Dans la suite, on notera les 
conditions dans lesquelics elles ont t6 conservfes, tout traitement auquel on les aura soumises ainsi 
que leur taux de germination. 
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Recherches diverses 

Plusieurs recherches sont indiqu~es. Toutes concement la documentation. II conviendrait de: 

0 	 contr6ler les esp&es d'arbres devant 6tre prot6g~es en vertu de I'article 57 du d6cret 
portant application du code forestier; 

0 	 revoir les dossiers tenus par le Service du cadastre forestier de la DNFF afin de savoir 
quelle fut la compensation des populations au moment du classement de la fort; 

a 	 determiner 5 qui revient aujcird'hui le droit de oultiver le riz a l'intdrieur de la fort 
class6e tout en fixant les conditions de cette sp6culation en vue de prendre avec ceux
ci d'6ventuels contrats de gestion; 

* 	 cherchera a mieux connaitre l'6cologie et la sylviculture du bambou, par l'acquisition 
et l'6tude de publications sur ces plantes (voir les annexes M et N); 

0 	 d6terminer si les droits d'usage qui s'appliquent sont ceux qui 6taient en vigueur en 
1935 ou ceux consign6s dans les nouveaux textes forestiers. 

Maintenir tine presence r6guli~re en fort 

II faut quand mc.me savoir que l'6laboration d'un plan simple d'intervention repose sur une 
bonne connaissance de la for t. I1y aurait donc lieu de pr6voir, programmer et r6aliser des sorties 
rngulires et frdquentes en fort. En fait, il conviendrait d'aller en torct au moins une fois la semaine, 
sans que cc soit chaque fois le mme jour. C'est ainsi qu'on arrivera a la connaitre dans tous ses 
recoins et sous tous ses angles. On s'assurera de marcher loin des sentiers dans au moins la moiti6 des 
cas, mais on prendra aussi le temps de se rendre daw ,es villages. 

Ces sorties devraient toujours se faire it deux ou plus. I1 va sans dire que les agents du 
cantonnement de Linsan sont visdes par cette recomimandation. Mais dans les faits, il s'agira d'une 
6quipe PGRN/BRP/cantonnement. Ds que la carte de l'occupation des sols aura 6t6 compl6t~e, les 
observations de la journe seront not6es sur des fiches correspondantes, dont copies seront transmises 
mensuellement au chef de Ia Section protection forestire de Leeluma. 

Les pistes 

Selon la 	legislation en vigueur et ies orientations suggerees par les organismes intemationaux 
qui s'int~ressent ai la conservation et l'utilisation durable des forts, les voies de communications 
doivent faire l'objet d'une planification s6rieuse et 8tre consign6es dans un plan d'am6nagement 6crit. 
D'autres 6Elments sur ce theme se trouvent sous le chapitre sixirne. 

A l'instar de McLain (1994), la mission a vite compris que la r6fection des pistes tendait 
encourager les villageois a convertir a I'agriculture ce qui reste de fort. Ainsi, pour des raisons de 
conservation de la ressources, il n'est aucunement indiqu6 de construire ou de rdhabiliter de pistes 
traversant ou passant pr~s de la forat class6e sans que cela ne soit pr6vu dans un plan d'amdnagement 
approuv6 et que Ic controle sur cc qui s'y passe soit parfait. 
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Compte tenu de l'h6sitation du bailleurs de fonds h s'engager au-delA de la prtsente phase du 
projet, ilne saurait donc aucunement 8tre question de r6viser les pistes qui parcourent la zone. 
D'ailleurs les normes 6tats-uniennes ?. ce sujet sont claires. 

Comme cela est expliqu6 dans le paragraphe 6.2.6, la marche est le moyen de d6placement 
pr6vil6gi6 dans de nombreux pays lorsqu'il s'agit de conserver les ressources foresti res. I1peut tr~s 
bien en etre ainsi h Nialama, puisqu'on arrive h pied b,n'importe quel village ou point du domaine 
class6 en moins de deux heures de marche. D'ailleurs, tous les villageois le font, maime les vieux. 

REC23 	 Le PGRN ne devrait donc construire ou rrnover aucune piste traversant ou passant 
moins de I km du domaine class6 jusqu' ce que le contr6le ait 6t6 rdtabli stir !afort 
class6e et les pistes ii tracer identifi6es dans un plan d'am6nagement de tout le bassin 
et de la fort class6e. Ces investissements devraient rnime faire partie du nouveau 
contrat social entre l'Etat et les populations, tous appuy6s par le bailleurs de fonds. Ils 
devraient ni~me Ctre conditionnelles l'abandon des pratiques nocives h 
l'environnement. Ainsi, elles deviendront un puissant argument en faveur de la 
conservation. 

REC24 	 Les membres de l'quipc PGRN/BRP devront done prendre i'habitude de la marche. 
Avec le temps, les gens abandonneront l'id6e qu'elle ne sied point Aceux qui ont de 
l'instruction ou qui sont en autorit6, car ils verront qu'elle ne s'applique pas Aiceux qui 
oeuvrent en foresterie et au d6veloppement rural. En peu de temps l'interrogation fera 
place h l'admiration, surtout si chemin faisant on prend chaque fois le temps de causer 
avec les villageois que l'on croisera sur son chemin. 

De toute faqon, dans le bassin les difficult6s d'accbs et les distances h couvrir ne 
semblent pas poser trop de probl~mes meme s'il faut et gravir quelques pentes. I1 
faudra quand mame que des conditions minimales soient r6unies. 

REC25 	 Ainsi, ilconviendrait de construire des cases de passage dans les villages encadrrs, ce 
qui reviendrait beaucoup moins cher que de refaire les pistes. Ces infrastructures seront 
vivement appr6cides car elles leur resteront a la fin du projet. Elles auront pour effet 
de faciliter la communication entre villageois et encadreurs, surtout si elles sont dotfes 
d'une cour o rassembler les gens pour la diss6mination de l'information, la discussion 
ou, tout simplement, la causerie et le th6. Leur amdnagement devrait 8tre simple, mais 
convenable aux besoins de la cause. 

L'exploitation 	de la fort class6e 

L'Etat guin6en a choisi de se d6sengager des activitfs de production, qui reviennent 
dorfnavant au secteur non gouvernemental. La population peut participer h la gestion des for~ts 
class6es par le biais du contrat de gestion foresti~re. La l6gislation existante en prescrit les conditions 
et les modalit6s. 

Les politiques et la l6gislation guin6enes 6tant valables, iln'est aucunement concevable de 
travailler hors de ce cadre. Toute autre approche serait d'ailleurs futile et manquerait de r6aliisme. On 
ne saurait donc envisager le d6veloppement sans avoir un plan d'am6nagement approuv6. Mais tant 
que l'avenir di, projet sera incertain, i n'est pas indiqu6 d'investir dans un tel exercice. 
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REC26 	 L'exploitation de la for& classge pour le bois d'oeuvre et d'6b6nisterie sera 
n6cessairement limit6 b.moyen terme par la condition du domaine. Nonobstant ceci, on 
pourrait quand y pratiqucr des coupes. D'autres possibilit6s se prsentent 6galement. 
Mais on ne saurait aucunement agir en dehors de ]a l6gislation actuelle. Les parties 
prenantes devront donc vite rapidement une decision quant Aune 6ventutL;le deuxi~me 
phase du PGRN b Kuundu et sa place dans la r6forme du secteur forestier. 

11 est donc bien trop 16t pour mettre sur pied un comit6 de co-gestion sauf b,titre 
exploratoire comme I'a recommand6 McLain (1994). D'une part, on ne connait pas 
encore trs bien les ressources "g6rer. D'autre part, m me si la consultation des 
populations est de mise, le r6le de l'administration forestire doit demeurer 
prgpond6rant dans la planilication et la mise en oeuvre du plan d'amgnagement par la 
voie de contrats de gestion. 

I1faut aussi 6viter de crt~er une nouvelle structure de rdglementation, 6tant donn6 que 
la CRD locale 	n'est pas encore pleinement fonctionnelle et que, de surcroit, elle est 
anim6e par des tensions ethniques. De donner tout autre r~le cc comit6 ne serait 
aucunement constructif. Au contraire, cela ne ferait que compliquer les choses. 

REC27 	 Avant d'instituer le comit6 de co-gestion qui a 6t6 propos6, la mission recommande 
que l'on prenne le temps de connaitre les ressources g6rer, Aifaire comprendre aux 
populations les enjeux et leur expliquer le cadre politico-l6gislatif. Les villageois 
devront accepter certaines limites dictges par la poursuite du bien commun. On aurait 
avantage cependant . faire participer des villageois de tous les groupes cibles dans les 
travaux conduisant a la meilleurs connaissance des ressources. 

A titre de corollaire de cc qui prc de, il faudra donc 8tre tr~s prudent en ce qui 
concerne les attributions du comit6 de co-gestion qui a 6t6 propos6, puisque la tr~s 
grande majorit6 des villageois ne semble prgoccup6e que par le d6classement du 
domaine, sans 	voir plus loin que le court terme. 

Aussi, dans la poursuite de la politique du bailleurs de fonds sur la d6mocratie, il 
faudra s'assurer que le comit6 en question ne serve pas hirenforcer le pouvoir de ceux 
qui profitent ddja de leur position sociale. I1s'agit lA d'une autre raison soutenant le 
recours dans tous les cas au contrat de gestion foresti~re. 

Les activitgs permises et interdites 

11 convient de respecter la l6gislation eu 6gard aux activit6s permises et d6sallouges A 
l'int6rieur du domaine class6 de l'Etat. Les raisons en sont claires: (1°) la d6gradation des 6cosyst~mes 
est avanc6e partout en Guin6e; (20) si l'on commence Atfaire des exceptions, il n'y aura plus de 
contr6le possible et la situation ne fera que rempirer. 

Scion l'arrft6 de classement, toute forme d'agriculture autre que la culture du riz de marais 
serait interdite Ail'intgrieur du p6rim~tre class6. Par contre, la nouvelle l6gislation pr6voit que les 
contrats de gestion forestibre pourront autoriser, "de faqon limitge", certaines activitgs agricoles dans 
l'unit6 d'am6nagement. Mais I'agriculture ne saurait y tre pratiqu6e que sur des terrains d6pourvus de 
boisement au moment de la conclusion du contrat, "en vue de leur reboisement progressif". 
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Encore faut-il que l'agriculture soit compatible avec I'affectation de l'unit6 et inscritt dans le 
plan d'am6nagement. A Nialama, I'acte de classement 6tablit qu'iI s'agit de permettre au boiscment de 
se reconstituer afin d'am6liorer les regimes hydrologiques. Mais la fin ultime 6tait que l'activit6 
humaine puisse se continuer dans les zones p6riph6riques. Celle du Programme d'am6nagement int6gr6 
du massif du Foutah Djallon et du PGRN vise en plus les populations en avl dans une optique de 
d6veloppement durable. La conservation des 6cosystbmes et des esptces est une autre condition dictfe 
par les lois actuelles. 

Considdrant cc qui pr6c de, si elle est envisageable a l'int6rieur du pfrim~nre, l'agriculture y 
est clairement soumise aux restrictions voulant qu'elle conduise au reboisement; qu'elle n'ait aucune 
incidence n6faste sur les r6gimes hydrologiques; et qu'elle n'affecte pas l'habitat-d'esp~ces menacfes. 
Enfin, elle ne saurait tre pratiqude que stir tine base limitde. 

L'arr t6 de classement semble interdire toute torne de pAturage sauf la transhumance. Par 
contre, le nouveau code forestier prevoit que l'activit6 pastorale, si elle se rdv~le compatible avec 
l'affectation retenue, peut faire l'objet de contrats de gestion forestibre. A l'instar de l'agriculture, elle 
doit cependant tre pr6vue par le plan d'am6nagement. Elle sera toutefois strictement limit6e aux 
paturages cxistants lors de la conclusin du contrat. 

Ces questions sont discutdes en 9.04, ci-dessus. Elles sont mentionn6es ici encore pour 
m6moire et 5des fins de renvoi. 11 y est recommand6 que l'abandon de l'agriculture y soit programm6 
dans le temps et que les zones oti le pfaturage peut avoir lieu soient identifi6se de mani~re precise. 

Le fait que la foret class6e soit du domaine inali6nable de I'ttat et que nul n'est autoris6 A.en 
exploiter les ressources sans que cela ne soit pr6vu dans un plan d'am6nagement approuv6 et ne fasse 
l'objet d'un contrat de gestion, peut constituer un atout majeur pour le PGRN/3RP dans la ndgociation 
avec les villages. La crainte de I'expulsion devrait toujours peser sur ceux qui abusent des ressources 
sans se pr6occuper du bien commun, tandis que la tolrance ne saurait 6tre de mise que dans les cas de 
r6el besoin. 

L'observation 	de la faune 

REC28 	 Tous les forestiers de I'6quipe PGRN/BRP/canionnement devraient prendre l'habitude 
d'observer la faune et de consigner leurs observations dans urt bloc-notes. On y 
inscrira entre autres Ia date, le lieu, la nature du peuplement dans lequel l'animal a 6t6 
vu. En tr{s peu de temps, ilne sera plus n6cessaire de documenter les espbces 
communes. 

Les observations devraient 8tre compildes et transmises annuellement i la division de 
la DNFF chargde de la conservation de la faune, avec ampliations au WCMC et hi 
BirdLife International, deux organismes centralisateurs d'information et de donn6es sur 
ces sujets. Ainsi, le PGRN apportera une contribution des plus valables 5.la 
connaissance de la faune a I'6chelle nationale et sous-rdgionale. 

9.12 Activit6s foresti~res A l'ext6rieur du domaine de l'Etat 

Plusieurs travaux forestiers peuvent se poursuivre 5,l'ext6rieur du p6rimtre class6 avant m me 
clue le plan d'amdnagement du bassin air 6t6 r6alis6. I1faudrait s'assurer cependant que i'assistant 
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forestier du cantonnement de Linsan y participe dans tous les cas. Cela aura le double effet d'am6liorer 
les connaissances de la zone afin de pouvoir mieux conseiller la CRD, les conseils de villages et les 
villageois; et de contribuer h redorer le blason de l'administration foresti~re au service de la soci6t. 

Une aide h la campagne de mise h feu pr~coce 

REC29 	 Consid6rant la pr6occupation constante des villageois eu 6gard aux feux tardifs, il 
conviendrait de soutenir les villages dans leurs campagnes de mise h feu pr6coce. I1 
s'agirait done pour le PGRN/BRP d'acheter des brOleurs par gravit6 et d'en enseigner 
l'utilisation aux villages de la zone. On verra surtout h r6aliser les mises A feu au 
moment propice. C'est dire qu'il faudra amorcer la planification de l'activit6 en temps 
opportun, car il faudra d6limiter tes zones oci concentrer les efforts. 

Le reboisement des abords des cours d'eau 

REC30 	 On encouragera les villages h reboiser les marges de tous les cours d'eau h l'ext6rieur 
de la for& class6e. Le plus simple pourrait 8tre de proc6der h la mise h feu pr6coce des 
zones vis6es. Les villageois pourront quand mme choisir de planter des arbres dont le 
choix se fera en consultation avec les techniciens, qui garantiront que les c sp~ces 
conviennent parfaitement a la zone et h ]a station. On favorisera dans tous ces cas les 
espces locales, puisqu'il s'agit en fait de reconstituer des for~ts ripicoies, en prenant 
soin d'inclure quelques pieds d'essences importantes pour la faune. On consultera les 
chasseurs en cc qui concerne ces derni~res. 

La prospection des for~ts non class~es 

Comme cela a 6t6 expliqu6 sous les chapitres pr6c6dents, le domaine de Nialama se veut la 
seule for& class6e de toute la pr6fecture de Leeluma. Cela limite grandement les options, mais n'est 
gu~re rassurant pour l'avenir. 

REC31 	 I1est recommand6 que l'quipe PGRN/BRP s'associe aux Sections protection 
foresti~re de Leeluma et de Gaawal pour explorer les diff~rents massifs bois6s des 
environs du BRP. Scion cc qu'indiqueront ces prospections, les services concern6s 
lanceront la proc6dure de classement. Outre les for&s mentionn6es pr6c6demment, on 
mettra l'accent sur les for~ts ripicoles de la rivi~re Komba et de ses affluents jusqu'A 
sa source. 

La lutte anti-6rosive 

Le projet a mis 	en place des essais de lutte anti-6rosive par la technique des cordons pierreux. 
Dans au moins un cas, l'essai vise en n~me temps le rechargement de la nappe phr6atique. La mission 
a trouv6 qu'il 6tait tout h fait correct sur le plan technique: on avait plac6 les cordons le long des 
courbes de niveau h des 6cartements r6guliers et les pierres 6taient de dimensions valables. 

REC32 	 Ces travaux demandent toutefois un effort 6nonne. 11 conviendrait done de les valoriser 
davantage en plantant tout le long des cordons des arbres d'espces locales valoris6es 
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par les populations. I1va sans dire que les esp~ces seront choisies en consultation, 
mais on peut d6j, considrrer les suivantes: Lophira alata, pour les cure-dents que 'en 
peut vendre; Parkia biglobosa, pour ses fruits et son fourrage; Combretum spp., pour 
l'excellent succ6dan6 de caf6 que se veut l'infusion de ses feuilles; Acacia 
ataxacantha,pour s? capacit6 croitre sur des sols caractrrisfs par des cuirasses et ses 
nombreuses autres utilisations, selon von Maydell (1983). 

De petits jardins etlInobotaniques 

Une fois que l'enqute ethnobotanique aura 6t6 compldt6e, on pourra env-isager un appui aux 
gu6risseurs et gu6risseuses de la vallte afin qu'ils puissent constituer de petits jardins dans lesquels ils 
cultiveront des plantes mrdicinales. Cette activitd devra se faire dans le strict respect des recommanda
tions de I'OMS/UICN/WWF (1993). 

Le reboisernent des bowe 

REC33 	 Le reboisement des bowes pfut &re tr~s avantageux pour son effet sur le d6bit des 
sources. En plus de ]a plantation d'espces polyvalentes le long des cordons pierreux, 
on devrait procder au brfilage prrcoce des bowe en vue de leur reboisement 
pragressif. 

Les plantations a fins commerciales 

Le PGRN appuie d6ji 'e reboisement priv6 en soutenant des p6pini6ristes privrs. I1ne fait 
aucun doute que leur .roduction s'ajustera a la demande, qui en retour est influencre par ce que 
connaissent les village,-is. On les verra sans doute demander des fruitiers et des essences foresti&es 
exotiques, puisqu'ils sont d6jh plant6s un peu partout au pays. Mais la mission a not6 qu'un villageois 
a plant6 un grand nombre de pieds d'une essence, Gmelina arborea, en vue d'en obtenir des perches et 
du bois d'oeuvre. Or, cette espbce n'est ni rdput6e pour ces produits, ni bien adaptde " la zone de 
transition. I1faudra donc diriger les choix vers des esp ces appopries. 

REC34 	 L'6quipe dcvra trouver comment diriger le choix vers des essences locales. La stratrgie 
sugg6re par la mission est de commencer par des espces qu'on ne trouve presque 
plus dans la valle mais qui sont d'une grande ut:;;t6. C'est ici que l'implication des 
femmes et des gudrisscurs dans ]a prise de ddcisions ou dans l'agroforesterie et les 
jardins ethnobotaniques pourrait jouer un r6le de premibre importance. 

S'il s'agit de surcroit d'espbces qui donnent rapidement des produits commercialisables 
ou dont l'importance 6cologique peut 6tre ddmontrre, e. g. arbres qui donnent des 
m6dicaments, des teintures, des fruits que mangent les animaux qu'on chasse, 
l'adhdsion sera d'autant plus facile. Quoi qu'il en soit, il est toujours indiqu6 d'arrfter 
les choix avec les populations concern6es.. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

212 



L'agroforesterie 

L'6quipe PGRN/BRP semble dot6e de personnel bien qualifi6 en ce domaine. La mission 
voudrait seulement mentionner ici pour m6moire l'importance de chercher activement i identifier des 
esp ces locales qui ont des propri6t6s comparables aux 16gumineuses exotiques g6n6ralement mieux 
coni-ues des scientifiques. 

REC35 	 Le PGRN devrait faire des efforts particuliers visant l'identification d'essences locales 
pouvant valablement remplacer en agroforesterie les espces exotiques mieux connues. 

9.13 L'6quipement forestier et l'organisation de soutien 

Les reconimandations de la mission cet 6gard sont consignfes dans la section 7.7.2. 

9.14 La d6marche participative 

L'id'6e que les uns et les aitres se sont faite de la dfmarche participative devra atre revue en 
profondeur. Elle devra tre comprise pour ce qu'elle est, soit l'implication des populations locales dans 
la recherche de solutions a un problme dont les incidences d6passent de loin les limites du bassin. 

A I'6chelle villageoise, il sera important d'impliquer autant les sages que les jeunes et les 
reprfsentants politiques tout en favorisant la participation des femmes par l'entremise de groupements 
f6minins. A l'6chelle sous-pr6fectorale, les d6cisions seront prises en consultation avec la CRD. Le 
r6le d'un 6ventuel comit6 inter-villageois de co-gestion a 6t6 discut6 ci-dessus. 

La connaissance et l'6ducation en sont done deux aspects sur lesquels il faudra travailler en 
premier lieu. I1faudrait aussi renforcer les mfcanismes permettant la pleine participation de toutes les 
composantes de la socit6, dans la recherche du bien commun. Ainsi, les modalit6s de cette approche 
doivent tre r,-examin6es. 

Le renforcement de la CRD 

Les CRD sont appeldes i jouer un r6le des plus importants dans la gestion des ressources 
renouvelables de tout le bassin. I1s'agit d'un choix politique allant dans le sens de la d6mocratie. On 
peut douter de la durabilit6 des acquis si les structures d6centralis6es ne sont pas parties prenantes des 
ddcisions et ne sont pas impliqudes dans leur mise en application. 

Une autre d6cision politique veut que l'administration foresti~re conserve un r6le pr6pond6rant 
dans la planification et la gestion des forets, tant A l'int6rieur qu't l'ext6rieur des forets classdes. On 
peut penser que le mandat du service forestier concernant les terres qui ne constituent pas le donaine 
forestier de l'Etat sera progressivement circonscrit. Mais rien ne garantit qu'il en sera ainsi. Quoi qu'il 
en soit, ilfaudra beaucoup de temps avant que les communaut6s locales aient leurs propres experts en 
foresterie et autres domaines connexes. 

REC36 	 Afin de s'assurer d'une parfaite collaboration entre le service forestier pr6fectoral et la 
CRD dans la poursuite de la rdhabilitation et de la conservation des 6cosyst~mes et dcs 
espkes, ilimporte donc de travailler 6troitement avec cette derni&re ds le d6but. 
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I1conviendrait 	donc d'aider au renforcement de ]a CRD, afin que tout un chacun 
comprenne son 	r6le, ses fonctions et les limite- de son pouvoir. I1va sans dire que les 
membres du conseil de la CRD seront vis6s par l'effort de sensibilisation recommand6 
ci-dessus. 

Mais ilfaudrait 	6galement chercher Arenforcer la CRD par une campagne visant A 
informer toute 	la population du mandat et des fonctions de cette institution. La 
d6marche pourrait s'inspirer du programme d'appui aux CRD de la zone mis en oeuvre 
avec l'aide du Centre canadien d'6tude et de d6veloppement international (CECI). Elle 
pourrait mme 	se faire en collaboration avec cette ONG, qui est tr s active dans la 
pr6fecture de Leeluma depuis plus de 10 ans. 

Le choix des personnes encadres 

Le paragraphe 7.6.3 a fait ressortir les difficult6s associ6es au fait que le PGRN/BRP a 
travaill6 avec des personnes qui poursuivent des activit6s ill6gales A l'int6rieur de la fort classge. 
McLain (1994) a soulign6 de son c6t6 clue l'incapacit6 ou le refus des agents forestiers et 
administrateurs de la zone a faire cesser les coupes illfgales dans le pass6 et . 6vincer ceux qui 
exploitaient illicitement ]a fort class6e, aurait entretenu la rumeur qu'ils 6taient complices de ces 
activit6s. I1a aussi 6t6 mis de I'avant qu'a la notion de corruptible correspond celle de corrupteur. 

REC37 	 Afin que le PGRN ait le succ~s escompt6. ildoit faire preuve d'une parfaite neutralit6 
et d'une objectivit6 toute aussi pure. Ainsi, l'aide du projet devrait atre 
IMMIEDIATEMENT redirig6e exclusivemenut rers les villages et villageois qui 
exploitent des parcelles hors de ]a forft class6e. Sinon, certaines gens pourraient bien 
penser que le projet entretient des rapports privil6gids avec ceux qui exploitent 
illicitement la for&n class6e. 

Dans la mfme 	veine, le PGRN devrait s'assurer que les personnes qui ont 6t6 de ce 
domaine juste avant le lancement du projet reqoivent l'encadrement qu'il leur est 
n6cessaire, notamment en ce qui a trait l'am6lioration de l'agriculture. Ils serait de 
mise qu'ils reqoivent aussi la priorit6 en cc qui concerne l'apiculture et le 
d6veloppement 	de ]a petite entreprise, par exemple. 

REC38 	 I1faudrait aussi d6velopper des m6canismes qui prot~gent la r6putation des agents 
forestiers charg6s de la police foresti~re. Ainsi, le projet peut faire valoir cc qui est 
inadmissible et lorsqu'il y a lieu laisser a comprendre que les abus et l'indiscipline 
doivent 8tre sanctionn6s, selon cc que pr6voit la l6gislation en vigueur. On s'assurera 
en meme temps de respecter la d6marche indiqu6e dans le traitement des cas fautifs et 
d'une parfaite transparence dans le versement au Tr6sor public de tous droits pay6s. 

Les groupenents et associations 

Les groupements et associations de personnes ayant les mmes int6rats sont des m6canismes 
6prouv6s de l'auto-d6veloppemnent. Lorsque viendra le temps de prendre des contrats de gestion 
forestire, on devrait favoriser ces structures. Ainsi, on 6vitera de renforcer It;pouvoir de ceux qui 
jouissent ddjai d'une place de choix dans la soci6t6. 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 

214 



REC39 	 Mais ces structures semblent peu dfveloppfes dans la zone d'int6r0t. Le PGRN devrait 
donc poursuivre les efforts d6j t consentis en vue de la constitution et l'encadrement de 
tels groupements. 1Iserait sans doute utile aussi d'impliquer le plus possible les 
services comp6tents de I'Etat ainsi que des ONG sp6cialisdes dans cette action des plus 
importantes. 
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Guinea Natural Resources Management Project
 

SCOPE OF WORK
 

Natural Forest Manggenient Expert
 

I. Background 

During the colonial era, 1,081,137 hectares of land were designated as Classified Forest in 
Guinea; this area was distributed among 121 forests (Diallo, 1989). Presently, this network of 
forests exists in name only; they are used and inhabited by local populations despite laws 
prohibiting habitation and most forms of exploitation. Most of Guinea's Classified Forests are 
degraded, suffering from uncontrolled cutting, annual wildfires and clearing for agriculture. 
Furthermcre, the government of Guinea (GOG) Forest Service lacks the means to administer ad 
manage these forests. Many Forest Service agents do, however, benefit from the forests by 
taxing the local populations for various real or supposed infractions with regard to Classified 
t orest use. 

The Guinea Natural Resources Management (NRM) Project operates in three watersheds in the 
region known as Middle Guinea or the Fouta Djallon. A large portion of the rroject's Koundou 
watershed is occupied by the Nialama Classified forest (estimates range from 40 to 66%). 
Technically, the watershed population is only supposed to use the forest to gather various 
products (such as firewood) on an as needed basis. The reality, however, is that much of the 
forest is used for agriculture and other products including timber. Consequently, much of it has 
been cleared, although significant closed-canopy islands, especially in the Frest's western half, 
still exist. 

The Guinea NiRM Project aspires to promote rational, sustaiflable, and profitable management 
of the Nialama Classified Forest through a co-management strategy (recommended by McLain, 
1994); the co-management participants would be the GOG, the; local population, and, possibly, 
the CRD (Communautd Rurale de Ddveloppemen). The management initiative would 
presumably require the revision of the Classification documents (i.e., reclassification) for the 
Nialama Forest in order to allow agriculture in some zones, while maintaining and managing the 
forest cover in others. This venture can be beneficial for both the State (through a percentage 
of the proceeds from forest products) and the local population (more security in access to 
excellent agricultural land, proceeds from the sale of forest products). Furthermore, the 
initiative can serve as a model for other Classified Forests throughout Guinea and the region. 

In order to de'elop a management contract between the GOG and the inter-village council, as 
well a.; to proceed with reclassification, a rational management plan will be necessary. This plan 
will focus on the areas of the Nialama Forest that will remain as forest, and, possibly, on a 
buffer area between the forest and agricultural land. Inventory procedures, silvicultural 
treatments to assure sustainable development and harvest of targeted forest products, as well as 
a timetable for these treatments will be outlined in the plan. Significant training of DNFC 



(Direction Nationalcde For&et Chasse) personnel and watershed villagers is foreseen in order 
to implement the management plan. 

As planned, the Nialama Forest management initiative will enhance the Project's progress 
towards attainment of its purpose which is to improve the management of natural resources in 
the target watersheds for profitable and sustainable agricultural production. After training and 
implementation of the management plan, improved management of the forest resources in the 
Koundou watershed will undoubtedly ensue. More specifically, the management plan and related 
training will directly augment the first, second, third and fifth project outputs: increased 
watershed specific knowledge for effective management of natural resources (1st output), 
increased capacity of watershed resource users to plan and manage common watershed resources 
(2nd output), increased adoption of NRM technologies (3rd output), and watershed community 
leaders trained in NRM and improved NRM skills among watershed community leaders (5th 
output). At the level of the GOG, the sixth project output, adoption of policies among GOG 
policy makers and planners on major issues and constraints affecting sustainable use of natural 
resources, will be positively advanced. 

II. Objective 

The objective of this short-term consultancy is to develop a technical management plan for the 
Nialama Classified Forest. During the assignment, the consultant will collaborate closely with 
the PMU (Project Management Unit, Labd) agroforester, the Koundou agroforester, and the 
Koundou watershed Director. 

III. Scope of Work 

The Natural Forest Management Expert will: 

1) Review pertinent background literature on the Koundou watershed and forestry in Guinea 
(documents will be provided by the PMU); 

2) Meet with DNFC Conakry officials and the Projet GERF expatriate forester to obtain an 
understanding of classic management schemes for Classified Forests in Guinea; 

3) Make an assessment of what parts of the Nialama Forest could and/or should be kept in 
forest cover and managed for forest products based on visits to the forest as Viell as 
results from the Grass Roots Institution-Building and Mediation Expert's discussions and 
visits with villagers; 

4) Develop a methodology for conducting an inventory (of woody species) of the forest and 
train the Koundou watershed agroforester and the Regional Coordination foresters in this 
methodology; 

5) Determine appropriate species/products to favor for production based on initial visits to, 
and inventories of the forest, as well as the market study of potential forest products (by 
the Koundou Enterprise Development Technician), and, possibly, discussions with the 
Grass Roots Institution-Building and Mediation Expert; 

6) Similarly, determine silvicultural treatments necessary for the sustainable production of 



the favored species/products (keeping watershed protection and biodiversity objectives
in mind) as well as protective (e.g., firebreaks) and maintenance actions that need to be 
implemented; 

7) 	 Divide the forest into logical and feasible production plots and devise an exploitation and 
management plan for these plots (two or three management alternatives, based on 
different potential products, will be desirable); 

8) 	 Draft short- (years 1 and 2), medium- (years 3-5), and long-term (years 6-25) 
management plans for the Nialama Forest; 

9) 	 Examine and make recommendations on the possibility of an agroforestry buffer zone 
between the part of the forest which will be managed for forest products and the part of 
the forest that will be a shifting agriculture zone; 

10) 	 Develop a plan for 2-3 technical training sessions over the next two years of the Project 
for: 1) Pr6fecture-level DNFC employees and 2) inter-village council members and 
workers (i.e., those who will actually carry out management treatments); these plans 
should be drawn up in close collaboration with thz PMU agroforester who should also 
be trained if there are gaps in his knowledge so that he can conduct and/or oversee the 
training sessions in the future; 

11) 	 Meet with watershed villagers to obtain additional information on the forest as well as 
to assess their training needs, and, similarly, meet with pr6fecture-level DNFC 
employees to assess their technical qualifications and training needs. 

IV. Qualifications 

The selected candidate will have at least five years of expe.nee in the tropics (preferably in 
sub-humid ecosystems) working on Natural Forest Management initiatives. An advanced degree 
in Forestry with an emphasis on Tropical Forestry or a related field as well as fluency in French 
is also required. Additionally, experience and/or coursework in tropical silviculture and 
ecosystems, conservation biology and watershed management is highly desirable. 

V. Reports 

Before leaving Guinea, the consultant will submit a draft report to the PMU and 
USAID/Conakry. Among other elements, the report will contain a review of information 
gathered during visits to, and inventory work in the forest, an analysis of the management 
options for the forest, and a management plan for short-, medium-, and long-term time frames. 
Training plans for prdfecture-level DNFC employees and inter-village council members and 
laborers will also be included. The consultant will conduct a debriefing at USAID/Conakry on 
the major results and conclusions of the consultancy before her/his departure. A final report, 
incorporating PMU and USAID/Conakry comments, will be submitted to Tropical Research and 
Development no later than one month after the consultant's return home. 

VI. Period of Contract 

The duration of the assignment will be five weeks, beginning on or about the first week of 



November 1994; ideally the consultant will overlap with the Grass Roots Institution-Building and 
Mediation Expert for one week. The consultant will spend one working day in the TR&D home 
office at the start of the assignment, two to three working days in Conakry (at the start and end 
of the assignment), and the rest of the time in the field (Lab6 and the Koundou watershed). 

VII. Logistical Support 

The PMU in Lab6 and the Koundou watershed will be responsible for providing all logistical 
support to the consultant while (s)he is in country, including accommodation, transportation, and 
making the initial contacts/appointments. The consultant must bring his/her own laptop 
computer; the printer and the photocopy machine at the PMU/Lab6 will be made available if 
necessary. A six-day work week is expected. 
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Ing n iL'eur forestier Ingiinieroforestal Registered Profiessiotial Forester 

02 September 1994
 

Mr. Akhbar Tajudeen
 
Tropical Research & Development, Inc.
 
7001 S. W. 24th Avenue
 
Gainesville (Florida) 32607
 
U. S. A.
 

BY FAX TO: (904) 331-3284
 

SUBJECT: Guinea Natural Resource Management (NRM) Project
 

Dear Sir:
 

Thank you for scope of work and the additional information on the
 
Guinea NRM Project sent yesterday and today respectively.
 

Following our telephone conversation earlier today, I was able to
 
review the scope of work with Ms Faith Knutsen. I am confident
 
that during the planned five-week assignment all the topics could
 
be addressed although a few will no doubt need additional work
 
downstream.
 

More specifically, the development of a forest management plan
 
requires that the forest (timber) inventory first be completed.
 
It is possible that the methodology used for the Guin~e
 
Foresti~re Regional Forest Inventory in the late 1980's may be
 
valid. This would have to be confirmed during the mission along
 
with the existence of valid tree volume tables for the area and
 
qualified tree identifiers. In any event, inventory objectives
 
could be defined in line with preliminary forest management ones
 
for the short, medium and long-term.
 

In particular, it should be kept in mind that in a sub-saharan
 
environment, the problems that affect the Forest Reserves or
 
"Classified Forests" are very much of a societal character. They
 
usually are strongly related to what goes on outside their
 
limits. There are also biological diversity conservation issues
 
to be verified. Water, fruits and nuts, bush meat and medicinal
 
plants must be seen as forest products and addressed in the plan.
 
If the information is not available, it must be obtained.
 

2/
 

Miembre ARPFNB SAF ISTF Socio ARPFNB SAF ISTF Member ARPFNB SAF IST 
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At best, therefore, only the general objectives and direction of
 
forest management could be defined in five weeks. A preliminary
 
plan could be developed after the timber inventory. But it will
 
definitely need to undergo a lengthy (6-12 months) discussion
 
process with appropriate coaching provided by a non-interested
 
party. This is complicated by the need to develop the inter
village management council recommended by Ms McLain (refer to Mr.
 
Erdmann's letter to S. K. Reddy dated 22 August 1994).
 

The assignment is highly challenging and I wish to confirm my
 
keenest interest in it. Would you kindly pass this on to Ms
 
Knutsen along with my best regards. I suspect she may want to
 
review it with the Chief of Party in Guinea.
 

Herewith, therefore, is my up-to-date Contractor Employee
 
Biographical Data Sheet. You will see that I have stressed my
 
previous experience in Guinea and elsewhere in West Africa. Also
 
note that I do have some knowledge of the Pulaar or Fulani
 
language.
 

Please let me know of any developments in the selection process
 
so that I may obtain the necessary visa if chosen.
 

Yours truly,
 

Denys Bourque, R.P.F.
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23 JUIL 1942 
ARRETE portant classement de la fork de 

Nialana (cercle de Lab6 - Guinde franqaise) 

DIRECTION GENERALE DES Le Gouvemeur G6n6ral
 
SERVICES ECONOMIQUES de l'Afrique Occidentale Franqaise
 

Fornts
 

2667 SE/F 

Vu le dtcret du 18 octobre 1904 rorganisant 
le Gouvemernent G6ndral de l'Afrique occidentale fran

aise et les actes subs6quents qui lont modifi6; 
Vu le d6cret du 4 juillet 1935 sur le r6gime 

forestier en A.O.F.; 
Vu le ddcret du 15 novernbre 1835 portant r6gle

mentation des terres domaniales en A.O.F.; 
Sur ia proposition du Gouvernement de la Guin6e 

franqaise; 

ARRETE: 

Article ler. 	 Est intfgr6e dans le domaine forestier class6 ]a for& dite de Nialama (cercle de Lab6) 
d'une surface approximative de 10.000 hectares, dont les limites sont d6finies ainsi 
qu'il suit: 

Soient: 
A le confluent du marigot Dinquidonko et de la rivi~re Bomini 
B le confluent du marigot Paraolkambali et de la rivibre Bomini 
C la source du Paraol Kambali 
D le point de la piste de Nialarna h Linsan, situ6 8.340 rnitres de C sur la droite CD faisant un 

angle de 110 vers l'Ouest avec Ia direction du Nord g6ographique 
E le point situd A3.300 metres de D sur la droite DE faisant un angle de 820 vers l'Est avec la 

direction au Nord gdographique 
F le point situd a 2.4(X) rntres de E sur la droite EF faisant un angle de 125' 30 vers lEst avec 

la direction du Nord geographique 
G le point situd a 5.120 mitres de F sur la droite FG faisant un angle de 1190 vers lEst avec la 

direction du Nord geographique 
H le point situ6 au Sud du village de Linsan a 3.430 rntres de G sur la droite GH faisant un 

angle de 146' vers lEst avec la direction du Nord g6ographique 
I le point du marigot Dmounatroun situ6 a 2.040 mtres de H sur la droite HI faisant un angle 

de 1640 vers l'Est avec ]a direction du Nord g6ographique 
J le point situ6 a_3.020 mntres de I sur la droite IJ faisant Lin angle de 169' vers l'Ouest avec ia 

direction du Nord geographique 
K lc point situd i 3.3(X) iNtres de J sur la droite JK faisant un angle de 1120 vers I'Ouest avec la 

direction du Nord geographique 
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L le point situ6 Ai3.850 mrtres de K sur la droite KL faisant un angle de 940 vers 'Ouest avec la 
direction du Nord g6ographique 

M le point situ6 2.730 mtres de L sur la droite LM faisant un angle de 230 vers l'Ouest avec la 
direction du Nord g6ographique 

N le point situ6 a. 4.100 mitres de M sur la droite MN faisant un angle de 14' vers l'Est avec la 
direction du Nord g6ographique. 

Les limites sont: 

Au Nord: la ligne bris6e DEFG (piste Nialama-Linsan rectifid ) de D AiG 

A lEst: la droite Gil la ligne bris6e HIJ (piste Linsan-Goundoupi rectifi6e) de H J 

Au Sud: la ligne bris6e JKL (piste Goundoupi-Sigon rectifi6e) de J ,5L 

A I'Ouest: la ligne bris6e LMNA de L b.A la rivi~re Bomini de A b.B, le marigot Paraol Kambali 
de B h C la droite CD, la limite de fort de A h D 6tant 6galement celle du cercle de 
Gaoual. 

Article 	2-Est distraite du p6rimtre class6 'enclave du Kagnagande- Diaob6 ainsi d6finie 

Soient:
 
O  le point 	situ6 a 2.700 m~tres de la mosqu6e de Linsan sur la droite ayant ce batiment comme 

origine et faisant un angle de 1040 vers rOuest avec ia direction du Nord g6ographique
 
P - le point situ6 , 1.500 mres a l'Ouest de 0
 
Q - le point situ6 Ai1.000 metres au Sud de P
 
R - le point situ6 . 1.000 metres au Sud de 0
 

L'enclave de Kagnagand6-Diaob6 est constitu6e par le rectangle OPQR. 

Article 3-Les droits d'usage des indignes sur la for0t class6e sont ceux 6num6r6s A larticle 14 du 
d6cret du 4 juillet 1935, cornpl6t6s par les dispositions suivantes : 

(a) 	 la culture du riz de marais est autoris6e . l'int6rieur du p6rimtre class6, dans les terrains qui 
s'y pretent; 

(b) 	 le parcours des troupeaux est interdit en dehors des pistes longeant ou traversant ]a fort. 

Article 4-La r6pression des infractions aux dispositions du pr6sent arr&6 s'effectuera conform6ment 
aux prescriptions du titre V du d6cret du 4 juillet 1935. 

Article 5-Le Gouverneur de la Guin6e franqaise est charg6 de l'exfcution du pr6sent arr&6 qui sera 
enregistr6, publi6 et communiqu6 partout 
off besoin sera. 

Anpliations 
Sign6: ? COURMARIE 

Cabinet I 
J.0.A.0.F I 
Illisible I 
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SERVICE DES EAUX ET FORETS ETAT 	FRANCAIS 

No 228 E/F 	 Travail - Famille - Patrie -
Conakry, le 25 mars 1943 
Le Chef du Service des Eaux et For~ts 
b.Contr6leur des Eaux et For~ts 

a--- LABE---

R6ponse Avotre 131 du 21 mars 1943: 

10/ 	 P6rimtre de Nialama est 6nonc6 tr~s correctement - (Toutefois il est pr6f6rable, quand cela est 
possible, de rapporter quelques uns des points du P6rimtre . des accidents Uu terrain.) 

20/ 	 Le P6rim~tre que vous avez d6fini constitue la for0t "tclasser. Les droits de culture, 
d'habitation et de feux accord6s au Foulasso Kagnagand6 - Diaob6 sont incompatibles avec le 
r6gime de la for~t class6e. 

11 convient donc soit de faire d(guerpir cc foulasso dans un d6lai Afixer (I an). soit de 
determiner topographiquement une enclave qui soustraira le foulasso et ses cultures au 
P6rim~tre class6 -- Cette enclave sera alors rattachde ?, un point du P6rimtre et desser-vi par 
un passage obligatoire pour les troupeaux. 

30/ 	 Pour les rizi~res de marais au contraire l'autorisation mentionnfe au P.V. de la Commission de 

classement est trs judicieuse et tout b.fait justifi6e.
 
De mme pour les lianes a caoutchouc.
 
Conclusion
 
(A) 	 Facultatif - Dffinir le cas 6chfant par rapport b.un accident du terrain (Marigot source 

et un ou plusieurs des points D i N 
(B) 	 Obligatoire - D6finir topographiquement - ou supprimer enclave Kagnagand6. 

CERCLE DE LABE O/J Application Article ? 
AVIS D'AFFICHAGE D6cret 4/7/1935 

Projet de classement de la R6serve de Nialama 

Le terrain ci-dessous d6fini fait l'objet d'un projet de classement en forat domaniale 

DEFINITION DES LIMITES : soient:
 

A -	 le point situ6 au confluent Dinquidonko et du Bomini.
 
B - le point situ6 au confluent du Bomini et du Paraol Kambali.
 
C - le point situ6 ai la source du Paraol Kambali.
 
D - le point situ6 sur la piste de Nialama 3340m de C sur une droite faisant un angle de
 

II degres avec le Nord g6ographique et passant par la Paraol Kambali, le sommet de la 
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montagne Yatak et entre les marigots Raonadian et Belinko. 
E - le point situ6 i 3300 m de D sur une droite faisant un angle de 2780 avec le N.G. 
F - le point situd Ai2400m de E sur une droite faisant un angle de 2543 avec le N. G.
 
G - le point situ6 i 5120 de F sur une droite faisant un angle de 241' avec le N.G.
 
H - le point situ6 i 3430m de G. sur une droite faisant un angle de 21' avec le N.G.
 
I - le point situ6 5i2040m de H sur une droite faisant un angle de 196' avec le N.G.
 
J - le point situ6 a 3020m de I sur tine droite faisant tin angle de 1690 avec le N.G.
 
K - le point situ6 ii 3300m de J. sur une droite faisant un angle de 110 avec le N.G.
 
L - le point situ6 ai 3850m de K. sur une droite faisant un angle de 940 avec le N.G.
 
M- le point situ, a 2730m de L. sur une droite faisant un angle de 25' avec le N.G.
 
No ie point 	situ6 t 4100m de M. sur une droite faisant un angle de 340 avec le N.G. 

REMARQUE: 	 du point A au point D la Iinite de la reserve est 6galement limite entre les cercles de 
Gaoual et Lab6 -

Ces limites mat6rialis6es par un layon pare -feu, sont jalonn6s 
de bornes formes de pyramides de pierres surmont6es d'un piquet. 

Les coupes de bois, foux, pfiturage, cultures seront interdite 5 
l'intdrieur de cc Primztre./. 

Lab6, le 26 F6vrier 1943 
Le Commandant de Cercle 
Signature illisible 
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Eaux et 	Forets Contr6leur Forestier 
I-

N0 ,, 117 Efi a M' le Chef d'Inspection Foresti re 
de la Moyenne Guin6e, 

Mamou 

s/c de Monsieur l'Administrateur 
A/s= d'une mise Commandant Le Cercle de en r6serve forestire 

Lab6 

J'ai lhonneur de vous proposer la 
mise en r6serve d'un territoire d'une superficie d'environ 10.000 Ha, situ6 dans le canton de
 
Popodara, cercle de Lab6. Cette r6serve pourrait
 
etre dite "R3serve de Nialama".
 

But de 	Iarise en Rdserve -

Cette r6gion 
comprend quelque for&t, de nombreux marigots complhtement secs en saison shche ; c'est d'ailleurs 
pour cette raison que le pays est trhs peu peupl6 et que les seuls foulassos de Kagnagand6 et Diaob6 
qui se trouvent dans la rdserve sont inhabitds en cette saison. Notre but est de reconstituer le 
boisement afin que les marigots puissent se r6gulariser. Ce but est facile 5 atteindre 6tant donn6 l'6tat 
actuel du boisement, clairsem6 certes, mais suffisamment dense pour permettre une rapide r6g6n6ration 
naturelle. 

Les feux de brousse parcourent cette r6gion chaque annde. 

Habitants et terrains de cultures 

Deux foulassos 
Kagnagand6 et Diaob6 situdcs .mi-chemin sur la piste de Bomini hiLinsan -3nt enclav6s dans 

la r6serve. Situ6s sur le bowal, ces deux foulassos ne sont habit6s qu'en saison des pluies. Faute d'eau 
en saison shche les indigdnes (sic) 6migrent vers la Bantala avec les troupeaux. Ne restent aux 
foulassos que les impotents et les vieillards. 

En accord avec le Chef de Canton de Popodara, Alfa Yaya, nous avons sur place, d6limit6 les 
terrains de cultures laiss6s aux indigdnes (sic) autour des foulassos ou villages. I1est entendu que le 
Chef de canton gardera les terrains mardcageux compris dans la r6servf. et sur lesquels il cultive du riz. 
De mme pour une petite rizi6re (sic), appartenant "iAlfa Bakar, chef du canton de Diari. 

Limites de la rserve
 
Soient:
 
A. 	 le point situ6 au confluent du Dinquidonko et du Bomini-
B. 	 le point situ6 au confluent du Bomini et du Paraol Kambali-
C. 	 le point situ6 it la source du Paraol Kambali-
D. 	 le point situ6 sur la piste de Nialarna 5.3.340" de C sur une droite faisant un angle de 

II degres avec le Nord geographique et passant par le bowal Kambali, le sommet de la 
mnontagne Yatak c entre les marigots Raonadian et Belinko-
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E. le point situ6 h 3300"'de D sur une droite faisant un angle de 2/80 avec le N. G.-
F. le point situ6 "2400"' de E sur une droite faisant un angle de 234030 avec le N. G.-
G. le point 	situfe A (5120) de F sur une droite faisant un angle de 241' avec le N. G.-
H. le point 	situ6 ? 34301 de G sur une droite faisant un angle de 2140 avec le N.G. 
1. 20401 de H 	 1960 
J. 3020"' de I 	 1690 
K. 3300m de J 	 1120 
L. 3850m de K 	 940 
M. 2730m de L 	 230 
N. 4100m de M 	 3460 

Remarque = du point A au point D la limite de la reserve est 6galeinent limite entre les cercles 
de Gaoual et Lab6. 

Ces limites ,matdrialis6es par un layon pare-feu sont jalonndes de bornes form6es de 
pyramides de pierres surmontdes d'un piquet.-

Gardes connaissant la rdserve.-

Sako Sidib6
 
AldioUma Diallo
 
Jean Potanos
 

Gardien de la R6serve.-

Moussa Bella - ancien tirailleur 

piece jointe
 
plan au 20 000e
 

Lab6 le 5 janvier 1943 
Signature illisible 

Illisible 	 Vu et transmis - sans observation Vu et transmis 
Lab6 le 13 F6vrier 1943 Mamou le 15.2.43 
Le C.t de Cercle Le Chef d'Inspection 
Signature illisibl 	 Signature illisible 

18.2.43 
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ANNEXE D 

PERSONNES RENCONTRE ES OU CONSULTItES
 
EN RAPPORT AVEC LE
 

MANDAT DE LA MISSION
 

TROPICAL RESEARCH & DEVELOPMENT, INC. 
245 



ANNEXE D 

PERSONNES RENCONTRgES OU CONSULTItES 
EN RAPPORT AVEC LE MANDAT DE LA MISSION 

SIMA 	Lte 

M. 	 Yves Pr6vost 
Sp6cialiste en planification environnementale 

Forest Stewardship Council (FSC) 

Ms. 	 Jamie Irving 
Coordinator of International Initiatives 
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ANNEXE E
 

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA FORET CLASSI9E DE NIALAMA
 
PAR RAPPORT AU BRP DE KUUNDU ET LA RIVtRE KOMBA
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ANNEXE G 

INVENTAIRE PRItLIMINAIRE DE LA FAUNE AVI..IRE DU BASSIN DE 
LA RIVIfERE KUUNDU ET DE LA FOR1NT CLASSItE DE NIALAMA 

(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINIfE), 

RitPUBLIQUE DE GUIN E 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE 
DU BASSIN DE LA RIVIE RE KUUNDU 

ET DE LA FORENT CLASSItE DE NIALAMA 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINEE), 

REPUBLIQUE DE GUINgE 

Nom scientifique Nom franqais 

Rf. 
Selon Devillers et al.' 

[Selon Serle et Morel]2 
Selon Devillers et al. 

[Selon Serle et Morel] NKM3 

FALCONIFORMES 

Accipitridae, Accipitrinae 

0650 Necrosyrtes monachus 
[Neophron monachus] 

Vautour charognard 
[Percnopt6re brun] 

NKM 

0652 Gyps bengalensis Vautour chaugoun 
[Gyps africain] 

K 

0654 Gyps rueppellii Vautour de Rtippell 
[Gyps de Rtippell] 

K 

0660 Trigonoceps occipitalis Vautour A tate blanche 
[Vautour hupp6l 

K 

0668 Terathopius ecaudatus Bateleur des savanes 
[Bateleur] 

K 

0694 Kaupifalco monogrammicus Autour unibande 
[Buse unibande] 

K 

0734 Accipiter ovampensis Epervier de l'Ovampo N 

0813 Aquila rapax Aigle ravisseur N 

Falconidae 

0872 Falco tinnutncults Faucon crcerelle 

GALLIFORMES 

Ihasianidae, Phasianinae 

1055 Francolinusalbogularis Francolin "igorge blanche NKM 

4i y 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU 

ET DE LA FORT CLASSIE DE NIALAMA 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUIN9E), 

RiEPUBLIQUE DE GUINfE 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

1847 Streptopeliasenegalensis Tourterelle maillde NK 

1850 Streptopeliavinacea Tourterelle vineuse NK 

1875 Turtur afer Tourtelette am6thystine 
[Emerauldine bec rouge] 

NK 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

2265 1Poicephalussenegalus Perroquet youyou [Youyou] N 

MUSOPHAGIFORMES 

Musophagidae 

2485 IMusophaga violacea Touraco violet M 

CUCULIFORMES 

Cuculidae 

2596 1Centropus senegalensis Coucal du Senegal N 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

2721 1Bubo africanus4 Grand-duc africain F M 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE
 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU
 

ET DE LA FORET CLASSIfE DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINEE),
 

REPUBLIQUE DE GUINIfE 

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 

2919 Caprimulgusnatalensis4 JEngoulevent du Natal NI[Engoulevent h1queue blanche] 

APODIFORMES 

Apodidae 
3026 Gypsiriusparvus Martinet des palmes K 

I [Martinet des palmiers] 

CORACIEFORMES 

Meropidae 

3539 Merops hirundinaceus Gufpicr Aqueue d'aronde N 
[Merops hirundineus] [Guepier queue d'hirondelle] 

Coraciidae 

3556 Coracias abyssinica Rollier d'Abyssinie NK 

3562 Coracias cyanogaster Rollier "iventre bleu NK 

BUCEROTIFORMES 

Bucerotidae 

3586 [Tockus nastitus Calao Aibec noir NKM 
[Petit Calao i bec noir] 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU 

ET DE LA FORET CLASStEE DE NIALAMA 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINEE), 

REPUBLIQUE DE GUINE 

UPUPIFORMES 

Phoeniculidae 

3632 Phoeniculuspurpureus Irrisor moqueur 
[Moqueur] 

NK 

PICIFORMES 

Lybiidae [Capitonidae] 

3749 Lybius vieilloti Barbican de Vieillot 
[Barbu de Vieillot] 

N 

3758 Lybius dubius Barbican h poitrine rouge N 

Picidae 

???? ???? Un pic non identifi6 N 

PASSERIFORMES 

Laniidae 

565 1 Lanius collaris Pie-gri che fiscale KM 

Corvidae 

5865 Ptilostomus afer Piapiac africain 
[Piac-piac] 

NK 

Dicruridae 

6140 Dicrurusadsimilis Drongo brillant N 
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INVENTAIRE PRE LIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU 

ET DE LA FORIET CLASSI9E DE NIALAMA 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINEE), 

R19PUBLIQUE DE GUINIfE 

PASSERIFORMES (suite) 

Monarchidae 

6164 Elninia longicauda 
[Trochocercus longicaudal 

Tchitrec bleu 
[Gobe-mouches bleu] 

N 

Muscicapidae, Muscicapinae 

6589 Melaenornis edolioides Gobemouche drongo 
[Gobe-mouches drongo] 

K 

Muscicapidae, Saxicolinae 

6744 Cossypha albicapilla Cossyphe Acalotte blanche 
[Grand C. A tete blanche] 

K 

Sturnidae 

6909 Lamprotorniscaudatus Choucador "ilongue queue 
[Merle m6tallique A1.q.] 

K 

Hirundinidae 

7269 Hirundo senegalensis Hirondelle des mosqu6es 
[Grande H. Aventre roux] 

K 

7285 Delichon urbica Hirondelle de fen~tre K 

Pycnonotidae 

7323 Pycnonotus barbatus Bulbul des jardins 
[Bulbul commun] 

NKM 
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INVENTAIRE PRI9LIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE
 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU
 

ET DE LA FORET CLASSI9E DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINE),
 

Sylviidae 

7750 Priniasubflava5 

Nectariniidae 

8382 Anthreptes longuemarei 

8391 Anthreptes platurus 
[Anthreptes platura] 

8413 Nectariniasenegalensis 

Passeridae 

8524 Passergriseus 

8537 Petroniadentata 

Motacillidae 

8561 Macronyx croceus 

Ploceidae 

8632 Plocepassersuperciliosus 

8729 Euplectes hordeaceus 

8731 Euplectes orix 

RIPUBLIQUE DE GUIN9E 

PASSERIFORMES (suite) 

Prinia modeste N 
[Fauvette-roitelet commune] 

Souimanga violet N 

Souimanga pygm6e [Petit K 
Soui-manga Alongue queue] 

Souimanga Apoitrine rouge N 
[Soui-manga b.p. rouge] 

Moineau gris K 

Petit Moineau K 
[Petit Moineau soulcie] 

Sentinelle Agorge jaune KM 
[Alouette sentinellel 

Mahali h calotte marron K 
[Moineau-tisserin] 

Euplecte monseigneur NKM 
[Monseigneur] 

Euplecte ignicolore N 
[lgnicolore] 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE
 
DU BASSIN DE LA RIVItRE KUUNDU
 

ET DE LA FORIT CLASSfIE DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, NIOYENNE GUINE),
 

Ploceidae (suite) 

8736 Euplectes macrourus 

???? ???? 

Estrildidae, Estrildinae 

8777 Lagonosticta senegala 

8787 Uraeginthusbengalus 

8847 Lonchura cucullata 

???? ???? 

Estrildidae, Viduinae 

8885 Vidua chalybeata 

8896 Vidua orientalis 

Estrildidae, Carduclinae 

8928 Serinus mozambicus 

Emberizidae, Emberizinae 

9096 Emberiza tahapisi 

[Fringillariatahapisil 

REPUBLIQUE DE GUINI E 

PASSERIFORMES (suite) 

Euplecte Ados d'or 
[Veuve "idos d'or] 

Un tisserin non identifi6 

N 

N 

Amarante du S6n6gal 
[Amarante commun] 

Cordonbleu 'ajoues rouges 
[Cordon-bleu] 

Capucin nonnette 
[Spermette-nonnettel 

Un estrildinae non identifi6 

K 

K 

K 

K 

Combassou du S6nfgal 

Veuve collier d'or 

K 

K 

Serin du Mozambique K 

Bruant cannelle K 
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INVENTAIRE PRELIMINAIRE DE LA FAUNE AVIAIRE
 
DU BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU
 

ET DE LA FORIET CLASSItE DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINE),
 

REPUBLIQUE DE GUINt E
 

NOTES EXPLICATIVES
 

1 	 Devillers, P., H. Ouellet, . Benito-Espinal, R. Beudels, R. Cruon, N. David, C. Erard, M. Gosselin et 
G. Seutin. 1993. Noms franqais des oiseaux du monde avec les 6quivalents latins et anglais. 
Commission internationale des noms franqais des oiseaux. Editions MultiMondes Inc., Sainte-Foy 
(Qu6bec), Canada et Editions Chabaud, Bayonne, France. 

2 	 Serle, W. et G. J. Morel. 1979. Les oiseaux de l'Ouest africain. Delachaux & Niestl6 S. A., Neuchtitel 
Suisse et Paris, France. 

3 	 N: Observ6 "il'int6rieur des limites de la for&t classfe de Nialama 

K: 	 Observ6 dans le bassin de la Kuundu, mais . 1'ext6rieur des limites de la fort class6e de 
Nialama 

M: 	 Observ6 en Moyenne Guinde suffisamment prs de la forft class6e de Nialama et du bassin d( 
la Kuundu pour permettre de supposer que 1'esp~ce puisse y 6tre rencontrfe. 

4 	 Identification incertaine mais la plus probable. 

5 	 Identification incertaine. Loiseau observ6 6tait sans doute de la famille des Sylviidae. 
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ANNEXE H
 

MAMMIFERES SAUVAGES INVENTORIES
 
EN NOVEMBRE 1994
 

DANS LE BASSIN DE LA RIVIERE KUUNDU
 
ET DANS LA FORET CLASSEE DE NIALAMA
 

(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUIN9E)
 
EN REPUBLIQUE DE GUINtE
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MAMMIFRES SAUVAGES INVENTORIItS EN NOVEMBRE 1994
 
DANS LE BASSIN DE LA RIVIIERE KUUNDU
 

ET DANS LA FORIET CLASSItE DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINItE)
 

EN RIEPUBLIQUE DE GUINEE
 

[ Nom scientifique' Nor technique franqais' NK 2 

ARTIODACTYLA 

Suidae 

Phacochoerusaethiopicus Phacochere NK 

Bovidae, Tragelaphinae
 

3
Tragelaphusscriptus Guib hamach jN 

CARNIVORA 

Canidae, Caninae 
Cai dsu -- Chacal al tlancs rayds K 

SIMIENS, ANTHROPOIDEA
 

Cercopithecidae, Papiinae
 

Papio cynocephalus papio Babouin de Guin6e K
 

Cercopithecidae, Cercopithecinae
 

Erythrocebtsparaspatas Singe rouge, Patas N
 

Cercopithecus aethiops sabaeus Vervet, Singe vert K
 

Pongidae
 

Pan troglodytes verus Chimpanz6 NK
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MAMMIFERES SAUVAGES INVENTORIES EN NOVEMBRE 1994 
DANS LE BASSIN DE LA RIVIE RE KUUNDU
 

ET DANS LA FORE,,T CLASSItE DE NIALAMA
 
(LINSAN SARAN, LEELUMA, MOYENNE GUINE E)
 

EN RItPUBLIQUE DE GUINE 

NOTES EXPLICATIVES 

1 Selon Haltenorth et Diller (1985). 

2 N: Espce observ6e A l'int6rieur des limites de la fork class6e de Nialama. 
K: 	 Espke observe dans le bassin de la rivi~re Kuundu, mais A1'extdrieur des limites de la 

for&t class6e de Nialama. 

3 ldentifi6 Lses traces. A confirmer. 
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ANNEXE I 

LA DECLARATION DE CHIANG MAI 

"Sauver des vies en sauvant les plantes" 
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PRINOIPES DIRECTEURS
 

POUR LA CONSERVATION
 

DES PLANTES MtDIOINALES
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTt (O,S)
 

UICN - UNION NIONDIALE POUR LA NATURE
 

W\VF FONDS NIONDIAL POUR LA NATURE
 

UIoN
 



54 Annexe i 

DtCLARATION DE CIANO MAI 

SAUVER DES VIES EN SAUVANT LES PLANTES 

Nous, PROFESSIONNELS DE LA SANTIL ET SPLCIALISTES DE LA CONSERVATION DES 

Pt. 	 ms, r(unis pour ]a prcmi~re iois A la Consultation intcrnationale oMs/ 

UtCN/\W,'F sur la conscrvation des plantcs m~dicinalcs AChiang Mai, du 21 

au 26 mars 1988, r~affirmons par la Pr~scntc D&cIaration notre engagement 

en favcur de l'objectif commun de "la sant6 pour tous d'ici Fan 2000" par 

l'approche des soins de sant6 primaires ct en faveur des principes de 

conservation et de d6veloppement durable 6nonc~s dans la Strat(gie mondiale 

de la conservation. 

-Nous rcconnaissons quc les plantes m~dicinales sont indispensables en soins 

de sant6 primaires, aussi bien pour l'autom dication quc pour des scrvices 

nationaux de sant6. 

?f Nous nous inquitons des consEquenccs d'un appauvrisscment du r~gnc 

v6g~tal dans Ic monde. 

*Nous nous pr~occupons vivcment de la menace qui p(sc sur un grand 

nombre d'esp&es v~g~tales, sources de m~dicaments tradidonnels et 

modernes. 

?f.Nous appcions l'attcndon de l'Organisation des Nations Unies, de ses 

organism-, et .tats membres, des autres organisadons intcrnationales ct dc 

leurs Membres, ainsi que des organisations non gouvernementales sur 

* 	 l'importance vitale des plantcs m~dicinales pour les soins dc sant6; 

t 	 ]a perte croissante ct inacceptable de ces plantes m~dicinales en 

raison de )a destruction de lcur habitat et dc pratiques de r~colte 

condamn~es A terme; 

t 	 Ic fait que les ressources vcg~tales d'un pays rcvEtcnt souvent une 

importance cruciale pour Ies autres pays; 

77 	 . 



55 la valeur Economique considtrable des plantes mtdicinales utilis~cs 

aujourd'hui ct Ic r6Ic majeur que peut joucr le rtgnc v/gtaI dans 

la misc au point dc nouveaux mddicamcnts; 

t 	 le boulevcrsemcnt ct la disparition de cultures autochtoncs, qui
 

dericnncnt souvcnt ia clef dc la dtcouvcrtc dc nouvelles plantes
 

mcdicinales utilcs A la communaut6 mondiale;
 

t 	 la ntcessit6 urgcntc d'une coopdration et d'unc coordination
 

intemationaics pour 6tablir des programmes de conservation des
 

plantes m~dicinales et assurcr que Ics g6n6rntions futures en
 

disposent en quantit s ad~quatcs.
 

Nous, membres dc la Consultation internationale dc Chiang Mai, linqons 

par cettc D~claratdon un appcl Atous les peuples pour qu'ils s'cngagcn , sauvcr 

les 	plantes qui sauvent des vies humaincs. 

Chiang Mai, Tlia'landc 

26 mars t988 



ANNEXE J 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
 
PRINCIPLES AND CRITERIA
 

FOR NATURAL FOREST MANAGEMENT
 

Approuv~s en septembre 1994
 
exception faite du principe 10
 

soumis I'6tude
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Fore.tStewardshIp Council Principles ,ind CriIcria for Natural ForestMan:gement 

PriIcple 1 Compliance with Laws and FSC Principles
Forest management shall respect ill applicable laws of the country Inwhich they occur, and internalloal 
treaties and agreements to which the counlry Isa slgnatory, and comply with all FSC Principles and 
Criteria. 
Principle 2 Tenure and Use Rlghts and Resporubtltiles 
Long.term tenure an use rights to the land and forest resources shall be clearly defined, documented and 
legally establLshed. 
Principle 3 Indigenous Peoples' Rights 
The legal and customary rights of Indigenous peoples to own, use and manage their lands, territories and 
resources shall be recognized and rtspected. 
PrincIpl 4 Commudty Relhtions and Workers' Rghts 
Forest management operations shall maintain or enhance the long-term socal and economic well-being of 
forest workers and local communi lies. 
Prin'cple S Benefits from the Forest
 
Forest nagemrent operations shall encourage the efficient use of the forest's multiple products and
 
services to ensure econonic vability and a wide range of envronmental and social benefit
 

rincIpl 6 Envro.amentalimpact 
Forest management shall conserve biological diversity and Its a=soclaled values, water resources, soils, and 
unique ind fragileecosystems and landscapes, and, by so doing, maintain the ecological functions and the 
Integrity of the forest. 
Principle7 hman.gement Plan 
A nunagement plan - appropriate to the scale and ntensity of the operatlons - shall be written, 
Implemented and kept up to date. The long.term objectives of management, and the means ofacieving 
them, shall be clearly stated. 
Principle 8 Mordtoring and Assessment 
Moniloring shall be conducted- appropriate to the scale and intensity of forest management- to assess the 
condition of the forest, yields of forest products, chain of custody, management activities and their social 
and environmental Impacts. 
Principle 9 MaIntenance ofNatural Forests 
Prinury forests, well-developed secondary forests and sites of major environmental, social or cultural 
sigaIcance shall be conserved. Such areas shall not be replaced by tree plantations or other land uses. 
Principle 10 Plantations 
Plantations shall complement, not replace, natural forests. Plantations should reduce pressures on natural 
forests. 
FSC Members wl vote to ratfy Prfnclpts 1-9 and thIi crilttr/ In September 1991. Principle 10 will be subjected to 
further consultation before raty1callon. 
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DEMARCHE POUR L'OBTENTION DES PLANS SIMPLES D'INTERVENTION ] 
_____DES FORETS CLASSEES j 

Cf. Note Technique n' 2 in Compte Rendu de mission d'appui aupres du projet GERF. R. 
LABROUSSE. Avril 1994. 

En r~sum6, ils'agit d'abord de faire 1'6tat des lieux du point de vue de la veg6tation (cartes des 
formations v6g~tales) et du point de vue de 'environnement humain (enqubtes socio, historique, 
limites). 
Vient ensuite le plan dintervention Acourt et long terme. Ce plan est dit simple dans la mesure o6 il 
doit 6tre applique tout de suite avec les moyens humains et financiers de la Section foresti&re. II 
comprend donc un programme d'actions minimales, prioritaires et realisables avec "les moyens du 
bord". Protection contre les feux, surveillances, rebornages, plantations etc. 
Le- inventaires forestiers, s'ils sont n6cessaires, ne seront prcgramm6s que si les ressources 
financi6res le permettent. En attendant, les exploitations programmables concerneront les 
plantations forestieres en premi6re priorite, car elles manquent tres g6ndalement de sylviculture. 
Pourront faire egalement partie du programme d'intervention des exploitations bien cibl6es ne 
n6cessitant pas d'inventaire prealable (coupes sanitaires par exemple). 

Etat des lieux du point de vue de la v6q6tation 

La mission a6rienne de 1987 a cibl6 toutes les for(ts class~es de la Prefecture de Mamou. Les 
cliches sont approximativernent au 1/30 000° .Cette couverture permet une photo-interpr6tation des 
differentes formations v6g6tales, qui apres contr6les de terrain aboutira une carte des 
peuplements. Le cheminement est le suivant: 

Ire 6tape : Photo-interpr6tation pr6liminaire. 
Travail de bureau. On se sert &galement du fond topographique au 1/20 0000 disponible presque
 
partout, de I'arr6t6 de classement et des cartes produites a 1'6poque du classement pour figurer sur
 
la photo-interpretation les limites.
 
Cette photo-interpretation pr6lirninaire dresse une premi6re cartographie des formations v6gdtales

les plus facilement reconnaissables. Elle laisse les zones plus difficiles 5 diffdrencier pour les
 
contr6les de terrain. La typologie de base des diff6rentes formations v6g6tales s'appuie sur deux
 
gradients :un gradient de fermeture du couvert bien reconnaissable sur photo et un gradient de
 
hauteur de 1'6tage dominant par rapport un sous-btage eventuel arbustif ou herbac&
 
Le degre de fermeture du couvert est en relation avec la sensibilite des formations aux feux. Celle ci
 
est accentu~e par I'importance d'un "sous-etage" herbac& Ce degr6 de fermeture renseigne donc
 
sur 1'6volution possible des formations si on applique une protection contre les feux.
 
Le gradient de hauteur de 1'6tage dominant traduit le niveau de fertilit6 des terrains.
 

26me 6tape : Contr6les de terrain 
Si elles sont Mal connues, les limites seront pr6cisees le mieux possible. Par contre si des levers 
topo sont n6cessaires, ilsseront reportds dans le programme d'intervention. En attendant, on se 
contentera d'un contour pr6sum6 le plus proche possible de I'arrt6 de classement, seul document 
officiel d6finissant les limites. 
Ensuite les cheminements int6rieurs permettront de confirmer les diff6renciations de la photo
interpr6tation preliminaire, de compl6ter les zones confuses et de reactualiser par rapport a la 
situation de 1987.
 
On fera une description de toutes les formations parcourues : essences principales et secondaires
 
caractdristiques, hauteurs, nature et importance du sous-dtage, pression humaine etc...
 
L'aboutissement des contr6les de terrain se pr6sente sous la forme d'une photo-interpretation
 
definitive.
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Etat des lieux du point de vue de I'environnement humain 

On designe aussi ce travail par le terme d'enqu~tes socio 6conomiques. En fait ils'agit de mesurer
 
la pression humaire existant ou ayant exist6 sur ces for&ts. Lhistorique de la fort est &
 
reconstituer a partir u'entretiens et de recherches d'archives.
 
Mme si dans Mamou ilest reconnu que les for~ts classees sont relativement moins occupees
 
qu'ailleurs, elles sont et ont et:tout de m6me le siege d'agressions notables :defrichements,
 
exploitations notamment. Ces agressions doivent 6tre arretees si on veut assurer le minimum de

.gestion" c'est a dire la conservation du patrimoine forestier existant. Donc pour les arr~ter, 
ilfaut 
les connaitre :comment, pourquoi, depuis quand, qui, combien ? etc. 
Par ailleurs ces for~ts classees fournissent un certain nombre de biens et de services :produits 
divers de cueillette, prel~vements ligneux ou non, regulation des eaux, barri~re vegetale contre les 
feux, habitat pour la faune de chasse etc. Les entretiens dans les villages auront donc pour but de 
reveler si possible les benefices caches de la fort vis vis des populations perimetrales. Ceci pour 
etablir des relations plus justes entre les forestiers et les riverains au dela des discours de parade. 
On ne manquera pas non plus de preciser les litiges &ventuels a propos des limites et des droits 
d'usage. Ces litiges devant 6tre examines et traites dans le cadre du plan d'intervention. 

R6capitulatifs au bureau 

II faut d'abord aboutir a la carte des formations vegetales (ou carte des peuplements). Mise 6 
I'echelle au 1/20 000 ° , confrontation avec le fond topographique pour corriger les deformations de 
la photo aerienne. On s'appuie pour cela sur le r6seau hydrographique et les reperes fixes comme 
le chemin de fer souvent present. 
Viennent ensuite les calculs des surfaces par planim6trie des differentes formations vegetales 
(grille de points ou papier millimetrd). Tableau r6capitulatif des surfaces et des proportions des 
diffdrentes formations. 
On a alors un apercu quantifid de la for~t qui permet dej5 de voir les grandes lignes des 
interventions a mettre en oeuvre. 
La carte des peuplements est mise au propre. Pour des raisons de facilit6 de lecture, elle ne 
comprendra que des informations relatives aux types de vegetation. Sur une carte d'ensemble de la 
for6t, se trouveront donc le relief, I'environnement humain, les limites pr~cises de la for~t, les 
differents noms de lieux et de cours d'eau. 

La redaction des autres aspects de cette premiere phase du plan d'intervention se fera selon la 
structure dtaillee ci apr~s. 

Plan simple d'intervention 

L'dquipe de terrain expose au Chef de Section tous les constats relevds et par un travail en 
commun sont d6finis les objectifs d'intervention qui se basent sur les deux principes de 
conservation et d'amelioration de lexistant compte tenu du contexte humain environnant. 

Plus en detail on dresse !a liste des interventions prioritaires concernant 'ensemble de la fort et de 
certains secteurs cibles. On aura par exemple les mesures de protection contre les feux, les 
surveillances particuli&res, les rebornages, les "d6guerpissements", les sensibilisations aupres des 
riverains, les travaux sylvicoles dans les plantations forestieres, les exploitations possibles dans 
l'immediat. 
On aura 6galement les inventaires forestiers si n6cessaire, les plantations possibles et 
souhaitables avec des options diffdrentes suivant plusieurs hypotheses de financement. 
Toutes ces interventions seront programm6es dans le temps (pour 5 ans par exemple) et 
quantifiees dans la mesure du possible. 

Enfin ce document sera soumis 5 I'avis technique de ]a Division Am(nagement et Reboisement de 
la DNFC. Reste a d6terminer si ces plans simples d'intervention une fois approuves techniquement 
pourront etre assimiles a des plans d'amenagement au sens du Code Forestier. 

Mamou, Juin 1994 
Ph. COLLAS 

.
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I STRUCTURE DU PLAN SIMPLE D'INTERVENTION 

I Pr6sentation g6n6rale de la fork
 
Surface, situation g6ographique: agglomdrations voisines, relief ...
 
Limites
 
Dates du classement
 
Environnement humain
 
Vdg6tation sommaire
 

II Historique
 
Contexte social du classement
 
Ev6nements Aretenir
 

III Environnement humain
 
Villages p6rir16traux
 
Pistes, sentiers, ponts ... 
Diffbrentes occupations humaines licites ou non et leur niveau de pression 
Litiges 6ventuels 

IV Description des diff6rentes formations v6g~tales 
Reconnaissance sur photo a6rienne
 
Contrdle de terrain
 
Place dans la gestion de la for6t
 
Description d6taillde des plantations foresti6res
 

V Plan dintervention 
Principes ou objectifs des interventions
 
Interventions concernant rensemble do la fort
 
Interventions sectorialis6es
 
Programme d'interventions
 

Cartes et Annexes 

Carte au 1/20 0000 de situation avec topographie, villages, pistes, limites de la fort. 

Carte au 1/20 0000 des diff6rentes formations v6g6tales rencontrdes (photo-interprdtation et 
contr6les de terrain) et tableau r6capitulatif des surfaces. 

Carte des pressions humaines: prI61vements, activites tol6rables ... 

Carte de zonage des interventions. 

Annexe 1 Arr6t6 de classement, proc6s verbal de bornage, carte de la for6t ... 

Annexe 2: Fiches plantations foresti6res 

Annexe 3: Estimations financi6res des interventions programmables 
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