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DEUXIEME PARTIE: 

SCIENCE 



INTRODUCTION 

LES RESERVES BIOSPHERIQUES 
POUR LA SCIENCE ET LE MONITORAGE 

par 
Duncan Poore 

Evenlode, Stonefield 
Oxon, 0X7 2PX, England 

RESUME. Le MAB a été crée pour prom ouvoir une 
collaboration internationale dans le domaine de Ia 
science. Le programme de reserves de biosphere a 
foumi une occasion idéale pour développer une telle 
cooperation, sur trois axes principaux conservation 
de Ia diversité biologique, établissement d'un système 
de récueil de données de bases biologiques et intégra-
tion de l'action de l'homme sur les systèmes biolo-
giques. Bien que les projets de recherches effectués 
dans le cadre du MAB ne soient pas exempts de 
défauts, une base solide est déjà créée dans ce domaine. 
A en juger par l'expérience acquise, les recherches et 
le monitorage dans les reserves de biosphere per-
mettront a l'homme d'améliorer Ia gestion de la 
biosphere, auront toutes les chances d'aboutir Ct 
Icurs résultats seront utilisés dans les différents 
milieux intéressés. 

1. INTRODUCTION 

Le programme MAB est né dans une période de 
grand optimisme quant a la cooperation internatio-
nale dans le domaine de la science. Les causes de cet 
optimisme ont leurs racines dans 1'Année géophysique 
internationale et le Programme biologique inter-
national. Au moment on le programme MAB fut 
entrepris, les scientifiques avaicnt Ia certitude qu'ils 
pourraient créer une base de connaissances menant 
a une utilisation rationnelle de Ia biosphere pour un 
bicn-étre prolongé de l'Homme. D'autres programmes 
antérieurs au MAB conccrnaicnt l'étude des phéno-
mènes physiques et des systèmes biologiques, mais 
sans y inclure I'Homme et ses activités. La particula-
rite du MAB tient dans sa volonté de considérer 
l'Homme en tant que partie intégrante du système 
étudié, et d'inviter les chercheurs des sciences sociales 
a collaborer avec ceux des sciences naturelles. Les 
questions importantes que nous devons nous poser 
aujourd'hui sont les suivantes: notre optimisme 
était-iI justifié, de même que nos espoirs concernant 
le programme MAB? Faut-il changer ou modifier les 
objectifs définis? Ii est certain que nous devons 
porter un regard critique sur ce que nous avons 
atteint et définir les voies I suivre dans l'avenir.  

2. BUTS 

Le but de ce symposium est de discuter de la 
science et du monitorage dans les reserves de bio-
sphere et de voir quel apport les reserves de bio- 
sphere ont fait a Ia science (j'utilise ici le terme 
((scienceo dans son acception premiere et la plus 
large en tant qu'ensemble des cormaissances). J'estime 
que dans le cadre de la philosophie générale du MAB 
il faut également étudier Ia question de savoir ce que 
nous voudrions obtenir au juste de ces connaissances. 

Le programme MAB fut créé pour nous aider a 
anticiper les problèmes de la gestion de la biosphere 
pour un bien-être maximal de l'Humanité; et Ia 
science et le monitorage doivent êtrc axes sur cet 
objcctif. 

J e crois qu'il pourrait être utile de rcvcnir en 
arrière, de nous rappeler les premieres discussions sur 
les reserves de biosphere et de définir Ics diverses 
perspectives qui ont conduit au développement de 
cette idée. On peut citer trois de ces perspectives 
dont ii fut question lors des premieres reunions du 
Conseil consultatif international du MAB. La pre-
mière était de conserver les variations génétiques des 
espéces et Ia diversité des écosystèmes. C'est-à-dire 
que le programme MAB devait être axe sur Ia con-
servation pour toutes les générations I venir de 
toute Ia diversité génétique de la planète, et sur la 
creation des conditions nécessaires a Ia continuation 
de son evolution. Comme nous l'avons reconnu, de 
cela depend unc utiisation stable et prolongée de la 
biosphere dans I'avenir. C'est grIce I cette idée que 
Ic Projet 8 du MAB a vu le jour. 

La deuxièrne perspective, liée a cela, était la 
suivante: pour mener une recherche scientifique sur 
l'action negative de I'Homme sur la biosphere, il est 
nécessaire de disposer de territoires témoins utili-
sables pour faire des comparaisons et determiner les 
changements provoqués par I'activité de 1'Homme. 
Ii étai.t nécessaire de posséder de tels territoires 
témoins pour les autres Projets du MAB. Ii était 
clair qu'un seul petit pas était suffisant pour réunir 
ces deux buts. C'cst ainsi qu'est née l'idée des reserves 
de biosphere, c'est-à-dire de territoires que l'on 
pourrait utiliser aussi bien pour conserver la diversité 
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génétique qu'en tant que terrain témoin pour évaluer 
les changements dans l'environnement. 

Ainsi, le Projet 8 nécessitait des territoires 
d'écosystèmes climatériques et d 'écosystèrnes sub-
climatériques stables. Si ces territoires sont correcte-
ment choisis et situés, sont d'une taille suffisante et 
correctement gérés, us peuvent, conformément a Ia 
théorie, assurer d'une façon maximale la conservation 
de toute la diversité des organismes viva.nts. 

En même temps, ces territoires d'écosystèmes 
climatériques et subclimatériques pourraient 
témoigner de l'état d'un tel écosystèrne avant unc 
intervention expérimentale et serviraient donc d'éta-
ion a partir duquel on pourrait mesurer la portée de 
ces interventions. Ceia permettrait de determiner les 
activités qui ne garantissent pas Ia stabilité de l'éco-
système ou bien représentent une menace pour lui. 
Dans des circonstances idéales, on pourrait accumuler 
daris les reserves de biosphere les connaissances et le 
materiel génétiques pour inverser de tels processus 
et réparer les dommages. 

Dans nombre de ces reserves de, biosphere, et 
même dans les plus simples, pour maintenir les 
écosystêmes subclimatériques anthropogénes dans 
l'état qui preserve au mieux leurs particularités et 
leur variété d'espèces, telle ou telle forme d'activité 
de l'homme s'est révélée nécessaire. Cela concerne 
notamment les écosystèmes des prés, des steppes, des 
savanes, des garrigues, etc. C'est ainsi que l'idée des 
reserves de biosphere a recu son développement 
ultéricur; elle reflète les changements en cours et 
I'évolution des modes d'utilisation de la terre. On 
peut les considérer aussi en tant que terrains expéri-
mentaux ayant des composantes sociales et écono-
miques. Cela a permis de garantir les reserves de 
biosphéres contre les attaques éventuelles des cri-
tiques qui les considèrent comme des omus6es des 
modes d'utilisation obsolete de la terre. C'est 
ainsi que l'idée des changements a été introduite 
dans la notion de reserve de biosphere i condition 
que son efficacité en tant que banquc de Ia diversité 
génétique ne diminue pas. La definition moderne 
de la reserve de biosphere comporte ces trois élé-
ments: Ia protection, l'étalon de comparaison Ct la 
possibilité d'observer Ic mode d'utilisation de Ia 
terre qui assure la meilleure association de ces trois 
éléments dans l'intérêt de la société. 

3. LA SCIENCE DANS LES RESERVES DE 
BIOSPHERE 

Chacun de ces buts spécifiques des reserves de 
biosphere présente des possibilités particulières pour 
un travail scientifique. La protection de Ia nature: 
dans queues circonstances peut-on utiliser la science 
pour conserver toute la diversité des organismes 
vivants et leur permettre de poursuivrc leur evolution. 
Mais, de plus, le but de la protection de la nature 
permet de trouver Ics façons de gérer les écosystèmes  

partiels et ceux dans lesquels les conditions idéales 
ne peuvent ètre assurées, ainsi que les systèmes 
apparus en résultat de I'activité de l'homme et les 
écosystèrnes incomplets. Nous devons considércr 
de façon réaliste que la majorité des territoires que 
nous allons protéger sont précisément de cc type: cc 
sont des écosystèmes complets. 

Les étalons de comparaison: cela permet de me-
ner des recherches avec ou sans intervention dans Ia 
nature, pour évaluer les changements hors de la 
reserve de biosphere par rapport a l'écosystème qui 
est conserve autant quc possible sans changement. 

Les systèmcs d'utilisation de la terre variables: 
cela permet de modeler les systémes d'utilisation de 
la terre et de tenter de trouver les variantes les plus 
efficaces. 

Tous ces types de recherches scientifiques ont 
déjà été menés dans une certaine mesure dans les 
reserves de biosphere. Il y a des succès évidents, mais 
dans de nombreux domaines les résultats finals sont 
tout de méme assez éloignés de ceux que la plupart 
d'entre nous avaient espéré a juste raison. Je crois 
que les causes de cela sont importantes pour cette 
discussion. 

Sur le plan de la protection de Ia nature, Ic point 
le plus faible est la qualité et la taille des reserves de 
biosphere. Très souvent, les difficultés étaient dues a 
la mauvaise comprehension des huts des reserves, et 
par ailleurs, dans certains pays, de nombrcuscs 
reserves trés petites obtenaicnt le statut de reserve de 
biosphere sans pour autant qu'il leur soient ajoutées 
des terres qui auraient Pu les rendre écologiqucment 
viables. II y a des recherches, par exemple, certains 
types de monitorage, qu'il vaut mieux mener hors 
des reserves de biosphere. Ainsi, en cas d'observations 
météorologiques mondiales ou de monitorage de Ia 
pollution, ii petit être nécessaire de lcs mener aussi 
bien sur certains terrains a l'intérieur de la reserve 
qu'à I'extérieur de celle-ci. 

Le probléme des ressources a également présenté 
une autre difficulté au cours de cette décennie. Les 
savants de type académiquc avaient tendance a 
s'occuper de toutes sortes de problémes assez éloignés 
les uns des autres car ils étaient surtout intéressés par 
les découvertes scientifiques. Les savants biologistes 
allaient dans un sens, les sociologues dans un autre, 
et cela rendait leur collaboration rarement fructueuse. 
En même temps, les savants des sciences appliquées 
s'attachaient a résoudre des problèmes dans des 
systèmes moms complexes, notamment I'agriculture 
et Ia sylviculture, et en plus de tout cela, nous étions, 
au cours de la dernière decennie, occupés par le pro-
gramme MAJ3 et partout la situation était difficile 
quant aux ressources. VoilI pourquoi ii va nous 
falloir reviser la liste des problémes primordiaux. 

Dans les cas ofi .on procéde a I'analyse comparée 
de l'utilité des territoires témoins, le critère ultime 
est social et non biologique. La question est posée 
ainsi dans quelle mesure ces territoires satisfont-ils 
ks besoins de l'humanité et ceci sur une base stable 
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et a long terrne? II est très diffidile d'estimer l'effet 
social et mêmc économique quand on procéde a une 
pareille comparaison de tcrritoires. 

Le monitorage n'est pas une tâche romantique. 
Elle peut méme étre ennuyeuse. Peu de scientifiques 
aiment s'occuper de monitorage. D'habitude, le 
monitorage se fait d'aprés les instructions d'autrcs 
spécialistes et us sont souvent tcntés de changer 
quelque chose en cours d'examen, ce qui fait que les 
résultats finals n'ont plus aucune valeur. Dans de 
nombreux cas, on a negligé des problémes évidents, 
dont le plus evident a mon avis est celui de connaftre 
l'efficacité des mesures prises pour conserver la 
diversité des espéces de la fore et de la faune Ct des 
types d'écosystémes dans les reserves de biosphere. 
Dans queues reserves de biosphere fait-on un inven-
taire périodique et régulier des espéces qui les 
peuplent, y compris celles qui mènent unc vie trés 
cachée? Savons-nous dans combien de reserves de 
biosphere ii existe une liste des espèces qui y vivent? 

4. CONCLUSIONS 

J'aimerais suggérer quelques critéres susceptibles 
d'étre utilisés pour les recherches et le monitorage 
menés dans les reserves de biosphere afin de mettre 
au point les propositions concernant l'avenir. 

Le premier est I'adéquation. Ii faut que les re-
cherches menées correspondent réeilement aux buts 
du MAB et permettent de perfectionner Ia gestion 
de la biosphere pour le bien général. Et cela conceme 
non seulement I'arnélioration de Ia gestion des ré- 

serves biosphériques, mais aussi l'amélioration de Ia 
gestion des systèmcs comparables extérieurs. 

Le deuxième est que nos propositions doivent 
étre suffisarnment réalistes. I1 est facile de réver a 
tout ce qu'on a envie de faire et ii n'y a pas de raison 
de renoncer a cet idéalisme, mais a mon avis nous 
devrions nous pencher sur des problémes que nous 
avons réellement des chances de résoudre. 

Et la demière chose que je voudrais souligner, est 
le problème de l'information. Tous nos travaux 
scientifiques et autres monitorages seront Vains, si 
leurs résultats ne parviennent pas aux gens qui en 
ont besoin. Nous devons faire les plus grands efforts 
pour comprendre le point de vue des autres et leurs 
problèmes. Cela signifie que l'administrateur doit 
comprendre les problémes du savant, et le savant 
ceux de l'administrateur. Cela implique en fait un 
compromis. TJn programme de recherche qui satisfait 
un biologiste ne peut pas satisfaire un sociologue, car 
celui-ci est interessé a élargir les frontières intellec-
tuelles de son sujet. Et l'inverse est également vraie. 

Dans ic cadre du Programme MAB, une approche 
multidisciplinaire est capitale, mais ii est encore plus 
important que Ic résultat du travail soit facilement 
accessible a tous et qu'il soit présenté sous des formes 
différentes pour des usagers différents, et, notamment, 
sous une forme comprehensible et accessible aux 
administrateurs. 

En conclusion, je voudrais dire ceci: je crois qu'il 
faut soutcnir pleinement les idéaux du MAB, mais 
nous devrions les considérer avec un pen de pragma-
tisme et essayer d'élaborer un programme pour 
l'avenir qui soit a la fois idéaliste et réaliste. 
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RESUME. Les reserves de biosphere font partie 
des principaux reservoirs de la nature vivante. Voilà 
pourquoi le but principal de ces reserves est la conser-
vation a long terme de l'habitat et des espèces. Sur Ia 
voie menant a cc but, ii y a beaucoup de possibilités 
et de questions concernant I'aménagement et la 
gestion des reserves. Parmi dies: 1) la protection des 
espèces en voie de disparition, 2) une augmentation 
maxirnale de Ia diversité des espèces, 3) le critêre de 
l'endémicité et 4) Ic critère du maintien de la stabi-
lité, surtout en cas de troubles dans Ia gestion et Ia 
sécurité. Les avantages relatifs d'une reserve impor-
tante et unique en comparaison avec plusieurs pctites 
ne peuvent être discutés hors du contexte biologique 
et c'est la situation osur place qui démontrera 
queue alternative est optirnale. 

Le critére définitif quant a Ia dimension des ré-
serves est Ia population minimale viable (PMV). En 
examinant la PMV, ii faut tenir compte des facteurs 
suivants: 1) stochasticité démographiquc, 2) sto-
chasticité génétique, 3) dysfonctionnement social, 
4) dynamique du territoire, 5) maladies, 6) stochasti-
cite de i'environnement et 7) catastrophe. Le critêre 
de Ia PMV doit étre appliqué aux espèces rares et 
importantes, y compris les grands herbivores et les 
carnivores. En règle générale, ii sera nécessaire 
d'appliquer deux PMV différentes. La taille minimale 
des reserves de biosphere doit garantir la PMV des 
espéces-clés ou dominantes les plus vulnérables.  

1. INTRODUCTION 

Ce que nous faisons: le but de Ia creation 
des reserves naturelles 

Trois buts sont généralement assignés aux reserves 
naturelles. Ce sont Ic maintien de la diversité maxi-
male des espèces, Ia conservation des écosystémes 
compicts et en fonctionnement et la protection des 
espéces en voic de disparition. Parfois, ces buts 
scrnblent s'opposer ou même s'exclure mutuellement, 
mais le plus souvent, cc sont les aspects d'un seul et 
méme but: Ia protection de la vie sous toutes ses 
formes et fonctions. 

Le troisiême but (Ia protection des espéces en 
voie de disparition) s'cst révéié Ic plus controversé. 
Car c'est souvent un moyen de protéger certains 
Iieux d'habitat naturel pour lesquels on peut trouvcr 
d'autrcs utilisations vaiablcs. Le cas le plus connu 
aux USA est celui de Percina tanasi, un petit poisson 
qui, croit-on, existe seulement grace a une retenue 
d'eau ayant coiIté plusieurs millions de dollars. Méme 
dans les milieux des spécialistes de Ia protection de la 
nature et de l'utilisation rationneile des ressources 
naturelles, les mesurcs pñses pour Ia protection des 
espèces en voie de disparition sont trés discutées, 
surtout parce que certains spécialistes estiment que 
pour sauver un petit nombre d'oiseaux en voie de 
disparition (par exemplc, le condor californien) des 
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sommes énormes sont englouties alors que des projets 
valables restent sans attention. 

2. OU ALLONS-NOUS LE FAIRE: LE LIEU 
DES RESERVES NATURELLES 

Même si l'on ne tient pas compte de nombreux 
facteurs culturels, politiques et économiques, ii reste 
tout de méme beaucoup de critères biologiques pour 
choisir le lieu des reserves naturelles. On peut citer: 

- le lieu d'habitat optimal pour une ou plusieurs 
espèces en voie de disparition; 

- les endroits oü la diversité des licux d'habitat et 
des espéces sont maxirnaux; 

- les territoires d'endémicité maximaic et 
- les territoires a stabilité maximale ou assurant 

une sécurité durable. 
La plupart de ces critéres sont évidents, mais les 

deux derniers méritent une explication spéciale car 
leur importance n'est pas reconnue de tous. 

La plupart des hommes comprennent intuitive-
ment la valeur des objets rares et uniques. Les espèces 
locales et endémiques sont de tels objets. De nos 
jours, alors que les foréts tropicales humides et les 
savanes sont en train de mourir, les arguments pour la 
protection de la nature bases sur le caractére unique 
ou l'endémicité peuvent se révéler plus efficaces que 
les arguments traditionnels bases sur l'utilité hypo-
thétique de ressources génétiques inconnues. De ce 
point de vue, la classification des lieux d'habitat peut 
se baser sur Ia presence ou là proportion des espèces 
endémiques. Une pareile analyse des foréts de Sri 
Lanka montre que Ia valeur des foréts de montagne 
est environ cinquante fois supérieure a celle des 
forêts de plaine (Senanayake et al., 1977). 

Terborgh et Winter (1983) ont souligné que 
certain s critères habituels de choix des lieux pour les 
reserves correspondent pcu aux licux d'endémicité 
maximale, ce qui présente de sérieuses difficultés, 
surtout sous les tropiques oti le nombre relatif des 
espèces endémiques est trés important. Par exemple, 
ces auteurs ont établi, qu'en Amérique du Sud 
448 oiseaux terrestres endémiques habitent sur un 
tcrritoire de moms dc 50 000 km2 . Cela représente 
près d'un quart de Ia faune ornithologique, alors 
qu'en Amérique du Nord n'habitent que 8 espéces 
endémiques, c.-à-d. 2 % de Ia faune ornithologique. 
us soulignent qu'en Colombie et en Equateur caucun 
des systémes de parcs existant ou prévu ne compte de 
zone riécessaire a Ia conservation des espéces ende-
miques. Dc petites reserves peuvent être trés utiles 
pour Ia protection des espèces endémiques, mais il 
faut souligner que de teliles reserves nécessitent tin 
amménagement et une gestion exceptionnels. (Ter-
borgh, 1974, 1976, East, 1981a). 

Une des plus importantes conclusions concernant 
les reserves naturelles faites ces dernières années 
stipule qu'elles doivent être capables d'auto-conserva-
tion, méme en cas de violation du territoire ou de  

troubles civils. Par exemple, certains grands parcs 
des USA sont menaces par la disparition de zones-
tampons et par l'exploitation intensive des ressources 
dans les regions environnantes. Les Everglades, par 
exemple, sont en danger parce qu'on puise de I'eau. 
dans le territoire environnant le parc (Kushlan, 
1979). Dans l'idéal, les reserves naturelles terrestres 
doivent inclure un bassin aquatique entier car dans Ce 
cas elles ne dépendront pas de changements dans 
l'utilisation de Ia terre dans les regions voisines. 

3. COMMENT NOUS DEVONS LE FAIRE 

3.1. L'aménagement et Ia gestion des 
reserves naturelles 

La question comment recouvre en fait quatre 
questions. Quelle taile? Combien? Quel amériage-
melt? Quclle gestion? Les trois premieres questions 
concernant l'aménagement et la dernière concernc 
l'entretien. Dans de nombreuses regions, il est déjà 
trop tard pour réfléchir a I'aménagement. Comme je 
l'ai déjà indiqué, Ia phase historique de creation des 
reserves arrive a son terme (L'Amazonie est la seule 
exception importante sous les tropiques) et le pro-
cessus d'affaiblissement des reserves ne fait que 
commencer (Frankel and Soule, 1981). Malgré cela, 
ii reste encore beaucoup a faire pour la creation de 
nouvelles reserves et pour sauver celles qui existent 
déjà. L'un des moyens de résoudre cc dernier 
problème est la creation de zones-tampons (de pro-
tection) et I'application d'autres mcsures biologiques 
Ct culturelles pour isoler les territoires protégés et 
surtout les parties centrales des parcs. 

Comment résoudre ces importants problémes de 
Ia meilleure façon? Par un ainénagement initial 
correct ou par une gestion correcte de cc qui Se trans-
forme rapidement en flots d'habitat semi-naturel? 
Apparemment, la distinction entre ces deux voies 
est erronéc. L'inévitable erreur de la biologic du 
XIXe siècle a été la distinction cle Ia forme Ct de la 
fonction. Nous ne devons pas répéter ces erreurs 
dans la protection de l'environnement, pour des 
raisons tant organiques qu'heuristiques. Voilà pour-
quoi l'aménagement et la gestion seront examines 
ensemble dans cc chapitre. 

3.2. Débat autour de SLOSS 

Le progrès dans Ia comprehension des problèmes 
biologiques concernant l'aménagement des reserves 
naturelles est he dans une grande mesure au débat 
stir lit vateur relative d'une seule grande reserve en 
opposition a plusieurs petites, si la surface totale de 
celles-ci est égale a celle d'une grande reserve. La 
discussion a cc sujet a été désignéc par l'acronyme 
SLOSS (Single large or several small, cc qui signifie 
une seule grande ou plusieurs petitess). L'histoire 

de cc débat a été décrite il y a pcu par Simberloff et 
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\beIe (1982). Le débat a commence au moment ou 
Simberloff et Abele (1976a, 1976b). Diamond et 
May (1976), Diamond (1975, 1976) et Terborgh 
(1976) se sont presque unanimement prononcés en 
Faveur des grandes reserves piutôt que des petites. 
Ces recommandations ont trouvé un large echo et 
ont été incluses dans la strategic mondiale de la 
protection de la nature (IUCN, 1980). 

Les recherches contemporaines ont, a mon avis, 
résolu le probléme essentieL En régle générale, 
piusieurs petits terrains disperses assurent une diver-
site d'espèces égale ou supérieure a cefle d'un seul 
terrain de surface égale. Par exemple, Gilpin et 
Diamond (1980) ont démontré que dans dcux lies 
des Nouvelies Hebrides le nombre d'espêces d'oiseaux 
forestiers est de 5 a 10 % plus important que dans 
une lie de surface égale. Le résultat de Ta discussion 
SLOSS a souvent été considéré comme un test de Ta 
théorie de l'équilibre de MacArthur-Wilson sur Ia 
biogéographie des lies et l'appiication de cette théorie 
a Ia protection dc Ta nature. Le caractére erroné de 
cette affirmation est désormais rcconnu de tous 
(Abele et Connor, 1979; Gilpin and Diamond, 1980, 
Uiggs et al., 1982). Il est pourtant important de noter 
que cette conclusion trouve une application trés 
restreinte dans la pratique de Ta protection de Ia 
nature et des ressources natureiies. Les raisons en 
sont les suivantes: 

- Te léger avantage de piusieurs petites reserves 
sur une seule plus grande depend du degré de 
subdivision. Gilpiri et Diamond ont note que 
sur dix petits terrains ii y avait moms d'espèces 
que sur un senl grand, 

- l'effet de l'avartage depend de leur degré de 
dispersion. Evidemment, sur deux terrains de 
1 km 2  sur deux continents différents, il y a 
plus d'espèces que sur un seul terrain de 2 km 2  
sur un continent, du moms pour Ia plupart des 
taxons. Autrement dit, plus les terrains sont 
éloignés les uns des autres, pius il est probable 
qu'ils comprendront des habitats et des biotes 
différents. Avec I'augmentation de la distance, 
les phénoménes stochastiques et déterministes 
augmenteront i'effet de subdivision, 

- I'effet de subdivision sera encore plus prononcé 
Si Tes éléments de la selection représentent des 
refuges existants parce que Tes reserves les Pius 
grandes occupent généralement des terrains 
marginaux qui sont inutilisables en tant que 
champs ou pâturages (East, 1982a), 

- l'effet SLOSS depend des taxons. Une reserve 
qui n'abrite que des piantes annuelles des 
deserts sera trop petite pour les herbivores de 
Ia savane africaine. Si le but recherché est 
d'assurer un refuge a long terme pour toute 
une communauté biotique, y compris les grands 
carnivores, une opetite. reserve doit occuper 
une surface de plusieurs miJ]iers de km 2 . 

Le débat SLOSS ne présente pius de problèmes 
quand il s'agit de la diversité d'espèces au moment de 
Ta creation de reserves. Pratiquement tous les biolo-
gistes qui s'occupent de la protection de la nature 
s'accordent a penser que plusieurs petites reserves 
peuvent contenir autant d'espéces qu'une grande, du 
moms au moment de sa separation de l'environne-
ment naturel. Un aspect du problème SLOSS reste 
contradictoire. C'est de savoir ce qui se passe avec la 
reserve une fois qu'elTe est isoléc de son environne-
ment grace a l'homme. L'examen dc cette question a 
amené i'auteur a l'étude des facteurs qui déterminent 
la population minimale viable (PMV) et Ta repartition 
de la PMV dans T'espace. 

33. Le problème dc la PMV et Ia prevention 
de la disparition des espèccs 

Avant d'entreprendre un Tong et diffidile voyage, 
nous préparons avec soin tolls Tes objets que nous 
estimons nécessaires pour rendre notre voyage 
agréable et sti?. Pour Tes espèces biologiques, le refuge 
naturei est aussi un genre de voyage, mais piutôt dans 
le temps que dans l'espace. Ce voyage dure mule an 
et plus et sa destination est la survie. Nous, les 
hommes, sommes Ics organisatcurs du voyage. Nous 
essayons de prévoir les problémes que nos protégés 
pourront rencontrer et faisons tout notre possible 
pour les preparer a toutes les conditions éventuelles 
de l'environnement. II est nécessaire que tout ce dont 
Tes voyageurs peuvent avoir besoin soit prévu car 
l'avenir est incertain et ii n'y a aucun supermarché 
sur Ia route. 

De nombreux spécialistes de Ta protection de la 
nature tiennent pour importante Ta question de savoir 
s'iI existe pour chaque espèce une taille de population 
(ou de repartition du nombre) minimale (effective) 
pour une survie a Tong terme (la discussion sur Ta 
difference entre le nombre estimé et Te nombre 
effectif est traitée par Frankel et Soule, 1981). Si le 
volume potentiei de la reserve est inféricur a ce mini-
mum, Ia probabilité de survie de cette population est 
négligeable. Voilà pourquoi, méme si Ta reserve 
posséde tous les types d'habitat nécessaires a toutes 
ics espéces qui y vivent, ii y  aura presque toujours 
queiques espèces dont les populations sont trop 
petites pour Unc survie indéfinie (MacArthur and 
Wilson, 1967). Donc, si T'on exciut l'ingérence de 
I'homme (Soule et a!, 1979) line isolation complete 
de Ia reserve des autres ternitoires naturels signifie 
que ces espêces rares sont vouees a la disparition. 
Dans Tes reserves usupersaturées>, Te niveau de diver-
site d'espèces va baisser. Plus la reserve est petite, plus 
nombreuses seront les espéces dont Ic nombre sera 
inférieur a ceiui de la survie. 

Cependant, ii n'y a pas de consensus en ce qui 
concerne ce nombre, bien qu'iI soit généraiement 
estimné entre queiques centaines et quelques milhiers, 
en fonction des particuiarités des espéces et du 
nombre de facteurs de risque dont on tient compte. 
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Comme le rnontrc le tableau, ii est pratique de 
diviser ces facteurs en deux categories: externes et 
internes. Les facteurs internes sont: 

stochasticité démographique, 
détérioration génétique et, 
alteration des fonctions sociales (Soule, 1983). 

Stochasticité démographique: ce sont des fluctua-
tions aléatoires dans ces donnécs variables de Ia popu-
lation que sont la repartition des tranches d'âge et Ia 
proportion des sexes. Cela peut mener a des fluctua-
tions da.ns Ia taille d'une population. Les recherches 
théoriques permettent de supposer que Ia disparition 
pour cette seule raison est pratiquement impossible, 
si le volume potentiel de Ia reserve est de plus de vingt 
exemplaires (MacArthur and Wilson, 1967, Richter-
Dyn and God, 1972), mais ces modéles sont trés 
simplifies. Shaffer (1983 et Rapport prive) a simulé 
Ia stabilité éventuelle de l'ours grizzly Ursus arctos 
dans le Parc national de Yellow Stone en se servant 
des données réciles et en incluant des données concer-
nant des variations de l'environnement. Ii a trouvé 
que le temps moyen de disparition d'une espéce pour 
un milieu a volume patentiel de 50 est de 114 ans. 
Dans 300 ans, 94 % de ces populations simulées 
doivent disparaI'tre. Pour un animal aussi grand, une 
population de 50 individus est trop petite pour 
garantir sa survie dans une reserve, méme si l'on fait 
abstraction des autres facteurs de risque. 

II cxiste deux types de détérioration génétique. 
Le premier est l'érosion de l'hétérozygosité et de Ia 
diversité des alleles. En cc moment, il existe de 
nombreuses demonstrations du fait que chez les 
espèces de souches différentes (outbreeding) qui sont 
hétérozygotes en plusieurs loci, les individus les plus 
hétérozygotes s'adaptent mieux a l'cnvironnement 
que les individus moms hétérozygotes. De nombreux 
critèrcs d'adaptation ont été étudiés, et notamment 
la viabiité, Ia vitesse de croissance, Ia longévité, Ia 
symétrie morphologique et la viabilité en cas de stress 
(Soule and Wilcox, 1980; Frankel and Soule, 1981; 
BalJou and Rails. 1982;Schonewald-Cox Ct al, 1983). 
La signification de ces résultats pour Ia protection de 
Ia nature est que toute diminution de l'hétérozygo-
site augrnente probablement la mortalité, notamment 
dans ces périodes de stress ou bien de changement de 
l'environnement. Dc pareilles pertes diminuent aussi 
d'éventualité des changemcnts évolutionnels d'adapta-
tion. 

Un autre aspect de la détérioration génétique est 
le croisement entre espéces de Ia même souche 
(inbreeding). Actuellement, des donnécs sont accu-
mulécs qui démontrent que les espèces d'animaux de 
souches différentes (outbreeding) évitent l'accouple-
ment avec les individus apparentés, même s'ils ont 
grandi séparément (voir Ballou and RaIls, 1982 et 
Getz and Smith, 1983). Dc nombreux généticiens 
estiment que Ie fait d'éviter ce genre de croisement 
(inbreeding) est le résultat de Ia selection naturelle. 
Le croisement entre individus apparentés chez les 
organismes qui normalement issus de souches diffé- 

rentes méne généralement a une brutale diminution 
des facultés d'adaptation et surtout a une diminution 
dc Ia fécondité et de Ia viabilité; on a démontré 
qu'un croisement méme minime cntrc des individus 
apparentés a des consequences trés néfastcs chez les 
espèces de primates sauvages (Rails and Ballou, 
1982a), chez les ongulés (RaIls and Ballou, 1982) et 
les petits mammiféres (Rails and BaIlou, 1982b). 

Les spécialistes de Ia protection de Ia nature 
doivent connaitre Ic nombrc minimal effcctif de la 
population pour laquelle Ic résultat négatif du croise-
ment entre individus apparentés est contrebalancé 
par la selection naturelle. La connaissance de ce 
nombrc permet de se servir de Ia méthode empirique 
pour des projets I court terme, y compris des mesures 
de protection telles quc Ia procreation dans les zoos. 
Franklin (1980) et Soule (1980) ont obtenu indé-
pendamment l'un de I'autre un même chiffre en se 
basant sur l'expérience des éleveurs. Ce chiffre est 50. 
Mais ii faut souligner qu'une population effective de 
cinquante individus n'est pas assez nombreuse pour 
prévenir une perte graduelle de l'hétérozygosité. Unc 
teile population perdra Ia plus grande partie de sa 
variabilité génétique au bout de moms de cent géné-
rations (Senner 1980). 

Pour Ic maintien de ía population génétique, il 
faut que Ia population soit suffisainment grande car, 
dans ce cas, l'apport fait par une nouvelle variabilité 
génétique due a des mutations équilibre les pertes 
causées par la derive génétique. Franklin (1980) 
estimait que cc scull, c'est-I-dire Ic nombre effectif 
de la population, est égal a peu prés 500, mais des 
problèmes de théorie ont ébranlé notre confiance en 
cette estimation. En fait, ce nombre depend dans une 
certaine mesurc du nivean de Ia variabilité génétique 
qui existe de.ja dans cette population. 

Le troisième facteur interne est une conduite 
non-adaptive ou bien le dysfonctionnement social. 
Ce facteur peut accélérer la diminution imminente 
du nombre des espéces qui se procurent la nourriture 
par grands groupes ou forment de grands groupes 
pour procréer (Soule, 1983). Aux Etats-Unis, Ia 
disparition des perroquets de Caroline, des pigeons-
voyageurs et des coqs de bruyère a sans doute été 
accélérée par cc facteur. 

Si l'on prend en consideration les facteurs de I'en-
vironnement ou bien les facteurs externes, ii faut 
augmenter Ia PMV ou le nombre de ces unites. Ces 
facteurs sont: 

Ic trouble ou la dynamique des pctits terrains, 
Ics maladies, 
la stochasticité de l'environnement et 
les catastrophes. 

Beaucoup d'espèces utilisent seulement les ressour-
ces qui existent dans les habitats provisoires, résultat 
des troubles naturels (chute des arbres, incendies, 
etc.). Cela signifie que Ic nombre d'habitats qui leur 
sont accessibles depend de la fréquence, de l'écheile 
et de l'intensité des troubles (Pickette and Thompson, 
1978; Foster, 1980). Dans les petites reserves, un 



riombre imprévisible de cc genre de troubles signifie 
:Iue les habitats nécessaires peuvent disparaItre par 
i asard. 

Les maladies sont un autre facteur extérieur qui 
peut anéantir soudainement une population ou bien 
en diminuer le nombre en déclenchant des facteurs 
internes (F'rankel and Soule, 1981). 

Les changements de l'environnement et les cata-
strophes font partie d'une même continuité, différant 
seulement par la fréquence. Les tempétes sont un 
phénornène plus courant que les glaciations. Les 
évèncments sans importance pour une grande reserve 
peuvent détruire complétement tel ou tel type 
d'habitat dans one petite reserve. Je veux parler ici 
d 'évènements relativement frequents tels qu 'incendies, 
inondations, coulées de boue, avalanches et ouragans. 
La population entiére de toute une espèce vivante 
dans une petite reserve peut être détruite par une 
telle catastrophe. Par exemple, l'incendie de 1959 
dans I'fle de Santa Barbara au large de la côte cali-
fornienne a temporairement détruit presque tous les 
habitats de plusicurs espèces d'oiseaux. Voilâ pour-
quoi la conservation des espèces dans les petites ré-
serves depend de Ia capacité d'une seule population 
a survivre a des catastrophes telles qu'une inondation 
d'une duréc de cent ans ou une sécheresse d'une 
durée de deux cents ans et de la diminution ou non 
par de telles catastrophes du rtombre de la population 
jusqu'à cette limite dangereuse on le facteur intérieur 
menace son existence même. 

4. SYNTHESE: ARGUMENTS EN FAVEUR 
DES GRANDES RESERVES 

Li figure 1 resume plusieurs de mes conclusions. 
Une conclusion évidcnte et méme banale est la 
suivante: les reserves naturellcs doivent étre a Ia fois 
grandes et diverses s'il est nécessaire de conserver 
une importante partie de la biote (v. tableau ). La 
question qui se pose alors est: a quel point grandes et 
diverses? Je pense quc le critère détérminant doit 
Ctre le nombre de la PMV pour un des groupes 
suivaflts: 

les espèces-clés les plus rares (Gilbert, 1980), 
les fauves les plus importants, ou 
les plus grands herbivores pour le système le 

micux approprié. 

La taille minimale des reserves de biosphere 
depend done des surfaces do terrain nécessaire au 
maintien de Ia PMV des espéces les plus vulnérables 
de ces categories. Voilâ pourquoi il est préférable, 
et peut-étre même impératif, d'avoir plus d'une 
reserve avec Ia PMV. Si cc n'est pas possible dans les 
limites d'une seule reserve, il faut organiser un en-
semble de dëux on de plusieurs reserves pour Ia 
protection de cette espèce. 

Pourquoi est-il nécessaire d'aménager et de gérer 
des p  arcs pour les espèces relativement rares? N'est-ce  

pas là do chauvinisme mégafaunah? Je pense que 
non. D'abord, les espéces-clés sont parfois des plantes 
ou bien des animaux relativement petits, comme par 
exemple les indispensables pollinisateurs. Méme s'il 
en est ainsi, il est impératif que les dominants tro-
phics et de la biomasse soient maintenus, c'est-à-dire 
1es plus grands animaux, parce qu'ils sont souvent: 

les plus vulnérables, 
leur valeur esthétique et culturelle est propor-
tionnelle a leur tailic, 

- ils sont précieux en tant que ocanarjes c'est-i-
dire comme indicateurs du bon état de 'envi-
ronnement (Eisenberg, 1980) et 

- cc qui est Ic plus important, cc sont des espéces 
absolument indispensables pour des raisons 
écologiques. 

Du point de vue de leur vulnérabilité, les grands 
animaux sont parmi les plus rares dans Ia plupart des 
écosystèmes (e.g. Eisenberg, 1980;East, 1981a, 1981b) 
et des etudes récentes ont montré que la raretC, do 
moms parmi les oiseaux, est un des meilleurs indica-
teurs de Ia diparition (Terborgh and Winter, 1980). 
Dc plus, les grands mainmiféres sont victimes du 
braconnage et sensibics aux facteurs internes sus-
mentionnés. Les etudes de East ont montrC que 
beaucoup des grands carnivores des savanes ont une 
population inférieure a 100 dans de nombreux 
grands pares africains. 

Du point de vue de l'importance écologique des 
grands animaux, tout Ic monde comprend de nos 
jours que la predation (Paine, 1966; Connel, 1971; 
Karr, 1982) et l'herbivorisme (Darwin, 1859; Har-
per, 1969; Lubchenco, 1978;flay, 1981) contribuent 
a maintenir la diversité des espéces en prévenant one 
extermination due a la concurrence des espèces. 
C'est en partie pour cette raison que de nombreux 
savants ont prédit l'extinction en cascade+ des 
espèces en interaction écologique a la suite de la 
disparition des espèces-clés, y compris lcs grands 
carnivores, les herbivores et les plantes (Terborgh 
and Winter, 1980; Raven, 1976; Gilbert, 1980; 
Frankel and Soule, 1981;Karr, 1981). 

Les petites reserves ne sont pas rationnelles du 
point de vue politique et économique étant donné 
que de tels territoires cofitent cher a entretenir. Le 
rapport périmètre/surface est trés élcvé ainsi quc Ic 
volume de travail par unite de surface. De plus, 
dans les petites reserves, ii y a plus d'espèces qui 
nécessitent une surveillance intensive du fait des 
facteurs de risque décrits plus haut. Comme on 
peut voir sur la fig. 2, l'étude des budgets et des 
tailles des pares permet, de conclure que les 
dépenses engagées pour un hectare de petite reserve 
aux Etats-Unis sont 19 fois supérieures a celles 
engagées pour les grandes. Pour Ic Kenya et la Tan-
zanie pris ensemble, cc rapport est de 117. Dans 
les regions politiquement instables, les petitcs ré-
serves seront probablement dévastécs et pillées en 
cas de conflit civil. 

Par consequent, les fonctions des petites r6- 
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serves sont différentes de celles des grandes. Les 
petites reserves ne peuven -t être considérées comme 
dépôt ultirne de Ia vie sauvage. Elles sont trop expo-
sees a beaucoup de facteurs destructeurs intemes et 
externes. Néanmoins, les petites reserves peuvent 
étre très utiles pour la formation des spécialistes 
en biologie et en tant que lieux de détente. En 
tant que telle, leur utiité ne doit pas être sous-
estimée. 
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Fig. 1. Quciques principes spatiaux suggérés pour ics 
reserves naturelles en correlation avec des aspects de l'amCnage-
ment et de Ia gestion. Dans l'ouvrage de Diamond (1975), on 
trouve un diagramme analogue base exciusivement sur la 
biogeographic des ties et tenant compte seulement des critères 
de l'amCnagement; A - plus cest grand, mieux c'est. C'est le 
principe essentiel; B la subdivision prCservera de nombreuses 
espêces des épidémies et des catastrophes. II pourra etre 
nCcessaire de sacrifier Ia taille a la subdivision, mais plus les 
reserves sont petites, plus dies sont cotiteuses Ct plus inten-
sive est leur gestion. Le cercie en pointillé symbolise Ia ges-
tion scientifique intCgrCc de ces reserves. Une teile gestion 
compense une taille réduite; C - le voisinage eat uniquement 
bénéfique a certains taxons, y compris les oiseaux, les chauve-
souris, certains invertébrés et les plantes. Pour Ia fore et la 
faune, le' meilleur amCnagement des reserves est celui qui 
assure Ia diversité des espèces et l'endémicitC maximales et 
øü ies agressions extérieures sont minimales; D - voir B; 
E - lea corridors peuvent devenir une voie de pénétration des 
pathogènes et des endroits commodes pour les braconniers. 
Les corridors ne peuvent étre bénCfiqucs qua un petit nombre 
d'espèces. Que lea avantages des corridors dpassent leur 
coüt depend des situations locales et des taxons existants; 
F Ic caractére du terrain la conduite des espéces locales et 
d'autres facteurs détes-minent s'il est bon de rCduire le rapport 
périmtreJsurface. 
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Fig, 2. Le rapport entre la taille d'une reserve et le coit 
(budget annuel) par hec tare en US: 
S - petite (moms de 50 000 ha) 
M - moyenne (entre 50 000 et un million d'ha) 
L - grande (plus d'un million d'ha) 
Données ae l'IUCN (1977) 
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Tableau 

QUELQUES-UNS DES RAPPORTS ENTRE LES FACTEURS DETERMINANT LE PMV 

FACTEUR IMPACT PROBABLE 
SIGNIFICATION POUR LES 
RESERVES NATURELLES 

Inteneur 

Stocbasticit 
démographique 

Stochasticité génétique 

Dysfonctionnement social 

Extéricur 

Dynamique des petits 
terrains 

Maladies 

Environnement 

Catastrophe  

Devient important quand N est inférieur 
10 ou 15 

Perte de la faculté d'adaptation quand N 
est moms de 50. 
Perte de la diversitC allélique et de 
l'hétérozygositC dans des populations 
plus grandes 

Baisse soudaine de la reproduction 

L'absence des habitats nCcessaires peut 
causer la disparition d'une population 
ou une baisse importante de son nombre 

Peuvent provoquer la disparition d'une 
population ou diminuer son nombre 
d'une façon critique 

Peut provoquer la disparition d'une popu-
lation ou diminuer son nombre d'une 
façon critique 

Peut faire disparaitre une espéce sur 
une superficie de plusieurs km 2  

Lie a d'autres facteurs surtout no 2 et no 6 

Les populations nécessaires peuvent étre 
comptées par milliers en fonction du sexe, de 
la fluctuation et du taux de croissance (r) des 
populations 

Idiosyncratic: les oiseaux les plus sociaux sont 
les plus vulnérables 

Plus Ia reserve est grande, mains cc facteur est 
dangereux 

Les espéces-clés ou dominantes doivent tre 
représentées par Ia PMV dans plusieurs ré-
serves 

Le nombre de PMV trouvC a partir de no 2 
doit étre multiplié par un coefficient qui 
tienne compte de Ia gravité et de la frCquence 
des perturbations 

Méme chose que pour le facteur 5 
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CONSERVATION DES ECOSYSTEMES MODELES DANS LES RESERVES: 
LES DIFFICULTES El LEURS SOLUTIONS POSSIBLES 

par 

A.A. Nasimovtch et Yu.A. Issakov 

RESUME. La conservation des écosystémes mo-
déles est un objectif majeur des reserves naturelles. 
II est de plus en pius difficile a réaliser au fur et a 
mesurc que les complexes naturels des reserves 
deviennent des flots isolés au milieu de vastes zones 
d'activité humaine. Les principales causes de pertur-
bation des écosystèmes conserves dans ies reserves 
sont: Ia couverture incomplete des complexes natu-
rels sauvages empéchant ia réguiation des processus 
d'écoulement et la protection adequate des popula-
tions anim ales dont les habitats dép assent les limites 
des reserves: I'isolation écologique de Ia reserve des 
territoires environnants provoquant des perturbations 
dans les processus génétiques chez les populations et 
menant a une concentration excessive de certaines 
espèces animaTes qui ne trouvent pas d'habitat dans 
les zones trés développées: les difficuités dans Ia 
preservation des écosystCmes a différents niveaux des 
successions régénératrices: ies effets de l'activité 
humaine menée a cet endroit avant Ia creation de la 
reserve: l'activjté hurnaine dans les zones environ-
nantes, surtout la bonification et l'assèchement des 
terres et la regulation du debit des rivières traversant 
Ta reserve. 

Quelques suggestions sont faites pour réduire Ics 
effets des interventions extéricures sur les complexes 
naturels proteges, y compris la creation de zones 
tampons et l'adoption d'un régime special dc pro-
tection de ia nature dans les zones attenantes a la 
reserve. 

L'objectif majeur des reserves naturelies est Ia 
conservation des complexes naturels modéles et de 
leurs écosystèmes, ainsi que du fonds génétique des 
organismes qui les constituent. Les recherches menées 
dans les reserves sont concentrées sur i'étude de 
i'organisation des écosystémes protégés et de leur 
dynarnique naturelle. 

Ii n'y a pas trés iongtemps, pour créer une nouvelle 
reserve, on iui assignait un territoire ayant bien 
conserve son aspect naturel, c'est-â-dirc sa structure 
de complexe naturel et Ta composition d'espèce des 
organismes qui Ia peuplaient. De tels territoires se 
-trouvaient généraiement parmi d'autres zones 
semblabies, un peu plus rnodifiées par l'activité 
humaine. A partir du moment de la creation de telles 
reserves, leur territoire était exciu de i'utilisation 
humaine, c'est-à-dire qu'on y arrêtait l'expioitation 
forestiére, le pâturage, la chasse, etc. L'action de 
i'homme sur les complexes naturels protégés se 
trouvait sinon presque stoppéc du moms considerable-
ment atténuée. On avait l'impression que rien ne 
menacait plus Ia sécurité des complexes naturels et 
qu'ils pouvaient donc régler eux-mémes Ia structure  

de leurs écosystèmes Ct assurer Ta restauration de la 
biote. On croyait qu'il était suffisant d'avoir cessé 
toute intervention dans la vie des complexes protégés 
en les iivrant a eux-mémes. 

Une telie situation serait idéale, mais pour cela le 
territoire d'une reserve doit étre non seulement 
suffisamment vaste, mais surtout autonome ct in-
dépendant des zones attenantes. Ii doit inciure le 
bassin complet d'une ou de piusieurs rivières et 
notamment et obligatoirement leur source, et dans 
certains cas leur embouchure. Les reserves de moo-
tagne doivent couvrir toutes Tes ceintures d'altitude, 
depuis le sommet jusqu'au pied. Ccci est nécessaire 
pour assurer une interaction normale cntre les éco-
systèmes formant une chafne ainsi qu'un paysage 
géochirnique élémentaire. De plus, ie territoire d'une 
reserve doit permettre a la plupart des espéces ani-
males de vivre dan ses limites toutes Ies saisons de 
I'année. Cela concerne avant tout ies onguiés qui 
font des migrations saisonniéres réguliêres. 

Les territoires des reserves modernes satisfont 
trés rarement a ces impératifs. Certaines espéces 
anim ales ayant besoin de vastes territoires indivi-
duels sont forcées de passer une partie de leur vie 
hors dc Ia reserve (par cxemple les tigres dans les 
reserves d'Extréme-Orient). Souvent, ies habitats 
hivernaux des ongulés, par exemple ceux des cerfs 
dans Ia reserve Caucasienne et des éians dans Ia 
reserve de Petchoro-llychsky sont également hors 
des iimites de celles-ci. Les cours inférieurs des 
riviêrcs traversant les reserves de Sikhote-Alinsky 
et de Lazovsky ne sont pas inclus dans leurs tern-
toires, ce qui rend impossible ia surveillance et Ia 
protection des précieuses espèces de saumons mig -
rant pour la ponte depuis Ta mer vers ies rivières. En 
généra!, iT est trés difficile sinon impossible d'étendre 
ies limites d'une reserve. Dans ces cas, les meilleures 
façons dc régier les situations conflictuelles peuvent 
étre Ta creation le Tong de Ia périphéric de Ia reserve 
d'un certain nombre de zones natureiles protégées 
d'un autre type, ayant un statut de refuge sinon 
complet du moms saisonnier. 

Dc tels conflits se sont surtout aiguisés de nos 
jours du fait de l'expansion de l'activité humaine 
presque partout, ce qui a fait des territoires des 
reserves des flots au milieu de vastes zones d'activité 
humaine. Aujourd'hui, de petits bouts de steppe 
forment des taches au milieu de champs immenses et 
des flots de taiga sauvage sont entourés d'exploita-
tions forestières intensives. 

Une isolation écoiogique des complexes naturels 
sauvages a ainené toute une série de consequences 
néfastes qu'on pourrait considérer comme des mani- 
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festations de l' effet insulaire,. Cela se manifeste par 
one pertc quasi totale par les écosystèmes des reserves 
de Ia faculté ,de régler de façon autonome le nombre 
de certaines espéces anirnales, parce que cellesci 
n'ont pas la possibilité d'aller vivre en dehors de Ia 
reserve en période d'extension de la population ni, 
a l'inverse, de trouver des individus a l'extérieur en 
période de diminution de la population. Le second 
aspect ne s'est pas encore manifesté trés nettement, 
mais II est evident qu'il a déjà lieu. C'est le résultat 
d'une isolation génétique des populations de noin-
breuses espéces de plantes et d'animaux vivant dans 
des petites reserves. 

De graves perturbations dans les structures de 
certains écosystèmes provoquent un phénomène que 
l'On poUrralt appeler ((effet de l'éponge. Nous 
voulons parler de la concentration dans les zones 
isolées des reserves d'un grand nombre d'animaux 
de certaines espèces mobiles qui ne trouvent pas de 
conditions favorables dans les vastes zones attenantes 
a la reserve. Cela s'est manifesté de façon on ne peut 
plus nette dans la reserve du Tchernoziom Central, 
oft dans des chénaies trés modestes se concentre 
régulièrement un nombre démesuré d'élans et de 
sangliers. Non seulement les hêtes perturhent Ia 
reconstitution naturelle des chénaies, mais abiinent 
aussi Ia forét elle-méme. Dans certaines reserves, et 
a des périodes déterminées, s'accumule un grand 
nombre de loups (reserve de Darwin et autres), de 
renards en période de reproduction (reserve de 
Mikhailovskafa Celina), de cormorants (reserve 
d'Astrakhan), etc. 

Pour parer clans une certaine mesure au développe-
ment de ces phénomênes négatifs, on peut créer 
autour des reserves des zones-tampons (de protec-
tion) prévoyant un régime particulier d'utilisation 
de la nature, ces zones pourront, entre autres, servir 
de lieux de regulation active du riombre de certaines 
espèces (y  compris la chasse), qui est indispensable 
dans de nombreux cas. Dc plus, ii est préférable de 
prévoir une possibiité de liaison entre les territoires 
de reserve et leurs zones de protection, et d'autres 
territoires naturels ayant conserve des fragments 
d'écosystémes naturels ou du moms certains de leurs 
composants. De telles liaisons peuvent s'effectuer par 
des couloirs écologiques formés par des bandes 
forestléres d'utilisations variées, ainsi que par Ia 
creation de refuges naturels saisonniers dans les 
pâturages, les marais, les zones d'mondation, etc. 

Méme quand on réussit a trouver pour Ia future 
reserve un territoire avec des paysages naturels bien 
conserves, il y  a toujours des traces d'activité humaine 
récentes ou plus anciennes. Ce peuvent être des 
coupes en reforestation, des vides a la place de 
foréts abattues, des prairies secondaires utilisées pour 
le pâturage ou le fourrage, de veilles friches et beau-
coup d'autres. En régle générale, une fois le régime de 
reserve établi, des successions réparatrices commen-
cent a se développer dans ces parties perturbées par 
l'homme. Très souvent, l'abondance de certaines  

espèces de plantes et d'animaux dans les territoires 
inclus dans les reserves peut étre modifiée par I'acti-
vité humaine et ne correspond pas a Ia situation dans 
des écosystêmes vierges. Cela devient Ia cause d'un 
certain déséquiibre dans les processus de métabo-
lismes énergétiques et de masse. En résultat du 
caractére incomplet du complexe naturel, tel ou tel 
maillon du cycle s'affaiblit, et la structure et le fonc-
tionncment de ces écosystèmes deviennent plus vulné-
rables et moms stables. De teEs phénoménes sont 
l'accroissement démesuré de la population de cerfs et 
de sangliers faute de grands carnivores dans la reserve, 
ou bien la perturbation de la structure de la couver-
ture végétale des steppes a la suite de la disparition 
des ongulés sauvages et l'arrêt total du pâturage des 
animaux dornestiques. Le premier phénoméne induit 
une détérioration considerable des processus de refo-
restation tandis que le second favorise l'accumulation 
de litière Ct Ia formation du Hfeutre des steppes H la 
mésophilisation de la couverture végétale oft domi-
nent les céréales rhizoides ou des arbustes des steppes, 
essentiellement Caragana fruticosa, cc qu 'on observe 
dans les reserves de steppes (Mikhailovskafa Celina, 
Khomutovskaja, Streltsovskaja et d 'autres). 

De nombreuses perturbations dans Ia structure 
des écosystêrnes de reserves disparaissent au cours 
des successions réparatrices. Cependant, la reparation 
de certaines d'entre elles, par excinple, la formation 
de types de foréts propres a cet endroit, demande 
beaucoup de temps et le rebouchage des trous écolo-
giques apparus a la place de certaines espèces dispa-
rues ne peut pas du tout se faire tout seuL De 
nombreuses tentatives d'accélérer Ic processus de 
formation de types de foréts indigénes ont été faites. 
Pour accélérer Ia pousse des espéces précieuses, 
édificateurs ou communautés climatériques, des 
coupes sélectives de variétés d'arbres typiques du 
stade de succession out été effectuées, par exemple, 
l'abattage des trembles dans les chênaies ou dans les 
forCts de conifères complexes de la reserve de Voro-
nezhsky. Maiheureusement, les résultats de telles 
experiences ne sont pas encore suffisamment analyses 
et dies n'ont pas eu d'effets positifs évidents. C'est 
normal, car la succession est un processus complexe 
et multiforme, aux différents stades duquel non 
seulement la structure de la végétation change, mais 
aussi la population animale, ainsi que ccrtaines pro-
priétés du sol. Voilà pourquoi il n'est guèrc possible 
de réduire Ia durée des périodes de succession ou de 
sautcr l'une d'eiles. 

Une autre mesure de restauration de la structure 
des ecosystémes perturbés, qui a été menée clans de 
nombreuses reserves, est la reintroduction d'espèces 
totalement disparnes. Efle est sftrement nécessaire. 
Cependant, avant d'entreprendre une teile action, on 
doit obligatoirement procéder a un examen préalable 
du territoire pour determiner a quel point cette me-
sure peut être utile. En effet, bien que les espèces 
disparues reviennent sur Teurs anciens lieux d'habitat, 
la structure des écosystèmes a souvent change consi- 
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dérablement pendant Ia période de leur absence. 
C'est pourquoi l'espèce que l'on veut réacclimater 
s'adapte souvent mal a son ancien lieu d'existence, 
par exemple le chéne ou les oies grises dans Ia reserve 
de Darwin. Quelquefois, au contraire, elles détruisent 
les ecosystèmes modernes dans lesquels leur ancienne 
case écologique a disparu ou considérablement change 
(cerfs européens dans les reserves de forêts steppiques, 
aurochs dans les chênaies de Ia reserve de Khopersky). 
Bien siir, les essais de réacclimatation ne se soldent 
pas toujours par un échec. Par exemple, Ic retour des 
marmottes dans les steppes de Askania-Nova s'est 
bien passé. Dans de nombreux cas, on ne peut pas de 
toute façon éviter les difficultés dans la rCintroduc-
tion d'espèces disparues. 

Par contre, les experiences d'acclimatation dans 
es reserves de certaines espéces exotiques, menées 

ii y  a qucique temps, furent particulièrement mal 
inspirées. Une situation particuliêrement grave a été 
créée par l'introduction dans certaines reserves de la 
partie européenne de l'URSS et du Caucase de cerfs 
tachetés amenés d'Extrême-Orient (reserves de 
Khopersky, de Mordovsky, etc.), ainsi que par l'im-
plantation dans les reserves d'espêces d'arbres étran-
gères. Certaines d'entre elles se sont révélées assez 
agressives et proliférent énergiquement au milieu 
des espéces indigénes. Ainsi, l'érable américain 
(Acer negundo) est assez .dangereux a cet égard et 
on essaie de le combattre dans la reserve du Tcherno-
ziom Central. Toutes les introductions étrangeres a 
la nature de la reserve doivent être enlevées et transf é-
rées sur d'autresterritoires protégés de type different 
(refuges naturels spéciaux, zones de sylviculture 
expérimentale, élevage, etc.). 

La restauration des écosystèmes naturels mdi-
genes perturbés par les successions démutationnelles 
est un des principaux objectifs des reserves. En même 
temps, on ne peut conserver le fonds génétique des 
organismes végétaux et animaux de façon complete 
qu'à condition que les complexes naturels des reserves 
comprennent non seulement les écosystêmes qui ont 
atteint un état proche de l'état climatérique, mais 
également tous leurs stades de succession. En plus de 
cela, certains stades de succession présentent une 
grande valeur intrinsèque, tant pour Ia richesse de 
leur biote que du fait de leur role d'habitat saisonnier 
pour certaines espéces animales exigeant une atten-
tion particulière. Par exemple, les implantations avec 
predominance de trembles sont nécessaires en tant 
qu'habitat des élans, des cerfs de Mandchourie, des 
castors et de beaucoup d'autres animaux. En 
l'absence de tremblaies, ces animaux passent dans les 
zones forestières formées d'espèces indigénes, moms 
adaptées et moms résistantes au rongement des 
branches et de T'écorce (reserves de Darwinsky, 
Roronezhsky, Khopersky). Des oiseaux typiqnes des 
steppes tels que les petites outardes ou les grandes 
outardes évitent les hautes herbes avec predominance 
de stipes et d'arbustes des steppes. Leurs principaux 
habitats sont des endroits a Ia couverture végétale  

pIus basse et plus raréfiée due souvent au pâturage ou 
a la repousse des friches. 

Ccci signifie qu'à cOté des écosystèmes clima-
tériques indigénes, diffCrerits stades de leur succession 
sont nécessaires dans les reserves. De plus, ii ne faut 
pas oublier certains écosystémes semi-naturels formés 
depuis longtemps par suite d'une utilisation par les 
hommes. Parmi eux, iI faut souligner notamment 
différentes categories de prés secondaires qui se sont 
formCs a la place des forêts dans les tones d'inonda-
riori des rivières (reserves de BCrésinsky, Oksky) et 
dans les zones subalpines des montagnes oIi elles 
ont remplacé des boulaies (Teberdinsky et d'autres 
reserves de montagne). Certains de leurs types se 
distinguent par une trés grande diversité d'espèces et 
par Ia beauté et Ia richesse des populations animales. 
Cette catégorie comp rend également des oalvarsH 
avec du genièvre le long des cOtes de Ia Baltique, les 
vergers abandonnés au pied et I mi-hauteur des mon-
tagnes du Caucase, etc. 

Dans les deux cas, nous avons affaire a la répara-
tion d'écosystèmes se trouvant a divers stades de 
succession. On peut uniquement freiner Ic processus 
de succession par une neutralisation active de son 
développement. Dans ce cas précis, ce n'est pas 
seulement acceptable, mais aussi indispensable. On 
peut procéder pour cela a différents types d'abattage, 
de riettoyage des prés des arbres et des arbustes, 
parfois même au fauchage pendant un certain temps. 
Dans certaines périodes et de façon limitée on peut 
y faire paftre les chevaux et a certains endroits on 
peut brüler la végétation de façon contrOlée. Evidem-
ment, on ne peut appliquer ces mesures qu'après de 
nombreuses experiences menées dans différentes 
conditions naturelles. Ce n'est que si les résultats 
soft positifs que l'on peut utiliser ces méthodes dans 
la pratique de Ia protection de Ia nature. 

De nosjours, d'autres difficultés se font de plus en 
plus sentir dans Ia protection des écosystèmes des 
reserves. Ce sont les résultats du développement de 
différentes activités humaines dans les zones attenan-
tes Ct même dans celles situées a une certaine distance. 
Cette catégorie d'actions anthropogénes sur les 
écosystèmes proteges pent étre divisée convention-
nellement en deux groupes: 

toutes sortes d' encombremeritH et de conta-
mination des complexes naturels des reserves; 

transformation radicale de l'environnement 
naturel de la region oü la reserve est située. 

Le premier groupe de phénomènes inclut: Ia 
pénétration et l'introduction dans les écosystèmes 
proteges d'espèces H encombrantesH de plantes des 
champs Ct des zones de ceinture forestiére (les chéno-
podiacées, quciques composacées et aussi Acer 
negundo); Ia pénétration de quelques espèces ani-
males agressivesH: ondatra, ratons laveurs et vison 
aniéricain. L'ondatra déplace le desman dans leur 
concurrence pour les terriers (reserve d'Oksky et 
d'autres); le raton laveur porte prejudice aux oiseaux 
qui font leur nid au sol: coqs de bruyère, canards, 
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oies et courlis (reserves de Darwinsky et Astrakhan-
sky); le vison dévaste les nids faits dans les creux 
d'arbres, surtout les ceufs de grébes (Bucephala 
clangula), (reserve de Laplandsky). L'action des 
espèces susnommées sur les écosystémes des reserves 
ne se lirnite pas aux exemples cites: elle est beaucoup 
plus importante. Ii n'y a pas de doute qu'il faut lutter 
de façon énergique contre les espèces étrangères qui 
pénêtrent dans les reserves bien que dans certains 
cas cette lutte soit vouéc a l'échec. Le nombre de ces 
animaux peut être limité, mais on ne peut pas les 
détruire complétement. 

Un mal trés courant dans toutes les reserves sont 
les incendies provoqués par le bthlage des herbes 
séches et des roseaux (reserves de Naurzumsky, 
d'Astrakhansky et d'autres), l'inflammation des 
restes d'abattage dans les coupes forestiéres près de la 
reserve (reserves de Sykhote-Alinsky, de Maryisky et 
d'autres), les feux causes par les touristes (reserve de 
Barguzynsky et d'autres). Les zones tampons et un 
nettoyage régulier des ceinturcs anti-incendies 
peuvent étre de qucique utilité pour prévenir ce mal. 
Il est plus diffidile d'éviter la pollution des rivières qui 
traversent les reserves, si elle a lieu en amont des 
limites de celles-ci. Les reserves de Darwinsky, Astra-
khansky et Khopersky ont déjà subi les effets de cc 
phénoméne. Enfin, les foréts de la reserve de Lapland-
sky ont subi Ics consequences des rejets industricis 
d'une vile située a 40 km. La legislation en vigueur 
permet d'arréter ce genre d'actions néfastes pour la 
nature protégée. Mais la reparation des dégâts qu'elles 
ont provoqués exigc parfois plusieurs années. 

Un autre problème non moms ardu est la conser-
vation des écosystèmes modéles dans Ics conditions 
d'une transformation fondamentale de la liature 
d'une grande region incluant la reserve. Ce sont 
l'abattage des foréts et le défrichagc total des terres, 
cc qui provoque des déséquilibres dans ic régime 
hydraulique et cause la baisse du niveau des nappes 
d'eau souterraines; la réalisation d'un vaste pro-
gramme d'asséchement des marécages et enfin la 
regulation du debit des rivières en amont ou en aval 
de la reserve. Les charigements dans les conditions 
naturelles et tout dabord ceux de !'éqniibre hydrau- 
lique de Ia region provoquent des perturbations 

irréversibles dans les complexes naturels des reserves 
(reserves de Kyzyl-Agach, de Naurzumsky, de Kur -
galdzhynsky et de Tigrovafa Balka). Les possibilités 
des reserves de preserver leurs écosystèmes naturels 
de cc genre d'actions extérieures massives sont 
mnimes. Mais dies pourraient devenir plus impor-
tantcs si l'on pouvait instaurer un régime special 
d'utilisation de la nature dans les regions oü ii est 
prévu de réaliser des programmes de grande envergure 
de transformation des conditions naturelles. Cela 
obligerait les responsables des travaux a prévoir dans 
leurs plans les mesures nécessaires a la conservation 
des complexes des reserves. En résumé, on peut 
établir un schema qui montre les principales causes 
de perturbation des écosystèrnes naturels dans les 
reserves, les résultats de ces perturbations et les possi-
bilités de les éliminer ou de les prévenir. (v. tableau ). 

En conclusion, ii convient de constater qu'en cc 
moment le système des reserves en URSS peut être 
divisé en trois groupes: les reserves dont l'état du 
complexe naturel et la situation assurent la régula-
tion autonome et le fonctionnement naturel des éco-
systémes (sans l'intervention de l'homme). Elles sont 
situées dans des regions relativement peu utilisées a 
des fins économiques, possédent des territoires 
suffisamment grands et sont dans une grande mesure 
indépendantes des territoires environnants; les réser-
yes dont les conditions assurent le fonctionnement 
normal (nature!) des écosystêmes avec une regulation 
insignifiante de la part de l'homme; les reserves dont 
l'état actuel assure Ia conservation de quelques corn-
posants seulernent de leurs complexes naturels et ce 
a la condition d'une participation humaine active a 
la regulation du développement et du fonctionnement 
des écosystêmes. 

En envisageant I'avenir, nous avons toutes les 
raisons de penser que le role des reserves appartenant 
aux deux derniers groupes va augmenter. La non-
ingérence totale dans la vie des écosystèmes protégés 
ne sera possible que pour un nombre trés restreint de 
reserves. Dans la plupart des autres, il faudra procéder 
a une gestion scientifiquement motivée des écosysté-
mes naturels que nous voulons conserver pour les 
générations futures. 

Tableau 

PRINCIPALES CAUSES PROVOQUANT LES PERTURBATIONS DES ECOSYSTEMES PROTEGES, 
LEURS RESLJLTATS, PROBLEMES QUI SE POSENT ET POSSIB1LITES DE LEURS SOLUTIONS 

Principales causes de 	I 	Résultats de ces perturbations et 
perturbation des écosystèmes 	 problémes qui se posent 	 Solutions possibles 

Englobement insuffisant dii 	Impossibilité de contrôler les processus du debit. 	Complement du territoire de la reserve 
complexe naturel de Ia 	Englobement insuffisant du territoire occupé par 	par d'autres territoires protégés spéciali- 
reserve 	 les populations de certaines espéces, ainsi que des 	sés 

zones individue1k. de certains individus 
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S u i t e 

Principales causes de Rsultats de ces perturbations et 
perturbation des ecosystemes problemes qui se posent Solutions possibles 

Isolation &ologique du Manifestations de l'effet insulaire 	résultat Creation dune zone-tampon autour de la 
territoire de la reserve de l'isolement génétique; impossibilitC de régler reserve et éventuellement de couloirs de 

le nombre par dCplacement d'une partie de Ia liaison avec d'autres territoires naturels 
population ou par l'apport d'animaux extérieurs; conserves 

Efft de l'éponges: attirance d'individus de Regulation active du nombre de certains 
certaines espèces de territoires attenant a Ta ré- espéces 
serve 

Successions démutatjonnelles Difficultés de conservation dans les reserves Certaines mCthodes de regulation active 
des écosystèmes se trouvant a différents stades de du milieu Ct de Ta structure de Ia biote 
succession de développement ou de restauration; 

Voies de conservation de certains écosystCmes 
semi-naturels anciens de grande valeur 

Consequence de l'activitC Le caractére incomplet des complexes naturels Restauration des maillons manquants ou 
humaine sur les territoires de protégés perturbant l'équilibre des écosystèmes affaiblis par diverses méthodes y compris 
la reserve et leurs mCtabolismes biologiques; la rCacclimatation 

Consequences de Vintroduction d'espèces Elimination des espéces étrangères avec 
exotiques végétales et animales parfois leur déplacement dans des refuges 

ou des élevages spécialisés 

Influence de l'activité hu- Pollution de l'eau et de Pair, ineendies, péné- Creation autour de Ia reserve de zones- 
maine sur les territoires tration dans le territoire de la reserve d'espéces tampons ou de zones spCciales de pro- 
attenant a la reserve 4<encombranteso et des introductions; tection 

Transformation du r6girne hydraulique dans Instauration pour toute Ta region d'un 
les territoires entourant la reserve; bonification régime special d'utilisation de la nature 
des terres, regulation du debit de rivières, 
abattage des forCts et défrichage 
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CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES DE LA FORET TROPICALE IN SITU. 
EXPERIENCE DE L'INDONESIE 

par 

Effendy A. Sutnardja 

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION 1W LA FORET 
ET DE LA CONSERVATION DE LA NATURE 

Jalan In H. Juanda No. 9, 
Bogor Indonésie 

RESUME. La croissance rapide de la population 
locale Ct mondiale rend la conservation des systèmcs 
écologiqucs de la forét dense humide plus difficile. 
Les habitants locaux détruisent la forêt afin d'utiiser 
pour l'agriculture les terrains libérés et, ces derniers 
temps, pour élargir Ia production marchande. La 
croissance de la population mondiale a fait augmenter 
la demande en bois et en articles de bois. C'est 
pourquoi la direction des reserves de pays tels que 
1'Indon6sie doit avoir en vue non seulernent la con 
servatiori de la nature, mais aussi les besoins ma-
tends de Ia population, en particulier des gens qui 
habitent a proximité immediate de la reserve. Une 
telle approche de la gestion ne doit pas détourner 
les intérêts des gens de la conservation de la fore et 
la faune. Le programmc d'aménagement des reserves 
de biosphere apportera done indubitablement unc 
contribution importante aux programmes nationaux 
relatifs a Ia conservation de la nature et l'étude des 
écosystèmes. 

1. INTRODUCTION 

L'lndonésie est confrontée aux problémes propres 
a la majorité des pays tropicaux: une croissance sans 
contrôle de Ta population ct une baisse permanente 
de Ia productivité biologique des écosystèmcs. Au fur 
et a mesure de Ia coupe des foréts et de la misc en 
culture des terres libérées, le volume du produit biolo-
gique consommé par la population peut croltre, mais 
la productivité énergétique totale va siirement tomber 
par suite de degradation du sol dénudé. 

Le déboisement accélère inévitablement. l'infiltra-
tion des eaux de pluie dans le sol, la couche fertile est 
entramnée par l'eau, on assiste a l'envasement des 
canaux d'irrigation, etc. L'effet économiquc d'une 
bonne exploitation des terres de plainc est tellement 
supérieur a celui des exploitations forestiêres dans Ia 
montagne, qu'il devient déraisonnable, du point de 
vue économique, d'endommager les terres de plaine 
pour obtenir du bois. C'est pourquoi, Ic gouverne-
ment indonésien a mis depuis longtemps le cap sur la 
conservation de la forét tropicale dans Ia montagne 
et, tout récemment, a mis au point de nouvcaux en- 

tères pour choisir les territoires a conserver (Directo-
rat Bina Program Kehutanan, 1980). 

Le déboisement provoque également une augmen-
tatiQfl des temperatures a la surface de Ia terre et des 
gradients tellement forts que cela empeche la forma-
tion des nimbus légers et entralne des pluies torren-
tielles, rares mais battantes, sur les territoires dé-
boisés. La montée de la temperature a des répercus-
sions néfastes sur la population. On peut citer plu-
sieurs exemples de détériorations climatiques en 
Indonésie causées par le déboisement: haut plateau 
de Karo, Sulawesi du Sud et Gorontalo. 

La récolte régulière du bois, tille et fibres li-
gneuses, fourrage, fruits, plantes médicinales, etc., joue 
un grand role dans la vie de millions d'Indonésiens. 
Pour la plupart de ces ressources, l'approvisionnement 
depend de laconservation du massif forestier original. 
La valcur totale économique de ces produits secon-
daires de Ia forét utilisés par la population dans des 
buts domestiques excéde, certainement, la valeur 
nette de la récolte du bois d'ceuvre obtenue par suite 
du déboisement commercial au detriment des autres 
ressources qu'on pourrait obtenir chaque année 
(FAO, 1982). Souvent, un choix difficile s'impose 
entre les exigences croissantes de la conservation de 
la nature (en maintenant le potentiel économique 
des grandes superficics), et Ta nécessité pressante de 
satisfaire les besoins vitaux de l'homme en bois, abni, 
empici, communication et développement (Sumardja, 
1982b). 

Le but universe! de Ia conservation est de protéger 
le plus possible les multiples ressources génétiques 
de Ia planéte pour la jole et le profit de l'humanité. 
Afin de bien choisir les ternitoircs pour y aménager 
des reserves, nous avons besoin de données slrçs, 
aussi bien qualitatives (listes des espéces, expansion 
Ct ampleur) que quantitatives (densité des popula-
tions et circulation du tropeau). 

La plupart des reserves indonésiennes ont pour 
objectif primordial Ia conservation d'échantillons 
d'écosystèmes entiers avec une flore et une faune qui 
leur sont propres. Gette approche d'écosystème 
permet de conserver le mieux possible la plupart des 
plantes et des animaux de l'Indonésie, mais, dans 
certains cas, Ic système des reserves existant s'avêre 
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inadéquat. Cela concerne, en tout premier lieu Ia 
conservation des espéces migrantes ainsi que des 
aniniaux Ct des plantes tellement rares et disperses 
que des populations suffisamment grandes ne peuvent 
pas étre incluses dans les reserves. Dans ces cas-là 
certaines actions relevant de Ia conservation spéciale 
des espèces peuvent étre requises. 

2. RESSOURCES GENETIQUES DE LA FORET 

Le Troisiérne plan quinquennal du développement 
de I'Indonésie (1979-1984) contient des directives 
gouvernementales concernant une exploitation des 
ressources naturelles qui ne nuit pas a I'environne-
ment. Le massif forestier de l'Indonésie comprend 
une forêt mixte diptérocarpe de montagne (48,0 mm 
ha), une forét mixte diptérocarpe de plainc (54,2 mm 
ha), une forêt de marécages d'eau douce (11,8 mln 
ha), une forét de marécages d'eau salée (3,8 mln ha), 
une pinède (0,2 mln ha) et des plantations (1,7 mm 
ha). Leur superficie totale est de 119,7 mln ha. La 
politique actuelle du développement de l'économie 
forestière, misc au point par le gouvernement, se base 
sur des considerations écologiques et la nécessité de 
protéger I'environnement et de conserver la nature. 
Nous visons a protéger des échantilons représentatifs 
de tous les systémes écologiques de l'Indonésie qui 
peuvent comprendre, dans certains cas, des espéces 
uniques. II est evident quc les normes de Ia gestion 
forestièrc, les recherches scientifiques et la conserva-
tion de Ia nature doivent être ameliorées (Sumardja, 
1982a). 

II est absolument clair que les possibilités d'ex-
ploitation de la forêt tropicale ne sont pas ihimitées. 
Si l'activité et les besoins de I'homme ne sont pas 
soumis a un contrôlc, il sera pratiquement impossible 
de satisfaire pleinement les besoins de Ia population, 
par exemple, en bois d'ceuvre et de chauffage. Afin 
de determiner les limites de productivité de Ia forét, 
ii faut, en tout premier lieu, faire l'inventaire de tout 
ce qui est disponible. En Indonésie, beaucoup de 
données qualitatives sont déjà accumulées: on a ré-
cligé des listes des espèces d'oiseaux et de mammi-
féres pour toutes les fles; des listes des arbres existent 
pour chaque province; la flore de Ia plupart des iles 
est suffisamment connue; on a assez bien étudié 
I'expansion des amphibiens, reptiles et poissons, 
ainsi que de certains groupes d'invertébrés, par 
exemple les mollusques et les papillons, sur les fles; 
les habitats préférés de la plupart des espèces de 
vertébrés et d'arbres sont déjà connus. 

Pour certaines reserves potentielles, les listes des 
espéces sont incomplétes. Pour Ia majorité des réser-
yes, nOus avons seulement rédigé des listes des espèces 
les plus importantes d'arbres, des plus grands mammi-
fères, et des listes assez completes des différentes 
espèces d'oiseaux. Une information supplémentaire 
sur les reserves nous serait d'une utiité certaine. II 
est assez facile d'identifier les oiseaux qui sont un  

bon indicateur de la richesse de la faune et caractéri-
sent bien la spécificité dc la region. Les arbres sont les 
meilleurs indicateurs des communautés végétales. 
La population locale et les gardes forestiers connais-
sent bien, en régle générale, les espèces communes et 
commerciales de la region, Ct peuvent les nommer 
dans l'inventaire. Les arbres les plus importants a 
conserver sont, néanmoins, rares et endémiques et, 
d'habitude, moms étudiés. Pour identifier ces arbres 
et évaluer leur importance, on a besoin de botanistes 
experimentes, mais, bien entendu, nous n'en avons 
pas assez a notre disposition. Cependant, ii faut 
encourager Ia pratique de l'évaluation de la richesse 
de Ia flore dans les pIus grandes reserves, y compris 
Ia misc au point de cartes de vegetation (FAO, 1981). 

Pour mieux utiiser les ten-es tropicales, I'homme 
doit réaliser plus profondément la fonction des éco-
systémes tropicaux. Pour développer les lignées les 
'plus productives des plantes et des animaux pour le 
bien de l'homme, nous devons mieux comprendre les 
processus de l'évolution. Afin d'obtenir ces con-
naissances, les chercheurs et les étudiants doivent 
avoir un plus large accès aux écosystèmes naturels, 
puisque c'est seulement dans ces écosystèmes que la 
haute productivité biologique de la forét tropicale de 
montagne peut étre maintenue grace a la bonne 
conservation du sol, un nombre réduit de parasites et 
l'absence de besoins en fertilisants. Bref, nous devons 
rapprocher nos reserves des foréts mixtes naturelles, 
mais nous devons aussi mieux comprendre la nature 
des foréts avant de les adapter a nos besoins. 

Nos futurs succès vont certainement dépendre de 
I'augmentation du nombre des espèces dont l'homme 
depend, ainsi que d'une selection continue, du per-
fectionnement des races ct des croisements afin de 
les maintenir en bon état physique. Des espèccs 
étroitement liées aux espèces domestiques ou fades 
a domestiquer peuvent étre immédiatement identi-
fiées, tandis que I'utilité des autres doit encore être 
découverte par la science. Les habitants de Ia forét 
indonésienne utilisent déjà des centaines d'espèces 
sauvages dont les ressources potentielles n'ont pas 
encore été suffisamment étucliées. L'homme va 
Cventuellement créer de nouvelles espèces a I'aide 
du genie génétique qui, néanmoins,utiisera toujours 
la diversité génétique des plantes et animaux sauvages 
en tant que matière premiere. 

3. AIRES CONSERVEES 

Le gouvernement de l'Indonésie reconnaft comme 
une nécessité urgente de conserver les ressources dans 
le but de promouvoir le développement économique 
et culturel du peuple indonésien en harmonic avec 
l'environnement. La politique gouvernementale sti-
pule que toutes les formes de vie naturelle et les 
échantillons de tous les écosystèmes de I'Inclonésie 
doivent étre conserves pour le bien des générations 
a venir (Sumardja et al, 1982). 
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Pour le mois d'avril 1983, on comptait en Indo-
nésie 307 aires conservées de 12 186402, 278 ha de 
superficie totale. Une nouvelle legislation sur La 
conservation des ressources vivantes et de leurs éco-
systèmes Va contribuer a l'aménagernent des parcs 
nationaux, zones-tampons et autres categories des 
aires conservécs. 

La planification du système des reserves se base 
sur une supposition pessimiste scion laquelle, en 
dehors des reserves, plusieurs espéces sauvages ne 
pourraient pas survivre et leurs habitats subiraient 
des transformations considérables ou seraient dé-
truits. Si on améliore radicalernent la gestion de Ia 
production permanente et la conservation de la forét 
en dehors des reserves, ii est bien possible que ce 
pessimisme perde tout fondement, et que de petites 
reserves occupant une position centrale et entourées 
de larges zones-tampons productives des forêts soient 
a mérne de résoudre les problèmes de conservation 
de la nature. La Direction Générale de la protection 
de la forêt et de Ia conservation de la nature trans-
forrne actuellement en reserves de grandes aires du 
massif forestier de montagne. Certaines de ces ré-
serves n'ont qu'une petite importance du point de 
vile de. la conservation; quelques-unes ont été dé-
truites avec le temps, d'autres ont perdu leur impor-
tance par suite de I'aménagement de nouvelles réser-
yes, plus grandes et meilleures, comprenant les mémes 
types d'habitat. C'est pour cette raison qu'il faut non 
seulement poursuivre la recherche de nouvelles aires 
pour conserver les systêmes écologiques représenta-
tifs, mais également identifier les aires de basse 
qualité susceptibles d'être retirees du système des 
reserves et utiisées clans des huts économiques en 
fonction des intérêts nationaux. 

Au fur et a mesure de l'épuisernent des ressources 
forestières et des sols, nous avons toujours plus besoin 
d'une justification socio-économique du système des 
reserves. Cela étant, certaines reserves évoquent de 
plus en plus des lies, par la composition des espèces 
qui y habitent; autrement dit, le nombre des espéces 
diminue et tend a s'équiibrcr a un niveau plus bas. 
Voilà pourquoi Ia Direction Générale de la protection 
de Ia forêt et de Ia conservation de la nature est en 
train de rechercher une information plus complete 
sur les caractéristiques des aires et des espéces, en 
vue de justifier leur entretien. Elle reconnaft aussi la 
nécessité d'une gestion assurant le mieux possible un 
échangc artificiel des genes entre des reserves isolées 
ainsi que Ia mise au point et Ia réalisation des projets 
visant la conservation de certaines espèces, si les 
reserves s'avèrent trop petites pour l'entretien des 
populations viables d'irnportantes espéces. 

II est clair que dans l'avenir Ia Direction Générale 
de la protection de la forét et de Ia conservation de la 
nature sera confrontée a plusieurs difficultés et aura 
besoin de devenir un plus puissant étabiissement 
gouvernemental susceptible de justifier sa politique 
de conservation a l'aide d'arguments socio-écono-
miques plus solides. Cependant, les arguments justi- 

fiant la conservation ne doivent pas Se baser sur des 
considerations purement économiques ou la produc-
tivité. D'autres institutions gouvernementales de 
l'indonésie recoivent I'assistance nécessaire, puisque 
leurs fonctions non-éconorniques sont bien re-
connues. Le Département de la religion, par exemple, 
est vital pour le bien-être spirituci du pays, les forces 
armées d'Indonésie ainsi que d'autres pays sont 
essentiellement non-productives, mais l'existence de 
l'armée est justifiée par son réle défensif. Alors, la 
conservation doit aussi être justifiée, vu sa fonction 
de protection des ressources naturelles et des terres. 
Evidemment, la sauvegarde de l'environnement Ct le 
maintien d'un contrôle raisonnable sur les ressources 
renouvelables exigera des dépenses considérables. 

Sans cette politique de conservation et un organe 
exécutif, la surexploitation incontrblée des ressour-
ces ahoutira a Ia disparition de la forêt indigène. 
C'est pour cela que l'Indonésie n'a d'autres voics quc 
de conserver seE forêts étendues. 

4. GESTION DES RESERVES DE BIOSPHERE 

Six reserves de l'Indonésie sont enregistrées par 
ic programme de 1'UNESCO L'homme et Ia bio-
sphère en tant que partie du système international 
des reserves de biosphere, a savoir: Cibodas/Gunung 
Gede-Pangrango (1977), Komodo (1977), Tanjung-
Puting (1977), Lore Lindu (1977), Siberut (1980), 
Gunung Leuser (1980). Sur les plaques du MAB 
installécs clans les aires (dont chacune est, en méme 
temps, un parc national ou une reserve), ii est men-
tionné que le réseau des aires de protection des types 
majeurs des écosystèmes mondiaux est destine a 
conserver Ia nature et a effectuer des recherches 
scientifiques pour le bien de l'homme. II représente 
une norme a laquelle l'actiori de I'homme sur I'envi-
ronnement pcut être mcsurée. 

Ainsi, la gestion de Ia plupart des reserves de 
biosphere suit Ies principes établis pour le système 
des parcs nationaux qui vient d'être introduit en 
Indonésie. L'Indonésie arnénage des parcs nationaux 
en se basant sur l'idée de promouvoir des intéréts 
régionaux pour satisfaire des besoins vitaux de Ia 
population rurale habitant aux environs de parcs, 
plutôt que de Iui créer des difficultés supplémentaires; 
cette conception est semblable a cclle des reserves 
de biosphere. 

Pour protéger la majeure partie du parc ct, en 
mème temps, offrir a Ia population locale une cer-
tame compensation en bois de chauffage, produits 
de la forét, et plantations dans des aires appropriées, 
on projette d'aménager des zones-tampons de pro-
tection autour de ces pares/reserves. La zone-tampon 
de protection peut être définie comme une aire 
périphérique (en règle générale, extérieure) par 
rapport aux parcs/réserves, comportant des restric-
tions pour l'exploitation des ressources; elle assure 
une protection supplémentaire de Ia majeure partie 
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de la reserve et octroie a la population locale une 
certaine compensation économique a la perte de 
Paccés aux aires conservées. 

II n'est pas nécessaire ni desirable d'aménager les 
zones-tampons le long des frontières de toutes les 
reserves. Là, oü ii existe des frontières naturelles 
telles que côtes, rives ou grandes routes, on n'a plus 
besoin d'aménager les zones-tampons, pourvu que Ia 
population locale puisse trouver les produits de Ia 
forêt nécessaires en dehors de Ia reserve. Dans cer-
tains cas, oü Ia frontière de Ia reserve suit une 
route ou une rivière (comme, par exemple, le cours 
inféricur d'Alas en Gunung Leuser), l'aménagement 
d'une zone-tampon est trés souhaitable, vu I'absence 
d'autre forét a proximité. Dans ces cas-là, cela exige 
un développement intensif de Ia rive opposée ou du 
territoire situé de l'autre côté de Ia route. 

Chaque fois que c'est possible, II faut fixer les 
frontiêres des reserves de sorte qu'elles contournent 
les localités et les excluent du territoire de la reserve. 
Pour atteindre ce but, ii est parfois souhaitable de 
faire déménager un petit nombre d'habitants locaux, 
51 on trouve des sites equivalents et acceptables. Là, 
oi on ne peut pas Ic faire ou lorsque le nombre d'ha-
bitañts est trop important, il est parfois nécessaire de 
créer une enclave a l'intérieur de Ia reserve comme 
c'est le cas en Gunung Leuser, Lore Lindu et Komo-
do. Quelques principes du contrôle de ces enclaves 
ont été mis au point. 

Les forêts tropicales humides de l'Indonésie, avec 
leur étonnante diversité, représentent une des res-
sources génétiques essentielles du monde végétal de 
Ia planêtc, ce qui s'explique, avant tout, par la pré-
sence de plusieurs fles favorisant une evolution active 
d'une multitude d'espèces endémiques dans les condi-
tions d'un échange génétique restreint. Toutes les 
fles tendent a avoir leur propre composition végétalc, 
et plusieurs d'entre ellcs possédent une riche fore 
endémique; Pile de Siberut, oü environ 15 % des 
plantes sont endémiques, en fournit un exemple 
éclatant. Un long isolement de I'iIe a permis a la 
faune-vestige de survivre et a fait apparaitre de 
nouvelles formes, tout en augmentant Je niveau 
d'endémisme de l'fle, cc qui a transformé cette 
dernière en un laboratoire naturel d'études biogéo-
graphiques. On peut constater que l'Iie de Siberut 
est un endroit ideal pour les recherches et experiences 
conccrnant les problémes biologiques aussi bien que 
socio-économiques. D'autres reserves telles que 
Gunung Leuser, Tanjung Putung, Cibodas/Gunung 
Gede-Pangrango et Komodo sont également des 
reserves exceptionnelles pour l'étude des écosystèmes. 
A present, dans toutes ces reserves de biosphere, 
fonctionnent des stations de recherches sur le terrain.  

5. CONCLUSION 

Les reserves de biosphere de I'Indonésie ont été 
créées récemment et se heurtent encore a certains 
problèmes de gestion, cc qui est dü avant tout au fait 
qu'un statut juridique des reserves n'a as encore été 
mis au point. Cependant, la gestion s'effectue en con-
formité avec le réglement juridique existant qui 
confère toute Ia responsabilité a l'administration de Ia 
reserve. 

Pour assurer une bonne exploitation des tern-
toires et une solution rationnelle des problèmes 
sociaux, ii faut adopter uric approche dc I'écosys-
témc en tant qu'instrument essentiel de gestion des 
reserves de biosphere. La gestion des écosystèmcs 
forestiers de l'Indonésie doit étre axée non seule- 
ment sur une optimisation de Ia productivité, mais 
aussi sur une stabilisation écologique. 

L'avantage de Ia conception des reserves de bio-
sphere consiste, en tout premier lieu, en sa flexibiité. 
Les reserves peuvent coincider avec des aires de 
protection déjà existantes ou proposées, ou incorpo- 
rer ces dernières, y compris les reserves natureUes, les 
pares, etc., cc qui a éte démontré par I'expérience de 
l'Indonésie. 
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BISON D'EUROPE: ETAT ACTUEL ET PROBLEMES 

par 

Zdzislaw Pucek 

Institut des mammifères Acadérnie des Sciences Polonaise 
12-230 Bialowicza, Pologne 

RESUME: Utilisant la documentation sur l'éle-
vage des wisents et ics statistiques du Livre généalo-
gique du bison d'Europe, nous avons analyse ic 
nombre, la dynamique de reproduction et Ia réparti-
tion des bisons d'Europe dans le monde entier. La 
population mondiale des wisents dépasse 2 mule 
tétes (en 1978), dont 80 % sont concentrés en Europe 
centrale. Ii n'existe que des possibilités restreintes de 
croissance ultérieure du nombre des wisents dans Ia 
plupart des pays européens; ces derniéres arinées, les 
indices d'accroissement efficace ont baissé, tarn 
pour la population mondiale que pour les troupeaux 
en pacage libre. En 1980 on comptait 24 troupeaux 
en pacage libre constituant plus de 40 % de toute Ia 
population, mais ils étaient dispercés et isolés les uns 
des autres. Cela rend impossible le libre échange de 
genes, ce qui peut avoir de graves repercussions sur 
la vie de l'espèce. On discute de Ia nécessité d'établir 
une cooperation internationale plus étroite dans ic 
domaine de l'accroissement ultérieur de la population 
des wisents. 

1. INTRODUCTION 

Jusqu'en 1919, des conditions favorables ont 
aide les bisons d'Europe a survivre clans Ia forét 
sauvage polonaise de Bialowieza. Des siècles durant, 
la forét relativcmcnt bien conservée de la plaine 
Européenne se trouvait sous une protection spéciale 
en tant quc propriété des rois polonais et, plus tard, 
des tsars russes. La reproduction intensive des ongulés 
a abouti, peu de temps aprés, a un accroissement 
excessif des cerfs et Iimité les ressources fourragères 
par suite d'un ralentissement de la reproduction 
naturelle de la forét. Cela est dcvenu Ia cause pri-
mordiale de Ia décroissance du nombre des wisents 
(Raczynski, 1978). Au cours de la Premiere guerre 
mondiale, la marche de l'armée a travers Ia forét et 
le braconnage ont engendré Ia disparition de la sous-
espéce habitant la plaine, de son dcrnicr refuge - Ia 
forét de Bialowieza - et, quelque temps aprés, en 
1927 Ia sous-espèce caucasienne a partagé son sort. 

Le danger menaçant cette espéce est devenu 
evident aprés Ia Premiere guerre mondiale, on II 
restait seulement 54 individus (dont 39 n'habitaient 
plus la forét de Bialowieza) dans les jardins zoolo-
giques; et on a entrepris des efforts visant I la con-
servation de I'espèce (Sztoloman, 1924). Ces efforts 
ont été pleinement couronnés de succès car, en I'es- 

pace de 60 ans, on a non seulement sauvé les bisons 
d'Europe de Ia disparition, mais des démarches 
impor-tantes ont été faites en vue de les réintroduire 
dans des écosystêmes forestiers. 

A mesure que l'élevage des wisents progressait, 
surgissaient des problémes d'entretien des troupeaux 
de ces mammiféres énormes dans des foréts ne 
rappelant que très vaguemcnt Ia forét naturelle, 
puisqu'elles étaient habituées par d'autres grands 
herbivores dont on maintenajt le nombre a un niveau 
extrêmement élevé dans un but de chasse. La question 
de l'orientation de l'élevage s'est égalemcnt poséc, 
vu que les wiscnts représentent une espèce a Con-
server. 

Lc but du present article cst de determiner la 
situation numérique actuelle des bisons d'Europc, 
lcur repartition Ct iCS tcndances d'accroissement du 
cheptel mondial, ainsi que de confronter l'indice de 
croissance dans des enclos avec celui des troupeaux 
en pacagc libre dans la forêt de Bialowieza. J'aborde-
rai également les problèrnes relatifs a l'avenir de 
l'élevage des bisons d'Europe. 

MATERIEL 

Get article se base sur Ia documentation présentée 
dans le Livre généalogiquc du bison d'Europe* pour 
Ia période 1965-1978. On a également utilisé Ia 
documentation sur les troupeaux en pacage libre de 
la forét de Bialowieza. 

NOMBRE ET REPARTITION DES BISONS 
D'EUROPE 

Une tendance stable a l'accroissement du nombre 
des wisents a cu pour résultat la formation d'unc 
population mondialc dc plus dc 2 milk animaux vers 
1978. Cette tendance a été enregistrée aussi bien dans 
les enclos que dans les troupeaux en pacage libre, 
surtout aprés Ia Seconde guerre mondiale (tableau 1). 
Comme on le voit d'après le tableau, Ic cheptel des 
wisents a considérablement diminué vers Ia fin de la 
guerre (1943-1946), mais, depuis, Ia croissance 
exponentielle n'a pas été perturbéc. Pendant Ia période 
1966-19 75, le nombre des wisents a plus que double 
dans Ic monde, les indices de croissance ayant été 
particulièrement élevés dans certains pays, par 
exemple, en Grande Bretagne (4,4 %), en France 
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(3,8 %) et en République Fédérale d'Allemagne 
(3,5 %). Cette tendance s'est maintenue par la suite. 

Entre 1950 et 1970, l'accroissement annuel 
moyen du cheptel mondial des bisons d'Europe a 
constitué 11,2 %, mais, au cours des cinq dernières 
années de cette période, cet indice a été de 9 ,5 % 
seulement (Raczynski, 1975) et, plus tard (1974-1976), 
ii est mme tombé jusqu'â 9,3 % (Raczynski, 1980). 

Une des idées les plus irnportantcs de la période 
initiale de reproduction des wiscnts, approuvée tout 
particulièrcment en Pologne, était de répartir ces 
animaux dans un grand nombre de centres d'élevage. 
Une telle approche permettait de protéger l'espèce 
contre les consequences éventuellcs de maladies, en 
particulier de Ia fièvrc aphteuse. Le norribre de centres 
d'élevage ne cessait de croftre, de rnême que le 
nombre de pays disposant de plus de 30 bisons 
d'Europe (tableau 1). En 1978, il cxistait 237 groupes 
de wisents (contenant plus de 80 % de la population 
mondiale), dont la majorité était concentrée en 
Europe centrale et de 1'Est. Les trois premiers pays 
cites dans le tableau 1, a savoir: l'Union Soviétiquc, 
Ia Pologne et la République Fédérale d'Allemagne, 
possèdent plus de 70 % de tous les wisents qui existent 
actuellement dans le monde. Ainsi, le centre de ré-
partition de cette espéce se trouve I present dans la 
partie orientale de l'aire des wisents qui existait au 
tcmps de Holocènc et I l'époque historique (cf. 
Flerov, 1979). 

Unc analyse plus détaillée du nombre des wisents 
entretcnus dans des centres d'élevage montre que 
prés de 10 % des animaux (y compris la plupart de 
ceux qui sont en liberté), vivent en troupeaux 
comprenant plus de 10 individus (en 1978). La 
moitié de tous les centres d'élevage possède soit un 
animal ou deux animaux de même sexe, soit un 
couple ou trois animaux, c'est-I-dire des specimens de 
demonstration plutôt qu'un cheptel d'élevage. Mais 
malgré cela, d'importants succès ont été apparem-
ment enregistrés quant a Ia repartition des wisents 
dans toute I'Europe (et dans le monde), ce qui donne 
des espoirs quant a la conservation de l'espèce. 

4. TROUPEAUX EN PACAGE LIBRE 

La reintroduction des wisents en pacage libre a 
commence dans la forét de Bialowieza en 1952. Dans 
la période suivante, de nouveaux troupeaux en 
pacage libre ont été formés en Pologne et en Union 
Soviétique. Environ 60 % de tous les troupeaux ont 
été formés avant 1970, et le reste an cours de la 
décennie suivante. Vers Ia fin de 1980, ii existait 
24 troupeaux semblables: 5 en Pologne et 19 en 
Union Soviétique. Dix-sept troupeaux se com.po-
saient de 10 animaux et plus, égalant en dimensions 
le groupe moyen mixte (Krasinski, 1978). En 1965, 
plus d'un quart des wisents étaient en pacage libre, 
mais ce chiffre a rapidement augmenté pour se stabi-
liser au niveau de 42-43 % durant les années 70. 

Dans cette période, le nonibre des wisents en pacage 
libre en Union Soviétique a augmenté, en moyenne, 
de 9,8 % par an. En Pologne, cette croissance a 
constitué, en moyenne, 13,1 % en 1965-1973, pour 
se réduire par Ia suite seuement ii 4,1 % par an, ce 
qui est un résultat direct dii contrôle du nombre des 
animaux. En Pologne et en Union Soviétique, respec-
tivement 74 et 79 % de tous les wisents vivaient en 
liberté en 1980. D'urie façon générale, le pourcentage 
des wisents en pacage libre s'est stabilisé dans la 
population mondiale. 

COMPARAISON DE LA REPRODUCTION DU 
CHEPTEL ENFERME A CELLE DES 
TROUPEAUX EN PACAGE LIBRE 

Le troupeau de wisents de Ia forêt de Biafowieza 
constitue la plus grande population du monde. Vers 
la fin de 1980, 411 wisents y habitaient, dont 242 se 
trouvaient dans Ia partie polonaise de la forét, et 
169 en Biélorussie. Pendant 20 ans, cette population 
a été soumise I une observation constante (Krasinski, 
1967, 1978;Korockina, 1973 et autres). 

Les données concemant Ia reproduction, Ia mor-
talité et la croissance de la population dans la partie 
occidentale de la forét sont présentées dans le 
tableau 2, qui les compare aux données correspon-
dantes pour le cheptel enfermé. Le pourcentage des 
vélements, ainsi que Ic taux de natalité, ont considé-
rablement baissé au cours de la dernière décennie, si 
on les compare avec les données de la période de 
croissance intensive du cheptel (1961-1970) et 
cdlles qui concernent les wisents enfermés. Cette 
baisse a eu lieu avant ic commencement de Ia selec. 
don, alors que le troupeau comptait environ 200 ani-
maux et que le taux de mortalité était plus ou moms 
stable. 

Malgré le fait que la mortalité dans le troupeau 
soit trés lirnitée (3,3 % dans les années 70), cue a un 
caractère naturel: Ia plupart des morts concerne les 
plus jeunes classes d'Ige (Krasinski, 1978). Il faut 
croire que Ia baisse du potentiel reproductif après Ia 
phase initiale de formation des troupaux libres dé-
pend plutôt des facteurs écologiques que des niétho-
des de gestion. Ii faut noter I cet égard que le nombre 
de vélements des wisents habitant Ia forêt a Ta veille 
de la Premiere guerre mondiale correspond a peu 
près I celui qu'on enregistre ces derniers temps (Kar -
coy, 1903;Wroblewski, 1927). 

DISCUSSIONS 

Nous devons discuter Ia question de savoir si le 
wisent peut vraiment être considéré comme une 
espèce sauvée de Ia disparition, et s'il y  a lieu d'étre 
préoccupé par son avenir. L'effectif du troupeau 
mondial des wisents croft graduellement, mais depuis 
quelque temps Ic taux de croissance diminue. Cette 
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situation est provoquée, semble-t-il, par un épuise-
ment rapide des sources de croissance ultérieure des 
wisents daris plusieurs pays. On peut supposer, par 
consequent, que cette tendance se maintiendra dans 
un avenir immédiat, et qu'une croissance ultérieure 
illimitée du nombre des wisents dans le mondc sera 
impossible. II faudra soumettre I une regulation 
contrôlée, mais très générale, le riombre des wisents 
dans les troupeaux libres, et plus partictilièrement 
dans les centres d'élevage. Ce processus s'est amorcé 
d'ores et déjI, bien qu'on ne sadie pas encore quel 
régime de gestion de la population convient le mieux 
a l'espécc en question. 

L'objectif primordial de la conservation des 
wisents est de les réintroduire dans des écosystèmes 
forestiers. C'est pourquoi Ia formation de nouveaux 
troupeaux libres a une trés grande importance pour Ia 
croissance du nombre des wisents I I'échelle mon-
diale. Cependant, ce processus n'est realisable que 
dans la partie orientale dc I'aire initiale de l'espèce, 
car, en Europe Occidentale, ii n'existc pas d'habitat 
convenable, ni de conditions nécessaires I la forma-
tion des troupeaux. 

Cela étant, les troupeaux des wisents en pacage 
libre sont extrêmement disperses et isolés les uns 
des autres. Ces animaux sont plutôt sédentaires, 
donc des migrations spontanées d'individus d'un 
troupeau I l'autre sont peu probables (Korockina, 
1973). D'autre part, une baisse de consanguinité 
dans les petites populations des bisons d'Europe 
suscite même plus de craintes que l'affaiblissement 
de l'adaptation locale par suite d'un échange fortuit 
des individus entre les troupeaux (May and Bedding-
ton, 1981), Le choix des mesures nécessaires, visant 
I maintenir l'hétérogénéité génétique d'un troupeau 
de wisents, est impossible au niveau actuel de l'étude 
génétique de I'espèce. 

La nature génétique de cette espèce n'a pas 
encore été suffisamment étudiée, mais les faits suivants 
sont cependant importants pour toutes les etudes et dis-
cussions ultérieures. Les 54 individus ont survécu a la 
Premiere guerre mondiale, pourtant tous les wisents 
de pur sang vivant vers la fin de 1954, (n=213) 
descendafent tous d'un groupe de base de 17 animaux, 
dont les parents ne sont pas strictement déterminés; 
néanmoins, on peut considérer qüe cette espèce 
descend de 13 animaux seulement (Slatis, 1960). 
Ces 13 génomes descendent, I leur tour des animaux 
de plaine (de Bialowieza) ainsi que des animaux 
caucasiens. Le croisement d'une femelle de Blab-
wieza avec un mIle de la sous-espêce caucasienne 
( Kaukasus - Libre genéabogique, No. 100) a donné 
naissance I une lignéc séparée de wisents de pure 
race, cite olign& de Bialowieza - Caucase. Les 
wisents de plaine constituent un peu plus d'un tiers 
du cheptel mondial; pourtant, les représentants des 
deux lignées ont été utilisés dans la formation des 
troupeaux libres. Certains doutes existent I propos 
du croisement des anirnaux de ces deux groupes dans 
des conditions naturelies. Et bien que,jusqu'Iprésent,  

on ait pris des mesures preventives app ropriées dans 
la forét de Bialowieza, ii sera probablement impos-
sible a I'avenir de conserver ces lignécs dans leur 
état pur. D'autre part, on ne connalt pas l'influence 
du sang de la sous-espèce caucasienne sur Ia popula-
tion mondale, Ct la difference entre ces deux lignées, 
si elle existe, n'a pas été suffisamment étudiée. Tous 
ces faits doivent être pris en consideration lors de la 
discussion sur la gestion ultérieure de la population 
des wisents. 

En tout ens, quelques-uns des troupeaux libres 
ont été formés dans des conditions nécessitant une 
alirnentation supplémentaire en hiver, tant pour 
augmenter le taux de survie de ces animaux que 
pour réduire des dommages qu'ils peuvent causer 
aux arbres. Ces conditions existent également pour 
d'autres espèces dans la forét de Bialowieza (Kra-
sinski, 1978). Cela peut avoir une influence deter -
minée sur le comportement, Ia structure de la popula-
tion, quelques processus physiologiques de l'état de 
sante des animaux (Krasinski, 1978; Carbon-Rac-
zynska et al., 1983; Wolk, 1983) et, ce qui est encore 
plus important, cela réduit visiblement la mortalité, 
qui est peu souhaitable dans les conditions naturelles. 

Le probléme fondamental qui se posera aux éle-
veurs de wisents sera celui du contrble de leur nombre. 
Pour gérer les populations de cette espêce, ii faut bien 
connaftre son ecologic et sa gérlétique. Bien que des 
donnécs fondamentales alent été recues, elles con-
cement la seule situation de la forét de Biabowieza, 
et l'information sur les autres troupeaux est insuffi-
sante. Si on accepte une structure auto-régulatrice de 
la population des troupeaux des wisents, Ia selection 
doit suivre la repartition naturelle dc la inortalité 
dans les classes d'áge et, par consequent, un pour-
centage déterminé de jeunes wisents doit étre enlevé. 
Cependant, en ayant pour but essentiel Ia réintroduc-
tion des wisents dans des écosystèmes forestiers, il 
faut envisager d'augmenter au maximum la produc-
tivité de Ia population. II serait prématuré de dis-
cuter sur la possibiité de la chasse aux wisents, mais 
ii est probable qu'on parvienne a ce probléme en ce 
qui conceme certaines populations. 

Malgré nos succés en matière de preservation des 
wisents de la clisparition, II s'avère qu'il existe jusqu'I 
present plusieurs problèmes relatifs a leur réintroduc-
tion dans les écosystêmes actuels et leur incorpora-
tion dans des communautés de grands herbivores. 
C'est pour cette raison que le wisent reste encore unc 
cspèce nécessitant une conservation spéciale ct 
active. Ii est indispensable de mettre au point unpian 
général visant une réorganisation ultérieurc de l'cs. 
péce ainsi que des recommandations relatives a la 
gestion des troupeaux des wisents. Cependant, on 
aura besoin pour Ic faire d'unc cooperation interna-
tionale plus efficace, probablement sous Ia direction 
de la Commission pour les espéces rares afin que les 
wisents profitent des succés déjà obtenus. Cette 
étude continue de Ia reintroduction des wisents clans 
des écosystèmes forestiers est encore un exemple 
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éclatant des recherches appliquées considérées comme 
convenantes le mieux aux reserves de biosphere. 

Krasinskj Z., 1978. Dynamics and structure of the European 
bison population in the Bialowieza Primeval Forest. 
Acta Therjo. 23: 3-48. 
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Tableau 1 

CROISSANCE DU CHEPTEL MONDIAL DES BISONS D'EUROPE ET REPARTITION 
ENTRE LES PAYS DISPOSANT DE PLUS DE 30 ANIMAUX 

ANNEE 	 - 1965 1970 1975 1978 

URSS 229 371 533 714 
Pologne 227 357 470 526 
RFA 70 144 246 276 
RDA 30 42 57 90 
Suede 48 39 46 54 
Tchécoslovaquie 35 48 58 
USA 37 54 
France 34 43 
Bulgarie 41 41 1 ) 
Grande Bretagne 31 35 
Roumanie 34 
Autres pays 173 212 184 186 

Total 780 1200 1727 2111 
Q-té des centres d'élevage 102 158 196 238 

Pourcentage des wisents appartenant aux trois premiers pays 67 73 72 72 

1 )D'apr6 les donnécs non vérifiées. 
Source: Livre généalogique du bison d'Europe 1976-1978 (1983). 
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Tableau 2 

COMPARAISON DE CERTAINS PARAMETRES DE REPRODUCTION DES BISONS D'EUROPE 
DANS DES RESERVES, DES ENCLOS ET EN LIBERTE 

Parametres Enclos et reserves 
Troupeaux en pacage libre 
dans Ia foret de BlaIowlez3 

Saison de v iernen t 1 ) /Janvier/avril—décembre Mai—septembre/décembre/ 

% des vêlemcnts mai—juillet 63 2 ) 81 1 ) 

Proportion des sexes: rn/f 0,85/0,74-0,91P) 0,8310,79-0,90/) 

Pourcentage des véiements) 68,0/60,0-82,8f) 64,8/47,4_88,9/6) 
43,4/35,9-51,2/v) 

Reserves polonaises 76,8163_91/ 2 ) 

Nombre des vélements par rapport aux 
dimensions du troupeau 19,3/17,5-2114/3) 20,9/17,2_23,5/6) 

15,7 /12,8-18,8/v ) 
Mortalit,% 82) 3,37) 

Groissance annuelle du troupcau, % 11,2I9,5/) 12,4) 

')cf. Krasinski & Raczynski (1967). - 
2 )cf. Raczynski (1980). 
)Raczynski (1975). World Herd, 1950-1969. 

4)PourlapCriode 1970-1981. 

5 )Concernant des femelles aptes a Ia reproduction. 
6 )pour  Ia période 1961-1970. 
)Pouriapériode 1971-1980. 
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RESUME. La biote endémique des Hawaii, cc 
microcosme précieux qui illustre les processus de 
I'évolution organique de toute une collection re-
inarquable de pIantes trachéophytes, d'oiseaux et 
d'invertébrés a été, ces derniers temps, gravement 
endomrnagee. Sa destruction continue sous I'm-
fluence des espéces introduites de plantes et d',ani-
maux. Cc processus avait déjà commence au 
siècle de notre ère avec l'apparition sur les lies des 
colons polynésieris et s'était davantage aggravé au 
cours des deux siècles suivants par suite des premiers 
contacts avec l'homme et la biote continentaux. Dc 
nombreux problémes sérieux lies aux organismes 
introduits dans la nature des Hawaii sont envisages 
avec une référence spéciale a la reserve de biosphere 
cornposée par Haleakala et Hawaii Volcanoes Na-
tional Parks. Nous analysons les mesures prévues 
pour I'avenir et celles d'ores et déjà appliquées en 
vue de preserver une grande partie de biote endé-
mique des Hawaii. 

I. INTRODUCTION 

Avant l'arrivée, au 46me  siècle de notre ére, des 
colons polynésiens et l'établissement de contacts 
avec la civilisation continentale (d'abord européenne, 
puis nord-arnéricaine et asiatique) en 1778, la biote 
des Hawaii a évolué, durant 25 milliOns d'années 
environ, dans un isolement absolu, une nouvelle 
espéce animale ou végétale supérieure s'introduisant 
tous ics 80 000 ans en moycnne (Gressitt., 1978). 
Par consequence, la fiore et la faune locales sont 
discordantes: des groupes entiers sont absents et 
l'endémisrne est trés fort. Dc nombreux groupes 
descendant d'une même population ancestrale ont 
cormu. une étonnante radiation adaptive evolution-
niste dont résulte une diversité d'espèces étroitement 
liées entre elles et occupant un large éventail d'habi-
tats (Zimmerman, 1970). Les assemblages des plantes 
a inflorescence composée du groupe Madiinae (Carr 
and Kyhos, 1981), des oiseaux Drepanididae (Berger, 
1981), des escargots des arbres Achatineliidae et des 
lyctes cérambycides (Gressitt, 1978): voici des 
exemples caractéristiques des groupes passes par la 
radiation adaptive dans les conditions des Hawaii  

dont l'altitude vane entre 0 et 4000 m et la pluvio-
metric annuelle, entre moms de 200 et plus de 
10000 mm. 

Ces lies sont bien connues par leur biote parti-
culiérement sensible a l'invasion d'espèces continen-
tales (par exempIe Cariquist, 1974). Pcu de localités 
du monde se heurtent aux consequences si graves de 
l'introduction de nouvelles espèces, bien que certains 
problémes énumérés dans cet article existent, dans 
une certaine mesure pour plusieurs localités (dans 
d'autres fles en particulier). Nous tentons de caracté-
riser en bref les facteurs essentiels determinant 
l'influence des espèces introduites sur la nature abo-
rigénc des Hawaii et examinons les possibilités exis-
tantes de conservation de la biote aborigéne dans 
ces conditions. Bien que I'accent soit mis sur region 
de la reserve qui comprend deux territoires - Halea-
kala National Park (HALE) sur l'fIe Maui et Hawaii 
Volcanoes National Park (HAVO) sur PIle Hawaii—, 
les présentes considerations sont valables pour 
d'autres regions quasi-natureiles dont Ia gestion a 
pour but de conserver les espéces aborigénes. 

2. IMPACTS DES POLYNESIENS ET DES 
ESPECES INTRODUITES PAR EUX 

Nous commençons seulement a réaliser dans une 
pleine mesure toute Ta profondeur de l'impact des 
premiers colons sur Ta biote aborigéne des Hawaii. 
La population polynésienne constituant 200 mule 
personnes au maximum (la densité moyenne étant 
de 22 personnes au km), II a fallu procéder a une 
culture intensive de grands territoires de Ia plaine, 
souvent a T'aide de l'irrigation, pour produire la 
colocase et les patates. L'agriculture sur les terres 
marginales utiisait le feu, on .pratiquait Ia pisci-
culture, dans les étendues d'eau et de marais. Par 
suite de ces activités de l'homme, prés de 80 % des 
foréts vierges de Ia plaine avaient subi vers 1778 
des transformations radicales (Kirch, 1982). Des 
analyses récentes des agrégations d'oiseaux fossiles 
montrent que l'altération des habitats et la chasse 
ont fait disparaftre 39 espéces d'oiseaux parmi les 
74 qui existaient avant l'arrivée de l'homme Conti-
nental (Olson and James, 1982). 
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Les Polynésiens venus mettre en valeur ics terres 
nouvelles étaient accompagnés de porcs doniestiques 
(Sus scrofa), de chiens (Canis familiaris), de poulcs 
(Gallus gallus), de rats (Rattaus exulans) et de divers 
geckos, scinques et escargots (Kirch, 1982). Les porcs 
et les chiens, assez peu nombreux, devaient habiter 
prés des villages, mais les autres animaux se disper-
sérent vite dans la forét adjacente. Sans aucun doute, 
Ce sont les rats polynésiens qui ont gravement en-
dommagé la biote aborigène, les oiseaux en particulier. 

Les Polynésiens ont égalernent apporté environ 
25 espéces de plantes, y compris toutes les espéces 
majeures des cultures alirnentaires, ainsi que des 
espèces techniques indispensables a la production de 
vêtements, de cordage, d'instruments musicaux et 
d'autres objets d'usage courant (Krauss, 1978). 
L'arbre a laque (Aleurites moluccana), source de 
l'huile pour chandelles, a commence a dominer de 
nombreuses forêts humides de la plaine vers 1778; 
plusicurs espèces introduites sont devenues des 
composants naturalisés des foréts de Ia plaine. 

3. INTRODUCTION APRES 1778; PROBLEMES 
ET MOYENS DE LES RESOUDRE 

3.1. Faits généraux. 

Au cours des visites de Cook, Vancouver et 
autres, durant la décennie qui a suivi la od&ouverteo  
des lies en 1778, beaucoup d'introductions supple-
mentaires ont été faites, dont le cheptel bovin, les 
moutons, les chévres, les porcs européens et nombre 
de plantes. Les bovins et les moutons ont d'abord été 
protégés par un décret royal visant a assurer une 
proliferation rapide des populations ensauvagées. 
Des introductions, tant intentionnées que fortuites, 
s'opèrent jusqu'I present et se poursuivront dans 
l'avenir. Beardsley (1962) a calculé que 16 espèces 
d'insectes en moyennc sont accidentelilement intro-
duites chaque année sur les lies Hawaii. L'adininistra-
tion de Hawaii's Biosphere Reserve et d'autres tern-
toires conserves ceuvre pour mettre au point Ct 
appliquer un système de mesures susceptibles d'arrêter 
et d'inverser le processus dc remplacement des 
espèces aborigènes par celies introduites. 

32. Plantes introduites. 

Parmi 5000 espèces florales apportées sur les 
lies Hawaii, 7 % se sont naturalisées, surtout en cul-
ture (St. John, 1973). Près de 25 espèces représentent 
un grave danger pour l'intégrité des écosystèmes 
aborigénes et la survie des espèces aborigénes a 
i'heure actuelle. Les plus dangereuses sont: Psjdium 
cattleianttm et Myrica faya (arbres), Passiflora molissi-
ma (plante volubile), Clidemia birta (arbuste), Andro-
pogon glomeratus, A.virginicus, Holcus lanatus, 

Peimisetum cladestinum et P.sctaccum (herbes). Les 
arbustes et les arbres se répandent rapidement, 
donnant un bon recrü, et commencent enfin a do-
miner de grands territoires ombrageant le recrii des 
espèces indigènes. Passiflora peut, par exemple, 
étouffer Ia forét abonigéne. Les herbes dominent 
parfois tout le tapis végétal et freinent ou étouffent 
la végétation des espéces aborigénes. Les variétés 
d'Antropogon au HAVO donnent tant de bois sec 
que Ic feu des incendies de foréts franchit des ob-
stacles naturels. Elles peuvent causer la destrnction 
de plusieurs espéces de plantes aborigènes. Passiflora 
et Psidium sont surtout dispersées par des pores 
ensauvagés, Myrica et Clidemia, par des oiseaux 
introduits; les herbes sont propagées par Ic vent. Lcs 
plantes indigénes sont endommagées par des animaux 
ensauvagés, Ce qui fadiite la propagation de la plupart 
des plantes introduites. 

On procéde actuellement au contrôlc mécanique 
et chirniquc des plantes introduites sélectionnées, 
plus spécialernent, au HAVO. Lc développement des 
herbicides relativement o sürs a élargi ces derniéres 
années les possibilités du contrôle herbicide sans 
danger pour les écosystèmes. Ii est possible, dans 
certains cas, d'administrer urie concentration d'her-
bicides létale pour des espèces introduites, mais pas 
pour les plantes indigènes. Nous estimons utile ic 
contrôie mécanique et herbicide de courte durée, a 
partir des considerations suivantes: 1) une fois le 
nombre des animaux ensauvagés réduit au minimum, 
les plantes indigènes et introduites vont coexister dans 
un certain équilibre, 2) le contrôle courant assurera 
une plus haute compétitivité des espéces aborigènes 
par rapport aux plantes introduitcs de la méme corn-
munauté. On met actuellernent au point une nouvelle 
stratégie a long terme: le contrôle biologique, suscep-
tible d'incliner la balance au prejudice des espéces 
introduitcs (Gardner and Davis, 1982). 

3.3. Chèvres ensauvagées. 

L'irnpact des chèvres ensauvagées (Capra hircus) 
sur ia végétation est largement connu dans Ic mondc 
entier et n'a nul besoin d'être examine ici en detail. 
La situation des lies Hawaii s'aggravc du fait que des 
espéces aborigénes se sont développées par suite de 
l'absence d'influence des herbages et des pâturages. 
Certaines espéces végétales ont pu s'adapter aux 
conditions modérées du pacage des chèvres parce 
qu'elles sont immangeables ou gthce a leur multipli-
cation végétative. Mais là oit la concentration des 
chèvres était particuiièrernent élevée, les plantes 
aborigènes, même les plus immangeables, ont été 
détriiites. Piusieurs espéces ont disparu, d'autres se 
sont conservées seulement sun les terrasses des mon-
tagnes et dans quelques endroits inaccessibies aux 
chèvres. Lcs arbres qui ont plus de 200 ans et dont 
l'apparition précéde celle des chèvres ont réussi a 
survivrc. 
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Au cours des dernières décennies, sur Ic territoire 
des reserves HAVO et HALE, des rnilliers de chèvres 
ont été abattues, mais ccla n'a amélioré Ia situation 
que pour Un certain temps, car ics chèvres s'étaient 
retirees dans des regions adjacentes. Au debut des 
années 70, au HAVO, on a mis au point un plan 
visant a: 

construire et entretenir des barrages anti-
chèvres le long des frontières et a I'intérieur du parc; 

organiser périodiquement Ia migration des 
animaux et Ia chasse aux chèvres; 

élaborer un système de monitoring a long 
terme pour contrôler l'évolution du tapis végétal et 
Ia population des chèvres afin d'évaluer l'efficacité 
des mesures prises. 

On a réalisé des programmes de chasse aux 
animaux avec la participation des citadins; la popu-
lation a aide I'administration du parc a construire 
les barrages nécessaires. Vers 1980, Ia construction 
des barrages était presque terminée, le cheptel caprin 
étant tombé de 15 000 a moms de 100 tétes. Cepen-
dant, pour empêcher le rétablissement de ce chiffre, 
ii est indispensable d'éliminer les dernières chèvres 
de ce territoire. Un programme analogue est actuelle-
ment mis en application au HALE. 

3.4. Pores ensauvagés. 

Le problème des porcs ensauvagés des lies Hawaii 
ne s'est développé qu'à notre siècle, mais ii a acquis 
un caractère particulièrement sérieux au HAVO au 
cours de la dernière décennie. L'ensauvagcment des 
porcs aurait Pu se réduire grace i la faible teneur en 
protéines des foréts aborigénes, mais ce ne fut pas le 
cas a cause de la nombreuse existence des vers de 
terre qui, d'après Diong (1983), constituent 6 % de la 
ration des porcs dans la Kipahulu Valley du HALE. 
Toutefois, les porcs trouvent et mangent des espèces 
de plantes aborigénes déterminées, riches en glucides, 
dont on peut citer les fougères arborescentes (des 
genres Cibotium et Sadleria), d'autres fougéres (par 
exemple Marattia), Ereycinetia, Lobeliaceae, La-
miaceac. Les porcs représentent l'unique facteur dé-
terminant contribuant a la dispersion des plantes 
introduites, et non seulement par Ia creation d'habi-
tats ouverts (béchage du sol), mais aussi par le trans-
port des pousses. 

La chasse des porcs ensauvagés au HALE Ct 
HAVO s'est avérée inefficace en tant que méthode 
de contrôle des porcs. Au HAVO. environ 11 000 ani-
maux ont été abattus entre 1930 et 1970, mais, 
d'après les estimations, II y reste a present environ 
4 000 tétes. L'expérience accumulée dans d'autres 
pays du monde démontre que pour éliminer toute la 
population II faut abattre plus de 70 % de porcs par 
an, durant des annéés. Actuellement, les chercheurs 
du HAVO, en commun avec l'administration, mettent 
au point des méthodes et rnoyens techniques de 
contrôle dont Ia capture a brayon, Ic piégeage, la  

chasse a I'appât (avec utilisation éventuelle de sub-
stances toxiques) et I'aménagement de clotures. 

3.5. Rats noirs. 

Les rats noirs (Rattus rattus) ont probablement 
apparu sur les lies Hawaii ii y a près de 100 ans 
(Atkinson, 1977) et se rencontrent a l'heure actuelle 
dans des regions au niveau de lameretjusqu'à3 000m 
au-dessus du nivcau de Ia mer. Les rats noirs mangent 
plusieurs espèces aborigènes de plantes, surtout les 
fruits, et représentent un facteur essentiel limitant la 
reproduction de certaines espèces rares telies que, 
par exemple, Ic santal de Haleakala (Santalum halea-
kaiae). Nous pouvons seulement supposer que ie 
prejudice cause aux oiseaux aborigénes par ces 
mammjfères habitant sur les arbres est énorme (At-
kinson, 1977); en tant que prédateurs, ils endomma-
gent gravernent les oiseaux de mer. Les méthodes de 
contrôle des rats sur les lies Hawaii avec utilisation de 
divers anticoaguiants et phosphures de zinc particu-
lièrement toxiques ont été appliquees pour la pre-
mière fois par les chercheurs du U.S. Fish and Wildlife 
Service afin de réduire la predation des rats dans les 
plantations de macadamia et de canne a sucre. Bien 
que rarement utilisécs dans les reserves des Hawaii, 
ces methodes peuvent s'avérer très efficaces, surtout 
lorsqu'il s'agit de réduire l'impact des rats sur des 
territoireS écoiogiquement importants m ais limités. 

3.6. Mangoustes. 

La petite mangouste indienne (Herpestes auro-
punctatus) a été apportée sur les lIes Hawaii de 
J amaique dans les années 80 du siècle demier et est 
actueliement répandue dans des regions situées au 
niveau de Ia mer et jusqu'a 3 000 m au-dessus du 
niveau de Ia mer. Elle mange, sembie-t-il, surtout des 
animaux introduits, mais chasse aussi certains oiseaux 
indigénes, plus particulièrement i'oie hawaiienne ou 
Nene (Nesochen sanduicensis), dont I'existence est 
compromise, et Ic petrel (Pterodroma phaeopygia). 
Ii existe un potentiel considerable pour effectuer un 
contrOle local de I'impact des mangoustes stir ces 
oiseaux, cc que démontre i'exemple du HALE, oü le 
piégeage des mangoustes vivantes a permis de réduire 
considérablement les pertes des ceufs et des poussins 
du petrel. La capture a Ia trappe et l'emploi de 
toxiques chimiques dans ies regions du croisement de 
Nene peuvent aussi s'avérer efficaces. 

3.7. Chiens et chats ensauvagés. 

Les chats ensauvagés (Felis domesticus) et les 
chiens (Canis familiaris) représentent un danger 
moindre, mais néanmoins notable pour les oiseaux 
indigènes, cc dont témoigne le fait qu'on attrappe ces 
animaux prés des colonies du petrel au HALE. 



38. Oiseaux introduits. 

L'impact des oiseaux introduits sur les oiseaux 
indigénes commence seulement a étre effectif mais, 
d'ores Ct déjà, on l'estime important dans certains ca 
Van Riper et autres (1982) ont suppose que les 
espèces d'oiseaux introduites sur les fles pouvaient 
combler des niches vides apparues par suite de I'ex-
tinction d'oiseaux aborigènes causée par le paludisme. 
Leur role dans la dispersion des plantes introduites et 
aborigènes nécessite une analyse plus approfondie. 
Dans la forêt hawaiienne, on n'entreprend actudlle-
ment aucune mesure visant Ia reduction des oiseaux 
intro duits. 

3.9. Insectes prédatcurs introduits. 

Les insectes introduits, tels que Pheidole mega-
cephala (fourmi vorace), ont éliminé Ia plupart des 
insectes endémiques sur de petites élévations (Zimmer-
man, 1980). La faune des insectes de grandes éléva-
tions reste relativement intacte, mais elle est rnenacée 
par des guêpes introduites, surtout par Vespula 
pensyluauica et V. vulgaris nichant sur le sol, dont le 
nombre a dangereusement augmenté dans la zone 
subalpine au cours des 5 dernières annécs. Ces guêpes 
créent des colonies nidicoles en l'absencc de saison 
froide a basses temperatures. Actuelleinent, on met 
au point un projet de recherches en vue de determiner 
l'impact des guêpes sur les insectes aborigènes au 
HALE, dont 80 sont les endémiques de Haleakala 
Crater. Les techniques de contrOle permettant de 
détecter et de détruire les nids des insectcs introduits 
sont accessibles, mais coOteuses. 

Un autre danger possible est représenté par la 
fourmi d'Argentine (Iridomyrmex humilis), haute-
ment competitive, qui a investi certaines aires du 
HALE. Comme on le sait, elle se nourrit d'insectes 
et favorise la reproduction des homoptères introduits 
qui peuvent manger des plantes aborigènes. Les 
premieres recherches effectuées an HALE permettent 
de supposer que le potentiel d'invasion de cette 
four-mi peut étre Iiinité vu qu'elle se réfugie dans 
des habitations humaines durant les périodes excep-
tionellement froides ou sèches. 

3.10. Paludisme aviairc. 

Cette majadie introduite a, estimc-t-on, un grave 
impact sur l'abondance et la distribution des oiseaux 
aborigénes des Hawaii. Le vecteur (Culex quinque. 
fasciatus) est app aru sur les iles a la fin du 1 eme 
siècle, et le parasite (Plasmodium celictum) s'est 
largement introduit, paraft-il, juste au debut des 
années 1900, a l'époque 00 I'on introduisait beau-
coup d'oiseaux de chasse dans des buts de loisirs 
(Van Riper et al., 1982). 

A l'heure actuelle, on eriregistre une reduction 

on une elimination totale des drépanididés a une 
altitude allant de 0 a 1000 m au-dessus du niveau 
de la mer. Van Riper et al. (1982) ont démontré 
que des espéces moms résistantes aux parasites dans 
des conditions de laboratoire sont en déclin. Les 
espèces rares de drépanididés, dont la résistance au 
paludisme est minimale, sont plus nombreuses dans 
la forêt des plus hautes élévations on Ia plus sèche, 
là 00 ii y a le moms de moustiques. 

Ii semble que Ce probléme soit I'un des plus 
importants, mais qu '11 nécessite une comprehension 
plus approfondic. Ii existe une probabilité pour que 
le vecteur, micux adapté aux basses temperatures, 
puisse transporter le parasite et, par consequent, 
scs effets sur des elevations plus hautes. Mais il est 
aussi probable que la résistance a cette maladie se 
développe davantage chez certains oiseaux conserves. 

PERSPECTIVES DE CONSERVATION A LONG 
TERME DES ESPECES INDIGENES 

Certaines plantes endémiques des Hawaii ont 
perdu un ou plusieurs maillons de leur strategic de 
conservation: pollinisation (extinction ou forte 
reduction des pollinisateurs), productivité séminale 
(predation par des rongeurs on des oiseaux), disper-
sion des semences (extinction des agents de disper-
sion) et/ou germination et croissance (competition 
avec des herbes introduites, alteration du microdlimat 
due a Ia degradation de la forét). Conformément au 
programme en vigueur au HALE, on explore les pos-
sibilités de conservation a long terme de plusieurs 
plantes aborigènes dans des conditions de change-
ments irréversibles. D'après les résultats préliminaires 
(conformes aux résultats des recherches de Mueller-
Dombois et al., 1981, effectuées au HAVO) de 
nombreuses plantes aborigénes pourraient se pré-
server elles-mémes en l'absencc d'impact de Ia part 
des porcs et des chèvres ensauvagés. Les perspectives 
de conservation des oiseaux indigènes des Hawaii, 
bien que compliquées par l'extension, possible dans 
I'avenir, des vecteurs du paludisme aviaire dans de 
plus hautes élévations, dependent, en tout premier 
lieu, de l'aménagement se rapprochant des conditions 
naturelles. Ainsi, Ia preoccupation prioritaire des 
reserves des Hawaii est la reduction de l'impact des 
animaux ensauvagés. Nous ri'éliminerons jamais des 
espèces introduites, mais certaines possibilités existent 
de contrOler leur impact de facon a protéger plusieurs 
espéces indigénes. 

COOPERATION ET RESERVES DE 
BIOSPHERE 

Le problème du contrMe pratique des conséquen-
ces indésirables de l'influence des espéces introduites 
sur la biote indigène est connu dans le monde entier, 
mais ii atteint une acuité particulière sur ics fles. Et, 
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bien que les spécialistes de gestion des écosystêmes 
aborigènes des lies se heurtent souvent a des problè-
mes d'ordre général, I'information qu'ils possèdent 
s'avère parfois peu disponible, dispersée on non 
systématisée. 

Nous souhaitons que l'UNESCO, tout n en-
courageant l'aménagement de reserves supplémen-
taires sur les lies, contribue a l'organisation d'échan-
ges systématiques d'information sur les recherches 
et l'expérience de gestion des espéces introduites sur 
les lies du monde entier dans le cadre des projets 7 
et 8 du programme MAB. Des experts qui ont déjà 
accumulé une certaine experience pratique concer-
nant les espêces introduites de diverses regions 
pourraient communiquer une assistance irformation-
nelle et consultative aux sp.écialistes travaillant dans 
des regions éloignées et dispersées. us pourraierit 
aussi mettre en cuvre un système d'informatjon et 
de modelage des populations et des communautés 
a base d'ordinateurs, ainsi qu'un système d'identifi-
cation et de coordination des futurs besoins et des 
perspectives des reserves. Ii est sans aucun doute 
grand temps d'entreprendre un tel effort. Nous 
connaissons parfaitement les résultats excellents des 
travaux organisés dans les regions comme Ia Nouvelle 
Zélande, l'Australie, les Galapagos (Equateur), les 
Canaries (Espagne) et plusieurs lIes des Caraibes. 
Nous supposons que dans ces regions comme dans 
d'autres ii existe toute unè série de nouveautés 
susceptibles d'être largement appliquées sur les lies 
Hawaii, a condition d'en être informés. Lcs diffi-
cultés (dont tous les pays souffrent) Iiées aux budgets 
limités et aux approches différentes du problème 
peuvent être surmontées a I'aidc d'un échange d'infor-
mation efficace. 
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SCIENCE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE AUX GALAPAGOS 

par 

Friedemann Koster et Jose Villa 
Charles Darwin Research Station 
Santa Cruz, Galapagos, Ecuador 

RESUME. Environ neuf dixièmes de l'archipel 
Galapagos sont affectés par Ia République de I'Equa-
teur au Parc national a des fins dc conservation, de 
recherche et de tourisme. L'archipel, qui chevauche 
l'équateur a qucique 1000 km a l'ouest de la côte 
sud-américaine, inclut 13 fles majeures et un grand 
nombre d'flots émergés ii y  a 3 a 5 millions d'années 
des profondeurs de l'océan a la suite d'une eruption. 
Ainsi les fles Galapagos n'ont jamais été liées avec 
l'Amérique centrale ou du Siid par quelque pont de 
terre ferme. 

La fore et la faune endémiques actuelles se sont 
formées au fur et a mesure de l'évolution des plantes 
et dçs animaux du continent qui ont peu a peu 
colonisé les lies. Conformément a la doctrine de 
Darwin, ces premiers colonisateurs se sont adaptés a 
de nouvelles conditions, plutôt sévères, a Ia suite 
d'une lutte sans merci pour l'existence qui se termi-
nait invariablement en faveur des plus adaptables. 
Les espèces endemiques sont menacées par celles 
introduites, mais la science recherche des moyens 
de contrôle des plantes et animaux exotiques. C'est 
le cas, par exemple, des chiens, rats et fourmis rouges. 
Les lies Galapagos pourraient devenir unc excdllente 
reserve de biosphere. 

1. INTRODUCTION 

Environ neuf dixièmes de l'archipel Galapagos 
sont affectés par la République de l'Equateur au Parc 
National a des fins de conservation, de recherche et 
de tourisme. L'archipel, qui chevauche l'équateur a 
quelque 1000 km a l'ouest de Ia c&e sud-américaine 
et dont la superficie est de 8000 km 2 , se compose de 
13 lies majeures et d'un grand nombre d'flots et 
rochers, émergés ii y a 3 a 5 millions d'années des 
profondeurs de l'océan a la suite d'une eruption. 
Ainsi, les fles Galapagos n'ont jamais été liées avec 
I'Amérique centrale ou du Sud par quelque pont de 
terre ferme. 

La fore et la faune endémiques actuelles se sont 
formées au fur et a mesure de I'évolution des plantes 
et des animaux du continent qui ont peu a peu 
colonisé les lies. Ces plantes et ces animaux ont 
gagné les lies a la nage, a Ia derive et envolant, ou bien 
sont apportés par le vent et les courants d'air. Con-
formément a Ia doctrine de Darwin, ces premiers 
colonisateurs se sont adaptés I de nouvelles condi-
tions, plutbt sévères, I la suite d'une lutte sans  

merci pour l'existence qui se terminait invariablement 
en faveur des plus adaptables, 

A present, ii existe environ 230 taxons endémi-
ques de plantes et 29 taxons de reptiles sur les lies 
Galapagos. On y compte également prés de 100 es-
pèces d'oiseaux locaux et migrateurs. Deux tiers des 
oiseaux locaux sont endémiques. Ii étaitévidemment 
difficile pour des mammiféres contincntaux de co-
loniser les Galapagos, mais des espèces endémiques de 
hamsters et une espéce de chauve-souris y ont néan-
moms gagné du terrain. Toutes ces espèces se sont 
adaptées, d'une façon ou d'une autre, pour la plupart 
de manière originale, aux conditions des Galapagos. 

Parmi les groupes endémiques d'animaux, on 
pourrait citer, par exemple, la tortue géante des 
Galapagos (Geochelone elephantopus), les iguanes 
marins et terrestres (Conolophus sobcristatus), Ic 
célèbre groupe des géospizinés (Geospizinae), des 
cormorans aptéres (Nannopterum harrisi) et l'unique 
manchot de l'hémisphère nord, sphénisque des Gala-
pagos (Spheniscus mendiculus). 

Les lies océaniques donnent effectivement les 
meilleurs exemples de radiation adaptive et de spécia-
tion. Vu qu'il n'existe plus nuile part d'archipel aussi 
vaste, isolé et intact que ccliii des Galapagos, ces lies 
revêtent une importance particuliére pour tous ceux 
qui s'intéressent I I'évolution, soit du point de vuc 
de la morphologie ou de la systématisation, soit sous 
l'aspect d'une analyse comparative behavioriste ou I 
la base d'une approche écologique plus générale. 

Cependant, c'est un fait deplorable, mais evident 
que l'arrivée de l'homrne s'accompagne, inevitable-
ment et partout d'une destruction de la nature par 
suite d'une attitude négligente, sinon délibérée. Dans 
cc contexte, les Galapagos ne font pas exception a Ia 
régle. Des l'apparition de l'homme sur I'archipel, 
probablcment des sa découverte en 1535 par l'Eveque 
Tornas de Berlanga, les traces de la presence humaine 
sont visibics sur tout l'archipel. On trouve a l'heure 
actuelle des habitations humaincs sur les quatrc plus 
grandes fles. D'après les données du dernier recense-
ment, le nombre d'habitants est de 6949. 

2. SCIENCE ET CONSERVATION DANS LE 
CADRE DE LA STATION DARWIN ET LE 
SERVICE DU PARC NATIONAL 

Les populations de tortues des Galapagos, ainsi 
que d'otaries des Galapagos. ont été gravement 
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endommagées au cours des derniers siècles. Des 
mihiers des tortues ont été tués par des pirates et 
baleiniers (qui les gardaient a bord de leurs navires 
commc source permanente de viande frafche), et un 
nombre excessif d'otaries a été abattu a cause de leurs 
peaux précieuses. Néanmoins, Ta destruction directe 
des espèces endémiques ou indigènes a été pratique-
ment arrétée par Ia misc en vigueur, en 1934, de Ta 
premiere Loi sur la Péche et Ta Chasse, ainsi que par 
la proclamation des Galapagos, en 1936, Reserve 
Nationale de la flore et de Ia faune Ct, ensuite, par Ta 
proclamation des terres inoccupées de l'archipel Parc 
National en 1959. Cependant, le danger d'extinction 
menaçant les deux espèces les plus visibles et carac-
téristiques des iles - Ia tortue géantc Ct les popula-
tions spécifiques des iguanes terrestres - a été con-
sidérablement réduit grace a une heureuse application 
des programmes d'élevage artificiel, de reintroduction 
et de protection directe sur les licux. Ces responsabili-
tés sont partagées entre Ta Station de Recherches 
Charles Darwin et Te Service du Parc National des Ga-
lapagos, institués a des fins de science et de conserva-
tion, respectivement en 1959 et 1968. Actuellement, 
tous les problèmcs essentiels de conservation dans le 
cadre du Parc National sont presque exclusivement 
lies aux espèccs végétales introduites sur les Ga1apa-
gos, telles que le guava et le cinchona, ainsi qu'aux 
mammifères ensauvagés et insectes intro duits. 

3. PROBLEMES DES ANIMAUX INTRODUITS 

Nous n'avons pas la possibilité d'entrer dans les 
details de tous les innombrables problèmes concer-
nant la conservation, qui s'imposent chaque jour au 
Service du Parc national et a la Station de Recherches 
Charles Darwin. Nous nous bomerons donc a quel-
ques exemples typiques d'animaux introduits. D 'une 
manière ou d'une autre, nous sommes confrontés 
aux problèmes que présente le cheptel ensauvagé, 
chevaux, anes, chèvres, pores, chiens, chats, rats, 
souris, blattes et fourmis rouges, mais nous ne pane-
rons ici que des experiences faites sur les chiens 
ensauvagés, les rats et les fourmis rouges. Nous avons 
choisi ces trois espéces car elles fournissent de bons 
exemples des problèmes causes par des organismes 
introduits et permettent de determiner ceux qui 
peuvent être résolus définitivement, ceux dont la so-
lution est liée a certaines techniques, et ceux. impos-
sibles a résoudre a l'aide des méthodes existantes. 

3.1. Chiens ensauvagés 

L'introduction des chiens domestiques sur les 
Galapagos est étroitement liée a la colonisation de 
l'archipel par l'homme, au 19eme  siècle, lors de Ia 
fondation d'une colonie sur l'fle Floreana. En 1869, 
une autre colonie a été fondée sur I'fle San Cristobal. 
Depuis cette période, des chiens sauvages habitaient  

sur ces deux iles, n'ayant été exterminés que récem-
ment par l'cmpoisonnement et Ia chasse. Les chiens 
sauvages ont été mentionnés pour Ta premiere fois 
sur I'fIe Isabela en 1868. Vers 1913, Ia croissance de 
leur nombre est devenue une vraie catastrophe pour 
les populations de bétail habitant sur les plateaux de 
la partie sud de l'ile. Si autrefois on comptait dans 
la region près de 5000 chiens sauvages, ii n'en restc 
aujourd'hui, scIon des estimations récentes, pas plus 
deSOOà800. 

Des le 19ême  siècle, on possédait déjà des don-
flees concernant les chiens sauvages sur T'fle Santa 
Cruz, mais on ne connalt pas grand-chose quant I 
l'histoire de leur introduction. Apparemment, leur 
nombre n'a jamais été élevé, mais les dommages 
qu'ils causent a la faune de l'fle, particulièremcnt 
importants. 

En 1981, on a procédé I l'étude de Ia population 
des chiens sauvages de Ta cête sud de l'ile Isabela, sur 
les pentes des volcans Cerro Azul et Sierra Negra Ct 
le long du littoral de I'fle Santa Cniz. Le contenu de 
l'estomac des chiens de la côte a démontré qu'ils 
mangeaient des iguanes maris (35 %), des sphé-
nisques des Galapagos (32 %), de jeunes zalophes 
(Zalophus wollebacki) et des otaries (Arctocephalus 
galapagoensis) (8 %), des puffins (Puffinus Lhermi-
nieri) (7 %), des pelicans (Pelicanus occidentalis) et 
des fous (Sula nebouzi) (6 %) et, dans certains cas, 
des chiens, des chats, des rats noirs (Rattus rattus) 
(2%). Dans la seule region de Caleta Webb, les chiens 
ont exterminé 27 % de Ta population des iguanes 
marins; le recensement a démontré que cc sont 
surtout les plus grands individus reproducteurs qui 
ont disparu, ce qui a été lourd de consequences 
néfastes pour les iguanes marins des lies Isabela et 
Santa Cruz. 

La plupart des chiens domestiques des Galapagos 
sont nournis par leurs maltres. Mais on peut y voir 
assez souvent des animaux foulliant la plage dans 
l'espoir de trouver quelques lézards (Tropidurus sp.), 
rats ou crabes (Grapsus grapsus) pour completer leur 
ration. Le manque d'armes I feu contraint les cob-
nistes I utiiser les chiens pour la chasse aux bestiaux 
ensalivagés, pores et chèvres. Souvent, les chiens sont 
blesses, deviennent inaptes a Ia chasse et sont mis a 
la porte. Le chien peut également s'égarer a la chasse 
et, incapable de trouver Ic chemin de retour, tombe 
dans une situation oü sa vie ne depend quc de Iui-
même. Ces chiens errants occupent une position 
intermédiaire entre les populations domestiques et 
sauvages. 

En envisageant le problème des chiens sauvages 
sur les lies Galapagos, nous avions done en vue deux 
objectifs: l'extinction de tous les chiens sauvages et 
un contrôle efficace des chiens domestiques afin de 
prévenir Ta génération de nouveaux individus sauvages. 

Depuis 1981, on méne une campagne, financéc 
par Ia Société Zoologique en Francfort, qui a pour 
but d'éliminer tous les chiens sauvages sur les fles. 
A la suite d'un examen minutieux du probléme, les 
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spécialistes du contrôle des mammifères sauvages ont 
décidé d'utiliser le monofluoracétate de sodium 
connu sous le nom de 11compos6 - 1080k>. La dose 
létale pour les chiens est moms de 0,05 mg/kg. La 
longue période qui s'écoule entre l'ingestion et Ia 
mort minimise pour eux Ia possibilité de réaliser le 
lien entrc ces deux choses. 

fi est evident que la connaissance détaillée de la 
conduite et de l'écologie de ces animaux peut servir 
de base a l'application du monoftuoracétate du 
sodium. Les appâts obtenus par l'abattage de bétail 
sauvage qui a subi ensuite des injections de poison 
doivent être places dans différents endrorts de Ia 
region habitée par les chiens et soigneusement caches 
afin de prévenir I'empoisonnement des éperviers des 
Galapagos (Buteó galapagoensis) et des hibous (Asio 
galapagoensis) qui habitent eux aussi dans la region. 
Vu qu'un appât (1 kg) ne contient du poison que 
pour tuer les canidés (0,1 mg/kg), les éperviers et les 
hibous devraient en ingérer 100 fois plus pour être 
sérieusement endommagés. L'élimination des chiens 
sauvages va de pair avec le contrôle de la reproduction 
de la population domestique et la prevention de sa 
proliferation au-delà des habitations humaines. On a 
obtenu récemment un agent chimique vasectomique 
sür, efficace, rapide et bon marché, susceptible de 
réduire Ia fécondité des chiens domestiques. Ce com-
poé, chlorhexidine diglutonate est largement utilisé, 
tant pour I'homme que pour les animaux, comme 
antiseptique et, injecté dans le tissu de l'épididyrne, 
il ernpêche le passage du sperme par le tube sémini-
fère. 

Les mesures de contrôle ont réduit, sinon éliminé 
complètement, la population des chiens sauvages des 
Galapagos. C'est ainsi que le danger menaçant plu-
sieurs animaux des fles a été supprimé avec succès. 
Lors de la mise au point de ce rapport, on a procédé 
aux premieres experiences visant la stérilisation des 
chiens domestiques sur les Galapagos. De Ia sorte, les 
chiens, aussi bien domestiques que sauvages, ne re-
présentent plus aucun problème quelque peu sérieux 
du point de vue de la conservation, bien que sa solu-
tion füt considérée quelques années plus tot comme 
difficile a résoudre. (Base sur le rapport de Burce 
Bamett, CDRS Informe anual, 1981). 

3.2. Rats Ct petrel 

Le petrel (Ptero4roma phalopygia) est un grand 
oiseau mann qui niche seulement sur ics fles Hawaii 
et Galapagos. Sur les deux archipels, leurs populations 
ont décliné au cours des années. Ce déclin sur les 
Galapagos durant les 4 dernières années est estimé a 
33 % par an. La cause essentielle de ce déclin est la 
predation des chats affectant les adultes. A une telle 
cadence de déclin, la population diminue de 90 % 
tous les six ans. C'est pourquoi l'espèce ne peut pas 
tenir plus de dix ans. 

Sur les Galapagos, lepétrel niche sur les lies Santa 

Cruz, Floreana, Santiago et San• Cristobal. 11 habitent 
sur des plateaux, oi l'absence d'eau, les pentes raides 
et la densité de Ia végétation rendent les travaux 
champêtres difficiles. Cependant, plusieurs recense-
ments ont révélé que Ia plus grande population de ces 
oiseaux sur les Galapagos est celle de l'l'Ie Floreana 
avec sa colonie de 1900 oiseaux, dont 1500 nichent 
sur le volcan éteint Cerro Pajas. C'est alors qu'il a 
été décidé de concentrer les efforts sur le monitoring 
du croisement des pétrels et Ia lutte contre les préda-
teurs sur ce territoire. 

Pour la premiere démarche, on a procédé en 1981 
a un recensement minutieux de tous les nids de 
pétrels sur le volcan Cerro Pajas. On y a trouvé près 
de 900 nids habités. La majorité des nids ést située 
dans la forét humide guavas et des fougères oi.i dans 
les rochers, dans des fentes ou des trous creusés par 
les oiseaux dans le sol meuble. 

En période nuptiale, durant jusqu'â un mois, les 
males et les femelles occupent ensemble les trous. 
Entre le mois de janvier et le mois d'avril, un ceuf 
est pondu par couple. La couvaison prend environ 
50 jours et nécessite la participation des deux 
parents, qui prennent la relève a tour de role, toutes 
les semaines ou toutes les trois semaines. Aprés 
l'éclosion du poussin, un des parents reste dans le 
nid durant les premiers jours. Erisuite, le poussin 
reste sans garde. D'habitude, les poussins sont nourris 
environ tous les trois jours, mais cette péniode est 
parfois prolongée jusqu'à sept jours. En septembre, 
trois mois et demi aprés l'éclosion, les poussins 
s'emplument. Dans le cadre du programme de moni-
toring, ii a été établi que près d'un tiers des poussins 
éclos en 1981 sur le volcan Cerro Pajos a p6ri et, dans 
la plupart des cas, a cause des rats et des chats. La 
predation des ceufs et des poussins s'accentue a la 
veille de I'éclosion jusqu'aux premiers jours qui 
suivent. Le succès de Ia reproduction, c'est-â-dire le 
nombre moyen de poussins emplumés par rapport au 
nombre d'ceufs pondus, constitue 30 % a Cerro Pàjos. 
Le chiffre est petit, mais bien plus élevé que les 5 % 
qui caracténisent la reproduction des pétrels nichant 
sur Pile Santa Cruz. 

Les rats et les chats, voilâ les causes primordiales 
de la perte des ceufs et des poussins, de méme que 
des adultes, exterminés par les chats. Des carnassiers 
naturels tcls que les hibous ne sont pas pour autant 
répandus dans les lieux de nidification et ne présen-
tent aucun danger sérieux. En 1981, en fin de saisori,, 
Ia colonie de Cerra Pajos a été victime d'une invasion 
de pores qui ont détruit quatre trous inhabités. Dans 
d'autres lies, les porcs ont détruit des trous et mange 
des ceufs, des poussins et des adultes. Mais la perte 
essentielle des ceufs et des poussins de moms d'un 
mois a été causée par Ies rats, c'est pourquoi on a 
autorisé Ic contrOle des rats noirs sur I'fle Floreana, 
dans la region occupée par une colonie de pétrels. 
Lors de Ia réalisation de ce programme, des expérien-
ces ont été effectuées sur l'efficacité de différentes 
méthodes d'empoisonnement des rats. 
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Les premiers résultats, obtenus en 1983, demon-
trent que le projet sera extrémement efficace car, 
d'après des estimations, au moms 50 % des oufs et 
des poussins de Cerro Pajos seront préservés; quant 
a la population des rats, cue s'y est considerable-
ment réduite. 

Ainsi, semble-t-il, le problème de l'extermination 
des rats sur les Galapagos peut ètre résolu avec 
succès dans le cadre d'aires limitées, bien que cela 
suppose un effort considerable du personnel et un 
large support financier. Néanmoins, on ne connaft 
aujourd'hui aucune technique efficace permettant 
d'éliminer définitivement tous les rats de I 'archipeL 
Cependant, nous espérons toujours que des métho-
des d'extermination des rats des Galapagos sür une 
plus grande échellc seront trouvées dans l'avenir et 
que les pétrels iiicheront grace, en partie, a nos 
efforts actuels. (Base sur le rapport de Macolm 
Coulter, Fclipe Cruz et Tina Beach, CDRS Informe 
Anual, 1982). 

3,3. Etude des insectes introduits 

Sans aucun doute, de nombreuses espéces d'in-
sectes et d'autres invert ébrés terrestres ont fail leur 
apparition sur les lies Galapagos en méme temps 
que les hommes, des Ies premiers jours de la coloni-
sation. Néanmoins, on connaI't peu de cas d'une 
telle introduction de nouvelles espèces, et les change-
ments de la faüne indigéne, causes par cette intro-
duction, sont encore moms étudiés. La plupart des 
introductions sont fortuites (des espèces pénétraient 
a bord des cargos, en particulier avec des produits 
agricoles). L'unique introduction intentionneile 
d'abeilles domestiques (Aplis mellifera) sur l'fle Santa 
Cruz au debut des années 60 de notre siècle n'a pas 
abouti. 

Le cas le mieux connu de l'introduction acciden-
tdle d'insectcs stir les Galapagos est celui de la 

petite fourmi (Wasmania auropunctata), qu'on 
suppose étre arrivéc sur l'fle Santa Cruz dans les 
années 30-40 de notre siècle. Depuis, elk s'est 
répandue sur les lies Floreana, Santiago, San Cristo-
bal et sur une partie d'Isabela. Des points de leur 
introduction sur l'Ik Santa Fe avaient été découverts 
au stade initial, et on avait supprimé les colonies par 
la misc a feu et i'cmpoisonnemcnt. Mais ces mesures 
radicaies ne sont pas réalisables dans de plus larges 
aires d'infestation. 

L'impäct de wasmannia sur d'autres invertébrés 
est funeste et, apparemment, de longue durée. La 
wasmannia evince totalement ou réduit considerable- 
ment le nombre de la population de la majorité des 
autres espèces de fourmis, surtout dans ics aires les 
plus infestées, telles que les parties les plus humides 
des grandes lies. Les colonies de wasmanma incluent 
un grand nombre de reines et n'ont pas de frontières 
intéricures entre les espéces (formation unicoloniale). 

Des fourmilères se rencontrent sur toute sorte de 

substrats et peuvent être facilement transférées dans 
un autre endroit, le cas échéant. 

Les fourmis sont actives durant 24 heures, indé-
pendamment des saisons, et ont l'avantage dans Ia 
competition avec Ia plupart des autres espèces. Ces 
particularités permettent aux wasmannia d'évincer 
Ia majorité des autres fourmis, a l'exception des 
espèces souterraines ou habitant dans des cavités. 
Ces fourmis exercent aussi une influence, sur la ré-
partition et Ic nombre de plusieurs invertébrés, y 
compris les scorpions, certaincs espèces d'araignées 
terrestres et arboricoles, les mille-pattes et autres 
arthropodes terrestres. En général, la diversité des 
espèces des insectes dans les aires infestécs est in-
férieure a celle des regions adjacentes non-affectées. 
Vu Ce grand dommage cause par cette fourmi aux 
populations locales des invertébrés, ainsi que son 
statut de déprédateur dans les aires cultivées et 
habitées des Galapagos, le problème de la wasmannie 
doit étre considéré comme primordial. Les méthodes 
de son eradication a une grande échelle n'étant pas 
connues, l'effort actuel se limite a une information 
sur la prevention de la dispersion ultérieure de ces 
fourmis sur les lies. (Base stir le rapport de YaeI 
Lubin, CDRS, 1983). 

4. ASPECTS EVOLUTIONNAIRES 
ET ECOLOGIQUES 

Mérne si ['avenir peut paraftre sombre du point 
de vue de Ia solution de certains problèmes, tels que 
I'éradication des rats noirs introduits, des fourmis et 
de blattes sur quelques lies de i'archipei Galapagos, 
nous ne devons pas oublier que Ia majorité ecrasante 
de ces lies fait toujours partie de ces rares endroits 
de la Terre dont la nature est la moms affectée par 
I 'homm e. 

Du point de vue évolutionnaire et écoiogique, 
II est parfaitement possible que les lies Galapagos 
avec leur grand nombre de plantes et animaux endé-
miques, possèdent les dernières aires du globe oü 
beaucoup d'espèces animaics et végétales continucnt 
leur evolution naturelle dans ces mêmes endroits oü 
dies se sont formées, regions dont les dimensions 
n'ont pas été réduites et qui ne portent pas trace de 
!'intervention humaine. On se demande s'il existe sur 
Terre un parc national cu quelque autre endroit 
pouvant declarer la méme chose? 

Bien slir, nombre de tortues géantes ont été 
chassées par les colons d'une partie considerable de 
leurs habitations, telles que les fles Santa Cruz, San 
Cristobal et isabela. On sait que sur l'fle Floreana ces 
géants ont p6ri a cause de l'homme. Cependant, les 
tortues qui restent, par exemple sun [es pentes des 
volcans Wolf, Darwin et Alcedo, n'ont jamais été 
victimes d'une reduction quelquc peu importante de 
leur zone d'habitation par suite de l'activité humaine. 
On peut dire Ia même chose des iguanes terrestres et 
des hamsters (Oryzomys sp.) sur l'ile Femandina, 
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des sphénisques des Galapagos et des cormorans 
aptères sur i'lk Isabela et des géospizinés (Geospiza 
difficilis) qui se nourrissent du jus des plantes et 
habitent sur i'fie Wolf. 

Ensuite, sur les lies telles que Santa Fe ou Espa-
riola, oü des populations introduites de boucs ont 
été complètement élirninées par des spécialistes 
dévoués du Service du Parc national des Galapagos, 
i'environnement retrouve son équilibre initial. On 
peut considérer que les iguanes terrestres de Santa 
Fe (Conolophus pallidus), de niême que les albatros 
(Diomedea irrorata) sur I'fle Espanola vivent de 
nouveau dans leurs habitats initlaux récupérés. 

5. LES GALAPAGOS EN TANT QUE 
RESERVE DE BIOSPHERE 

En étudiant les Galapagos, leur flore et leur faune 
uniques dans un environnement volcanique nature!, 
spectaculaire et presque intact, ii vient forcément a 
l'idée que tout cela doit tre conserve de sorte que ces 
lies, représentant l'héritage de l'humanité, puissent 
être transrnises de génération en génération. Tout 
effort visant approfondir nos connaissances de leur 
nature doit étre poursuivi et si possible augmenté, I 
l'aide de méthodes perfectionnées et dc recherches 
dc type integral et interdisciplinaire, afin d'aider les 
habitants de ces lies I mieux utiliser et gérer les 
ressources, ce qui determine pour une grande part 
leur bien-être. Nous estimons que le projet de 
I'UNESCO HL'homrne et Ia biosphére qui prévoit 
l'aménagement de reserves de biosphere fournit une 
réponse correcte I tous ceux qui se penchent sur le 
probléme de l'archipeL 

On a plus d'une fois souligné la nécessité de 
considérer ies Galapagos comme une reserve de bio-
sphere, puisque les caractéristiques Ct conditions 
determinant cette categoric sont actuellement établies. 

Ainsi, en juin 1981, durant la 18eme  session de 
travail de Ia Commission sur les Parcs Nationaux et 
les Aires Protégées de l'UICN, on a décidé de procla-
mer les lIes Galapagos de l'Equateur reserve de bio-
sphere quétait devenu une nécessité pressante. Les 
3alapagos rCpondent I toutes les exigences de ce 
statut. 

A I'exception des terres dont l'utiiisation n'a rien 
I voir avec les besoins des parcs nationaux, telies que 
les terres cultivées ou urbaines, tout le reste de l'archi-
pel, soit environ 90 % de son territoire, est prociamé 
Parc national et géré comme tel. Pour faciliter Ia 
gestion, on a partagé tout le territoire en cinq zones. 
L'accès aux regions qualifiées de Zones scientifiques 
viergeso est particulièrement limité, dIes sont ouver-
tes uniquement pour des recherches scientifiques sous 
un contrôle strict. Les regions quaiifiées de Zones 
viergesH ont un peu change du point de vue écolo-
gique sous l'influcnce des organismes introduits. Or, 
elles doivent étre conservées dans leur état initial, 
afin d'assurer la conservation des éiéments les plus  

précieux des écosystémes des Galapagos dans l'intérét 
de Ia science et des visiteurs du Parc. En plus de cela, 
ces aires jouent un role de tampon entre Ia 4Zone 
scientifique vierge et les zones plus accessibles du 
Parc. La troisiCme zone, < Zone d'utilisation exten 
sive, inclut des aires comprenant quelques curiosités 
particulièrement intéressantes pour les visiteurs, mais 
qui ne peuvent en recevoir beaucoup pour certaines 
raisons d'ordre physique, biologique ou esthétique. 
La quatrième zone, Zone d'utilisation intensive, 
comprend seuleinent des regions estimées capables 
de faire face a un flot pIus ou moms permanent de 
visiteurs. On a nommé la cfnquièrne zone Zone 
d'utilisation spéciale. Elie inclut des aires situées 
prCs des habitations et corisidérablement altérées. 
Ces aires néccssitent une attention particuliêre et se 
distinguent qualitativement du reste du Parc. 

La proclamation des Galapagos reserve de bio-
sphere, basée sur une politique nationale bien deter-
minée visant Ia conservation de I'archipel et Ic déve-
loppement ultérieur du Parc National, serait pleine-
ment justifiée. Ii faut rcchercher de nouvelles alter-
natives au développement du Parc, qui doivent être 
bien fondées et assurer une bonne exploitation des 
ressources des lies sans les épuiser. Ceia étant, on 
dolt plus spécialement concentrer l'attention sur les 
ressourccs nécessitant une stratégie appropriée de 
conservation vu le bénéfice direct que l'hornme en 
tire. 

En rapport avec cela, nous voudrions presenter 
un double panorama des lies Galapagos. 

Le premier concerne cet intérêt scientifique bien 
connu que représentent les lies et qui dépasse de loin 
le cadre de I'Equateur. Cet intér&t a contribué a 
l'établissement du Parc National grace aux efforts 
des naturalistes et des savants tant I I'échcllc locale 
qu'internationale. Voici déjà trois décennies que Ic 
Parc National influe considérablement sur l'Equateur 
continental ct l'Amérique latine en général. Cette 
influence gardera sans aucun doute toute son impor-
tance, dIe a aide et aidera les peuples de t'Amérique 
latine I unir leurs efforts axes sur Ia conservation de 
Ia nature, puisquc le Parc National est un exemple 
éclatant de cc qu'on peut atteindre en ménageant Ia 
nature, tellement splendide et 'variéc, de I'Amérique. 

Le deuxième aspect est he I un progrés notable 
du développement social des Galapagos dü I la con-
servation, aux recherches scientifiques et au tourismc 
sur les lies. Ainsi, au cours de la dernière décennie, 
on y a enregistré une importante croissance écono-
mique. Mais, aussi positif que ce développement des 
Galapagos soit estirn, il engendre toute fois nombre 
de problèmes lies a ha construction accélérée et, 
parfois, chaotique, dans tous les villages, a l'introduc-
tion de nouvelles cultures Ct techniques agricoles, et 
I une croissance générale du nombre des immigrés en 
provenance de I'Equateur continental. Pour assurer 
une solution appropriée des probhèmes provoqués 
par Ic développement de ces deux tendances susmen-
tionnées, le gouvernement de l'Equateur a créé une 
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agence gouvernernentale spéciale ayant pour objectif 
Ia coordination iritégrale de I'urbanisatiori, de l'agri-
culture et du tourisme sur les Galapagos. Comme 
rnesure supplémentaire, un Plan Général de conscr-
vation et de développement social des Galapagos 
est actuellernent a l'étude. 

Ccs mesures peuvent étrc considérées comme une 
reaction nationale destinée a assurer un développe-
ment raisonnable des lies. Mais Ia prise d'une decision 
internationale de poids, telle que la transformation 
des Galapagos en une reserve de biosphere, serait 
opportune et contribuerait a la suppression des contra-
dictions perceptibles entre la conservation et le déve-
loppcment par I'intégration des aspects écologiques 
aux efforts communs de développernent. Cela serait 
en méme temps un appel aux spécialistes des sciences 
naturelles et sociales pour qu'ils fassent leur apport 
a Ia gestion de ces ressources spécifiques, afin de 
créer une base nécessaire au maintien de la producti-
vité des systérnes naturels de ces lies au niveau 
maximum. 

Les lies Galapagos constitueraient, semble-t-il, 
une reserve de biosphere idéale offrant toutes les  

capacités physiques nécessaires pour maintenir des 
échantillons des ressources naturelles, marines et 
terrestres, inchangées par I'homrne, et pour pro-
mouvoir l'étude de ces ressources, aussi bien a leur 
état initial qu'en cours d'évolution. 

C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui, si 
la communauté intemationale considére que les lies 
Galapagos doivent devenir une reserve de biosphere. 
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LES MARAIS TOTJRBEUX DE LA VALLEE DE LA BIEBRZA: 
FUTURE RESERVE DE BIOSPHERE 

par 
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Académie d'agriculture de Varsovie 

Pologne 

RESUME. La Pologne est située darts la zone 
centrc-européenne des marais bas et des marais fo-
restiers oligotrophes hauts. Mais le drainage et la culti-
vation dans cette zone ont eu pour effet Ia disparition 
quasi-totale des marais has naturels. Dans le Sud-Est 
du pays (vallée de la rivière de Biebrza) ii existe 
encore un système naturel de marais bas, l'un des 
rnieux conserves en Europe, qui s'étend sur environ 
100 000 ha. Long de quelque 100 krn, cc système a 
une !argeur allant de 1-3 a 40 km. Ii posséde une 
énorme valeur naturelle et scientifique d'importance 
internationale et ii est propose d'en faire une reserve 
biosphérique. 

1. INTRODUCTION 

Les marais tourbeux de la vallée de Ia fliebrza 
constituent une vaste region - la seule qui reste dans 
la zone d'Europe centrale - de marais has a l'état 
naturel. I!s fournissent l'exemple d'un complexe 
naturel qui a pres.que entièrement disparu du paysage 
contemporain. Cette region posséde des commu-
nautés de plantes typiques des vallées de rivières 
basses, les marais y offrent de bonnes conditions 
d'habitat pour une population trés riche d'oiseaux, 
le complexe cst en outre peuplé par de nombreuses 
espéces d'animaux rares. 

Comme territoire réservé, !e complexe pourrait 
servir de base a l'étude des marais bas subissant l'effet 
de la cultivation. 

Au plan géomorphologique, la vallée de la Bicbrza 
peut étre divisée en trois zones appelées bassins: 
septentriona!, central et meridional. On y  trouve Ic 
plus grand nombre d'espèces de plantes boréales se 
rencontrant en Pologne: Betufa humiis; Pedicularis 
sceptrum Carolinum; Calamgrostis neglecta; Saxi-
fraga hirculus; Carex cbordorrhiza; Pinguicula vulga-
ris; Carex loliaccae; Salix lapponum; Empetrum 
nigrum; Sweertia perennis; Ledum palustre; Tricho-
phorum alpinum; Andromeda polifilia; Vaccinium 
uliginosum; Oxy coccus quadripetalus Musci; Helo-
dium lanatum; Meesca triquetra; Scorpidium scor-
pioldes; Bryum neodanense; Sphagnum fimbriatum; 
Calliergon trifarium; Paludella squarrosa. L'eau est 
Ic principal facteur écologique conditionnant le  

phénomène écologique des marais. Dans les vallées, 
les conditions des marais varient en fonction des 
crues annuellcs et de I'activité des eaux riveraines 
qui pénétrent dans les marais du cÔté des versants 
minéralisés de la vallée. Ces facteurs forment le 
zonage écologique de Ia vallée. On distingue le zonage 
longitudinal et transversal. 

Le zonage ecologique transversal a été le rnieux 
élaboré pour le bassin meridional de la vallée de la 
Biebrza. Nous pouvons dégager les zones suivantes, 
allant des rives a Ia frontière de la vallée: 

I.. Zone des crues annuelles régu!ières, soit zone 
d'inondation avec communautés de plantes Phrag-
mition (plus prés dela rivière) et Magnocaricion. 

Zone des crues irrégulières sporadiques, soit 
zone d'inondations périodiques avec communautés 
de plantes Calamagrostion neglectac et Caricion 
F us cae. 

Zone sans crues, soit aire d'activité des eaux 
de fond, en d'autres termes, zone non inondée avec 
communautés végétales Caricion diandrac. 

Zone marginale oiL l'influence des eaux de 
ruissellement arrivant des versants de la vallée est 
aussi forte que celle des eaux exsudatives et de fond. 
On peut y trouver des marais a aunaics avec commu-
nautés Alnion glutinosae. 

L'analyse du zonage écologique transversal de 
certains bassins de Ia vallée dc la Biebrza attcste la 
presence de differences selon les zones. En allant du 
bassin meridional en direction du bassin septentrio-
nal, on peut généralement remarquer que les zones 
d'inondation et celles des marais a aunaies devienncnt 
de moms en moms importantes. Ce phénomène est 
connu en tant que zonage écologique longitudinal de 
Ia vallée. La partie supérieure de Ia vallée a une petite 
surface versante alors que Ia partie méridionale (c.-à-d. 
inférieure) a un bassin versant beaucoup plus large. 
C'est pourquoi Ia Biebrza ignore les crues dans Ic 
bassin septentrional, mais déborde largement dans Ic 
sud en provoquant un abondant alluvionnement. 
Darts la partie septentrionale, les rives de la Biebrza 
abritent des tourbiéres ou des aires semi-tourbeuses 
qui se distinguent par un grand pouvoir de retention 
d'eau. Dans le système du zonage longitudinal, cette 
partie de la vallée est connue comme zone des tour-
biéres. 
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Dans le bassin central, on voit progressivernent 
apparaItre des zones des crues, Ct les rives y sont 
constituées de tourbe et de limon. D'abord les couches 
de tourbe et de un-ion n'occupent que d'étroites 
bandes de terre qui devienncnt plus larges en direc-
tion du Sud. C'est la zone de tourbe et dc limon. 

Dans le bassin meridional, et en particulier dans 
sa partie inférieure, c'est Ia zone alluviale qui prédo-
mine. Aussi cette pa-i-tie de la vallée est-elle connue 
en tant que zone alluviale. 

Ces conditions écologiques - différentes a I'm-
térieur de chaque bassin de la vallée - déterminent 
les differences zonales de végétation dans ces bassins. 

Dans le bassin central, c'est-à-dire dans Ta zone de 
tourbe et limon, d'étroites bandes de terre s'étirent 
le Tong de Ia rivière, abritent les communautés Magno-
caricion. 

Ii s'agit d'une étroite zone d'inondation. Plus loih 
s'étend sur un gigantesque territoire la zone d'inonda-
tion périodique oü prédomincnt les communaiités 
Calmagrostion neglectae. La zone non inondée y est 
étroite, les communautés Caricion diandrae n'occu-
pant que de petites surfaces. Non loin des regions 
mjnéralisées de Ia vallée ct des aires abritant les fles 
semi-marécagetises contenant des substances minéra-
les, on voit se former d'étroitcs bandes de marais a 
aunaies. Sur la ligne locale de portage des eaux entre 
les rivières de Jegrznia et dc Netta et le Canal Augus-
towski s'étcndent de vastes systêmes de forêts méso-
et oligotrophes abritant les communautés végétales 
VacciniG uliginosi-Pinetum et Carici chordorrhizac-
Pinctum. Font aussi partie du bassin central de la 
Biebrza les surfaces recouvertes de belles boulaies 
eugotrophes (communauté Betiletum pubescentris 
verrucosae). 

La. zone des tourbaies Ct du limon a subi, en 
regard des autres .zones, le plus grand impact de 
l'homme. En effet, au xlxe  s. y ont été menés de 
vaste travaux techniques lies au creusement des 
canaux Augustowski, Wozriaawiejski, Rudzki Ct Leg. 
Ccci a eu pour effet une diminution continuelle du 
niveau des eaux de fond sur de gigantesques tern-
toires attenant aux canaux. Les travaux hydrotechni-
ques ont aussi en pour résultat une intensification des 
processus microbiologiques et la destruction de Ta corn-
posante organique de la tourbe. Dans ces regions, les 
communautés végétalcs tourbogénes naturelles ont 
été détruites et remplacées par les communautés 
Molinion. 

Dans le bassin septentrional de Ta vallée de la 
Biebrza, les zones d'inondation font défaut. Voilà ce 
qui explique Ia presence du roseau (Phraginition) sur 
d'étroites bandes (1 a 3 m) le long de la rivière. La 
zone d'inondation périodique est peu importante; il y 
pousse Caiicetum cespitosae (communauté Calama-
grostion heglectae). Le reste de Ia vallée est une zone 
non inondée typique avec communautés Canicion 
diandrac. Comrne I'attestent Tes investigations paléo-
phytosociologiques, Ia zone des marais a aunaies 
n'existe pas et n'ajamais existé a cet endroit. 

La ligne de partage des eaux entre Ia Vistule et le 
Niérnen s'étirc le long de l'extrémité Nord du bassin 
septentrional. C'est la raison pour laquelle dans cette 
zone de terres submersibles sont répandus Tes marais 
oligotrophes avec communautés Spagnetum magella-
nici boreale et Vaccinio uliginosi-Pinetum. 

D'irnportants ternitoires des vallées non inondées, 
situés au Nord, ont influé eux aussi sur la diffusion 
de ces communautés. 

La vallée de la Biebrza est Te lieu d'habitat de 
nombreux animaux intéressants. Parmi Tes mammi-
fères, on peut rencontrer: le castor (Castor fiber); 
T'élan (Alces alces) qui s'est conserve aprés Ta dernière 
guerre mondiale dans Ic bassin central et dont la 
population est passée a plusieurs centaines d'exem-
plaires grace a une protection sévêre; le loup (Canus 
lupus); le braireau (Meles meles); I'hermine (Mus-
tella erminea) et Ia belette (Mustella nivalis). 

La faune ornithique de la vallée de la Biebrza est 
caractérisée par une grande diversité d'espèces parmi 
lesquelles prédorninent des oiseaux aquatiques et 
marécageux. On y  rencontre également de nombreu-
ses espéces d'oiseaux de proie. C'est region du bassin 
meridional qui est Ia plus riche sur Ic plan ornitholo-
gique: quelque 688 exemplaires par 1 km. Cette 
region compte parmi les principales d'Europe oft 
nichent les espéces suivantes: Anas clypeata, Phio-
machus pugnaux, Limosa Limosa, Numenius arquata, 
Gallinago media, Lyrurus tetnix, Acorcephalus palu-
dicola, Locustclla naevia, Asio flameus, Circus pyga-
rus et d'autres espéces rares telles que Chlidonias 
leucoptera, Anas penelope, Aguila clanga, Dendro-
copos leucotos. Ajoutons aussi des espéces extreme-
ment rares comme Circaetus gallicus, Haliaeetus 
albicilla, Milvus milvus, Bubo bubo, Grus grus, 
Cygnus olor, Cicoonia nigra. Finalement, les commu-
nautés d'oiscaux aquatiques découvertes dans la 
vallée de la Biebrza n'ont pas d'égales en Europe. 

Ces marais naturels protégés sont le dcrnier 
exemple d'un complexe naturel entièrement dispai-u 
du paysage européen. 

Au cours des dernières années, cette region a 
attire l'attention des spécialistes en matière d'hydro-
logic, d'hydrogéologic, de climatologie, de pédologic, 
de zoologie, de botanique, de phytosociologie et 
d'écologie; les résultats de leurs investigations verront 
bientôt Ic jour. Certains travaux se poursuivent 
toujours: les zooiogistes et les écologistes étudient 
la faune, Ic soT et Ia microflore ainsi que leur impor-
tance écologique, les botanistes s'occupant de problé-
mes complexes lies a Ia succession des communautés 
végétales et a leur stabilité. On est en train d'élaborer 
un projet scIon lequel un parc national et un centre 
in situ seront mis en place dans cette region. Que les 
marais de la vallée de la Biebrza doivent étre pro-
dames reserve de biosphere en raison de Teur portée 
internationale, cela est evident pour tout le monde. 

W. 



C h a p i t r e V 

RECHERCHE ECOLOGIQUE, 
SIMULATION ET PREVISION 

ETUDES ECOLOGIQUES COMPARATIVES EN AIRES NATURELES REPRESENTATIVES 

Francesco di Castri et Malcolm Hadley 

Division des sciences écologiques, U N E S C 0 
7, Place de Fontenoy, 75700, Paris, France 

RESUME. Ces dernières années, la cooperation 
internationale dans le domaine de l'écologie a essen-
tiellement porte sur des projets concernant une region 
concrete ou des projets complémentaires et non sur 
les etudes comparatives. Ii s'agit désormais d'élargir 
les travaux en matière d'écologie comparative. Cette 
recherche peut faire de I 'ecologic une science capable 
de formu Icr des previsions dans Ic temp s et d'extra-
poler dans l'espace ainsi que de baser Ia protection de 
la nature sur un meilleur fondement scientifique. 
Trois composantes essentielles ont été proposées pour 
les etudes comparatives: primo, une base théoriquc 
plus perfectionnée nécessaire it Ia planification des 
etudes comprenant deux approches proposées, fon-
dées sur Ia fixation tant du fond phylogénétique 
(approche par gradients) que des differences dans 
I'environnement des aires géographiques disjointes 
(approche des analogues écologiques); secundo, Ia 
typologie 1es regions comparées a étudier et, tertio, 
les aires representatives pour unc recherche durable. 
Les reserves de biosphere apportent une contribu-
tion importante I long terme I chaque type cI'étude 
comparative en fournissant aux écologistes des ré-
gions representatives de contrôle que l'on peut 
utiliser pour confronter avec les sites modifies ou 
perturbés. La mise au point et la réalisation de ces 
etudes devrait incontestablement figurer dans les 
recommandations du Congrès deMinsk. 

1. ECOLOGIE: VERS UNE SCIENCE PROGRESSISTE 
Ces deux dernières décennies ont été marquees 

par des changements tant quantitatifs que qualitatifs  

dans la science écologique. Les changements quanti-
tatifs sont attestés par un nombre plus important de 
praticiens, de revues, d'ouvrages et de centres de 
recherche. Quant aux changements qualitatifs, us 
tiennent aux succès enregistrés dans des domaincs 
comme l'écologie physiologique, l'écologie des micro-
organismes, l'étude de l'interaction des piantes et des 
anirñaux, l'écologie des communautés, I'étude des 
écosystèmes. La notion d'uécosystème est de plus 
en plus concue comme moyen conceptuel et ana-
lytique et non comme système limité analogue it 
ceIui du type supra-organisme. 

Une rapide croissance de l'écologie a tous les 
niveaux s'est accompagnée de Ia subdivision de cette 
science en de multiples sous-disciplines qui sont 
souvent trCs peu liées entre dies et n'ont pas de base 
théorique ou pratique commune (Golley, 1983a). 
Malgré son développement, l'écologie demeure une 
science esscntidllement descriptive. Pour qu'elle 
devienne une science prévisionniste avec sa propre 
section de la théoric de la probabilité, deux condi-
tions interdépendantes sont nécessaires: forrnuler de 
facon plus rigoureuse les hypotheses de travail, plani-
tier les etudes et décrire les processus. 

L'une des voies essentielles menant it cet objectif 
passe par la réalisation d'études écologiques compara-
tives dans les écosystèmes représentatifs. Ces etudes 
constitueront vraisemblabiement une particularité 
caractéristique de l'évolution de I'écologie dans les 
annécs 1980 (Golley, 1983a, 1983b). Mais pour que 
l'étude écologique comparative justifie les espérances 
fondées sur elle, il faut définir et résoudre plusieurs 
problèmes conceptuels et logistiques. 
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2. TOUR D'HORIZON DES REALISATLONS 
RECENTES DANS LA RECHERCHE 
ECOLOGIQUE 

Pour envisager la misc au point des etudes écolo-
giques comparatives dans les années 1980, ii serait 
sans doute utile de passer en revue Pexpérience de 
deux programmes internationaux de développement 
des etudes écologiques in situ: le Programme biolo-
gique international (IBP) et Ic Programme L'homme 
et la biosphère (MAB). 

Le Programme biologique international (1964-
1974) a constitué la premiere tentative au monde de 
travail integral des biologistes sur le probléme de 
l'intelligence des bases scientifiques de la productivité 
biologique et du bien-être de l'homme. En planifiant 
l'IBP, certains biologistes ont déclaré qu'iI devrait 
avoir pour ligne directrice les etudes comparatives et 
insisté sur l'application d'une méthodologie standardi-
see Ct d'appareils d'un même type pour pouvoir uti-
user de façon adéqu ate le réseau choisi des sites a 
étudier. D'aucuns sont allés jusqu'â proposer qu'un 
méme groupe de savants procède aux mesurages 
standardisés dans les divers sites pour diminuer par 
là même I'éventualité d'une variation des résultats, 
due aux differences entre les observateurs. 

Cette idée relative I une série bien organisée 
d'études écologiqucs comparatives standardisées 
terrestre a été rejetée pour plusieurs raisons (finan 
cières, organisatiormelles, méthodologiques, idio-
syncratiques). Dans Ic cadre de différents biomes 
(deserts, prairies, massifs forestiers, etc.) on a pu 
constater la tendance I promouvoir des etudes in-
tenses portant sur un site concret afin de comprendre 
le fonctionnement de l'écosystême donné. Ces etudes 
ant été réalisées de façon relativement indépendante 
dans différents pays dans un contexte de faible 
coordination ou de manque de plans généraux. On 
n'a recherché la base nécessaire a la comparaison qu'I 
l'étape de Ia synthése des résultats cc qui, on Ic 
comprend, est trop tard pour I'obtention d'une corn-
paraison fiable. La question de savoir comment et 
dans quelle mesure on peut extrapoler les données 
obtenues dans les conditions concretes du site explore 
est demeurée non résolue. 

Un groupe de biologistes d'Amérique du Nord et 
du Sud a entrepris, I la fin de la misc en ceuvre de 
I'IBP, et cc en partie comme reaction a cette question 
en suspens, des etudes portant sur l'évolution conver-
gente et divergente dans les écosystêmes I climat 
méditerranéen au Chili et en Californie (di Castri et 
Mooney, 1973) ainsi que dans les d69erts andes 
d'Argentine et d'Anizona (Orians et Soibrig, 1977) 
dans le cadre d'un programme special. Cette entre-
prise commune a attire une attention particulière 
sur les questions de la comparativité des sites étudiés, 
l'expérience acquise correspondant Il'intérêt témoigné 
de nos jours aux etudes comparatives en ecologic. 

Le Programme v L'homme et la biosphère (MAB) 
aété envisage en partie comme le développement de 

l'IBP a l'échelle intergouvernementale, mais ii corn-
portait un objectif distinct. Au stade de l'étude du 
MAB, de multiples débats ont été organisés en vue de 
mettre en lumière les processus importants pouvant 
servir d'élément de liaison entre les projets créés 
essentiellement sur Ia base de l'exploitation du sal. 
Mais cela n'a pas été largement appliqué dans Ia 
pratique. A certains stades, on proposait un pro-
gramme minimal ou de base a I'intérieur du MAB oi 
seraient utilisés les équipements accessibles et les 
méthodes v faciIes et oCi seraient recherchées les 
voies permettant de parvenir a un haut degré d'uni-
fication Ct de comparativité mutuelle dans le cadre 
de différents projets I réaliser in situ dans diverses 
regions (voir, par exemple, Ellenberg, 1977). Mais 
a part un nombre limité d'études planifiées et réali-
sees par un seul et méme groupe de chercheurs 
(appartenant généralement I une organisation na-
tionale), ces offres n'ont pas connu une large appli-
cation. Les etudes comparatives sont demeurées 
peu nombreuses et isolées et ant porte sur des sujets 
comme la caractéristique des sols (International 
Soil Museum, 1981), la culture de Ia terre enjachère 
(UNESCO, 1979a), Ia comparaison des habitats dans 
les foréts tropicales (Smitinand et al., 1982; Webb 
et al., 1980, 1983) et les populations de micromy-
cètes (Rambelli et al., 1983). 

Jusqu'à present, dans le cadre du MAB, l'atten-
tion a été concentrée principalement sur les projets 
in situ se rapportant aux problémes prioritaires de 
l'exploitation du sol et du contrôle des ressources, 
tel qu'on Ic conçoit aux échelles locale et nationale. 
II est absolument clair qu'au centre de I'attention 
figuraient les interactions dans Ic cadre du système 
homme - environnement dans une situation geogra-
phique concrete, l'objectif essentiel consistant a 
organiser la recherche scientifique dans les régioñs en 
développement qui ant joué un role peu actif dans le 
IBP. Une tentative a été faite au niveau regional pour 
mettre en place dans le cadre du programme un 
réseau de projets se complétant les uns les autres, 
chaque projet soumis portant sur un type special 
d'cxploitation du sol ou sur les interactions présen-
tant un intérét aussi bien regional que local (di 
Castri et al., 1981; UNESCO, 1979b). Par exemple, 
dans les foréts tropicales d'Asie du Sud-Est, ii existe 
une demi-douzaine de projets expérimentaux englo-
bant des impacts tels que l'abattage et le stockage du 
bois par des procédés industriels, Ia conversion en 
plantations, la transmigration et la culture de Ia terre 
en jachère. La formation de spécialistes et la diffusion 
de l'information ant été Ia partie constituante des 
efforts en matière de recherche, auxquels ant parti-
cipé des représentants de nombreuses sciences natu-
relles ct sociales. Nous voudrions montrer que cette 
attention accordée aux investigations appliquées 
dans le cadre du MAB ainsi qu'I la formation de 
cadres, et la demonstration des résultats lies aux 
problèmes prioritaires de l'exploitation du sal, ant 
constitué un stade important, voire essentiel, dans 
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l'évolution de la cooperation internationale dans le 
domaine de l'écologie. Nous estimons par ailleurs 
qu'il faut d'ores et déjà développer en qualité et en 
quantité les etudes comparatives afin d'accroItre le 
pouvoir prévisionniste de l'écologie et de créer les 
bases scientifiques pour l'extrapolation de l'informa-
tion écologique. Cela ne veut pas dire que les etudes 
comparatives Ct celles qui se complétent les unes les 
autres s'excluent mutuellernent, bien au contraire: 
les investigations qui se complétent les unes les 
autres et qui portent sur l'exploitation du sol et les 
impacts sur le milieu peuvent servir de base aux 
etudes comparatives de processus concrets ou étre 
utilisées dans des domaines techniques concrets. 
Quant a I'étude comparative, dc peut au contraire 
permettre de verifier si les projets qui se complétent 
les uns les autres, se compl6tent véritablement. 

3. PARTIES COMPOSANTES DES 
RECHERCHES COMPARATIVES 

Nous proposons trois composantes essentielles 
propres a rendre les etudes comparatives plus effica-
ces dans Ia science écologique: une base théorique 
plus étayée pour la comparaison et Fextrapolation; 
Ia typologie de ce qui est comparable et de cc qui ne 
I'est pas; les sites représentatifs pour une investiga-
tion a long terme in situ. 

3.1. Voies permettant la creation du schema 
conceptuel pour la comparaison et 
l'extrapolation 

Le manque de ar6pkabilit& constitue l'une des 
barrires principales empéchant de comprendre ics 
écosystèmes et de prévoir d'éventuels impacts sur 
eux de l'homme et d'autres facteurs perturbants. 
Quant aux hypotheses basées sur l'étude détaillée 
d'un écosystème concret, on ne saurait Tes élever 
inconditionnellement au rang d'universeiles (di 
Castri et Mooney, 1973). D'une façon globale, c'est 
la base théorique sur Jaquelle on pourrait fonder Ia 
planification des investigations C mparatives qui fait 
défaut. Cette question est d'une grande importance 
pour le contrôle des ressources naturelles, particu-
lièrement en cc qui concerne les méthodes d'évalua-
don de Ia repartition des productions industrielles. 
On a grand besoin d'une base théorique mieux 
étayée pour se faire une idée nette de la mesure on 
l'information obtenue sur la base de l'étude d'un 
écosystème concret peut s'appliquer a un autre éco-
système d'un même type, mais situé dans une autre 
region géographique. 

Nous supposons qu'en ecologic on pourrait 
mettre en evidence, comme base pour la discussion 
théorique et Ia verification subséquentes, deux types 
essentiels de modèles conceptuels servant a mesurer 
l'impact de lii phylogenèse et des conditions environ- 

nantes sur la structure et Ic fonctionnement de l'éco-
système. Le premier type est base sur Ia fixation,, 
des variations génétiques et sur I'étude de l'adapta-
lion biologique le long du gradient des conditions de 
I'environnement: c'est Ia méthode de I'analyse 
conséquente des gradients du milieu environnant. 
Le deuxième type est fondé sur la ofixation. des 
variations du milieu ambiant et sur la comparaison 
des caractéristiques biologiques de différents groupes 
phylogénétiques dans les aires géographiques non 
contiguës: cette approche perrnet de confronter 
les analogues écologiques disjoints. Ces deux métho-
des constituent d'importants éléments - qui Se com-
plétent les uns les autres - de la verification des 
hypotheses de l'évolution convergente et divergente. 
L'approche par gradients permet de comprendre 
l'évolution divergentc des écosystèmcs d'une meme 
origine. Quañt a Ia confrontation des analogues 
écologiques, dIe éclaire l'évolution convergente des 
écosystèmes d'origines différentes. 

3.1.1. Approche par gradients. Dans cette approche 
on étudie les modifications de Ia caractéristiquc 
biologique du groupe philogénétique similaire le 
long du gradient de I'environnement comprenant 
des facteurs comme l'humidité, la temperature, Ia 
fertilité des sols, etc. On peut rédiger ces gradients 
d'aprés la latitude géographique, la topographic, 
l'altitude, ['habitat et Ics micromiicux (cxprimés sous 
forme d'humidité, de fertilité des sols, etc.) ou 
d'après le degré de perturbation et de modification 
du milieu par l'homme (di Castri et Vitali di Castri, 
1981). La gradation des facteurs de I'environnement 
est généralement étudiée dans un groupe de sites 
choisi plus ou moms minutieusement, ou est créée 
expérimentalement. 

Cette approche s'applique dans une égale mesure 
aux gradients longs et courts. Témoin, Ic changement 
dans Ia structure des principaux types de Ia végétation 
méditerranéenne au Chili, changement qui a été 
analyse le long du gradient latitudinal de 27 a 380  Ae 
latitude Sud (v. fig.). On peut observer un change-
ment structurel analogue de Ia végétation au Chili 
dans le gradient court (court au sens de la distance 
Iinéaire) qui vane depuis le versant des monts, tourné 
vers l'équateur jusqu'au versant tourné vers Ic pole, 
en passant par Ia vallée. 

Les gradients du milieu environnant couvrent 
souvent des distances trés importantes et peuvent 
traverser une multitude d'écosystèmes différents. Un 
exemple de cc genre est fourni par un type degra-
dient utilisable pour I'étude du phénomène des 
espéces semprevirens. Ce phénomène est en fait une 
forme prédominante de I'adaptation aux sols pauvres, 
a l'cmmarécagcment ou a la sécheresse. L'adaptation 
au stress est attestée par I'habitat des plantes dans 
des écosystèmes de types différents, des foréts 
tropicales aux zones subtropicales, des deserts a Ia 
toundra. Ccci fournit l'exemple d'un phénoméne ou 
d'un processus si largement répandu qu'il pourrait 
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être choisi par les écologistes comme utile a l'étude 
comparative. C'est sur quoi devraient porter Ia 
cooperation et l'intégration des écologistes de diffé-
rentes regions géographiques et écologiques ainsi que 
des écologistes travaillant dans divers domaines 
scientifiques, depuis Ia physiologie de Ia feuille 
jusqu'à la succession des écosystêmes. 

Un autre exemple est fourni par le changement 
des communautés de Ia faune endogéne en raison de 
la latitude, comme cela a été révélé dans les etudes 
réalisées par di Castri et Vitali di Castri (di Castri et 
Vitali di Castri, 1981) Ic long d'un gradient (longueur: 
7000 km) presque continu aJiant du Nord au Sud en 
Amérique du Sud-Antarctique, et par Ghilarov 
(Ghilarov, 1964) pour le gradient des écosystèmes 
allant de la toundra aux deserts et aux foréts subtro-
picales en URSS. 

3.1.2. Méthode des analogues écologiqucs. La 
deuxième approche est représentée par Ia méthode 
des analogues écologiques. Les facteurs de l'environ-
nement y sont fixes dans le degré maximal possible 
et sont comparées les caractéristiques de différents 
groupes phylogénétiques dans ics regions géogra-
phiques disjointes séparées les unes des autres par de 
grandes distances. L'un des exemples de l'application 
de cette approche est fourni par le programme d'étu-
des comparatives portant sur la genèse et la structure 
des écosystmcs a climat de type méditerranéen au 
Chili et en Californie, regions caractérisées par des 
conditions cliniatiques et topographiques similaires, 
mais dont la flore et la faune ont des origines bio-
géographiques différentes. Le programme avait pour 
but de répondre a la question, trés importante pour 
Ia biologie, de savoir, si des conditions physiques 
semblables de I'environnement, agissant sur des 
organismes phylogénétiquement différents dans di-
verses parties du monde, vont provoquer Ia formation 
d'écosystêmes similaires aux plans structurel Ct fonc-
tionnel (di Castri et Mooney, 1973). 

La comparaison des variables climatiques et des 
phénomncs ne suffit pas en elle-même pour con-
fronter les objets analogues au Chili et en Californie. 
D'autres variables du milieu, y compris la topographie 
et l'état de nutritivité des sols, doivent être pris en 
compte. Cette experience a confirrné le fait que les 
investigations comparatives requièrent plus de mi-
nutie quc I'étude individuelle. On s'en est aussi servi 
pour souligner Ic fait que la persévérance dans le 
choix v correct H des hypotheses de travail et la 
precision dans la planification de l'investigation 
constituent l'une des contributions importantes que 
l'étudc comparative peut apporter a I'écologie. En 
effet, la communauté intemationale des écologistes 
a exprimé ces derniers temps ses preoccupations trés 
sérieuses a l'égard du manque de rigueur dans nombre 
d'investigations écologiques. Trop nombreux sont les 
écologistes qui n'ont pas une We nette de ce qu'ils 
entreprennent et de ce qu'ils veulent obtenir. La 
collecte des données revét souvent un caractère  

aléatoire. Les hypotheses de travail sont parfois 
stCriles ou font complètement défaut. Le schema des 
investigations e st souvent défectueux. 

S'iI s'agit d'une recherche comparative a long 
terme, fe choix des processus et des valeurs variables 
a Ctudier, ainsi que la planification et la méthodologie 
des investigations, deviennent méme plus importantes 
qu 'au cours des recherches de courte durée men ées 
sur un site concret et requéra.nt beaucoup de temps 
et d'argent. De plus, le choix des hypotheses de tra-
vail montre souvent que les biologistes-évolution-
nistes, les généticiens et les écologistes devraient 
apporter leur contribution aux travaux de recherche 
portant sur les aires naturelles representatives (c'est 
un témoignage de plus en Laveur du courant o géné-
tique)), - important a tous les égards, dans la concep-
tipn des reserves de biosphere). 

3.2. Typologie des sites compares a étudier 

On considère souvent, sans trop y réfléchir, que Ia 
comparaison de l'information obtenue sur deux 
écosystèmes assez similaires par la voie analogique 
donnera des résultats importants. Cela étant on 
ignore de multiples differences dans les particularités 
structurelles et fonctionnelles, y compris dans les 
limites d'un biome. Par exemple, Ic biome de Ia forét 
tropicale est caractérisé par des groupes structurels 
différents lies aux variations saisonnières, au type des 
sols, a I'altitude, aux impacts de courte durée, aux 
facteurs d'évolution d'une durée plus importantes, 
etc. Certains de ces types structurels vont presenter, 
cela se conçoit, des particularités fonctionnelles 
similaires. Toutefois, il peut certainement exister 
une plus grande similitude fonctionnelle et donc 
une comparativité potentielle entre, par exemple, les 
foréts marécageuses sclérophiles ( forét inondée),) 
d'Amazonie et celles situées dans la zone climatique 
méditérranéenne d'Australie qu'entre. les mêmes 
forêts marécageuses amazoniennes et I'aire forestière 
adjacente dans la même zone climatique sur des sols 
bien drainés (Medina, 1982). 

Ii est donc particulièrement nécessaire de créer 
la typologie des aires naturciles qu'on peut envisager 
comme similaires. Dans Ia region climatique médi-
terranéenne en particulier, le réglement de cette 
question a exigé beaucoup d'efforts intellectuels, 
en partie a cause de difficultés spécifiques, mais 
aussi a cause des possibilités offertes par les recher-
ches biologiques comparatives dans les regions dis-
jointes ayant un même climat, mais en revanche une 
composition phylogenetique distincte. Par exemple, 
Specht (Specht, 1980) a suppose que les écosystèmes 
méditerranéens pourraicot simplement être divisés 
en trois vastes groupes scIon Ic critère de fertilité: 
sols pauvres en substances nutritives, sols riches en 
bases et sols a teneur élevée en calcium. 

Le programme de comparaison des écosystèmes 
a climat méditerranéen au Chili et en Califomie a 
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exigé une année entière de travail intensif pour 
étudier la question de savoir, si ces regions pouvaient 
effectivement être comparées. Plus de 700 sites ont 
été explores et cc sont les particularités climatiques 
(di Castri, 1973) qui ont été choisies comme pre-
miCre condition du choix des sites a comparer. La 
végétation, de type des sols, les impacts Jocaux Ct 

Ic microclimat sont autant d'autres conditions qu'on 
a pris successivement en ligne de compte lors du 
choix des sites en Californie ct an Chili, ce qui a 
permis une confrontation d'après les propriétés 
caractéristiqucs. L 'histoire du p euplem ent par 
l'homme de ces regions disjointes, ainsi que celle de 
l'exploitation du so!, a fait elk aussi l'objet d'une 
intense investigation comparative (l3ahre, 1979). 

Les emplacements des sites a étudier ont été 
finalement choisis compte tenu de critères diffé-
rents. Ces emplacements devaient correspondre a 
des modèles: a) des regions centrales typiques a 
végétation méditerranéenne (matorral et chaparral); 

des formations méditerranécnnes de montagne, 
andes et littorales, dans les hémisphéres Sud et Nord; 

des aires situées en dehors des grandes aggloméra-
tions, mais accessibles aux forces scientifiques de ces 
agglomerations (Thrower et Bradbury, 1977). Con-
formément a ces critères, on a choisi comme sites 
principaux a explorer: Fundo Santa Laura (a environ 
30 km de Santiago, Chili) et Echo Valley (a une 
méme distance de San Diego, Californie) ainsi que 
deux autres aires complémentaires dans des condi-
tions climatiques comparables (de montagne, litto-
rales, andes). Ce processus de comparaison et de 
choix minutieux des sites a eu le résultat suivarit: 
deux sites séparés I'un de I'autre par une distance 
de 10 000 km (au Chili et en Californie) se sont 
avérés plus similaires par Ia structure et le fonction-
nement des écosystêmes que deux autres sites situés 
au Chili dans différents endroits du gradient topo-
graphique et séparés l'un de l'autre par 100 m. 

Cet exemple décrit de façon suffisamment dé-
taillée permet de comprendre la conception qu'il faut 
absolument prendre en compte en sélectionnant les 
sites devant faire l'objet d'une investigation écolo-
gique comparative. Cependant, ics critères climatiques 
ne suffisent pas, ii faut considérer d'autres facteurs 
(topographie, sols, histoire de l'humanité, etc.). Mais 
outre les facteurs de l'environnement, il existe égale-
ment les critères phylogénétiques et évolutionnistes. 
Une conception analogue se trouve reflétée dans les 
tentatives dc combiner le schema d'Udvardy pour les 
aires biosphériqucs avec des types d'écosystèmes, 
comme cela a été montré au stand <Conservation 
des écosystêmcs mondiaux< a l'exposition de 
1'UNESCO dans le cadre du Programme MAB <Eco-
logie en actiom* (UNESCO, 1981). Ces tentatives 
peuvent s'avérer concluantes du point de vue con-
ceptuel, mais elles ne fournissent pratiquement pas 
de base pour la comparaison des sites. Ceci requiert 
la modification de l'échelle. Les cartcs ne peuvent 
apporter aux écologistes qu'une aide limitée en ce qui  

concerne l'établissement des typologies de sites 
similaires a étudier. Pour y parvenir, les écologistes 
doivent comprendre les éléments et les composantes 
utilisées dans la creation de telles typologies. 

3.3. Bases logistiques pour une recherche 
comparative a long terme 

Le besoin de comprendre Ia base théorique pour 
la comparaison et l'extrapolation ainsi que les moyens 
permettant de créer lcs typologics des sites analogues 
a étudier montrent a l'évidcnce qu'on a besoin d'une 
troisième composante de l'étudc écologique compara-
tive: un réseau universel de sites explores en perma-
nence, base sur des aires naturelles representatives 
oi les écologistes travaillant a divers niveaux et ayant 
des spécialités et des intéréts scientifiques différents 
(génétique, physiologic, éthologie, p édologie, etc.) 
pourraient explorer ensemble les phénoménes qui les 
intéres sent. 

La misc en place et l'entretien de cc réseau de 
sites étudiés en permanence pourralent grandement 
contnibucr au développement de l'écologic dans deux 
directions au moms (di Castri et Hadley, 1984): 
primo, en cc qui concerne la garantie d'une base 
assurant Ia répétabilité< des mesurages dans le 
temps, condition importaritc pour améliorcr la 
comprehension de Ia dynamique et des tendances 
d'évolution des processus ou des phénomènes écolo-
giques qui s'opèrent en l'espace de décennies ou de 
siècles; sécundo, la verification de la <répétabilité< 
spatiale de l'information écologique et de l'aide en 
matièrc d'élaboration d'une base conceptuelle plus 
solide pour l'extrapolation de cette information. Lcs 
reserves de biosphere permettent de créer le réseau 
de ces sites a étudier. 

La conception des reserves de biosphere est au 
centre de la philosophic et de Ia misc en cuvre du 
Programme MAB. L'une des fonctions prioritaires de 
ces reserves est de servir d'éléments du réseau des 
aires naturelles representatives pour les investigations 
écologiques de longue durée. Les tcrmes représenta-
tives+ ct <dc longue durée< sous-entendent l'idée 
d'une étude comparative baser sur les groupes de 
reserves et destinée a observer et a connaftrc les 
differences dans Ia structure et le fonctionnement 
des écosystèmes dans l'espace et le temps. 

Les perspectives de olongue durée et de <re-
préscntativité< sont égalcmcnt sous-entendues par Ic 
contenu méme de l'écologie en tant que science. En 
physiologic et en histologic, une seule série de mesu-
rages ou de descriptions effectués dans un méme 
endroit et au méme moment, revét une valeur univer-
selle permancntc. Ce qui ne se produit jamais ou 
rarement, dans le cas de l'écologic. Les écologistes 
sont de pIus en plus conscicnts du fait que leur 
comprehension de l'écosystème peut reposer sur des 
indices faux obtenus sun Ia base de processus durables 
en un laps de temps trop court. 
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L'utilisation dcs reserves de biosphere pour les 
etudes comparatives de Tongue duréc en Ccologie est 
jusqu'â present contestée dans Ia plupart des cas, a 
l'exception de I'URSS (Sokolov, 1981) et d'un petit 
nombre de cas particuliers. Au cours de Ia premiere 
décennie de son existence, <l'idée des reserves de 
biosphere penchait fortemcnt vers Ta protection et, 
dans une mesure insuffisante, vers les etudes. Daris 
Tes deux cas, on avait toutes les raisons de ne pas 
créer les reserves autant que de ne pas les sauvegarder, 
mais prises ensemble ces deux tendances semblaient 
être plus probantes. (Golley, communication per-
sonnelle). Aussi est-il logiqu'e de considérer comme 
Fun des leitmotivs du développement continu du 
réseau des reserves de biosphere, d'investigation 
écologique durable menée conjointement dans tes 
aires naturelles representatives. 

J usqu'â present, Ia mCthode des analogues écolo-
giques, ainsi que les questions de la comparabilité 
interne et de la représentabilité des aires naturelles 
se trouvant a Ta base de cette méthode, n'ont pas 
attire I'attention requise lors du développement du 
réseau des reserves de biosphere. Par ailleurs, cc 
réseau comprend d'ores Ct déjâ de nombreux sites 
d'unc grande utilité pour les etudes réalisées Ic long 
des gradients du milieu. Nombre de reserves abritent 
des sites dont le sol est exploité et qui subissent des 
impacts de type et d'intensité différents. Le réseau 
actuellement en place inclut aussi des sites pouvant 
constituer les maillons du réseau de sites situés le 
long des gradients concrets du milieu environnant. 

D'une façon globale, les reserves de biosphere 
peuvent apporter une contribution de poids aux 
etudes écologiques comparatives dans les aires natu 
relies representatives. Ces etudes, a condition d'être 
bien planifiées et minutieusement réalisées, contri-
bueront au développement de l'écologie en tant que 
science capable de formuler des previsions dans le 
temps et d'extrapoler dans l'espace. Elles peuvent 
également permettre d'étayer de facon plus scienti-
fique Ia protection de Ta biosphere. 

4. CONCLUSIONS 

4.1. La recherche écologique comparative peut 
apporter une contribution au développement de 
I'écologie en tant que science capable d'émettre des 
previsions dans le temps et d'extrapoler dans l'espace. 

4.2. II est nécessaire de concourir a la creation 
d'unc meilleure base conceptuelle et méthodologique 
pour les etudes écologiques comparatives en encoura-
geant la mise au point: a) de Ia conception théorique 
des problèmes difficiles a comparer et a extrapoler, 
y compris les méthodes de fixation des changements 
du milieu et des variations genetiques; b) de la typolo-
gie des aires comparées pour savoir concrétement ce 
qui est comparable et ce qui ne l'est pas. Deux 
méthodes se complétant mutuellement servent 
d'instrumcnts importants permettant l'étude de  

l'évolution convergente et divergente: celle de I'ana-
lyse par gradients et celle des analogues écologiqucs. 
L'évolution convergentc des écosystémes ayant une 
nature phylogénétique différente peut être étudiée 
en comparant les analogues écologiques dans des 
aires géographiques disjointes. Quant a I'évolution 
divergente des écosystèmes d'une même origine 
subissant l'impact de conditions différentes, elle 
peut être étudiée dans le cadre d'une analyse con-
séquente des gradients du milieu. 

4.3. Les reserves de biosphere jouent un role 
important en tant qu'aires naturelles representatives 
pour une recherche écologique a long terme, en ser-
vant d'étalon pour La cornparaison entre les aires 
vierges, perturbées et utilisées par I'homme, et les 
sites étudiés en permanence oii les écologistes, les 
gCnéticicns, les systmaticiens et d'autres savants 
peuyent verifier les theses et les phénoménes fonda-
mentaux d'un intérêt commun. 

4.4. Outre les objectifs consistant a élaborer une 
base conceptuelle pour l'évaluation de Ta comparati-
vitC de l'information scientifique, Ia recherche écolo-
gique comparative dans les reserves de biosphere et 
les aires analogues doit indubitablement figurer dans 
ics dCbats ct ics recommandations du Congrès de 
Minsk. 
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L'E LABORATION DES PROGRAMMES SCIENTI FIQUES 
A L'APPUI DES FONCTIONS MULTIPLES DES RESERVES DE BIOSPHERE 

par 

William P. Gregg 

Service des Parcs Nationaux, 
rues 19 et C, Nord-Ouest, 

Washington, DC 20240, USA 

RESUME. Les réscrves biosphériques protègent 
les sites des écosystêmes mondiaux représentatifs, 
apportent leur contribution au maintien de leur 
diversité génétique et servent de repères globaux du 
niveau de la qualité de l'environnement, de centres 
d'élargissement des connaissances et des habitudes 
nécessaires au développement integral de regions 
biogéographiques particulières, ainsi que d'objets de 
focalisation pour la formation et I'éducation 

assurant le développement des possibilités s'offrant 
aux spécialistes et aux populations indigènes. A l'heu-
re actuelle on est en train de crécr un vaste réseau de 
sites protégés, mais toute une série de problémes n'en 
reste pas moms en suspens. Le present travail offre 
Ia description des approches envers l'élaboration par 
étapes des programmes scientifiques de réalisation de 
multiples fonctions des reserves biosphériques, 
l'accent particulier étant mis sur Ia description et 
l'évaluation écologique dans les zones du noyau. 
L'auteur a aussi accordé son attention a la nécessité 
impérieuse de promouvoir les potentialités particu-
liéres des reserves biosphériques favorisant l'instaura-
tion de Ia cooperation entre les peuples de différents 
pays, entre les savants spécialisés dans les s:iences 
naturelles et sociales, ainsi qu'entre l'opinion scienti-
fique et le secteur responsable de l'adoption et de la 
réalisation des decisions relatives a la conservation, 
au contrôle Ct a l'utilisation des écosystèmes. 
L'auteur relêve des défauts concrets auxquels on est 
confronté en résolvant le probléme d'attribution de 
l'appellation réserve biosphérique a d'autres types 
de .territoires pro tégés ayant des tâches plus étroites; 
ii a formulé en outre des propositions relatives aux 
moyens de résoudre ce problème. 

1. INTRODUCTION 

Le Rapport des spécialistes sur les critères et les 
recommandations concernant le choix et I'organisa-
tion des reserves biosphériqucs (1974) stipule que de 
but de la reserve biosphérique est de mettre au point 
des programmes de recherche scientifique, qui se 
distingueraient des dispositions représentées dans 
de nombreux programmes visant exclusivement la 
protection de Ia nature. Par ailleurs, ii faut recon- 

naftre que la tâche prioritaire consiste a mettre en 
evidence et a protéger les regions écologiquement 
importantes. Durant Ia période nécessaire a Ia forma-
tion des spécialistes et a Ia preparation des fonds, il 
faudra développer les potentialités de programmes 
de recherche scientifiquc (UNESCO, 1974). 

Au cours de ces neuf dernières années, le MAB 
s'est notablement rapproché de la réalisation de cette 
tâche prioritaire. A l'heure actuelle, 226 territoires 
protégés sont proclamés reserves biosphériques et Ia 
creation de leur réseau en rapide expansion voit la 
participation de 62 pays. Rien qu'iI reste encore 
beaucoup a faire pour parvenir a Ia représentativité 
nécessaire des écosystèmes mondiaux, ce réseau est 
sinon insuffisamment perfectionné du moms fiable. 
Nos succès dans Ia creation du réseau assurent la 
possibilité et prévoient, quant au fond, I'obligation 
de s'en servir en élaborant la conception scientifique 
des écosystèmes mondiaux et des pratiques néces-
saires a leur gestion, ainsi que l'obligation de se servir 
du materiel génétique qu'ils contiennent aux fins 
d'améliorer Ia qualité de la vie de nos prochains. Le 
succès définitif de I'approche envers la creation des 
reserves biosphériques sera tributaire de l'efficience 
de la contribution au règlement des problèmes 
correlés écologie—homme. II dépcndra dans une 
égale mesure des possibilités qu'on aura a établir la 
cooperation et les contacts entre savants, planifica-
teurs, agents administratifs prenant les decisions et 
les populations indigènes, entre les savants spécialisés 
dans les sciences naturelles et sociales, entre différents 
établissements ainsi qu'entre les nations. En effet, le 
MAB posséde un énorme potentiel pouvant concourir 
au progrès de lit civilisation grace a sa faculté parti-
culière de réunir les hommes en vuc de Ia solution de 
problèmcs concrets. On verra augmenter sans dis-
continuité le role des reserves biosphériques qui sont 
des sites efficacement protégés, dans la réalisation 
des activités de recherche, dans Ia demonstration d'un 
matériau écologiquement précieux et dans la forma-
tion des spécialistes ainsi que dans Ia protection et le 
développement integral de la nature. L'apport de 
chaque reserve biosphérique prise a part et du réseau 
de reserves dans son ensemble dépendant de l'im-
portance de leurs prograrmes de recherche, il est 
nécessaire de réfléchir sans délai a la creation de 
possibilités pour le travail scientifiquc. 
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2. BESOIN DE GESTION 

Pour que les reserves biologiques puissent remplir 
leurs multiples fonctions, ii est nécessaire de détermi-
ner leurs frontjères et les tâches .en matière de leur 
gestion, permettant de réaliser chacune de ces fonc-
tions. Le réseau international de reserves biosphéri-
qus actuellement cn place constitue esscnticllcment 
un complexe d'aires naturelles protégées fonction-
nant pendant une certaine période et créées par les 
organismes législatifs intéressés qui établissent les 
objectifs de Teur activité ainsi que leurs frontières 
Ct imposent certairies restrictions aux tâches en 
matière de leur gestion et aux programmes. Ayant 
chargé ces organismes de la protection et de Ia direc-
tion dans Ia gestion des reserves biosphériques, on a 
réussi a obtenir dans un bref laps de temps l'appro-
bation de ce programme par de nombreux représen-
tants de l'administration. Toutefois Ies facteurs 
ayant contribué a la mise en place du réseau de 
reserves biosphériques mettent un certain frein au 
développernent de ses fonctions. 

Etant donné que les restrictions et les obligations 
juridiques font actuellement défaut, de nombreux 
agents administratifs considérent la creation des 
reserves biosphériques pluttt comme une mission de 
bonne volonté et non comme une obligation. Mal-
heureusement, Ia täche des reserves biosphénques en 
matiére de garantie d'une base scientifique pour leur 
développement integral et d'élaboration des program-
mes scientifiques pour des aires protégées concretes 
n'a pas reçu, jusqu'ici, l'appréciation qu'elle mérite. 
Une chose est pourtant incontestable, la creation des 
reserves biosphériques a joué son role dans le testage 
et le perfectionnement des programmes scientifiques. 
Par exemple, aux Etats-Unis près de 40 % du budget 
du Service des parcs nationaux destinés a Ia réalisa-
lion des activités scientifiques, sont alloués a 18 réser-
yes biosphériques sur 334 unites de cette organisa-
tion. Y travaillent environ 54 % de l'ensemble des 
scientifiques qui procèdcnt aux investigations in situ. 
Nous disposons des données attestant que le statut 
de reserve biosphérique peut contrihuer a la réorienta-
tion des programmes scientifiques en direction de Ta 
réalisation d'études interdisciplinaires plus systéma-
tiques ainsi qu'â l'instauration, sous I'égide du MAB, 
d'une cooperation plus solide a l'échelle nationale et 
internationale. Mais le niveau de ces activités effec-
tuées dans les reserves des USA demeure trés bas 
(Gregg and Goigel, in press). Quoi qu'il en soit, ii 
y a un fait qui nous donne de l'espoir: les agents 
administratifs exigent de plus en plus souvent que 
leur soit fournie l'information sur les reserves bio-
sphériques et expriment le désir de prendre con-
science de leurs obligations dana le domaine du dé-
veloppement des fonctions des reserves biosphériques 
et de mener leurs activités compte tenu de ces fonc-
tions. Ii est evident qu'une direction plus large 
permettant de fournir aux agents administratifs 
l'information et les renseignements sur les perspecti- 

yes nécessaires pour mettre en luiniére les méthodes 
de travail réalistes dans les reserves biosphériques et 
obtenir, ce faisant, une application pratique, est 
absolument nécessaire. 

L'élargissement de Ta direction est une tâche 
particulièrement importante du fait que les caracté-
ristiques des reserves telles que Ia configuration des 
frontières et Ia surface, la structure et l'état des éco-
systémes, l'histoire des investigations scientifiques, 
les possibilités et les mécanismes scientifiques de 
gestion, les conditions socio-économiques et les 
vateurs des systémes d'aires locales, sont très variables 
par Ia faute de I'hornme. L'enscmble de ces caractéris-
tiques rend la reserve propre ou non a l'élaboration 
d'un programme scientifique efficace et conditionne 
ses tâches et les types d'apports cffectués dans le 
cadre de ce réseau. En prêtant son aide, le MAB 
devrait prendre en compte ces variantes en apportant 
Ia solution aux problémes au niveau local ainsi que 
par le biais de ces contacts dans la region biogéogra-
phique et a l'échelle internationale. 

3. QUELQUES EXIGENCES FONDAMENTALES 

Certains projets et dispositions devraient être 
mis en ceuvre dans toutes les reserves biosphériques, 
de préférence conformément aux normes élaborécs 
par le MAB. II faudrait les réaliser le plus vite possible 
aprés Ia creation de Ia reserve quelles que soient ses 
caractéristiques si, bien entendu, us n'ont pas été 
déjà réalisés. La mise en ceuvre de tous ces projets 
et dispositions pris ensemble permet d'obtenir l'infor-
mation et de créer les infrastructures pour mener les 
investigations scientifiques fondamentales et appli-
quées portant sur les écosystèmes représentatifs ainsi 
que sur le matériau génétique qu'ils contiennent. us 
ne doivent pas dépasser ic cadre des possibilités 
financières et techniques des organismes et établisse-
ments nationaux, et recevoir tout ce dont us ont 
besoin gratuis ou a des prix raisonnables, en prove-
nance d'autres sources. Ces projets et dispositions 
devraient en outre être a court terme; ajoutons qu'iI 
faut généralement les mener a bien trois ans après 
Ta creation de la reserve biosphérique. 

Dans l'Annexe 1 sont mentionnees quelques 
exigences fondamentales. Pour la bibliographic som-
maire, les données historiques sur les investigations 
scientifiques, les listes de types, les cartes des res-
sources essentielles et le plan de gestion, ii faut s'ad-
resser au Comité national du MAB ou au collabora-
teur qu'il a nommé. En se servant de ces matériaux 
de référence périodiquement mis a jour, on choisit 
l'information pour le ((Guide des reserves biosphé-
riques de I'UNESCO ainsi que les données sur les 
recherches menées actuellement pour les introduire 
dans le Système informatif du MAB; ajoutons que 
ces renseignements doivent étre régulièrement mis a 
jour. Pris ensemble, us constituent l'information de 
base nécessaire a l'élaboration des programmes, 
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assurent la possibilité de recycler et de former les 
spécialistes pour le travail dans les reserves et contri-
buent a l'établisscment de contacts et d'une coo-
pération a l'échelle régionale et internationale. 

4. EVALUATION ECOLOGIQUE DE BASE DANS 
LES ZONES CENTRALES 

De nombreuses regions principales protégées dans 
le monde, destinées a obtenir les evaluations de base 
des écosystèmes naturels font partie du noyau de la 
reserve biosphérique. Protection fiable, éloignement 
territorial et manque d'influence des villes et des 
entreprises industrielles sont autant d'éléments nous 
autorisant a considérer que la qualité dc l'environne-
melt, l'état des écosystèmes et Ic statut des ressour-
ces génétiques sont idCaitx dans ces sites. Leur impor-
tance ne cesse de grandir pour l'étude des cycles et 
des tendances des écosystèrnes naturels, pour la mise 
en evidence de Ia difference entre les changements 
naturels et ceux dus a l'activité de l'homme, ainsi que 
pour une prevention précoce des changements in-
fléchissant la stabilité des écosystèmes et leur o accep-
tabilité par les populations. L'augmentation du 
volume des banques de données sur les écosystèmes 
contribue i prendre conscience de la structure et des 
fonctions de tous les écosystêmes du monde, des 
possibilités s'offrant a la prevision des conditions 
dans l'avenir ainsi qu'àla misc au point de program-
mes efficaces assurant le maintien, le rétablissement 
Ct l'élargissement du spectre des avantages offerts 
par ces écosystèmes. Dans ces regions (dans le cadre 
du réseau de reserves biosphériques) on met en 
ruvre les dispositions destinées a protéger la nature 
et élaborées par l'écologie, cette science naissante, 
car ce réseau comprçnd toute une série de sites ayant 
une trés grande importance pour le développement 
de sa théorie et de sa pratique. Un problème parti-
culièrement épineux pour les zones centrales con-
siste dans la misc au point d'un réseau effectivement 
integral dans le cadre duquel les evaluations coordon-
nées permettent de créer un fondement scientifique 
pour la preservation ininterrompue des aires natu-
relies protégécs, des regions biogéographiqiies et de la 
biosphere dans son ensemble. 

J usqu'á present, Ic MAB n'assumait qu'une direc-
tion restreinte des investigations écologiques dans les 
reserves biosphériques. Le Séminaire international du 
MAB, qui s'est tenu aux USA en 1978, a élaboré un 
plan de misc en evidence de tout un corpus de para-
metres biogéochimiques et anthropologiques dont 
ii faut tenir compte en réalisant le programme par 
étapes (US MAB Committee, 1979). Le plan renferme 
le corpus essentiel d'évaluations de toutes les reserves 
biosphériques ainsi que des evaluations coniplémen-
taires qu'il faut prendre en ligne de compte en élabo-
rant des programmes plus détaillés et plus intégraux 
concourant a Ia simulation, a la prevision et a l'évalua-
tion de l'impact sur le milieu environnant. 

L'Institut d'écologie (USA) a préparé une formu-
lation un peu plus large des exigences envers les des-
criptions des sites et les mesurages en vue de I'utiliser 
lors de la misc en oeuvre d'un programme a long 
terme dc recherches écologiques, formulé par le 
Fonds scientifique national américain. A l'heure 
actuelle quatre reserves biologiqucs participent a la 
réalisation de cc programme (Institute of Ecology, 
1972). Malgré Ic fait qu'en raison de la pénurie 
d'investissements, d'équipements et des cxigences 
technologiques élevées, de nombreux pays du monde 
ne seront pas en mesure de réaliser un tel programme 
intégralement, le rapport propose une structure 
acceptable des evaluations écologiques des pays 
industriellement développés. 

Dans un domaine, a savoir dans le domaine du 
monitoring des substances polluantes, a la suite d'unc 
misc au point minutieuse, on a su formuler des 
critéres de planifications, des méthodes d'échantillon-
nage, des exigences envers les indices de l'environne-
ment et des méthodes de trajtement des donnécs dont 
on se sert lors de l'élaboration d'un programme d'en-
vergure dans les reserves biosphériques. L'approche 
orientée sur les écosystèmes, est basée sur le modéle 
de déplacement des substances polluantes dans le 
cadre de l'écosystême et comprend les niveaux du 
monitoring des substances polluantes dans Pair, a la 
stirface ainsi que dans l'eau, Ic sol, la Iitière et la 
végétation (Wiersma et Brown, 1980). Le projet 
fondé sur de telles activités est actucllernent réalisé 
dans les reserves biologiqucs foresitères et prairiales 
des Etats-Unis ct d'Union Soviétique en tenant 
compte de la composante terrestre du monitoring 
dans le cadre du Système global du monitoring dc 
l'environnement élaboré par l'UNEP. La misc en 

uvre de cc projet est un premier pas important en 
direction de la réalisation d'une recommandation 
relative a l'utilisation coordonnée des reserves bio-
sphériques a des fins de monitoring de l'environne-
nidnt, formulée ii y  a cinq ans par Ic Conseil de 
coordination international (UNESCO, 1978) en 
collaboration avcc le Programme des Nations Unies 
pour l'cnvironnement ct les programmes de moni-
toring réalisés par I'Organisation mondiale de la 
Sante et I'Organisation météorologique mondiale. 
Le MAB doit mener une activité énergique en invitant 
les pays industriellement développés—membres du 
MAB ainsi que lcs organismes non gouvcrnemdntaux 
intéressés a augmenter les fonds ct l'assistance techni-
que assurant l'élargissement de cc projet auquel, 
comme on estime, il faudrait incorporer de nQuvellcs 
reserves biosphériques, ainsi quc l'élaboration de 
projets complémentaires d'évaluation écologique, 
l'accent particulier devant être mis sur les foréts 
tropicales, les terres andes, Jes écosystèmes insulaires 
et les terres surhumidcs. 
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5. CONTACTS ET ETABLISSEMENTS POUR LES 
iNVESTIGATIONS APPLIQUEES ET 
PERSPECTIVES NOUVELLES 

Ces dernières années, les données sur d'importants 
impacts exercés sur l'environnement de regions dif. 
férentes par l'intensification de l'exploitation des 
ressources, par une brusque modification de l'exploita-
tion des sols et par les pollutions, ont réoricnté I'm-
térêt sur la solution de prob1mes d'envergure en sti-
mulant le perfectionnement de Ia communication et 
l'éiargissement du concours a la réalisation des pro-
grammes intégraux de recherches, en particulier dans 
les pays industrialisés. Les dirigeants des reserves 
biosphériques et des autres aires protégécs prennent 
de plus en plus. conscience du fait que ces impacts 
sur I'environncment empêchent Ia réalisation des 
objectifs de créer des aires protégées (a partir desqucis 
on évalue l'efficience de leur travail). La prise de 
conscience par eux du fait que ces problémes ne 
peuvent être résolus que si l'on dispose d'arguments 
scicntifiques probants et que si l'on realise des acti-
vités coordonnées a I'échelle régionalc ct internatio-
nale, ne fait qu'encourager la cooperation. Etant 
donné que des ressources financiéres et techniques 
sans cese plus importantes sont allouées pour Ic 
réglement de ces problérnes, les dirigeants commen-
cent a comprendre de mieux en mieux quc leurs 
possibilités au niveau local peuvent dépendre de la 
participation a la réalisation de dispositions plus 
importantes. Cette situation offre des possibilités 
sans précédent a l'instauration Ct au perfectionne-
ment des contacts entre les établissements. En mettant 
en application des dispositions, on doit mettre l'ac-
cent sur les reserves biosphériques. 

Aux Etats-Unis, le MAB choisit les reserves bio-
sphériques en tant que mécanismes thécrique et 
pratique d'instauration de la cooperation entre les 
établissements d'une region biogéographique con-
crete. Cette cooperation est le fajt de l'établissement 
de contacts entre les reserves relevant des administra-
teurs différents; ii en résulte Ia creation, a partir de 
plusieurs reserves, d'une grande reserve appelée 
region biogéographique. Cette reserve est misc en 
place aux fins de sauvegarder tout le spectre des 
écosystèmes représentatifs et d'offrir toute une 
série de possibilités de concourir au développement 
integral. Ainsi, l'appellation de la reserve doit par 
eIle-même symboliser la cooperation régionale réalisée 
grace au succés des dispositions en matière d'ac-
complissement de ces diverses fonctions (Gress, 1983). 

La question de savoir si pareille approche peut 
être appliquée aux pays en développement est actuel-
lernent envisagée, sur l'exempIe de i'étude de Ia 
situation aux Petites Antilles, sous les auspices de 
i'Association de Ia conservation des ressources natu-
relies dans la zone des Caraibes, laquelle coordonne 
les investigations destinées a mettre en evidence les 
regions correspondantes pour y créer des reserves, 
ainsi que les problèmes prioritaires présentant de  

l'intérêt pour cette region, dont la coordination et la 
solution devront étre assurées par la reserve bio-
sphérique qui cornprend toute une série d'écosystè-
mes insulaires (Garibbean Conservation Association, 
1983, Gregg, in press). La réalisation de cette dispo-
sition offre une possibilité exclusive pour i'élabora-
tion, intégralement, de Ia conception des reserves 
biosphériques, contribuant au développement minter-
rompu d'une region qui se distingue par la diversité 
de sa culture et de son écologie et qui entretient des 
contacts solides avec les pays industriellement déve-
loppés. De plus, les reserves biosphériques peuvent 
apporter leur contribution a l'établisscment de con-
tacts entre les organismes gouvernementaux, les 
établissements de recherche et les populations mdi-
genes en quête de solutions acceptables a apporter 
au probléme de la conservation dc l'environriement 
et du développement. En 1976, aux Etats-Unis a 
été créé, en collaboration avec les reserves biosphé-
riques situées dans les Appalaches du Sud, un mo-
déle de ces .étabiissements. Ii a servi de base A Ia 
creation, l'année passée, d un établissement analogue 
pour Ia reserve biosphérique sur les lies Vierges. Ces 
établissements interviennent comme intermédjaires 
entre les organismes gouvernementaux et les établisse-
ments de recherche et s'occupent avant tout de la 
planification de l'activité des agents en matière 
d'utilisation rationnelle des terres par les popula-
tions indigénes. Dans ies pays en développement, 
Ia participation directe des populations indigénes 
aux activités des associations bénévoles du type de 
celles mises en place en collaboration avec les réser-
yes biosphériques du Mexique (Halfftcr, 1981), peut 
grandement contribuer au perfectionnement de Ia 
communication et a Ia liquidation des sources des 
conflits, ainsi qu'â l'élargissement de la participation 
des populations indigénes aux dispositions visant a 
prêter concours a la reserve. Queue que soit la situa-
tion concrete, il est nécessaire de développer les 
possibilités de creation des établissements bénéyoles 
qui sont une condition importante du renforcement 
du role des reserves biosphériques dans le développe-
ment integral des regions. ainsi que du rehaussement 
de l'efficience de l'activité des Comités nationaux du 
MAB et de i'influence exercée sur l'élaboration de la 
politique et des programmes d'utiiisation rationnelle 
des ressources naturelies. 

Enfin, ii est extrêmcment nécesaire d'établir 
entre les reserves biosphériques situées dans les 
parties différentes du globe le plus de contacts 
possibles pour qu'elles puissent s'occuper conjointe-
ment de l'éiaboration des theories, des methodolo-
gies, des rnodèles et des systèmes de dépoulllement 
des données, faute de quoi la solution de toute une 
série dc problèmes d'intérêt mutuel serait impossible, 
en particulier ceux dont la solution nécessite des 
contacts entre les sciences physiques, bioiogiques et 
anthropologiqucs.Dans les cas de problèmes présen-
tant un intérét commun, le MAB doit contribuer I 
I'instauration de la cooperation entre les reserves 



biosphériques et reconnaI'tre qu'il sert de stimulant 
a Ta poursuite de Ta cooperation; cela étant, on met 
un accent particulier sur l'établlssement de contacts 
entre Ta plupart des reserves écologiquement simi-
Taires. En collaborant avcc les gouvernements, ainsi 
qu'avec les organismes non gouvernementaux y 
participant, le IIAB doit concourir a Ta creation des 
sources de financement spécialement destinées a 
I'amortissernent des frais de transport consentis par 
les savants spécialisés dans Tes investigations in situ, 
ainsi que par les gérants participant a la réalisation 
des projets communs. 

6. EVENTAIL DE PROBLEMES POUR 
L'ACTIVITE DE RECHERCHE MENEE PAR 
LES RESERVES BIOSPHERIQUES: UN 
APPEL A L'AVENIR 

Toutes les reserves biosphériques doivent établir 
un programme des investigations scientifiques destine 
excTusivement a Ta solution des tâches se .posant 
devant I'administration et ce compte tenu des possi-
bilités, des traditions culturelles, des systèmes axiolo-
giques et des problémes de la region. Toutefois, un 
manque séricux d'information dans de nombreuses 
regions entrave Ta soTution des problémes régionaux 
ou gTobaux bien que les etudes coordonnées puissent 
apporter une contribution importante a Tcur régle-
rn ent. 

Dans T'Annexe 2 sont énumérés certains domaines 
particulièrement importants pour les investigations, 
mais cette liste est Loin d'être complete. Quoi qu'iI en  

soit, la plupart des reserves biosphériques doiverit 
avoir Ia possibilité d'apporter leur contribution au 
règlernent de nombreux problêmes évoqués. Les pays 
industriellement développés peuvent profiter de 
Teurs potentialités techniques pour mettre en Tumière 
Tes principaux liens écologiques, ainsi que pour 
évaluer et prévoir les effets de T'activité humaine. Les 
pays en développement, quant a eux, peuvent mettre 
a profit les connaissances qu'ils ont accurnulées pour 
élaborer et montrer Te prototype d'une protection 
intégrale concluante du milieu et du développement, 
avec une participation active des populations mdi-
genes a ces activités et grace aux aides financiêres 
apportées par les organismes s'occupant des problé-
mes du développement économique. 

Quelle que soit Ta nature des problèmes a ré-
soudre, ii faut que des dispositions d'envergure 
destinées a résoudre les problémes pratiques influant 
sur Ia qualite de la vie de l'homme, soient réglées 
avec succès dans les reserves biosphériques. Ainsi, un 
programme ideal des reserves biosphériques doit 
comporter des modéles d'établissement de liens 
harmonieux entre l'homme et l'environnement. Ii 
doit assurer Ia base scientifique pour Ia prise des 
decisions contribuant a liquider Tes causes fondamen-
tales présidant a T'instabilité de T'environnement. Ceci 
doit avoir pour effet quc le but du MAR, qui est de 
concourir a l'instauration de Ta cooperation, deviendra 
une réalité dynarnique oii une place centrale reviendra 
aux reserves biosphériqucs. Enfin, ii faut rcconnaitre 
que les reserves biosphériques doivent s'occuper de 
l'élaboration d'une éthique nouvelle, plus perfection-
née, de la protection de Ta nature. 

Annexe 1. EXIGENCES ESSENTIELLES RECOMMANDEES EN VUE DE L'ELABORATJON 
DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES DANS LES RESERVES BIOSPHERIQUES 

Bibliographic annotée exhaustive 

La bibliographic doit ëtre presentee sous une 
forme standard, avec indication des établisscments oü 
Von peut obtenir Tcs ouvrages tant publiés qu'inédits 
de diffusion locale ou régionale. 

Histoire de l'activité scientifique 

II s'agit des principaux ouvrages de reference 
destinés aux spécialistes, comportant les descriptions 
et les tableaux oi sont indiquées l'échelle, la métho-
dologie et l'irnportance de J'activité de recherche ainsi 
que du monitoring (d'après Tes composantes de 
l'environnement); les données historiques sur les 
ressources et Tes plans de développement; les espèces  

et les emplacements des collections; les facteurs 
culturels, Ia politique, l'octroi de l'aide et des moyens 
requis ainsi que d'autres facteurs coricernani T'aire 
étudiée. Aux USA, on a déjà commence a collecter 
de tels matériaux de référence. A l'heure actuelle, ont 
été préparés ou sont en cours de preparation huit 
volumes de tels matériaux de référence. Ces volumes 
peuvent s'avércr d'une utilité appreciable pour l'éla-
boration des programmes scientifiques de développe-
ment, pour Ia' formation des spécialistes et Ta contri-
bution a la cooperation. 

Bibliothéque 

II convient d'organiser, sur le territoirc de Ia 
reserve ou dans un endroit spécialement réservé a cet 
effet et situé a proximité, une bibliothèque on Von 
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devrait conserver les matériaux tant publiés quinédits, 
y compris les photographies concernant Ta reserve et 
ses environs. 

Poste d'observations in situ 

Si le poste central d'observations in situ est situé 
non loin de Ia reserve, ceci servira sans doute de 
facteur le plus important favOrisant son utilisation 
par les savants. Dans cc poste, il faudra réserver une 
surface• déterminée pour les locaux d'habitation, pour 
ceux destinés aux conferences, au traitement des 
échantillons, pour installer les équipements néces-
saires de laboratoire, ainsi que ceux destinés a la 
réalisation des investigations in Situ. 

Listes des espèces et collections 

Celles-ci sont généralement mal rédigées dans Ta 
plupart des reserves. Une fois la reserve biosphérique 
créée, ii faut verifier les listes des espèces et, si 
possible, les remettre a jour, donner l'appréciation du 
contenu et du caractére adéquat des collections dans 
les dépôts régionaux, ainsi que dans ceux situés a une 
distance importante de Ia reserve biosphérique, et 
élaborer un programme de constitution et de conser-
vation des collections. 

Atlas des cartes des ressources de base 

L'aide-mémoire oü sont réunies les données sur 
les reserves et leurs environs doit comporter au mini-
mum: Ia carte géopolitique de base, les cartes 
d'exploitation des sols, de Ta surface, ainsi que les  

cartes topographiques. L'aide-mémoire doit en outre 
renfermer, dans Ia mesure du possible, des cartes 
géologiques ainsi que celles des sols et des dépôts. 
Ces cartes sont nécessaires pour la creation des 
infrastructures, ainsi que pour l'élaboration des 
programmes du monitoring, des activités de recherche 
et d'une utiljsation rationnelle des ressources natu-
relles. Ces dernières annécs, le rapide développement 
des techniques télécommandées a fait diminuer le 
coCit et permis de perfectionner notablement les 
techniques cartographiques pour enregistrer les 
ressources naturelles; aussi, de nos jours, peut-on 
obtenir plus rapidement possible le gros de T'informa-
tion et ce mérne dans les regions les plus éloignécs. 

Plan de gestion de la reserve biosphérique 

Le plan ofi seraient définies les táches en matière 
de gestion et d'élaboration des projets doit être pré. 
pare a nouveau, ou bien on peut se servir d'un plan 
augmenté et mis a jour. Dans ce plan iT faut indiquer 
le mécanisme acceptable permettant de concourir a 
l'instauration de Ia cooperation, de mettre en évi-
dence les problémes et de définir les tâches priori-
taires pour l'activité des reserves. 

Aires permanentes destinées a une evaluation 
écologiquc a long terme dans les zones centrales 

Ii faut choisir, repérer, photographier et carto-
graphier les aires du monitoring des écosystèmes 
représentatifs; aprés Ta creation de Ia reserve, inclure 
le plus vite possible dans son plan le programme du 
monitoring. 

Annexe 2. CERTAINS DOMAINES PRIORITAIRES A ETUDIER 
DAS LES RESERVES BIOSPHERIQUES 

- mode de vie et génetique populationniste des 
taxons de plantes Ct d'animaux, l'accent particulier 
devant êtrc mis sur ics investigations comparatives*; 

- exigence de conserver ou de rétablir les popu-
lations d'espéces rares, endémiques ou en voie de 
disparition ainsi que d'espèces ayant une grande 
importance pour l'économie ou Ta culture; 

- impact des espéces exotiques sur Ta diversité 
biologique et Ta productivité, sur la stabilité des 
écosystèmes et le développement des besoins de 
gestion*. 

*Rgjons mises en evidence par I'Institut d'Ccologie. (USA) en 
1981 lors de lCvaluation de I'activité derecherche scientifique 
et ayant besoin de decisions étayées sur la protection minter-
rompue des écosystèmes naturels utilisés de façon organisée. 

Processus dans les écosystèmcs 

- investigations de base portant sur Ia cyclicite 
des éléments ct des composes naturels dans les 
écosystèmes terrestres et aquatiques, entre les éco-
systémes (a travers l'air et I'eau), ainsi que sur Ta 
sensibilité des cycles naturels aux substances 
polluantes*; 

- impact des precipitations acides sur la produc-
tivité et Ia diversité biologiques, y compris sur Ta 
conservation et le rétablissement des aires faiblement 
protégées * ;  

- impact de Ia culture de Ia terre, du pacage et de 
l'exploitation des bois et foréts sur les cycles alimen-
taires, sur la diversité et Ta productivité biologiques, 
y compris les impacts a long terme exercés par l'éro-
sion des sols * ;  
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misc en evidence des dépendances symbiotiques 
et d'autres facteurs de stabilisation dans les écosysté-
mes naturcis, ainsi que des spheres d'application dans 
les écosystèmes géres* 

impact mutuel des facteurs de stress naturels et 
anthropogènes sur les écosystèmes forestiers a Ia 
suite des perturbations physiqucs, de I'action des 
parasites, des organismes pathogénes, des précipita-
tions acides et de la pollution, y compris le role des bois 
et foréts qui débarrassent l'atmosphère des substances 
polluantes, Ct impacts de l'assimilation des substances 
polluantes sur Ia productivité des bois et foréts*; 

- impact d'une augmentation globale de Ia teneur 
en gaz carbonique, y compris prevision de ['evaluation 
des impacts sur I'erivironnement a I'échelle globale *. 

Autres domaines d'intérêt particulier: 

- systèmcs intégraux dc traitement Ct de regénéra-
tion des residus*; 

- rétablissement et développement des systèmes 
de Ia production ininterrompue dans les regions au 
milieu perturbé, particulièrcment dans les foréts 
tropic ales et sur les terres marginaks; 

- evaluation des projets de développement éco-
nomique; 

- facteur infléchissant I'utilisation de méthodes 
nouvelles d'un empici rationnel du sol par ics popu-
lations indigènes. 

*Regions  mises en evidence par l'Institut d'écologie (USA) en 
1981 lots de l'évaluation de l'activite de recherche sientifique 
et ayant besoin de decisions étayées stir la protection minter-
rompue des écosystèmes naturels utilisés de façon organisCe. 
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LA DEFINITION DES EXIGENCES SCIENTIFIQUES ESSENTIELLES 
FORMULEES PAR LES MANAGERS DES AIRES PROTEGEES 

par 

N.D. McKerchar et P.R. DingwaIl 

Département des tcrres et de topographic 
Wellington, Nouvelle-Zélande 

RESUME. L 'analyse de i'expérience internatio-
nale en matière de gestion des aires protégées, qui est 
une synthèse des débats ayant eu lieu en 1982 au 
Congrés international sur les parcs nationaux, atteste 
le caractére universel des principes écologiques 
présidant a Ia gestion de l'expioitation de Ia Nature. 
Cependant, le degré d'application pratique des 
principes scientifiques de gestion et les taux de leur 
développement dependent du niveau de maturité 
des systèmes protégés concrets et de I'efficacité 
de I'utilisation des résultats des recherches scieriti-
fiques. Cela étant, les managers des aires protégées de 
différents pays formulent des exigences distinctes 
envers l'+appui scientifique. Ces exigences s'éten-
dent a tout Ic spectre de questions de Ia gestion, 
depuis Ta planification des systèmes protégés ou de 
zones isolées jusqu'à l'inventaire des ressources natu-
relies, au monitoring des écosystèmes et a la solution 
des tâches dans Ic domaine de la gestion, en particu-
her de celles ayant trait au règhement des contradic-
tions entre la conservation et h'utihisation on l'impact 
exercé par l'introduction d'espéces ahiénées. Au 
nombre des mesures proposées en vue d'améliorer 
Ta comprehension mutuelle entre les savants et lcs 
managers des aires protégées, on peut rattacher les 
dispositions suivantes creation de contacts de travail 
plus étroits a tous les niveaux; organisation des ser-
vices de consultations scientifiques; contribution 
active aux recherches appiiquées conformément aux 
plans globaux; soutien au dialogue entre les savants 
et le personnel administratif; amelioration de la 
qualification des travailleurs de la sphere de gestion. 
Les reserves biosphCriques sont considérées comme 
un lieu ideal pour l'application et le perfectionriement 
des principes scientifiquement démontrés de Ia 
gestion des aires protégées, mais si elles ne possèdent 
pas de programmes intégraux et a long terme dans le 
domaine de Ia recherche scientifique ii eSt peu pro-
bable qu'elles puissent parvenir aux objectifs fixes. 

1. INTRODUCTION 

Les managers des aires protégées qui sont charges 
de gérer les plus belles regions naturelles au monde, 
dont la plupart constituent Ta propriCté pubhique, 
sont investis d'une énorme responsabilité envers 

I'humanité, responsabilité qu'ils partagent depuis 
Iongtemps déjà avec les scientifiques. 

En dépit du fait qu'iI existe une multitude de 
raisons pour créer les aires protégées et mettre au 
point les strategies adéquates de leur gestion, le 
mouvement en faveur de Ia misc en place des zones 
protégées a ceci de caractéristique que tous ses par-
tisans estiment nécessaire de s'inspirer des principes 
scientifiques de ía gestion des reserves, et cest ce qui 
fait la force de ce mouvement. 

Le role central de l'écologie dans Ic domaine de 
la planification et de la gestion des parcs est reconnu 
aujourd'hui a un point tel qu'on ne saurait pratique-
ment s'imaginer Ta creation d'une reserve naturelie 
sans parler d'un parc important sans tenir compte des 
principes écologiques (Poluriin et Eidsvik, 1979). 

Le but de cet article est de définir les voies 
essentielles dont s'inspire la science pour pouvoir 
apporter Ia contribution nécessaire I l'Claboration et 
ii. la  misc en iruvre des principes requis de la gestion 
des aires protégées, et prévoir les mesures susceptibles 
de contribuer a Ta communication de I'information 
par les savants I l'administration. Nous n'avons pas 
tenté d'analyser de façon exhaustive tout cc que la 
science peut donner I la gestion. C'est essentiellement 
I'expérience néo-zélandaise qui a été prise comme 
base de cc materiel que nous vous proposons, inais 
nous avons aussi cite les exemples d'autres regions, 
en particulier ceux dont iT a été question au Congrês 
mondial sur les parcs nationaux tenu en octobre 
1982 a Bali, Indonésie (McNeely et I'vliller, in press). 

2. ASSOCIATION DE LA SCIENCE 
ET DE LA GESTION 

La cooperation de longue date entre ha science et 
Ia gestion des aires protégées est d'une grande utilité 
aussi bien pour Ia science que pour Ta gestion. Ii n'y a 
donc rien d'étonnant a cc que les savants soient 
souvent les premiers a défendre la nécessité de réser-
ver dans les parcs nationaux de telles ou telles aires 
vierges et d'interdire leur utilisation I des fins écono-
miques. 1)ans he contexte de l'expansion inexorable 
des paysages cultivés (modifies par h'homme), les 
aires reserveesqui sont en fait des laboratoires per-
mettant d'étudier la nature ainsi que les processus 
s'opCrant dans les écosystêmes naturels, acquièrcnt 
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toujours plus d'importance pour les savants. Ainsi, 
les parcs nationaux ont été définis comme les lieu et 
moyen d'organisation des investigations scientifiques 
(Gardner, 1979). De nombreux travaux scientifiques 
classiques dans le domaine de l'exploration de Ia 
nature vierge, réalisés en Amérique latine, en parti-
culier ceux portant sur les gros carnivores, sraient 
impossibles faute de parcs, ces laboratoires naturels. 
Dans les pays en développement les investigations 
menées dans les aires protégées apportent une contri-
bution fondamentale a une meilleure comprehension 
de l'état des richesses naturelles, telles que les 
poissons et les forêts qui sont d'importance vitale 
pour l'économie nationaje et les populations (Ayensu, 
1983). 

Les managers des aires protégées ont tire, quant a 
eux, un profit appreciable du concours des savants. 
Dans la sphere de la gestion des aires protégées, le 
bon sens suppose des connaissances dont les investiga-
tions constituent Ia source essentielle. Tout le monde 
comprend d'ores et déjà que les tâches a long terme 
posées par Ia conservation et l'utilisation rationnelle 
des écosystêmes naturels dans les limites des aires 
protégées ne peuvent être menées a bien que grace a 
l'application concrete des recommandations et des 
suggestions scientifiquement motivées dans Ia sphere 
de la gestion. En effet, a l'heure actuelle la science 
prête son concours aux types les plus divers d'activité 
dans le domaine de Ia protection de la nature, notam-
ment en matiêre de definition du statut d'organisa-
tion et de gestion des territoires protégés. 

Mais si l'importance de Ia participation des cadres 
scientifiques a Ia gestion est admise par tous, le degré 
de pénétration de Ia science dans Ia pratique admini-
strative et économique et les taux dè perfectionne-
ment des méthodes de gestion scientifiques varient 
selon les pays. Dans Ia plupart des Etats, l'utilisation 
de la science depend de sources extérieures telles 
que les agences publiques de recherche et de protec-
tion de la nature ou les Universités. Les Etats insu-
laires du Pacifique disposant d'un nombre limité de 
leurs propres travailleurs scientifiques pouvant 
participer au management des aires protégées, sont 
obliges d'obtenir l'information scientifique des 
instituts étrangers (Dahi, 1983). 

Be méme, le niveau d'une gestion scientifique-
ment étayée vane suivant les pays, l' appui informa-
tionnel étant, lui aussi, loin d'être similaire. Là oü 
les aires protégées existent depuis longtemps (par 
exemple, dans Ia region Néarctique), on dispose 
généralement d'abondantes informations sur les 
ressources naturelles, mais Ià-bas aussi on ressent un 
besoin urgent de créer des mécanismes efficaces 
d'association des savants et des managers (Eidsvik, 
1983). Dans les cas on les aires protégées ne sont 
qu'à l'étape initiale de leur organisation ou connais-
sent une rapide expansion, comme c'est notamment 
le cas dans certains endroits de Ia region biogéogra-
phique Indo-Malaise (Ranjitsinh, 1983) on éprouve 
un besoin pressant d'une base informationnelle qui  

reposerait sur l'exploration et l'inventaire des ressour-
ces naturelles. Ces dispositions doivent être véhiculées 
a l'echelle nationale, ce qui perrnettra de mettre en 
evidence les endroits en vue d'y créer des parcs et 
reserves nouveaux, et servira aux objectifs organisa-
tionnels dans Ia sphere de Ia gestion. 

L'établissement de contacts étroits entre la 
science et le management est confronté, on le corn-
prend, a certaines difficultés. Finalement, ce pro-
cessus prend appui sur une prise de conscience nette 
de l'immense importance se rattachant a i' appui 
informationnel et a Ia solution de questions scienti-
fiques appropriées, ainsi que sur une application 
efficace des résultats scientifiques aux activités de 
gestion des personnels administratifs. Aujourd'hui, 
Ia gestion est presque toujours organisée sans s'ap-
puyer sur une information scientifique exhaustive ou 
sur la comprehension voulue d'écosystèmes concrets; 
aussi les decisions prises comportent-elles souvent un 
élément d'indétermination. Les etudes visant a créer 
les principes scientifiques du management ont, en 
fait, pour tâche de faire baisser progressivement les 
proportions et Ie degré de cette indetermination. 

3. CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE 
ESSENTIELLE AU MANAGEMENT 

3.1. Inventaire des ressources 

On répète souvent que la gestion ne peut être 
efficace et concluante que si l'objet est bien étudié. 
C'est pourquoi on doit faire I'inventaire des ressour-
ces naturelles avant la collecte de n'importe queue 
autre information. Pareils inventaires constituent un 
instrument trés important du zonage intérieur des 
aires protégées et élargissent la sphere de la protection 
et de l'utiisation en permettant de fournir plus de 
renseignements intéressants aux visiteurs et aux 
touristes. On a su collecter une énorme quantité 
d'information sur certaines aires protégées mais dans 
ces cas également, l'irrégularité et le caractère in-
adéquat évidents des données dont on dispose, sont 
alarmantes alors que les questions telles que les 
meilleures méthodes de classification, d'analyse et de 
presentation de l'information n'ont pas encore reçu 
de réponses exhaustives. Ceci nous amène a formuler 
pluseiurs principes fondamentaux. 

II fait procéder a l'exploration et a l'inventaire 
des ressources naturelles immédiatement après 
I'organisation de l'aire protégée. 

L'inventaire doit être systématique et uniforme 
conformément aux principes Ct aux methodologies 
scientifiques, et admis partout. 

Les systèmes de classification et les méthodes 
d'exploration doivent étre simples dans la mesure du 
possible, sans pour autant porter prejudice a Ia 
coherence des résultats. 

Ii vaut mieux que l'inventaire soit fait par les 
spécialistes des différentes disciplines scientifiques 
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trávaillant pendant la période concertée a l'avance. 
L'exploration et l'inventaire doivent s'étendre 

a tous les phénomênes naturels et culturels. 
II faut utiliser les connaissances et l'expérience 

des populations indigènes ainsi que des personnes 
dont la profession est liée a la nature (gardes fores-
tiers, etc.). 

Ii est nécessaire d'utiliser là oii cela est possible 
et opportun, les moyens techniques modernes, par 
exemple, les appareils de contrôle et de mesurage 
télécommandés, de nouveiles techniques cartogra-
phiques. 

Les informations collectées doivent être pré-
sentées sur les cartes a grande échelle propres a la 
planification territorielle et organisationnelle, voire 
sur les atlas des ressources natureiles. 

Les données accumulées doivent être a la portée 
de tous. 

On peut prendre, sans aucune reserve, les systè-
mes de classification biophysiques ainsi que les 
méthodes d'exploration appliquées il y a peu de 
temps dans les parcs nationaux du Canada pour 
les modèles d'organisation des travaux analogues 
méritant d'être largement diffuses (Gimbarzevsky, 
1975). En Nouveile-Zélande, l'exploration biologique 
globale des réserves-paysages et d'autres aires analo-
gues s'opère avec utilisation d'une carte standard de 
contrôle qui comporte de nombreuses theses de la 
Carte de contrôle bien connue du Programme biolo-
gique international (IBM) (Kelly, 1972). II existe 
aussi d'autres registres détaillés qui servent de guide 
aux travaux en matière d'exploration et d'inventaire 
des territoires protégés (Croze, 1983). 

3.2. Bases biogéographiques pour les systêmes 
d'aires protégées 

Les programmes internationaux d'organisation 
des aires protégées ont pour vocation de mettre en 
place dans diverses regions et provinces biogéogra-
phiques (Udvardy, 1983) un réseau global de reserves 
permettant d'assurer la conservation de toute Ia diver-
site des espèces et des écosystèmes (Harrison et al., 
1983). 

Cette position du problème est un pas important 
en vue de l'application des theories scientifiques a 
l'analyse extrémement nécessaire de la représentati-
vité écologique des aires protégées. Mais cc n'est là 
qu'un plan général destine aux evaluations a l'échelle 
globale, aussi, comme nous l'avons suppose au depart, 
exige.t-il, pour être utilisé a l'échelle nationale, une 
plus grande precision et plus de details. Les exemples 
de pareils parcs nationaux dignes d'attention sont 
fournis par certaines regions d'Amérique centrale 
et du Sud, ainsi que par les pays des Cariibes on a 
été appliqué le système de Hoidridge, plus objectif, 
base sur la classification selon les principes écolo-
giques ou scion les zones d'habitat (Budowski et 
MacFarland, 1983). En Australie, aux fins de perfec- 

tionner le schema d'Udvardy, une grande attention a 
été accordée aux structures fauniques (McMichael et 
Gare, 1983), on a procédé a l'évaluation indépen-
dante des particularités nationales des écosystèmes 
et des reserves (Specht et al., 1974). Le travail réalisé 
au Canada au cours de ces dernières années en matiére 
de creation d'un système écologiqucment dense de 
parcs Nationaux a abouti a la misc en evidence d'un 
grand nombre d'aires naturelles d'importance natio-
nale, situées dans 39 regions géographiques terrestres 
et 8 regions maritimes; l'identification de ces reserves 
potentielles étant effectuée conformément a des 
principes strictement scientifiques (Carruthers, 1979). 

Une approche analogue a été adoptée ces der-
nières années en Nouveile-Zélande. La cooperation 
d'un groupe de savants spécialistes de disciplines 
différentes a permis de rédiger une carte (échelle 
1:500 000) des caractéristiques physico-géographi-
ques, climatiques, végétales et fauniques, sur la base 
de laquelle on a pu mettre en lumière 83 regions et 
168 districts écoiogiques (Simpson, 1982). Cette 
structure biogéographique a servi de base aux travaux 
entamés en vue d'évaluer la représentativité écolo-
gique de plus de 1500 aires protégées en place, ainsi 
que le choix de zones potentielles qui assureront Ia 
conservation de toute la diversité des paysages natu-
rels Ct des biotas (Dingwall, 1982). Ce projet qu'on 
entend parachever en trois ans, renferme les investiga-
tions in situ et les prises de vues a effectuer a l'échelle 
régionale par les groupes de travail comprenant les 
spécialistes de profil different. Les travaux seront 
pour une large part exécutés a l'aide de Ia prise de 
vues rapide qui a été appliquée en Australie pour 
mettre en evidence les principaux sites biologiques a 
conserver (Stanton et Morgan, 1977); ajoutons que 
ces futurs travaux vont s'inspirer de toute une gamme 
de critères scientifiques formulés en Grande-Bretagne 
afin de classifier les aires et les sites proteges présen-
tant un intérêt scientifique particulier dans le cadre 
de l'évaluation générale de la situation dans le domaine 
de la protection de la nature (Ratcliffe, 1977). Cette 
gamme renferme neuf critères largement approuvés 
par les écologistes, d'après lesquels on procède a 
l'évaluation des territoires explores (Polunin et 
Eidsvik, 1979): 

étendue ou dimension du site; 
diversité du terrain et de la couverture végétale; 
degré de uvirginit6o ou absence d'influence de 
l'homme; 
rareté des espèces ou des communautés biolo-
giques; 
vulnérabilité comme mesure de sensibilite 
effective des écosystèmes aux impacts de l'en-
vironnement; 
représentativité du site; 
importance pour la recherche et I'éducation; 
documentation existante et 
valcur potentielle dans les cas oü le site se 
trouve actuellement en état modifie. 

Que cette approche offre de bonnes perspectives 
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pour la creation des bases biogéographiques de I'orga-
nisation des aires protégécs, cela ne fait aucun doute; 
toutefois ii est nécessaire de les améliorer sans cesse, 
notamment d'utiliser et de mettre en pratique la pla-
nification nationaic des investigations portant sur les 
aires protégées. Ii faut aussi obtenir une plus large 
reconnaissance des principes fondamentaux dans les 
regions on on en est mal informé, et assurer l'exten-
sion de ces principes aux regions littorales Ct man-
times. 

3.3. Planification des dimensions et de Ia 
configuration des aires protégées 

On voit augmenter notablement les problémes de 
la gestion dans les cas oü les frontières de Faire pro-
tégée n'incluent qu'en partie les aires d'habitat des 
espèces biologiques protégées. Une fois la reserve 
organisée, son extension continue dans des propor-
tions importantes peut s'avérer impossible pour des 
motifs déjà politiques; c'est pourquoi ii est important 
d'établir au depart, en se guidant sun les principes 
écologiques, les frontiéres de façon a pouvoir assurer 
Ia a finalité ct l'autoconservation des aires protégées 
organisées. Dans cette optique la science pourrait 
être d'un grand secours. Les bassins versants en tant 
qu'unités hydrologiques fonctionnantes constituent 
aussi des unites biologiques cohérentes, et l'on 
pourrait utiliser avec succès leurs frontières pour 
établir les limites des aires protégées. Les frontières 
des sites d'habitat individuels ou des regions impor-
tantes de reproduction, d'alimentation et de chasse 
des animaux sauvages peuvent elles aussi servir de 
frontiêres naturelles. 

Ces derniers temps, dans la planification des 
reserves on applique avec succès Ia théorie de la bio-
géographie insulaire et des dimensions critiques 
minimales (Wilcox, 1983), cc qui s'avère d'une 
grande utiité pour l'identification des reserves en 
cas d'extension des systèmes d'aires protégées. II 
existe des recommandations relatives a l'application 
de ces principes mais ii faut les verifier et les préciser 
en rapport avec les tâches du management des aires 
protégées, cc qui paraft assez délicat. 

3.4. Conservation des ressourccs génétiques 

Dans Je domaine de la gestion des aires réservées 
ii existe également un problème aussi épincux que Ia 
nécessité de preserver les ressources génétiques de Ia 
nature, ce qui peut nécessiter l'adoption de critères 
nouveaux présidant au choix et a la planification des 
sites protégés (Prescott-Allen, 1983). Par exemple, 
on aura peut-étre besoin de reporter les accents qui 
sont actuellement mis sur les espèces ou les commu-
nautés uniques, representatives et notoirernent 
connues, a la misc en evidence des principaux maté-
riaux et ressources génétiques. La solution de cette 

tâche requiert des connaissances spéciales dans le 
domaine de Ia génétique et de la selection. Des 
etudes spéciales seront nécessaires pour résoudre les 
problèmes concrets dans le domaine de Ia gestion Ct 
de l'exploitation rationnelle de la nature, telles que 
I'impact permanent sur le milieu d'habitat dans le 
but de preserver des stades déterininés de succession 
de Ia végétation ou de protection des animaux qui ont 
une incidence negative sur d'autres espèces et lieux 
d'habitat. En Nouvelle-Zélande d'impotants efforts 
ont été consentis pour mettre au point des strategies 
de la gestion et de l'organisation des recherches qui 
permettent de preserver in situ le fond génétique des 
animaux domestiques devenus sauvages et peuplant 
les reserves naturelles (McKerchar et Devine, 1983). 

3.5. Management écologique et monitoring 

Les exigences modernes envers la planification 
du management et la solution des problêmes dans les 
aires protégées nous forcent a passer (en évaluant les 
ressources naturelles) de I'analyse d'espèces isolées a 
l'étude de I'écosystème dans son ensemble. 

Ces dernières décennies ont été marquees par 
l'abandon de la politique de non-ingérence précé-
demment appliquée dans la sphere de Ia gestion, au 
profit d'un impact méthodique sun les systèmes 
naturels. L'ancienne approche s'inspirait des idées 
relatives au caractére statique et stable du milieu 
naturel ainsi quc de Ia these selon laquelle on pour-
rait preserver son état initial en l'isolant des efforts 
extérieurs. Les investigations écologiques ont mis en 
lumière la presence, dans les écosystèmes, de pro-
cessus dynamiques qui sont fonction d'incessantes 
modifications écologiques et évolutionnistes réitérées. 
Là oü 1es managers participent activement a I'exploita-
tion de la nature, As doivent posséder de profondes 
connaissances sur Ic fonctionnement des écosystèmes, 
ce qui leur permettra d'avoir une idée precise sur la 
diversité des effets de leurs actions dans le domaine 
de la gestion. 

Comprendre les particularités dynamiques des 
écosystémes est aussi très important a la Iumière des 
exigences croissantes envers Ia garantie d'une utilisa-
tion plus complete ou plus diversifiée par l'homme 
des aires protégées. Aussi Ic management doit-il 
avoir pour but l'établissement d'échelles et de types 
d'exploitation de Ia nature compatibles avec les 
exigences avancées par une conservation prolongee 
des systémes écologiques. La reconnaissance du fait 
que le franchissement d'un seui déterminé, caractéris-
tique du système donné, peut y provoquer des per-
turbations irréparables, a conditionné l'application 
dans le management des principes de la stabilité 
écologique. La definition des sculls de stabilité des 
communautés biotiques dans Ic contexte de l'exploita-
tion récréationnelle de la nature ayant des formes et 
des échelles différentes, doit être l'objet des futures 
investigations et attirer l'attention soutenue des 
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savants. Une simple compilation des données sur des 
espèces isolées du règne végétal et animal ne suffit 
plus. Lcs recherches doivent mettre en evidence les 
éléments étant la cause régissant les processus écolo-
gques. 

Finalement, tout se raméne a la nécessité d'effec-
tuer un monitoring a long terme ce qui constitue 
manifestement l'une des orientations les plus 
fructueuses des futures investigations dans les aires 
protégées. Croze (1983) affirme que 4fauted'inforrna-
don qui ne peut être obtenue que grace a l'organisa-
tion du monitoring écologique, on ne saura parvenir 
an régime nécessaire de la gestion de l'aire protégée, 
ce qui signifie a son tour qu'elIe n'existera pas long-
temps>. Le monitoring écologique permet d'obtenir 
l'information nécessaire pour mettre en lumière, 
dans la sphere naturelle, lesimpacts perturbants, ce 
qui permet d'intervenir avant que ne se produisent 
des perturbations graves voire irréparables. 

En fait, le monitoring n'est rien d'autre que 
l'exploration, se répétant dans le temps, des ressources 
naturelles et les mesurages des .paramètres des pro-
cessus qui se déroulent. Ii a pour élément de base un 
choix systématiquc d'échantillons et de specimens. 
Les moyens techniques modernes utilisés tant lors du 
contrôle téléguidé (appareils installés sur les satellites) 
qu'au cours des investigations in situ, par exemple, 
les systèmes de mesurage radiotélémétriques peuvent 
s'avérer d'un grand secours pour l'organisation du 
monitoring En reliant étroitement les programmes 
du monitoring dans les aires protégées avec les pro-
grammes analogues relevant du Système global du 
monitoring de l'environnement de I'UNEP, on peut 
obtenir un double succès (Croze, 1983). 

3.6. Etudes sociologiques 

Les etudes dans Ic domaine de Ia sociologie 
constituent un aspect relativement nouveau en 
matière de gestion des aires protégées. Nos connais-
sances sur le comportement, les attitudes, Ia situa-
tion économique et les caractéristiques démographi-
ques des visiteurs des aires protégées n'ont donc pas 
encore atteint le niveau des connaissances que nous 
possédons sur les écosystèmes naturels. •L'absence de 
recherches dans cc domaine est en effet surprenante 
quand on connaft I'apport des aires réservécs dans 
l'économie nationale, surtout grace a leur role dans 
l'organisation des loisirs et l'attraction des touristes 
étra.ngers. 

D'aucuns vont jusqu'à affirmer que les raisons 
écologiques présidant a Ia creation des aires protégées 
peuvent s'avérer secondaires en perspective, et que 
les tâches en matière d'organisation des loisirs vont 
étre au premier plan (Johnstone, 1983). Mieux 
encore, selon une opinion, les possibilités offertes 
par les aires protégées aux investigations devraient 
ètre utilisées dans une plus grande mesure pour satis- 

faire des besoins de l'hommc plutOt que dans l'intérèt 
de Ia nature elle-méme (Boyd, 1972). 

L'importance de Ia prise de conscience du rOle 
et de l'impact de l'homme dans les aires protégécs 
ainsi que l'intelligence des consequences économiques 
et sociales des decisions prises dans le domaine du 
management n'en dcviennent pas moms de plus en 
plus évidentes. Certains progrés ont été déjà réalisés 
dans l'étude de cette question. 

En Nouvelle-Zélande oat été élaborées it y a peu 
de temps des recommandations et des méthodes 
d'évaluation intégrale de I'impact de l'activité touristi-
que dans les parcs Nationaux, et un programme de 
recherche experimental, a été entrepris dans cette 
direction. Dans ce pays on accorde une attention 
considerable aux méthodes d'analyse socio-écono-
mique de l'impact du tourisrne sur les parcs en place 
et en cours d'organisation. On a procédé a l'investiga-
tion a long terme portant sur Ia contribution du parc 
National Mount Cook, centre touristiquc interna-
tional important, a l'économie nationale. 

Pareilles investigations se caractérisent par une 
multitude d'objectifs et promettent beaucoup de 
résultats positifs, entre autres: amelioration de la 
comprehension des fonctions des parcs comme 
forme d'exploitation des sols ainsi que de leur impor-
tance économicjue et sociale; evaluation des besoins 
de recreation et prevision du caractère et des propor-
tions de I'utilisation des zones protégées pour leur 
utiisation, cc qui aidera indubitablement a planifier 
et a créer les moyens et les services requis; contribu 
tion a Ia definition des priorités lors de la repartition 
des ressources humaines et financières. 

4. ROLE DES RESERVES BIOSPHERIQIJES 

La conception des reserves biosphériques for -
muléc par Ic Programme de I'UNESCO Homme et 
Biosphère avec sa triple tâche - preservation des 
écosystèmes représentatifs, étude approfondie des 
mécanismes de fonctionnement de ces écosystèmes 
et analyse de l'impact exercé sur eux par l'hommc 
est une stratégie modeme complete de la protection 
de Ia nature qui s'accorde cntièrement avec les prin-
cipaux objectifs présidant a Ia creation des aires 
protégées. 

Les reserves biosphériques dont I'une des fonc-
tions majeures est constituée par Ia recherche scienti-
fique, sont précisément cette sphere oü it y a le plus 
de possibilités pour rapprocher Ia science de Ia 
pratique de Ia gestion. Mais on ne saura y parvenir 
que si on élabore et met en application, parallèlement 
a l'organisation de la reserve biosphérique, Ic plan 
a long terme des travaux de recherche. 

Ii faut maiheurcusement constater quc le develop-
pement d'un réseau global de reserves biosphériques 
ne s'accompagnc pas de l'élaboration des programmes 
d'études intégrales. Ainsi, l'absence, a l'heure actuelle, 
de reserves biosphériques officiellement proclamées 
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en Nouvdlle-Zélande, tient essentiellement a l'incapa-
cite des savants et des managers de parvenir a la 
comprehension mutuelle et a l'entente dans le domaine 
de la mise au point dcsstratégies des investigations 
scientifiques, ben que certaines démarches initiales 
aient été entreprises dans cette direction (Robertson 
etal., 1979). 

Nous ressentons vivement qu'une simple affirma-
tion de l'aire protégée existante en qualité de reserve 
biosphériquc est contraire tant a l'esprit qu'à l'objectif 
de Ia conception des reserves biosphériques et ne fait 
que réduire leurs potentialités non négligeables. Les 
reserves biosphériques doivent assurer les investiga-
tions dans le milieu naturel, les parcs NLationaux 
devant assurer sa protection et son utilisation. 

5. PERFECTIONNEMENT DES VOLES DE 
L'APPLICATION DE LA SCIENCE 
A LA GESTION 

L'approfondisscment et l'élargissement des con-
naissances doivent avoir pour effet l'amélioration de la 
comprehension mutuelle. AmS1, Si les investigations 
scientifiques sont menées dans le but de fournir un 
maximum de renseignements et dc recommandations 
utiles pour le management, il est nécessaire de mettre 
au point les mécanismes permettant de communiquer 
les résultats des recherches aux travailleurs de la 
sphere de la gestion. En partant dc l'expérience de 
l'activité pratique, acquise en Nouvelle-Zélande, 
nous proposons une série de mesures susceptibles 
d'assurer I'efficiencc de cet échange d'information. 

5.1. Cooperation ëtroite entre les savants et les 
managers a tous les niveaux 

Dans Ic cas ideal, les savants doivent travaillcr 
coude a coude avec les administrateurs et les managers 
en tant qu'écologistes et consultants permanents, 
mais ii est irréel d'espérer que cette situation puissc 
étre générale. En Nouvelle-Zélande la possibilité de 
réaliser des etudes afin d'organiser la gestion des 
aires protégées est assurée par un grand nombre 
d'établissements et d'organismes publics de recherche 
s'occupant de l'étude de Ia faune sauvage. Un groupe 
intégrai comprenant les savants ne profil appliqué, 
qui est chargé de Ia repartition des programmes et 
de la planification des etudes nécessaires pour ré-
pondre aux questions pratiques et pour prendre les 
decisions, de méme que de I'organisation et de la 
coordination des investigations menées, de Ia présen-
tation des résultats obtenus sous une forme per-
mettant de les utiliser afin de formuler les voies 
essentielles de Ia gestiorl ainsi que dans les activités 
pratiques, a été mis en place près le Département 
des terres et de topographic dans le but d'établir les 
contacts entre la science et la gestion. 

5.2. Creation des services de consultations 
scientifiques 

En Nouvelle-Zélande, Ic Départcment des pares 
Nationaux et des reserves qui est un organisme officiel 
représentant largement les intérêts de 1'Etat, exerce a 
l'échelle nationale le contrôle sur la politique de 
gestion et de planification sur les territoires des 
parcs Nationaux et des reserves. II est compose spécia-
lement de savants qui aident a élaborer les bases pour 
une politique scientifique et prêtent une énorme 
aide consultative sur les problèmes scientifiques de 
la gestion. Dans le cadre du Département ii existe 
Ies conseils responsables pour des parcs Nationaux et 
maritimes concrets; ajoutons qu'ils comprennent eux 
aussi Ics travailleurs scientifiques Ou les groupes de 
consultations scientifiques officiellement reconnus. 
Dans ses activités en matière de protection et d'utili-
sation rationnelle des foréts situées dans les pares et 
lc.s reserves, le service néo-zélandais des forêts 
s'appuie sur une aire scientifique bien organiséc. De 
plus, une contribution complérnentaire est apportée 
en la matière par le Comité de consultations scienti-
fiques sur les reserves, dont les membres ant été 
recrutés parrni les savants des domaines scientifiques 
Ics plus différents. Le role concret de cc comité 
reside dans les recommandations relatives aux choix 
et a l'organisation des reserves écologiquement 
representatives, ainsi qu'a la formulation de Ia poli-
tique nationale dans Ic domaine de Ia protection et 
de Iutilisation des reserves forcstiéres. Le Service 
néo-zélandais de la protection des animaux sauvages, 
chargé des reserves fauniques de plusieurs types, 
dispose Iui aussi d'une section scientifique. Dans cc 
pays existent également une section de recherche et 
Ic Conseil scientifique consuitatif pour la protection 
des animaux sauvagcs qui élabore les programmes de 
conservation des espèces rares ou en voie de dispari-
tion de la faune sauvage. 

5.3. Promotion active de la science par Ic 
management 

Les managers des aires protégées doivent non 
seulement autoriser l'organisation de telles ou telles 
investigations, mais aussi coritribuer activement a 
ces travaux. Ccci requiert des orientations nettement 
définies des investigations ainsi qu'urie strategic 
scientifique générale, y compris les mécanismes de 
contribution et d'encouragement des activités scienti-
fiques. En Nouvelle-Zélande cette strategic prévoit: 

un soutien financier sous forme de bourses de 
troisième cycle, de dotations, de subventions desti-
nées a Ia recherche, ainsi que sous forme de contrats 
et de consultations; 

un (appu6 logistique assurant les déplace-
ments et des conditions de vie normales Jars des 
travaux in situ sous la supervision et avec le concours 
des gardiens des pares et des reserves; 
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c) un système d'autorisations pour I'organisation 
des recherches permettant de régir et de contrôlcr Ia 
collecte des échantillons a des fins scientifiques 
ainsi que leur documentation. 

de toute l'information sur les ressources naturelles 
ayant trait a la formulation de Ta politique de gestion 
et aux plans des activités pratiques. 

5.4. Organisation des sémmaires et des conferences 
dans le but du rapprochement des savants 
Ct des managers 

En Nouvelle-Zélande, l'année 1976 a été décrétée 
Année de la science dans les parcs Nationaux)} et 

consacrée a la contribution a l'utiisation de l'infor-
mation scientifique dans le domaine de la gestion. 
Cette Année a eu pour point culminant le séminaire 
des savants et des managers venus de tous les coins 
du pays pour analyser les résultats obtenus a I'issue 
des investigations, et mettre au point les futurs 
programmes (NZ National Parks Authority, 1977). 
Ce séminaire a été d'une grande utilité pour définir 
les orientations des travaux de recherches pour les 
années a venir. Ont été également organisés des 
séminaires ayant contribué un échange de vues entre 
savants et managers sur des problèmes concrets. II 
convient de signaler, entre autres, les débats sur les 
themes de Ia lutte contre les rongeurs dans les ré-
serves, contre les maladies des hêtraies et pour la 
conservation des espèces d'oiseaux rares, ainsi que stir 
les problèmes des mauvaises herbes (Dingwall et al., 
1978). 

5.5. Publication des résultats des investigations 

De nombreux résultats des investigations ne sont 
publiés que dans les revues scientifiques qui peuvent 
ne pas parvenir aux managers ou ne pas correspondre 
a leur niveau scientifique. Face a cette situation, le 
Département des terres et de topographie a entrepris 
de publier une série darticles spécialement destinés 

satisfaire les besoins inform ationn els du manage-
ment des reserves (Wardle, 1979). Ces documents ont 
intéressé d'aures secteurs de Ia population car ils 
contiennent des données puisées dans les aide-me-
moires consacrés aux pares. Un important travail a 
été réalisé en vue de preparer et d'éditer les ma-
tériaux de référence sur les plantes et les animaux 
qui vivent dans les parcs nationaux (Wilson, 1978). 
Tous les pares possèdent les bibliographies publiées 
des recherches scientifiques, bibliographiques, qui 
sont sans cesse complétées. 

5.6. Utilisation de l'information sur les ressources 
et les plans de gestion 

En Nouvelle-Zélande, la planification de l'acti-
vité en matière de gestion s'effectue traditionnelle-
ment en collaboration entre les savants et les plani-
ficateurs, ce qui garantit une totale prise en compte  

5.7. Planification des investigations 

L'inclusion des plans des établissements de re-
cherche dans ceux de gestion des aires protégées 
devient pratique courante en Nouvelle-Zélandc. La 
liste des themes des travaux de recherche prioritaires 
permet aux savants de prendre en consideration les 
exigences de l'administration et, qui plus est, accroIt 
ics chances pour une solution positive apportée par 
celle-ci aux problémes qui surgissent chez les savants 
eux-mémes. Ainsi, un plan d'investigations scientifi-
ques stimulant Ia participation des savants aux acti-
vités communes visant a assurer l'exploitation ra-
tionnelle de la nature, a été mis au point pour les 
reserves naturelles insulaires subantarctiques. 

5.8. Moyen de stockage Ct de recherche 
de l'information 

Si l'information doit étre a Ta portée de la main 
pour pouvoir résoudre les tâches quotidiennes posées 
par Ta gestion, il est nécessaire d'accorder tine atten-
tion soutenue a la garantic de moyens efficaces de 
stockage Ct de presentation des données. A cet égard, 
cc sont les micro-ordinateurs permettant de révolu-
tionner le processus de dépouillement et de présenta-
tion de l'information aux fins de Ta gestion des aires 
protégées, qui offrent visiblement les meilleures 
perspectives. Quand on dispose d'une information 
accessible qu'on reçoit systématiquement, on voit se 
rehausser notablement la fiabilité et Ia qualité des 
decisions qu'on prend. Dans cet ordre d'idée, on ne 
peut que saluer la creation dans le cadre de 1'Union 
internationale de Ta protection de la nature et des 
ressources naturdiles, du service informatif des aires 
protégées, et souhaiter pleins succès a l'organisation 
de services natioriaux analogues. En Nouvelle-Zé-
lande, nous avons entamé les travaux de preparation 
d'une Tiste exhaustive de l'information sur les res-
sources naturelles des aires protégées. 

5.9. Formation scientifique des managers 

En Nouvelle-Zélande de nombreux managers et 
gardiens des aires protégécs sont diplômés du su-
périeur et peuvent donc suivre un cours universitaire 
complémentaire qui leur perrnettra d'approfondir 
leurs connaissances scientifiques, et d'améliorer leur 
niveau professionnel. Résultat: iTs participent de plus 
en plus activemcnt, a côté des savants, aux travaux 
dans le domaine du monitoring des ressources natu-
relles et de la réalisation des plans de recherche de 
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par leur position et leur formation, us peuvent 
parfaitement participer a ces dispositions. 

Force est de signaler que bien des initiatives 
réalisées en Nouvelic Zélande, ont aussi été effectuées 
sous des formes et a des échelles différentes dans 
d'autres pays. Ii reste pour tant un vaste champ 
d'activité pour l'organisation d'une application plus 
efficace des acquis scientifiques dans Ia sphere de 
gestiorl. 

6. CONCLUSION 

L'anaJyse de l'expérience intemationale de la 
gestion des aires réservées, qui constitue en fait le 
bilan des travaux du Congrès international pour les 
parcs nationaux tenu en 1982 a Bali, a montré a 
l'évidence que tout le monde rcconnaft Ia nécessité 
d'une approche scientifique envers la solution con-
cluante des tâches en matiêre de gestion. On peut 
constater la participation de la science a toutes les 
activités administratives, y compris I Ta planification 
des systémes nationaux de protection de la nature, a 
I'établissement de leurs projets et I leur organisation, 
I I'exploration et au monitoring des ressources natu-
rcllcs, a Ta prise quotidienne des decisions dans le 
domaine de Ia gestion, I la concertation des tIches 
dans le domainc de Ia protection et de l'utilisation 
des ressources naturelles. Les possibilités qu'offre la 
synthêse des principes scientifiques de gestion et les 
forces motrices appropriées sont loin d'être iden-
tiques dans tous ics pays, cc qui est fonction dè leurs 
niveaux de développement dans le domaine de 
l'organisation des aires protégées, de la presence des 
cadres scientifiques et de l' appuis informationnel, 
de l'efficacité de misc en pratique des résultats des 
recherches scientifiques dans le domaine de Ia gestion. 
Font partie des dispositions visant a satisfaire de 
mieux en mieux les exigences scientifiques dans la 
sphere des activités administratives l'établissement 
de contacts plus étroits entre les managers et les 
savants ou les groupes de consultations scientifiques, 
Ia contribution active dc l'administration aux travaux 
de reclierches, l'organisation des séminaires pour des 
débats communs entre savants et managers, une 
planification scientifiquement étayée des program-
mes administratif et économique dans Ics reserves, 
programmes comportant la planification des recher-
ches, Ia creation de méthodes efficaces de dépouille-
ment et de presentation de l'inforrnation, ainsi que 
Ta formation scientifique des managers. 

Les reserves biosphériques constituent précisé-
ment cette forme d'activité des reserves qui s'avêre 
Ia plus adequate pour la réalisation pratique de la 
strategic du management, basée sur des principes 
scientifiques et ce, a condition qu'elles reposent sur 
un plan integral concret de travaux scientifiques. 

Le plan d'action élaboré a Bali est un appel I 
l'amélioration dans les décennies qui viennent de la 
qualité de Ia gestion des aires protégées au plan écolo- 

giquc. Ii insiste sur Ia nécessité impérieuse de con-
courir a la creation des bases techniques et scienti-
fiques pour tous Tes aspects de Ia gestion. Un appel 
qu'on ne saurait ignorer. 

REFERENCES 

Ayensu E., 1983. Keynote address: The Afrotropical Realm, 
In McNeelyJ.A. and K.R. Miller, eds. op. cit. 

Boyd J.M., 1972. Scientific investigation in national parks 
according to an integrated plan. pp. 183-189. In World 
National Parks, R. Van Osten ed. Hayez, Belgium. 

Budowski G. and C. MacFarland, 1983. The Neotropical 
Realm: Substantial success but still a long way to go. 
In McNeely,J.A. and K.R. Miller, eds. op. cit. 

Carruthers J.A., 1979. Planning a Canadian National park and 
relatred reserve system. pp. 645-670. In The Canadian 
National Parks: today and tomorrow. J.G. Nelson et al., 
ecls. op. cit. 

Croze H., 1983. Monitoring within and outside protected 
areas. In McNeely,J.A. and K.R. Miller, eds. op. cit. 

Dahi A., 1983. Future directions for the Oceania Realm. In 
McNeely,J.A. and K.R. Miller, eds. op. cit. 

Dingwall P.R. et al eds., 1978. The ecology and control of 
rodents in New Zealand nature reserves. Dept. Lands 
and Survey, Information Series No. 4, 237 pp. 

Dingwall P.R., 1982. New Zealand: Saving some of everything. 
AMBIO 11(5). 296-301. 

Eidsvik H., 1983. Future directions for the Nearctic Realm. 
Proceedings of World National Parks Congress, Bali, 
Indonesia. 

Garnder J.S., 1979. Canadian national parks and research: a 
research resource and research as a resource pp. 115-148. 
In The Canadian National Parks: today and tomorrow, 
Conference II: Ten Years Later. J.G. Nelson et al., eds. 
Studies in Land Use history and landscape change. 
No. 7 Univ. Waterloo. 

Gimbarzevsky P., 1975. Biophysical survey of Kejimkujik 
National park. Environment Canada, Forest Manage-
ment Institute Survey Report, 136 pp. 

Harrison J. et al., 1983. The world coverage of protected 
areas: Development goals and evironmental needs. 
Proceedings of World National Parks Congress, Bali, 
Indonesia. 

Johnstone D., 1983. Future directions for the Australian 
Realm. Proceedings of World National Parks Congress, 
Bali, Indonesia. 

Kelly G.C., 1972. Scenic reserves of Canterbury. Biological 
Survey of Reserves, Report No. 2, 390 pp. 

Lusigi W., 1983. Future directions for the Afrotropical 
Realm. Proceedings of World NationaL Parks Congress, 
Bali, Indonesia. 

71 



McMichael D. and N. Care, 1983. Keynote address: The 
Australian Realm, Proceedings of World National Parks 
Congress, Bali, Indonesia. 

McKerchar D. and W.T. Ijevine, 1983. The Campbell Island 
Story. The management challenge of sub-Antarctic 
islands. Proceedings of World National Parks Congress, 
Bali, Indonesia. 

McNeely J.A. and K.R. Miller eds. (in press). Proceedings of 
World National Parks Congress, Bali, Indonesia. 

Nelson J.G., 1978. Canadian national parks and related re-
serves: development, research needs and management. 
pp. 43-88. In International experience with national 
parks and related reserves. J.G. Nelson et al., eds. Dept. 
Geography pub. Series, No. 12, University of Waterloo. 

New Zealand National Parks Authority, 1977. Proceedings of 
a seminar on science in national parks. Dept. Lands and 
Survey, National Parks Series No, 6. 

Polunm N. and H.K. Eidsvik, 1979. Ecological principles for 
the establishment and management of national parks 
and equivalent reserves. Environ. Conserv. 6(1): 21-26. 

Prescott-Allen R. and C., 1983. Park your genes: protected 
areas as genebanks for the maintenance of wild genetic 
resources. In Proceedings of World National Parks 
Congress, Bali, Indonesia. 

Ranjitsinh M.K., 1983. Nature's havens of hope: national 
parks of the Indomalayan Realm. In Proceedings of 
World National Park Congress, Bali, Indonesia. 

Ratcliffe D.A. ed. 1977. A nature conservation review. (2 vols). 
Cambridge University Press, London. 

Robertson B.T. et al., eds. 1979. Pr.ospects for New Zealand 
Biosphere Reserves. NZ MAB Report, No. 2. 

Simpson P. (comp.), 1982. Ecological regions and districts of 
New Zealand. Biological Resources Centre Pub. No. 1, 
Wellington, New Zealand, 63 pp. 

Specht R.L. et al., eds. 1974. Conservation of major plant 
communities in Australia and Papua New Guines. 
Australian Journal of Botany, Supp. No. 7. 667 pp. 

Stanton J.P. and Morgan, M.G., 1977. The rapid selection and 
appraisal of key and endangered sites: The Queensland 
caSe study. Univ. New England, School of Natural 
Resources, Rep. No. P.R.4 

Udvardy M., 1983. Biogeographical classification system for 
terrestrial environments. Proceedings of World National 
Parks Congress, Bali, Indonesia. 

Wardle P., 1979. Plants and landscape in Westland National 
Park. Dept. Lands and Survey National Park Scientific 
Series No.3,168 pp. 

Wilcox B., 1983. In situ conservation of genetic resources: 
determinants of minimum area requirements. In Pro-
ceedings of World National Parks Congress, Bali, Indo-
nesia. 

Wilson H., 1978. Field guide to the Wild Plants of Mount Cook 
National Park. Field Guide Pubs. Christchurch, NZ, 
294 pp. 

72 



LA SIMULATION DE LA DYNAMIQUE DE POPULATIONS 
ETDES ECOSYSTEMES DANS LES CONDITIONS DES RESERVES 

par 

D. 0. Logofet et You.M. Sviréjev 

RESUME. Les auteurs envisagent, a I'aide de 
plusieurs exemples du domaine de la théorie mathé-
matique des populations et des communautés, les 
objectifs poses du point de vue mathématique et 
ayant trait a l'activité des reserves. La description de 
la dynamique d'une population isolée subissant 
l'effet de fluctuations fortuites permet d'évaluer 
l'éventuelle diminution de la population au-dessous 
du niveau impose en fonction de la capacité du 
milieu pour une espècc donnée. La théoric des 
chafncs trophiques offre l'évaluation inférieure de la 
surface nécessaire a une existence stable de la corn-
munauté ayant plusieurs niveaux trophiques. Le 
critèrc de Ia stabilité de la matrice de Ia communauté, 
vérifié d'après le graphe orienté des signes correspon-
dant a Ia matrice, fournit un instrument commode 
pour l'analyse préalable de Ia structure de Ia corn-
munauté du point de vue de ses qualités de stabilité. 
Les auteurs font ressortir la nécessité de mettre au 
point des modèles imitatifs suffisamment structures 
de l'écosystème réservé en tant qu'instrument a 
utiliser pour prendre les decisions relatives a la 
gestion de l'aire réservée. Us concluent a une corréla-
tion étroite entre les fonctions des reserves biosphé-
riques et le développement des méthodes mathéma-
tiques en écologie.  

s'appellent reserves de biosphere, aires réservées, 
pares nationaux, etc. 

Naturellement, un problème aussi vaste ne saurait 
étre résolu sur une base purement empirique et 
requiert l'élaboration de fondements théoriques. 
C'est la hiérarchie méme des sous-systèmes bio-
sphériques qui engendre des tâches qu'iT faut mener 
a bien lors de I'organisation de la reserve appelée a 
preserver un sous-systéme quelconque. La réalisation 
de ces tâches est suffisamment évideritc s'iI n'y a 
aucune restriction: dans chaque cas, étendre le régime 
réservé a un territoire maximal. Si on suit cette 
logique, la meilleure solution consisterait en ceci: 
proclamer reserve toute Ia biosphere de Ia Terre; or 
si cette solution est juste cue est en revanche irréa-
usable. Nous devons résoudre cette tâche dans un 
contexte de restrictions rigides: territoriales, écono-
miques, etc. Un compromis entre les exigences p0-
laires et contradictoires est line solution acceptable. 
Cela étant, les modéles mathématiques permettent 
d'obtenir certaines evaluations quantitatives mini-
males dont la violation aura pour effet l'instabilité 
du site simulé: simplement en raison du caractère 
dynarnique des interactions a I'intérieur du Site ainsi 
qu'entre Ic Site et le milieu. 

1. INTRODUCTION 

Que la civilisation technologique soit devenue l'un 
des facteurs determinant l'évolution de la biosphere, 
cela ne fait pas de doute aujourd'hui; ajoutons que 
l'influence de ce facteur est telle qu'on peut parler 
de son evolution anthropogénique. L'équilibre de Ia 
biosphere est perturbé mais nous ne pouvons pas 
dire dans quelle mesure. L'homéostasie de la bio-
sphere est-clIe détruite ou non, avance-t-eIle vers un 
quelconque autre équilibre (on il n'y aura peut-être 
pas de niche écologique pour I'espéce biologique 
homo sapiens) ou nc s'agit-il que de fluctuations de 
l'équilibre qui a existé a l'ère pré-industriclle? Nous 
ne sommes pas encore en mesure de répondrc a ces 
questions. Et c'est notamment Ia raison pour laquelle 
il faut conserver les specimens des principaux sous-
systémes fonctionnels de Ia biosphere: les paysages 
typiques, les biogéocénoses, les communautés et les 
populations, leur structure spécifique et génotypique. 
En d'autres termes, ii s'agit de créer et d'entretenir 
les banques de I'information écologique et génétique 
qui existent déjà sous des formes concretes et qui 

2. PRESERVATION DE LA POPULATION: 
LIMITES CRITIQUES 

Envisageons Ia population d'une espéce caracté-
risée par un comportement territoriel nettement 
exprimé et dont l'existence normale exige telles 
unites de I'aire. Dans ce cas, pour cntretenir la 
population d'une dimension N, on a besoin d'une 
aire de surface 5N.  Si on connaft la surface de l'aire 
réservéc S il reste a savoir si elle est suffisante pour 
la preservation de Ia population. 

Envisageons, a titre d'exemple de simulation, Ia 
dynamique d'une population dont la vitesse de crois-
sance naturelle est sujette a des perturbations fortui-
tes. En termes mathématiques, cela signifié que la 
modification dans le temps de la dimension de Ia 
population N(t) est décrite par une certaine equation 
(disons, logique) 

dN/dt=rN(1 -.N/K), 	 (1) 

oii Ic paramêtre r - vitesse propre de croissance 
naturelle - est Ia somme de [a valeur constante 
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(moyenne) et de la composante fortuite: 

rr0 +ci(t) 	 (2) 

Ici j (t) - le famcux bruit blanc - est un processus 
stochastique sans autocorrélations avec la moyenne 
zero et la dispersion singulière; le coefficient a relléte 
l'intensité des fluctuations fortuites. Si on fait appel 
aux strategies - connue en écologie théorique - de Ta 
selection naturelle (MacArthur et Conell, 1966; 
Southwood, 1976), on peut dire que cette représenta-
tion du coefficient r s'applique aux espèces caractéris-
tiques par cc qu'on appelle 4r-strat6gie réagissant a 
l'hétérogénéité temporaire des conditions du milieu 
par ics fluctuations de la vitessc de leur croissance. 

Si dans le cas déterminé Ia dynamique de la popu-
lation est simple et stable (die va tendre dans n'im-
porte quel état initial a l'équilibrc stable N*(t) = K - 
capacité du milieu), dans le cas stochastiquc (2) 

une question se pose naturellement, a savoir si les 
perturbations fortuites sont de nature a cntrafner 
l'extinction de Ta population. Ii est intuitivement 
clair que si les perturbations sont insuffisamment 
importantes l'extinction est fort probable et ii doit 
sans doute exister un certain niveau critique d'inten-
site des perturbations admissibles du point de vue 
de l'existence stable de la population. 

Comme le montre l'analyse de l'équation (1), 
Si i'espèce est l'objet d'une perturbation (2) (Sviréjev, 
Sidorine, 1979). l'éventualité de l'extinction de sa 
population, i.e. Ta diminution. de son abondance 
en-dessous d'un certain seuil impose Ncr en un 
temps final t (t <4 1/r o ), est évaluée d'aprês la formule 
suivante: 

PXt1-2 	LlNcxL)_ 	(3) 
a Kt 

oil (I)o (.): integraTe standard de l'éventualité. 
Dans les conditions du régime réservé, cc n'est pas 

la question de I'extinction de la population mais 
simplement celle du niveau inférieur admissible de 
fluctuations de Ta population (Shaffer, 1981) qui 
s'avère logique pour les espèces contrôlées: la popula-
tion ne doit pas baisser, disons, au-dessous de 80 % 
de la capacité du milieu. Les deux problémes sont 
mathématiquement equivalents; aussi dans l'exprcs-
sion (3) peut-on poser Ncr = 0,8K. Si on considére 
ensuite que l'état initial de Ta population coincide 
avec Ia capacité du milieu, l'éventualité qui nous 
intéresse sera évaluée comme 

P1_2to(.Jt) 	 (4) 

Ainsi, si on connaI't Ia densité concrete du milieu 
pour l'espèce biologique donnée ainsi que l'intensité 
concrete (ou pronostiquée) des fluctuations de sa 
vitesse de croissance, on peut évaluer l'éventualité 
de cette stabilité de la dimension de la population. 

Par ailleurs, s'il s'agit de determiner la surface 
nécessaire a Ta population protégée, ayant pose le 

niveau accessible d'éventualité d'une diminution 
critique de la population (disons, P = 0,05) on peut 
determiner, en partant de la formule (4), la valeur 
nécessaire de la capacité do milieu K pour ensuite 
établir - pour des considerations biologiques - la 
surface requise de l'aire S (par exemple, pour les 
espéces caractérisées par le comportement territorial 
S = sK). 

Signalons que la position envisagée du problème 
ne concerne pas la question de la conservation du 
fonds génétiquc de la population. On n'est pas donc 
fondé a affirmer a priori que les evaluations - 
obtenues grace a La méthode décrite supra - de Ia 
surface requise de l'aire s'avèreront suffisantes pour 
Ta conservation du fonds génétique de la population. 
Un autre aspect intéressant pour les investigations 
par simulation est constitué par le lien -existant entre 
Ta diversité génétique ct la structure spatiale de l'aire. 
Cela étant, les modéles étudiés constituent Ta synthése 
des modêles classiques de Ta génétique population-
nelle qui tiennent compte, en plus des méca.nismes 
génétiques, de l'influence des mécanismes ecologiques 
de regulation de Ia population (Sviréjev, Passckov, 
1982). 

3. THEORIE DES CHAINES TROPHIQUES ET 
OBJECT! F CONSISTANT A DETERMINER 
LA SURFACE DE L'AIRE PROTEGEE 

Si pour Ia tâche cnvisagée ci-précédemment it 
faut prendre en compte Tes interactions trophiques 
dont fait partie I'espêce protégée, ici on peut se 
servir de la théorie mathématique des chafnes tro-
phiques (Sviréjev, Logofet, 1983). Supposons qu'il 
s'agissc de Ia chafne trophique d'une communauté 
qu'on peut cconvertir en chafne trophique simple: 
avec un nombrc déterminé de niveaux trophiques 
(i.e. d'une -longueuro déterminée selon notre termi-
nologie) et avec le flot de Ia ressource extérieure 
désigné par Q. On peut envisager en tant que 
ressource, par exemple, la biomasse des plantes, et 
en tant que Q, leur productivité (production 
annuelie). Une série d'hypothèses simplifiantes 
plausibles permet d'obtenir un système d'équations 
différentielles pour les biomasses de tous ics niveuax, 
système auquel participent la valeur Q ainsi que 
d'autres paramètres caractéristiques (mortalité, effica-
cite du transfert de la biomasse entre les niveaux, 
etc.). 

Ii est evident que Ta valeur Q est étroitement 
liée a la surface S occupée par la végétation donnée: 
Q = q.S Oü q est la productivité par unite de surface. 
Par ailleurs, comme cela découle de la théoric des 
chaInes trophiques, toute la multitude des valeurs 
possibics de Q est diyisée par les chiffres Q en seg-
ments a l'intéricur desquels ne peut qu'exister la 
chafue trophiquc d'une longueur déterminée. Par 
exemple, sur le segment (Qr, Qfl se trouve la chaI'ne 
d'une iongueur 1 et sur le segment (Q, Q) celle 
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dune longueur 2, etc. D'oñ les restrictions irnposées 
a la surface de l'aire protégée: s'iI faut conserver Ia 
chafne d'une longueur, disons, 3 on doit remplir Ics 
conditions de l'équation: Q> Q' et S > Q'/q. 

L'analyse, a titre d'exernple, de la chaIne tro-
phique simple a trois niveaux: les plantes (R), les 
consommateurs primaires (N 1 ) et ics prédateurs (N 2 ), 
I'évaluation étant égalc a q = 480 kg C/ha/an (valeur 
caractéristique de la savane) permet de conclure que 
l'entretien de Ia population des prédateurs au niveau, 
disons, de N 2  = 1000 kg C (par exemple, 10 lions) 
exige une surface égale a S 1500 ha, valeur trés 
proche de l'évaluation donnée par les zoologistes. 

Si on diminue, pour unc raison ou une autre, la 
surface S, Q doit dirninuer dans les mémes propor-
tions, cette diminution pouvant déplacer Q dans 
l'intervalle de l'existence de la chafne de moindre 
longueur (dans notre exemple dans I'intcrvalle (Q?' 
Qfl. Ainsi, Ia diminution de la surface de I'aire 
protégée peut avoir un effet qui est loin d'être trivial: 
elle entrafnera non pas une diminution proportion-
nelle de la population de chaque niveau trophique 
mais la perte de Ia stabilité du niveau supérieur ainsi 
que sa disparition. Ici se manifeste la non-linéarité 
fondarnentale des interactions ecologiques. 

4. CRJTERE DE LA STABILITE DE LA 
MATRICE DE LA COMMUNAUTE COMME 
INSTRUMENT D'ANALYSE ET DE 
PLANIFICATION DE LA STRUCTURE 
DE L'ECOSYSTEME 

La dynamique des populations biologiques étant 
tributaire a bien des egards de leur position et de leur 
role dans Ia structure d'une communauté biologique 
ou d'un écosystème entier, Ia stabiité de Ia popula-
tion des espèces se révèle liée naturcilement a la 
structure des liens a. I 'intéricur et entre les espéces du 
système. Une question se pose: existent-elles des 
structures de Ia communauté biologique qui possèdent 
une stabilité indépendamment de l'expression quanti-
tative des interactions dans Ic contexte de la conser-
vation d'un seul caractère (i.e. signe) qualitatif de 
I'interaction entre les couples d'espêces. Cette stabi-
lité- a été dénommée qualitative (May, 1973), Ia 
formalisation mathématique de cette propriété ayant 
conduit au concept de signe de stabilité de la matrice 
de Ia communauté (Quirk, Ruppert, 1965; Logofet, 
1978). 

La structure des types d'interactions peut étrc 
représentée sous la forme de ce qu'on appelle graphes 
orientés des signes (GOS) dont les sommets cones-
pondent aux espéces et les arétes orientées (j -4i), 
a l'influencc exercée par l'espèce j sur l'espèce i; 
ajoutons qu'on attribue a chaque flèche le signe de 
l'influence respective (Jeffries, 1974). Le critère - 
obtenu ces dernières années - du signe de stabilité 
des matrices, prend Ia forme de conditions concretes 
auxquelles doivent satisfaire les matrices correspon- 

dantes du GOS, et permet de donner une description 
exhaustive dc Ia classe des communautés qualitative-
ment stables en termes des types d'interactions paires 
des espèces (Logofet, Oulianov, 1982). 

Même en dépit du fait que la classe des structures 
qualitativement stables s'est avérée assez étroite 
(n'en font pas partie, par exemple, des écosystèmes 
dont le fonctionnement est fortement infléchi par les 
liens de fermeture d'après la matière, en particulier, 
les écosystémes lacustres), Ic critére du signe de 
stabilité fournit un instrument pratique pour l'analyse 
préalable de l'écosystème du point de vue de la stabi-
lité du modéle dynamique correspondant, car sa 
verification ne recquiert rien d'autre que la présenta. 
tion de la structure dc la cornmunauté envisagée a 
l'aide du GOS. Le critére atteste notamment l'irnpor-
tance se rattachant a. Ia presence et a. une localisation 
spéciale dans la structure dc la communauté des 
espêces caractérisées par l'autorégulation de leur po-
pulation. Dans certains cas, Ic critére peut aussi 
indiquer des liens dont la presence ou l'absence revét 
une importance critique pour Ia stabilité de la com-
munauté. 

Envisageons, par exemplc, Ia communauté déser-
tique de Ia reserve Tigrovaia Balka> (Ravin des 
tigres) au Tadjikistan, URSS. Scion les données du 
monitoring cffcctué dans l'aire—rnodèle écologique 
du desert sableux Kachka-Koum, Ia structure des 
interactions entre les espèccs dominantes se présente 
comme cela est montré dans la fig. 1. On peut voir 
que plusieurs chafnes trophiques s 'élevant du niveau 
des producteurs primaires a. cclui des prédateurs 
supérieurs (pour le GOS correspondant voir fig. 2) 
peuvent être mises en evidence dans Ia structure de 
la communauté. 

La principale particularité du GOS (fig. 2) violant 
le critére du signe de stabilité du graphc, reside dans 
la presence des cycles orientés fermés d'une Ion-
gueur 3 et plus, qui naissent grace a une vaste spécia-
lisation scion I'alirnentation des espéces 10 et 11. 
Signalons quc les liens odphem&eso (104*17, 1116 
et autres) voilent eux aussi le critère du signe de sta-
bilité, entrafnant Ia formation des cycles. 

L'absence de signe de stabilité dans le GOS 
(fig. 2) signifie simplement que la communauté ne 
peut conserver sa stabiIité dans Ic contexte de n'im-
porte quelles variations des intensités de ses liens 
inter- et intraspécifiques. Toutefois, les domaines des 
valeurs des paramètres rendant stable Ic modèle dy-
namique correspondant de Ia communauté, peuvent 
parfaitement exister (et existent, en règle générale). 
Quant a I'absence de signe de stabilité, elle illustre 
Ia vulnérabilité du fonctionncment stable de l'éco-
système si les liens spécifiques sont perturbés. 
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5. MODELES IMITATIFS COMME BASE DE LA 
GESTION DES ECOSYSTEMES DANS LES 
AIRES PROTEGEES 

La volonté de tenir compte, dans le modèle, d'un 
maximum d'information dont on dispose sur l'éco-
système, rend nécessaire Ia creation du modéle dit 
imitatif: modèle base sur ordinateur oii on tiencirait 
compte de toutes les données et rcprésentations 
disponibles sur les facteurs biotiqucs et abiotiques 
infléchissant d'une certaine façon la dynamique de 
l'objet simulé. Cela étant, les experimentations 
imitatives avec le modèle (Moisséev, 1979) permet-
tant de prévoir l'état de I'écosystème dans telles ou 
telles variantes (44 scénarios) de l'impact anthropo-
génique, deméurent prati.quement l'unique méthode 
d'analyse du comportement d'un écosystème concret 
dans différentes conditions du milieu. Quel sera, par 
exemple, I'effet de Ia construction d'une route 
automobile ou d'une ligne de transmission sur le 
territoire réservé? Quelles seront les consequences du 
changement anthropogénique du debit fluvial dans 
l'enceinte de la reserve? La réponse a ce genre de 
questions peut étre naturcilement obtenue dans le 
cadre des conceptions théoriques générales et parti-
culières formulées par les écologistes étudiant l'éco-
système donné. Mais dans le meilleur des cas II s'agira 
de réponses ayant un caractère non quantitatif mais 
qualitatif. Seul un modéle imitatif adéquat permet-
tant de substituer aux experimentations onéreuses 
voire incompatiblcs avec l'objct (I'écosystème) des 
experimentations imitatives avec le modéle, est 
capable de foumir une prevision quantitative. Dans 
cette situation, le modèle sert d'instrument non 
seulement pour connaftre les lois tendancielles et 
les mécanismes quantitatifs de fonctionnement dc 
l'écosystème, mais aussi pour prendre les decisions 
en matière de gestion des aires réservées, pour éla-
borer les projets altcrnatifs d'organisation des reserves, 
etc. 

La question qui surgit a ce sujet, a savoirlacor-
relation existant entre les moyens analytiques et 
imitatifs de simulation, est déjà devenue tradition-
nelle pour l'ecologie mathématique (Maynard Smith, 
1974; Jaffers, 1978) et trouve une solution pratiquc 
en fonction des objectifs concrets de la simulation et 
de la gestion. L'opposition des modéles analytiques et 
imitatifs est conventionnelle jusqu'â un certain degré 
car ii existe des modéles suffisamment structures 
dont l'étude requiert des méthodes aussi bien analyti-
ques qu'im.itatives. Comme Ic montre l'expérience 
de ces dernières années, le programme integral d'ex-
ploration des aires protégées doit se baser sur un 
système hiérarchisé de modèles de niveaux différents 
de complexité et oü la description des objets simulés 
vane en fonction des details cites. Un exemple d'une 
organisation semblable est fourni par le programme 
de recherches écologiques menées par I'aire protégée 
nationale Okefenokee, Etat de Géorgie, USA (Auble 
et at., 1982).  

6. CONCLUSION 

Notre objectif étant d'illustrer l'applicabilité des 
modéles mathématiques de la dynamique des popula-
tions et des communautés aux problèmes surgiss ant 
dans lactivité des reserves, nous n'avons Pu - on le 
comprend - aborder toutes les approches accumu-
lees clans l'écologic quantitative contemporaine. 
Ainsi, nous n'avons pas abordé Ia conception baséc 
sur la simulation - de l'évolution de toutes Tes 
espéces de la reserve, élaborée dans Ic cadre des 
theories biogéographiques (Diamond, May, 1976). 
Les autcurs ont cherché a montrer que Ia simulation 
mathématique fournit un instrument efficace tant 
pour la misc au point des pnincipes généraux prési-
dant a l'organisation des reserves que pour la solution 
des probtèmes pratiques poses par leur fonctionne-
ment. Mais il existe aussi un autre aspect non moms 
important du probléme, découlant de I'importance 
générale des reserves de biosphere commc specimens 
protégés des paysages et des écosystèmes, comme 
sources d'information sur le comportement des 
systèmes écologiques non sujets a l'impact anthropo-
génique. 

En effet, les méthodes de la simulation mathéma-
tique tiennent un role sans cesse plus important dans 
les rapports mutuels homme-environnement ainsi que 
dans le choix de méthodes rationnelles de transforma-
tion du milieu et de sa gcstion. Mais avant d'analyser 
telle ou telle variante de gestion Ct de rechercher des 
strategies dans un certain sens optimales, ii faut 
étudier a fond les propriétés de l'objet de gestion 
lui-même, i.e. avoir un modéle suffisamment adéquat 
de l'ecosystème, reproduisant sa dynamique, et cc 
dans le contexte de l'abscnce de gestion (i.e. d'impact 
anthropogénique). D'oü l'importance des reserves 
de biosphere pour la simulation mathématique en 
ecologic: cUes sont nécessaires tant comme sources 
d'information de fond tur la dynamique des popula-
tions, des communautés et des écosystèmes libres 
(sans contrble),. pour l'identification de modèles 
appropriés, que comme banque d'information de 
fond pour Ia misc au point de modèles a l'échclle 
régionale. 
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Fig. 1. Schema des liens réciproques entre les composan-
tes dominantes dans Ia communauté biologiquc du desert 
Kachka-Koum (Ousmanov et al., 1981): 
I - vCgétation herbacée 2 - insectes; 3 - lézard linéaire 
Eremias lineolata (Nik); 4 - lézard aux yeux noires Eremias 
nigrocollata (Nik); 5 - agame de steppe Agama sanguinolen-
ta (Pall); 6 - mérione lybien Meriones (Pallasinius) erythrourus 
(Gray); 7 - sperinophile leptodactyle Spermophiopsis lepto-
dactylus (Licht); 8 - petite jerboa Allactaga elater (Licht); 
9 - liévre tolaf Lepus tolai (Pallus); 10 - blaircau de Fergana 
Meles nicks scverzovi (Heptner); 11 - renard du Turkménistan 
(Vulpes vulpes flavescenes (Gray); 12 - gazelle a goitre Gazella 
subgutturosa (Gueld); 13 - sanglier d'Asic centrale Sus serofa 
nigripes (Blanf); 14 élaphc de Boukhara Cervus claphus 
bacteriamis (Lud); 15 - loup de desert Cams lupus desertorum 
(Bogdanov); 16 - chacal du Turkestan Canis aureus aureus (L); 
17 - chat sauvage du Turkestan Felis silvestris caudata (Gray) 
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Fig. 2. Chaines trophiques dégagées de la structure de la 
communauté dCsertique (fig. 1). Les espéces 3-5, 6-9 et 
13-14 sont agrCgCes en niveaux trophiques différents. Les 
lignes discontinues montrent les liens trophiques des espéces 
visitant périodiquement Ia communautC dCsertique 
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LA BALANCE BIOGEOCHIMIQUE COMME CONDITION NECESSAIRE DE 
LA STABILITE ECOLOGIQUE: MODELE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE 

DE KRIVOKLATSKO, TCHECOSLOVAQUIE 

par 

Bedrich Moldan 

Inspection géologique, 
Malostranske 19, 118 21 Prague 1, 

Tchécoslovaquie 

RESUME. La reserve biosphérique de Krivo-
klatsko (628 km 2 ) située en Bohéme centrale (Tché-
coslovaqule), est connue depuis longtemps comme 
reserve de chasse. Cette region qui a une grande 
importance écologique est caractérisée par une 
agriculture et une industrie locale intenses. Nous 
considérons que l'un des facteurs essentiels de la con-
servation de cette region durant une Tongue période 
est constituée par une balance biogéochimique 
équilibrée des processus d'échange d'énergie Ct de 
matière. Les Hots des principaux éléments et compo-
sés chirniques ainsi que des différcntes formes d'éner-
gie - Te métabolisme de cette region - demeurent 
globalement inchangés depuis des centenaires. 

Le programme des recherches a Krivoklatsko 
poursuit les tâches suivantes: évaluer au maximum 
les processus d'arrivée, de dégagement et de transfor-
mation de l'énergie et dc Ia matière dans diverses 
aires de déversemcnt; élaborer un modèle du méta-
bolisme pour cette region en tenant compte non 
seulement des processus réguliers mais aussi épiso-
diques voire catastrophiques, évaluer le dit modéle et, 
enfin, établir les Jimites quantitatives de différents 
processus métaboliques comme base objective de Ta 
gestion de l'aire afin de maintenir sa stabiité écolo-
gique sans porter prejudice au processus d'un déve-
loppement économique raisonnable nile ralentir. 

INTRODUCTION 

1. RESERVE DE BIOSPHERE 
DE KRIVOKLATSKO 

La reserve de biosphere de Krivoklatsko (RBK) 
est caractérisée par le relief complexe d'une péné-
plaine fortement érodée formée par les vieilles roches 
essentiellement paléozoIques et protérozoIques de 
différents types physiques et chimiques. On y trouve 
de nombreuses vallées profondes et des collines ro-
cheuses abruptes qui conditionnent d'importants 
gradients de temperature et d'humidité. Dc vrais 
monts font défaut dans la region mais le gradient 
d'altitudes locales est assez important. Le point le 

Petr Stepanek 

Direction de Ta reserve, 
270 23 Krivoklat, 
Tchécoslovaquie 

plus bas, c'est l'ernbouchure de Ta rivière de Be-
rounka: 223 m d'altitude, et Ic point le plus haut, 
616 m. La surface de I'aire est de 628 km 2 . Le 
cliniat y est de type centre-européen, Ia temperature 
annuelle moyenne est de 7-8,5 °C (temperature 
minimale: —2,9 °C (janvier), temperature maximale: 
±16 °C (juillet), Ta moyenne annuelle des précipita-
tions vane entre 490 et 520 mm. La RBK est située 
a quelque 40 km de Prague (a l'ouest). Malgré sa pro-
ximité des aires habitées colonisées essentiellement 
par Tes agriculteurs néolithiques ii y a environ 
6000 ans, l'histoire de cette aire exceptionnelle n'a 
commence en fait qu'aux IXc_Xe ss., a l'époque on 
plusieurs maisons de chasse y ont été construites, Ia 
region étant devenue le lieu favori des rois tchéques 
pour Ia chasse. La reserve doit son appellation au 
château Krivoklat, le plus beau château de Ta region, 
devenu de nos jours monument national. 

Le château KrivokTat revét Iui aussi une impor -
tance historique pour Ia protection de Ta nature dans 
cette aire et peut-être méme a l'échelle mondiale. 
C'est ici que le roi tchèque et l'empereur romain 
Charles IV proclamèrent en 1355 le célébre code des 
lois Majestas Carolina assurant, entre autres, une 
protection spéciale des foréts a Krivoklat. Le Code de 
Charles n'a jamais été voile et Ia protection de l'aire 
KrivokTatsko comme reserve forestière et de chasse 
a permis de conserver jusqu'â nos jours sa beauté 
naturelle Ct sa richesse biologique. Malgré I'exploita-
tion séculaire des foréts, Tes types originaux des 
écosystèmes forestiers se sont globalement conserves. 
Le principal type d'écosystème est constitué par les 
hétraies riches en pTantes herbacées florissantes et, 
dans les sites plus secs, par toutes sortes de forêts. 

A T'hcure actuelle, quelque 64 % de Ia reserve sont 
occupés par des foréts, Ta surface totale couverte par 
les foréts et bois s'élevant en Tchécoslovaquie a 35 %. 
Par ailleurs, en dépit de I'absence de villes importan-
tes, Ia densité de Ia population dans cette region est 
assez élevée: environ 40 personnes au km 2  (Ia densité 
moyenne de Ta population du pays est d'environ 
120 personnes au km 2 ). tJne production agricole 
suffisamment productive y est développée, Ta region 
étant également dotée d'une industrie locale. 

II existe plus d'une raison pour maintenir Ta 
stabilité écologique assez élevée Ct la beauté naturelle 
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de cette aire. Les principaux facteurs sont I'cxploita-
tion des sols stabilisée sur une base raisonnable - 
l'absence de grande industrie et d'ouvrages techniques 
ainsi que d'agglomérations. Tous ces facteurs sont 
minutieusement analyses par les organismes adminis-
tratifs de Tchécoslovaquie. Un document définissant 
les grands axes de l'activité écoriomique de tout type 
dans cette aire a été préparé. 

2. CONCEPTION DU METABOLISME 
BIOGEOCHIMIQUE 

A l'hcure actuelle des groupes spécialisés de 
chercheurs procèdent a l'élaboration d'un projet 
dont le but est de développer ics approches cancer-
nant Ia strategic de la protection de la nature. Cette 
strategic s'inspire de la conception du métabolismç 
biogéochimique dans la region et a pour objectif 
d'analyser Ce rnétabolismc, de mettre au point son 
modéle avec un maximum de precision et de définir 
concrétement les lirnites quantitatives des différents 
processus métaboliques. Ces limites seront par Ia suite 
incluses dans les recoinmandations normatives rela-
tivcsd Ia gestion de l'aire en question. Cela ne veut 
naturellement pas dire que pareille approche en 
matière de garantie d'une protection raisonnable 
de la nature soit l'unique possible, mais cue peut 
néanmoins jouer un role appreciable. Cette approche 
offre un avantage indiscutablc: caractéristiques fon-
cièrement nouvelles des résultats exprimés en unites 
physiques concretes. 

Le métaboliime biogéochimique s'opère a la suite 
du transfert et de la transformation de I'énergie et de 
la matiére. Ii constitue la somme de l'entrée et de la 
sortie de diverses formes d'énergie et de matières de 
toutes Aortes franchissant les frontières de la region 
et se transformane a Pintérieur de ceile-ci. II est 
evident que la gamme des processus énergétiques et 
matériels est d'une complexité extraordinaire. Aussi 
devons-nous élaborer un modèle suffisamment simple 
pour pouvoir fournir toutes les données nécessaires, 
Ct suffisamment précis pour ne pas perdre sa densité 
descriptive. 

2.1. Modèle oboite noire 

Dans Ia premiere approximation, l'aire en question 
est envisagée comme une boite noire , et une ten-
tative est faite pour mesurer et calculer les indices 
d'cntrée et de sortie. Cette bofte a pour limites les 
frontiéres géographiques de Faire, la surface de la 
roche de base non érodée ainsi que la frontière entre 
le sol Ct l'atrnosphère. La liste des principales catégo-
ries des processus Se présente comme suit: 

2.1.1. Processus géologiques. Flots de matières: 
depots atmosphériques avec et sans participation de 
l'eau; dégazage, evaporation et erosion éolienne;  

dégagement des eaux souterraines et de sol et suinte-
ment des eaux de surface avec des composantes 
solides solubles et non sokibles; erosion des roches. 
Flots énergétiques: radiation solaire, rayonnement 
thermique de la surface terrestre avec les ob jets qu'eIle 
abrite. 

2.1.2. Processus biologiques. Echange de gas et 
d'éncrgie au cours de Ia photosynthése et de la 
respiration ainsi qu'au cours de la transpiration. 

2.1.3. Processus déterminés par l'activité hurnaine. 
Evacuation des produits biologiques tels que Ic bois 
et les produits agricoles de toutes sortes; evacuation 
et entrée des matières inorganique, evacuation et 
entrée des marchandises et des articics, déplacements 
des transports et des particuliers; entrée du carburant 
et dispersion de la chaleur. 

2.1.4. Matières et énergie. Parmi différentes 
matières, on a explore trois categories essentielles: 
l'eau, les éléments biogéochirniques de base (C, N, S, 
Ca, Na, K, Mg, Cl, Si, Al, Fe, Mn) ainsi que les élé-
ments et les composants de modéle toxiques (As, Pb, 
cert.ains composes organiques). Ia liste des éléments 
et des composants peut étre raccourcie faute d'échan-
tillons adéquats et de capacités analytiques. La tâche 
est suffisamment vaste car si I'on veut observer 
l'échange d'un élément donné on doit explorer tous 
les processus et substrats; ii faut en outre élaborer un 
programme d'échantillonnage permettant d'obtenir 
Ia description continue requise des flots de la matière 
donnée. Ii en va de même pour pratiquement toutes 
les formes d'énergie. Les principales unites dont nous 
nous servons sont les fiots d'énergie (j.m 2  -arC') et 
pour différents types de matiéres: g.m 2  -an. 

2.2. Processus a I'intérieur de l'aire 

La conception de [a abofte noireo est complétéc 
par les explorations des processus de transformation a 
l'jntérieur de Faire. Le but visé est non d'assurer une 
description exhaustive de chacun d'eux mais de 
mettre en evidence les processus les plus importants 
pour la description du métabolisme dans I'aire. Parmi 
les processus géologiques sont a signaler: erosion du 
sol et accumulation, depOts atmosphériqucs de 
substances acides et toxiques et leurs transformations 
biogéochimiques; examen détaillé du régime hydro-
logique de l'aire parmi les processus biologiques, ii 
s'agit des chafnes alimentaires dans les écosystèmes 
forestiers et agricoles, dc la conservation biologique 
des éléments nutritifs de Ia biomasse; du cycle des 
éléments nutritifs dans le sol; parmi les processus lies 
a l'activité de I'homme sont a noter le rejet des ma-
tiéres et de l'énergie, en particulier sous une forme 
concentréc, l'évacuation et Ic dépôt des résidus, Ic 
déplacement des matieres a l'intérieur de l'aire. 

Les données sur les flats d'énergie et de matières 
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exprimées en unites utilisées dans Je modéle de la 
boIte noirep ne peuvent fournir que les valeurs 

annuelles moyennes pour l'aire. Ceci est en principe 
suffisant pour le modèle de la bofte noire qui carac-
tense le niveau général des processus métaboliques 
entre l'airc donnée Ct le territoire environnant. 
Par ailleurs, la presence de processus énergétiques 
et matériels ayant une valeur importante voire 
critique pour toute l'aire ou pour sa majeure 
partie et, qui peuvent trouver un reflet inadéquat 
dans les calculs bases sur les indices rnoyens, 
est également possible. Ii existe des événements 
épisodiques d'un caractére plus ou moms expIosif, 
tels que les tempétes violentes, la propagation 
massive de parasites ainsi que divers événements 
provoqués par l'activité de lhomme. C'est pourquoi 
ii faut avoir une We ne serait ce qu'approximativc 
de la repartition spatio-temporelle des principaux 
processus pour obtenir un modéle précis des méta-
bolismes dans l'aire. Hohenemser et al. (1983) ont 
fait appel a une approche similaire pour simuler cc 
qu'on appelle les risques technologiques ou accidents. 
Les auteurs décrivent les risques a l'aide de para-
metres tels que l'étendue spatiale, Ia concentration, Ia 
stabilité Ct Ia persistance. 

3. EXPLORATION DE L'AIRE 

3.1. Petites surfaces réceptives 

Notre méthode devaluation des processus méta-
boliques s'inspire d'une approche basée sur la surface 
receptive expérimentale de Hubbard Brook (Likens 
et al., 1977; Bormann, 1982). Nous avons utilisé 
cette méthode en explorant le bassin de la rivière de 
Trnavka en Bohéme centrale (152 km2 ). Cette airc 
est formée par des roches cristallines géochimique-
ment homogène: les gneiss et le quartz. Le sol y est 
exploité a des fins agricoles et sylvicoles*, le carac-
tére de son exploitation ne différant que trés peu de 
celle de Ia RBK. Nous avons choisi cinq petites sur-
faces réceptives dans l'enceinte du bassin qui sont 
pratiquemeit identiques par leurs conditions géolo-
giques Ct géomorphologiques ainsi que par le climat, 
et qui ne se distingucnt Ics unes des autres que par Ic 
mode d'exploitation du sol. Elles constituent les 
formes les plus typiques de I'exploitation des sols 
dans l'aire: foréts et bois, agriculture et petites 
agglomerations dotées d'exploitations cooperatives. 
Du point de vue hydrologique, ces surfaces réceptives 
sont nettement définies; on comprend que tous les 
indices hydrologiques ayant trait a la présente Fe-
cherche soient enregistrés en permanence. Les surfa-
ces sont suffisamment importantes pour entretenir 
un cours d'eau permanent mais en revanche trop 
petites pour organiser une exploitation du sol d'un 
méme type. Ces surfaces varient entre 0,05 et 3 km 2 . 

Nous mesurons thus les flots d'entrée et de sortie 
de la matière passant par le territoire de laire ainsi 
que les principaux processus internes. Relévent des 
indices d'entrée mesurés: les précipitations atmosphé-
niques, la decomposition de la roche et l'activité de 
I'homme (essentieilement l'utilisation d'engrais). Les 
indices de sortie comprennent: l'évapotranspiration, 
le ruissellement superficiel des substances solubles et 
non solubles, l'écoulement souterrain et l'activité de 
l'homme, essentiellement la récolte. Quant aux sur-
faces réceptives forestières oi Ic bois n'est pas stocké, 
nous calculons le niveau de conservation des elements 
nutritifs dans Ia biomasse forestière. 

Dans Ia RBK nous avons choisi quatre surfaces 
réceptives représentant le caractére de la reserve dans 
son ensemble. A I'heure actuelle on construit des 
ouvrages permanents servant de déversoirs hydrolo-
giques. En outrc, on se prepare en vue de mesurer 
les Hots d'éléments chimiques et d'énergie. 

3.2. Modéle de l'aire dans son ensemble 

Le modéle du métaboljsme sur les surfaces 
réceptives constitue la premiere étape de la creation 
du modéle de l'aire dans son ensemble. Mais cette 
tâche est non seulement beaucoup plus delicate mais 
dIe se distingue également par son caractére. Dans 
les deux cas on applique diverses méthodes et on 
mesure diverses variables. Nous considérons les 
petites surfaces réceptives comme des unites globale-
ment stables et homogénes oü les processus méta-
boliques sont en équilibre on proches de cet état. 
Les événements fortuits, même s'ils Se produisent, 
n'interviennent pas comme composante organique 
de cc métabolisme régulier mais donnent plutôt une 
impulsion a une réorganisation plus ou moms in-
tégrale de I'échange d'eau qui, ensuite, parvient pro-
gressivement a un nouveau état stable. Par aileurs, 
les perturbations de l'homogénéité, les événements 
fortuits voire méme les processus catastrophiques 
d'importance locale sont partie intégrante - a conch-
tion de ne pas prendre des proportions critiques - 
des processus métaboliques d'une aire plus grande de 
la reserve (628 km 2 ). Une importance particulière se 
rattache a des formes d'activité de I'homme comme 
Ia construction en expansion, I'industrie minière, les 
travaux de terrassement, etc. 

Les problèmes poses par ic mesurage et les métho-
dologies a appliquer sont incontestablement trés 
ardus et nous ne sommes par tout a fait aptes a les 
résoudre pour notre entière satisfaction. Toutefois, 
notre but final n'est pas de créer la conception 
quantitative du métabolisme biogéochimique de 
1 'aire. 

En effet, nous devrons ensuite chercher a analyser 
Ies données et a les évaluer pour mettre au point un 
modéle efficace établissant les périodicités, les tendan-
ces long terme ainsi que différentes interliaisons, y 
compris causales. 
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Nous devons rappeler que notre tâche fondamcn-
tale - un métabolisme biogéochimique stable et 
équilibré - est la condition sine qua non de Ia stabi-
lité écologique. C'est Ta raison pour laquelle nous 
devons analyser tous les points critiques de la balance 
afin d'apprendre a pronostiquer l'évolution continue 
de la reserve biosphérique de Krivoklatsko. 

4. METABOLISME BIOGEOCHIMIQUE 
PERTURBE DANS LE PAYSAGE ACTUEL 

Pendant plusieurs années, diverses recherches a 
vocation écologique ont été menées dans la RBK et 
nous disposons aujourd'hui de connaissances suffisan-
tes sur ses ressources biotiques et abiotiques. 11 n'en 
demeure pas moms que nous manquons de données 
précises sur son métabolisme biogéochimique. En 
revanche, nous disposons de certaines informations de 
cc genre relatives aux aires de Bohéme, proches par 
leur caractère. Autant que nous Ic sachions, la balance 
biogéochimique de l'aire dans son ensemble est 
perturbée a un point tel que nous ne pouvons en 
aucune façon parler de sa stabilité. L'examen des 
résultats des analyses chimiques de l'eau dans l'Elbe 
a montré (Paces, 1981) qu'aujourd'hui l'écoulement 
des principaux éléments chimiques depuis le bassin 
du fleuve est beaucoup plus important qu'à la fin du 
xlxe s. Selon cet auteur, Pu apport anthropogénique 
s'élève aujourd'hui a 69 % de sodium, a 79 % de 
chlorides, a 91 % de suiphates et a 87 % de nitrates. 
Le caractére généralisé de l'impact exercé par l'acti-
vjté de l'homme revicnt a I'augmentation de l'acidité. 
Alors que la concentration des anions des acides 
forts s'accroft parallèlement a une minéralisation 
to tale, la concentration des carbonates acides ne 
cesse de baisser. 

L'examen minutieux de Ia composition chimique 
de l'eau dans Ia rivière de Vltava, effectué par Pro-
chazkova (1983) Slapy Dam, montre qu'au cours 
de ces 23 dernières années la teneur en azote n'a 
cessé de s'accroftre pour atteindre en 1981 (moyenne 
annuelle) 4,4 mg/l, soit six fois plus qu'en 1959. 

La perturbation de la balance biogéochimique 
piovient de nombreux .facteurs. Outre la pollution 
industrielle depuis les sources Iocalisées, il faut sans 
doute mentionner les précipitations atmosphériques 
acides et une intense utilisation d'engrais industriels. 
Les dépôts de substances acides sont essentiellement 
le résultat des dépôts de composes contenant du 
soufre avec de I'eau ou a l'état sec. D'après nos 
recherches menées sur de petites surfaces réceptives 
d'aires relativement propres (mais aussi polluées de 
Bohéme, les dépts de soufre dans ces derniêres 
s'élèvent a ii g.m 2  an 1  (tableaux 1, 2; Moldan et al., 
1979). 

Qu ant a l'influence exercéc par l'économie rurale 
intensive sur les flots des principaux éléments chimi-
ques, nous l'avons étudiée en comparant le ubudgetif  

géochimique des petites surfaces réceptives forestiéres 
et agricoles dans I'enceinte du bassin de la rivière de 
Tmavka (par exemple, Paces Ct al., 1980). Dans cer-
tains car, les flots d'éléments se distinguaient de deux 
façons. Par exemple, l'écoulement superficiel spéci-
fique moyen de l'azote depuis les aires forestières 
s'est élevé i 0,025 g.m 2 .an contre 3,6 g.m 2 .an 1  
depuis Ies champs labourés. 

Dans un avenir proche, nous n'cntrevoyons pas 
de moyens permettant de stabiliser et d'équilibrer 
le métabolisme biogéochimique dans une region aussi 
vaste que Ia Bohéme (ou dans sa majeure partie) 
abritant d'importantes entreprises industridiles et 
dotée d'une économie rurale utiisant des méthodes 
industrielles. Mais si nous n'avons pas une idée nette 
des perturbations d'envergure de Ta balance biogéo-
chimique, nous comprenons que sa stabilité devrait 
étre assurée ne serait-ce qu'en partie. Nous nc 
pouvons que présupposer quel type de stabilité serait 
desirable dans cette situation. C'est là unc question 
d'une importance indubitablement colossale qu'il 
faut résoudre de façon trés énergique. 

Le modèlc quantitatif du métabolisme biogéo-
chimique ayant des valeurs nettement définies des 
flots de matiéres et d'énergie, utilisant des unites 
aussi simples et univoqucs que le gramme et lejoule, 
cst visiblement en mesure de jouer un role plus 
efficace que les autres approches écologiques dans 
la stratégie de la protection de l'environnement et 
dans Ic système général d'exploitation des sols. Si 
nous parvenons a établir ccrtaines limites des pro-
cessus énergétiques et matériels, nous mettrons au 
point un mécanisme de gestion plus pratique et plus 
efficace que Ia plupart des recommandations écono-
miques dont nous disposons. C'est la raison principale 
pour laquelle nous menons nos recherches dans la 
RBK. 

En organisant cette reserve, nous nous sommes 
prop osés non seulement de la u geler a son état 
actuel ou de parvenir a un certain état plus minaturell, 
en refrénant les activités industrielles mais nous 
soulignons au contraire que le développement de 
l'économie cst possible et souhaitable dans l'avenir 
mais qu'n Ta développ ant on doit tenir compte des 
particularités ecologiques de l'aire donnée, cc qui 
signifie, sur le plan pratique, l'organisation de l'acti-
vité dans certaines limites physiques. Nous espérons 
que I'expérience de Ta gestion dc Ta RBK organiséc de 
cette manière pourra servir de modèle pour les autres 
regions. 
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Tableau 1 

DONNEES SUR LES SURFACES RECEPTIVES 

Territoire Couverture 
végétale 

Altitude 
maximale 

Gradient, 
Tempera- 
turc an- 
nuelle 

moenne, 

Moyenne 
annuelle 

des prCcip., 
mm 

Atmos- 
ph&e 

Surface, 
km 

X-0 Forét de résineux 724 3,8 6 750 Propre 0,984 
Bassin de Ia nv. de 
Trnavka 

X-9 Essentiellement 531 7,6 7 650 Propre 0,06 
Bassin de Ia nv, de cultures cérCalières 
Trnavka. 

X-14 Forét de résineux 924 16 5 860 Pollué 3,455 
Non loin du gise- 
ment houllier 
ouvert 

Tableau 2 

FLOTS EN g-m 2 -an 1  (moyenne pour 1977-1978) 

Territoire SO 4  - 
humide 

SO 
sec 

SO 2  
sec Engrais Erosion Enlévement 

par eau 
Facteurs 

biologiques Balance 

X-0 1,3 0,6 0,8 0 0,033 —0,36 —0,056 2,32 
X-9 1,0 0,5 0,8 5,0 0,6 —5,33 —0,4 2,17 
X-14 3,6 0,9 6,4 0 1,0? —1,1 —0,06 —1,26 
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LES MODELES CONCEPTUELS DE LA BALANCE DES ECOSYSTEMES 
NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU 

TCHERNOZIOM CENTRAL ET LEUR ANALYSE 

par 

N. Bazilév itch et T. Guilinanov 

RESUME. Les auteurs analysent le modèle con-
ceptuel de Ia balance du cycle de la matière organique 
dans Fécosystème standard de la reserve de biosphere 
du Tchernoziom central, située dans la steppe prai-
riale. us donnent une description quantitative de Ia 
production primaire et des liens trophiques. us ont 
établi que l'appoit a l'échange de gaz général de 
l'écosystême des plantes (respiration) constitue 48 %; 
les chiffres respectjfs pour les micro-organismes, 
les saprophages, les phytophages et les prédatcurs 
ainsi que pour l'oxydation abiotique sont de 45, 2, 
1 et 5 %. Ils comparent a cet écosystème les pâturages 
caractérisés par un pacage et une fenaison sans cesse 
plus intenses. Les auteurs ont propose un système de 
critères quantitatifs perrnettant d'évalucr la stabilité 
des écosystèmes et d'établir les regimes optimaux de 
leur utilisation a des fins économiques. 

C'est I'approchc systématique qui constitue la 
base méthodologiquc la plus adequate pour la syn-
these de Ia vaste infonnation écologique obtenue 
dans les reserves biosphériques. La simulation, y 
compris la simulation conceptudlle de Ia balance, 
offre dc bonnes perspectives a cet égard. Elle permet 
de décrire quantitativement les flots dc matière dans 
les écosystèmes et de définir les caractéristiques 
essentielles du niveau des écosystèmes ainsi que de 
procéder a leur analyse écologique et de prévoir leur 
evolution. 

Nous avons construit, a partir d'abondants ma-
tériaux, un modèle conceptuel de Ia balance du 
système standard de Ia reserve dii Tchernoziom 
central (region de Koursk) située dans Ia steppe 
prairialc réscrvée. Nous avons décrit quantitativement 
le cycle de la matière organique (MO) ainsi que les 
processus de production et de destruction; cette 
description s'étend a tous les niveaux trophiques. 
Le modèle développé décrivant quantitativement 
les flots de matière organique entre toutes les compo-
santes de l'écosystème de la steppe prairiale, a été 
publié dans notre ouvrage (Guilrnanov, Bazilévitch, 
1983). 

Les reserves de matières organiques vivante et 
morte dans toutes les composantes de l'écosystéme 
constituent 64000 g/m 2 , dont seulement 2,3 % de 
matière vivante. Cette dernière se compose a 92 % 
de plantes (partie superficielle BA - 200 g/m 2 , 
partie souterraine BB - 1170 g/m 2 ). Viennent 
ensuite les microorganismes: 92,7 g/m 2 , les sapro- 

phages: 18,6 g/m 2 , les phytophages: 1,2 g/m 2  et 
enfin les prédateurs: 0,1 g/m 2 . Quant a la matière 
organique morte, y prédomine nettement la matière 
organique du so1 (60000 g/m 2 ). Les matières végé-
tales peu décomposées se répartissent de la façon 
suivante: herbe pourrie, DA - 254, litière, L - 350 
et racines mortes, DB - 1695 g/m 2 . Ainsi, BB est de 
1,7 fois supérieure aux reserves de BA;  les reserves 
de DA + L sont deux lois plus importantes que celles 
de BA,  les reserves de DB étant de 1,2 fois supérieures 
it celles de BB. 

L'analyse du modèle permet de mettre en évi-
dence plusieurs indices caractérisant la structure et le 
fonctionnement de l'écosystème. 

L'indice de cyclicité du métabolisme biologique, 
Cl, est une caractéristique importante de Ia structure 
de l'écosystême. Pour l'évaluer on divise chaque flot 
de matiêre organique en composantes cyclique et 
non cyclique. La premiere caractérise Ia part de Ia 
matière organique transférée qui, au cours du fonc-
tionnement de l'écosystème, regagne l'entrée du bloc 
donné, Ia deuxième caractérisant la fraction de 
matière qui ne regagne plus ce bloc mais est évacuée 
de l'écosystème (peut-être aprés avoir traverse une 
série d'autres blocs). L'indice de cyclicité CI repré-
sente le rapport de la somme de toutes les compo-
santes cycliques des flots (a travers tous les blocs) a 
la somme des intensités de tous les flots non cydiques 
(Patten et al., 1978). 

J. Finn (Finn, 1980) a propose une méthode 
d'évaluation du Cl. Celui-ci est égal a 0,7 pour les 
écosystèmes de la steppe prairiale ce qui atteste que 
le cycle est suffisamment fermé. Ceci est notamment 
df au fait que la majeure partie de CO2 dégagé dans 
la couche supraterrestre de I'air lors de la respiration 
de l'écosystème n'atteint pas l'atrnosphère extérieure 
mais est réutilisée par les plantes lors de la photo-
synthése en accomplissant par lit-méme le cycle a 
l'intérieur de l'écosystème. 

L' informativité de l'indice de cyclicité apparalt 
avec une netteté particuliêre quand on compare sa 
valeur pour les flots de matière organique et pour 
ceux d'énergie. Ce dernier indice est égal a 0,13, ce 
qui traduit un pouvoir autrernent plus important de 
I'énergie dans l'écosystème par rapport it Ia matièrc 
organique, car lors de Ia respiration des organism es 
vivants (et lors de l'oxydation abiotique), l'énergie 
se dégage - sous forme de chaleur a travers la couche 
supraterrestre - dans l'atrnosphère extérieure et ne 
peut être récupérée. 

84 



Par ailleurs, contrairement aux idées répandues 
relatives a une totale absence de cycles énergétiques 
dans l'écosystèrne, l'évaluation obtenue et distincte de 
zero (0,13), refléte une certaine po1ycyclicit6 - 
bien que peu imp ortante des processus énergétiques 
dans l'écosystème. 

La production primaire brute PG est de 
3960 g/m2 /an et se répartit de Ia façon suivante: 
respiration des plantes RA = 1885 et production 
primaire nette PN = 2075 g/m 3 /an. Cette dernière 
valeur constitue Ia somme de la production de la 
partie superficielle PNA = 745 g/m 2  /an (y compris 
les pertes subies durant la vie: désalcalinisation par 
les précipitations 17,2 g/rn 2  /an et ce qui est mange 
par les animaux: 46 g/m 2  Ian) et de Ia production de 
Ia fraction souterrairie PNB = 1330 g/m 2  /an (y 
compris 70 g/m 2  /an: ce qui est mange par les ani-
maux Ct 120 g/m 2  /an sous forme d'excrétions par les 
racines). La production de la partie superficlelle 
PNA est de 2,3 fois supéricure a BA max,  celle de la 
fraction souterraine PNB étant de 1,1 fojs supérieure 
a B, 5,6 % tout au plus sont manges par les animaux. 
La fraction restante fait partie du cycle de décompo. 
sition des debris fossiles pour disparaftre en partie 
avec le ruissellement. La matière organique des 
substances végétales peu décomposées, des cadavres 
et des excrements, des phytophages et des prédateurs 
se decompose par étapes. A la premiere étape, un role 
essentiel est joué par les saprophages et, en partie, 
par les micro-organismes consommant les matières 
végétales peu décomposées, tandis qu'aux étapes 
suivantes ce rOle est essentiellement joué par les 
micro -organism es consommant tant les produits du 
métabolisme des saprophages et des autres animaux 
que Ia matiére organique du sol. Enfin, àl'étapc finale 
de Ia transformation de la production primaire, 
a savoir a l'étape de l'humification et de Ia minéralisa-
tion de I'humus, un rOle décisif revient aux micro-
organismes. Conformément aux données expérimen-
tales, ne sont humifiés qu'environ 5 % de Ia valcur 
N, la steppe prairiale réservée étant envisagéc comme 

un écosystème quasi-équilibre et la quantite de 
l'humus minéralisé tous les ans - étant égale a 
celle de I'humusse formant tous les ans. 

Le rOle des organismes vivants de tous les niveaux 
trophiques participant tant a la creation qu'à Ia 
transformation de la matière organique, peut être 
évalué sur Ia base de leur participation a l'échange 
de gaz de l'écosystème. Ces valeurs ont été calculées 
a partir de l'énergie biologique de différents groupes 
d'organismes vivants. 

L'échange de gaz général de I'écosystème, exprirné 
en equivalents de la matière organique 3961 g/m 2  /an 
(3960 PG + 1,2 - apport exogénique par les précipi-
tations, —0,14 - pertes dues au ruissellement de 
surface) se répartit de la facon suivante: respiration 
des autotrophes RA:  48 %, respiration des hétérotro-
phes RH 47 % (celle des phytophtges - moms de 
1 %. des prédateurs - moms de 1 %, des saprophages - 
2 %, des micro-organismes - 45 %), oxydation 

abiotique - 5 %. Etant donné que la matière orga-
nique arrivant de I'atmosphère (1,2 g/m 2  /an moms 
0,14 g/m 2  /an perdu a Ia suite du ruissellement) se 
minéralise a l'intérieur de I'écosystéme, elIe ne s'y 
accumule pas (M = 0) et I'indice caractérisant l'equi- 
libre de l'écosystèmc 	est Iui aussi égal a zero. 

PN 
L'évaluation intégrale des processus de produc-

tion et de destruction PE  production nette de 
l'écosystême - constitue la difference PG - PA - 
RH - AB et est égale a 1,06 g/m 2 /an. Le signe 
négatif PE  illustre le fait que I'écosystème reçoit 
du dehors -- complémentairement - une certaine 
quantité de matière organique qui se métabolise dans 
I'écosystèrne. Ccci fait que la respiration globale de 
lécosystéme est supéricure a 

Afin d'évaluer quantitativement l'activité écono-
mique de l'homme dans les steppes prairiales, nous 
avons analyse, a partir de positions analogues, les 
modèles construits par N. Bazilévitch et N. Semé-
niouk (1983) pour quatre pâturages caractérisés par 
un pacage (de 0,5 a 3,0 têtes du gros bétail par ha) 
et une fenaison sans cesse plus intenses. 

Si on compare les reserves globales de rnatière 
organique dans les écosystêmcs exploités et non 
exploitCs a celles qui ont existé avant l'organisation 
de Ia reserve et I'introduction des regimes modernes 
d'exploitation des sols (1983), lorsque tous les 
écosystèn-ies constituaicnt des pâturages exploités 
de facon modérée, on peut établir que l'application 
du régime réservé absolu a cu pour effet l'augmenta-
tion de ces reserves qui sont passées de 33000 g/m 2  a 
36009 g/m 2  (compte tenu des reserves d'humus 
dans la couche du sol allant de 0 a 40 cm, i.e. a Ia 
profondeur de Ia proliferation massive des racines) 
et a 33990 g/m 2  dans les aires oü le pacage est peu 
important. Dans un endroit comme dans I'autre, 
ceci s'est produit grace esseritieflement a Ta matière 
organique du sol. Dans les écosystèmes restants on 
coristatc une diminution des reserves globales de ma-
tière organique (pacage peu important: 32999, 
pacage important: 32530, pacage trés intense: 30026, 
fenaison: 30610 g/m 2  (grace aussi a l'humus et, 
dans une moindre mesure, grace a Ia phytomasse et a la niortmasse, a I'cxception d'un pacage très intense on l'on constate une notable diminution de toutes 
les composantes). L'accumulatjon ou la perte de 
I'humus tiennent essentiellement A des vitesses non 
compensées de formation et de minéralisation de 
l'hurnus dans Ic contexte du changement de régime 
aqua-thermique des sols. Les pertes de I'humus sont 
aussi dues a l'intensificatjon du ruissellement de 
surface et au développement de l'érosion (si le pacage 
est trés intense) sous l'effet des charges croissantes. 

Le régime optimal d'exploitation des steppes 
prairiales peut étre mis en evidence d'après plusieurs 
critéres. Ainsi, selon le critére de l'obtention d'une 
productivité maximale, c'est I'écosystême caractérisé 
par un pacage peu intense (PN = 2521 g/m 2 /an) qui 
s'avère optimal (compte tenti de la partie caJiénée, 

85 



par le bétail et égale a 30 g/m2 /an). Dans cc régime 
= 33,8 g/m2  fan le signe positif PE  atteste que la 

production brute P est plus imp ortante que la respira-
tion globale de l'écosystéme (RA + RH + RAB). 11 
s'ensuit que Ia fraction PE  ne se métabolise pas a 
l'intérieur de l'écosystème. Mais l'essentiel est que 
les reserves internes de matière organique dans 
l'écosystème augmentent grace a l'accroissement des 
reserves d'humus, de phytomasse et de mortmasse 
(tM = 16,4 g/m 2  fan), i.e. on voit s'améliorer la 
fertilité de l'écosystême. Les pertes irrévcrsibles 
(migration aquatique) sont minimes. 

Si on prend pour critére la valeur de l' a1i6nation 
économique de la production, la premiere position 
reviendra a Ia fenaison (son aliénés 224,5 g/m 2  Jan); 
viennent cnsuite un pacage trés intense (180 g/m 2  Ian) 
et un pacage intense (130 g/m2 /an). Toutefois, la 
production économique est assurée dans ces écosys-
témes grace aux ressources internes (avant tout grace 
a I'humus) ce qui entrafne une diminution des réser-
yes de matière organique et d'autres composantes 
de l'écosysfeme ainsi que de Ta valeur PN  (jusqu'à 
1516 g/m2  fan lors de la fenaison et 1222 g/m 2  fan 
lors d'un acage trés intense). 

La vitesse relative de diminution des reserves 
globales de matière organique lors de la fenaison Ct 
d'un pacage trés intense est assez importante (respec-
tivement 0,26 et 0,21 %). Ceci atteste l'instabilité 
de ces écosystèmes ainsi que Ia perte de leur fertilité. 
Les vitesses relatives des pertes sont beaucoup moms 
imp ortantes dans les écosystèmes caractérisés par un 
pacage modéré et intense (respectivement 0,02 et 
0,06 %). Ceci permet de prévoir une stabilité suf -
fisamment constante de ces écosystCmes ainsi que la 
possibilité de leur utilisation durable dans les condi-
tions du régime actuel. 

Ainsi, les modéles conceptuels de la balance et les 
caractéristiques structurelles et fonctionnelles du 
niveau des écosystèmes obtenues sur leur base, 
permettcnt de procéder a I'analyse quantitative 
comparée du fonctionnement des écosystèmes, de 
prévoir les tendances de leur evolution et de mettre 
en evidence les regimes optimaux de leur utiisation 
a des fins économiques. 
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LES PROGRAMMES DE RECHERCHE DANS LES RESERVES NATIJRELLES DE CHINE 

par 

Yan1 Hanxi 

Acadérnie chinoise 
Pékin, République populaire de Chine 

RESUME. Vers la fin de 1982 106 reserves natu-
relies d'une surface globale de 3,9 millions de ha, i.e. 
0,4 % de la terre ferme, ont été créées en Chine. Dans 
un cinquième de ccs reserves des investigations intégra-
les interdisciplinaires ont été menées et une dizaine de 
centres d'études des écosystèmes ont été mis en place. 
Nous citons quatre exemples pour illustrer I'activité 
de recherche menée dans les reserves. 

1. INTRODUCTION 

Le vaste territoire de ia Chine dont la surface 
giobale est de 9,6 millions de kin 2 , est caractérisé 
par des conditions naturelles variables et diverses. 
La Chine est un pays coupé de collines et de men-
tagnes, les piaines n'occupant que 10 % du territoire; 
les chafnes de montagnes s'y étirent essentiellement 
du NNE au SSO et créent des abris pour de nombreu-
ses formes-reiiques d'organismes vivants. Le climat 
vane du climat froid tempere au climat tropical. En 
consequence, on rencontre en Chine les principaux 
types de végétation existant sur Ic globe, a I'excep-
tion des foréts sclérophiles méditerranéennes. On y 
compte queique 30 000 espéces de plantes supérieures 
(y compris les fougéres) et 4 400 espéces de vertébrés, 
soit environ 10 % de toufe Ia faune moncliale pour 
chaque groupe. Parmi elks sont largement répandues 
les espèces reliques et rares qui ont disparu depuis 
Iongtemps des autres continents, par exemple, le 
ginkgo Ct ic panda géant. Après l'introduction en 
1980 de Ia legislation sur Ia protection de Ia nature, 
144 espéces d'animaux et 299 espèces de plantes ont 
été déclarées menacées ou en voie de disparition. 

La planification et ia creation des reserves natu-
relles remontent a Ia fondation de ia République 
populaire de Chine. En 1956, Ia 3e  session de I'As-
semblée panchinoise des députés du peuple a adopté 
une resolution sur Ia mise en place des reserves natu-
relles en vue de protéger les ressources de la nature 
vivante et d'assurer leur utilisation rationndlle pro-
longée pour les générations futures. En 1980 s'est 
tenue ia premiere conference nationale qui a app rouvé 
le plan de creation du réseau national de reserves 
naturelles et d'autres aires naturelles en defends. 
Vers la fin de 1982 ont déjã été mises en place 106 ré-
serves naturelles d'une surface de 3,9 millions d'ha 
(0,4 % de la terre ferme du pays). Trois d'entre 
elles, a savoir ics reserves Changbaishan (41 042' N,  

127 038' E), Wolong (31 °51' N, 102050' E) et 
Dinghushan (23 000' N, 1120 30' E) ont été choisies 
pour etre incluses au réseau international de reserves 
de biosphere dans le cadre du Programme de 
I'UNESCO d'Homme et Ia Biosphêre (MAB). 

2. ACTIVITE DE RECHERCHE DANS LES 
RESERVES NATURELLES 

Lors de la creation de chaque aire natureile en 
defends on a procédé a I'examen préalabie de leurs 
particularités naturelles et de leurs ressources biolo-
giques mais les recherches interdisciplinaires diver-
sifiées portant sur le climat, le sol, la végétation, etc., 
n'ont été réalisées que dans les reserves suivantes: 
Changbaishan, Wuyishan (27 040' N, 117°40' E), 
Fubing (25040' N, 119°48' E). Shennonja (31 037' N, 
1100 20' E), Fahgjing(28°21'N, 118°50 E),Wuyang. 
bog (27°30' N, 119 050' E),Fengyangshan(28 005'N, 
110('10' E), Batagunshan (29 °39' N. 109042' E) et 
Wolong. Les donnécs obtenues ont été publiées et 
utilisées comme base pour l'élaboration des program-
mes de recherche. 

Aux fins dc combiner les recherches fondamenta. 
les et appliquées ainsi que pour concilier Ia nécessité 
des recherches a long terme et Ia satisfaction immé-
diate des besoins économiques pressants de la société, 
des centres permanents d'étude des écosystèmes ont 
été créés dans sept reserves. En novembre 1982, 
lors du symposium Activité de recherche dans les 
reserves naturellesH, tenu dans Ia reserve Wuyishan 
et organisé conjointement par Ia Societe chinoise de 
la syiviculture et le Comité chinois national du MAE, 
queique 120 rapports ont été présentés. Pour illustrer 
les particularités les plus caractéristiques de I'activité 
menée dans les teserves naturelles de la Chine, nous 
citons les quclques exempies suivants. 

2.1. Reserve biosphérique Changbaishan 

La reserve de biosphere Changbaishan est 
située dans Ic Nord-Est de la Chine le long de Ia 
frontière sino-coréenne. Elle a reçu le statut de 
reserve en 1958 et couvre une surface globale de 
210 000 ha, y compris I'aire entièrement en defends 
du noyau, d'une surface de 80 000 ha, ainsi que Ia 
zone-tampon adjacente d'une surface de 130 000 ha. 
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Les altitudes variant cntre 700 et 2 249 m, la reserve 
possède cinq zones végétales nettement délirnitécs: 
forét d'essences conifères Iatifoliées mélangées, 
forét d'essence coniféres de type boréal, boulaies 
claires, bruyêre suba1pique a feuilles persistantes et 
toundra alpiquc. Cette série de ZOflCS végétales eSt 
unique sur le littoral ouest du continent euro-asia-
tique. Le plateau de Changbaishan constitue la ligne 
de partage des eaux dont tirent leur source trois 
grands fleuves coulant le long des frontières entre Ia 
Chine, la Corée et l"LTRSS. 

La principale forét continue (altitude: 700 a 
1 000 m) se compose du pin coréen (Pinus Koriensis) 
et de plusieurs essences latifoliées a tronc long. Dans 
cette zone on rencontre beaucoup d'anirnaux 
sauvages et de plantes médicinales, y compris le tigre 
nord-ouest et le farneux ginseng. Aussi la recherche 
porte-elle essentidllcmcnt sur I'étude de l'écosystême 
forestier. Pour classifier la végétation, mettre en évi-
dence la repartition caractéristique des espèces, 
définir les processus de croissance et d'accumulation 
de la biomasse, on s'est servi des méthodes descrip-
tives traditionnelles ainsi que des méthodes de taxo-
nomie numérique; en partant de l'étude des spéci-
mens carbonisés du bois on a procédé aux mesurages 
instrumentaux des impacts climatiques et hydro-
togiques; la composition spécifique de cette forét 
climatique n'a pas connu apparemment de mutations 
importantes au cours de ces. 1000 dernières années 
malgré les eruptions volcaniques de 1507, 1668 et 
1702. 

La reserve o Changbaishan est entourée d'un 
massif encore plus importante de foréts domaniales 
utilisées pour le stockage du bois; c'est pourquoi on 
a procédé, conjointement avec l'administration 
forestière locale, a des essais portant sur les systémes 
de coupe principale ainsi que sur les méthodes de 
régénération naturelle et artificielle. Dc plus, on a 
analyse Jes propriétés des sols et Ia productivité de 
différentes espèces végétales, observe les petits 
rongeurs, les lombrics, les fongies ectomycorrhizaux 
et les micro-organismes du sol, réuni une collection 
d'organismes pathogènes et d'insectes parasitiques, 
étudié le comportement nuptial et I'écologie de 
plusieurs espêces d'oiseaux (par exemple, Ic musci-
cape tricolore, la grive bleue sibérienne, etc.). Une 
station in situ dotée de laboratoires, d'un musée, d'un 
herbier et de beaux d'habitation a été créée a quel-
ques kibométres du territoire de la reserve. En 1982, 
109 spécialistes de 17 disciplines différentes ont 
travaillé dans la reserve. Mérne pendant l'hiver trés 
rigoureux, certains chercheurs continuent a travaiuler 
sur des themes tels que I'activité vitale de la faune du 
sol et la résistance au froid de plusieurs especes 
d'arbres. 

La station a déjà fait paraltre I'ouvrage Les 
etudes sur I'écosystème forestier en deux volumes 
oü sont réunis plus de 60 articles écrits par les colla-
borateurs qui ont rédigé en outre La liste annotéc 
des plantes supérieures a Changbaishan et réalisé  

un film de vulgarisation scientifique. Des savants 
de différents pays, y compris de Grande-Bretagne, 
de Suede Ct de RFA, ont également visité Ia reserve. 

2.2. Reserve de biosphere oDinguhshano 

La reserve de biosphere Dinguhshan est située 
juste au Sud du Tropique du Cancer, a 86 km de Can-
ton, capitale de Ia province Gungdong. D'une surface 
globale de 1 140 ha, elle a été décrétée reserve natu-
relic en 1956. Elle a ccci de particulier qu'elle possède 
une aire de forét naturelle âgée de plus de 400 ans et 
considéréc comme un exemple type de Ia forêt 
subtropicale sud-chinoise a feuilles persistantes oi 
prédominent Castanopsis chinesis et Cryptocarya 
concinna. Ce petit tcrritoire n'cn abrite pas moms 
1988 cspèces de plantes supérieures (y compris les 
fougeres), 143 espèces de bryophytes, 38 espèces 
d'animaux, 177 espèces d'oiseaux, 20 espéces de 
serpents et 12 de termites. On y a collecté 185 espè-
ces de plantes olégineuses et analyse la composition 
de I'huile. 11 a été établi que pour 105 espéces la 
teneur en huile est supérieure a 20 %. De plus, on a 
décrit 40 espèces dc plantes amidonnécs, 60 cspèces 
de plantes tanniféres, 900 plantes médicinales et pIus 
de 300 espêces de fongies. Pour la culture des plantes 
locales on a mis en place une pépinière oft ont été 
introduites plus de 300 pbantes exotiques. Depuis 
1958 conjointement avec une station hydrologique, 
on a commence a planter des espèces d'arbres pion-
niers locaux a Xiaoliang sur une surface de 13 000 ha 
en vue de les utiliser comme combustible. Ces planta-
tions arrêtent avec succès I'érosion du sol par l'eau 
Ct foumissent a la population indigène combustible 
et bois. 

2.3. Reserve de biosphere Wolong 

La reserve de biosphere Wolong* couvre unc 
surface de 200 000 ha et son altitude vane entre 700 
et plus de 6 000 m (sommets couverts de neige). 
Elle doit sa célébrité a la presence tin panda géant, 
du singe doré et d'autres espéces d'animaux et de 
plantes rares. La cooperation du Fonds mondial des 
amateurs de nature vivante (WWF) avec plusieurs 
établissements chinois a abouti a la réalisation d'un 
programme commun d'étude éthologique du panda 
géant. La nourriture de base du panda est liée au 
sous-bois de bambou (Sinarundinarea spp.) poussant 
dans les sapinières (altitude: 2 000-3 500 ff1). Un 
groupe de spécialistes chinois et étrangers a procédé 
pendant deux-trois ans a une recherche commune 
avec utilisation de camps temporaires a unc hauteur 
de 2 400 m pour effectuer les observations et les 
mesurages in situ; pour pouvoir observer les déplacc-
ments des panda on leur mettait des colliers équipés 
d un émetteur radio. On est en train d'y étudier la 
végétation et la couverture du sol. 
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2.4. Reserve Wuyishan 	 est réputée depuis des millénaires pour sa beauté ct 
son pittoresque. 

Cette reserve d'unc surface globale de 57 000 ha 
a été créée en 1979. Elle domine les basses contrécs 
en formant des versants escarpés; plus de dix pies 
dépassent 1 700 m. C'est Ic plus haut point du littoral 
sudest dc Ia Chine. Depuis Ia fin du XJXe  s., une 
vaste collection d'animaux, de plantes et surtout 
d'insectes différents y a été réunie. Selon des évalua-
tions, Ia biote comprend 1 815 espèces de plantes 
sup6rie1res (y compris les fougères), 161 fongies, 
100 espèces de mammiféres, 234 espèces d'oiseaux 
et 78 reptiles (y compris 56 espèces de serpents). 
Les foréts d'essences latifoliées a feuilles persistantes 
sont de type climacique, mais la forêt de tsuga 
chinois (Tsuga Chinensis var. chekiangensis) poussant 
a une hauteur variant entre 1 500 et 1 800 m est 
unique dans cette region. Dans le Sud-Est de la 
reserve le paysage est assez pittoresque, un ruisseau 
tortueux a l'cau transparente traverse les collines 
aux sommets plats et en grés rouges: cette contrée  

5. CONCLUSION 

On comprend que la protection de la nature dolt 
étre d'une utilité maxim ale a la génération actuelle; 
par ailleurs, la preservation clu potentiel naturel 
permettra de satisfaire les besoins et les aspirations 
des futures générations. La matérialisation de cette 
these requiert indubitablement des recherches scienti-
fiques. Ce que nous avons réalisé n'est bien entendu 
que le debut de ccs travaux et les tâches auxquelles 
nous sommes confrontés sont aussi colossales que 
contradictoires. L'expérience précédente- et les ren-
seignements foumis par les autres continents nous 
seront d'un grand secours dans notre futur travail 
en Chine, et nous ne pouvoris que saluer l'échange 
et Ia cooperation a l'échelle internationale. 
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RESUME. La situation critique due a la coupe se 
traduit par une rapide reduction des aires forestières 
et par la degradation du climat, de Ia qualité du sol 
et de I'eau. Ii est notoirement connu que les foréts 
jouaient et continuent a jouer un role irrcmplacable 
dans le maintien de l'équilibre éco!ogique entre le 
so!, I'eau, la flore et la faune, équilibre dont depend 
la vie telle que nous l'entendons. On discute des 
problémes de la degradation des forêts. Les recher-
ches intégrales menées par Ia Station d'étudc de 
l'environnement de Sakaerat (SERS) sont envisagées 
comme un guide servant a traduire dans les faits les 
résultats des investigations scientifiques. Cette 
approche intégrale trouve son expression dans les 
travaux qu'on peut réaliser afin d'améliorcr et de 
perfectionner Ia politique et les méthodes de gestion 
des aires forestières et des ressources naturelles. Des 
recommandations ont également été formulées en 
tenant compte du fait que !es facteurs humain et 
social sont d'une importance primordiale pour Ia 
restauration des foréts tropicales. 

1. INTRODUCTION 

La deforestation a été due essentiellement a 
Fagriculture Ct aux coupes effcctuées par les bra-
conniers qui sont devenus une menace sérieuse pour 
la sécurité économique et sociale du peuple thailan-
dais. On a déjà constaté de nombreux effets néfastes 
de la culture en jachère et des coupes ihicites, mais 
les mesures visant a éhiminer les causes de ce problème 
aigu et vaste sc sont heurtées au manque d'informa-
tion, a I'attitude sceptique envers les problémes 
existants et a I'aspect contradictoire des programmes. 

Bien que les consequences de la deforestation 
aient attire une grande attention, les lacunes dans les 
connaissances relevant du domaine de Ia science, de 
l'écologie, de I'environnement, des rapports sociaux, 
de l'économie, du développement, de la survie et de 
I'opportunité des projets n'ont cessé de s'aggraver 
par le passé en raison de certains aspects de l'activité 
ou de l'inaction de responsables ayant les meilleures 
intentions, ainsi que de particuliers et d'établisse-
ments publics. 

Les vraies causes des problémes découlant de 
l'incapacité d'assurer une gestion conséquente et 
efficace des trés précieux écosystêmes forestiers 
tropicaux Ct subtropicaux de Thailande ont attire 
l'intérét de nombreux chercheurs. Cet intérêt, de 
méme que les difficultés financières, oft entrafné 
le développement d'une approche ad hoc résidant 
dans l'accumulation des résultats des recherches dans 
diverses archives, ce qui empéchait d'englober immé-
diatement les interactions complexes entre Ics discip-
lines naturelles, sociales, économiques et aufres afin 
de les utiliser dans un programme de gestion planifiée 
apte a optimiser le volume maximal du stockage des 
rcssources forestières et du so!. 

Mais la tentative d'intégrer a !'échelle nationale 
les etudes existantes se heurtera a ses difficultés 
mhérentes: appareillage défectucux et dépenses 
financières inacceptables du point de vue politique, 
administratif et économique. C'est pourquoi on a 
mis au point un programme experimental concentré 
dans une petite aire géographique, a savoir dans la 
station d'étude de l'environnement de Sakaerat 
(SERS). 

2. HISTOIRE ETJUSTIFICATION DU PROJET 

En tant que reserve de biosphere, Ta SERS a 
connu de multiples changements lies a l'activité de 
l'homme, mais de nombreux organismes et person-
nalités scientifiques Iui ont accordé beaucoup d'atten-
tion durant la courte période de son fonctionnement 
officiel. La coihecte et l'intégration des résultats de 
toutcs les recherches précédentes en vue d'obtenir 
l'information la plus récente ont constitué une me-
sure importante qui a permis d'acquérir une expérien-
cc et des résultats précieux en matiêre de planifica-
tion sociale et économique nationale et de gestion 
des ressources forestiêrcs et du sol dans la region 
nord-et de la Thailande. Dans cette partie du pays 
it existe encore des forêts aux essences diptérocarpes 
sèches et a feuilles persistantes, et it serait souhaitable 
de les rétabhir là oü elles existaient autrefois avant 
de ceder au développement économique et social 
planifié et non planifié, développement qui a abouti 
a l'émergence de signes de stress écologique; or, ccci 
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peut entraIner des fléaux d'ordrc économique lies a 
la culture du sol ainsi que des changements irrépa-
rabies des écosystèmes sur les lignes de partage des 
eaux, Ia degradation de Ia qualité des sols et de la vie 
des populations. 

Ainsi, ic Comité thailandais national du MAB 
avait toutes les raisons d'obtenir une aide financière 
de la part de PUNESCO/UNEP pour augmenter et 
intégrer toutes les futures recherches I réaliser dans la 
SERS afin d'éiaborer des schémas acceptables de 
planification de l'utilisation des sols, schémas repo-
sant sur une base écologique, économique et sociale 
fiable. Les résultats obtenus dans la SERS doivent 
aussi avoir une importance pratique pour toute la 
region. 

3. TOUR D'HORIZON GENERAL ET PROBLEMES 

Géographiquement, Ia SERS est située sur le 
versant est du mont Khao Phu Luang adjacent au 
plateau Khorat. Ses coordonnées approximatives: 
14030' N et 101 °55' E, ii s'étire le long de la route 
304 reliant les provinces Nakorn Ratchasima et 
Chachoengsao. La station se trouve a environ 60 km 
(direction sud) de Changwat Nakorn Ratchasima et 
a quelque 300 km de Bangkok. 

L'aire d'une surface de 8105 ha a une morpholo-
gie globalement montagneuse avec des massifs en 
forme de crete dont Ia vaste superficie (disséquée 
faibiement ou de façon modérée) se penche abrupte-
ment vers le Nord-Est et se mue en vallée alluviale. 
Les hauteurs varient entre 250 et 762 m. La pente 
moyenne des versants est de 10 1 30 %. Dans le Nord-
Est on trouve de petites aires de plaines presques 
plates ou faiblement en pente. 

Le climat y est tropical et ignore le froid. Les 
hivers sont frais et secs tandis que les étés sont 
chauds et humides. La moyenne annuelle des précipi-
tations est de 1222 mm, les saisons de pluies durent 
de la mi-mai au mois de septembre. Dans de décembre 
I avril les pluies sont rares. L'humidité annueiie 
mayenne est de 75 %; Ia temperature annuelle 
moyenne de l'aire est égale 1 26 °C, la variation 
mensuelle n'excédant pas 2 °C. Le mois demarsest 
le mois le plus chaud, avec une temperature maximale 
de 37 °C. Le mois Ic plus froid est jânvier (temp era-
ture minimale: 8 °C). 

3.1. Types de végétation naturelle 

Les deux types essentiels de végétation naturelle 
qui couvraient jadis tout le territoire de I'aire sont 
constitués par des foréts aux essences diptérocarpes 
séches et I feuilles persistantes. La végétation est 
essentiellement représentée par les foréts épaisses 
séches a feuilles persistantes, I I'exception des sec-
tions nord et nord-est de Ia SERS oü se rencontrent 
des zones de forét diptérocarpe sèche clairsemée. 

La frontière entre ces deux types de forêts est 
bien déterminée. La forét séche a feuilles persistantes 
est considérée comme l'intermédiaire entre la forét 
dense humide ou la forét humide a feuilles persistan-
tes et la forét décidue mixte. L)ans Ia forét séche de la 
SERS le couvert est formé par quatre niveaux de 
couronnes épaisses couvertes dc lianes. Lc profil fo-
restier est généralement formé par des arbres sveltes 
de taille peu importante et moyennc. Les principalcs 
espéces sont les suivantes: Hopea ferrea Hopea odo-
rata, Shorea serriceiflora, Irvingia malayana, Hydo-
carpus iicifolius, Memecylon ovatum, Walsura tricho-
stemon. 

La forét diptérocarpe sèche couvre les collines en 
pente formées I la suite de Ia désagrégation de la 
roche oil prédominent les blocs de grés. Le sol est 
essentiellement latéritique. Ciairsemé, ce type de 
forét possède généralement trois niveaux de branches 
au feuiliage pauvre. Les espéces dominantes incluent: 
Shorea obtusa, Pentacme sauvis, Dipterpcarpus 
intricatus, D'. tuberculatus, Quersus Kcrrii, Gardenia 
sottepenisis, G. obtusifolia. 

La couverture du sol est généralement représentée 
par le recrii forestier et des herbes dont font souvent 
partie le ya phek (Arundinaria pusilla) et le yaokha 
(Imperata cylindrica). 

3.2. Aires perturbées 

Les pIturages dans les aires de Ia SERS sont 
apparus en résuitat de ia culture en jachère. Aprés 
deux ou trois récoltes on laisse généralement le 
champ en jachère pendant trois ou quatre ans en 
déblayant Ct utilisant de nouvefles aires. Ces surfaces 
en jachère se transforment par la suite en pIturages 
propres I l'élevage. Leur couverture herbacée d'une 
hauteur de 1 a 2 m est formée avant tout par le 
yaokha ou cogon (Imperata cy!indrica) ainsi que par 
Ic ya phong ou herbe a éléphant (Saccharum sponta-
neum). Des leur apparition, ces espéces dherbes font 
abandonncr Ic moindre espoir d'obtenir une récolte 
acceptable étant donné !e bas niveau technoiogique 
du materiel employé par les petites fermes, et vu les 
investissements réduits; en effet les herbes poussant 
generalement plus vite que les cultures commerciales 
ayant bénéficié d'un traitement insuffisant réduisent 
la récolte a zero. 

La culture en jachére était pratiquée dans les 
zones hautes des vailées faibiement ondulées et 
coupées de coilines dans Ia partie intérieure de Ia 
SERS et jusqu'à la vallée alluviale dans Ic Nord-Est. 
Ce système discontinu d'exploitation des champs 
aboutit au déblaiement et au brillage des forêts de la 
SERS pendant les saisons séches. L'aire est alors 
utiisée pendant plusieurs années jusqu'à cc que Ic 
sol perde sa fertilité: ensuite il est de règie de laisser 
cette aire en jachére pendant une longue période 
jusqu'au moment oü il faut déblayer et brui!er Ia 
végtation. L'agriculture en jachère, pratiquée que 
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pendant Ia saison des pluies, est liée a la culture du 
maiis et du manioc. Cette culture alimcntée par les 
pluies comprend aussi la production agricole natu-
relic: culture des legumes, du riz et des fruits. Pen-
dant les saisons sêches, les récoltes sont constituées 
par des cultures requérant un entretien plus minu-
tieux telles les bananes, Ic ricin, le kapok et le mango. 

3.3. Exploitation du so! 

L'exploitation du sol dans l'enceinte de la SERS a 
vane d'année en année parallèiement a Ia modifica-
tion des frontières de Ia reserve de biosphere (a cause 
des précisions apportées aux vraies frontières de 
I'aire). Ainsi, les résultats des prises de vues cffectuées 
en 1964 sur une surface de 7458 ha (prise pour 
100 %) ant montré des changements frappants dus 
essentiellement a l'extension de l'agriculture en 
jachére a Ia zone des foréts sèches a feuilles persistan-
tes: respectivement 129 ha (1,72 %), 1219 h (16,35 %) 
et 3468 ha (45,51 %) En 1979, lorsque les nouvelles 
frontières de la SERS ont porte sa surface globale I 
8104 ha (100 %), Ia surface utiisée en vue de Ia 
culture en jachère est passéc a 3787 ha (46,73 %). 

Ii corivient de signaler que la forét séche I feuilles 
persistantes (FSFP) était particuliérement sensible 
aux changements et aux impacts exercés par le 
systéme d'exploitation du sol ou bien s'est-elle 
avérée plus attrayante pour les agriculteurs intéressés 
par les sols propres a Ia culture du mais, en raison de 
quoi Ia surface de Ia FSFP est passée de 5820 ha en 
1953 1 2917 ha en 1975. Dans Ic méme tcmps les 
foréts diptérocarpes séches (FDS) ont commence a 
attirer l'attention des fermiers pratiquant la culture 
en jachère et ce grace aux facilités offertes par Ia 
culture de la terre ainsi que par les récoltes élevées 
du maniôc, cc qui a fait passer la surface de ces 
forétsde 1365 haen 1953 à915 ha en 1975. 

Les photographies aériennes révélent la presence 
de pâtés de maisons dans la zone de l'agriculture en 
jachère;on en dénombre en tout 11 groupes, dont le 
plus important comptc 35 maisons. ElIes sont appa-
rues pour la plupart en, 1975, année pu Ic gouverne-
ment a jugé politiquement .opportun de décréter une 
amnistie I l'endroit des anciens habitants permanents 
des foréts en defends qui ne lés avaient pas quittées. 
Mais aujourd'hui la majorité des habitants de Ia zone 
comprennent aussi bien I'objectif veritable de la dé-
claration de 1975 que Ia grande importance de la 
SERS et quittent leurs maisons en s'installant dans de 
nouveaux endroits pour s'y livrer a l'agricultiire (ces 
endroits sont préparés par l'Office des réformes 
agraires pour I'économie rurale). II n'en demeure 
pas moms que piusieurs habitants obstinés clament 
avec instance leur droit légitime de posséder des 
terres et d'obtenir des compensations pour les pertes 
liées a Ieur expulsion. Ce cas est actuellement exa-
mine par les tribunaux mais d'aucuns s'obstinent et 
ne cèdent pas aux invitations raisorinables de l'admi- 

nistration de la SERS ainsi que d'autres organismes 
et personnalités intéressés, en attendant les résuitats 
des débats judiciaires. 

Ii est clair que l'approche du programme national 
de protection de l'environnement n'était pas pragrna-
tique; c'est pourquoi des tentatives ant été faites pour 
mettre en place les aires forestières en garantissant le 
régime sévère de leur protection, parmi lesquelles 
la SERS constitue Ia plus petite aire forestiére natu-
relle. 

4. RESULTATS DES RECHERCHES INTEGRALES 

Les projets de recherches intégrales ant été élabo-
nés et mis en ceuvre I partir de Ia stratégie  et des 
exigences posées par le développement de Ia Thailan-
de; des le debut leurs mécanismes ont été élaborés de 
façon I assurer une rétroaction inintcrrompue entre 
la recherchc Ct Ia gestion; cela étant, en prenant les 
décisons, on tient compte des résultats des recher-
ches. 

Le tour d'horizon général de l'activité de La SERS 
Ct du MAB a montré que de nombreuses recherches 
sont menées conformément aux exigences de discipli-
nes isolées, et certains programmes de recherche sont 
parvenus a un niveau tel que leurs résultats devraient 
être réalisés au niveau de la prise des decisions deter-
minant la ligne politique. Mais certaines de ces recher-
ches extrêmement précieuses et d'avant-garde ont 
perdu leur importance pratique du fait qu'on n'a pu 
les combiner avec d'autrcs programmes dc rechcrche 
et d'autres résuitats, cc qui a été souvent dü au fait 
que ces derniers portaient encore un caractère par 
trop préalable pour être utilisés avec suffisamment 
d'efficacité au niveau de l'élaboration de Ia politique. 

Devenus possibles grace au soutien important et 
permanent de Ia part du gouvernement de Thailande 
par le biais du Conseil de recherchc national (NRC), 
de l'Institut thailandais de recherches scientifiques 
et technologiques (TISTR) et du Programme 
MAB/UNESCO ces résultats scientifiques ant assure 
une réelle obtention d'informations et de connais-. 
sances sur des associations naturelles facilement 
vuinérables et compliquées comprenant différentes 
espéces de fore et de faune sur Ic territoire de la 
SERS; ces informations attestent l'impact exercé par 
l'activité de l'homme sun ces associations tant dans 
I'enceinte de la SERS que dans les aires concretes. 

L'étude des aspects junidiques du contrôle du 
comportement des particuliers a aboUti I une révi-
sion des codes juridiques, lois et actes normatifs er 
vigueur régissant Ia propniété foncière, l'exploitatici 
des sols, la protection des aires forestiéres et Ia pré-
servation de la nature sauvage. Les observations ont 
montré que les fermiers pratiquant la culture et la 
terre en jachêre, coupaient et brcilaient la forêt sèche 
I feuilles persistantes en frayant ia voie pour l'activité 
agricole en transformant cette forét en champs de 
mais et Ia forét diptérocarpe sèche en champs de 



manioc. Le bois de charpente très précieux y est 
abattu sans étre utifisé avec efficiacité. Les etudes 
ont montré que les herbes commcnçaicnt a concourir 
avec ic mais durant la premiere période de végétation 
pour I'o étouffer dans les périodcs subséquentes, en 
forcant par là même les agriculteurs migrants tradi-
tionnels a laisser ces champs en jachère. 

Les etudes oflt également montré que les herbes 
s'établissaient plus lentement dans les champs de 
manioc. Mais les sols perdent avec le temps Icurs 
substances organiques nutritives sous l'action erosive 
et lessivarite du vent et de la pluie ce qui force égale-
ment ics agriculteurs a Taisser les champs en jachére, 
les abandonnant ainsi aux herbes. Cette situation et 
ses consequences ont rendu parfaitement clair l'avan-
tage de courte durée obtenu par ces agriculteurs 
migrants dont l'objectif était de maItriser un lopin 
de terre pour y cultiver Ic riz ainsi que les cultures 
commerciales éconorniquem ent avantageuses qui 
bénéficiaient d'un soutien de la part du gouvernement 
dans la politique nationale de dévcloppement de 
I'agriculture. Face aux difficultés financières ces agri-
culteurs migrants peu cultivés (pour la plupart moms 
des 4 classes prévues par la loi, laquclie n'établit 
pourtant pas leur niveau reel d'instruction élémen-
taire) s'avéraient incapables d'amortir les dettcs qu'ils 
contractaient pour garantir leur subsistance et acqué-
rir le materiel nécessaire pour les récoltes annuelles. 

L'étudc dc ces problèmcs dans les aires adjacentes 
a la SERS a montré que certains de ces agriculteurs 
migrants écrasés par les dettes se livraient au bracon-
nage et abattaient illicitement les arbres hygrophiles 
(servant a produire du charbon de bois) afin de 
vendre ces produits aux revendeurs venant des agglo-
mérations a population dense, une partie de ces bois 
ainsi obtenu provenant incontestablement du tern-
toire de Ia SERS. Les etudes ont montré que Ia re-
constitution de la forét requerait I'intervention de 
I'hommc. 11 est devenu par ailleurs evident que c'cst 
le contrôle de Ia propagation des herbes pendant Ia 
saison de pluies et du brülage (des herbes) au cours 
des saisons sèches qui exigerait Ic plus d'efforts. 
Mais pour exercer un tel contrôle pendant des dé-
cennies on auia besoin de mesures intensives et exten-
sives refrénant la croissance des herbes, y  compris 
substances chimiques, travail de l'homme et équipe-
ments mécaniques. Une période aussi prolongée 
requérant des efforts et des capitaux sera compliquée 
du point de vue financier si on ne met pas au point 
un programme concret d'ingérencc et une méthodolo-
gie pratique auxquels on pourrait participer et dont 
toute la population bénéficicrait: agriculteurs 
migrants éprouvant des difficultés économiques et 
investisseurs privés. 

Les etudes attestent la nécessité de reviser les 
rapports sociaux en place ou d'en créer de nouveaux, 
d'élaborer un programme non formel d'éducat.ion en 
vue d'obtenir de la part de la société le soutien 
bénévole et permanent des politiques, des codes de 
lois sur la forêt, lois ad hoc et actes normatifs nou- 

veaux, ainsi quc de comprendre les besoins de Ia 
nation dans son ensemble. 

5. RECOMMANDATIONS 

5.1. II faut reconstituer et rendre a l'exploitatiort 
les anciennes aires des foréts a feuilles persistantes et 
diptérocarpe sèche qui ont été abattues et transfor-
rnées pour servir les besoins de l'agriculture et de 
i'élevagc en tant qu'aire forestière peuplée par des 
essences a croissance rapide ou par celles caractéris-
tiques des foréts originales. 

5.2. La politique determinant le caractère des codes, 
lois et actes normatifs en vigueur concernant l'utilisa-
tion des ressources terniennes, aquatiques et naturelles 
dcvrait étre révisée en vertu des principes et articles 
de la Constitution thailandaise ainsi que conformé-
ment aux facteurs scientifiques, technologiques et 
socio-économiques dont la presence est attestée par 
les etudes menées dans Ia SERS, dans les zones 
adjacentes et dans d'autres aires qui lui sont similaires 
du point de vue des facteurs determinants et des 
besoins a long terme. 

5.3. II faut poursuivre dans la SERS les recherches 
(dans Ic cadre du programme MAB) liées au mesurage, 
a Ia determination et au monitoring de l'état du 
milieu a l'échelle strictement locale, ainsi que locale 
Ct régionale, Ic but concret visé étant de fournir les 
résultats de ces etudes aux hommes politiques de 
même qu'aux organismes administratifs et de plani-
fication. 

5.4.41 faut rnettre en ceuvre un nouveau projet 
octroyant Ic certificat sur l'usufruit dans les reserves 
forestières nationales, approuvé par Ic cabinet des 
ministres en aofit 1975. Le debut de Ia réalisation 
de cc projet remonte a 1982; son objectif majeur est 
de délivrer ics certificats donnant droit I'exploita-
tion des sols aux personncs qui ont occupé les aires 
ou ont vécus illicitement dans les reserves forestières 
nationales sans posséder d'autres lopins pour garantir 
leur subsistance au moyen de I'agriculture. II a été 
calculé que plus de 1 million de families vivaient 
illégalement dans les reserves. Ces gens étaient tenus 
de planter les arbrcs sur au moms 20 % de Ia surface 
réservée a leur installation s'ils avaient besoin de plus 
de 2-4 ha par famille. En vertu de cc projct, 
93 000 familIes devaicnt recevoir vers 1983 les certi-
ficats au Département forestier royal. Tel est l'objec-
tif de la nouvelle politique gouvernementale visant a 
résoudre de problème que pose Ic mieux-étre des 
populations agricoles en octroyant a celles-ci les 
aires forestières en defends pour s'y installer et y 
mener les travaux agricoles. Mais on ne sait pas encore 
si cette politique aidera a prévenir l'intrusion illégale 
dans les forêts et si elle diminuera Ic prejudice qu'elles 
subissent. 
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5.5. La pratique agroforestière a été élaborée sur 
la toile de fond d'une rapide degradation des conch-
tions d'expoitation e't de conservation des bois et 
forêts en Thailande. Pour prévenir les difficultés 
découlant des changements radicaux que la nouvelle 
pratique va apporter a Ia vie des communautés rura-
les, ii faut mener d'intenses etudes agroforestières. 
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Chapitre 6 

MONITORING GLOBAL ET REGIONAL 

MONITORING GLOBAL ET RESERVES DE BIOSPHERE 

par 

Harvey Croze 

Système global du monitoring de l'cnvironnement, 
UNEP 

Nairobi, Kenya 

RESUME. Le rapport étudie les problèmes de 
I'environnement, souligne qu'un xamen des données 
expérimentales et des observations est indispensable a 
unc utilisation efficace des ressources naturelics, 
décrit brièvement le fonctionnement du Système glo-
bal du monitoring de l'environnement (GEMS) et ses 
plans pow Ia creation d'une Banque internationale 
de données pour I'information des ressources (GRID). 
Et, enfin, ii énumère l'enscmblc des problèmes que le 
monitoring peut aider a résoudre dans les reserves de 
biosphere. 

I. PREMISSES 

J e voudrais d'abord avancer lcs prémisses des 
investigations sur l'cnvironnement. 

Prénusse 1. Tout ne va pas bien dans I'environnc-
m ent. 

Cette prémisse doit être reconnue comme vraie. 
Autrement, ii n'aurait pas été nécessaire de créer un 
programme dc I'ONU pour l'environnement (UNEP). 

Deux ensemlles de problèmes principaux se 
posent dans l'environnernent; la pollution et Ia pro- 
duction. On observe, d'une part, les symptômes 
d'une accumulation d'éléments toxiques et, d'autre 
part, une baisse de Ia reproduction des ressources. 
C'est pourquoi l'attention publique et politique a 
été attirée par les effets de Ia radiation atomique, 
I'altération de la couche d'azone de l'atmosphère, 
l'accumulation du dioxyde de carbone, etc., ainsi 
que par les sécheresses dans le Sahel, les plantes et 

les animaux en voie de disparition, la decimation 
des foréts, etc. 

Ce sont, sans audun doute, des problèmes impor-
tants. Cependant, si des investissements sont faits 
uniquement pour alléger leurs symptômes, des 
ressources précieuses pourraient être soustraitcs aux 
investigations indispensables pour comprendre leurs 
causes et trouver unc solution réelle au probléme. 

C o r o 11 a i r e 1. L'environnement exige un 
management. 

Ce management est nécessairc parce que l'huma-
nité croit et se développe. Si nous pouvions con-
trôler Ia croissance de la population et nous contenter 
d'un niveau peu élevé de ressources énergétiques et 
autres valcurs, nous pourrions accepter un laisser-
aI1er dans la stratégie de l'environnemcnt. Cepen-
dant, notre activité a, dans de riombreux cap, perturbé 
a un tel point les systémes naturels que nous devons 
intervenir avec des technologies de récupération. 
Parfois, ces actions peuvent être correctes, mais des 
exigent d'être qualifiées comme clans le corollaire 
suivant. 

C o r o U a i r e 2. Des manifestations différen-
tes de l'environncment tels que les biomes ou secteurs 
(eau, forét, etc.) exigent des types de management 
différents. 

Il est important de souligrier ici que Ia solution 
d'un probléme écologique dans un biome ou secteur 
ne convient pas toujours a un autre biome ou secteur. 
Nous devons nous efforcer de comprendre le fonction-
nement d'écosystèmes différents, notaniment de 
ceux préservés dans les reserves de biosphere. Ii est 
tout a fait possible que des méthodcs d'études puis- 
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sent être appliquées avec utilité a d'autres domaines 
ou secteurs. 

Prémissc 2. Le management exige une informa-
tion. 

Comme la majorité des prémisses, elle ,  semble 
évidente. Ses corollaires sont plus intéressants. 

C o r o II a i r e 1. L'efficacité du management 
est proportionnelle a la quantité et a la qualité de 
l'information que i'on pent obtenir. 

C o r o 11 a i r e 2. Des donnécs non analysées 
sont mu tiles aux managers. 

Plus les données sont bonnes et plus complete est 
leur analyse, plus aisé est le management, autres 
choses étant égales, cc qui, bien sür, arrive rarement. 
Si les managers de l'environnement se montrent 
subjectifs on corrompus lors de Ia prise de decision, 
ceux qui collectent Ics données sur I'environnement 
ne pourront faire grand chose. Néanmoins, nous 
espérons en la creation d'un monde parfait et je crois 
que nous cherchons a rnieux comprendre son méca-
nisme. 

2. MONITORING DANS LE PROGRAMME 
DE L'ENVIRONNEMENT 

La structure dc l'UNhP a été concue comme un 
lieu entre l'information et le management. L'organisa-
tion du programme siir 1 environnement est composée 
de deux services principaux: l'évaluation et Ic mana-
gement. A Ia Conference de I'ONU sur l'environne-
ment, qui s'est tenu a Stockholm en 1972, ii a été 
reconnu que, bien qu'il soit possible d'identifier les 
causes des problémes de l'cnvironnement, Ia majorité 
d'entre7  eux restent irrésolus. Une plus grande infor-
mation est nécessafre pour o 6va1uer les problèmes a 
Ia fois sur les plans qualitatifs et quantitatif. 

Cette evaluation doit assurer au management 
des données et lcur analyse nécessaircs a la compré-
hension des causes des problèmes de l'environnement. 
Mieux nous connaitrons ces causes, plus effectifs 
scront (du point de VUC de leur coüt) les conseils que 
nous pourrons donner aux organisations chargées du 
management de I'environnemcnt et de la solution de 
ses problèmes. Bien que beaucoup de temps se soit 
écoulé depuis Ia Conference dc Stockholm, nous 
sommes encore loin d'assurer une evaluation de 
l'environnement. 

Dans le méme temps, ii a été constaté que la 
collecte des données doit être organisée non seule-
ment en rapport avec un probléme, un sccteur ou 
un biome concret, mais également en time-series 
(series temporelles), car la detection et la prevision 
des changements sont, sans aucun doutc, les fonc-
tions des du programme de l'environnement. La 
communauté mondiale a reconnu que le monitoring 
est la pierre angulaire de l'évaluation écologique de 
l'environnement, c'est pourquoi il est essentiel de  

coordonner Ic monitoring de I'environnement au 
niveau international en vue de standartiser les techni-
ques de Ia collecte des données et d'assurer un con-
trôle de Ia qualité de l'environnement, de rendre les 
méthodes du monitoring et les données obtenues 
accessibles an monde entier. Le Système global du 
monitoring de l'environnement (GEMS) a été créé 
en vue de combler cc manque de coordination. Un 
centre d'activité du Programme a été fondé en 1974 
au quartier général dc l'UNEP Nairobi. 

Le monitoring signifie suivre un paramétre dans 
Ic temps ou, plus rigoureusernent, des observations 
systématiques du dynamisme d'un système permet-
tant de faire des conclusions statistiques destinées a 
réduire I'incertitude dans les connaissances du fonc-
tionnement du système. Dans le passé, ce terme 
désignait Ia notion de contrôle, mais il s'applique 
aujourd'hui au processus de la collecte de données 
qui produiront l'inforrnation nécessaire et suffisante 
pour comprendre et gérer de manière aisée le système 
soumis au monitoring. 

Le monitoring a deux fonctions de base: 
détecter les changements et les tendances en 

comparant les mesures ou les estimations dans leur 
dynamisme; 

comprendre les mécanismes des divers processus 
naturels par les correlations entre Ics variables de 
l'environnement qui sont mesurées. 

La detection des changements cxige une selection 
rigoureuse des échantillons permettant d'atteindre un 
degré déterminé de precision dans Ics estimations. La 
comprehension des mécanismes des processus naturels 
exige une evaluation precise ct rigoureuse des estima-
tions, car Ia nécessité de prédire des états futurs sur la 
base de ces correlations apparaft invariablement. 

Pour obtenir Ic plus grand rcndement de nos 
investissements, nous appliquons d'ordinaire le moni-
toring a plus d'un paramétre comme, par exemple, la 
production primaire a la fois du nombre et de la 
repartition des herbivores ou du niveau des polluants 
dans Ia nourriture et les tissus humains, etc. Le 
programme de monitoring ic plus habituel, si le 
temps, les ressources humaines et les moyens le per-
mettent, est celui qui englobe deux douzaines de 
grands mammifères, plusicurs types de végétation, 
des paramètres méteorologiques et méme socio-
économiques. 

Au debut, le monitoring fut concentré sur Ia 
pollution; des programmes mettant en evidence 
I'influence de Ia pollution sur Ia sante et qui sont 
activement réalisés de nos jours furent élaborés. Par 
ailleurs, un monitoring du climat fut créé en vue 
d'étudier l'impact de l'homme et des polluants sur Ic 
climat, I'impact du climat sur l'homme et le système 
de production dont il depend. Le monitoring des 
ressources renouvelables entra en vigucur plus tard, 
ii fut concentré initialement sur des problèmes im-
portants, notamment la degradation des sols et Ia 
disparition des forêts tropicales. 

La coordination et la direction des forces intel- 
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lectuelles sont les éléments majeurs du GEMS. Dans 
la majorité de nos projets sur place, nous faisons 
appel aux experts des institutions specialisécs de 
I'ONU, l'Organisation mondiale de Ia sante (OMS-
WHO), lOrganisation météorologique mondiale 
(OMM—WMO). I'Organisation pour l'alirnentation Ct 
l'agriculture (OAA—FAO), 1'UNESCO, etc. Ce sont 
les forces opérationnelles principales du programme 
du GEMS. A parler franc, sans I'aide de ces institu-
tions, il aurait été impossible de conduire un moni-
toring global a l'échelle a laquelle nous aspirons avec 
le budget relativement modeste alloué par le Fonds de 
I'cnvironnement. 

Ainsi, le GEMS créc, coordonne et contribue, 
avec Ia cooperation de ces institutions disposant d'un 
budget relativement modeste et d'un nombre peu 
élevé de collaborateurs, a la réalisation de projets dans 
le cadre des éléments suivants du programme per -
mettant d'obtenir aujourd'hui des données globales 
(cf. également Gwynne, 1982): 

- le monitoring des paramêtres lies a la sante de 
l'homme: la pollution de Pair dans les villes (UNEP/ 
WHO, 1978), l'action de Ia pollution de I'air sur 
l'homme (UNEP/WHO, 1982), la qualité globale de 
I'eau (UNEP/WHO, 1978), la contamination des 
produits alimentaires (UNEP/ FAO/WHO, 1981; 
UNEP/FAO/WHO, 1982); 

- le monitoring du transport a longue distance 
des polluants atmosphériqucs a travers les frontieres 
en Europe de I'Est et de l'Ouest et, en particulfer, 
les mouvements et la repartition des ingredients des 
pluies acides (UNEP/ECE/WMO, 1983; Whelpdale, 
1978) 

- Ic monitoring du climat concernant les mesura-
tions de fond de Ia qualité dc I'air (UNEP/WMO, 1982, 
UNEP/WMO/EPA/NOAA/NCC, 1981), I 'inventaire 
des glaciers du monde (Scherler, 1983), Pexamen des 
données historiques sur les changements du climat, 
l'analyse des gaz de l'atmosphère (Machta, 1976; 
Miller, Buchanan, 1979), T'étude de Ia balance ther-
mique dans le monde, etc.); 

le monitoring des oceans, y compris les mers 
intérieurcs avec l'aide du Centre de I'UNEP d'activité 
pour Ia réalisation du programme des mers régionales, 
situé a Genève; 

- le monitoring des ressources naturelles renou-
velables concernant Ia degradation des sols (UNEP/ 
FAO, 1979), des foréts tropicales (GEMS/PAC, 1982; 
Lanly, 1982; Mitchell, 1982; UNEP/FAO, 1980; 
UNEP/FAO, 1981; UNEP/FAO, 1981; UNEP/FAO, 
1981; des pâturages (Croze, Gwynne, 1981; GEMS/ 
PAC, 1980) et des plantes et animaux en voir de 
disparition (IUCN, 1978; IUCN, 1982; IUCN, 1982; 
IUCN, 1982;IUCN, 1982; IUCN, 1982). 

Ii n'cst nul besoin de dire quc nombre de ces 
activités ont lieu dans les reserves de biosphere. 

Ii est clair que les cinq categories de monitoring 
mentionnées ci-dessus n'épuisent pas toutes les 
possibilités du programme. Elles existent en raison 
des particularités de leur développement historique 

ou ont été créées, dans une certaine mesure, pour 
des commodités administratives. Ainsi, le monitoring 
des paramètres lies a Ia sante humaine qui est réalisé, 
en premier lieu, par la WHO est largement centre sur 
Ia determination des niveaux de pollution et du 
degré auquel I'homme y  est exposé (Bennet, 1981; 
Bennet, 1982; O'Brien, 1979; Piotrowski, Coleman, 
1980; UNEP/WHO, 1982; UNEP/WHO, 1982; UNEP/ 
WHO, 1982). PIus tard apparaitront des categories 
nouvelles de monitoring en résultat de l'activité dans 
Ic monde entier de stations pour I'évaluation et la 
contribution a la protection de Ia Sante (MEALS). 
Des categories non Hées a des objectifs concernant 
l'homme peuvent apparaftre. 

Ii existe de méme une dépcndance fonctionnelle 
étroite entre le monitoring concemant la Sante et le 
réseau du monitoring de Ia pollution di.i fond de 
l'air (BAPMoN) dirigé par Ic WMO (Georgii, 1982; 
Manning, 1982; Wallen, 1980). Plus de 100 stations 
du réseau collectent dans le monde entier des données 
sur les niveaux du fond des composes du suiphure et 
du nitrogéne, les particules en suspension du carbone 
de dioxyde, en vue de détecter les changements 
globaux et de créer une base pour la comparaison 
avec les niveaux de pollution de l'air dans les villes, 
mesurés dans ic cadre des programmes du monitoring 
du GEMS. C'est la tâche du GEMS/PAC de réaliser 
et de comparer ces programmes. 

Le monitoring des ressourccs renouvelables con-
cerne divers sujets contenant une idéc directrice 
unique. Nous encourageons les méthodes de collecte 
des données multiples, y compris les etudes au sol, les 
vols de reconnaissance systérnatiques a basse altitude 
(SRF) réalisés par des avions avec des ohservateurs 
et des sensors photographiqucs ou spectraux, des 
sources terrestrcs ou des satellites météorologiques 
(Croze, 1980; GEMS/PAC, 1980; Remote Censing 
Centre, 1980;UNEP/ILCA, 1981). 

Des co-variantes sont établies entre les données 
collcctées dans les trois milieux - le sol, l'air et 
l'espace - en vue de réduire les travaux sur le terrain 
exigeant de grands efforts et qui sont cofiteux. 
L'estimation, par exemple, du nombre de tétes de 
gros bétail et du rapport des espèces a l'aide de vols 
de reconnaissance systématiques utilisant des obser-
vateurs a largement remplacé l'énumération dans les 
centres de vaccination près des reservoirs d'eau. 
Bien pIus, les vols de reconnaissance donnent un 
tableau de repartition instantanée, cc qui était im-
possible auparavant. Dc mariière similaire, les données 
spectrales fournies par les satellites NOAA-6 et 7 mdi-
quant la distribution de la biomasse verte et l'abon-
dance des espèces peuvent être utilisées pour pro-
nostiquer la distribution saisonniêre des troupeaux 
migrants, cc qui a été vérifié par une série de vols de 
reconnaissance. Bien que cette approche continue a 
évoluer, dc a dépassé Ic stade des essais et été 
appliquee de manière effective sur des centaines de 
milliers de kilométres carrés de terres andes et de 
foréts tropicales africaines. 
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Le monitoring dans le cadre du CEMS permet 
d'obtenir unc estimation écologique de la pollution, 
du climat et des ressources rcnouvclables: 

- L'état de la situation 
- La rapidité des changements observes ou 
- Lc risque d'une future degradation de l'état. 
Les usagers de l'information, outre ceux qui sont 

obliges de faire des estimations globales et ceux qui 
doivent decider comment répartir les fonds écolo-
giqucs internationaux sont a la fois des organes 
charges de Ia plariification et de la prise de decisions 
tant nationaux qu'internationaux. Supposons, par 
exemple, qu'une information importante sur l'estima-
tion de l'environnement parvienne a la personne 
chargée de prendre des decisions sous une forme 
dépasséc et peu claire. II faudra beaucoup de temps 
pour élaborer le projet nécessaire, allouer les fonds, 
collecter et analyser les données. Au moment oü le 
rapport parviendra au collaborateur chargé de prendre 
une decision, le problème se sera résolu de lui-méme, 
ou, ce qui est plus probable, sera devenu plus corn-
plexe. L'inforrnation sur I'environncment doit être 
plus rapide. 

3. LA CONNEXION DES RESERVES 
DE BIOSPHERE 

Dans le contexte d'une information pour le mana-
gement, examinons brièvement pourquoi le moni-
toring et l'estimation dans les reserves de biosphere 
doivent pouvoir donnerune information particuliêre-
ment utile pour Ic management. Les avantages de la 
collecte des données (qui incluent a la fois la re-
cherche Ct le monitoring) dans les reserves de bio-
phêre sont bien connus. Vu que les reserves de bio-

sphere sont pour I'essentiel des territoires protégés, 
elles sont pré-adaptées a la recherche et au moni-
toring, et pour surmonter nombre de limitations dans 
la collecte de données effectives pour le management, 
dies exigent une approche par systèmes. Ii importe 
d'énumérer certains problémes majeurs.  

esscntielles et etre suffisarnment varies pour fournir 
aux diverses spécialistes (forestiers, hydrologistcs, 
etc.) des données abondantes. Ces écosystèmes doi-
vent être également ouverts a Ia recherche et au moni-
toring dans leurs frontières. Les reserves de biosphere 
satisfont pleinement a ces exigences. 

3.2. Le piêge des données sectorielles 

L'histoire et Ic hasard nous ont donné peu de cas 
pour Ia classification des données de l'environnement. 
Cette restriction réduit nos possibilités de trouver 
des solutions aux problèmes complexes de l'environ-
nement. 

Nos aieux, en accord avec leurs perceptions et 
interpretations du monde, cla.ssaient tout naturelle-
ment Teurs observations dans les domaines d'études 
les plus évidents: les sols, l'hydrologie, la botanique, 
etc. Aujourd'hui, toutes ces sciences sont subor-
données a des disciplines dorit les régles ont été élabo-
rées ii y  a des centaines d'années. La distribution de 
l'information par secteurs a mené tout logiquement 
a Ia creation de cours d'enseignement stéréotypés. Ce 
qui, a son tour, a conduit a l'apparition de spécialistes 
et d'administrations correspondantes. Ce comparti-
mentage a créé une arène de lutte potentielle pour des 
intéréts sectoriels, ii entrafne des dépenses inutiles par 
suite du doublement des recherches et détourne d'une 
analyse constructive. 

Des dornaines d'études synthétiques tels que 
l'écologie, les sciences socio-économiques, Ia géogra-
phie moderne, I'étude de l'environnement et autres 
disciplines analogues se sont développées, pour I'es-
sentiel, en reaction a I'inadéquation des disciplines 
traditionnelles et sectorielles et ont contribué a une 
étude adequate des systèmes intégrés dont semble 
étre constitué le monde. C'est pourquoi nous avons 
besoin de Iaboratoires naturels ofi nous pourrions 
appliquer une approche par systèmes et établir des 
correlations multivariantes parmi les données collec-
tees par le monitoring écologique. 

3.1. La pathologic de l'environnement 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, Ic mouve-
ment pour Ia protection de l'environnement est 
apparu a cause des problèmes qui ont surgi. Nous 
oublions souvent que nous ne pourrons réellement 
comprendre la pathologic que Si flOU5 connaissons 
la norme. Un bon médecin posséde des connais-
sances solides en anatomic, physiologie et connaft 
dans I'idéal, le comportement d'un organisme sam. Ii 
est indispensable d'étudier le fonctionnement de 
systèmes naturels non perturbés. C'est pourquoi 
nous avons besoin d'un réseau mondial d'écosystèmes 
sains, relativement peu touches par I'homme, mais 

se prétant a une action prudente. Ces écosystêmes 
doivent représenter lcs provinces biogéographiques  

3.3. Grain et ivraie 

Une autre importante justification de l'étude du 
fonctionnemcnt naturel des choses est une profonde 
comprehension d'un écosystème en vue de determiner 
l'importance relative des facteurs modifiants qui 
peuvent souvent être dirigés et des facteurs détermi-
nants qui ne peuvent être contrôlés. Par exemple, le 
système d'exploitation du sol peut étre facilement 
modifié, mais on ne peut influencer Ia quantité de 
pluie qui tombe. Cette information obtenue par 

I'analyse des variantes peut réduire le degré d'incer-
titude et coritribuer a une application plus efficace 
des ressources du management. 

Nous avons besoin pour ces analyses d'une grande 
quantité de données collectées dans des circonstances 
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différentes et a des moments divers, nous avons 
besoin d'un monitoring intégré dans les reserves de 
biosphere. 

3.4. Une panique myope 

indépendamment de I ordre Ct des bases théori-
ques de notre approche, Ics opoints chauds de l'en-
vironnernent continuent a attirer notre attention. 
Certes, nous devons les prendre en consideration 
mais, partant d'une perspective globale, nous corn-
prenons que le programme sur l'environnement ne 
peut inclure des réponses a court terme atténuant 
l'impact de ce problème... puis d'un autre..., puis, 
trés vite, d'un autre encore... Une approche plus 
ordonnée et, donc, plus efficace, donnant des résul-
tats stables, consiste a assurer des chances égales a 
tous - depuis les urbanistes et les universitésjusqu'aux 
dépôts de pompiers. C'est pourquoi nous ne devons 
pas mener dans les reserves de biosphere un moni-
toring en vue de résoiidre les problérnes qui s'y 
posent mais nous assigner pour tâche d'appréhender 
de façon plus large les processus réalisés dans la 
nature. 

3.5. La connexion des données 

Devant nous se pose le problèmc de l'utilisation 
des données. Nous sommes en possession d'une trés 
grande quantité d'information sur I'environnement, 
accumulée par megabytes dans chaque secteur. 
Nombre de données ont une structure assez bien 
ordonnéc, comme, par exemple, dans le réseau du 
monitoring du GEMS, d'autres parviennent dans un 
état non systématisé de campagnes chargées de 
résoudre des problèmes spécifiques du management 
de l'environnement a mesure qu'ils apparaissent. En 
tout cas, it n'y a pas eu encore de tentative de coor-
donner l'information accumulée au niveau global et 
mérne au niveau national. 

A mesure que s'accumulent les clonnées sur 
l'information, nous commencons a penser a leur 
systématisation, a préter attention aux possibilités 
d'un monitoring coordonné de l'environnement et 
a une evaluation des donnécs au niveau dc l'éco-
système. 

Nous pouvons, d'une part, suivre le comporte-
ment d'écosystèmes, ce que nous faisons dans Ic 
cadre du programme du monitoring des ressources 
renouvelables du GEMS. D'autre part, nous pouvons, 
dans le cadre de ce méme système, réaliser avec 
succès le monitoring des substances nocives dans 
l'air, l'eau, Ia nourriture et les tissus humains. De 
plus, a l'aide du programme du monitoring du climat 
du GEMS, nous observons a la fois le comportement 
de phénomènes naturels comme, par exemple, dans 
le cadre de l'inventaire des glaciers du monde et des 
niveaux de fond de certaines substances dans Ic cadre 
du BAPMoN. 

Ces diverses operations de monitoring se combi-
nent a I'échelle locale a l'intérieur des reserves de 
biosphere dans le projet experimental du monitoring 
intégré dans les réservesde biosphere de la zone des 
foréts tempérée 1'UNEP/WM/UNESCO (cf. également 
GEMS/PAC, 1981; Wiersrna, 1981). A l'échelle 
mondiale, ces données dispersées sur les réservcs mais 
indéniablement re]iées entre elles s'accumulert dans 
le cadre du GEMS, habituellement dans les fichiers 
des cabinets ou clans ceux des institutions spécialisées 
relevant de I'ONU. 

Néanmoins, it n'existe pas aujourd'hui d'approche 
internationale standartisée permettant de rassembler 
n un tout les données sur l'environnement sous Ia 

förme la plus utile possible. It existe cependant une 
technologie pouvant résoudre le probléme: le système 
de l'informàtion géographique. Bien que les données 
sur l'environnement soient sectorielles ou orientées 
sur des problèmes spécifiques, et soient, pour cette 
raison, non universelics, elles ant toujours un déno-
minateur commun important: Ic lieu geographique. 
Chaque objet a des coordonnées géographiques. 

On peut arguer que la majorité des decisions 
relatives a la planification et au management ont 
egalement des coordonnées géographiques, c'est 
pourquoi, lors de la prise de decisions, on doit user 
de données physiques et géographiques diverses sur 
les ressources biologiques. II existe une nécessité 
réelle de créer une structure globale des données sur 
l'environnement, laquelle accepterait des renseigne-
ments provenant de sources diverses, assurcrait leur 
systématisation et analyse contrôlées et qui (point 
très important) leur donnerait une forme optimale 
quant a son utilisation. Nous supposons que la meil-
leure manière d'achever cette tâche complexe est un 
système de management des donnécs selon un prin-
cipe géographique. 

Cette We a été étudiéc par les consultants du 
GEMS (Bie, Lamp, 1983) et I de nombreuses ren-
contres d'experts. Nous disposons aujourd'hui d'un 
projet préliminaire pour une Banque de données 
d'informations des ressources globaics (GRID), 
organe centralisé qui gérera les banques des données 
provenant d'autres sources depuis les vieilles cartes 
jusqu'aux fichiers entièrement automatisés. Cet 
organe devra pouvoir enregistrer, analyser, presenter 
et distribuer les données pour leur utilisation I 
n'importe quelle échelle. Le système GRID rendra 
accessibles aux consommateurs, rapidcment et a has 
prix les donnécs sur l'environnement; les gouveme-
ments des pays en voie de développement auront Ia 
possibilité d'utiiser la technologie du traitement 
des données. La puissance croissante et Ia baisse du 
coüt des micro-ordinateurs feront de d'extension 
des chiffres une possibilité réelle. 
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4. CONCLUSION 

Nos considerations touchent a leur fin. Les réser-
yes de biosphere promettent de devenir des labora-
toires naturels qui donneront Ia possibiité de procé-
der a des recherches et a un monitoring a un niveau 
plus élevé que l'étude des états pathologiques de 
l'environnement Ct la collecte de données sectorielles; 
cues aideront a comprendre les liens causals et les 
variables essentidlles a l'intérieur de systèmes entiers. 
Ii existe une base pour le monitoring et les moyens 
nécessaires pour l'utiisation des donnécs reçucs. 
Nous espérons et nous voulons croire que la bonne 
volonté de ceux qui prennent des decisions est con-
forme I notre désir d'utiliser au maximum l'informa-
tion qu'ils recevront. 

Le réseau international des reserves de biosphere 
est une bonne idée mais, maiheureusement, son 
fonctionnement comporte des défauts, car un réseau 
implique un flot d'information. Une simple liste des 
territoires protégés dans un prospectus est insuffi-
sante pour créer un réseau veritable, bien que cela 
soit un debut (I'UNESCO y a joué un grand role). 
Dans toutes Ics recherches scientifiques, ii faut corn-
mencer par des observations ordonnées qui aident I 
formuler les questions de base avant de penser I la 
maniére d'y répondre. 

L'acceptation d'un territoire protégé en tant que 
reserve de biosphere en tient compte dans les recher-
ches sur le comporternent des systèmes naturels. 

Le management a besoin d'inforrnation. Un moni-
toring dans le cadre du GEMS, l'organisation et la 
distribution des données par le système GRID pro-
posé par Ic GEMS peuvent assurer l'obtention de 
données cr1 uiques en provenance des écosystèmes 
et une liaison en retour. 
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BANQUE INTERNATIONALE DE DONNEES SUR LES RESERVES DE BIOSPHERE 
ET NECESSITE D'UNE STANDARDISATION 

par 

Jeremy Harrison 

Service d'information sur les territoires protégés, 
Centre de contrôle pour Ia protection de l'environnement (IUCN), 

Herbarium, Jardin Botanique Royal, 
Kew Richmond, Surrey, Royaume-Uni 

RESUME: Le rapport souligne la valeur d'une 
approche standartisée des recherchcs et du moni-
toring dans Ies.réserves de biosphere, non seulement 
pour l'usage des paramètres standartisés habituels, 
mais également pour le développement de program-
mes de recherches et de monitoring. La nécessité de 
développer une Banque internationale de donnécs 
sur Jes reserves de biosphere est de mème motivée, 
et des recommandations sont donnécs sur les activités 
de recherche et, de monitoring pour chaque region 
géographique. Elles sont accompagnées de descrip-
tions, de cartes et de plans pour le management. Les 
possibilités du Service d'information sur les territoires 
protégés (PADU) relevant de PUnion Internationale 
pour Ia protection de I'environnement et des ressour-
ces (IUCN) sont égalemcnt décntcs. Ii est suggéré 
d'intégrer par la suite une information détaillée sur 
les reserves de biosphere aux données dont dispose 
le PADU. 

1. INTRODUCTION 

Un des objectifs des reserves de biosphere 
(UNESCO, 1974) est la protection de territoires 
formant un réseau mondial lie par des buts, des 
standards et un echange d'information communs. 
Des reserves de biosphere existent aujourd'hui dans 
diverses regions du monde. La question est de savoir 
si elles forment réellemcnt un réseau, ou représentent 
tout juste un nombre de regions regroupées sous Ia 
rubrique reserves de biosphéren et formant, en fait, 
des territoires protégés oi l'accent est mis principale-
ment sur les recherches scientifiques et la formation 
dc spécialistes. 

II existe aujourd'hui un point de vue international 
sur les reserves dc biosphere. Mais un problème se 
pose: les reserves accomplisscnt-elles leur but, qui 
est de fournir une information a l'échelle mondiale 
sur la biosphere, et qu'cntreprend (ou doit entre-
prendre) l'homme sous c: rapport? Lcs reserves de 
biosphere sont clairement vues comme des standards 
(ou des repêres) en fonction desquels sont évalués 
les résultats de l'actjvité humaine dans d'autres 
regions (UNESCO, 1974; souligné également dans Ic 
rapport IUCN, 1978). Les reserves de biosphere con- 

tieiment d'ordinaire le ccur des zones relativement 
peu touchées, intéressantes dans cc sens qu'iI est 
possible de les comparer avec d'autres regions en vue 
d'évaluer les changements écologiques. Alors que ces 
zones ont fait l'objet de publications multiples, des 
aires entières a l'intéricur du système des reserves de 
biosphere ont été peu étudiées. C'est pourquoi ii 
imp orte d'accroftre Ia valeur de ces regions en tant 
que standards pour une comparaison au niveau inter-
national. En I'absence de méthodes semblables, il est 
difficile d'identifier les changements intervenant avec 
le temps dans une reserve concrete. 

K. Miller (1982) a énuméré les avantages et incon-
vénients principaux des reserves de biosphere en 
comparaison avec d'autres formes de territoires 
protégés. Deux de ces avantages principaux ont une 
importance mondiale: c'est, tout d'abord, Je role 
positif des reserves de biosphere dans le règlement des 
problémes de Ia satisfaction des besoins de l'homme 
et des tâches d'utilisation régionale et du renouvelle-
ment des ressources et, ensuite, c'est la possibilité 
d'unir les intérêts scientifiques, économiqucs et admi-
nistrati fs. 

P. Goodier et J.Jeffers (1981) ont souligné l'im-
portance des reserves de biosphere aqui facilitent les 
comparaisons entre habitats écologiqies et recherches 
scientifiques dans des reserves comparables, entre 
reserves et territoires similaires en dehors des reserves 
qui sont soumis a des formes variées d'ingérence ou 
d'activité économique humaine. 

Pour que les avantages des reserves soient reels au 
niveau international, il faut rapporter le travail mené 
dans une region du monde aux activités des savants 
et des managers dans d'autres régiciiis. Cela exige a 
son tour l'utiljsation de méthodes standardjsées dans 
les recherches scientifiques et Ic monitoring. II est 
également indispensable que ceux qui planifient 
l'assjmilation des ressources et leur utilisation aient 
accès a l'information recueillie lors du travail effectué 
dans d'autres reserves de biosphere Ct aient connais-
sance des travaux menés dans d'autres reserves dc 
biosphere. Sans integration des recherches a l'échelle 
internationale ci sans comparaison des résultats du 
monitoring et des recherches, ii sera impossible de 
réaliser nombre de buts essentiels que les reserves de 
biosphere sont appelés a remplir. 
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2. STANDARDISATION DE LA RECI-IERCHE 
ET DU MONITORING 

La recherche et Ic monitoring sont des compo-
santes importantes du management des reserves. La 
recherche, en Ce sens, peut être définic comme le 
travail exécuté en vue d'elargir notre comprehension 
des composantes écologiques et des processus se 
déroulant clans les écosystèmes; Ic monitoring peut 
étre défini comme une méthode de contrôle de la 
direction et de la rapidité de Ce processus (Ferrar, 
1983). Ces deux aspects sont vitaux alors que le 
monitoring est important dans toutes les regions en 
raison de sa portée pour un management effectif, la 
rechcrche étant plus sélcctive quant a la région. 

Ii est evident que les possibilités du monitoring 
et de la recherche different d'un pays a l'autre, ce 
qui est conditionné par les ressources financiéres et 
l'existence de spécialistes compétents. II faut donc, 
en premier lieu, savoir cc qui a été effectué et s'ef-
fectue dans le domaine de la recherche dans chaque 
reserve de biosphere: s'il y a une liste des espèces; 
Si OU1, quels groupcs elle embrasse; s91 y a une carte 
géographique, un plan de management; ct, s'ils 
existent, a quel stade de réalisation ils se trouvent, 
etc. Ce type d'information dolt avoir une forme 
standard et être réguliérement complété et tenu a 
jour pour pouvoir être rapidement utilisé par Ics 
chercheurs et les managers dans la reserve et ailleurs. 
De plus, en raison des differences dans les possibilités 
nationales, apparaft Ia nécessité d'adopter un plan 
international de recherches et de monitoring possibles. 
Ce plan doit fixer les programmes prioritaires du 
monitoring et de la recherche et indiquer les activités 
auxquelles ii importe d'accorder une attention 
particulière. 

Si ce plan de recherche était adopté a l'échelle 
internationale, il assurerait la creation d'une base 
d'information uniforme, laquelle permettrait, a son 
tour, de planifier des recherches plus utiles et effica-
ces. Cela simplifierait considérablement l'usage de 
l'information collectée scion un programme standard, 
ce qui, a son tour, fadiliterait la comparaison et 
l'anaFç'se des résuitats des travaux de recherche et de 
monitoring. 

Cette proposition n'est pas nouvelle. Le Comité 
national des Etats-Unis chargé du programme 
l'Homme et la Biosphère a présenté en 1979 un 

programme par étapes du monitorig des reserves 
de biosphere conçu de manière a permcttre a tous 
les pays d'y participer au niveau leur convenant. En 
soumettant cc programme au Conseil de coordination 
du Programme international d'Homme et la Bio-
sphere>>, le président du comité national des Etats-
Unis a souligné cc Ia valeur que le programme peut 
avoir pour l>établissement de standards nationaux 
des conditions naturefles. II existe d'autres plans de 
monitoring dans le cadre et en dehors du Programme 
>J'Homme et la Biosphere>> (voir, par exemple, le 
programme de monitoring des eaux établi en 1977 

par Ia National Science Foundation, 1977). C'est 
pourquoi ii importe de prendre des mesures urgentes 
pour surmonter le cloisonnement entre les divers 
programmes. Un programme de recherche et de 
monitoring coordonné a léchelle nationale peut 
assurer l'e succès du concept de reserves de biosphere 
dans Ia décennie a vcnir. 

Toutefois, la standardisation du programme n'est 
qu'une partie de La solution de I'ensemble du 
problème. La comparaison entre les reserves peut être 
difficile Si on utilise des techniques diverses; c'est 
pourquoi, là øü c'est possible, ii serait utile d'agir en 
faveur d'une plus grande standardisation des techni-
ques et de Ia presentation des résultats, cc qui per-
mettrait de créer une base objective pour Ia compa-
raison des données collectées sur des territoires 
divers. Lorsquc des techniques différentes ont été 
utilisées, des etudes doivent ètre faites pour voir dans 
quelle mesure les données sont conformes aux résul-
tats obtenus par les méthodes standard. 

3. NECESSITE DE L'ORGANISATION D'UNE 
BANQUE INTERNATIONALE DE DONNEES 

La nécessité de standardiser les techniques du 
monitoring exige de créer un fonds d'information 
sous forme d'une Banque internationale des données. 
Cela signifie que toute l'information sur les reserves 
de biosphere, des simples descriptions aux résultats 
détaillés de Ia recherche et du monitoring, doivent 
être rassemblées en un seul endroit dans le cadre 
d'un système d'information entièrement intégré et 
géré. II sera alors possible d'obtenir rapidement une 
information sur chaque reserve, sur les aspects du 
programme international du monitoring réalisé dans 
chaque reserve, sur les types de recherches menées, et 
de procéder a une analyse des données sous la forme 
proposée par Risser, Cornelison (1979) et Goodier et 
Jeffers (1981). L'utilisation de cette base d'informa-
tions internationale nous fera connaftre non seule-
ment les niveaux de protection de telle ou telle 
reserve mais également les tâches prioritaires dont la 
solution exigera une cooperation internationale. line 
base d'information intemationale nous fera savoir 
egalement o oü nous en sommes>> de Ia réalisation 
d'un programme commun, non seulement sous Ic 
rapport de Ia repartition et de l'organisation des 
reserves de biosphere mais également de cc qui a été 
fait ou se fait dans des reserves biosphere concretes 
et en dehors de leurs limites. 

Le programme de l'organisation des reserves de 
biosphere exige d'ores et déjà une information globale 
sans laquelle ii est impossible d'affirmer que l'on 
utilise, en qualité de reserves de biosphere dans 
toutes les regions biogéographiques, des territoires 
suffisamment représentatifs. II est également três 
important de disposer d'une source centralisée 
d'information pour la preparation de publications, 
Ia presentation de données indispensabics aux agences 
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chargées de la protection de I'environnement et des 
ressources ainsi qu'aux organismes charges de ré-
soudre Ics tâches posées par le développement éco-
nomique, etc. De plus, les gouvernements doivent 
savoir ce qui se fait partout ailleurs dans Ic domaine 
du management des territoires protégés. Cette infor-
mation permettra aux gouvernements d'accroftre 
l'efficacité de leurs efforts et d'éviter de répéter 
l'erreur des autres. Ii peut arriver qu'une aide tech-
nique devienne indispensable, comme par exemple 
lors de la solution d'une tâche concrete du manage-
ment, dans ce cas, la source centralisée d'information 
pourra presenter des données détaillées concemant 
Ic lieu et l'organisation qui a déjà mené des travaux 
de Ce genre. 

Les scientifiques et les dirigeants peuvent voir 
surgir un grand nombre de questions liées au travail 
concernant les reserves de biosphere. Queues reserves 
contiennent de grands lacs d'eau douce et comment 
Ia péche locale est-elle intégrée au management de la 
reserve? Existe-t-il une lisle de la faune omitholo-
gique dans une reserve concrete et, Si oul, a-t-on 
observe des changements intervenus avec le temps, 
ce qui permettrait alors de calculer la vitesse du 
roulernent? Comment résout-on les problèmes de la 
proliferation de certaines herbes exotiques? Dans 
quelles reserves a-t-on procédé a une étude des sols? 
Telles sont les questions qui peuvent exiger une 
réponse ct pour lesquelles une source centralisée 
d'information est nécessairc. 

Le besoin de donner rapidement une information 
aux mass media peut également apparaltre. L'irnpor-
tance d'une source d'infonnation centralisée est 
évidente dans ce cas également. Et enfin, ii est très 
important d'assurer une conservation sure et a long 
terme des données provenant de programmes de 
monitoring; ii 'Va de soi que cette sécurité s'accroft 
également lorsque l'infonnation se trouve dans des 
sources centralisées aussi bien que dans des admini-
strations locales. 

Des banques de données sur les reserves de bio-
sphere existent déjà. Nous pouvons citer comme 
exemple de banque de données nationale le projet 
américain de collecte des données sur les reserves de 
biosphere réalisé par le service écologique d'Oklaho-
ma (Risser et Cornelison, 1979). Ce projet décritles 
regions géographiques des Etats-Unis, évalue et ana-
lyse leur place dans l'environnernent général des 
Etats-Unis, généralise les résultats de la recherche et 
du monitoring entrepris dans les regions des USA, 
donne une bibliographie de Ia littérature concernant 
ces nuvrages. Nous pouvons citer également un 
exemple a l'écheUe intemationale: 1'UNESCO a 
collecté une information standardisée sur les reserves 
de biosphere dans le cadre du système d'information 
if l'Homme et la Biosphère et ces rnatériaux ont été 
présentés dans de nombreuses publications (voir par 
exemple UNESCO, 1979a, 1979b, 1981). 

4. L'ACTIVITE DE L'IUCN POUR LE 
MONITORING DES TERRITOIRES 
PROTEGES 

Pour beaucoup de raisons invoquées ci-dessus, 
l'intérét pour le monitoring dans le domaine de 
l'environnement existe depuis longtemps. En 1981 
I'IUCN a orgarlisé une unite d'information sur les 
territoires protégés (PADU) dans le but de collecter 
et de trailer les données concernant toutes les catégo-
ries de territoires protégés. En tant que partie du 
Centre pour le contrôle de l'environnement entrant 
dans l'IUCN, le PADU est étroiternent lie au système 
global du monitoring de I'environnement de 1'UNEP 
(organisation des Nations Unies sur I'environnement) 
Ce service a été décrit de manière détaillée (Harrison 
et al., 1982; Harrison 1983a, 1983). Certaines de ses 
données ont été incluses dans Le bulletin de l'ONU 
(IUCN, 1982 et l'IUCN, 1982a et Ic Livre de réfé-
rence de l'IUCN des territoires protégés non tropi-
caux)) (IUCN, 1982). 

L'information sur les territoires proteges est col-
lectée dans le monde entier par Ic biais des contacts 
individuels et complétée par des articles, des plans de 
management, les listes des espèces biologiques, etc. 
L'information est stockée et utilisée au moyen d'en-
sembles de données introduits dans l'ordinateur, de 
technique de reproduction et de cartes, ce qui 
térnoigne de Ia grande souplesse du système. 

Toute I'information stockée dans les ensembles de 
données peut étre utilisée au cours du triage et de la 
selection des renseignements indispensables. Ainsi, 
I'IUCN peut, a I'aide de cc système, preparer des 
listes des parcs nationaux dans le Sud-Est de l'Asie, 
des listes de reserves dans I'Est de 1'Afrique couvrant 
plus de 10 milles hectares, des listes de reserves 
naturelles dans Ic biome des foréts tropicales humi-
des, etc. Le volume d'inforrnations de ces ensembles 
de données s'accroft graduellement. Ii en résulte que 
le travail du triage et de la selection devient de plus 
en plus complexe. Ii a donc fallu perfectionner ce 
système pour Ic triage des types d'habitat, I'établisse-
ment de liens plus étroits avec les fonds d'information 
pour les espêces en voic de disparition et Jes données 
stockées dans d'autres sous-services du Centre pour le 
contrôlc de l'environnement. Ces ensembles de 
données peuvent êtrc aussi plus facilement générali-
sees et certains de ces matériaux ont déjà été publiés 
(Harrison Ct aI, 1982; IUCN, 1982). Dc pIus, 
I'UNESCO a préparé une information sur les reserves 
de biosphere qui sera préscntée au symposium. 

La technique de reproduction sera utilisée pour 
stocker les imprimés contenant une information sur 
chacun des territoires protégés dans Jes ensembles de 
données. Ces imprimés, qui généralement n'ont pas 
plus de deux pages, sont divisés en un nombre de 
groupes a en-tête standardisé. L'utilisation des techni-
ques de reproduction permet en cas de nécessité 
d'obtenir facilement Ia dernière information sur.Ies 
reserves de biosphere contenue dans les imprimés. 
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Cela donne a l'IUCN Ia possibilité d'imprirner rapide-
melt l'information concemant les pares Cu les 
reserves sélectionnés. Si ces possibilités sont unics aux 
techniques de triage et de selection, I'IUCN peut 
rapidement composer des directives incluant toutes 
les donnécs sur tel Cu tel pares ou reserves en Afrique 
centrale Cu dans les pays de I'ASEAN, par exemple, 
on de ceux on l'on trouve des tigres ou des palmiers. 

Enfin, l'information reçue cst également stockée 
sous la forme habituelle (plans de management, 
cartes, articles publiés, listes d'espèces biologiques, 
brochures, livres, etc). 

L'un des avantages principaux de ce type de 
banque de données est qu'elle couvre tous les types 
de territoires protégés, y compris les territoires 
reconnus a I'échelle internationale tels que ics reserves 
de biosphere, les regions de l'Héritage mondial et les 
territoires humides d'importance internationale. Le 
PADU tient une documentation sur les regions de 
l'HCritage naturel mondial pour le Secretariat de 
Convention, des discussions sont menCes pour une 
aide au monitoring dans ces regions. Le PADU tient 
également la documentation contenant des données 
sur les regions énumérées dans la Convention de 
Ramsar pour le bureau de cette convention ct tra-
vailic étroiternent a la creation de banques de données 
avec les groupes menant des recherches dans les 
territoires humides en Afrique et dans les Néotro-
piques. 

Une extension intemationale de toutes les catégo-
tics de territoires protégés accroft considérablement 
la valeur de la banque de données en cc qu'efle crée 
Ia possibilité de comparer les regions géographiques 
a une échelle mondiale. Cette valeur est encore ren-
forcée par des liens étroits avec d'autres sous-services 
du Centre pour Ic contrôle de I'environnement qui 
assurent l'observation des plantes et des animaux 
protégés. 

5. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

L'une des fonctions de cette rencontre est de dé-
cider comment nous allons procéder ultéricurement 
dans le domaine de Ia collecte et du traitement de 
l'information dans Ic cadre du programme des réser-
yes de biosphere. On nous demande notamment de 
donner des recommandations concretes pour le 
développement d'un système international de moni-
toring pour Ic réseau des reserves de biosphere et de 
form uler les principes et les directives du traiternent 
des résultats du monitoring a l'échelle d'un réseau 
international des reserves de biosphere. Ci-dessous 
sont énurnérés les points essentiels, exigeant une 
discussion ultérieure. 

1. Standardisation de Ia recherche et du moni-
toring 
I.I. Nécessité d'une standardisation des pro-

grammes internationaux de recherche et 
de monitoring. 

1.2. Nécessité d'établir une comparaison entre 
les techniques de recherche. 

1.3. Nécessité d'établir une comparaison entre 
les méthodes de presentation des résultats 
des programmes de recherche et de moni-
toring. 

2. Mesures visant a assurer Ia creation d'unc 
banquc internationale de données 
2.1. Quelles données doivent être collectées a 

l'échelle intcrnationale? 
2.2..Qui doit s'occuper du stockage et du 

traiternent des données (et de queUe 
façon?) 

2.3. Comment faut-il collecter I'information? 

M. Batisse (1982) considère Ia reserve de bio-
sphere comme un laboratoire d'etudcs lie, dans Ic 
cadre du programme l'Homme et Ia Biosphère, aux 
autres tcrritoires analogues dans d'autres pays. II 
reconnaft que ces liens ne peuvent s'établir rapide- 
ment mais, dans le même temps, il indique clairement 
que des pas importants peuvent étre entrepris pour 
renforcer et accélérer cc processus. J'estime que Ia 
standardisation de Ia rechcrchc et du monitoring et de 
la misc en place d'une banque de données internatio- 
nales entièrement centralisée sont des mesures correc-
tes entreprises dans la bonne direction. 

Di Castri et Robertson (1982) ont note que le 
programme des reserves de biosphere a contribué a 
une cooperation internationale dans Ic dornaine de la 
protection de l'environnement. us ont indiqué qu'en 
dépit de nombreuses lacunes ii existe une base pour la 
creation d'un réseau international reel des territoires 
protégés. Cependant, malgré ces exemples positifs, 
les reserves de biosphere ne pourront atteindre les 
objcctifs pour lesquels dies sont été établies sans 
une approche du problèmc centralisée I I'échellc 
internationale et sans comparaison des résultats de 
Ia recherche et du monitoring. 
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RESUME. Le système global des reserves de 
biosphere établi dans le cadre du programme du 
MAB8 donne unc possibilité unique de determiner 
les changements survenant dans la biosphere au 
moyen dun monitoring mené dans des conditions 
climatiques similaires sur divers continents. L'en-
semble des recherches des conditions physiques et 
géographiques créent une base au développement de 
strategies similaires pour l'utilisation de ressources 
naturelles, la protection du fonds génétique, les 
échanges d'information et Pévaluation de méthodes 
comparables de monitoring. Cependant, le choix des 
reserves de biosphere similaires n'est pas une tâche 
simple. L'examen des reserves semblables est limité 
par le niveau des caractéristiques communes de la 
biosphere. On propose que Ia selection des reserves 
similaires soit faite, en premier lieu, sur Ia base de 
pararnètres comparables de l'cnvironnement des 
écosystèmes et de la similarité de leurs reactions aux 
changements globaux intervenant dans l'environne-
ment. La procedure de selection des reserves de 
biosphere similaires s'effectue en plusieurs étapes et 
en utilisant les données publiées reflétant les condi-
tions de l'cnvironnement, les particularités des éco-
systémes en tant que tels et Févaluation des recher-
ches sur place. 

Les efforts communs du Réseau international des 
reserves de biosphere sont concentrés sur les rechcr-
dies conjointes et sur l'étude des differences conti-
nentales dans les conditions de biosphere les plus 
representatives. Ainsi, ils peuvent contribuer de 
manièrc substantielle a l'accomplissment des buts 
du programme du MAB-8. 

1. POSITIONS DE BASE, OBJECTIFS ETTAC1-IES 

En accord avec les objectifs du programme 
MAB-8, un système global de reserves de biosphere 

donne a l'humanité une possibilité unique de réaliscr 
une stratégie unifiée pour la protection de Ia diver-
site des écosystémes et du fonds génétique, d'organi-
ser un système unifié d'études a long terme des 
variations natureiles et anthropogéniques dans la 
stmcture et Ic fonctionnement des écosystèmes ce 
qui donnera a Ia longue un reflet représentatif des 
changements fondamentaux intervenant dans Ia bio-
sphere, de créer un réseau unifié de points de moni-
toring écologique, lequel fournira une information 
sur le niveau global de Ia pollution et des change-
ments dans le climat, sur les reactions des ecosystè-
mes et de leurs composants a ces facteurs. 

En parlant d'un système global de reserves de 
biosphere, nous suggérons que dans le fonctionne-
ment de ces systèmes, ii importe de considérer leur 
communauté tant au regard des problémes lies a Ia 
protection de la diversité des écosystèmes et du fonds 
génétique que des problêmes lies au dynamisme des 
écosystèmes: pollution de l'environnement, change-
ment de climat et de l'ensemble de la biosphere, ce 
qui reflète finalement les processus globaux existant 
dans Ia biosphere. Sur le fond de cette communauté, 
il existe, naturellernent, des particularités régionales 
qui ne doivent pas être ignorées dans l'activité pra-
tique et qui peuvent être micux comprises et prises 
en consideration si flOUS disposons de notions fermes 
en cc qui concerne les tendances générales Ct les 
caractéristiques. 

L'harmonie des processus dans Ia biosphere est 
percue plus nettement a I'exarnen de cartes a petite 
échelle, du climat, des sols, de la végétation ou des 
biomes. Les conditions de climat typologiquement 
similaifes et les ecosystemes et biomes extérieurement 
similaires qui déterminent ces processus sont plus au 
moms interchangeables, sous le rapport de la latitude 
et de Ia longitude, sur tous les continents. II est bien 
connu que cette généralité est determinee par les 
caractéristiques globales de la formation du temps sur 
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Ia Terre: l'impact de la radiation solaire, Ia position 
statistique moyenne des regions de haute et de basse 
pression et les lois générales du mouvement Ct de la 
transformation des masses. II est evident que cc sont 
les changements climatiques globaux qui déterminent, 
en premier lieu, les caractéristiques générales des 
changements dans Ic fonctionnement de Ia biosphere, 
alors que le large transfert intercontinental des masses 
d'air determine la propagation des effets de la pollu-
tion atmosphérique régionale et les changements dans 
le fonctionnement des écosystèmes resultant des in-
fluences anthropologiques a l'échelle globale. 

Par consequent, pour établir les tendances globa-
les fondamentales des changements dans l'état de la 
biosphere, nous devons disposer des résultats d'un 
monitoring a grande échelle mené dans des conditions 
climatiques similaires sur des continents différents. Si 
nous observons simultanément des processus de 
désertification ou des tendances constantes d'accrois-
sement des incendies de foréts dans des conditions 
similaires sur tous les continents, nous pouvons 
parler avec un grand degré de certitude du caractére 
global des changements climatiques. 

L'un des buts d'un système global des reserves de 
biosphere peut être la detection précoce des tendan-
ces globales des changements de l'état de la biosphere 
qui ne sont pas associés a des processus aussi évidents 
que la désertification et les incendies de foréts. Une 
detection précoce de ces tendances peut être un hon 
point de depart pour l'adoption de solutions au 
niveau international. On .voit apparaltre le besoin 
d'un plan général indiquant la nécessité d'établir des 
correlations spéciales des résultats du monitoring 
mené sur des continents différents dans des condi-
tions physiques et géographiques similaires. L'unité 
des processus est nécessaire pour l'observation des 
reserves de biosphere similaires. 

Des processus analogues dans des conditions 
physiques et géographiques similaires créent une 
base pour la misc au point et l'adoption de strategies 
similaires dans I'utilisation des ressources naturelles 
et Ia protection du fonds génétique, les échanges 
d'expériences et d'idées, le développement de points 
de vue et de conceptions générales et I'élaboration de 
méthodes de monitoring comparables. C'est pourquoi 
on considére que les reserves de biosphere similaires 
sont les facteurs des des activités pratiques interna-
tionales dans le cadre du programme MAB. 

Par ailleurs, Ia selection des reserves de biosphere 
similaires n'est pas une tâche simple. Lors d'un exa-
men plus approfondi, Ia similarité qui peut être 
déterminée par des ca.ractéristiques climatiques géné-
rales se réduit en raison des particularités de l'histoire 
géologique des continents et des regions spécifiques, 
des caractéristiques paléogéographiques de la forma-
tion de Ia flore et de Ia faune, du role de la topo-
graphie dans la creation du climat et Ia configuration 
du continent. Par consequent, Ia selection des reserves 
de biosphere similaires doit être basée sur de 
nombreux facteurs. L'exarnen des reserves similaires  

sera inévitablement limité par le degré déterminé de 
similarité qui est suffisant pour élucidcr les caractéris-
tiques générales de la biosphere. Dc plus, les reserves 
de biosphere similaires doivent satisfaire I nombre 
d'exigences supplémentaires: 

Duréc suffisante de la protection ou absence 
d'activité anthropogéniquc substantielle. 

Accessibilité territoriale permettant a tous les 
spécialistes participant aux programmes MAB de 
mener des recherches. 

Ii est souhaitable que les reserves de biosphere 
similaires aient un monitoring continu et que soient 
inventoriées les ressources de I'écosystème. 

II est également souhaitable de garantir un 
monitoring continu du climat, de la pollution atmo-
sphérique et des précipitations on d'offir Ia possibi-
lité d'organiser un monitoring pareil dans un avenir 
proche. 

Partant des problèmes globaux énumérés ci-dessus, 
les objectifs de la selection des reserves similaires 
sont: 

L'organisation d'un monitoring synchronisé 
conjoint qui peut étre réalisé en accord avec les 
programmes et Ics méthodes approuvés: 

- l'état du climat; 
- la pollution atmosphérique et les précipitations; 
- Ia pollution des eaux souterraines et de surface; 
- l'état de Ia végétation et le cours des change- 

ments successifs sur la base de tests standard de sur- 
face; 

- les processus de migration et de transformation 
des éléments nutritifs minéraux et des produits de 
technique génétique dans les écosystèmes; 

- l'état des populations sauvages; 
- les anomalies des processus dans les écosystè-

mes et l'état de leurs éléments et composants mdi-
viduels. 

L'interprétation coordonnée des résultats du 
monitoring basée sur les idées, la méthodologie et les 
procedures d'orientation scientifiques différentes, 
d'écoles et de conceptions. 

Le développement et le perfectionnement des 
programmes dc rcchcrchc et de monitoring. 

Des recommandations poussées concernant Ia 
protection de la diversité des écosystémes et du fonds 
génétiquc, l'utilisation des ressources naturelles sous 
la forme Ia plus tangible acceptable pour un biome 
entier ou ses subdivisions régionales importantes. 

La fourniture d'informations concernant Ies 
tendances globales des changements dans l'état de 
l'environnement dans un biome spécifique ou .  dans 
ses subdivisions plus petites et typologiques. 

La concordance en vue d'une consolidation 
de Ia recherche et de la cooperation internationale 
sur Ies problémes de l'environnement. 
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2. PRINCIPES DE SELECTION DES RESERVES 
DE BIOSPHERE SIMILAIRES: EXEMPLES 
OFFERTS PAR L'U.R.S.S. ET LES USA 

En accord avec les buts poses ci-dessus pour Jes 
reserves de biosphere similaires, le premier groupe 
de critères de selection concerne les conditions 
climatiqucs. II importe ici de disposer d'une compa-
raison différenciée du climat répondant au moms 
aux paramétres fonctionnes importants suivants: 
radiation solaire (annuelle et saisonnière), balance 
thermique (annuelle Ct saisonnière), amplitude des 
temperatures annuelles et des temperatures du mois 
le plus chaud et du mois le plus froid, durée de Ia 
période sans gel ou somme des temperatures pour 
Ia péribde dépass4nt 0,5 et 10 °C, quantité de préci-
pitations (annuelle et saisonnière), evaporation 
annuelle et potentielle, niveau des courants d'eau. 
Malgré l'interrelation d'un grand nombre de ces 
paramétres, la comparaison simultanée garantit un 
accroissement de l'exactitude dans la determination 
de Ia similitude. 

La diversité des conditions mésocliinatiques dans 
les limites d'un territoire spécifique est déterminée 
par la topographic et les particularités de l'influcncc 
exercée par le mouvement des masses d'air sur le 
macrorelief. La diversité des regimes hydrologiques 
et thermiques des habitats locaux est détcrminée ala 
fois par les traits topographiques et les conditions 
lithologiques. Par consequent, le second groupe de 
critères de selection des territoires similaires doit 
prendre en consideration Ia transformation du macro-
climat en méso ct micro-climat. Ce probléme peut 
étre simplement résolu sur Ia base d'une comparaison 
des territoires scIon des paramétres géomorpholo-
giqucs; élévation au-dessus du niveau de la mer, 
gradient d'élévation, caractère de la surface, état des 
structure et relief morphologiques, type de topo-
graphic, roches formant les sols et leur composition 
mécanique. 

Le fonctionnement et Ia structure des écosys-
témes ainsi que la migration des éléments nutritifs 
minéraux et des produits anthropogénes dependent 
dans une certaine mesure des conditions géochimi-
ques et des particularités de I'effritement des roches. 
Par consequent, le troisième groupe de critéres pour 
determiner Ia similitude est associé a la comparaison 
des conditions géologiques, des particularités teucto-
niques du territoire et des caractéristiqucs pétro-
graphiques. de base de la roche fondamentale. 

L'état actuel des écosystèmes est déterminé 
pour une grande part par le développement histo-
rique de la fore et de la faune, les relations entre 
l'apparition de Ia flore et de la faune, les change.-
ments des conditions climatiques a l'ére quaternaire. 
Comme on le sait, dans la majorité des cas, l'histoire 
du développement de Ia fore et de Ia faune sur les 
différents continents diffère substantiellement. C'est 
pourquoi la similitude des écosystèmes est habituelle-
ment détermjnée exclusivement sur Ia base d'indica- 

teurs extérieurs, au nivcau des formes les plus basses 
ou des groupes écologiques d'espèces. Du point de 
vue du programme MAB, nous sommes précieuse-
ment intéressés par ce facteur commun des pro-
cessus qiti se manifestent indépendamment au cours 
de l'histoire de la formation d'écosystêmes spécifi-
ques. Partant de cela, l'histoirc de la formation des 
écosystémes acquiert a present dans la selection des 
reserves de biosphere similaires, une signification en 
tant que quatrième groupe des critéres de selection. 
Bien plus, une investigation des caractères spécifiques 
du fonctionnement des écosystémes ayant une génése 
différente, tine composition de la faune Ct de Ia flore 
différente et une variété différente des espéces dans 
des conditions théorique et pratique. 

L'état actuel de Ia végétation, de la population 
naturelle et des sols est le résultat tant de l'ensemble 
des facteurs naturels mentionnés ci-dessus que de 
I'activité anthropogénique. L'influence de cette 
deriiére en tant que cinquième groupe des critères 
de selection en général parce que nous avons une 
experience des conditions d'une influence limitéc ou 
réglée de l'homme. 

Ii est utile de considérer Ia similitude de la végéta-
tion, de la population naturelle et des sols en tant 
que sixième groupe des critères de selection des 
reserves similaires seulement a un niveau typologique 
suffisamment généralisé. Mais ii va de soi qu'il est 
nécessaire d'admettre des differences substantielles 
lors de I'organisation de travaux scientifiques et de 
l'interprétation de leurs résultats. 

II est donc suppose que la selection de reserves 
correspondantes est effectuée, en premier lieu, sur la 
base d'une comparaison des paramétres de I'environ-
nement extrinséques de I'écosystême qui, en principe, 
rendent possible l'étude de Ia similitude de leurs 
reactions aux changements globaux dans l'envirorrne-
ment et établissent en accord avec cela que Ia commu-
nauté inhérente au fonctionnement des écosystèmes 
est indépendante de l'histoire de leur formation -et 
de Ia constitution des espéces. 

II est clair que la procedure complexe et critique 
de la selection de reserves de biosphere suffisamment 
similaires doit être effectuée en plusieurs étapes et 
basée a Ia fois sur l'information publiée qui reflète 
les conditions de I'environnement et les particularités 
des écosystèmes en tant que tels ainsi que sur des 
recherches sur place. 

Une selection grossière (de premiere approxima-
tion) des reserves similaires peut étre faite sur Ia base 
des cartes de M. Woodworthy ou des cartes types de 
regions naturelles terrestres du monde (Atlas physio-
géographique du monde, 1964). Les cartes indiquent 
par des caractéristiques généralisées de la végétation 
et du climat les traits les plus communs de similitude 
entre les territoires situés sur différents continents. 
Les cartes des types de regions naturelles sont consi-
dérablement plus détaillées et informatives que les 
cartes des provinces biogéographiques et donnent la 
possibilité de dégager des groupes de reserves simi- 
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laires qui, potentiellement, peuvent presenter une 
plus grande similitude. 

En employant des matériaux statistiqucs donnant 
une information sur le territoire de Ia reserve et en 
appliquant diverses méthodes d'anaiysc combinatoire, 
ii est possible d'évaiuer [a similitude avec un haut 
degré de certitude. On peut choisir une alternative 
intermédiaire consistant a dégager les variables quan-
titatives et qualitatives pour les territoires compa-
rabies directement sur les cartes de méme échelle, ce 
.qui rend possible la description des caractéristiques 
globales avec une exactitude et une precision dans 
les details correspondant a la qualité de la carte. 

Cette approche peut perrnettre une evaluation 
assez bonne (aussi bien généralc que différenciée) si 
i'échelle de la carte correspond a nos buts. Vu que les 
reserves reflétent les traits de regions plus importantes 
tant pour leur dimension que par les particularités 
de leur situation et que leur diamétre peut varier de 
10 a 100 krn, l'écheile des cartes doit être proportion-
nellement petite, car une grande échelle refléterait 
les traits des changements spatiaux des variables a 
i'intérieur de la reserve même. Pour cette raison, 
nous proposons une échelie des cartes n'excédant pas 
1:50000000 - 1:100000000 (1 cm sur la carte 
= 50 a 100 km). 

La série de cartes de l'Atlas physiogéographique 
du monde reflète la majorité des traits importants de 
l'environnement qui représentent de manière suffi-
samment complete les conditions écologiques d'un 
territoire et qui satisfait fort bien, pour cette raison, 
a toutes les exigences. 

Indiquons un défaut de cette série de cartes, 
l'absence de cartes des précipitations annuelles. 
Cependant, les des accompagnant les climatogrammes 
donnés permettent de compenser cette insuffisance. 

En visitant les reserves de biosphere (Pnoksko-
Terrasny, Voroncjsky et Kavkasky) en automne 1982, 
les cherchcurs des USA ont Pu s'assurer que les tern-
toires définis comme des analogues nord-américains 
possédaient effectivement un haut dcgré de simili-
tude physique. L'analyse des matériaux cartographi-
ques permet de choisir d'après Ia similitude physio-
géographique les reserves suivantes situécs dans des 
zclnes naturelles différentes. 

Dans Ia sous-zone des foréts de coniféres a Larges 
fcuiles. Aux USA: station biologique dc l'Université 
de Michigan Ct l'Ile Royale; en U.R.S.S., conformé-
ment au degré de similitude, Polcssky (R.S.S. 
d'Ukraine), Berezinsky (R.S.S. de Biéiorussie), 
Prioksko-Terrasny, Oksky et Centralno-Lesnoi 
(R.S.F.S.R.). Les reserves des USA different des 
reserves de i'U.R.S.S. en ce qu'elies sont sujettes a 
une plus grande radiation solaire (difference de 10 a 
20 kcal), qu'elles enregistrent un plus grand potentiel 
d'évaporation (de 100 a 200 mm), une plus grande 
quantité de précipitations (de 150 a 200 mm) et une 
plus grande balance de radiation (de 5 a 10 kcal), 
La reserve de 1'Ile Royale, oü I'exaration prédomine, 
différe en particulier par d'autres conditions. Les  

autres caractéristiques du clirnat, de Ia topographic 
et de la lithologic peuvent être considérées comme 
pratiquement analogues. De tout le groupe de ces 
reserves, celles de Polessky et de Berezinsky sc 
rapprochent le plus des reserves des USA. 

Reserves de foréts alpines. De toutes les reserves 
de foréts alpines, ceile de Hubbard Brook (USA) et 
la reserve d'Etat des Carpathes (TJ.R.S.S. - R.S.S. 
d'Ukraine) peuvent étre considérées comme pratique-
ment analogues. La difference principale consiste en 
ce que les dépbts glaciaires et les formes topogra-
phiques prédominent A Hubbard Brook alors qu'ils 
sont absents dans les Carpathes. Le Glacier, la Station 
foréstière expérimentale de Coram ct la Station 
hydrologique de Cowcta (USA) different de Ia ré-
serve des Carpathes par un climat plus continental 
et les deux premiers se distinguent par ailleurs par la 
presence d'une topographie glaciaire. La reserve 
Great Smoky Mountains est analogue a la reserve de 
biosphere du Caucase (R.S.F.S.R.) mais est carac-
térisée par une balance de radiation plus élevée et 
des hivers plus doux. Les reserves de biosphere dans 
lesCascades Mountains (Forêt expérimentale Andrews, 
Three sisters National Park (USA) se distinguent par 
des hivers plus doux, ainsi que par un niveau moindre 
d'évaporation et de précipitations totales annuelles. 
De plus, un voicanisme jeune est largement répandu 
partout dans les Cascades. 

Dans les sous-zones des forêts-steppes. Les réser-
yes de foréts-steppes dans Ia R.S.T.S.R. (reserves du 
Tchernoziom Central et de Voronej) different peu des 
reserves des USA par leur régime de radiation, mais 
des enregistrent 100 mm de moms d'évaporation et 
la méme quantité en moms d'évaporation potentielle. 
La quantité totale de précipitations dans les reserves 
de la R,S.F.S.R. est également moindre (150 mm). 

Dans la zone des steppes. Parmi les reserves des 
steppes, les plus similaires par les conditions physio-
géographiques sont Ia Zone expérimentale des Plaines 
Centrales (USA), les reserves Tchernomorsky et 
Askania-Nova (R.S.S. d'Ukraine). Les differences 
pnincipales consistent en une plus grande quantité 
de chaleur et d'évaporation potentielle sun le tern-
tome des reserves de biosphere des USA pour une 
quantité identiquc de précipitations. On note par 
consequent certaines differences dans la couverture 
du sol. 

Ainsi, on peut considéren comme plus similaires 
les reserves suivantes: 

U.R.S,S. 	 USA 
Poiessky et La station biologique de l'Univer.- 
Berezinsky site de Michigan et PIle Royale 
Carpates Hubbard Brook 
Caucase Station hydrobiologique de 

Coweta et Ic Great Smoky 
Mountains National Park 

Tchernomorsky; Zone expérimentale des Plaines 
Askania-Nova Centrales 
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3. CONCLUSION 

L'approche utiisée pout différencier les reserves 
similaires permet, sur Ia base d'une information 
cartographique valable, de distinguer des groupes de 
reserves sur des continents différents dont les tern-
toires seront similaires par leurs caractéristiques 
physiogéographiques fondamentales. L'information 
contenue clans les cartes de l'Atlas physiogéographi-
que du monde permet d'évaluer la similitude non 
seulement au niveau quantitatif mais également au 
niveau qualitatif, si On utilise une analyse combi-
natoire. Cette série de cartes nous permet non seule-
ment de verifier l'idée de similitude générale, mais 
également d'effectuer une evaluation différenciée 
en accord avec les paramétres de similitude et les 
paramétres de difference. Cette evaluation revét une 
grande importance pour Ia planification préliminaire 
des travaux. 

Dans certains cas, les cartes a petite échelle ne 
possèclent pas une exactitude suffisante et lorsque 
les surfaces des reserves sont petites (moms de 
1 000 km2 ), les erreurs dans la determination du 
degré de similitude peuvent être substantielles. Cer-
tames complications apparaissent lors de la selection 
des reserves similaires dans les écosystèmes alpins. 
Les paramétres du climat des massifs alpins sur la 
carte sont généralement obtenus pas interpolation 
des données pour un nombre limité de stations, 
compte-tenu des gradients verticaux connus. Ces 
derniers ne sont pas absolument stables et sont 
sujets a des variations régionales et locales notables. 

Par consequent, la similitude climatique des tern-
toires alpins ne peut étre déterminée qu'approximati-
vement (lorsquc sont utilisées des cartes a petite 
échelle). 

D'autre part, une comparaison établie d'après 
les observations des stations meteorologiques fonc-
tionnant dans les reserves ne petit être satisfaisante 
parce que ces observations sont peü representatives. 
Par consequent, la structure verticale de la végétation 
est très importante pour determiner la similitude des 
reserves. La structure zonale a haute altitude qui 
refléte intégralement Ia situation macroclimatique est 
particuliêrement révélatrice dans cc sens. 

Lors de l'analyse finale, la selection des reserves 
similaires effectuée sur la base cl'une série de cartes 
a petite échelle peut être considérée comme adequate 
au pronostic. La selection finale exige irrémédiable-
ment une analyse comparative détaillée de Ia littéra-
ture et des matériaux beaux et des reconnaissances 
directes stir place. Dc plus, le moyen simple propose 
pour la selection des reserves similaires sur la base 
de I'analyse des cartes a petite échelle permet d'éla-
borer a court terme un projet de réseau correspon-
dant Ct d'apparier les reserves de biosphere existantes 
stir différents continents. On peut supposer que l'ac-
tivité des reserves app ariées dans le Réseau interna-
tional des Reserves de biosphere peut aider de ma-
niére considerable a atteindre les objectifs du pro-
grarnme MAB-8 en concentrant I'attention de ses 
participants sur des recherches conjointes sur des 
continents différents dans les conditions de biosphere 
les plus representatives. 
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POSSIBILITES D'UTILISER LES SYSTEMES DU MONITORING 
POUR LE MANAGEMENT DES RESERVES DE BIOSPHERE 

Experience de Ia Hongrie 

par 

Arpad Berczik 

secrétaire du Comité national hongrois pour ie MAB 
3, me Pouchkine, 1088 Budapest, Hongrie 

RESUME. II s'agit de l'expériencc Ct des objectifs 
des systémes de monitoring fonctionnant actuelle-
ment et se perfcctionnant dans trois reserves de 
biosphere hongroises de caractére different. La 
reserve de biosphere de Kiskunsag, region de caractére 
aride présentant une grande variété de surfaces avec 
des dunes de sable et des plaines alcalines, est située 
au centre des terres basses du bassin des Carpathes. 
La reserve de biosphere de Pius, territoire de mon-
tagnes de hauteur moyenne, se trouve prês de l'agglo-
mération de Budapest et possèdc une grande valeur 
naturelle, récréative Ct historico-culturelle. La reserve 
de biosphere Fertó (Neusiedlersee) se trouve prés de 
Ia frontièrc austro-hongroise dans Ia region du lac de 
steppe peu profond situé au point Ic plus a l'ouest de 
l'Eurasie Ct présente une grande valcur naturelle et 
récréative. 

L'expérience accurnulée a cc jour souligne Ic fait 
que seule s'avère utile, pour le management des 
reserves •de biosphere, I'évaluation faite par des 
experts des donnécs provenant des systèmes de mo-
nitoring créés sur la base de recherches fondamenta-
les préalables sur les problémes de l'écologie. 

Ii y a aujourd'hui en Hqngric cinq reserves de 
biosphere possédant chacune des caractéres dis-
tinctifs; Ia reserve de biosphere Hortobagy qui couvre 
une superficie de 52 000 ha; Ia reserve de biosphere 
Kiskunsag (22 095 ha); Ia reserve de biosphere Aggte-
lek (19 247 ha), limitrophe de la Tchecoslovaquie; Ia 
reserve de biosphere de Fertó (Neusiedlersec) 
(12 542 ha). limitrophe de l'Autriche; la reserve de 
biosphere de Pius (23 000 ha). 

Les deux premieres sont situées dans les basses 
contrées de la Hongrie qui forment Ia partie centralc 
du bassin des Carpathes. La reserve de biosphere de 
Hortôbagy se trouve dans unc des regions les plus 
andes des basses contrées de la Hongrie on les préci-
pitations annuelles sont de l'ordre de 200 a 300 mm. 
Elle s'étend sur un vaste territoire entiêrement salin, 
comportant de vastes marécages le long des terres 
submersibles d'anciennes rivières dont le lit par 
endroits salin présente des fondrières et des dépres-
sions. Autrefois cette region était occupée par d'im-
menses pâturages pour l'élevage nomade. 

La reserve de biosphere de Kiskunsag, située dans 
une region rappelant un desert, se caractérise par sa  

grande .diversité. ElIe possède un grand nombre de 
petits lacs sales, des marécages salins avec de larges 
bandes de sables mamelonnés, des sols riches en 
carbonate de sodium et des pâturages salins. La 
region entière se caractérise par un paysage campa-
gnard typiquement hongrois. En comparaison avec la 
reserve Hortbagy, l'impact de l'activité humaine sur 
la transformation de l'environnement y est plus 
evident. 

La reserve de biosphere d'Aggtelek se trouve dans 
des regions karstiques qui s'étendent jusqu'en Tchéco-
slovaquie. Sous cc karst se trouve un réseau de 
cavernes souterraines: Ic réseau de Jovafo-Aggtelek-
Domitsa, qui occupe Ia troisiéme place au monde par 
sa longueur. Méme a la surface, on retrouve des 
traits caractéristiques de phénoménes karstiques dans 
un état relativement peu touché. 

La reserve de biosphere de Fertó (Neusiedlersee) 
borde I'Autriche et s'étend dans la partie la plus 
occidentale de l'Eurasie; elk couvre une superficie de 
300 km 2  et comprend un lac de steppe (Ic Iac Fertd), 
entouré principalement par des terres salées et des 
espaces de foréts ols abondc unc flore cxtrêmement 
variée. 

La reserve de biosphere de His est une region de 
montagnes de hauteur moyenne, d'une structure 
géologique variée elle est située dans la region entou-
rant Budapest avec ses dcux millions d'habitants; 
certaines de ses parties restent intouchées, d'autres 
ont été a un degré considerable l'objet d'une activité 
anthropogénique. Par consequent, c'est une zone 
d'interaction entre une grande ville et des aires 
récréatives. 

Les reserves de biosphere de Hortobagy et de 
Kiskünsag soft également des parcs nationaux, les 
autres sont des zones protégées. 

Le but de la présente communication est d'infor-
mer le lecteur des changements survenus dans trois 
reserves de biosphere (Kiskünsag, Fertó, Pills) qui 
different I'une de l'autre. 

Le systéme de monitoring doit avoir deux fonc-
tions: fournir réguliérement une information nouvelle 
sur un territoire, permettre de determiner les voies 
et les moyens de regulation des écosystèmes de cc 
territoire en y rapportant l'activité requise pour le 
restaurer. 
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Le système dü monitoring doit tenir compte des 
facteurs de l'environnement susceptibles d'apporter 
des changements dans Ia nature dun territoire 
concret ou des changements anthropogéniques qui 
conduisent a ces changements dans l'écosystème. 
Ayant en vtie ces facteurs, voyons quels iont ceux 
qui peuvent être retenus clans le système du moni-
toring des 3 reserves de biosphere brièvement décri-
tes. 

Reserve de biosphere dc Kiskñnsag. Impact poten-
tiel des facteurs territoriaux tels que, par exemple, 
l'utilisation de la terre dans des buts spécifiques 
(pâturage, fenaison, tourisme); variations du niveau 
de l'eau (eaux de surface et souterraines) causées par 
la regulation des changements naturels. Ces variations 
peuvent être détectées par des mesurages systémati-
ques des eaux de surface et souterraines, de I'humi-
dité du sol et un monitoring concomitant des change-
ments dans la structure cunologique de la végétation, 
des plantes grasses en particulier (tourbe). Pour bien 
pénétrer la nature d'un territoire dont la topographie 
est si variée, ii est essentiel de connaftre a fond les 
biotopes, cc qui n'est possible que par des mesurages 
systématiques du microclimat et du mésoclimat. 

Parmi les autres facteurs extérieurs dont ii doit 
être tenu compte dans le système du monitoring, II 
serait conseillé d'inclure des observations sur le 
niveau de pollution de Pair en différents liux ainsi 
que sur le niveau de pollution des eaux, y compris 
le chimisme des précipitations météorologiques. 

Aujourd'hui, trois stations de monitoring fonc-
tionnent dans la reserve de biosphere de Kiskñnsag en 
accord avec le programme mis au point par 1'Institut 
pour la protection de l'environnement relevant du 
Conseil central pour la protection de la Nature et de 
l'environnement. La plus grande partie de l'équipe-
melt de mesurage et d'enregistrement est automatisée 
Ct le relévement des données est effectué une fois par 
semaine. Les stations mesurent: 

Ia teneur en dioxyde de souffre (Aeromat), 
- la teneur en bioxyde d'azote (Aeromat), 

la teneur en oxyde de carbone (MONITOR 
LABS), 

- la teneur en bioxyde de carbone (MONITOR 
LABS). 

- la retombée de poussière (dCpoussiéreurs), 
- les précipitations, 
- Ia temperature de Pair (Assman), 
- l'humidité relative (Assman). 
- la pression atmosphérique (barométre), 

Ia force et Ia direction du vent (anémomètre), 
- l'évaporation de la surface libre de l'eau, 
- la temperature du sol. 
Les résultats obtenus sont traités par ordinateurs, 

stockés dans une banque de données Ct périodique- 
ment publiés. Le programme final des stations, qui est 
actuellement au stade experimental, sera fixé en 1984. 

Reserve de biosphere de Fertó. Cette reserve est 
constituée de trois parties liées entre efles, de trois 
types de territoires: Ic lac Fertti (Neusiedlersee), les 

terres sèches qui l'entourent, et les petits lacs sales 
de Ia region de Fertozug (Seewinkel) se trouvant a 
l'ouest du lac. La reserve est située sur Ic territoire 
de deux pays, la Hongrie et l'Autriche, et des acti-
vités coordonnées dans Ic cadre du monitoring sont 
rnenées par des savants hongrois et autrichiens. Les 
travaux sont coordonnés par une Commission perma-
nente créée par les commissions hongroisc et autri-
chienne de 1'UNESCO et qui comprend des spécialis-
tes des deux pays. 

Les activités du monitoring sont concentrées, en 
premier lieu, sur Ic mesurage des changements qui se 
produisent dans le lac en résultat de facteurs anthro-
pogéniques. Le mesurage des paramCtres du méso-
climat et du microclimat a une importance moyenne: 
enregistrement des changements dans Ia couleur, la 
temperature, le niveau de radiation solaire, des préci-
pitations, de l'humidité de l'air, du mouvement des 
masses dair (conditions de vent). 

Ii est également important d'observer les facteurs 
hydrologiques et hydrophysiques; enregistrcmcnt des 
changements au niveau de I'eau, de la balance des 
eaux, de l'évaporation. 

Pour Ia reserve de biosphere de Ferto, nous dis-
posons de données importantes sur les processus 
climatiques et hydrologiques pour Ia période des 
quinze dernières années. 

En raison de la très petite profondeur du lac, ii 
est important daccorder une attention particulière 
a sa vulnérabilité aux influences climatiques et hydra-
logiques. Ces deux facteurs interreliés déterminent les 
processus intervenant dans l'eau du lac. Ii scrait 
extrémement important d'observer dans le cadre d'un 
monitoring le courant de l'eau dans le lac, mais pour 
le moment ce n'est pas encore possible sur le plan 
technique. 

Dans Ic but de micux étudier Ic métabolisme du 
lac et les changements y survenant, Ic système du 
monitoring doit suivre 1e cycle de l'02 --CO 2  (oxy-
gene - gaz carbonique), mesurer les paramètres 
chimiques et biologiques de Ia production primaire 
(identification des éléments nutritifs des plantes, 
teneur en chlorophyle, indices qualitatifs et quanti-
tatifs du plancton); sur 'a base de ces donnécs, il faut 
suivre a l'aide d'un système de monitoring I'influence 
des facteurs anthropogéniques, des indices tels que 
l'introduction de substances solubles, en premier lieu, 
du phosphore et d'azote, l'impart ou Ics changements 
qu'ils exercent dans la partie Jittorale et les effets 
de la coupe des roseaux ou de Ia regulation du niveau 
de l'eau. 

A la lumiCre de ces conditions, l'enregistrement 
systématique de la macrovégétation acquiert une 
importance particulière ainsi que sa dispersion due a 
la proliferation des algiies et des roseaux dans les 
regions centrales du lac (Ct pas seulement dans la 
zone Tittorale). 

Ii est également important de suivre les change-
ments des conditions chimiques et biologiques de 
l'eau dans les zones d'eau libre plus au mains isolécs 
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les unes des autres; sans cette information, ii est 
impossible d'évaluer le métabolisme du lac et de 
mcttre au point des procédés pour Ia regulation de 
la qualite de l'cau. En ce qui concerne les lacs situés 
dans les territoires salins du Fertozug (Seewinkel) 
et qui sont caractérisés par un équilibre extrémement 
instable, ii faut choisir pour les observations ceux qui 
sont les plus typiques, en partant des principes et des 
paramètrcs établis pour le lac Fertd. 

Grace en partie aux données obtenues dans le 
cadre du réseau de monitoring existant et complétées 
par d'autres observations (concernant, par exemple, le 
sol, Ia végétation, le monde animal) la reserve de 
biosphere de Fertd peut devenir un territoire bien 
étudié dont les usagcrs connaissant parfaitement la 
biologie de I'environnement pourront protéger pour 
longtemps la beauté et la richesse. 

Reserve de biosphere de Filis. En raison de la 
topographie irréguliCre du système de montagnes 
moycnnes, une série entière d'études et d'observa-
tions doit étre effectuée sur un grand nombre d'aires 
en vue de mettre l'accent sur les caractéristiques 
particulières de I'environnement s'opposant aux 
caractéristiques générales. Si ces recherches et obser-
vations sont concentrées seulement dans les zones 
centrales - ce qui est sans aucun doute insuffisant - 
ii serait alors important de procéder a un rnesurage 
du mésoclimat et du microclimat, de determiner Tes 
indices ccenologiques pour Ia végétation et la faune 
s'y rapportant (y compris les orga.nismes du sol) et 
de suivre au moms les changements intervenant dans 
les cinq territoires se trouvant en partie sur Ic calcaire 
triasique et en partie sur une roche volcanique de base 
(andésite). 

Le monitoring des territoires sujets a I'impact des 
facteurs anthropogéniques, en premier lieu le touris-
me, présentent un grand intérét ainsi que l'étude, par 
exemple, des effets du gaz d'échappement le long des 
routes automobiles traversant le territoire, en fonc-
tion de I'intensité du trafic et des variations quoti-
diennes et saisonnières. Une opportunité excellente 
se présente de mesurer, sur de nombreuses anriées, en 
partant de zero, le degré de pollution Ic long des 
routes nouvellement ouvertes a la circulation. 

Les courtes rivières d'une longileur de 10 a 20 km 
coulant a travers des types de terrain extrémement 
différents offrent jusqu'I present d'excellentes possi-
bilités pour un monitoring. Nous avons étudié I'état 
de l'eau dans des courants ouverts et fermés (traver-
sant des foréts et des prés) dans leur état naturel non 
perturbé et aprés leur exposition périodiquc au tou-
risme pédestre. Nous avons établi les indices caractéri-
sant ces endroits avec et sans tourisme (dilution, self 
épuration). Nous avons également procédé a des 
mesurages en vue de determiner les cffets des travaux 
hydrauliques (barrages) sur Ta qualité de l'eau. 

Les larges observations de Ia faune du soT liée a 
des types particuliers de plantes, réalisées paralléle-
ment a l'étude des territoires utilisés et non utilisés 
pour le tourisme ont montré avec evidence que Ic  

tourisme cause un sérieux dommage a Ta faune et 
conduit a une reorganisation ou une baisse de i'm ten-
site des processus biologiqucs dans Ic soT. 

L'évaluation ct i'analyse des données et des obser-
vations enregistrées sur les foréts durant presque un 
siècle et relatives a des territoires concrets ont permis 
de mesurer les changements intervenus dans Ta com-
position des communautés forestières en résultat des 
divcrses méthodes utilisées pour Ia sylviculture. On 
sattend a ce qu'une information de valeur soit 
fournie par les etudes et observations récentes mon-
trant l'impact sur la population du développement et 
de I'utilisation des territoires situés entièrement a 
l'intérieur de Ta reserve de Pilis. Ces données et 
observations peuvent égalemcnt montrer dans quclic 
mesure les localités situées a l'intérieur de Ia reserve 
sont affectées par Ia proximité de l'agglomération de 
Budapest et nous éclairer sur Ia nature variée de 
l'impact exercé. Pour procéder a une généralisation 
des indices des observations planifiées et en cours 
dans les trois reserves de biosphere, dans le cadre 
d'un système de monitoring, iT importe de coordon-
ncr des points de vue varies. 

La tâche princip ale de la reserve de biosphere de 
Kiskunsag consiste a gérer et protéger un territoire 
d'une valeur naturelie inestimable (Parc national) et 
a l'adapter parallèlement aux besoins des activités 
humaines (tourisme en premier lieu, en vue de faire 
visiter le territoire). 

La tâche priricipale de la reserve de biosphere de 
Fertd, est Ia protection de ses richesses naturelles, 
compte tenu toutefois des intéréts publics plus grands 
conduisant a une activité humaine intense. 

La tâche principale de Ia reserve de Pius est de 
créer les conditions optimales pour l'aménagement 
d'une aire récréative offrant de grandes richesses 
naturelles et cuhurclles a proximité d'une vile (Buda-
pest) ofi Ia densité de Ia population est élevée. 

Un système de monitoring est une partie indis-
pensable du programme de protection des reserves 
de biosphere. Cependant, pour êtrc effectif, cc sys-
tème doit être base sur les concepts de mcsurage 
scientifiquement fondés. Nous dcvons savoir claire-
ment ce que nous devons mesurer, pour quelles 
raisons, et de quelle façon les données nécessaires 
peuvent être obtenues. La mise au point d'un sys-
tème de monitoring pour n'importc quel territoire 
doit être basée sur dc vastes connaissances écologi-
ques et des buts clairement définis. Les donnécs 
obtenues doivcnt être, là ofi cest possible, évaluées 
par des speciauistes compétents. Seul un système de 
monitoring planiflé fonctionnant et évalué de cette 
maniére peut apporter le résultat voulu: la mise au 
point d'une strategic ou d'un modéle pour une utili-
sation et un management optimaux d'un territoire 
donné. 
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MONITORING ECOLOGIQUE BASE SUR LES INVERTEBRES DU SOL 

par 

M. S. Guiliarou et A.D. Pokarjevski 

RESUME. Les observations de populations indivi-
duelles et de groupes d'espêces d'invertébrés du sol 
donnent une information suffisante sur l'état de Ia 
biote et de ses changements en function dc divers 
facteurs. Cela s'expliquc, en premier lieu, par It grand 
nombre d'invert&r6g du sol, leur masse considerable 
et Ia grande diversité des espèces. De plus, Its popula-
tions et Its groupes d'invertébrés du sol se distinguent 
par leur stabilité et leur résistance, méme !orsque des 
changements défavorables interviennent dans leurs 
écosystèmes. C'est pourquoi les invcrtébrés du sol se 
prétent aisément a un monitoring écologique. Ce 
rapport présente une série de principes pour Ia sélec-
tion d'espèces concretes parmi les animaux du so!. 
Les représentants des groupes suivants nous apparais-
sent Its plus appropriées a un monitoring écologique; 
les vers de terre, les élatéridés et !eurs larves, Its 
grands carabes prédateurs, certaines espêces de do-
portes Ct de diplopodes, Its cancrelats et Its escarbots 
dans Its écosystémes andes. 

Le monitoring global doit inclure des observations 
et des recherches sur Its composants de base des éco-
systémes tant naturels que touches par !'hommc. La 
population animale du sol, pour beaucoup de raisons, 
tst appropriée a un monitoring écologique. L'utilisa. 
tion des données du sol et zoologiques par Ia diagnos-
tique biologique des sols (Guiliarov, 1965), l'analyse 
zoogéographique (Arnoldi, 1965, Gui!iarov, 1979) ct 
!a bio-indication de la contamination industrielle et 
radio-active (Guiiarov, Krivo!outski, 1971; Vanek, 
1975; Krivoloutski et autres, 1982) ont montré que 
Its observations de populations individuellès et de 
groupes d'espèces d'invertébrés du sol peuvent dormer 
une information utile sur l'état de Ia biote et de ses 
changements en fonction de facteurs différents. 

La position particulière que Its animaux du sol 
occupent dans les écosystèmes s'explique par !eur 
abundance, leur grande biomasse, Ia vaniété des 
espéces. En effet, us assurent 95 % de la biomasse 
animale totale et 99 % de Ia variété des espèces dans 
un écosystème. Surun metre carré de sol, ii peut y 
avoir 200 a 300 espêces d'invertébrés totalisant 
2 millions d'individus qui forment une biomasse (a 
!'état see) de 100 g. Les invertébrés du sol participent 
et contribuent de manière substantidlle I certains 
processus dans Its écosystèmes, tels que la transfor-
mation de Ia matière organique et Ia decomposition 
des résidus des plantes (Guiiarov, 1971; Kourtchéva, 
1971; Striganova, 1980) et Ia migration biogénétique 
des éléments chimiques (Pokarjevski, 1976, 1979, 

Pokarjevski, Krivoloutski, 1981). A l'intérieur d'un 
écosystème, Ia population ariimale du sol se trouve 
en étroite relation avec Its micro-organismes et Ia 
végétation. La dépendance des groupes d'animaux du 
sol du régime hydrothermique, de !a composition 
mécanique et des propriétés du so! (Guiliarov, 1965) 
est très forte. 

Les populations et Its groupes d'espèces d'ani-
maux du sol se distinguent par leur stabilité et leur 
résistance, même Iorsque des changements défavorab-
les interviennent dans un écosystème. C'est pourquoi 
Its animaux du sol sont le dernier groupe vivant per-
mettant d'évaluer !'impact de l'activité humaine sur 
la biota sur des sols intensivement utilisés par 
l'homme. Cette estimation est rendue plus facile par 
Jes particularités suivantes du sol en tant qu'habitat: 

Its effets anthropogéniques nuisibles tels que la 
pollution industrielle ou Its perticides affectent Its 
anirnaux du sol beaucoup plus faiblement que Its 
animaux vivant I la surface; 

Its propriétés physico-chimiques a I'intérieur 
du sol (temperature, humidité, chimisme, etc.) sont 
beaucoup plus stables qu'I l'extérieur; 

- It flux d'énergie et !e cycle des éléments dans 
It sol dependent principalement de la matiére orga-
nique et des é!érnents qui y sont relies provenant du 
système des racines des plantes tant moribondes que 
vivantes. Ccci étant, même en cas d'influences anthro-
pogéniques, la structure trophique des animaux du sol 
change moms que celle, par cxemple, des habitants 
d'herbage, puisque Its produits de Ia decomposition 
des racines et des micro-organismes imp!iqués dans ce 
processus sont la nourriture principale des pédo-
biontes. 

II n'est pas étonnant que les recherches station-
naires menées durant un grand nombre d'années dans 
la Reserve d'Etat du Tchcrnoziom central Professeur 
Aliokhine (region de Koursk) aient montré que 
l'ordre des fluctuations du nombre et de la biomasse 
des invertébrés du sol, surtout des plus gros (vers de 
terre, diplopodes) n'excédait pas 100 % du niveau 
moyen (Guiliarov, 1960; Kourtchéva, 1971; Gui!ia-
roy, Tchernov, 1974; Pokarjevski, 1976). Dans Ie 
méme temps, Ic nombre des petits rongeurs et des 
insectivores a change 50 fois en 14 ans dans Ia même 
reserve, (ZIo tine, Khodachéva, 1974). La participation 
des animaux du so! I la decomposition des résidus 
des plantes est stable (Pokarjevski, 1976). 

En raison de ces facteurs, Its invertébrés du sol se 
prétent aisément I un monitoring écologique. 

Cependant, It monde des invertébrés du sol est 
énorme; des plus simples aux grandes myriapodes, en 
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passant par les larves des insectes et les vers de terre, 
alors que les possibilités d'observation et le nombre 
des observatcurs sont limités. C'est pourquoi la sélec-
tion des animaux du sol faisant l'objet d'une obscrva 
tion doit être grandement limitée. 

Les espéces doivent satisfaire aux exigences de 
selection suivantes (Pokarjevski, 1980): 

l'espèce doit avoir des caractéristiques nettes 
excluant des erreurs dans son identification; 

- l'espèce doit occuper un habitat suffisamment 
grand pour permettre des observations de sa popula-
tion menées sur un large éventail de conditions 
climatiques et naturelles; 

- l'espéce doit se rencontrer dans des écosystè-
mes tant naturels qu'anthropogéniques, en vue d'éva-
luer les changements causes par l'activité économique 
de I 'homme; 

- les populations des espéces doivent étre séden-
taires; la part des migrants doit être insignifiante en 
comparaison avec Ic nOmbre total de la population, 
autrement le materiel observe ne serait pas géné-
tiquement horn ogéne; 

l'cspêce ne doit pas être synanthropique; 
- des méthodes standard pour l'enregistrement 

du nombre des individus doivent étre mises au point 
pour permettre de comparer les populations des 
diverses parties de l'habitat; 

- l'espèce doit avoir un cycle de vie s'étalant sur 
de nombreuses années pour garantir une stabilité 
relative de sa population et de sa structure; 

l'importance numérique de l'espèce doit être 
relativement élevéc durant une saison et un certain 
nombre d'années, mais l'ordre des fluctuations ne 
doit pas excéder 100 pour cent de son niveau rnoyen; 
dans le cas contraire, ii est difficile de determiner 
l'adéquation des changements dans les indices de Ia 
population et les changements intervenant dans 
l'habitat; 

- les caractères écologiques de l'espêce doivent 
étre étudiés a fond; 

- I'espèce doit étre étudiée a fond sous un 
rapport morphologique en vue d'identifier, par 
exemple, les changements morphologiques causes 
par des agents toxiques; 

- l'espéce ne doit pas être en connexion avec des 
plantes particulières, c'est-à-dire être suffisamment 
eurobiotonique. 

Les protozoaires du sol et autres habitants micro-
scopiques des accumulations de sol humide, bien que 
caractérisés par un cosmopolitisme et une ubiquité 
élevée, ne conviennent pas, pour diverses raisons, a 
monitoring au niveau de l'espêce, en premier lieu a 
cause de trés grandes variations de leur nombre, de 
leur court cycle de vie et des méthodes d'enregistre-
ment non standardisées. 

II est également difficile de trouver des sujets 
pour un monitoring au niveau de I'espèce parmi les 
microarthropodes habitant dans les cavités du sol, 
car de nombreuses espéces sont liées a des habitats 
limités et Ia determination de leur appartenance I  

une espéce pcut être faite sculement par des spécia 
listes d'un groupe déterminé de microfaune. D'autre 
part, un série d'espèces et la correlation du nombre 
d'individus des groupes principaux des microarthro-
podes sont caractéristiques pour chaque type de sol 
et des changements brusques dans l'environnement 
conduisent a une reaction assez rapide de la série de 
rnicroarthropodes I ces changements. Dans ce der-
nier cas, la reproduction de la série de microarthro-
podes peut s'effectuer par deux voies; soit l'an-
cienne série des espèces sera restaurée si les condi-
tions précédentes de l'environnement sont rétablies, 
soit une gene nouvelle d'espéces apparaftra si les 
changements dans I'environnement sont irréversibles. 
C'est pourquoi les m icroarthrop odes conviennent 
pour un monitoring au niveau d'une série d'espces, 
d'autant plus que les rnicroarthropodes sont souvent 
les seuls représentants d'organismes animaux dans 
des écosystèmes anthropogéniques fortement modi-
fiés: agroccenosis, déblais industriels ou vastes Iieux 
de décharges des résidus. 

Les grands invertébrés sont de loin plus favorables 
a un monitoring au niveau de l'espéce, car beaucoup 
d'entre eux peuvent être trouvés dans un large diapa-
son de conditions écologiques. L'habitat de cc groupe 
de la faune du so! est le sol tout entier en tant que 
milieu et non pas les très petites accumulations de 
sol humide, les cavités ou les passages dans le sol. 
C'est pourquoi le lien entre les espéces plus grandes 
et les changernents de conditions du sol, du chimisme 
des solutions du sol et de l'humus est plus étroit et 
plus net que pour les petits animaux du sol. Les 
habitats de nombreuses espéces sont bien connus et 
leurs populations sont suffisamment élevées en 
nombre dans tout l'habitat. 11 est également impor-
tant de notcr que de nombreuses espéces polyphages 
parmi les grands invertébrés sont peu liées a des 
groupes déterminés de plantes ou d'animaux pour 
leur nutrition. Parmi ces espéces les plus appropriées 
pour un monitoring, citons les représentants des 
groupes suivants: vers de terre, élatéridés et leurs 
larves, grands carabes prédateurs, certaines espéces 
de cloportes et de diplopodes, cancrelats et escarbots 
dans les écosystèmes andes. 

La vie fortement sédentaire de ces groupes, Ia 
large base de leur nourriture, une connaissance 
adequate de leur écologie et dc lcur repartition, 
I'extension des habitats et les fortes densités dans 
différents habitats permettent de presenter les espéces 
de ces groupes en qualité dc sujets principaux pour 
un monitoring écologique de I'état de la biota du sol. 

Actuellement, vue de dispersion ternitoriale des 
reserves de biosphere de PU.R.S.S., il n'est pas 
possible de proposer une espèce déterminée pour un 
système de monitoring écologique, rnéme pour une 
partie du réseau des reserves de biosphere. C'est 
pourquoi, commc Ic montre l'expérience de la reserve 
de Tchernoziom, Ies principaux efforts doivent étre 
concentrés sur des observations d'un groupe deter-
mine drespéces  dominant dans des habitats naturels 
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(modles). Ces mmes espèces déterminent le dyna-
misme du nombre des individus et de Ia biomasse 
dans des écosystèmes affectés par l'activité écono-
mique de l'hommc. Les cspèces du sol doivent être 
préférées car dans nombre d'habitats anthropogéni-
ques ii n'y a ni litlére ni formes de litière. 

Des etudes du sol et zoologiques variant quant 
aux details ont été effectuées dans toutes les reserves 
de biosphere. Des résultats plus complets ont été 
obtenus dans la Reserve d'Etat du Tchernoziom 
central oü la faune du sol est étudiée depuis 1956. 
Néanrnoins, même des données restreintes recueillics 
grace a des etudes a court terme de la faune du sol, 
comme, par exemple, dans la reserve Sikhot Aline, 
permettent d'identifier les espèccs dont les popula-
tions exigent des observations ultérieures. L'abon-
dance et l'activité de Ia faune du sol dans Je cadre 
d'un système de monitoring écologique doivent être 
contrôlées par des méthodes standard plus de trois 
fois par saison. De plus, Ia structure de l'âge et du 
sexe de la population et de sa biomasse doit être 
prise en consideration, et des données doivent étre 
collectées en vue de determiner la concentration des 
polluants dans les anirnaux. Comme le montrent des 
recherches récentes, les invertébrés, en particulier les 
espèces du sol, reflètent le niveau reel de pollution 
des écosystêmes (Joulidov et autres, 1980, Poka-
rjevski et autres, 1982), car us absorbent seulement 
les formes mobiles d'éléments et ne sont pas pollués 
passivement. De plus, des matériaux importants ont 
été collectés pour certains groupes d'invertébrés dii 
sol; us donnent la possibilité de determiner le niveau 
de pollution des écosystèmes, y compris de ceux qui 
sont inclus dans les reserves pour une période de SO a 
40 ans (Joulidov, Emetz, 1979). 

Un système de monitoring écologique sur Ia base 
des reserves de biosphere ne peut être limité a des 
observations des populations d'espèces concretes 
bien que I'inforrnation de base sur l'état de la biota 
du sol, sur les fluctuations du nombre des individus 
Ct de la biomasse des invertébrés en fonction de 
l'impact des facteurs naturels de l'environnement, et 
sur les tendances a long terme dans les populations 
des animaux du sol soit obtenue .au moyen de ce 
type d'études. Cependant, les reserves de biosphere 
en tant que territoires modéles ne peuvent assurer 
cette fonction si des enregistrements périodiques, 
avec des intervalles de plusieurs années, de Ia compo-
sition et de l'abondance de Ia faune du sol (tant de Ia 
meso que •de Ia micro-faune) ne sont pas réalisés au 
moms dans des habitats typiques. Cet enregistrement 
permet de résoudre les problèmes suivants: l'obten-
tion de matériaux pour l'interprétation des données 
sur le dynamisme de Ia population des espéces mode-
les; l'obtention de données pour comparer l'état de 
la population des animaux du sol dans les secteurs 
naturels (modêles) et les territoires affectés par 
l'activité économique de l'homme; l'inventaire de Ia 
faune du sol en vue d'utiliser le fonds génétique des 
populations naturelles. Cet enregistrement est indis- 

pensable pour prognostiquer les changements dans la 
faune du sol en fonction dactivités anthropogéni-
qUes. 

Le système a deux étapes du monitoring de la 
fame du sol (monitoring au niveau de la population 
d'espèces individuelles de grands invertébrés du soT et 
investigations périodiqucs au soT et zoologiques des 
habitats typiques dans les reserves de biosphere) 
permet d'utiliser pratiquement toutes les potentialités 
des animaux du soT en tant que sujets d'un monito-
ring écologique et de dégager les effets sur la faunc dii 
sol des facteurs naturels de l'environnement et des 
facteurs anthropologiques. 

Cependant, toutes les recherches au soT et zoolo-
giques dans les reserves de biosphere (a T'cxception 
de Ia reserve de Repetek) ont été .menées jusqu'â 
present par les chercheurs d'autres institutions 
scientifiques et non par le personnel des reserves, 
ce qui entrave les observations régulièrcs des popula-
tiolls des espèces modèles. C'est pourquoi une reserve 
de biosphere doit disposer dans son personnel d'un 
zoologiste spécialiste dii sol, car Ic monitoring des 
animaux du sol, activité relativement complexe, 
exige temps et spécialisation. Les difficultés liées a 
I'identification des espèces modéles sont facilement 
surmontables; car la faune du sol dans les reserves 
de biosphere existantes a été bien étudiée, surtout 
celle des groupes prédominants. La situation est dif-
férente dans les cas oii les enregistrements périodi-
ques des animaux du sol ne peuvent étrc faits, pour le 
moment sans l'aide d'autres organisations scienti-
fiques. 

Les recherches permanentes au sol et zoologiques 
sur Ia base des reserves de biosphere sont bien organi-
sees en U,R.S.S. Des travaux orit été publiés sur les 
larves vivant dans IC sol, larves d'insectes, de mites, de 
myriapodes, de vers de terre, de coléoptères, de 
fourmis, d'araignées et de phalangides. Un guide 
complet pour Ia recherche de la faune du sol, Métho-
des d'investigation dans Ia zoologie du soli; a été 
publié en 1975. Une monographic consacrée a trois 
espéces d'invertébrés du sol, a savoir les ixodes, les 
vers de terre et les déplopodes, est en preparation. 
Des conferences sur la zoologie du sol se tiennent 
régulièrement tous les trois ans, des spécialistes de 
zoologie sont forrnés dans nombre d'universités et 
d 'instituts pédagogiques. 

Ainsi iI existe toutes Ies conditions requises 
pour une utilisation des invertébrés du soT dans Ic 
système d'un monitoring écologique en tant qu'indi-
cateurs de I'état de I'environncment. IT est indispen-
sable de prendre toutes les mesures organisationnelles 
pour transformer Tes observations sporadiques et 
irrégulières de Ia faune dii sol dans les reserves de 
biosphere en in système rigoureux de monitoring: 
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RESUME. Un échantillonnage de l'environnement 
a été entrepris en 1981 et en 1982 dans le Glacier 
tant dans les secteurs soumis a des facteurs anthropo-
géniques que dans les secteurs éloignés des lieux d'ha-
bitation. Les échantillons ont été analyses en vue de 
dCceler des traces d'éléments de sulfate et de nitrate. 
Les échantillons ont été prélevés dans l'air, I'eau, le 
sol, Ia végétation et la litière de la forêt. Dans Pen-
semble, les résultats de l'étude de l'atmosphêre dans 
le parc coincident avec le contenu de fond de ces 
composants décrits dans les ouvrages modernes. Ii est 
apparu qu'cn comparaison avec l'écorce terrestre les 
échantillons de mousse Ct la litière de la forêt contien-
nent une quantité accrue d'éléments tels que le plomb, 
le cuivre et le zinc. On a analyse dans les deux types 
de secteurs les données sur l'hydrologie de la surface. 
Ces travaux ont été fructueux et ont démontré la 
possibilité d'un monitoring des paramètres hydrolo-
giques dans des secteurs trés éloignés. 

1. INTRODUCTION 

Ce rapport décrit le monitoring de la pollution 
réalisé dans Ta reserve de biosphere du parc national 
le Glacier (Montana, USA). Comme le programme de 
J'UNESCO pour les reserves de biosphere est égale-
ment coordonné avec le système global du monitoring 
de l'environnement (GEMS) l'UNEP, l'UNEP et 
GEMS sont parvenus a un accord pour la creation 
d'un réseau pilote de trois stations de monitoring de 
fond dont l'une sera probablement établie au parc 
national Olympic aux USA. Les travaux menés au 
Glacier ont contribué a la mise au point d'une métho- 

dologie Ct de données de base qui seront nécessaires 
pour conduire un monitoring dans les futures stations 
du fond global. 

2. METHODES DE RECHERCHES 

Certaines des mCthodes employees pour ces re-
cherches ont été dCcrites dans d'autres travaux 
(Wiersma et autres, 1979a; Wiersma Ct autres, 1979b; 
Wiersma and Brown, 1981;Brown, 1981). Lesmétho-
des de l'échantillonnage de l'air sont une modification 
des méthodes utilisées lors de recherches précédentes 
et sont décrites en detail par Davidson et autres, 1983. 

La méthode de T'extraction par acide des elements 
du sol est décrite ci-dessous. Aprés leur collecte, les 
èchantillons des sols sont transfCrés dans des sacs de 
gros papier d'emballage No  8 et séchés pendant 
24 heures a une temperature de 40 °C dans un four 
d'asséchcment. Apses leur refroidissement jusqu'à Ta 
temperature ordinaire, les échantillons sont passes 
dans des tamis analytiques standard No  20 (trous 
d'un diamètre de 850 micrométres). Puis 10 grammes 
d'échantillons du sol homogénéisé sont places dans un 
matras de 500 ml a fond rond oii sont ajoutés 36 ml 
d'acide nitrique concentré. Aprés affaiblissement de 
l'écume, le mélange est place a nouveau dans le four 
de chauffe pour la nuit, c'est-à-dire 18-20 heures. 
Après cela, Te contenu du matras est refroidi, filtré 
et amené a un volume de 100 ml par addition d'eau 
déionisée. Les échantillons sont alors analyses. 
Toutes les analyses ont été faites a trois reprises avec 
utilisation d'un spectrométre d'émission a plasma. 

Les échantillons de plantes et de Ia litière de la 
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forét doivent être préparés antérieurement pour unc 
analyse par spectromètre d'émission optique (Alexan-
der and McAnulty, 1981). Cette preparation consiste 
a placer les échantillons dans des sacs de gros papier 
d'emballage No  8 et a sécher les échantillons pendant 
24 heures a unc temperature de 40 °C dans des fours 
de séchage. Après refroidissement, les rnatériaux sont 
homogénéisés a I'aide d'un mixer-moulin Spex. Des 
gants de caoutchouc sont utilisés lors du transfert 
des matériaux dans Ic mortier afin de prévenir une 
contamination des échantillons. 

3. SELECTION DES SECTEURS 

La selection des secteurs dans le parc national le 
Glacier a été soumise aux objectifs suivants: 

determiner dans le Glacier les niveaux de fond pour 
certains types de polluants; 

determiner s'iI y a une difference entre un secteur 
situé près d'une region d'activité humaine et un sec-
teur trés éloigné. 

En vue d'atteindre ces objectifs, deux secteurs ont 
ete select]onnés dans le parc. Le sectdur éloigné (A) 
Martha's Basin est montré sur le schema. TJne seule 
piste y donne accés et le secteur est situé a 29 km de 
son commencement. Des moyens de mécanisation 
ne furent pas utilisés dans ce secteur, ni l'aviation 
pour le transfert de l'approviiionnement et de 
I'équipement. Le secteur (B.) Toad Valley, exposé a 
des facteurs anthropogéniques et Se trouvant a 
3 kilomètres de Logan Pass, centre du parc largement 
ouvert aux visitcurs. Ce secteur est sitUé a 3 kilo-
metres environ de la grande route Going-to-the-sun. 
Ces deux secteurs ont été choisis en raison de Ia 
similitude des types de végétation, du caractére de 
l'écoulement des eaux et de l'altitude. Dans le 
troisième secteur a Polebridge on n'a procédé qu'à 
une prise d'échantillons de I'air. Ce secteur se trouve 
prés de la route. 

Dans les secteurs A et B, les échantillons de con-
centrations atmosphériques ont été rassemblés en 
vue d'observcr les éléments, les sulfates, les nitrates, 
fluorides et chlorides; pour cc faire, des échantillons 
de dépôts secs ont été sélectionnés. Des échantillons 
pour Ta determination de la composition chimique 
de l'eau de rivière ont été rassemblés afin d'observer 
les élémcnts, le pFI, la conductibilité et l'alcalinité 
totale; des échantillons de végétation, de la Iitière de 
la forêt et du sol ont été rassemblés en vue d'observer 
les éléments. En outre, des jaugeages dans les réser-
voirs d'eau calme et dans les petits ruisseaux ont été 
utilisés pour determiner le volume du courant de la 
surface de chacune de ces lignes de partage des eaux. 
Un pluviométre automatique autobasculant a été 
installé dans le secteur B pour determiner la quantité 
de pluie tombée. Ce rapport présente une revue 
complete des résultats obtenus pour l'air, Ta végéta-
tion, la litiére de la forêt, le sol ainsi que certains 
résultats d'études hydrologiques, mais aucun sur les  

fluorides et chlorides (des données détaillées peuvent 
être foumies par les auteurs sur demande). 

Des tentatives ont été faites pour procéder a un 
échantillonnage parallèle des types de végétation 
sur un méme laps de temps. Toutefois, cette tentative 
n'a pas toujours été couronnée de succès du fait que 
l'on n'a pas Pu rassembler, par exemple, des échantil-
Ions dans la Toad Valley en automne 1982 en raison 
des tempétes de neige. 

4. FIABILITE DES ANALYSES 

Un vaste programme pour Ia fiabilité des analyses 
d'après lequel 10 % de tous les échantillons soumis a 
l'analyse étaient des standards connus ou des doubles 
d'échantillons. Les standards connus étaient générale-
ment des échantiilons séchés de feuilles de tomates 
provenant du Bureau national des standards des USA 
(NBS). Pour ce qui est des échantillons du sol, paral-
lélement aux extraits réguliers du so!, une solution 
standard préparée a été soumise a une analyse. Les 
échantillons de contrôle ont été transmis a des 
laboratoires d'analyses qui, conformément au contrat, 
effectuaient des analyses sans designation et de ma-
nièrc toute fortuite. 

En régle générale, les résultats des analyses des 
échantillons de contrôle étaient valables. On n'accep-
tait les analyses que si les résultats présentés se main-
tenaient dans les limites de ±0,0025 % de la valeur 
du NBS et répondaient, par consequent, aux écarts 
admissibles du NBS. Ii importe dc noter que l'exac-
titude de la determination des valeurs pour des 
composants tels que I'aluminium, le sodium, la silice, 
etc. n'a pas été vérifiée. Néanmoins, vu que le pro-
cessus analytique est une étude multi-élémentaire au 
cours de laquelle un échantillon est analyse pour 
définir dans le méme temps 26 éléments, on peut 
supposer que si 14 des 26 éléments sont définis dans 
la limite d'une exactitude, les éléments restants 
peuvent être définis avec le mérne degré de fiabilité. 

Les échantillons du sol ont été soumis une 
analyse sous forme d'extraits acides. En plus des 
échantillons réguliers d'extraits acides, une solution 
standard avec des valeurs connues a été soumise a 
une analyse. Dc pius, des échantilions vierges d'acides 
et d'eau distillée ont été analyses. Tous les résultats 
des analyses du sol ont été révisés en fonction de ces 
échantillons de contrôle. Sur la base des données 
obtenucs, tous les résultats des valeurs dans Ic sol 
dii barium, du cobalt, de I'argent et du strontium ont 
été rejetés mais, en règle générale, le reste des résul-
tats a été accepté. Comme des problèmes auraient pu 
apparaftre en ce qui conceme Ia qualité des standards 
de contrôie (le standard aurait pu être conserve trop 
longtemps), Ic critére d'acceptation des résultats de 
la determination des éléments dans le sol a été élargi. 
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5. RESULTATS DES ANALYSES POUR LA 
DEFINITION DES ELEMENTS 

Les résultats des analyses d'échantillons d'air ont 
été donnés pour les secteurs Martha's Basin et Pole-
bridge alors qu'ils n'ont pas été fournis pOur le sec-
teur de Ia Toad Valley en raison de Ia forte probabi-
lité que ces échantillons aient été contarninés. Les 
valeurs pour les filtres de Polebridge ont été dans leur 
plus grande partie plus élcvées que celles des échantil-
Ions collectés a Martha's Basin (secteur éloigné). CeJa 
est vrai aussi bien pour les éléments de l'écorce que 
pour ceux qui, conformément aux suppositions, ont 
été app ortés en supplement. 

En cc qui concerne les données sur les mousses 
(secteur de la Toad Valley et du Martha's Basin pour 
l'été), les valeurs ont été plus élevées dans la majorité 
des cas pour les éléments cites a Toad Valley quà 
Martha's Basin. Néanmoins, certaines valeurs doivent 
être considérées avec prudence: par exemple, Ia 
quantité de plomb dans le secteur de Martha's Basin 
(333 contre 12 rng/g); mais tes résultats des analyses 
de contrôle de cette méme série d'échantillons mdi-
quent des valeurs élevées inacceptables de plomb dans 
les échantillons de contrôle des mousses de Ia Toad 
Valley. 

Dans l'ensemble, les résultats concernant les 
mousses entre l'été et l'automne 1982 semblent 
logiques. Les exceptions Sont la reduction de presque 
une moitié des valeurs du p10mb et d'une moitié des 
valeurs du zinc. Enfin, les valeurs pour I'autornne 
1982 dii plomb, du cuivre, du fer, du magnesium et 
du manganese ont été plus élevées que celles dc 
l'automne 1981. Ce qui pourrait s'cxpliqucr par le 
fait que les échantillons pris dans le secteur de 
Martha's Basin en 1981 ont été en fait collectés en 
dehors' des limites de ce secteur. En 1982, Ic lieu de 
collecte des échañtillons a été reporté exactement 
dans le secteur Martha's Basin, c'cst-à-dire a environ 
3 km en ligne droite du lieu de collecte de 1981. 

Pour ce qui est des autres types de végétation, en 
premier lieu I'Abies lasiocapra subalpine et la Luzula 
hitchcockii, leurs valeurs sont en général plus basses 
que celles de la mousse pour certains types d'élé-
ments. plomb et cuivre, par exemple. 

Une comparaison entrc le contenu d'éléments 
dans les mousses du Glacier et celui observe dans 
deux autres pares nationaux (great Smoky et Olym-
pic) rnontre que les valeurs sont plus élcvées an 
Glacier. Cependant, si on compare pour l'automne 
les valeurs des résidus de plomb dans les mousses a 
Great Smoky Mountain a celles de Martha's Basin, 
des valeurs plus élevées (107,6 mg (g)) peuvent étre 
attribuées a Great Smoky Mountain. En général, les 
valeurs du plomb varient considérablement tant au 
Glacier qu'à Great Smoky Mountain et sont plus 
élevées pour le plomb et le cuivre que dans le parc 
national Olympic. 

Pour ce qui est du contenu des éléments dans les 

échantillons de Ia litière de Ia forét en général, ii 
s'est avéré qu'en 1981 les niveaux du contenu d'élé-
ments étaient plus bas a Martha's Basin qu'à Toad 
Valley. Cependant le rapport de ces éléments n'est 
pas confirmé en été 1982. Cela peut être dü au 
transfert du lieu de Ia prise des échantillons a 
Martha's Basin. Les valeurs de I'été 1982 pour ces 
deux secteurs se sont révélécs similaires. Une prise 
d'échantillons en 1983 permettra d'éclaircir ce 
probleme. 

Les résultats des analyses pour les deux secteurs 
au cours de ces deux années ont montré qu'ils avaient 
pour l'essentiel une composition similaire d'éléments. 

En conclusion, ii faudrait indiquer que des écarts 
standard ont été calculés pour toutes les valeurs. 
Aucune méthode statistique n'a été appliquée et, 
pour cette raison, des conclusions définitives ne 
peuvent être encore faites en cc qui conceme les 
differences réelles. Une analyse statistique sera 
effectuée dans Ic rapport final sur Ic projct qui 
tiendra également compte des données de 1983. 

6. RESULTATS DES ETUDES HYDROLOGIQUES 

Les données sur les précipitations et l'écoulement 
des rivières ont été collectées dans le Glacier dans les 
conditions locales (v. le schema ) au cours des étés 
1981, 1982 et 1983. TJne tentative d'utiliser des 
instructions pour analyser le système des eaux souter-
raines a été faite également. Ces travaux ont été 
interrompus parce qu'avec l'équipement de forage 
manuel utilisé ii n'était pas possible de pénétrer dans 
les eaux souterraines. Ii était prévu d'utiliser les 
données hydrologiques pour fournir une caractéris-
tique quantitative de la balance des eaux dans les 
lirnites des regions géographiques étudiées en accord 
avec le programme a I'Homrne et la Biosphêre. 

Les deux regions des travaux snr place étudiées 
en accord avec cc programme sont trés similaires par 
Jeur caractère; les deux differences principales con-
cement: 1) la géologie des roches fondamentales (Ia 
region de Toad Valley est formée de calcaire, 
Martha's Basin d'argilites) et 2) Ia surface de drainage 
au-dessus du poste de jaugeage est dc 1,6 km 2  pour 
Toad Valley et de 11 km 2  pour Martha's Basin. Un 
pluviomètre autobasculant a été installé temporaire-
merit a Toad Valley pendant les saisons des travaux 
des champs de 1982 et de 1983. Aucune donnée sur 
les précipitations pour Ic secteur de Martha's Basin 
n'a eté collectée. Des jaugeurs d'ean ont été places 
dans les deux secteurs pour chaque saison des travaux 
des champs. 

Lors de Ia collecte des donnécs sur le niveau et 
l'écoulcment de l'eau deux types d'études ont été 
menés: 1) un monitoring continu et l'enregistrement 
des changements de niveau de I'eau dans les secteurs 
décrits ci-dessus, 2) le jaugeage périodique de Ia 
rapidité du courant a des riiveaux spécifiques de 
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l'eau. Ces deux types d'études procurent les données 
nécessaires a Ia definition des variations dans le temps 
de l'écoulement et a I'évaluation du volume total de 
I'cau a Ia surface au poste de jaugeage. 

7. DISCUSSION, ETUDES HYDROLOGIQUES 

Les hydrographes des niveaux dans le secteur de 
Toad Valley indiquent une certainc reaction aux 
tombées de pluic locaTes et parallêles. Les caractéristi-
ques supplémentaires des hydrographes de Toad 
Valley peuvent indiquer une reaction aux pluies 
locales; elles incluent une brusque montée et des-
cente du niveau en 1981, et une chute brusque du 
niveau dc l'eau après les précipitations du 15 aoftt 
1982. Les longues périodes de haut niveau ne sont 
pas, apparemment, une reaction immediate aux préci-
pitations locales. Ces hauts niveaux peuvent résulter 
d'une fontc des neiges antricélentes ou de précipita-
tions ou encore de tombées de pluies non cnregistrées. 
De longues périodes de ces phénoménes peuvcnt 
refléter une accumulation temporaire de l'eau dans 
les depressions de Ia surface ou dans les sols. 

Comme nous l'avons note plus haut, l'hydro-
graphe de 1982 pour le secteur dc Martha's Basin 
diffère entiérement de ceux obtenus a Toad Valley. 
La baisse lente et constante du niveau misc en valeur 
par I'hydrographe de Martha's Basin sembic dépendre 
peu des tombées de pluie paralléles, probablement 
en raison du grand sccteur de drainage et de la pré-
sence de Jacs dans Ic bassin. Un autre facteur qui 
peut conditionner des differences dans l'hydrographie 
est la géologie respective de chaque secteur. Le 
secteur de Toad Valley est formé de calcaires frac-
turés qui permettent probablement la formation 
d'un courant considerable des eaux souterraines; le 
secteur de Martha's Basin est formé d'argiles (roches 
dérivées de Ta glaise ou de limon) lesquels favorisent 
l'alimentation des eaux souterraines. Une estimation 
mitiale de l'importance des divers paramétres de 
l'équation de la balance des eaux peut étre faite 
en comparant le volume d'cau entrant dans la surface 
du bassin et celui qui s'écoule. Des données paralkles 
sur les précipitations et I'écoulement existent seule-
ment pour le sccteur de Toad Valley du 9 aouit au 
9 septembre 1982. Au cours de cette période, 
117 mm de pluic ont été enregistrés. A supposer 
que la distribution des pluies soit uniforme sur toute 
la surface du bassin de drainage située au-dessus du 
poste de jaugeage, cette pluie équivaut a 18x10 5  m 3  
d'eau. Le volume de l'eau écoulée de la surface du 
bassin de drainage située au-dessus duposte de 
jaugeage est, pour la même période, CgaI a 1 ,7x10 5  m 3 . 

Ainsi, l'écoulement a la surface reprCsente 94 % du 
volume d'eau entrant dans le bassin donné. Cela 
indique que très peu d'eau s'accumule a Ia surface du 
bassin de drainage et que I'importance des autres 
paramètres dans la balance des eaux (c'est-à-dire  

l'évaporation, la transpiration, l'infiltration) ne soit 
pas élevée. Ces observations doivent être considérées 
avec prudence, car Ics calculs ne sont bases que sur 
des données d'un mois et ne semblent pas refléter les 
conditions existant le restant de Iannée. 

II importe de souligner que la discussion présentée 
ci-dessus concernant les données hydrologiques ras-
semblées au Glacier n'est basée que sur une informa-
tion collectée seulement au cours des saisons des 
champs liinitées dans cette region. Une analyse plus 
approfondie de ces données peut être faite en cas 
d'obtention d'une information supplémentaire, en 
vue de: 

- définir le caractére météorologique de la region, 
surtout en ce qui concerne le type des précipitations 
ayant lieu au cours de l'été; 

- élargir I'enregi.strement des précipitations en 
établissant une comparaison avec les données des 
postes locaux et régionaux fonctionnant en perma-
nence; 

- determiner l'apport annuel de l'eau provenant 
de Ia fonte des neiges. 

8. DISCUSSION, DONNEES SUR LES POLLUANTS 

Les données sur Pair provenant du Glacier mon-
trcnt les plus petites valeurs d'éléments décelés dans 
les limites de I'Amérique continentale. Se basant sur 
l'information provenant d'autres regions naturelles 
du monde, l'information rapportée ci-dessus con-
firme que Ia vaieur des élérnents décelés dans Patmo-
sphere du Glacier correspondent probablement aux 
valeurs globales du fond de ses éléments. 

Les valeurs des sulfates pour Ic scctcur Marha's 
Basin proviennent de deux périodes successives 
d'échantillonnage. La valeur moyenne est égale a 
1,1 mg/rn 3 . C'est probablement cc qu'on pouvait 
attendre d'une region relativernent propre, en se 
basant sur des observations dans d'autres regions 
(Alkezweeny, Laulainen and Thorp, 1982 and Barnes 
and Egglcton, 1977). Des conclusions simijaires 
peuvent étre faites en cc qui concerne les valeurs 
des nitrates mesurés dans Ic parc. 

Trois types de végétation ont été collectés: 
I'epicea subalpine, la luzule et Ta mousse. Normale-
ment, les valeurs des éléments dans les ptantes vascu-
laires sont plutôt variables. Cependant, les mousses 
donnent d'ordinaire des résultats certains en cc qui 
concerne les valeurs des éléments. La cause principale 
de cc phénomène a été postuléc par Tyler, 1972. 
Ii a indiqué que l'echange des ions s'effectue a Ia sur-
face des mousses. C'est pourquoi les éléments prove-
nant de l'air qui se déposent sur ciTes sont, pour 
I'essentiel, absorbés par Ia plante et non adsorbés a 
Ia surface. 

La méthode permettant de determiner les sources 
probables des éléments dans I'atmosphère consiste a 
utiliser les facteurs d'enrichissement. D'ordinaire, les 
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facteurs d'enrichissement sont utilisés pour calculer 
Ta quantité relative d'élérnents dans I'atrnosphère en 
relation avec certaines valeurs moyennes dans l'écorce 
terrestre (Rahn, 1976). Cependant, cette méthode 
peut être utilisée pour comparer d'autres rnilieux et 
nous l'avons appliquée aux résultats obtenus pour les 
rnousses et la litiére de la forêt. Des sols locaux 
peuvent être utilisés, mais pour obtenir des résultats 
certains les sols doivent avoir subi une digestion 
complete. Dans les etudes exposées dans le rapport, 
les sols ont été présentés sous forme d'extraits acides. 
C'est pourquoi nous avons utilisé pour Ta comparaison 
les valeurs de Taylor pour I'écorce terrestre (Taylor, 
1964). Le facteur d'enrichissernent est calculé scIon 
Ta formule suivante: 

EF— 	CxICA! 
Cx source / CAI source 

oii C, est Ia concentration de n'irnporte quel élément 
dans le milieu concerné; CA!,  la concentration d'alu-
minium dans le milieu compare; Cx  source, Ta con-
centration de !'élément concerné dans le milieu po-
tentiel de Ia source et C&j de Ta source, la concentra-
tion d'aluminium dans ce même milieu. 

Les concentrations dans Ia mousse ont d'abord 
été comparées a une série de valcurs d'élérnents dans 
l'écorce terrestre selon Taylor. Rien n'indique que ces 
éléments possédent des caractéristiques de transport 
a long tenne, car d'ordinaire us ne se concentrent pas 
dans I'air en quantités élevées par rapport a l'écorcc 
terrestre. Pour ce qul •est des éléments testes de 
l'écorce terrestre, iTs ont tous des coefficients d'enri-
chissement inférieurs a dix, a I'exception du manga-
nèse. Le coefficient dix est considéré comme un 
point de transition approximatif entre materiel 
enrichi et non enrich (Dace, Hoffman and Zoller, 
1975; Alkezweeny, Laulainen and Thorp, 1982). 

Cela signifie qu'en général les mousses ont des 
correlations de ces éléments a peu prés égales a ce 
que l'on pourrait prévoir si l'écorce terrestre était la 
source de ces éléments. Les résultats obtenus lorsque 
la mousse cst comparée a l'air indiquent qu'une 
grande partic des concentrations mesurées des élé-
ments dans Ics mousses est cornposée d'élérnents 
et provient de matériaux locaux resuspendus de 
I'éccffce terrestre. 

Cette relation est maintenuc pour les secteurs de 
Toad Valley Ct Martha's Basin. Cependant, la situa-
tion change pour les éléments qui sont généralemcnt 
considérés dans Ta littératurc comme enrichis dans 
I'atmosphère. Les coefficients d'enrichissement de 
ces éléments dans les mousses ont été détèrminés en 
comparant leurs données avec celles dans l'écorce 
terrestre selon Taylor. Les coefficients d'enrichisse-
ment dans les mousses darts le secteur Martha's Basin 
ont change et oscillent entre 19,4 pour le cuivre et 
250 pour le plomb. A Toad Valley, iTs oscillaient 
entre 14,1 pour le zinc et 933 pour lc plomb. Dans 
les deux secteurs, le plomb a de loin le plus haut  

coefficient d'enrichissement et ii est trois fois plus 
élevé a Toad Valley qu'à Martha's Basin. Cependant, 
les résultats de l'analyse montrent que les valcurs 
du plomb pour Toad Valley peuvent étre invraisembla 
blement élevées. C'est pourquoi Ta difference entre 
les secteurs peut ne pas être aussi élevée que cela 
paraft. 

La mousse a été comparée a I'air pour cc qui est 
des éléments considérés comme enrichis dans l'atmo-
sphere; virtuellement, il peut ne pas y avoir d'en-
richissement. Dans ces cas, on peut supposer qu'une 
source possible d'enrichissement pour le plomb, le 
zinc et le cuivre est I'atmosphère et que l'enrichisse-
ment de ces élérnents dans les inousses résulte du 
dépôt des particu 1 es issues de l'air et d'une absorption 
ultérieure par les plantes. Ces éléments ont été égale-
ment enrichis dans l'atmosphère du Glacier (Davidson 
et autres, 1983). Cc qui indique que Icur source n'est 
pas l'écorce terrestre mais qu'iI existe une forte 
probabilité qu'ils soient d'origine anthropogénique. 
Le cadmium fait exception. Le cadmium a Martha's 
Basin est beaucoup pIus enrichi que dans l'écorce 
terrestre. Cependant, l'atmosphère paraft être 33 fois 
plus enrichie en cadmium que la mousse. Ce fait n'a 
pas été expliqué jusqu'à present. 

La litière de la forét est tine partie importante de 
l'écosystème forestier. C'est un lieu d'accumulation 
active des éléments et de leur transfert ultérieur (van 
Hoolç, Harris and Henderson, 1977) dans le soT 
mineral. Elle est de rnême intimement associée au 
so!. Dans Fensemble, les résultats montrent que Ia 
valeur des éléments dans la litière de la forêt qui, 
comme on Te suppose, sont originaires de l'écorce 
terrestre, n'ont pas un enrichissement plus élevé que 
celui qui pourrait être attendu dans une comparaison 
avec les valeurs de Taylor. L'cxception, comme pour 
les mousses, a été Ic manganese. Là également, aucun 
enrichissement n'a été trouvé en comparaison avec 
les valeurs pour l'air. On peut de même supposer que 
Ia litlére de Ia forêt refléte Ta capture par la végétation 
de materiel dérivé, resuspendu localement. Cela 
refléte égalernent, dans une certaine mesure, Ia 
mixtion directe du materiel du sol mineral avec Ta 
matiére organique. 

En examinant les éléments qui sont considérés 
comme enrichis dans I'atrnosphère, on peut constater 
qu'ils sont également enrichis dans la litière des deux 
secteurs en comparaison avec les valeurs de Taylor 
pour l'écorce tcrrestre. Le p10mb est également plus 
enrichi a Toad Valley, alors que le cadmium fait état 
d'un enrichissement plus grand a Martha's Basin qu'à 
Toad Valley. Cela a été démontré par Davidson 
(Davidson et autres, 1983) pour les échantillons d'air 
sélectés .â Martha's Basin. Ces échantillons avaient un 
coefficient d'enrichissement de 5 400 pour le cad-
mium alors qu'il était de 790 a Polebridge. 

Quand on compare les valeurs des éléments dans 
Ia litière aux valeurs dans l'air, on ne trouve pas 
d'enrichissement. Dans cc cas également, on peut 
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supposer que Ia source principale d'enrichissement 
dans Ia litière sont des dépôts atmosphériques de 
toutes sortes: humides, secs, sous forme de particules 
interceptées par les arbres et enlevées par Ia suite en 
tombées avec un materiel organique mort sur le sol 
de la forét. 

9. CONCLUSION 

Les valeurs des éléments sulfates et nitrates dans 
l'atmosphére du Glacier confirment dans l'ensemble 
le niveau limite de ces composes et éléments cite 
aujourd'hui dans Ia littérature. Cepcndant, les échan-
ti!Ions de mousse Ct de la !itiêre de la fort provenant 
des deux secteurs sont enrichis en plomb, cadmium, 
cuivre et zinc en comparaison avec leurs valeurs 
dans l'écorce terrestre. On peut émettre I'hypothèse 
selon laquclie la source de ces éléments tant dans Ia 
mousse que dans Ia litière de la forêt sont des dépôts 
atmosphériques. 

On n'a pas relevé de differences évidentes entre 
les secteurs soumis a un impact anthropogénique et 
Jes secteurs éloignés. Cependant, le jugement défini-
tif sur l'exposition relative de ces dcux secteurs I 
l'impact d'une activité anthropogénique doit être 
remis a l'obtention des données de 1983 et I la possi-
bilité de procéder I une analyse statistique. 

Enfin le projet a montré que dans les secteurs 
éloignés (a une distance de 30 km des routes) des 
recherches hydrologiques de longue durée peuvent 
êtrc menées. 

Les résultats des travaux sont extrémement 
utiles I la creation d'un secteur de monitoring multi- 
lateral du niveau de limite au Parc national Olympic 
décrété reserve de biosphere des USA. 
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MONITORING INTEGRE DE LA POLLUTION DU FOND 
ET DE SES EFFETS I3IOLOGIQUES DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE 

par 

You.A. Izrael, F. Ya. Rovinsky et L.M. Fitippova 

RESUME. Le système national de monitoring 
de l'état de l'cnvironnement naturel qui a été mis en 
place en U.R.S.S. sert les intérêts du GEMS aussi 
bien que ceux du réseau mondial des reserves de 
biosphere créé sous l'égide de 1'UNESCO. Le pro-
gramme du monitoring de fond est réalisé dans 
toutes les reserves de biosphere et da.ns les stations 
de fond. Les données des observations et des recher-
ches courantes permettent d'enregistrer l'état courant 
de l'environnement et permettront, dans l'avenir, de 
mettre en evidence les écarts causes par l'activité 
anthropogénique. 

1. INTRODUCTION 

Tout au debut des années 70, un réseau mondial 
de reserves de biosphere s'est créé sous l'égide de 
1 UNESCO et dans le Are du programme L'Homme 
et la BiosphèrcH. Peu dc temps après, le programme 
de 1'ONU sur l'environnement (l'UNEP) s'est pose 
pour but de créer un système global de monitoring 
de l'environnement (GEMS). 

Ces efforts revétent une importance vitale pour 
I'avenir de l'humanité, car l'impact de l'activité 
anthropogénique sur la biosphere a acquis a cette 
époque un caractère global. Les changements causes 
dans la biosphere au cours des dernières décennies 
par l'activité de I'homme sont comparables a ceux 
qui Se sont produits au cours de centaines de millicrs 
d'années. Une interaction ultérieure de Ia société 
humaine avec l'environnement est devenue impossible 
sans une information utile sur l'état de la biosphere Ct 
sans pronostic de ses changements sous l'impact de 
faeteurs anthropogéniques, en premier lieu de Ia 
pollution. 

Le concept d'un monitoring de l'état de l'environ-
nement naturel a été élaboré avec succès en U.R.S.S. 
des le milieu des années 70 (Izrael You.A., 1970; 
Izrael You.A. et autres, 1977; Izrael You.A. et 
autres, 1978; Izrael You.A., 1979). Ii importe de 
souligner que l'approche mise au point a été 
approuvée aux symposiums internationaux sur le 
monitoring global intégré de la pollution de l'environ-
nement nature! (Guidrométéoizdat, L. 1980, 1982) 
qui se sont tenus en U.R.S.S. avec le soutien de 
I'UNEP, de la WMO et de I'TJNESCO en décembre 
1978 (Riga) et en octobre 1981 (Tbilissi). 

Les objectifs des observations du niveau du fond 
nc peuvent êtrc pleiriement atteints que si ces obser-
vations sont réalisées a une échelle globale. C'est  

pourquoi tout système national d'observatons du 
fond doit être une partie d'un système global. C'est 
pourquoi le réseau des observations de fond créé en 
U.R.S,S. envisage sa participation simultanée a 
nombre de projets internationaux de grande enver-
gure, tels que le système global du monitoring de 
I'environnement (GEMS); le monitoring de Ia pollu-
tion de l'atmosphère dans le cadre de l'organisation 
météorologique mondiale (WMO); les projets 8 et 14 
du Programme de l'UNESCO HL'Homme et Ia Bio-
sphere H. 

Les reserves de biosphere peuvent devenir le 
composant le plus important de l'ensemble du sys-
tème d'observations, d'évaluation et de prevision de 
l'état de l'environnement nature!, a condition que les 
programmes de monitoring soient coordonnés. Le 
réseau des reserves de biosphere offre une possibilité 
unique d'étudier l'état naturel et les changements 
intervenant naturellement dans les écosystêmes, 
faute de quoi ii est impossible de mettre en evidence 
les changements causes par l'activité de l'homme Ct 
affectant son fonctionnement. 

2. MONITORING ECOLOGIQUE INTEGRE 
ET RESERVES DE BIOSPHERE 

L'objectif majeur du monitoring écologique 
intégré est I'évaluation et la prevision des change-
ments anthropogéniqucs de l'état de la biosphere. 
Aujourd'hui, le problème vital est, d'une part, Ta mise 
en evidence et la prevision des changements des 
niveaux globaux ft régionaux de fonds de Ia pollution 
des milieux ambiants, d'une part, et des consequences 
ecologiques dii fond croissant de Ia pollution, d'autre 
part. 

Le programme du monitoring écologique du fond 
est suffisamment vaste et inclut: 

des observations permettant d'obtenir des 
données géophysiques et physicogéographiques sur 
l'état de l'environnement; 

- des observations et des etudes recouvrant la 
composition, le roulement et la migration des 
polluants; 

- - des observations et des etudes sur les reactions 
de populations, écosystèmes et biosphéres individuels 
a l'impact des facteurs de l'environnement. 

Les investigations sur l'état de l'environnement 
naturel au niveau du fond sont trés complexes car, 
dans ce cas, nous avons affaire a des concentrations 
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p!utôt basses des polluants dans des milieux naturels 
et nous étudions Ics changements dans l'état de la 
composante biotique des écosystèmes invisibles a 
premiere vue dont Je résultat, dans la majorité des cas, 
ne peut être mis en evidence qu'â "issue d'une longue 
période. Les résultats de ces changements peuvent 
être sérieux; c'est pourquoi ii est extrémement impor-
tant de connaitre des aujourd'hui les tendances géné-
rales des changements de l'état dc Ia biosphere et d'en 
tenir compte lors de I'élaboration des programmes 
pour le contrôle de la qualité de l'environnement. 

Le monitoring de la pollution de l'cnvironnement 
naturel comprend deux parties: Ia determination des 
polluants d'origine anthropogénique dans l'environne-
ment naturel et !e mesurage des caractéristiques 
physiques de I'environnement. Le programme des 
observations de fond embrasse tous les miieux: air, 
précipitations et dépôts atmosphériques, eaux de 
surface et souterraines, so! Ct biota. 

II importe de souligner que I'organisation des 
observations et le choix des secteurs d'observation a 
l'intérieur d'une reserve de biosphere doivent per-
mettre d'obtenjr une information tant sur les con-
centrations d'éléments dans !'environnement que sur 
leur migration, roulement, diffusion, accumulation 
et transformation. II est rlécessaire pour cela de deter-
miner le courant des polluants provenant de J'at-
mosphére sur !es surfaces sous-jacentes sous forme de 
dépôts secs et !iquides, de determiner les caractéristi-
ques de Ft migration des polluants avec les eaux de 
surface et (ou) les eaux souterraines dans les proces-
sus intervenant dans les chaI'nes trophiques des 
écosystèmes. 

L'étab!issement d'une liste prioritaire de polluants 
d'origine anthropogénique pour les observations de 
fond présente certaines difficuliés tant de caractére 
scientifique qu'organisationnel. On ne peut considérer 
!es critéres pour l'établissement de cette liste comme 
des formules définitives et généralement acceptées. 
Les critères semi-quantitatifs tels que la diffusion, 
la stabilité dans I'environnement, La capacité d'effec-
tuer des migrations a longue distance, d'excrcer des 
efforts sur les systèmes biologiques et géophysiques 
de niveaux varies d'évolution nous ont permis de 
dresser une liste des substances sujettes a des observa-
tions de fond dans les reserves de biosphere en 
LI.R.S.S. et aux Etats-Unis (Gassilina et autres, 1977; 
Morgan et autres, 1977). 

Hormis les polluants prioritaires, le programme 
du monitoring de fond doit inclure des observations 
de substances biogénétiques telles que le nitrogéne 
et le phosphore et des substances qui semblent causer 
des changements climatiques défavorables (le CO 2  
par exemple et que!ques impuretés mineures). Le 
programme du monitoring pour les reserves de bio-
sphere doit de méme inclure des observations de 
paramétres météorologiques et des caractéristiques 
de l'environnement indispensables a I'éva!uation des 
effets des polluants anthropogéniques sur l'environne-
ment. Ainsi, des observations de Ta turbidité de  

l'atmosphère du pH de !'environnement, etc., ont 
été recommandées aux stations du WMO-BAPION. 

La fréquence (ou !a périodicité moyenne des 
observations) est un point important de J'élaboration 
du programme. La solution de cette question depend 
du milieu étudié. Par exemple, pour les sols, les 
secteurs biologiques de mCme que pour les eaux de 
surface et souterraines, 2 a 6 observations par an sont 
suffisantes. La fréquence des observations pour l'air 
et les dépôts atmosphériques doit être beaucoup plus 
é!evée (20 a 30 fois par an) partant du but essentiel 
du monitoring: la mise en evidence des tendances a 
long terme des changements anthropogéniques. 
Cependant, au cours de Ta phase initiale du monito-
ring, ces observations doivent étre beaucoup plus 
fréquentes en vue de connaI'tre les conditions dans 
lesquelles certaines données peuvent étre considérées 
comme non representatives du point de vue du fond 
regional ou global. Le programme du monitoring des 
substances d'origine anthropogénique est donné dans 
le tableau 1. 

Les observations des caractéristiques physiques 
de l'environnement incluent la determination de Ia 
balance de la chaleur, !e mesurage de la radiation 
solaire, y compris la radiation des rayons ultra-violets, 
et des observations hydrométéorologiques nécessaires 
pour étudier la balance des polluants et connaItre 
leur transfert et leur migration. 

Ainsi, le programme de monitoring géophysique 
dans les reserves de biosphere a pour but d'obtenir 
une information sur l'état de fond de l'environnement 
naturel exposé a un impact anthropogénique global. 
Parallélement a l'obtention d'une information sur 
l'impact de la pollution sur divers éléments biolo-
giques des systémes écologiques, Ic programme de 
monitoring envisage une étude des effets sur le 
climat et Ia couche d'ozorie de I'atmosphère. L'étude 
de ce groupe d'effets ne se limite pas au système des 
reserves de biosphere mais complete les systémes 
existants d 'observations dim ato!ogiques, ozonométri-
ques et autres. 

Le monitoring de Ia reaction de Ia biota a l'impact 
du niveau de fond changeant de Ia pollution des 
miieux naturels et l'élimination de I'impact des 
niveaux de pollution proches des niveaux de fond 
sur Ia cornposantc biotique des écosystèmes est un 
probléme nouveau de principe. 

Lors de l'élaboration de principes pour un moni-
toring biologique, nous partons tout d'abord du fait 
que l'estimation des effets des niveaux de pollution 
de l'environnement proche des niveaux de fond sur 
la biote au moyen d'observations Ct d'investigations 
sur place n'est pas possible dans des délais raison-
nables (nous avons en vue les niveaux de fond actuels) 
et ensuite du fait que ni les observations et investiga-
tions sur place, ni les experiences, ne peuvent assurer 
un pronostic des changements dans Ia composition 
des espèces et du nombre des espèces formant l'éco-
système en fonction du changement prédit du niveau 
de fond global de la pollution. 
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Ces considerations. ont prédéterminé notre 
approche de l'estimation et de la prevision de l'état 
des écosystèmes dans Ics conditions d'une pollution 
globale de fond de l'environncment naturel. Ccttc 
approche comprend trois parties: un programme 
experimental, un programme de simulation mathéma-
tique Ct un programme sur place. Les principes de 
leur réalisation ont été décrits en detail dans lcs 
travaux d'Izrael et autres auteurs (1980). 

La prevision des changements de l'état de l'envi-
ronnement naturel causes par une activité anthropo-
génique est basée sur une simulation de la succession 
des écosystèmes sous l'impact d'un polluant d'une 
intensité proche de celle du fond. Une méthode 
entièrement nouvelle de prevision nous permettant 
de tenir compte, a l'intérieur du modèle général, tant 
des variables des phases de l'état de biocénose (quan-
tité numérique des populations) que des variables de 
la structure (paramétres, individus, composition des 
espéces) a été décrite dans les travaux de Semevski 
Ct Sémionov (1982). Ainsi, la prevision est basée sur 
l'effet des mécanismes de selection naturelle et des 
systèmes de reactions d'adaptation des individus, ce 
qui est extrêmement important pour les conditions 
de la pollution de fond de l'environnement naturel 
dans lesquelles la rapidité des changements dans le 
fond chimique global des milieux naturels est peu 
élevée et les processus des rearrangements d'adapta-
tion sont plutôt intensifs. 

L'information en rapport qui doit être introduite 
dans Ic modèle de pronostic suppose, en premier 
lieu, des données expérimentales clu type dose-
réponse mettant en valeur la sensibilité des individus 
aux effets de faibles doses de polluants. Nous avons 
concentré toute notre attention sur les plantes, car 
les changements dc la productivité du premier niveau 
trophique des biocénoses (qui est Ia base de la pyra-
mide trophique) affectent directement tous les autres 
paramétres biotiques de l'écosystème. En outre, on a 
tout lieu de supposer que les autotrophes sont l'un 
des élérnents de l'écosystème trés sensibles a l'impact 
de la pollution. Il faut dire que Ia quantité des don-
nées expérimentales décrites dans la littérature mon-
diale sur Ia sensibilité des plantes en terme de décrois-
sement de Ia productivité est insignifiante, comparéc 
aux données sur les effets des doses élevées. Cela se 
comprend, car un travail de cette sorte exige un 
équipement unique de trés haute precision et, en gé-
néral, une très grande exactitude dans les experiences, 
ce qui n'est pas facile. C'est pourquoi, pour obtenir 
cette information et pour prédire une reduction de 
fond dans la croissance de la végétation (sans tenir 
compte des effets synecologiques) nous avons 
employé, en plus des etudes expérimentales, la 
méthode de construction de sous-modèles physiolo-
giques de l'impact des pollutions de fond sur les 
cellules des plants. Ainsi, par exemple, sur Ia base 
d'un modèle récemment construit, nous avons 
obtenu une estimation de la reduction de la producti-
vité d'une plante due a un changement dans Ic fond  

regional de pollution de Fatmosphére en dioxide de 
sulfure dans un diapason de 0-30 g/m 3 . La vérifica-
tion du schema de flux d'énergie et de substances 
dans un organisme de plante a provoqué I'élaboration 
d'un modéle de balance organismes-N ressources 
permettant de modeler les réorganisations de l'orga-
nisme en réponse I un changement dans les flux 
d'energie et de substances dans l'habitat (Insarov et 
autres, 1981;Semionov, 1980). 

Pour cc qui est des recherches sur place dans le 
cadre d'un monitoring écologique, ii est important 
de formuler aujourd'hui les possibilités et les restric-
tions de l'emploi sur place des méthodes biologiques 
pour résoudre Ic probléme qui nous est pose. Nous 
sommes d'avis qu'il serait faux de croire que par 
ces méthodes nous pourrions définir Ia correlation 
quantitative entre un changement dans un para-
metre de l'espèce (la dcnsité de sa population, par 
exemple) et un changement dans Ia concentration 
d'un polluant déterminé dans les milieux géophysi-
ques. Les possibilités de pronostiquer sur le plan 
quantitatif des changements anthropogéniques de 
l'état des systèmes écologiques en utilisant la métho-
de des analogies, c'est-I-dire en comparant des sys-
tèmes écologiques analogues soumis a des charges 
anthropogéniques différentes (quant I l'intensité) 
sont limitées dans une certaine mesure. 

Cela s'explique par une haute variation naturelle 
plutbt élevée de la densité des populations (de 10 % 
jusqu'I plusieurs ordres de grandeur, Williamson, 
1975), d'unc part, et Ic manque d'exactitudc des 
observations biologiques sur place, d'autre part. Les 
résultats des estimations réalisées dans notre labora-
toire ont révélé que la preuve certaine de I'accroisse-
ment ou de Ia diminution de [a densité de Ia popula-
tion exige une période de temps égale I toute la pé-
node pronostiquée (Izrael et d'autres, 1983). Ii est 
evident que dans cc cas l'information obtenue ne 
peut étre utilisée I temps pour le contrôle de la 
qualité de l'environnemcnt ct, pour cette raison, n'a 
pas de valeur pratique. 

Ii est encore plus difficile de determiner les causes 
des écarts dans les densités des populations naturelles 
que de définir les limites des vibrations naturelles. 
Cela est conditionné par le caractère polyfactoriel 
du dynamisme des populations. 

3. CONCLUSION 

Ii n'est pas simple de mettre en evidence les 
changements anthropogéniques globaux des caracté-
ristiques de l'état des écosystêmes en utilisant les 
méthodes biologiques traditionnelles appliquées sur 
place et en analysant les observations de cette carac-
téristique menées sur une courte période (entre 5 et 
10 ans) et dans un petit nombre de points et d'autant 
plus dans un seul point de Ia Terre. 

L'efficacité de cette méthode s'accroft consi-
dérablement si on utilise les données d'observations 

128 



effectuées sur plusieurs années des changements 
intcrvcnant dans des paramètrcs teis que, par exemple, 
la croissance racliale des arbres en relation avec les 
paramètres de l'environnement enregistrés comme, 
par exemple, le régime hydrothermique. L'applica-
don de ces données de monitoring historique mini-
mise les erreurs des estimations respectives. Partant 
de ces considerations, une tâche importante de i'étape 
actuelle du développement du monitoring dans les 
reserves de biosphere est Ia mise en place d'un pro-
gramme a long terme d'observations en vue d'identi-
fier les correlations des paramètres contrôlés avec les 
divers facteurs de i'environnement. 

II est tout aussi important d'obtenir des series 
tcmporellcs de données sur i'état de milicux de l'en-
vironnement provenant de secteurs varies, car elles 
permettent d'évaluer les correlations spatio-tempo-
relics des paramétres contrôlés. Ces données permet-
tent de déceler avec plus de certitude i'origine anthro-
pogénique des changements dans ics paramétres 
observes dans une region quelconque. L'enregistre-
ment quantitatif de la flore des lichens épiphytes 
que nous avons affectué dans les reserves de bio-
sphere ouvre de larges perspectives a la réalisation 
des objectifs du monitoring mené dans Ic réscau des 
reserves de biosphere: on sait que les lichens sont trés 
sensibles It l'impact des polluants de l'atmosphère et 
que les limites de variations naturdlles des densités 
des populations de lichens sont relativement basses. 
Une étude quantitative de la fore des lichens a déjà 
été effectuée dans les reserves de biosphere Bere-
ziriski, Sikhotc-Aline, Central Tchernoziom, et Sary-
Tcheiek. Cette analyse quantitative systématique 
(une fois tous les cinq ans) de l'état du lichen des 
regions dç fond peut devenir le programme minimum 
des etudes biologiques menées sur place dans le cadre 
du programme du monitoring écologique. 

Ainsi, I'optimisation des observations biologiques 
menées sur place dans les reserves de biosphere per-
met détudicr i'état intact des systèmes écologiques 
et leur variation naturelle, d'identifier les change-
ments des caractéristiques de la biota en dehors des 
limites des variations natureiles. De plus, ces métho-
des pourront étrc appliquées lors de l'élaboration et 
de Ia réalisation des modéles de pronostic des éco-
systémes mentionnés ci-dessus. Les observations sur 
place ont pour but de v&ifier des. unites séparées du 
modèle et d'obtcnir nombre de paramètres indispen-
sables a sa réalisation. Le monitoring des densités et 
des paramétres de structure des populations dont 
i'extinction ou la reduction de la quantite numérique 
doivent être prédites en premier lieu est extrémement 
important. 
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Tableau 

PROGRAMME DU MONITORING DE FOND DE LA COMPOSANTE 
ABIOTIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE 

Milieu 	 Polluants et leurs indicate urs 	
Fréquerice des observations

(péñode moyenne) 

Atmosphere 	 Particules suspendues, turbidité atmosphé Dc 24 heures a 5 jours 
rique, ozone, dioxide de soufre, suiphates, 
oxyde de carbone, dioxyde de carbone, 
oxydes d'azote, hydrocarbures, 3,4-ben-
zopyréne, DDT et autres composes 
chioroorganiques plomb, mercure, cad-
mium, arsenic 

Précipitations et dépôts atmos- 
phériques, couverture de neige 

Eaux dc surface et souterraines 
sediments du fond et suspensions 

Plomb, mercure, cadmium, arsenic, DDT, 
3,4-benzopyréne, anions et cations en 
accord avec It programme du WMO 

Plomb, mercure, méthyle de mercure, 
cadmium, arsenic, DOT, 3,4-benzo-
pyr6ne, élCments biogénétiques 

Précipitations (en fonction de la quantitC 
requise pour les analyses). Une lois par 
decade (mois). Dépôt une fois par mois, 
couverture de neige (échantillon integral 
pour toute l'épaisseur de la couverture de 
neige) - une fois par an (avant la fonte des 
neiges printanièrcs) 

Eau. 6 observations par an durant les 
périodes hydrologiques caractéristiques 
(crues printanières 3 observations, 
1 Lois pendant l'itiage dété, 1 fois pen-
dant Its crues de l'autornne, 1 fois pendant 
l'étiage d'hiver). Suspensions Its mémes 
que pour l'eau sediments du fond 1 fois 
par an (l'étiage d'Cté) 

Sol Plomb, mercure, cadmium, arsenic, DDT, 
3,4-benzopyr6ne, éléments biogCnCti-
que s 

1--2 observations par an. Coupe verticale 
dans Its terrains représentatifs 

Blota 
	 Plomb, mercure, cadmium, arsenic, DDT, 	2 observations par an 

3 ,4-benzopyrène, éléments biogénétiques 
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RESUME. La pénétration des polluants dans les 
écosystérnes aquatiques et terrestres peut être identi-
fiée par le biais d'un monitoring utilisant des blo-
indicateurs tels quc les plantes Ct les anirnaux qui 
réagissent aux immissions par des changements 
notables dans leur niétabolisrne ou une haute acdumu-
Tation des polluants. Les polluants atmosphériques 
peuvent causer des effets directs ou indirects sur les 
plantes. Les reactions dans Tes plantes ont lieu a divers 
niveaux, a commencer par Tes cellules, puis dans des 
organes spécifiques, dans la plante entiére, et, enfin, 
dans Ia communauté des plantes. La reaction des 
plantes a l'irnpact des substances toxiques ne conduit 
pas nécessairement a des dommages visibles, cepen-
dant lorsque les plantes sont continuellement expo-
sees a cet impact ou lorsque les concentrations des 
polluants sont élevées, les impacts deviennent visibles 
sur les feuilles. 

Les bio-indicateurs dans le système d'un moni-
toring actif ou passif peuvent servir de signal d'alarme 
pour l'évaluation du degré du risque menaçant 
I'existence des organismes vivants ou du degré d'accu-
mulation des substances toxiques dans Ia chaI'ne au-
mentaire et pour détecter des agents nocifs inconnus 
menaçarst l'état de I'environnement. Néanmoins, 
I'utilisation des bio-indicateurs restera lirnitée jusqu'â 
ce que soil réalisée une standardisation du biomoni-
toring en vue d'obtenir des résultats comparables 
aux niveaux national et international. 

1. INTRODUCTION 

Depuis l'époque de la revolution industrielle, un 
grand nombre de substances toxiques sont introduites 
chaque année dans Ia biosphere. La lisle de tous les 
polluants sous forme de particules, liquides et gazeux, 
considérés aujourd'hiii commc dangereux pour 
l'environnemcnt comprendrait plusieurs milliers de 
norns. En accord avec Morgalef (975) le terme 
polluants doit étre utilisé ici seulement pour 

designer les immissions causées par I'activité de 

*DaflS  Ic present article, Ic terme d'immissiona signifie Ia 
pollution de la couche de Fair a proximité du sal par des 
substances dont Forigine est liée a l'activité de l'homme et 
qui pénètrent dans les écosystèmes sur terre et dans I'eau et 
sont donc absorbés par eux (NDRL). 

l'homme et qui pénétrent dans Ics écosystèmcs 
aquatiqucs et terrestres dans des concentrations 
telles qu'elles causent des perturbations, des dom-
mages ou le dépérissernent d'individus, de popula-
tions, de communautés et peuvent, en fin de compte, 
conduire a la destruction de l'environnement. De 
nombreux polluants ont pour origine les substances 
chimiques utilisées dans l'industrie, l'agriculture et la 
sylviculture; d'autres substances proviennent des 
systémes thermiques et des transports. La pénétration 
de ces matériaux dans Ics écosystèmes peut mettre en 
danger le réseau des correlations entre l'cnvironne-
ment abiotique Ct Ia biocenose constituée par les 
micro-organismes les plantes, les anirnaux et l'homme. 
C'est pourquoi un monitoring global et regional est 
nécessaire pour mettre au point un système de pré-
vention précoce pour la protection des organismes 
vivants. D'un point de vue purement scientifique, 
Ia táche d'un monitoring global semble impossible 
a réaiiser si on considère toute Ia complexité des 
stress naturels et anthropogeniques qui peuvent 
influencer et masquer les reactions des formes de vie 
a l'impact de la charge d'immission. Mais H existe 
des méthodes permettant de determiner les niveaux 
de pollution et ics changements dans les écosystêmes. 

2. TEST-ORGANISMES ET BIO-INDJCATELJRS 

Les mesurages physique et chimique des immis-
sions fournissent des valeurs quantitatives exactes 
des polluants, mais ne déterminent pas leurs effets 
sur les organismes vivants. De Ia méme manière, on ne 
peut mesurer la toxicité d'un polluant a ses concen-
trations dans Peau et Pair, mais a ses effets biolo-
giques. C'est pourquoi iT est nécessaire d'analyser les 
reactions des plantes et des animaux. II existe d'in-
nombrables publications sur les experiences de labo-
ratoire utilisant des types varies de test-organismes 
en vue d'étudier leurs reactions a différents types 
d'immissions. On ne peut appliquer avec légéreté les 
résultats de ces experiences I des populations natu-
relles car de nombreux facteurs tels que par exemple 
les saisons, les conditions météorologiques, le manque 
de produits de nutrition, Ia concurrence peuvent 
accroftre la sensibilité des espéces testées. Nous 
savons que la combinaison de certains polluants, par 
exemple le Cd + SO2 , provoquedes effets synergiques 
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alors que Ia poussière de ciment + SO 2  crée des effets 
contraires. La simulation articifielle de tout l'en-
semble des divers types d'immission est impossible 
dans les conditions de l'environnement. Une autre 
difficulté liée a la determination de la toxicité d'un 
polluant dans un écosystème sur Ta seule base de test-
organismes effectués en lab oratoire consiste en ce que 
Ia signification des paramètres choisis est incertaine 
au niveau de la population. La mortalité des orga-
nismes sert souvent de critère de résistance ou de 
sensibilité aux polluants. D'autres critères démogra-
phiques (tels que la fertilité et la régénération) sont 
négligés. Dans les experiences de fumigation réalisées 
en laboratoire, les dommages visibles subis par les 
feuilles sont un signe evident de I'effet produit, mais 
la sensibilité des feuilles n'est pas le seul point décisif 
pour la survie de l'espèce dans un environnement 
nature]. Les recherches menécs sur les herbes de la 
forêt et les plantes herbacées ont démontré l'impor-
tance des organes de reserve sous-terrains pour la 
régénération. Ces résultats concordent avec les 
données de Kutschcra et des autres cherchcurs 
(1982) qui ont étudié les prés des zones alpines. 

Néanmoins, ics experiences dans des conditions 
contrôlées en laboratoire sont nécessaires pour 
fournir une information de base sur Ia reaction d'un 
organisme qui doit étre utilisé pour un bio-monito-
ring. En effet, de nombreux test-organismes servent 
aujourd'hui de bio-indicateurs révélant dans des 
conditions naturelles la presence d'eau ou de 
polluants atmosphériques. Ils réagissent aux immis-
sions par des changements dans le métabolisme et Ta 
physiologic ou par une accumulation particulièrement 
élevée de concentration du polluant. Alors que des 
concentrations élevées d'immission causdnt un impact 
violent et macroscopique visible, des concentrations 
plus basses provoquent des détériorations chroniques 
qui restent souvent cachées et ne peuvent étre dé-
tcctées que par des analyses chimiques ou physiolo-
gques. 

La bic-indication est possible a différents stades 
de Ta vie des organismes: au niveau cellulaire et sub-
cellulaire, des tissus, des organes isolés, des organis-
mes, des populations, des biocénoses et des écosys-
terries (Schubert and Schun, 1980; Steubing and 
Jager, 1982). Les méthodes les plus répandues d'éva-
luation des effets sont les analyses biochimiques, 
biophysiques, microscopiques et physiologiques, les 
observations des dommages visibles (comme, par 
exemple, les neucroses, chioroses, changements 
structurels) floristiques, faunistiques et chorologi-
ques, ainsi que des écarts dans la fonction des compo-
sants de I'écosystème. 

On peut différencier deux types de bio-indica-
teurs; ceux qui réagissent de manière trés sensible 
offrant des dommages visibles ou un comportement 
exceptionnel et ceux qui semblent plus résistants 
mais révélent une accumulation élevée de polluants. 
Ces demiers conviennent particulièrement bien aux 
analyses chimiques. Un bio-indicateur peut réagir  

soit d'une maniérc spécifique a un type existant 
d'immission soit de manière non spécifique a un 
nombre ou un ensemble de polluants. 

SELECTION DES BlO-INDICATEURS 

Avant que n'apparaisse Ia dite crise de I'environ-
nement, le bio-monitoring était utilisé seulement pour 
les besoins de l'agriculture, de la sylviculture et de 
l'elevage (Clements and Goldsmiths, 1924; Ellenbcrg, 
1950, 1952), mais ces derniers temps, il s'est con-
centre sur Ia degradation de la qualité de l'environne-
ment. Les bio-indicateurs doivent foumir une infor-
mation sur la charge et les changements du niveau 
d'immission survenant avec le temps. Les exigences 
les plus importantes pour la selection des bio-indica-
teurs sont: 

une large distribution géographique: si l'espèce 
ne se rencontre pas sur tout le territoire de Ta region 
oü est mené le monitoring, ii faut utiliser une espèce 
similaire ou une communauté comportant des exigen-
ces écologiques égales; 

- l'accessibilité a des quantités suffisa.ntes pour 
obtenir des résultats ayant unc valeur statistique; 

- une connaissance de I'autecologie et de la 
synécologie; 

- une uniform ité génétique est souhaitable; 
- il faut prendre en consideration la fonction 

dans l'écosystème, en particulier le role dans le 
réseau alimentaire. 

Pour quelques types de combinaisons d'immission, 
on connaft J'effet de la dose sur la relation entre Ia 
pollution, I'impact visible et la vitesse d'accumulation 
dans les organismes exposés (fig. 1) mais des facteurs 
externes tels que les conditions du soT et microclima-
tiques peuvent influer sur les dommages causes par les 
polluants (fig. 2). Parfois, les effets non directs, mais 
indirects des polluants deviennent évidents en raison 
de Ia résistance réduite des organismes aux parasites. 
Guissant et autres (1976), par exemple, ont rapporté 
que la mortalité des poissons dans les lacs soumis a 
l'entrophisation dans le nord de l'Italie et dans le sud 
de la Suisse s'accroft avec Ia concentration de l'am-
moniac. Cette haute concentration est en correlation 
avec une épidémie de Saprolegniceae qui tue le 
poisson. L'interaction entre les arbres en tant que 
hOtes et quelques parasites peut de même être influ-
encée par les gaz acides et les précipitations acides. 
Donaubauer (1968) a note l'agressivité croissante du 
fungus Armillaria mellea dans Ics foréts d'Australie 
affectées par une charge d'immission élevée, 

BIO-MONITORING 

On peut appliquer deux types de monitoring: 
- un monitoring passif implique des observations 

Ct une analyse de la flore et de Ia faune locales, soit 
dans des communautés vivantes naturelles, soit dans 
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des espèces individuelles (y compris les plantes 
cultivées et forestières); 

- un monitoring actif implique la determination 
des conditions sur place par une exposition limitée 
dans le temps des organismes indicateurs qui ont été 
cultivés dans des conditions standardisées jusqu'à ce 
qu'un stade particulier de développcmcnt ait été 
atteint ( Indicateurs standardisés, Muller, 1978). 
Habituellement, les dommages visibles et les résidus 
sont analyses. 

L'étude de la charge d'immission sur les popula-
tions d'animaux sauvages est difficile en raison de 
leurs fluctuations naturelles, de leur variabilité 
génétique et des modifications permanentes produites 
par des stress naturels. Cependant, l'apparition de 
polluants dans les écosystêmes peut étre perçue dc 
manière évidente principalement grace aux dommages 
subis par Ia fore Ct la faune tels que, par exemple, 
des changements dans Ia retention du feuillage et 
I'aspect habituel des arbres (Ventzel, 1982; Knabe, 
1982). L'information sur ces effets nocifs dans unc 
region peut étre renforcée par un monitoring passif 
et confirmée par des experiences ultérieures oi seront 
exposés des bio.indicateurs standardisés. 

Le bio-monitoring doit aider a résoudre les tâches 
suivantes: 

- Ia perception des effets des polluants sur 
l'écosystème dans le passé et au cours des dernières 
annéeS; 

- la perception des tendances dans les charges 
d'immission; 

- la mise en evidence des types d'immersion qui 
causent des dommages; 

la distinction entre polluants atmosphériques 
et polluants du sol; 

la detection de Ia pénétration de polluants 
inconnus (inattendus) dans la biocénose; 

- Ia découverte des sources d'imrnission et des 
ljmites de Icur influence; 

- l'évaluation des risques pour le maintien et Ia 
survie des différents composants d'un écosystème; 

la preparation d'une base pour le planning, par 
exemple, Ia demarcation des zones industrielles et 
de.zones protégées. 

Les polluants de Pair contaminent tant les éco-
systêmes aquatiques que terrestres (fig. 3). Ces 
exemples cites de monitoring s'appliquent surtout a 
ces types d'immission et a leur impact sur les plantes, 
car la végétation est Un absorbant important des gaz 
et des particules en suspension contenus dans l'atmo-
sphere: la large surface de Ia feuille est un récep-
teur effectif pour les polluants. Un autre point 
important est l'incorporation par les feuilles et les 
fruits de divers polluants toxiques, ce qui crée des 
effets potentiels secondaires negatives et des risques 
pour la Sante de l'homme et des animaux.  

5. UTILITE ET LIMITATIONS 
DE L'UTILISATION DES BlO-INDICATEURS 

Le bio-monitoring ne donne pas de réponse a Ia 
question de Ia présente concentration des substances 
d'immission dans l'environnement. La propagation 
de quelques espéces permet seulement de s'orienter 
en ce qui concerne les niveaux rnoyens de pollution. 
En traçant une carte géographique de Ia propagation 
des lichens épiphytres, on peut établir une corréla-
tion entre l'apparition d'espèces distinctes et les con-
centrations moyennes annuelles des gaz; les investiga-
tions faites dans la region du cours inférieur du Main 
ont montré que Ia majorité des lichens ne peuvent 
survivre lorsque la concentration moyennc de SO 2  
excéde 0,1 mg/rn 3 . Lorsque Ia concentration de SO 2  
décroit, on observe un accroissement du nombre des 
espéces de lichens et de leur fréquence (degré de 
couverture de l'écorce), ainsi que de leur vitalité. Le 
degré du dommage cause a des espèces individuelles 
de lichens peut étre égalernent attribué a certaines 
concentrations de S0 2 . Si on classe ces espéces en 
fonction de leur tolerance au SO2  (tableau), la liste 
sera conforrne aux résultats obtenus par Hawksworth 
and Rose, 1970, en Grande Bretagne et de Le Blanc 
et De Sloover, 1970, au Canada. 

Le monitoring passif pennet d'établir des conclu-
sions sur le niveau Ct les tendances des polluants de 
l'air au cours de dernièrcs décennics. Par exemple, en 
vue de determiner la teneur en plomb, nous avons 
analyse les cernes annuels des arbres (Picea excelsa) 
(fig. 4) poussant a 50 m d'unc autoroute près de Ia 
ville de Giessen. Cela a révélé une contamination 
croissante en plomb a partir de I'époque oi s'est 
accru Ic trafic automobile. Un autre source d'informa-
tion sont les analyses effectuées avec le materiel d'un 
herbier. Ziegler (1979) a rapporté une correlation 
de 1:275 pour le plomb et de 1:30 pour le cuivre 
dans lc materiel de plantes collecté avant l'apparition 
des automobiles et collecté a la fin des années 70 dans 
les environs de Munich. 

Ii existe de nombreuses publications sur l'élimina-
tion totale d'cspêces dans les regions polluées; ceci 
tant, les lichens et les mousses sont, comme chacun 

sait, trés sensibles aux immissions (Gilbert, 1968; 
Skye, 1968; Jurging, 1975; Hawksworth and Rose, 
1976, Grodzinska, 1978; Fluttunen and Karhu, 1979; 
Dull, 1980). Les etudes en vue de cartographier les 
pollutions effectuées a l'aide de cryptogrames épiphy-
tes sur des arbres sélectés doivent prendrc en consi-
dération les capacités différentes de protection de 
l'écorce qui joue un role important dans Ia propaga-
tion des sporophytcs. Ainsi, on a pu constater que le 
lichen Hypogymma physodes, sous une charge 
d'immission élevée, a modifié l'écorce acide du Picea 
abies en une écorce plus neutre de Fraxmus excelsior 
possédant une plus haute capacité de protection 
contre les polluants acides. La diversité des espéces 
a partir du centre jusqu'aux limites d'une region 
urbanisée et Ic nombre des espéces portées sur Ia 
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carte par km 2  peuvent refléter le degré de pollution 
de l'air; ces données peuvent être utiles pour le plan-
ning des vilics et I'implantation des industries nouvel-
les. 

U existe relativernent peu de rapports sur les 
changements dans la composition des espéces des 
associations des plantcs supérieures basées sur des 
observations de terrain permanentes (Guderian and 
Kuppers, 1980, De Wit, 1982). La cartographie dc 
la végétation des prairies (Alopecuretum pratensis) 
et des pâturages (Lolio cynosuretum) endommagés 
par une poussiêre de magnésite alcalinc, (Kaleta, 
1980) a montré qu'cn vingt ans le nombre des espéces 
s'est réduit de 29 a 3 sur la végétation des prairies 
et de 36 a 1 dans les pâturages. L'accroissement de 
pH dans le sol, c'est-à-dire un effet plus indirect que 
direct de ce type concret iFimmission est Ia cause des 
changements décrits ci-dessus. En comparant les 
résultats de la cartographie de la végétation du sot 
dans les foréts an sud de Francfort obtenus l'an passé 
avec ceux enregistrés it y a 40 ans, nous avons égale-
inent note une reduction considerable (40 % environ) 
du nombre des espéces et un accroissement des 
plantes qui sont des indicateurs de sols acides dans 
cette region a haut niveau de pollution en SO 2  
L'écologie des immissions a commence dans le 
milieu du siècle dernier, lorsque les spécialistes, en 
étudiant les foréts, ont constaté le dommage cause 
aux plantations de coniféres autour des centres 
industriels. Les coniféres (dont les Picea, Pinus et 
Abics) sont plus affectés que les arbres feuillus par 
les immissions, a cause de leur feuillage persistant et 
de leur faible capacité de régénération conditionnée 
par une petite quantité de substances de reserve. En 
général, les arbres sont plus exposés aux polluants 
atmosphériques que les plantes poussant has (fig. 7). 
C'est pourquoi, dans de nombreux cas, les graves 
dommages causes aux arbres ont été considérés 
comme non spécifiques, mais comme des indicateurs 
signalant la pénétration de polluants dans l'éco-
système. 

On peut uti!iscr comme critéres de l'impact de Ia 
pollution la reduction de la durée de vie des aiguilles 
des coniféres, Ia reduction de la croissance des racines 
en raison de l'acidité du so!, l'abscnce de régénération 
dans les foréts de hêtres ou la reduction de l'activité 
des microorganismes du sol en raison de 1 apparition 
dans le sol de métaux lourds (Huttermann, 1982; 
Ulrich, 1982). La vitalité décroissante observée sur 
des espèces sélectées en tant qu'indicateurs est con-
firmée par des paramètres physiologiques et bio-
chimiques tels que le mcsurage de la photosynthése, 
de la transpiration, dc Ia résistance des stomates a la 
diffusion du contenu en chiorophylle, de Ia capacité 
de protection, de l'activité des enzymes et des pro-
cessus du métabolisme. Ces derniers paramétres sont 
importants pour la detection de l'impact d'immission 
sur la végétation bien avant que l'on ne puisse obser-
ver les symptômes de la toxicité de la pollution. Les 
analyses chimiques des résidus dans les feuilles et  

l'écorce (S, F, Cd, Pb, Hg, As) permettront de deter-
miner quel type précis d'immersion affecte I'éco-
système. 

Les écosvstèrnes des regions industrielles urbaines 
et agricoles pcuvent, en particulier, montrer les effets 
de Ia pollution atmosphérique sur les plantes locales 
causes par des types d'immission suspectés pouvant 
être confirmés par unc exposition des espéces servant 
d'indicateurs. Les bio-accurnulateurs tels que Lolium 
multiflorum, L. spp, italicum ou Brassica oleracea 
var. acephala absorbent toujours davantage des 
immersions de types trés divers et conviennent très 
bien a des analyses chimiques. Contrairement a cc 
type d'indicateurs, les symptômes morphologiques 
pourront étre découverts par une exposition d'indi-
cateurs sensibles tels quc Medicago sativa, L; cv. Du 
Puits, Trifolium incarnatuni L. (SO 2 ), Apium gra-
veolens L. (NO2 ), Gladiolus ganclavensis L. cv. Ia 
Princesse des neiges (HF), Nicotiana tabacum L. cv. 
Bel W 3  (0 3 ), Urtica urens PAN)*. La liste des plantes 
indicateurs a été publiée dans des ouvrages tels que 
Guderian, 1977; Posthumus, 1980; Arndt Ct al., 
1982; Steubing and Jager, 1982. 

Pour un monitoring actif les espèces servant 
d'indicateurs sont plantées dans des containers. La 
comparaison cntre les polluants accumulés dans le 
bio-indicateur ayant poussé sur un sol standardisé 
et sur un sol naturel permet de faire une distinction 
entre contamination par polluants atmosphériques et 
polluants du so! (fig. 5). 

La source dimniission est facile a trouver si le 
dommage est cause par des polluants rares, l'arsenic 
ou le nickel, par exemple, mais elle est diffidile I 
détecter en ce qili concerne une immission largement 
réparidue ct aussi commune que le SO2 . La distance I 
laquelle peut se propager le SO 2  sous le vent atteint 
des centaines de kilomètres du lieu de rejet, mais de 
grandes quantités de SO 2  peuvent se déposer dans les 
limites de que!ques dizaines dc kilométres de la 
source (Nyborg, 1978). Les difficultés s'accroissent 
avec l'ozone ou le PAN qui sont produits par de 
nombreuses sources différentes de reactions. Pour 
l'idcntification et le contrôlc dune source d'immis-
sion, on peut utiliser la fore locale (observations des 
symptômes de l'irnpact, analyses chimiques d'échan-
tillons de plantes). Ii est possible d'élaborer irn plan 
de mesurage minutieux comportant des bio-indica-
teurs standardisés exposés systématiquement dans la 
zone du monitoring en fonction de sa topographie. 
S'il y a un indicateur potentiel d'émission, it doit 
être dispose au vent et sous le vent. Les résultats 
d'analyses répétées permettant de différencier les 
zones offrant un niveau égal de pollution et de deter-
miner avec precision les limites de l'influence de 
Fémission (fig. 6). 

Un tel système pennet également de détecter des 
polluants inconnus. C'est ainsi qu'une source d'im-
mission de plomb a été suspectée dans une region 

tLe PAN polyakrilonitrite (NDRL). 
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agricole au sud de Francfort. Comme on supposait 
que ce plomb avait une origine non organique, on 
n'espérait pas mesurer ses particules a l'aide d'instru-
ments habitucls. Pourtant, on avait découvert unc 
accumulation notable de composes organiques de 
plomb volatiles dans les plantes. 
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RESUME. L'étude du système climatique mon-
dial atmosphere - ocean - cryosphére - Terre ferme, 
de ses changements Ct de son impact sur les activités 
économiques et sociales est complexe et multidisci-
plinaire. Le present communiqué resume briévement 
les objectifs du Programme mondial du climat et de 
ses composantes (données climatiques, application 
des connaissances sur Ic climat, étude de l'impact 

niie et recherches). Ii donne une breve descrip-
tioii . 'onitoring du système climatique et des 
possibilitc existantes pour des observations globales 
de certains de ses paramétres. Ii examine également 
les futures exigences formulées a I'égard du monito-
ringdu système climatique. II suggére des domaines 
éventuels de cooperation dans Ic cadre du Programme 
climatique mondial et du Programme MAB sur les 
reserves de biosphere. 

1. PROGRAMME CLIMATIQUE MONDIAL 

Au cours des dix dernières années, le monde 
entier a connu d'importants phénomènes climatiques 
qui ont durement frappé Ia société humaine (White, 
1979). Dans les années 60 et 70, les regions fronta-
Iières du sud du Sahara et du Sahel ont sérieusement 
souffert pendant cinq années d'une sécheresse ayant 
provoqué une famine générale et cause la mort d'un 
grand nombre de personnes. En 1972, le monde a 
été témoin de toute une série d'anomalies climatiques 
qui ont cofté cher a l'humanité, y compris une 
sécheresse en Union Soviétique et l'apparition d'un 
phénoméne exceptionnel a El Nino qui a fortement 
affecté Ia péche au Pérou. En 1974 des moussons 
trés fortes ont réduit la production alimentaire en 
Inde. En 1975 des vagues de froid au Brésil ont porte 
un grave prejudice aux récoltes de café. En 1976 Ia 
sécheresse en Europe a provoqué une détérioration 
importante de l'économie. Aux USA, les hivers froids 
des années 1976-1977 et 1977-1978 ont entraIné la 
fermeture dun grand nombre d'écoles et d'iridustries. 
Notons que les anomalies climatiques majeures surve-
nant a l'échelle globale ont continue dans Ics années 80 
et ont cu d'importantes consequences défavorables 
sur l'économie de nombreux pays. Les phénomènes 
d'EI Nino et des oscillations sud des années 1982-
1983 et les anomalies de circulation globale y ont été 
associées se sont accompagnées d'inondations, de  

sécheresse et de phénomènes climatiques extremes 
partout dans le monde, les pertes qu'ils ont causées 
ayant été estimées a plusieurs milliards de dollars 
(NOAA - NESPIS - AISCS, 1983). De plus, le 
volume croissant des fuels fossiles brülés a provoqué 
une grande inquietude a cause d'un accroissement 
de CO 2  dans I'atmosphère et de ses incidences sur le 
climat général. 

Devant la montéc de l'inquiétude de l'opinion 
mondiale sur la possibilité de changements irréver -
sibles dans l'environnement, le Wile  Congrès du 
WMO a établi un Programme climatique mondial 
(WCP). Ses objectifs tels qu'ils sont formulés 
dans les projets du plan et des assises du WCP 
(WMO-N°  540, 1980) sont les suivants. 

- aider les nations a appliquer les données clima-
tiques et les connaissances courantes sur le climat lors 
de Ia planification et du contrôle de tous les aspects 
de l'activité humaine; 

- perfectionner les connaissances actuelles sur le 
climat et comprendre plus pleinement l'influence 
relative de divers facteurs sur le climat; 

- mettre au point des méthodes permettant de 
prévoir les changements de climat éventuels et préve-
nir les changements anthropogéniques éventuels 
pouvant être nuisibles au bien-être de l'humanité. 

L'étude du système climatique global atmo-
sphere - ocean - cryosphère - Terre ferme (fig. 1 
provenant des travaux de WMO, GARP No  16, 
1975), de ses variations et impacts sur les activités 
économiques et sociales est complexe et multidisci-
plinaire. 

2. COMPOSANTES DU PROGRAMME DU WCP 

Le WCP est réalisé dans le cadre de quatre sous-
programmes: 

- Programme mondial des données climatiques 
(WCDP); 

- Programme mrdial pour Fapplication des 
connaissances sur it 	it (WCAP); 

- Programme tijuidial d'études de I'impact du 
climat sur l'activité huinaine (WCIP); 

- Programme mondial de recherche sur Ic climat 
(WCRP). 

Le WMO est directement responsable du WCAP 
Ct du WCDP et de la coordination générale du WCP. 
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Le WMO et l'ICSU sont conjointernent responsables 
du WCRP. D'autres organisations internationaics 
(FAO, UNESCO, WHO, CGIAR) participent dies 
aussi activement a la réalisation du programme. 
L'étroite cooperation exigée par le WCP est assurée 
par des rencontres interdépartementales non formel-
les. Le planning scientifique et technique Ct la direc-
tion générale sont assures par quatre organismes 
spécialement créés: Ic Comité consultatif du WMO 
pour le Programme mondial des données et Ic Pro-
gramme mondial pour I'application des connais-
sances sur le climat, le Comité scientifique conjoint 
(ACCAD), le Comité scientifique conjoint (JSF) du 
WMO/ICSU pour le WCRP, le Comité scientifique 
consultatif (SAC) de l'UNEP pour Ic WCIP. 

L'objectif du Programme mondial sur Ic climat 
(WCDP) est d'assurer en tcmps opportun l'accès a 
des données exactes sur le climat dont l'échange doit 
avoir lieu sous une forme acceptable en vue de l'appli-
cation des connaissances sur le climat, de leur utilisa-
tion pour des recherches el l'étude de I'impact du 
climat sur les activités humaines. La base des données 
existantes est vaste et recouvre plusieurs disciplines. 
Des actions sont entreprises pour définir et établir les 
exigences a l'égard des données; développer un 
service de références et d'informations sur Ic climat; 
promouvoir l'utilisation des méthodes modernes de 
l'exploitation des données, y compris elaboration, 
accumulation, coilecte et conservation; promouvoir 
le développement de banques de données nationales, 
sous-régionales et régionales sur le climat au service 
de tous les usagers; promouvoir (au moyen d'une 
formation et d'un transfert de technologies) une utili-
sation opérationnelle des données dans les activités 
pour la gestion des ressources naturelles; établir sur 
la base des systèmes existants un système global 
unique (bien que décentralisé) de gestion des données 
sur le climat. Une attention particulière est accordée 
a l'assistance aux pays en voie de développement et 
a la creation de frontières entre les différents sys-
témes existants de gestion des données. 

L'objectif du Programme mondial pour i'appiica-
tion des données sur le climat (WCAP) est d'aider les 
sociétés a mieux utiliscr l'information sur le climat en 
vue d'obtenir le maximum de biens économiques et 
sociaux tout en maintenant l'intégrité de l'environne-
ment. Les domaines prioritaires suivants ont été 
choisis: CWCAP alimentationH, dont la tâche eSt 
de promouvoir ic développement et une meilleure 
utilisation des systémes de production des denrécs 
alimentaires grace a l'application optimale des 
donnée.s et des connaissances sur le climat. 
(CWCAP—eaUD, dont la tâche est de satisfaire plus 
efficacement les besoins sociaux-économiques de 
Phomme qui dependent des systèmes de ressources 
en eau grace a une application perfcctionnée de 
l'information et des données sur le climat. 
WCAP—énergie, dont la tâche est d'utiiser l'infor-

mation météorologique pour Ic développement, Ia 
conservation et Ic transport de l'énergie et de déve- 

lopper les méthodes dutilisation opérationnelle de 
l'information sur le climat en vue d'optimiser les 
systémes énergétiques. Une attention particuliére est 
accordée au transfert des technologies en vue de 
préter assistance aux pays en voie de développement. 

Le Programme d'étude de l'impact du climat sur 
les activités humames (WCIP) est concentré principa-
lement sur les domaines prioritaires suivants: réduc-
tion de Ia vulnérabilité des systèmes alimentaires au 
climat; prevision de l'influencc néfaste des change-
ments du climat causes par des facteurs anthropo-
géniques, en particulier par l'accumulation de G0 2 , 
et perfectionnement de Ia méthodologie de l'étude 
de I'impact du cimat. Afin d'atteindre les objectifs 
des dans les domaines appropriés, les WMO, ICStJ 
et autres organisations élaborent des projets conjoints. 

Le but du Programme mondial des recherches 
sur le climat (WCRP) est de determiner jusqu'à quel 
point on peut prévoir le climat et dans quelle mesure 
l'homme influe sur Ic climat. Pour comprendre le 
climat et sa variabilité, il est indispensable d'étudier 
en detail un grand nombre de processus physiques, 
chimiques et rnêrne biologiques qui ont lieu dans 
l'atmosphère, les oceans, les glaces terrestres et 
marines et les écosystèmes terrestres sur des périodes 
allant de quelques semaines a quelques décennies. 
Ainsi, le WCRP étudie la variabilité du climat aussi 
bien a des intervalles réduits de l'ordre de plusieurs 
semaines, comme les changements saisonniers et les 
variations interannuelles, qu'à long terme (plusieurs 
dizaines d'années). C'est pourquoi les buts du WCRP 
sont exposés sous forme de trois objectifs (ou cou-
rants) principaux d'études climatiques. Le premier 
vise a crécr une base physique pour les pronostics 
a long terme des anomalies du temps sur des périodes 
de plusieurs semaines. Le deuxième objectif est 
I'étude dc la variabilité interannuelle du climat 
atmosphérique global et de I'océan tropical sur des 
périodes d'une a plusieurs années. Le troisième 
objectif est lie au probléme des variations A long 
terrne et de Ia reaction du climat de la planète aux 
facteurs altérants naturels et anthropogéniques sur 
des périodes couvrant plusieurs dizaines d'années. 
Lcs programmes suivants sont appelés a résoudre ces 
objectifs spécifiques du WCRP: le programme TOGA 
(ocean tropique et atmosphere globale); le pro. 
gramme Climat des Moussons; l'ISGCP (projet clima-
tologique international pour I'étude des nuages a 
l'aide de satellites), pour I'étude des processus de 
réverbération de la radiation des nuages; le WOCE 
(experience sur la circulation de I'Océan mondial) et 
des projets lies a l'étiide de Ia reaction de l'atmo-
sphere au CO 2  et autres gaz trés radioactifs. En plus 
de ces observations globales, des échanges de données 
et de systèmes de traitement des données effectués 
dans le cadre du WMO, il importe d'avoir des pro-
grammes d'observations spéciaux pour le monitoring 
des composantes océaniques les plus importantes du 
système climatique. 
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3. LE MONITORING DU SYSTEME CLIMATIQIJE 

Le monitoring du système climatique exige des 
observations et un mesurage de nombre de para-
metres qui caractérisent dans leur ensemble I'état 
du système climatique. Le mesurage et effectué 
pour une période de temps a l'écheile globale; ii 
permet de rétablir I'histoire du climat, d'étudier les 
tendances générales de son evolution, sa variabilité 
Ct les processus cl'interaction provoquant ces change-
ments, La comprehension de ces processus est indis-
pensable pour définir les caractéristiques physico-
mathématiques du système climatique dans les mode-
les numériques utilisés lors de Ia prevision de I'état 
futur du climat. Tout au long de l'histoire, les varia-
tions du climat ont eu, un impact très important sur 
les civilisations. Le monitoring du cimat revét une 
importance vitale pour les gouvemements des pays 
lors de l'établissement des plans a long terme et de 
I'organisation quotidienne des activités courantes. 

Un monitoring global et fiable exige un regroupe-
ment judicicux des systèmes d'observations bases 
sur Terre et dans l'Espace. Cela s'explique en premier 
lieu par l'immensité des espaces occupés par les 
ucCans (pres des trois-quarts de la surfacc du globe) 
et par Ic nombre assez restreint de stations basées sur 
Terre. L'apparition dans les années 60 de satellites 
météorologiques opérationnels a considérablement 
éiargi l'étendue des observations océaniques. Les 
systèmes d'observation Ct de traitement des donnCes 
obtenues fonctionnant dans le cadre du WMO assu-
rent des aujourd'hui une information de valeur a 
caractère global pour le monitoring du climat, l'étude 
des tendances générales de l'évolution du climat, et 
les recherches climatologiques. Le WMO coordonne 
les activités des systemes entrant dans le cadre du ser-
vice mondial du temps (WWW): système global 
d'observations (GOS), système global de traitement 
des données (GDPS) et système global des communi-
cations (GTS) dirigé par la commission du WMO 
pour les systèmes de base (CBS). Dans Ic cadre du 
WWW, les pays membres procèdcnt, conformément 
aux accords internationaux, a l'échange des données 
météorologiques et océanographiques variées et 
spéciales (en association avcc I'IOC), des données sur 
la surface marine et des résultats du traitement de ces 
données. La fig. 1 montre comment toutes les don-
nées sont réparties sur la Terre. Le réseau mondial de 
radiation, le réseau mondial d'ozone, le réseau pour 
l'étude de Ia pollution de fond de l'atmosphère 
(BAPMON) et le système global intégré des stations 
océanographiques (IGOSS - IOC/WMO) exercent 
egalement leurs activités dans le cadre du WWW. 

Dans le monitoring du climat, on accorde tradi-
tionnellement la premiere place au contrôle des 
variables météorologiques. Les progres réalisés dans 
la construction de modêles numériques de prevision 
et dans la technique des ordinateurs ont également 
permis un monitoring des autres paramètres. La 
fig. 3 montre une base de donnécs pour le diagnostic  

du climat utilisée aujourd'hui pour une grande variété 
de recherches climatiques. 

Le réseau des stations météorologiques, et en 
particulier, les stations climatologiques de référence, 
sont une composante importante du système de 
monitoring du climat. Pour obtenir des données 
homogènes, ii est nécessaire de perfectionner le 
réseau global des stations. Les stations doivent être 
localisées de manière a minimiser l'influence des 
processus météorologiques locaux et des processus 
modifies par I'activité humaine. S'ils sont équipés 
et gérés de manièrc adequate, les secteurs protégés des 
reserves de biosphere peuvent être des emplacements 
idéaux pour ces stations. 

LE WCP ET LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
MONITORING 

Le désir de savoir prévofr Ic temps plus d'une 
semaine a l'avance rend de plus en plus indispen-
sable un monitoring adéquat des facteurs climatiques 
agissant a la ligne de partage de l'océan et de l'atmo-
sphere, et de certains paramCtres océaniques. La 
simulation du climat qui s'étend de plus en plus aux 
problémes de la prevision pour des périodes saigon-
niêres interannuelles et méme plus longues exigera 
d'introduire Ics processus ayant lieu a Ia surface de 
Ia Terre, le budget de Ia radiation ainsi que l'inter-
action dynamique de l'océan Ct de l'atmosphère. 
L'évolution de Ia science du monitoring 4u climat, 
sa simulation et ses experiences de préviions con-
traindra, en fin de compte, iritégrer des disciplines 
scientifiqucs jusqu'â present séparées. L'introduction 
des aspects socio-économiqucs du climat et de ses 
changements donne une dimension nouvelle a Ia 
science du monitoring qui est coordonnée dans Ic 
cadre d'une structure multidisciplinaire et multi-
organisationnelle. 

LES RESERVES DE BIOSPHERE 
DU MAB ET LE WCP 

Lc programme L'Homrne et Ia Biosphère 
(MAB) adopté par I'UNESCO en 1971 (Batisse, 
1980) représente une énorme tentative pour résoudre 
les problèmes importants de l'environnement et des 
ressources naturelles. Les éléments du climat sont 
souvent des facteurs décisjfs dans la formation de 
l'environnement et la gestion des ressourccs natu-
relies. Il est bien connu que les sociétés s'adaptent 
mieux a des changements graduels du climat qu'a 
une brusque modification du climat qui, bien que 
pouvant étre cc normalec est susceptible d'entrafner 
des perturbations considérables pouvant endommager 
a jamais certaines sociétés ou parties de l'environne-
ment. De nombreuses activités du MAB comprennent 
des aspects cimatiques et des projets conjoints 
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MAB/WCP peuvent dtre profitables a ces deux pro-
granunes. Nous avons propose aü MAB del'UNESCO 
de choisir trois ou quatre projets convenant le mieux 
a des activités conjointes. 

Le monitoring du système climatique Ct cclui de 
l'écosystème total ont actuellement tendance a 
devenir des concepts complémentaires. Dans le cadre 
du BAPMON (soutenu par 1'UNEP et réalisé par le 
WMO) et du système global de monitoring de l'en-
vironnement (GEMS) de I'UNEP, certaines parties 
des projets piotes planifiés dans le système d'un 
monitoring intégré (IM) pourraient marquer le 
debut dc cette entreprise complexe et multidiscipli-
naire. Bien que l'organisation du BAPMON soit 
antérieure a celle du WCP, le monitoring de Ia pollu-
tion de fond de l'atmosphèrc sur une base globale 
constitue aujourd'hui une composante d'unc impor-
tance vitale pour l'ensemble des systèmes (observa-
tion) - monitoring, traitement et analyse des données, 
recherche) qui contribuent a la réalisation du WCP. 
Le monitoring des variables météorologiques de base 
est aujourd'hui a Ia base des activités du BAPMON. 

En généralisant les données, on peut dire que les 
reserves de biosphere sélectionnées pour les projets 
pilotes du monitoring intégré conviennent parfaite-
ment aux activités conjointes du MAB et du WCP 
(l'UNEP, 1983). Ces reserves sont les suivantes: 

- reserve de biosphere Bcrezinski en Biélorussie; 
- reserve de biosphere Cluster Great Smoky 

Mountain ou le Glacier (USA); 
- Parc national Laguna San Rafael ou reserve de 

biosphere Tones del Paine an Chili. 
Autres cxemples. reserve de biosphere Mapimi au 

Mexique (Halffter, 1981) et reserve de forêts Luguillo, 
Puerto Rico (Lugo Ct Brown, 1981). 

La nature des reserves de biosphere est telle 
qu'elles conviennent parfaitement a un monitoring 
a long terme des changements et de Ia variabilité du 
climat ainsi qu'à l'évaluation de l'impact du climat. 
Les stations climatologiques installées dans ics réser-
yes de biosphere peuvent servir de stations de référence 
pour Ic contrôle des variations et des changements  

du climat et, par consequent, étre utiles au MAB Ct 
au WCP. Plusieurs projets du MAB incluent des 
questions portant sur l'étude des interactions dans 
Ic système climat-biosphère/environnement. Les 
facteurs climatiqucs sont souvent définis comme des 
formes de vie biologiques I écologiques pouvant 
maintenir Ia vie dans des regions variées ou comme 
des types d'activités humaines qui pouvant être déve-
loppées et/ou maintenues dans des conditions parti-
culières. Pour planifier ultérieurement et coordorrner 
les activités concernant les reserves de biosphere, 
nous avons propose que I'UNESCO organise une con-
férence sur les aspects dlimatiques du MAB. Le 
WMO/WCP et prêt a preter, en cas de nécessité, une 
assistance technique a cette activité. 
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Fig. 1. Illustration schématique des composantes de l'ensemble 
du système climatique ocean - glace - surface de la Terre - 
biomasse. Les fléches sombres indiquent les exemples des pro-
cessus externes, les flBches claires, les exemples de processus 
internes des changements climatiques (tire du rapport des 
spéciaiistes étudiant les variations du clinlat. US—CARP 
Committee, 1974) 
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Fig. 2. Exemplede recouvrement global des donn&s recues a 
ECMWF au cours dune journée: 
SYNOPS - observations météorologiques a la surface (terre et 
navires); TEMPS - observations par radiosondes (terre et na-
vires); PiLOT - observations du vent sur des points élevs 
(terre et navires); AIREPS - information sur le temps obtenue 
par avions y compris ASDAR; SATEM - données sur la pres-
sion, la temperature et Phumidité, obtenues par sondage a 
distance par satellites des couches supérieures de l'atmosphère; 
SATOB - données, obtenues par satellites du vent, sur la tern-
pérature de suface, les nuages, l'humidité et la radiation 
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MONITORING DU GEOSYSTEME 
ET SA REAUSATION DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE 

par 

I.P. Guérassimov 

RESUME. Le present communique analyse le 
concept du monitoring des géosystèmes> dans sa 
relation avec les reserves cle biosphere montre que les 
activités fonctionnelles des reserves de biosphere 
doivent inclure, outre les objectifs lies a ia protection 
dc la nature, une forme precise de monitoring, c 'està-
dire un contrôle de l'état des écosystèmes naturels 
et de leurs transformations anthropogéniques. Cepen-
dant, en raison d'un manque d'élaboration des 
techniques du monitoring des géosystêmes, son appli-
cation dans les reserves naturdlles ordinaires est 
limitée. Un système plus perfectionné de monitoring 
écologique des écosystèmes doit être développé et 
réallsé dans les reserves de biosphere. Ce travail d'un 
niveau scientifique plus élevé doit être réalisé sur 
le territoire des stations écologiques de biosphere. 

INTRODUCTION 

Tout comme le terme réserve (reserve natu-
relle), le terme monitoring est devenu très popu-
laire ces dernières années. Cependant, le terme mains 
connu de géosystème et la notion de 4biosphêre 
suffisammcnt populaire, mais plutôt vague (dans ce 
contexte) compliquent le sujet. 

Ii importe avant tout de souligner les objectifs 
des reserves de biosphere. Une tentative importante 
de préciser ce terme a été faitc dans une revue de 
Di Castri et Loope (1982), qui ant élargi le concept 
général de réserves de biosphère en attirant notam-
ment l'attention sur la nécessité de procéder a des 
recherches. Ils font également référence au moni-
toring bien qu'antérieurement ['accent ait été mis 
sur la nécessité de protéger I'environnement. Ainsi, 
lc monitoring est un aspect important du concept 
reserve de biosphere . Mais quel mOnitOring 

est géosystématiquen? Pour répondre a cette 
question, je proposerai de faire une distinction entre 
trois niveaux principaux ou blocs (cf. tableau ) 
dans le système général du monitoring, c'est-à-dire 
dans Ic système général des observations, du contrble 
de l'état et de la gestion de l'environnement naturel. 

En commentant cc tableau, soulignons que de 
nombreux services théoriques et pratiques existant 
et fonctionnant des le premier stade peuvent ètre 
utilisés ad deuxième stade (monitoring du géosys-
tème). 

C'est pourquoi Ia question se pose de savoir s'il 
est nécessaire de completer les services théoriques et 
pratiques susmentionnés. Je crois qu'il convient de  

comparer constamment le système nature-technique 
(géosystème), créé par l'homme, avec le système 
naturel non seulement pour mettre au point des 
méthodes de preservation de l'environnement mais, 
avant tout, pour évaluer l'efficacité du système 
anthropogénique et pour determiner si les voies et 
les moyens choisis pour sa creation sont rationnels, 
Si le géosystème créé par l'homme fonctionne mieux 
que le système naturel et Si SOfl fonctionnement 
justifie les efforts et les ressources investies. 

Ces questions ne peuvent étre examinécs que par 
des spécialistes qui, tout en croyant en toute-
puissance de la technologic, sont par ailleurs préparés 
a affronter les consequences imprévues de l'utiliration 
de cette technologie, c'cst-à-dire des phénoménes tels 
que perturbations écologiques dans Ia nature,, 
catastrophes écologiques , devastations écologi-

ques>> causécs par la nouvelle technologie. 
L 'élab oration d'approches scientifiques pour 

l'étude des processus de ces perturbations représente 
une tache très importante de la misc au point d'un 
service de monitoring du géosystème. Certaines 
méthodes d'études de ces processus dans les éco-
systèmes naturels et de leurs perturbations dans les 
géosystèmes ont été proposées sous la forme d'un 
système des dits indices structurels et fonctionnels 
(Guérassimov, 1978). 

De tout le système de ces indices, je voudrais 
distinguer trois d'entre eux a l'aide desquels ant 
peut plus facilement se rapprocher de la solution 
de ce problème: 

balance de la production biologique; 
rapidité de formation de la production biolo-

g que; 
intensité du cycle des matières dans un éco-

système. 
La base de ces indices est constituée par les 

caractéristiques des processus bio-énergétiques de la 
formation, de l'utilisation, dc la dévastat.ion et de 
l'accumulation résiduelle, dans les écosystèmes et 
géosystèmes de différentes categories de substances 
impliquées dans les cycles biologiques qui caractéri-
sent les processus determinant le dynamisme materiel 
et énergétique de ces systèrnes. 

En cc qui concerne Ic problème du monitoring 
dans les reserves de biosphere, il est utile d'étudier 
briêvement la question du développement du sys-
tème des reserves de biosphere en U.R.S.S. 

11 y a dix ans, A. Vinogradov, académicien et 
secrétaire de la section des Sciences de la Terre de 
l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., a confié a 
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You.A. Izrael, V.E. Sokolov et a l'auteur de preparer 
des suggestions pour Ia creation de Ia premiere partie 
du réseau des reserves de biosphere sur le territoire 
de 1'U.R.S.S. 

Nous avons propose un choix de sept premieres 
reserves de biosphere Iocalisées dans différentes 
regions de E'U.R.S.S. et rattachées a des centres de 
recherche importants (Ia reserve de Priokski-Terrasny 
localisée dans le voisinage d'un centre scientifique a 
Poutchino; Ia reserve Centralno-Tchernoziomny ratta-
chée a I'Institut de géographie de I'U.R.S.S., Ia 
reserve Sikhote-Aline rattachée a des établissements 
de recherche du Centre scientifique de l'Extrême-
Orient soviétique relevant de I'Académie des sciences 
de l'U.R.S.S.. Ia reserve de Répétek rattachée it 
l'Institut des deserts de l'Académie des sciences de 
Turkménie; les reserves Kavkazki, Berezinski et 
Sari-Cheleks): II fut suggéré par ailleurs de determiner 
pour chacune de ces reserves de biosphere une zone 
centrale protégée et une zone de protection fronta-
here pour he contrôle de l'utilisation économique. 
La direction des activités scientifiques dans ces 
reserves de biosphere n'a pas été élaborée de manière 
stricte, mais elle a été indiquée dans ses grandes 
lignes dans le cadre du monitoring biologique, du 
monitoring des géosystémes et de biosphere, des 
deuxième et troisième blocs en particuhier. 

L'expérience a montré que Ic programme ébauché 
dans nos suggestions n'a été réalisé qu'en partie. Les 
recherches scientifiques entreprises dans plusieurs 
reserves de biosphere ont eu, pour I'essentiel, un 
caractère méthodologique, cc qui fut indiqué it ce 
congrès. 

D'autre part, le terme <réserve de biosphêre est 
de plus en plus employé dans he monde et bien que 
Ia reserve de biosphere n'ait pas encore de statut 
bien défini, ce terme est entré officiellement dans Ic 
Programme international eL'Homme et Ia Biosphère 
(Di Castri et Loope, 1982). Pourtant, cc terme ne 
suppose pas encore Ia conduite d'activités expérimen-
tales dans un programme de monitoring bio-écolo 
gique, de monitoring de géosystémc et de biosphere 
cornme mentionné ci-dessus. On met surtout I'accent 
sur ha conservation du fonds génétique naturel d'une 
region donnée. 

Tout en acceptant Ta conception de Ia definition 
des reserves de biospière d'une façori globale, j'estime  

qu'il est néccssaire Ct urgent d'accorder it ces reserves 
un statut général plus strict, dont Ta base dolt corn-
porter Tes droits et responsabilités qu'iI determine. 
J e pense que cet objectif est Ta titche essentielle du 
present Congrès. Si par cdroits on entend Ia position 
particulière des reserves de biosphere étahlie aux 
forums nationaux Ct internationaux, les responsabi-
lités devront inclure I'établissement d'un seuil mini-
mum pour les activités de recherches scientifiqucs 
(expérimentales) devant être rnenées sur Ic territoire 
de Ia reserve de biosphere, et en particufier dans le 
programme du monitoring. 

J e ne considère pas, bien cntendu, que toutes 
ces activités doivent étre déterminées par I 'ensemble 
des problémes des monitorings bio-écologique, du 
géosystême et de Ia biosphere susmentionnés. 

Les centres de monitoring doivent être au con-
traire, aux toutes premieres étapes de Ia mise au 
point de ce programme, des estations fiables de 
recherche sur l'environnement étroitement hiées aux 
reserves. C'est pourquoi, comme nous l'avons souligné 
ii y a quinze ans, iT doit y avoir un lien obligatoire 
entre ces stations et les centres de recherche impor. 
tants. Nous en arrivons a Ia conclusion que bien que 
ces reserves naturelles ne doivent nullement étre 
privées de leur appellation de reserves de biosphère, 
il est absolument indispensable d'établir un statut 
scientifique et organisationnel (concernant en premier 
lieu Ta conservation) mieux défini et plus large, en 
introduisant dans leurs programmes des activités sur 
le monitoring du géosystème. Par ailleurs, ii faut 
distinguer parmi cUes les ostations écologiques de 
biosphère encore peu nombreuses mais mieux 
pourvues en personnel et en équipement et établir un 
lien étroit entre cUes et les centres de recherche 
existants et en voie de creation. 
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Tableau 
SYSTEME DE MONITORING A LA SURFACE DE L'ENVIRONNEMENT 

Blocs de monitoring 

bio-écologique (sanitaire) 	 du géosystème naturel et 6conomique 	de la biosphere 

Objectlfs Couche atmosphérique du niveau 	Espéces de plantes et d'animaux en 	Atmosphere (troposphere) et écran 
de Ia terre 	 vole de disparition 	 d'ozone 
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S u i t e 

Blocs de monitoring 

bio-écologique (sanitaire) du géosystème naturel et économique de Ia biosphere 

Eaux de surface et souterraines Ecosystèmes naturels et bassins Hydrosphere 

Décharges industrielles et do- Agrosystèmes 	 I Plantes et couvertures du sol 
mestiques et rejets 

Emissions radio-actives Plantations forestiCres Population aniniale 

Indices 	Facteurs MAC des substances MPL NSP ESB, BPC; CAU des Balances de radiation. Surchauffe 
toxiques écosystCmes naturels thermique de l'atmosphère 

irritants physiques et biologiques Structure fonctionnelle des écosys- Composition en gaz et poussieres 
(bruit, allergies, etc.) tèrnes naturels et de leurs perturba- de l'atmosphère 

tions 

Degré maximum de radiation Statut de population des plantes et Pollution des grandes riviCres et des 
des animaux bassins 

Rendement des cultures agricoles Bassins aquatiques et cycles deau sur 
les vastes lieux de collecte des caux et 
des continents 

Rendement des plantations de Caractéristiques globales de Pétat des 
foréts sols, de la couverture végétale et des 

populations animales. Balances a 
large échelle du CO 2  et de l'02 con- 
ditionnés par Ia photosynthCse et Ia 
respiration de Ia biote. 

Cycle a très grande échelle des sub- 
stances et autres 

Services et bases hydrométéorologiques; Stations agricoles expérimentales et Stations de biosphere internationales 
services des eaux .,anitaires et hygiéniques, entreprises forestières. Reserves 
épidémiologiques et autres naturelles, stations de recherches 

scientifiques sur l'environnement 
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ETUDES AEROSPATIALES DES TERRITOIRES PROTEGES EN U.R.S.S, 

par 

B.V. Vinogradov 

RESUME. Depuis 1970, les reserves nationales 
et autres types de territoires protégés de l'IJ.R.S.S. 
font l'objet d'observations aérospatiales. Une ex-
périence considerable a été accumuléc dans cc domaine 
et l'utilisation de l'information fournie par les satel-
lites est recommandée pour l'étude des territoires des 
reserves de biosphere. Le programme experimental a 
long terme d'observations aérospatiales du réseau des 
reserves prévoit la cartographic des reserves dans 
diverses gammes de réflexion et dë radiation au cours 
de saisons et d'années différentes. Cela permettra de 
determiner non seulement l'état actuel, mais égale-
ment l'évolution des écosystèmes naturels dans les 
diverses zones de végétation de l'U.R.S.S. ayant Ic 
statut de reserves. L'avantage d'utiliser des méthodes 
d'études téléguidées, y compris les observations aéro-
spatiales, est evident pour des territoires oi't l'interven-
tion de l'homme n'est pas souhaitable. Six types de 
monitoring aérospatial des territoires naturels prote-
gés ont été étudiés: le contrMe de l'état des écosy-
stémes, l'étude de la structure spatiale Ct Ia cartogra-
phic des écosystèmes naturels, l'arialyse du rythme 
des saisons, l'identification et l'observation des succes-
sions des complexes naturels, I'analyse comparative 
des reserves et des écosystémes analogues modifies 
par l'homme, l'utilisation des territoires protégés, 
des reserves de biosphere en particulier, en tant que 
terrains d'essai pour des experiences aérospatiales 
complexes en vue de I'interprétation des données 
fournies par les satellites. 

I. INTRODUCTION 

Les divers types d'observations aérospatiales 
effectuées a des échelles différentes, a des intervalles 
spectraux varies et a des fréquences de temps différen-
tes sont considérés comme une méthode efficace de 
monitoring écologique aussi bien des écosystèmes 
naturels que des écosystèmes modifies par I'homme 
(UNESCO, 1971). Dc vastes etudes aérospatiales non 
seulement des reserves de biosphere mais égalemcnt 
d'autres aires protegees ont été récemment effectuées 
en U.R.S.S. en liaison avec Ia réaiisation du projet 8 
sur les. reserves de biosphere dans Ic cadre du Pro-
gramme international L'Homme et Ia Biosphère. 
Les reserves nationales, les stations scientifiques, 
toutes sortes de reserves hydrologiques, de marécages 
et de chasse, ainsi que des aires départementales 
dépourvues d'activité économique, ont fait l'objet 
d 'observations aérospatiales. 

Des prises de vue aériennes des aires naturelles 
protégées ont été rCalisées en U.R.S.S. des la fin des  

annécs 20. Elles avaient déjà a cette époque unc 
grande portée scientifique et méthodologique, car ces 
territoires fournissaient une information de référence 
détaillée sur les conditions naturelles. Aujourd'hui, les 
matCriaux de ces prises de vue aérienncs ont une très 
grande valeur pour l'enregistremcnt tant des progres-
sions successives que des changements destructifs 
survenus au cours des dernières décennies dans les 
reserves soviétiques ayant subi dans ic passé une 
exploitation économique, un changement de régime 
de leur protection, des calamités et des guerres. Les 
prises de vue aérospatiales des reserves sont effectuées 
dcpuis Ic debut des annécs 70. Les reserves sont 
systématiquement photographiées depuis l'espace 
avec les territoires les entourant dans une resolution 
photographique de 80 in et plus, par des systémes 
de scanning de 250 m et plus ct des radiomêtres de 
3 km et plus, a des intervalles de temps varies allant 
d'une fois par an a 2 fois par jour. Aujourd'hui, d'uti-
lisation de l'information spatiale obtenue pendant 
les vols des stations orbitaIes est recommandée pour 
l'étude des reserves de biosphere (Working meeting.... 
1981). 

2. EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DES PRISES 
DE VUE AEROSPATIALES DES AIRES 
PROTEGEES DE L'U.R.S.S. 

L'un des premiers exemples de l'utilisation des 
prises de vue aériennes pour I'étude des aires pro-
tegées de I'U.R.S.S. a été, en 1927, Ia cartographie 
des types de forêts dans I'entreprise forestière piote 
de Bouzoulouk dans Ia region d'Orenbourg pendant 
les recherches menées sous Ia direction de V.N. Sou-
katchev. (Leontiev, 1931). Les priscs de vue aérospa-
tiales des aires naturelles protégées ont commence 
avec la rCalisation du programme d'étude des ressour-
ces naturelles depuis Ies stations orbitales piotées 
<Sa1iout (Vinogradov, 1976). 

Dans Ia zone de Ia toundra et dela toundra coupée 
de forêts, J'expérience acquise dans Ic domaine des 
prises de vue aérospatiales des aires naturelles pro-
tégées n'est pas grande: les prises de vue aérienncs ont 
été utilisées pour étudier quclques stations de 1'Insti-
tut botanique de I'Académie des sciences de I'U.R.S.S. 
dans les toundras de Boichézémeisk, Jamal et Taymyr 
(Botch et autres, 1969) alors que les prises de vue 
aérospatiales ont été utilisécs pour Ic monitoring de 
La reserve de Lapland, victime de La pollution in-
dustirelle (Kravtsova, 1981). 

Des travaux a Tong terme en matière d'élaboration 
de méthodes de prises de vue aériennes pour I 'étude 
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des forêts ont été menés dans les entreprises forestières 
expérimentales de l'Académie forestière technique 
S.M. Kirov clans la zone des forêts (Belov, Samoilo-
vitch, 1956; Sarnoilovitch, 1967); ies techniques 
spatiales ont été utilisées dans les zones de forts 
protégées de Ia R.S.S.A, de Carélie, dans Ia region 
d'Arkhangelsk, etc. (Vinogradov, 1976). Le monito-
ring aérospatial des reserves de marécages présente un 
trés grand intérêt clans Ia zone des forêts. L'airc 
marécageuse Shirinsky Moss dans Ia partie nord-est 
de Ia region de Novgorod (Galkina et autres, 1949; 
Vinogradov, 1981) a fait I'objet d'une cartographic a 
long terme et a échelles multiples. 

Le monitoring aérospatial a été particulièrcmcnt 
efficace dans les zones de la steppe et de Ia steppe 
coupée de foréts, car les effets anthropogéniques 
directs sur les écosystèmes y sont trés importants. Ces 
etudes multidisciplinaires sur l'utilisatiori des prises 
de vue aériennes, c 'est-â-dire des observations multi-
spectrales, ont été effectuées dans Ta reserve Central 
Tchernoziom (region de Koursk) et dans de nom-
breuses reserves de la partie européennc de 1'U.R.S.S. 
et dii Kazakhstan du nord (Kovda et autres, 1976; 
Petrova, 1981; Vinogradov, 1981-1982). 

Les plus importantes etudes aérospatiales des 
aires naturelles protégées ont été menées dans la zone 
des deserts. Les techniques aérospatiales pour l'iden-
tification de la structure, de Ia composition, dii 
rythme et de l'évolutiofi des Ccosystèmes ont été 
utilisées pour l'étude de Ta reserve de biosphere de 
Répétek, de la reserve de Badkhyz, de la station des 
sables et deserts de Karrykol relevant de l'Institut 
des deserts de l'Académie des sciences de la R.S.S. de 
Turkménie (Petrov, 1936; Vinogradov, 1963, 1966, 
1978, 1981;Guerman 1974;Soukh, 1974;Radzimsky, 
Kharin, 1974; Kharin, 1976). 

Un monitoring aérospatial a de même été utilisé 
dans les écosystèmes montagneux de Sikhoté-Aline et 
du Caucase (Baclenkov, Pousatchenko, 1978; Berou-
tchachvili et autres, 1982). 

3. ORIENTATIONS PRINCIPALES DE 
L'UTILISATION DES TECHNIQUES 
AEROSPATIALES DANS L'ETUDE DES AIRES 
NATURELLES PROTEGEES DE L'U.R.S.S. 

Des clichés occasionnels et irréguliers des réser-
yes de biosphere et des stations naturelles ne peuvent 
plus nous satisfaire. C'est pourquoi un programme 
experimental complexe a long terme d'observations 
aérospatiales dii réseau des reserves de l'U.R.S.S. a 
été mis au point et adopté en U.R.S.S. Ce programme 
implique des prises de vue des reserves au cours de 
saisons et d'années différentes, dans diverses gammes 
de réflexion et de radiation, depuis des avions comme 
depuis des satellites. Le programme comprend six 
objectifs majeurs: 

- l'étude de Ia composition, l'observation de 

l'état et Te mesurage des caractéristiques écologiques 
isolées des écosystèmes; 

l'étude de la structure des écosystèmes et leur 
cartographie a des échelles variCes; 

- Ic monitoring des. rythmes saisonnicrs des 
écosystèrnes; 

- l'identification du dynamisme a long terme des 
Ccosystèmes et Ta prevision Ccologique; 

le monitoring des perturbations anthropogéni-
ques des reserves de biosphere et l'identification des 
effets géophysiques causes par l'homme; 

- l'utilisation des stations et des reserves de 
biosphere en qualité d'aires des sub-satellites pour 
des experiences spatiales complexes et Ta standardi-
sation des vues spatiales. 

Le premier objectif du monitoring aérospatial des 
aires protégées consiste en des observations de l'état 
des écosystèmes. L'avantage majeur des méthodes 
d'observation télCguidées est qu 'elles excluent Ia 
presence de l'homme; la phytomasse n'est pas rejctée 
et Ic régime de la reserve n'est pas violé. Les techni-
ques élaborées peuvent assurer, grace a des clichés 
aériens a grande échelle, me identification périodique 
des propriétés phytocénométriques variées des plantes 
(diamétre, hauteur, forme, etc.). Des techniques plus 
complexes sont utiisées pour I'identification des 
plantes avec image intégrale, principalement pour 
les herbes et les semi-buissons (couverture de pro-
jection, phytomasse, index de Ta feuille, teneur en eau 
et en chlorophylle, temperature de radiation, etc.). 
Le mesurage a distance de la phytomasse, par exemp-
Ic, est effectué avec une erreur relative d'environ 10 % 
(de 4 a 15 %). De plus, les clichés aérospatiaux 
enregistrent les processus de détérioration de la 
végCtation due aux maladies et aux insectes ainsique 
les dommagcs causes par les sécheresses, les incendies, 
Ies gelées nocturnes, etc. Des mesurages a distance de 
cc type ont été faits sur la base de clichés aériens, de 
scanning multi-spectral et de radiométrie infrarouge 

angle Ctroit pour I'identification et l'enregistrement 
des caractéristiques végétatives, écologiques et phéno-
Togiques des écosystèmes des reserves a des niveaux 
variées: écosystèmes, populations et espèces indivi-
duelles. 

Le second objectif du monitoring aérospatial des 
aires naturelics protégécs concerne l'étude de Ia 
structure spatiale et Ta cartographie des écosystèmes. 
Dans ce but on a créé en U.R.S.S. une technologie 
tCléguidée pour des investigations stationnaires d'éco-
systémes (Vinogradov, 1978). Les clichés a grande 
échdlle (de 1:1000 et plus) sont utiisés pour l'analyse 
de Ta structure des populations et pour Ta cartographic 
de Ta Bore montrant des échantillons inclividuels de 
hautes herbes, de semi-buissons, de buissons et 
d'arbres. Les prises de vue aériennes a une échelle de 
1: 3 000 sont utilisées pour Ia cartographic des structu-
res synusiales, parcellaires et en mosaIque des corn-
munautés, les structures fragmentaires des complexes 
et les fragments d'associations. Les prises de vue 
aériennes une échelle de 1:10 000 Ct les images du 
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scanning multi-spectral avec une resolution de 0,3 m 
peuvent identifier 90 % des associations, les variétés 
de sol et les écosystmes élementaires. Les prises de 
vue aériennes d'échelle moyenne, 1:30 000 Ct les 
images avec une resolution supérieure a 1 m sont 
utilisées pour distinguer les formations végétaics, les 
classes dc so! et Ics combinaisons simples d'écosys-
tèmes, les prises dc vueà une échelle de 1:100 000 
avec une resolution de S m sont utilisées pour les for-
mations végétales, les sous-types des sols et les corn-
binaisons complexes d'écosystèmes. Les prises de vue 
spatiales a une échelle de 1:300 000 et avec une 
resolution de plus de 10 in servent a identifier les 
groupes de formation, les sous-types de sol et les 
regions économiques élémentaircs et, enfin, les prises 
de vue spatiales (échelle de 1:1 000 000 images avec 
une resolution de plus de 30 m) servent a pour révéler 
les classes de formations, les types de sol et les regions 
économiqucs complexes. Les prises de vue spatiales 
ouvrent de très larges perspectives pour I'étudc de Ia 
structure de reserves trés vastes (reserves dc Sayano-
Shushenskiy ou du Gobi, par exemple), des parcs 
nationaux (Parcs Karkaralin ou Sévan), des zones-
tampons des reserves de biosphere et rendent égale-
ment optimales la localisation des aires naturelles 
protégécs et la creation d'une hierarchic de reserves 
de biosphere depuis les piqucts de biosphèrejusqu'aux 
centres de biosphere. 

Le troisiéme objectif du monitoring aérospatial 
des aires naturelles protégées est l'enregistrement 
systématique du rythme saisonnier des écosystêmes. 
Bien que toutes les reserves de l'U.R.S.S. possédent 
des stations météorologiques, Ic réseau existant 
n'assure pas le volume requis des etudes micro-
météorologiques des hétérogénéités spatiales de toute 
Faire protégée et, plus important, n'offre pas de cara-
ctéristiques comparatives directes des aires de la 
reserve et des parties des écosystèmes analogues, 
modifiées par l'homme en raison d'une exploitation 
économique. Les prises de vue aérospatiales répétées 
a un intervallc de temps suffisant tant dans le diapa-
son visible du spectre que dans le diapason infrarouge 
permettent I 'identification d 'hétérogénéités temp ore!-
ics et spatiales au niveau de l'écosystème et méme au 
niveau de la population. La spectrophotométrie 
répétée des. phases phénologiques consécutives du 
développement de la végétation produit avant tout 
des caractéristiqucs quantitatives en couleur. Ensuite, 
un mesurage régulier des caractéristiques optiques de 
chaque formation végétale permet de donner Ia valeur 
quantitative de son rythme saisonnier de végétation 
pour l'année en cours. Une comparaison entre- Ia 
courbe observée montrant les changements saisonniers 
des caractéristiques optiques et la courbe standard 
établie pour une année moyenne favorable sert de 
critCre objectif a uric evaluation en temps opportun 
des conditions écologiques et phénologiques de l'année 
en cours, des variations dans Ic temps et des deviations 
dans l'intensité. L'utilisation des prises de vue aérospa-
tiales répétées des aires naturelles protégées ouvrent  

des perspectives particulièrement irnportantes dans la 
cartographic phénologique. Divers techniques de 
detection instrumentale ont été mises au point pour 
Ic traitement densitomCtrique des prises de vue 
répétées des mêmes écosystémes a des saisons différen-
tes. Des techniques variées sont utiisées pour iden-
tifier les changements sur les prises de vue répetées 
avec une classification préliminaire ou postérieure des 
phases phénologiques. Ces méthodes servent a deter-
miner des phases phénologiques importantes sur les 
cartes de Ia végétation. Sur les clichés i. unc échclle 
de 1:10 000 et plus, on peut étudier le rythme des 
processus écologiques (humidité du sol, profondeur 
des eaux souterraines, etc.). Les clichés phénologiques 
multiples d'un méme écosystème avec des intervalles 
de temps de 2 a 4 jours dans les plantations de forêts 
reflétent de manière adequate Ic réchauffement prin-
tanjcr du so!, l'asséchement dans différents éléments 
du microrelief. 

Le quatrième objectif du monitoring aérospatial 
des aires naturelles protégées est l'identificatiori des 
successions progressives primaires et secondaires et 
parfois également des changernents destructifs. Cette 
orientation du monitoring aérospatial correspond a 
I'objectif majeur du monitoring économique en tant 
que système d'observations répétées des éléments de 
l'envkonnement tant dans l'espace que dans Ic temps. 

Des prises de vue aérospatiales des successions 
syngénétiques sont effectuées dans Ics vieilles reserves 
tous les 10 a 20 ans, mais des demandent uric élimi-
nation minutieuse des fluctuations observées au cours 
d'années différentes. Dans les reserves forestières, ces 
successions sont reflétées dans les clichés aériens 
répétés par I'augmentation de Ia taille, Ic viei!Iisse-
ment ou Ia formation de couronnes, la diminution de 
Ia densité, Ia mort des exemplaires trop vieux, Ic 
remplacement des espèces qui ont besoin de la 
lumière par d'autrcs qui résistent a l'ombre. Dans les 
reserves des deserts, ces successions sont visibles 
sur les clichés répétés a un accroissement de Ia 
projection des plantes, a une degradation des buissons, a une plus haute densité des semi-buissons, a la 
disparition des eupsammophytes remplacés par des 
mousses et des lichens. 

Les successions exogénétiques secondaires s'ob-
servent sur les clichés répétés d'aires naturelles récem-
merit transformées en reserves. L'enregistrement dè 
ces successions demande des intervalles de 4 a 8 ans 
entre les observations. Dc nombreuses reserves 
soviétiques ont été cndommagées pendant la Seconde 
Guerre mondiale et au cours des périodes on dIes ont 
etC provisoirement négligées. Les successions 
secondaires s'y poursuivent encore et se martifestent 
principalement dans les changements d'associations 
derivatives. L'hétérogCriéité anthropogénique de Ia 
couverture végétale perd graduellement son caractêre 
contrasté, mais, dIe est néanmoins encore observée 
sur les clichés aériens. Nombre de reserves ont 
souffert de catastrophes naturelles a diverses époques: 
incendies, insectes nuisibles, maladies des plantes, 
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inondations, coulées de boue, etc. Un bon exemple 
de cc type cc que montrent nettement les successions 
régénératrices de la végétation sur les clichés aériens. 
On peut voir, par excmple, sur les reserves de Naour-
zoum, aprés les incendies de 1940, sur les clichés 
successifs de 1958, 1964, 1974, 1982 une stabilisa-
tion des sables mouvants, Ic développement de Ia 
couche herbeuse, des gramens mezoxerophyles Ct de la 
poussée en groupe de la végétation forestière. Les 
successions régénératnces successives sont encore plus 
nettes sur les reserves nouvellement créées oü ils se 
distinguent sur les clichés suivant qui revèlent les 
charigements des états successifs ct une bonne dif-
férenciation en fonction de la végétation primaire et 
des conditions du lieu oü pousse cette végétation. Un 
hon exemple de cc type d'étude est l'analyse des 
stades de la reconstitution de la végétation désertique 
antérieurement endommagée dans la station des 
sables et du desert de Karrykol dans le Kara-Koum 
central de Ia R.S.S. de Turkménie protégée depuis 
1960. Cette analyse faite sur la base de clichés pris en 
1964, 1972 et 1978 a montré une reconstitution 
complete de certains écosystêmes au cours de cette 
période alors que d'autres se trouvent a des stades 
divers de développcment, quc d'autres encore non 
seulement ne se sont pas rétablis mais ont connu des 
stades de vieillissement et de degradation dans Ic 
processus de retrogression. La comparaison des 
clichés aériens répétés permct d'établir une carte du 
dynainisme des écosystèmes dans les aires naturelles 
protégées. 

Par ailleurs, les clichés aériens peuvent égalernerit 
montrer des processus destructifs dans plusieurs 
aires naturelles protégées. Ainsi, par exemple, les 
clichés aéricns a grande échelle des chénaies dans la 
reserve centrale de Tchernoziom montrent un grand 
nombre d'arbrcs touches par la gale (Tortrix viridana) 
et le mildiou (Microsphaera aiphitaides). Les clichés 
aériens de certaines reserves mettent en evidence les 
effets des systèmes anthropogéniques environnants 
pollution de l'atmosphère, inondation par les points 
d'cau, abaissement du niveau des eaux souterraines 
dfl a Ia consommation d'eau, eutrophisation des caux 
de surface par des engrais minéraux, etc. 

Le cinquième objectif du monitoring aérospatial 
de5 aires naturelles protégées est lie i l'étude compa-
rative des reserves et des écosystèmes analogues modi-
fiés par Phomme. Cela procéde du concept de base 
de l'étude des reserves de biosphere en tant qu'étude 
comparative du noyau de la reserve et de la zone-
tampon (Di Castri, Loop, 1977). La valeur du con-
traste de réflexion et de radiation entre les deux 
zones caractérise le degré de l'impact anthropogéni-
que des écosystèmes modifies par l'homrne et l'effet 
géophysique dc l'anthropisation. L'intensité de la 
lurninosité mesurée transversalement a la frontiere 
de Ia reserve est déterminée par la netteté du contour 
sur un cliché aérien et sert d'indicateur de la stricte 
observation du régime de protection de Ia reserve. 
Dans le cadre de cet objectif, des etudes comparatives  

des caractéristiques de réflexion et de radiation des 
reserves et des parties modifiées par l'homme d'éco-
systémes analogues, obtenues par des observations 
aériennes et spatiales répétées, ont unc trés grande 
signification. Une comparaison de Ia progression 
saisonnière des caractéristiques de réflexion et/ou 
des radiations dans les reserves Ct Ics écosystèmes 
analogues modifies par l'homme a été effectuée pour 
des combinaisons telles quc deserts éphémCres - 
surpâturage complet, steppe de stipes et champs 
plantés de céréales . pctites graines, forêts de sapins 
et plantations secondaires de bouleaux suivant la 
coupe, etc. (Vinogradov, 1982). L'analyse de ces 
effets phénooptiques de l'impact anthropogénique 
a montré, en particulier, ics grands contrastes 
spatiaux et temporels entre les reserves et les écosys-
tèmes modifies par I'homme (jusqu'à 0,6-0,8). Ces 
changements de réflexion et de radiation ne pouvaient 
manquer de se répercuter sur la formation du climat 
actuel. us accroissent les fluctuations de ses para-
metres, l'instabilité de Ia circulation et l'aspect con-
trasté du changement des types de temps, affectent 
la balance de radiation de la surface litiêre. 

Le sixième objectif du monitoring aérospatial des 
aires naturdiles protégées est leur utilisation en tant 
que terrains d'essais subsatcilites pour l'organisation 
d 'expérienc cs aérosp atiales complexes, la standardisa-
tion naturelle et géophysique des clichés aérospatiaux 
et pour Ia réalisation de Ia tâche géophysique niverse 
d'identification des écosystèmes d'après des données 
téléguidées. Nous estimons que les stations de biosphé-
re et les reserves, oü des observations multilatérales 
solgéobotaniques et hydrométéorologiques SOnt ré-
gulièrement effectuées, répondent le micux aux 
exigences des aires des subsatellites au nivcau actuel 
de développement du monitoring aérospatial. Ellcs 
sont caractérisées par des observations a long terme, 
cc qui permet d'utiiser Ieurs données non seulement 
pour déchiffrer les clichés aérospatiaux récemment 
obtenus mais également pour assurer une information 
terrestre standard sur les clichés pris antérieurement. 
Aprés avoir complete Ics programmes de recherches 
traditionnels des stations dc biosphere et des reserves 
par un grand nombre de programmes optiques et 
geophysiques, on peut utiiser ces reserves en tant 
qu'aires des subsatellites pour la standardisation 
terrestre des clichés aériens et spatiaux et pour nombre 
d'expériences aérospatiales complexes. La rencontre 
de travail (1981) a propose d'incIure dans le pro-
gramme du monitoring écologique les questions 
liées a Ia fourniture d'une information terrestre dans 
Ic cadre des reserves de biosphere en vue d'une inter-
prétation des clichés cosmiques. 
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Annexe 

LISTE DES RESERVES DE BIOSPHERE ET DES AIRES PROTEGEES DE 1'U.R.S.S. D'APRES 
LE PREMIER PROGRAMME DE MONITORING AEROSPATIAL 

Appellations Longitude Latitude 

1. Slitere 22°  570 -580  
 Karpatski 240-25 0  480-490  
 Polesskiy, Pripjatski 280 510520 
 Rerezinskj 28°  550 

 

 Chernomorski 32 0  460-47°  
 Tsentral'no-Lesno 33 0  560 -57°  
 Laplandski 340  680 

 

 Askaniya-Nova 34°  460 -470  
 Nizhne-Svirski 35 0  61 0 

 

 Central'no Chernozemni 36 0  51 0-52°  
ii. Prioksko-Tcrrasni 37 0 -380  55 0 

 

 Voronezhski 390 -400  520 
 

 Kavkazski 400-41 0  440 
 

14, Okski 41 °  55 0 
 

 Lagodekhski, Zakatal'ski 420  46 0-47°  
 Sevanski, Khosrovski 45 0  40°-41 0  
 Astrakhanski 48°  460  

18, Sjunt-Khasardagski 566  380 -390 
 

19. Kaplan-Kyrski 570 410 

Appellations Longitude Latitude 

 Pechero-Ilychsld 580  620  
 Barsa-Kel'messki 600 460 
 1l'menski 600  55 0  
 Badkhyzski 620  360  
 Repetekski 63 0  39o_400  
 Naurzumski 640  52°-51 °  
 Tigrovaya Balka 68° 370 
 Chatkal'skiy, Sary- 700-71 0  41 0-42°  

Chelekski 
 Issyk-Kul'ski 77°  420  

29, Alma-Atinski 77°  43 0 _440  
 Sayano-Shushenski 92°  520  
 Sokhondinsky 111 0  490-52°  

32, Sikhotc-Aljn'skj 1360  45 0  

Les reserves de biosphere n'ayant pas change depuis 1983 
Ont été soulignées. 
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LES RESERVES DE BIOSPHERE CONSERVATION DL LA NATURE POUR L'HOMME 
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Gonzalo Halffter 

Institut d'écologie, 
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Deleg Miguel Hidalgo, 11800, Mexico, D.F. 

RESUME. Ii est question dans ce communiqué de 
la comparaison des deux systêmes de base d'aires 
protégées les reserves de biosphere et les parcs 
nationaux - du point de vue de leurs rapports avec 
Ia population locale, des problèmcs régiorlaux et du 
développement national dans l'ensemble. Cette corn-
paraison est basée sur la prémisse que se,ul un système 
tenant compte des relations sociales et éconorniques 
peut preserver les secteurs représentatifs d'écosys-
tèmes majeurs et prévenir Ia disparition d'espèces 
animales et végétales. On considère qu'il n'entre pas 
dans les tâches d'un parc national, ni dans sa structure 
originelle nord-américaine, ni dans les formes cara-
ctéristiques pour l'Afrique et d'autres continents, de 
satisfaire les besoins de Ia population locale. Bien que 
les reserves de biosphere aient été touchécs cUes aussi 
par les problèmes susmentionnés, elles ont Ia possibi-
lité de mener des activités de ce type. 

Ce rapport présente une analyse de certains 
aspects importants du développement des reserves de 
biosphere au Mexique dont l'un des huts essentiels 
est l'établissement d'un lien entre les problèrnes de la 
protection de la nature et les problèmes socio-écono-
miques. Ces problèmcs incluent Ia participation de la 
population locale a Ia preservation de Ia nature; la 
prise en consideration des questions socio-écono-
miques régionales dans les programmes de recherche 
et de développement et l'intégration des reserves a la 
politique nationale de conservation. Cet exposé 
conclut qu'une reserve de biosphere doit étre plus 
qu'unc aire protégée, qu'elle dojt contribuer a une 
planification plus rationnelle de l'utilisation des 
ressources biotiques profitant a l'homme et a la pro-
tecton de la nature. 

1. INTRODUCTION 

Depuis la creation, ii y a plus de cent aris, du 
premier parc national moderne, lc but essentiel univer-
sellement reconnu du système d'aires protégées est 
de preserver lcs secteurs représentatifs de différents 
écosystCmes et de prévenir la disparition d'espèces 
animales et végétales. D'autre part, l'accroissement 
de Ia population et l'élévation de ses besoins n'avaicnt  

pas été pris suffisamment en consideration lors de 
l'organisation des aires protégées et du monitoring. 
De même, on avait prêté trop peu d'attention a Pin-
tégration des travaux en matière de protection de Ia 
nature et au développement économique ainsi qu'à 
l'établissement d'une relation protection - develop-
pement, en d'autres termes a l'intégration conceptuel-
le du monde de Ia nature et de la société. C'est pour 
résoudre ces problèmes que le programme MAB a été 
créé. 

J usqu'à present on ne s'est pas encore dégagé 
des conceptions naives sur la protection de la nature 
(cela ne concerne pas la pratique) relatives aux prin-
cipes de base de la politique des pares nationaux dans 
de nombreux pays. Mêrne aujourd'hui, le schema 
précis établi par Di Casts-i (1981) n'est pas une norme 
générale de politique écologique. Pour que la recherche 
sur l'environnement contribue a résoudre de nombreux 
problèmes, elle doit être orientée sur des actions 
positives plutôt que negatives, assurant une approche 
souple, réaliste et concrete de Ia solution des prob-
lémes du développement. 

11 faut trouver des approches nouvelles ayant une 
base scientifique solide pour la preservation de notre 
patrimoine naturel, des approches qui n'empêchcraient 
pas la recherche de standards de vie nouveaux et 
meilleurs. La conservation de Ia nature ne peut avoir 
lieu sur Ic compte des pauvres, tout simplement 
parce que ceux-ci ne peuvent I'accepter. C'est pour-
quoi la preservation de la nature doit être étroitement 
liée au développement pour assurer des bénéfices a 
long terme. 

Aujourd'hui, l'idée directrice de la preservation 
mondiale n'est pas d'ouvrir des pares nouveaux mais 
de trouver des solutions écologiques, sociales et 
économiques scientifiquement basées sur une dicho-
tomie manifeste entre aires protégées et développe-
ment regional. 

Afin d'orienter la politique de preservation dans 
de nouvelles directions, ii faut comprendre que des 
efforts différents ont été faits dans divers pays et a 
des périodes variées de l'histoire. Seuls ceux qui ont 
réagi avec attention aux impératifs socioculturels 
de chaque étape et dans chaque pays ont obtenu un 
succès prolongé. 

158 



Ce rapport présente une breve analyse des solu-
tions actuelles les plus importantes adoptées lors de 
l'étude de l'influence des facteurs socioculturels. Des 
deux termes parcs et reserves employés dans le texte, 
seul le dernier s'applique aux aires englobées par le 
programme MAB. 

L. généralisant les problémes concernant les 
parcs et les reserves, ii faut tenir compte des différen-
ces que les structures sociales, historiques, économi-
ques et politiques imp osent ala politique de protection 
de la nature. Toute tentative d'optimaliser une poli-
tique globale n'aura rien d'un compromis si l'on ne 
perd pas de vue que Ia politiquc en tant que telle ne 
peut être envisagée comme une formule universelle 
pour chaque pays. 

2. LES PARCS 

Le grand changement survenu dans le concept de 
parc national peut être considéré comme un phéno-
mène décisif. Le programme MAB de l'UNESCO a 
été un facteur important de ce changement. Bien que 
la population ait té prise en consideration lors de 
l'élaboration du concept de parc national (aux Etats-
Unis a l'origine), cela est resté sans application. 
L'objectif principal du parc était de garantir des aires 
de rcpos naturelles a une population essentiellement 
urbaine. Pour cette raison, le tourisme avec ses moda-
lités correspondantes est largement accepté et con-
sidéré comme important. 

Les formes des parcs créés dans de nombreux 
pays africains soulignent la nécessité de protéger Ia 
flore et Ia faune, mais ne tiennent pas compte de la 
population locale. Ces parcs ont pourtant une fon-
ction utile, en particulier dans les pays industrialisés 
ou dans les pays a urbanisation rapide. Mais dans 
les pays on existe une exploitation intensive des 
ressources biotiques et on n'est pas résolu Ic probléme 
des champs, il est nécessaire de créer d'autres aires 
protégées. 

Vu que de nombreuses autorités responsables 
du respect de Ia politique de preservation de la nature 
n'ont pas conscience de la nécessité d'approches alter-
natives, les travaux soulignant les possibilités prati-
ques et conceptuelles du parc traditionnel ont une 
grande importance (cf. Maldague, 1981; Lusigi and 
Robertson, 1981; Halffter et autres., 1980; Halffter 
et autres, 1981). 

Le programme MAB prévoit deux types de solu-
tions aux problèmes de la preservation des espèces et 
des écosystèmes représentatifs: 

le parc, susmentionné; 
Ia reserve de biosphere, qui est non seulement 

une aire de preservation mais également un centre de 
recherche et de formation du personnel, on les acti-
vités, notamment celles qui profitent a la popula-
tion locale, sont encouragées. 

Ces deux types d'aires protégées doivent englober 
dc vastes territoires (des dizaines de milliers d'hccta- 

res, par exemple). Pour les aires de superficie petite et 
moyenne, l'exclusion de toute activité productive (le 
tourisme y  compris) est permise. Les aires de petite 
dimension ont un statut different aussi bien pour Ce 
qui concerne 1 'administration quc 1 'influence exercée 
par Ia population humaine environnante. 

Pour que l'organisation cl'un parc nouveau Soit 
reconnue comme utile et rationnelle, les conditions 
suivantes sont requises 

un pays au paysage peu modifié dolt cependant 
étre suffisamment grand pour pouvoir exclure un ou 
plusieurs vastes territoires des activités productives; 

une pression démographique inexistante ou 
insignifiante en ce qui concerne I'occupation des 
ten-es nouvelles et qui ne joue pas un role important 
dans la superficie globale du pays; 

des traditions de respect des règles de protection 
de la nature par les citoyens. Des mesures de pro-
tection accrues contribuent largement a protéger Ia 
nature mais dies ne peuvent être subsituées a une 
utilisation rationnclle de Ia nature par la population 
locale qui devient eIIe-même une partie du système 
écologique naturel; 

une politique nationale qui ne prévoit pas 
d'étendre les superficies agricoles et Ies zones d'éle-
vage et de pâturage aux territoires non perturbCs; 

c) une structure administrative générale adequate 
et des mécanismes spéciaux pour les aires protgées. 

Aujourd'hui ces conditions sont rcspectées dans 
un nombre très restreint de pays. Dans Ic reste du 
monde, mêmc dans les pays oii il existc actuellement 
de bons pares, des problémes surgiront dans l'avenir. 

Qu elks sont les difficultés essentielles auxquelles 
se heurte l'organisation de systémes de parcs dans les 
pays tropicaux et les pays subtropicaux en voie de 
développement? 

2.1. Pression de Ia population 

Le facteur Ic plus important est sans aucun doute 
une population rurale en pleine expansion démogra-
phique qui n'a d'autre activité in situ qu'une agricultu-
re peu rentable. Ce n'est pas nécessairement Ic ferma-
ge traditionnel lequel disparait partout dans le monde 
sous I'influence de la société de consommation. II 
est remplacé par des formes d'agriculture et d'élevage 
qui exigent de trés grandes aires mais produisent de 
faibles revenus par rapport aux invcstissements néces-
sites. Ccs activités détruisent, finalement, les aires 
naturelles. Cette expansion est due a des p.ressions 
extérieures. L'élevage du bétail est souvent une cx-
cellente affaire commerciale bien qu'il n'ait pas une 
grande valeur sociale. Dans de nombreux pays 
d'Amérique centrale, Ia reduction des foréts réalisée 
en faveur d'une agriculture Iimitée a donné naissance 
a un élevage intensif qui, pratiqué dans des endroits 
peu propices, peut conduire a une degradation enco-
re plus grande de l'environnement. 
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2.2. Absence d'une politique adequate de Ia 
preservation de la nature 

L'absence d'une politique de preservation de Ia 
nature ou son développement insuffisant peut être 
confondue avec l'absence de bonnes lois. Dans de 
nombreux cas, une legislation existe qui peut mème 
être moderne, mais qui ne peut assurer Ia réalisation 
des buts de la protection de Ia nature. 

On invoque comme cause principaic de I'insuccês 
dans le domaine de la protection de la nature le man-
que de credits alloués a ces fins. J'estime cependant 
que le probléme reel reside dans le manque de per-
sonnel ayant une formation théorique adequate. Les 
autrcs facteurs importants sont l'absencc de buts et 
d'objectifs clairs chez les administrateurs responsables 
de Ia gestion des parcs. 

Ces difficultés se rencontrent également dans les 
reserves de biosphere ou les reserves biologiques. 
Toutefois, vu que ces deux types de reserve mènent 
un vaste travail scientifique, elles sont généralement 
supervisées par des établissements de recherche ayant 
des buts mieux définis et plus cohérents et utilisant 
avec une plus grande efficacité leur potentiel materiel 
et humain. En outre, en raison de Ia décentralisation 
dc ces établissements et de leurs liens avec les autori-
tés et la population locales, ii est possible d'éviter 
certains des pires problèmes engendrés par la bu-
reau cratie. 

2.3. Continuit 

Le manque de continuité dans la preservation de 
la nature est manifesté dans Ia region intertropicale 
et, en fait, dans de nombreux autres pays. Ii n'y a 
aucune raison d'espérer que la protection du patri-
moine naturel, qui peut conduire a de difficiles con-
frontations avec de puissants intérêts économico-
politiques, s'améliorera dans un proche avenir. C'est 
plutSt le contraire qui est probable et, pour cette 
raison, le fondement de la planification des mesures 
de protection de l'environnemcnt n'est pas fiable. 

3. SOLUTION DU PROBLEME DES RESERVES DE 
BIOSPHERE 

Dans le present rapport, ic terme reserve de 
biosphères désigne non stalemcnt les reserves incor-
porécs au système MA.B, mais également les reserves 
écologiques ou biologiques qui bien que n'apparte-
nant par au MAE sont conformes aux principes direc-
teurs de ce programme. 

11 est evident que Ics rnesures prises doivent être 
adaptées aux réalités sociales, économiques et politi-
ques de chaque pays. C'est pourquoi on ne saurait 
considérer qu'il existe un seul modèle de reserve de 
biosphere; ces modéles sont nombreux et [is présen-
tent de grandes differences. 

Dans nombre de pays ayant un vaste réseau de 
reserves de biosphere, soit les vieux parcs ont été 
incorporCs au nouveau système, soit des reserves de 
biosphere ont été créées conformément aux schCmas 
administratifs et conceptuels des parcs. Dans ces pays, 
les parcs et les reserves présentent une très grande 
similitude et relèvent gCnéralement des mêmes admi-
flistr ations. 

Dans d'autres cas, Ia reserve bien qu'incluse dans 
un parc conserve sa structure, ses objectifs et son ad-
ministration. Le parc élargit le champ d'action de la 
reserve et la protege des pressions pCriphériques, mais 
il limite fort probablement son influence sociale. 

lit cnfin, dans certains pays, les reserves de 
biosphere constituent un système complérnentaire 
indépendant du réseau des parcs. 

Ce qui iinporte dans ces deux derniers cas, c'est 
que les reserves de biosphere ont leurs propres cara-
ctéristiques qui les distinguent des parcs, a savoir, 
['orientation vers la recherche, la formation de 
spCcialistes et la cooperation internationale. Leur 
activité visant a apporter une solution aux problèmes 
sociaux est égalcment importante. Pour bien corn-
prendre ce dernier aspect, nous exposons ci-dessous 
une analyse de Ia variante mexicaines du concept de 
la reserve de biosphere. 

4. APPROCHE MEXICAINE DE LA RESERVE DE 
BIOSPHERE 

Cette approche élaborée a partir de 1975 dans les 
reserves La Michilfa et MapimI dans l'Etat de Du-
rango au nord de Ia partie centrale clu Mexique a 
atteint, en une courte période de temps, un develop-
pement pratique important (cf. Halffter, 1978; Ochoa 
Ct aL, 1978; Halffter et at., 1980; Halffter, 1981a; 
Halffter, 1981b) et urie certaine influence interna-
tionale (Gilbert, 1983; Nietschman, 1983). 

Les principes essentiels qui constituent la base de 
cette approche sont les suivants: 

participation de Ia population et des institu-
tions locales a la protection de la nature; 

inclusion des problèmes socio-économiques 
régionaux a la recherche et aux travaux de develop-
pement de Ia reserve; 

garantie d'une indépendance administrative aux 
reserves gérées par des centres de rechcrche respon-
sables devant les plus hautes autorités du pays; 

prise de conscience du fait que les reserves (et 
les parcs) doivent former une partie d'une stratégie 
glob ale. 

Que peut-on obtenir en se référant aces principes? 
La svariante mexicaines a anticipé la Stratégie 

mondiale de Ia preservation de la nature: Ia préser- 
vation n'est pas encore une protection. Elle implique 
cette dernière, mats dc inclut de même le maintien, 
l'utilisation continue, Ia restauration et le renforce- 
ment de l'environnement naturel (AlIen, 1980). Les 
reserves mexicaines Mapimi et la Michiia ont un 
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double objectif qui n'a pas encore été atteint, c'est 
d'intéresser et de faire participer Ia population locale 
a cette tâche et de réaliser des projets de développe-
ment pouvant être profitables. L'un des objectifs 
importants est de parvenir a un nivcau de vie meileur 
pour les paysans des regions pauvres. Se basant sur 
I'information obtenue dans les reserves de biosphere, 
ur les possibiitCs d'une exploitation traditionnelle 
du sol et de l'expCrimentation de multiples formes 
nouvelles non conventionnelles d 'exploitation, ces 
reserves sont des endroits appropriés pouvant ouvrir 
Ia voie a une utilisation des ressources biotiques pour 
le bien de l'homme et sans porter prejudice a l'en-
vironnement. 

Le second objectif est directement lie a Ia préser-
vation de Ia nature. Lorsque les reserves sont situées 
dans une region oü la pression démographique est 
forte - ce qui arrive souvent dans les tropiques humi-
des—il n'existepas de lois capables en tant que telles 
de prévenir pour longtemps Ia pénétration de Ia 
population dans les aires protégées et Ia détérioration 
ou Ia destruction de Ta fore et de Ia faune s'y trouvant. 
La seule solution est d'aider le paysan affamé a 
produire ce qui Iui est nécessaire sans détruire Ta na-
ture qui appartient a tous. Les reserves doivent 
contribuer au développement du savoir-faire tech-
nologique et de politiques contribuant a une utili-
sation rationnelle de leur flore et de leur faune, du 
sol et de l'eau. 

Sur le territoire de Ia reserve de MapimI, les seuls 
moyens d'existence de Ia population locale sont Ia 
cueillette des chatons contenant de Ia cire (Euphorbia 
antis yph il itica) et I'élevage du gros bétaiJ. L'institut 
mexicain d'écologie responsable de Ta reserve a essayé, 
au lieu d'interdire ces activités, de les rationaiiser. Cet 
institut consacre également un grand nombre de ses 
recherches et de ses travaux d'expérimentation a 
l'élevage intensif dans les regions andes. 

Une telle politiquc crée un consensus dans Ia 
region; ic même établissement de recherche et Ia méme 
reserve de biosphere qui conservent et étudient la 
flore et Ta faune cherchent des solutions aux prob-
lémes locaux et régionaux. C'est Ic meileur moycn de 
s'assurer le soutien a long terme des paysans locaux 
pour ic bien de Ta reserve. 

La troisième particularité de la (variante me-
xicaines est que chaque reserve est administrée par un 
Centre de recherche. II ne fait pas de doute que les 
reserves doivent appartenir a un système national, 
mais cela n'implique pas que les autorités nationales 
doivent nécessairemcnt être directement responsables 
de Ia planification et de Ia réalisation des programmes 
de recherche et de formation de spécialistes darts le 
domaine de Ia protection de Ia nature ou de mesures 
generaTes de preservation. 

La bureaucratie inhibe en premier lieu le travail 
créateur. Les critéres de travail et les procedures 
doivent être établis par des collègues dans les limites 
des normes académiques. En outre, dans de nombreux 
pays, le fait d'être contrôlé par un centre derecherche  

assure a Ia reserve une plus grande stabilité, car Tes 
Ctahlissements de recherche jouissent d'une plus 
grande continuité et d'une plus grande indépendance 
que les structures administratives. L'interaction avec 
la population locale est importante et si la reserve 
se trouve dans une aire isoléc offrant des conditions 
de vie peu favorables, seul un chercheur iritéressé 
par Ia reserve et ses problémes pourra resider dans la 
reserve pendant de longues pCriodes de temps et con-
viendra mieux que tout autre a sa gestion. 

Etant donné que I'éducation du public et sa parti-
cipation sont un objectif essentiel, Ta gestion d'une 
reserve ne peut être confiée a un personnel sans for-
mation spéciale ou ne se consacrant pas complete-
ment aux activités de la reserve. Ii n'y a qu'une seule 
solution, c'est de designer pour ce travail des 
chercheurs et des boursiers de these. Cela est possible 
Si le sujet de Ia these et Tes chercheurs sont lies au 
centre de rechcrche qui dirige les activités de Ta réser-
ye. 

La publicité concernant Ia nature a i 'échelle locale 
et régionale est un aspect important qui est parfois 
negligé. Un systéme d'information de ce type doit 
être créé et destine a tous les habitants Tocaux y corn-
pris les paysans, les étudiants, Tes autorités locales, 
etc. Ce système doit souligner Ia relation existant 
entre la preservation et les projets de développement 
d'importance régionale, les recherches qui auront une 
application immediate, les recherches fondarnentales 
et I'ensemble des activités de la recherche. 

5. CONCLUSION 

Une veritable reserve de biosphere doit être plus 
qu'une aire de conservation. Tout en gardant ce 
caractére, son activité et son influence doivent 
s'étendre a l'échelle régionale et contribuer a une 
utilisation plus rationnelle des ressources vivantes. La 
reserve peut ainsi concilier Ia conservation et le déve-
loppement experimental. Les reserves doivent jouer 
un rMe dont I'essentiel a été exprimé par Di Castri 
(1981a), a savoir, combiner dans un système unique 
l'évo!ution de l'homme et celle de Ia nature. 

Dans notre monde tcchnologique, Ia réalité est 
telle que notre système social, en determinant ses 
objectifs et ses priorités, établit égalcment les priori-
tés concernant les systCmes naturels et Teur utilisation 
(voir a cc propos Bifani, 1982). 

Ce problème se pose non seulement dans les pays 
en voie de développement. Bégue (1983), par exemple, 
indique que l'objectif principal du parc des Cévennes 
est Ia preservation de I'héritage naturel et culturel qui 
sont étroitement lies. 

La division du monde social et du monde naturel 
est un sous-produit dc notre culture industrielle et 
commerciale. Seule une approche dynamique et 
complexe peut éliminer cette dichotomie et Ta 
dépendance du monde naturel a l'égard des impératifs 
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sociaux, cc qui permettra d'intgrer les principes des 
deux systèmes en un tout. 

Les rserves de biosphere doivent etre des labora- 
toircs oCt cc changement d'attitude est scientifi-
quement analyse et encourage. 
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C h a p i t r e 7 

LES RESERVES DE BIOSPHERE ET 
LA STRATEGIE MONDIALE DE LA PROTECTION 

DE LA NATURE: 
PLANIFICATION REGIONALE POUR 

LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ECONOMIQUE 

LA RESERVE DE BIOSPHERE DE MOUNT KULAL: 
LES INTERETS DE LA PROTECTiON DE LA NATURE 

CONCILIES AVEC LES BESOINS DE LA POPULATION LOCALE 

par 

Walter J. Lusigi 

UNESCO, Office regional de Ia science et de Ia technique pour l'Afrique, 
Nairobi, Kenya 

RESUME. La reserve de biosphere de Mount Kulal 
occupe une superficie de 7000 km carrés dans les 
zones asides et semi-andes du nord du Kenya. Elle 
abrite Ia plus grande partie de Ia tribu rendille, ainsi 
que les tribus gabbra, samburu et turkana. Ces quatre 
tribus pratiquent l'élevage nomade de chameaux, de 
gros bétail, de moutons et de chêvres. Très Cquiibrées 
par Ic passé, les relations entre l'homme et la nature 
dans cette region sont actuellement menacées par des 
sécheresses fréquentes; aussi des mesures efficaces 
doivent-elles ètre prises pour sauver Ia population de 
la famine. Cette situation procêde en partic d'une 
degradation croissante de l'envirorinement due a Ia 
disparition de la végétation et de Ia couche fertile, 
laquelle résulte a son tour d'une forte pression anthro-
pogénique et d'un élevage intensif. 

La reserve de biosphere de Mount KulaJ a servi de 
terrain d'expérience au Projet intégré des terres andes 
dc I'UNESCO (IPAL) entrepris il y a sept ans en tant 
qu'opération pilote ayant pour but l'étude des pro-
cessus de Ia degradation de I'environnement dans 
cette region et la misc en evidence de leurs causes. 
On envisageait, en outre, de prévoir les consequences 
écologiques et socio-économiques que cette dégrada-
tion continuelle pouvait avoir pour Ics éleveurs, et de 
contribuer a Ia lumière des résultats ainsi obtenus a la 
misc au point de principes de gestion qui per.-
mettraient de parvenir a un équilibre durable entre la  

production et Ia consommation, compte tenu des 
besoins des populations croissantes, Ic plus souvent 
sédentarisécs. 

Des principes préliminaires ont Pu d'ores et déjà 
être dégagés concernant la gestion des ressources y 
compris l'évaluation et l'appréciation des facteurs 
•culturels, p  olitico-écologiqucs et socio-culturels. Une 
tentative a été entreprise en vue dobtenir une utili-
sation équilibrée des ressources pour ics besoins des 
populations locales tant a court qu'à long terme. Des 
projets, élaborés avec Ia participation active de Ia 
population locale dans l'espoir qu'ils seraient accep-
tables par die, comportent des recommandations 
relatives a l'utilisation des ressources en eau de la 
region, des pâturages, des forêts, des collecteurs 
naturels d'eau, des bassins, de Ia faune sauvage, des 
ressources piscicoles, du bétail et des infrastructures 
correspondantes. La misc au point de ces principes 
d'utilisation économique rationnelle et de repro-
duction des ressources naturelles permet de passer a la 
phase suivante du programme, au cours de laquelle ils 
seront testes in situ avec Ic concours de la population. 
En cas de succès, I'expérience sera étendue a d'autres 
regions, ce qui permettra d'achever les recherches 
menées dans le cadre du Programme <L'Homme et 
Ia Biosphere>> destine a résoudre les problémes des 
zones andes. 
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1. iNTRODUCTION 

La survie de la reserve de biosphere de Mount 
Kulal, située dans la zone aride du nord du Kenya, 
depend de l'équiibre entre les ressources naturelles 
de cette region et 'Cs besoins de la population locale 
composée d'éleveurs. Le propos essentiel du projet 
intégré de l'IJNESCO-MAB portant sur les prohlèmcs 
des terres andes, lance simultanément a Ia creation de 
Ia reserve de biosphere, était deja d'assurer un 
tel équilibre. L'objectif principal de ce projet 
était d'étudier et d'évaluer tous les aspects écologi-
ques, économiqucs, culturels, sociologiques, ainsi que 
la situation politique du territoire considéré en vue de 
contribuer a l'élaboration de plans de gestion des 
ressources naturelles destinés a assurer, a long terme, 
un équiibre stable entre la production et la consom-
mation. 

Les etudes menées pendant sept ans dans le cadre 
du projet IPAL ont permis d'élaborer des principes 
généraux d'utilisation rationnelle des ressources de Ia 
region donnée, y compris des recomrnandations con-
cernant l'usage des ressources en eau, des pâturages, 
des forêts, des bassins, de La nature sauvage, des sols, 
des ressources piscicoles, du bétail et des ressources 
humaines. Ces principes comportent aussi des recom-
mandations relatives aux infrastructures correspondan-
tes des routes, agglomerations, marches, et cnfin des 
services d'instruction et de sante. 

La mise au point de J'ensemble de ces principes 
était une tâchè relativement complexe car les 
chercheurs voulaient éviter leg erreurs de leurs pré-
décesseurs dans l'application des programmes de 
développement des zones andes. Le facteur capital 
dont ces plans doivent tenir compte est d'ordre antro-
pogénique, ce qui leur confère une orientation tout 
autre par rapport aux programmes ordinaires de 
gestion des ressources. En effet, les problêmes de 
gestion des pâturages dont Ic règlement semblait 
simple et evident dans d'autres programmes, Se sont 
brusquement révélés fort complexes vu les rest-
rictions imposécs a l'hornme par des modes d'élcvage 
traditionnels propres aux tribus rendille, samburu, 
turkana et gabbra. 

Ces principes de gcstion élaborés avec le concours 
actif de la population se divisent en quatre groupes: 

Descriptions détaillées ct infonrnations sur la 
region donnée concernant la gestion et l'usage ra-
tionnel de ses ressources. 

Breve definition de Ia politique de gestion des 
ressources adoptée par le projet. 

Objectifs concrets dont la solution permettra 
d'assurer l'applicaton de cette politique. 

Suggestions concernant Ia gestion et l'usage 
rationnel des ressources naturelles en vue de réaliser 
ces objectifs. 

Ces principes directeurs ne sont que préliminaires 
et susceptibles d'être modifies a mesure qu'augmente-
nont Ic volume d'informations techniques et l'expérien-
ce de gestion des ressources de cette region, qu'évo- 

lueront les tendances en matière d'économic et 
d'environnement, que ge modifiera l'attitude de 
l'élcveur envers son propre avenir. Le succès d'une 
telle conception de la gestion des ressources sera en 
grande partie fonction de la souplesse et de I'aptitude 
des exécutants a s'adapter aux circonstances en con-
stante mutation et, en premier lieu, au degré de 
participation des éleveurs eux-mêmes au programme 
en question. 

2. HISTORIQUE DE LA QUESTION 

La reserve de biosphere de Mount Kulal, comme 
bien d'autres regions andes du monde, se heurte au 
problême de l'épuisement des ressouTces  naturelles. 
Dans beaucoup de regions, une nette diminution de la-
couverture végétale a provoqué l'érosiondes sols et, 
par voie de consequence, Ia famine qui frappe Ia 
population locale et le bétail. D'oi'i la nécessité des 
mesiires contre la faim. A l'heure actuelle, toute 
une série de nouveaux facteurs socio-économiqucs 
favonisant la dégradaton des ressources naturelles 
ont été mis en evidence. 

Grace a l'établissement et a Ia rectification des 
frontières politiques et administratives, au développc-
ment des reserves forestières et parcs nationaux, I la 
creation de fermes d'élevage commerciales, I l'influen-. 
cc d'organisations de missionnaines et d'autres insti-
tutions modernes, on assiste a one reduction de 
l'échelle de déplacement des populations nomades et 
a un étiolement des superficies qu'elles occupaient 
auparavant. Les antagonismes traditionnels entre les 
tnibus ont entrainé une concentration plus forte de 
certains groupes tnibaux sur une partie três restreinte 
de leur ancienne aire de peuplement. Ainsi, un quart 
du ternitoire appartenant actuellement a Ia tribu 
rendille ne peut être mis en valeur en raison des 
manifestations d'hostilité tnibale. Autre trait distinctif 
du problème de la degradation des terres dans cette 
region: a Ia difference d'autres regions, les nomades 
ne connaissent pas ici d'autres formes d'agriculture 
naturelle que l'élevagc. 

Au cours du dernier quart de siècle Ia population 
a double sun les ten-es andes du Kenya; die aura 
encore double d'ici dix ans si les tendances 
d'aujourd'hui se maintiennent. La pression de la 
population humaine n'a cessé de croftre par suite de 
migrations en provenance des regions I haute croissan-
cc démographique. L'accroissement de Ia population 
allant de pain avec celui du cheptel de bétail, cela s'est 
gravement répercuté sur les ressources en pIturage. 

11 existe encore d'autres tendances qui peuvent 
avoir de graves consequences sun l'usage des ten-es: 
demande excessive en bois de construction (logement 
et enclos a bétail et combustible), sédentarisation de 
la population dans les zones de concentration des 
hommes et du bétail; sécheresses péniodiques. 

De cette manière, le problème de la détérioration 
des ternitoires andes du nord du Kenya est aussi 
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srieux que complexe. S'y ajoute Ia situation dé-
sastreuse de populations qui nc connaissent que des 
méthodes traditionnelles pour résoudre les problémes 
provoqués en grande partie par les mutations de notre 
époque. 

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES 
PHYSIQUES 

Le present ouvrage n'a pas pour objet une étude 
détaillée des ressources de Ia reserve de biosphere de 
Mount Kulal. Des renseignements adéquats peuvent 
étre obtenus dans divers rapports techniques du 
projet IPAL et des principaux documents concernant 
la planification de Ia gestion. 

POLIT1QUE DE GESTION 

4.1. Introduction 

Pour mener a bien un projet quelconque de gestion 
des ressources ii faut prendre en consideration les 
conditions socio-économiques et le programme de 
développement du pays concerné. Conscient de 
l'énorme importance que revétent pour Ic Kenya les 
piturages qui s'étendent sur plus de 80 % de son 
territoire, ainsi que leur role dans le développemerit 
de Ia production des biens et des services, conscient 
également du danger d'érosion et de dCsertification 
qui est la rançon d'un usage irrationnel de ces terres, 
le gouvernement du Kenya a sCrieusement ètudié Ia 
question d'une misc en valeur raisonnable de ces 
terres en s'inspirant des principes suivants: 

Ics populations des zones de pâturage doivent 
pouvoir bénCficier de toutes les possibilitésnécessaires 
a un développement social complet au sens moderne 
du terme et en conformité avec les principes des 
droits de l'homme; 

le développement, Ia protection et l'usage 
rationnel des pâurages doivent respecter les impéra-
tifs écologiqucs d'utilisation des sols; 

en respectant autant que possible ces divers 
principes, le dCveloppement des aires de pâturage doit 
étre bénéfique au maximum a l'économie du pays. 

Afin de dCvelopper l'agriculture en général, et 
d'apporter un soutien aux petits métayers et aux 
paysans pauvres, en particulier, le Plan de développe-
ment économique du Kenya pour 19741978 in-
sistait sur la nécessité de privilégier la misc en valeur 
des zones de pâturage. Le Plan de développement 
national pour 1979-1983 accordera encore plus de 
place a cette question. Ce souci de développer les 
zones de pâturage correspond totalement aux objectifs 
de plus grande envergure qui ont été poses a I'écono-
mie nationale. Définis avec netteté dans le Plan, ils 
traduisent I'importance de Ia croissance économique  

dans Ia période a venir, d'une utilisation plus corn-
pléte de ses ressources par les couches les plus pauvres 
de la population, d'un contrOle total de l'économie 
du pays et d'une plus large participation des collecti-
vitCs locales a Ia planification gouvernementale. 

Etant donné que le Kenya est largement tributaire 
des productions primaires de ses propres ressources 
foncières, il faut que toutes les potentialités de la 
terre soient mises a contribution. Cependant, leur 
misc en valeur doit s'effectuer sous une fonne con-
forme a la situation donnée et aux objectifs auxquels 
ces tcrritoires sont Ic mieux adaptés. 

4.2. Formulation de Ia politique de gestion 

Ccci dit, I'objectif principal de cc plan de gestion 
des ressources est d 1am6liorer sur tous les plans le 
bien-ètre du peuple rendille, notamment grace a la 
misc au point d'un système plus perfectionné d'utili-
sation des terres, système qui permettrait de mettre 
fin au processus d'épuisement des terres et d'en assu-
rer la productivité, pour La satisfaction des besoins 
des populations d 'éleveurs nomades en croissance 
constante et partiellement sédentarisées. 

4.3. Economic d'élevagc: difficultés et perspectives 

Tout programme de développement économique 
et de protection de I'environnement visant au mieux-
être des populations locales d'éleveurs doit prévoir en. 
premier lieu une consolidation de l'économie des 
exploitations existantes. L'intervention de l'état dans 
Ic secteur de I'élevage aurait intérêt a mettre l'accent 
sur I'essor de Ia base alimentaire des páturages au lieu 
de privilégier I'activité commerciale. Des Tors que 
l'élevage sera dote d'une base solide et moms vulnérab-
le, il pourra fournir un surplus de bétail et de viande a 
des fins comrnerciales, tout en satisfaisant les besoins 
de Ia population locale. L'économie pastorale pourra 
Se développer avec succès Iorsque les restrictions 
actuelles scront levees et Ic processus de develop-
pement ouvrira alors de nouvelles possibilités aux 
éleveurs. 

La tribu rendille a Kargi envisage les besoins dont 
son développement est tributaire dans I'ordre suivant: 
1 - approvisionnement en eau; 2 - meilleures con-
ditions de vente du bétail au marché; 3 - meilleure 
assistance médicale; 4 - misc en place d'un service 
vétérinaire efficace; 5 - garantic de la sécurité de la 
population; 6 - direction capable de regrouper Ia 
tribu en vue d'un travail commun pour mener a bien 
les tâches du développement économique; 7 - lutte 
contre les sécheresses. 

II est extrêmement important que ces axes priori-
taires rcvendiqués par Ia population soient pris en 
consideration lors de l'élaboration des principales 
Ctapes du développement écologique. Or, par manque 
d'expérience, certaines rubriques font défaut dans Ic 
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programme mentionné. II s'agit du contthle du pacage, 
de la creation d'établissements de credit pour l'accu-
mulatiori des moyens financiers (assurer l'essor des 
banques au lieu d'augmenter le cheptel) ainsi que du 
recensement des pâturages des tribus en vue d'cn or- 
ganiser l'utilisation sur un fondement juridique solide. 

En complétant ainsi la liste des tâches i remplir, 
nous pourrons distinguer trois groupes de difficultés 
auxquelles l'économie d'élevage actuelle est con-
frontée. 

Difficultés se rapportant a l'usage des pâturagcs: 
quantitC insuffisante des postes d'approvisionnement 
en eau; absence de contrôle dupacage et de sécurité 
de Ia population, absence d'un système suffisarnment 
sür de l'utilisation des terres. 

Difficultés se rapportant a la gestion rationnclle 
et a Ta conduite de l'économie pastorale: mauvaises 
conditions des marches d'écoulcment du bétail; 
absence de service vétérinaire efficace, mauvais déve-
loppement des banques. 

Difficultés en matière de mieux-étre de Ia po-
pulation: assistance mCdicalc inadequate, lutte anti-
sécheresse peu efficace. 

Ces difficultés tiennent essentiellement a l'écono-
mie des exploitations de pâturages; aux fins de finan-
cer les schCmas régionaux ,d'élévation du bien-être 
il faut avant tout développer la base économiquc de 
I 'élevage. 

A partir de ces considerations, des objectifs, 
projets et propositions concernant Ta gestion des 
ressources ont été élaborés: us figurent en annexe de 
cet oUvragc.  

5. CONCLUSIONS 

L'expérience des etudes et de Ta planification rela-
tives a l'utiisation des ressources de Ta reserve de 
biosphere de Mount Kulal, dans le cadre du program-
me IPAL, montre toute la complexité des rapports 
lorsque les populations locales sont aussi largement 
concernées par la solution du problème qu'elles Ic 
furent dans le cas de l'expérience en question. Méme 
une lois terminés les travaux permettant de dégager 
les plans les plus prometteurs, une question ddneure: 
a qui appartient-il de mettre en pratique un plan a 
tel point intégré de gestion des ressources naturelles? 
Les reserves de biosphere sont des systémes comple-
xes, englobant plusicurs confins administratifs et 
comprenant toute une série de différents principes 
d'utilisation des ressources. La gestion des reserves 
de biosphere nécessitera donc le cas échéant plusieurs 
gérants. 11 importe aussi de savoir qui aura pour tâche 
de contrôler la réalisation globale du programme. 
Chaque pays adoptera sans nul doute sa propre stra-
tégie. 

En ce qui conceme Ta reserve de Mount Kulal, le 
groupe de recherche IPAL poursuivra Ics travaux de 
coordination de toutes les mesures par voic de con-
férences communes, regroupant divers consommateurs. 
Le comité regional de développernent économique a 
décidé de créer un sous-comité pour contrôler l'appli-
cation des plans d'utilisation des ressources. Le 
facteur le plus important n'en reste pas moms l'atti-
tude que vont adopter a l'égard de ces plans lcs popu-
lations locales. Les gens s'attendent A .  des résultats 
importants et tangibles. C'est aussi l'espoir de tous les 
chercheurs participant au programme IPAL. 

Annexe 

1. U'FILISATION RATIONNELLE DES 
RESSOURCES: 
BUTS, PLANS ET SUGGESTIONS 

1.1. Dispositions générales 

Les principes fondamentaux du programme 
doivent convenir aux éleveurs qui auront finalement 
a poursuivre eux-mêmes son application. 

Les recommandations doivent tenir compte 
de la situation économique du pays; les plans seront 
établis compte tenu du fait que, tot ou tard, us seront 
exécutés a partir des seules ressources internes.  

2. GESTION DES RESSOURCES AQUATIQUES 

2.1. Problèmes et perspectives 

La densité de repartition des puits est aujourd'hui 
insuffisante; de plus, ils sont en mauvais état. 

Une énorme quantité d'énergie est dépenséc par 
les animaux qui parcourent de Tongues distances a la 
recherche d'eau et par les hommes qui creusent des 
puits, les entretiennent et se procurent de l'eau pour 
leurs besoins domestiqucs et pour les bébés-anirnaux, 
trop faibles pour aller eux-mêmes jusqu'à l'eau. Les 
etudes ont montré qu'il existe dans cette region une 
nappe phréatique peu profonde, si bien que les 
besoins en eau peuvent être parfaitement satisfaits 
grace aux puits creusés a Ta main. 

166 



2.2. Principaux objectifs 

Assurer des postes d'approvisionnement en eau 
pour Tes besoins de la population. 

Assurer l'approvisionncment en eau du bétail 
domestique en vue de faciliter son pacage régulier' 
sur des pâturages et de réduire l'effort depensé par 
les animaux en route vers les ileux de breuvage. 

2.3. Plans et suggestions 

a. On ajoutera huit nouveaux puits a ceux qui 
existent déjà dans 'Cs regions mentionnécs, afin d'as-
surer la densité nécessaire des points d'approvisionne-
ment en eau. Ces puits seront creusés a Ia main et 
équipés de gouttières cimentées et de pompes a main 
cottant chacune 25 000 shillings kenyans. 

b Réparer les puits existants mais hors d'etat de 
service a Balessa, Hafarim et Kurkum. 

Etudier et tester d'autres moyens d'approvision-
nement en eau en creusant par exemple le sol a faible 
profondeur, en installant des barrages souterrains et 
de sable, des bassins collecteurs dans les roches, des 
bassins collecteurs sous toit dotes de dispositifs pour 
Ia collecte ou le captage des eaux de ruissellement et 
d'un système de microcollecteurs. 

Procéder a des travaux de protecton de colic-
cteurs d'eau dans les estuaires des fléuves. 

3. GESTION DES RESSOURCES EN PATURAGES 

3.1. Problémes et perspectives 

A l'exception de deux pâturages, tous les autres 
sont en mediocre ou mauvais état. 40 % des pâturages 
ne sont pas utilisés pour des raisons de sécurité; 
cette situation n'est pas pour autant irremediable. 

3.2. Principaux objectifs 

Organiser le pacage du bétail de sorte a assurer Ia 
croissance des plantes fourragèrcs, a éviter l'épuise-
ment du sal Ct A obtenir un rendement maximum 
stable des produits d'élevage. 

3.3. Plans et suggestions 

Utiliser les herbes annuelles pendant la saison 
des pluies a l'exception des versants raides du Kulal, 
du Marsabit et du Ndoto on ii existe un danger 
d 'erosion. 

Mettre fin a l'exploitation des pâturages en 
mauvais état (3 types) jusqu'â la reconstitutiton de la 
végétation. 

Circonscrire Ic déplacement du bétajl suivant 
des circuits strictement détermjnés. 

Faire rigoureusement respecter les normes de 
concentration limite du bétail par unite de surface de 
pâture pour divers types de paturages. 

Etudier et tester d'autres méthodes d'améliora-
tion et de développement des pâturages, teiles que 
pacage 	limité, 	semis 	supplémentaires, lutte 
contre les arbustes, repartition de l'eau. 

Résoudre les questions de Ia protection et de la 
consolidation des sols conformément aux récomman-
dations. 

4. GESTION DES FORETS 

4.1. Problèmes et perspectives 

Une forte demande en bois pour Ia construction 
des logements, et des enclos, ainsi que son utilisation 
en tant que cmbustible, ont entrafné Ia degradation 
de grands espaces boisés. Dc même que les ressources 
en pâturages, 40 % des forêts ne sont pas exploitées a cause de conflits tribaux a propos des troupeaux 
et pour des raisons d'insécurité (presence de bandits) 
ce qui permet de disposer d'une reserve suffisante de 
foréts. 

4.2. Principaux objectifs 

Gérer les foréts de sorte a assurer une production 
du bois et des fourrages stable au maximum, pour 
satisfaire a long terme les besoins des éleveurs et du 
pays dans son ensemble. 

Assurer l'emploi de matériaux de remplacement 
pour Ia construction des haies. 

Augmenter au maximum le rendement des 
foréts en accroissant les ventes de bois de construction. 

4.3. Plans et suggestions 

Contrôler le volume des stockages de bois qui 
ne doit pas, dans la region donnCe, excéder les limites 
calculées: 38 700 t de matérkiux a haies et 1 935 t de 
bois par an. 

Organiser la structure matérielle et technique 
de l'exploitation des forts y compris l'abattage et 
Ic transport du bois a destination des consomrñateurs. 

Utiliser les chameaux pour le transport du bois. 
Réglementer l'utilisation des forêts pour le 

pacage du bétail en alternant les pacages dans les 
limites calculées. 

Tester pour l'installation des haies des ma-
tériaux de remplacement teEs que: bambou, pierre, 
grilles de fer et haies vivantes. 

Dans la mesure du possible, procéder a des 
plantations d'arbres dans la zone considérée. 
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existe un hôpital de huit lits a Mount Kulal mais sans 
médecin permanent. Ii y a d'autre part des dispensaires 
a Ngurunit, Korr, Kargi et Loglogo. 

5. GESTION DU CHEPTEL DOMESTIQUE 

5.1. Probkmes et perspectives 

A I'heure actuelle, le cheptel domestique n'est 
pas en mcsure de pourvoir aux besoins vitaux de la 
population étant donné l'insuffisance de la base 
fourragère et les maladies; dans certaines regions II 
est si nombreux qu'il porte prejudice a I'habitat de 
l'homme. Certaines regions ne sont pas utilisées en 
raison de leur insécurité ce qui a conduit a développer 
des recherches concernant la diffusion des maladies. 

5.2. Pnncipaux objectifs 

Freiner Ta baisse du rendement des paturages et 
rétablir leur fertilité. 

Rétablir la productivité de I'élevage pour la sa-
tisfaction des besoins vitaux de Ia population en 
produits alimentaires et mettre ainsi fin a la dépendan-
Ce vis-a-Vis des sources alimentaires extérieures. 

Développer les ressources en bétail domestique 
dans la region de sorte a apporter une contribution 
importante au renforcement de l'économie nationale 
sur une base stable et durable. 

5.3. Plans et suggestions 

Appliquer le plan précité de pacage limitant 
l'exploitation des pâturages en fonction de la saison 
Ct définissant les concentrations limites du bétail (par 
unite de pâturc) aux périodes spécifiées, les types de 
bétail et les méthodes de gestion pendant les sécheres-
ses. 

Augmenter la productivité en arnéliorant Ia 
conduite de I'économic pastorale et Ia lutte contre 
les maladies du bétail, c'est-à-dire implanter un réseau 
efficace d'hpitaux vétérinaires et faire respecter les 
délais d'appariement, de lactation et de sevrage. 

Créer un système efficace d'écoulernent du 
bCtail excédentaire a partir de centres de marché de 
bétail a Korr, Kargi, Loglogo et Laisarnis. 

Développer les infrastructures adéquates en 
application des points a—c. 

6. PROTECTION DE LA SANTE 

6.1. Problèmes et perspectives 

Le réseau existant d'hôpitaux n'est pas en mesure 
d'assurer l'assistance médicale de la population rurale 
nomade car aucun de ces hôpitaux ne posséde de 
services ambulants et les médecins ne visitent que fort 
rarernent les localités rurales. A l'heure actuelle, ii  

6.2. Principaux objcctifs 

Mettre en place une assistance médicale adequate 
pour satisfaire aux besoins de la population nomade. 

6.3. Plans et suggestions 

Ouvrir un hôpital central a Korr, le centre de 
toute la population du district Laisamis. 

Affecter a cet hôpital une ambulance équipée 
d'une radio pour assurer les communications avec 
toUS les dispensaires locaux et I'hôpital du district a 
Mars abit. 

L'hôpital doit comprendre une unite de sante 
ambulante pour l'assistance médicale de la population 
nomade. 

La population adulte des tribus nomades doit 
être renseignée sur les techniques des premiers soins. 

II convient d'organiser des cours d'assistance 
médicale et d'alimentation rationnelle tant pour les 
adultes que dans les écoles. 

7. COMMERCE ET INFRASTRUCTURES 

7.1. Problèmes et perspectives 

A I'heure actuelle, les petits commerçants ne sont 
pas capables d'assurer un commerce stable a cause de 
l'insuffisance des fonds de roulement, de la pénurie 
des marchandises, du mauvais réseau de routes, en 
partie saisonnière , et de l'absence d'une formation 
spéciale pour les pratiques commerciales. En dehors 
de l'élevage, il n'existe pas d'autre possibiité d'in-
vestissements; il n'y a pas d'établissements financiers 
d'épargne, tels que les banques; et il n'a pas été établi 
de taux d'échange optimal pour les marchandises 
dont les éleveurs ont besoin. I1 n'existe pas de marché 
de chameaux dans la region. 

7.2. Principaux objectifs 

Assurer une infrastructure évoluée de nature a 
garantir un chiffre d'affaires constant pour les mar-
chandises et les services dans la zone considérée. 

7.3. Plans ct suggestions 

a. Ouvrir un marché de vente de chameaux avec 
des débouchés en dehors de Ia region. 
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Ouvrir un petit abattoir pour Ia misc en con-
serve de la viande de chameau. 

Intensifier le travail relatif a Ia vente aux enchè-
res du gros et du petit bétail. 

Ouvrir des marches de vente de bétail domesti-
que a Kargi, Korr, Laisamis, Loglogo, Ilaut, Horr du 
Sud, Mount Kulal et Ngurunit. 

Alloucr des prêts aux commercants ainsi que 
des moyens de transport dans les zones éloignées. 

Fonder une banque a Marsabit avec annexes 
ambulantes. 

Assurer la praticabilité en toutes saisons des rou-
tes principales. 

Utiliser les chameaux comme moyen de trans-
port pour les campements -satellites éloignés. 

Organiser l'entretien des pistes d'atterrissage 
pour k transport aérien rapide. 

Améliorer Ic système de communication radio 
Ct téléphonique entre toutes les localités. 

Nommer des fonctionnaires compétents pour 
opérer dans cette region. 

1. Conformément au plan, instituer une commis-
sion cooperative pour le contrôle des ventes, des 
pacages, de l'usage de I'eau, de Ia lutte contre les 
séchcresses, des activités bancaires et d'autres mesures 
visant a I'aménagement de cette zone. 

Assurer Ia sécurité de Ia libre circulation dans 
les limites de la region. 

Etudier et verifier dans la pratiquc les types 
d'activités de substitution suivants: petit commerce, 
métiers dans les zones rurales, stockage de bois de 
chauffage, collecte de lait, apiculture, péche sur Ic 
lac Turkana, stockage de gomme arabe, production 
de fromage et de yogourt et, enfin, tourisme. 

8. GESTION DES FORETS 

8.1.' Problémes et perspectives 

Les forêts n'occupent que 2 % de la superficie du 
district. Elles n'en sont pas moms importantes pour Ia 
collecte de I'eau et I'équilibre climatique. 

8.2. Principaux objectifs 

Assurer Ia bonne conservation des principaux 
collecteurs d'eau tout en garantissant une utilisation 
d'eau régulière au pied des plateaux. 

8.3. Plans et suggestions 

a. Conférer un statut de reserve forestiêre aux 
foréts des Mounts Kulal, Olsonyo, Mara et Marsabit, 
ces foréts formant la zone centrale de Ia reserve de 
biosphere de Mount Kulal. 

b. La oü les conditions le permettent, intensifier 
Ic reboisement sur les versants montagneux. 

c. Dans la mesure du possible, encourager le re-
boisement dans les zones rurales. 

d. Assurer l'utilisation des foréts surune base 
stable et a long terrne. 

9. GESTION DE L'AGRICULTURE 

9.1. Problèmes et perspectives 

Aujourd'hui, seule une partie trés restreinte des 
terres sur Ie Mont Marsabit (1 %) est propre.â l'usage 
agricole. Ses potentialités n'ont pas été sérieusement 
étudiées jusqu'ici. 

9.2. I'rincipaux objectifs 

Utiliser au maximum les terres potentiellement 
cultivables en tenant compte de leur protection. 

9.3. Plans et suggestions 

Procéder a l'examen de toutes les terres sur les 
versants de Ia montagne. 

Obtenir des récoltes maximales par I'utiisation 
efficacede fongicides, insecticides et engrais. 

C. Mettre en place un système efficace de marches 
de vente des denrées agricoles. 

d. Elaborer un programme dc mesures en vue de 
Ia protection des terres. 

e. Encourager les fermiers a installer des fermes 
d'élcvage laitier dans la montagne. 

f. Avant de mettre en oeuvrc ces recommanda-
tions, iI appartient d'effectuer une étude expérimen-
tale des aptitudes de petits métayers a organiser une 
exploitation laitière, ainsi que de Icurs besoins en 
assistance vétérinaire et en fourrages. 

10. PLAN DE GESTION CONCERNANT LA 
CONSERVATION DE LA FLORE ET DL LA 
FAUNE 

10.1. Problèmcs et perspectives 

La flore 'ct la faune des deserts ont une grande 
importance pour le maintien de Ia structure et du 
fonctionnement du système écologique donné; cues 
fournissent un exemple d'adaptation et de survie dans 
les conditions de desert et, partant, sont une source 
de renseignements utiles pour I'homme en cette 
matière. 
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10.2. Principaux objectifs 

Conserver les espéces réprésentatives de fore Ct 
de faune originales de la region donnée. 

Conserver les zones désertiques rares et mena-
cées de disparition. 

Assurer des bénéfices et des moyens de sub-
sistance supplémentafres aux élcveurs de la region. 

10.3. Plans et suggestions 

Attribuer un statut juridique de zone protégée 
au noyau de la reserve de biosphere de Mount Kulal, a 
la reserve nationale de Marsabit, a Ia reserve nationale 
de Losai et au Parc national de South Island. 

Introduire un cours de protection de la nature 
dans les écoles, un cours supplémeritairc de pro-
tection de la nature sauvage dans les écoles d'alpha-
bétisation des adultes de la region, propager ics ides 
en faveur de la protection de Ia nature sauvage et de 
l'environnement parmi les fonctionnaires. 

Assurer l'application des lois sur Ia protection 
des foréts et de la nature sauvage. 

Recruter ic personnel dc gestion et de protection 
de Ia nature pour les territoires protégés parmi Ia 
population autochtone. 

Affecter les moyens provenant des activités de 
protection de la nature a la réalisation des program-
mes de développement de cette region, tels la misc en 
valeur des ressources aquatiques et la sante publique.  

fonctionnaires des chefs-Iieux de districts ne dispo-
sent pas dc moycns dc transport. La transformation 
de l'élevage traditionnel àpartir de principes rationnels 
(du point de vue de la protection de l'environncment 
Ct du développernent economique) est entiérement 
assumée par les promus des écoles et leurs compa-
gnons analphabètes. 

11.2. Principaux objectifs 

Rehausser le niveau de connaissances des éleveurs 
sur tous les aspects de la réalité contemporaine en 
général et, plus particulièrement, sur leur milieu en-
vironnant. 

11.3. Plans et suggestions 

Les éleveurs doivent participer a leurs propres 
programmes d'enseignement. 

Il est nécessaire de créer un service efficace et 
mobile de propagandc des connaissanccs. 

Les collaborateurs de ce service doivent, autant 
que possible, utiliser des ouvrages didactiqucs et, 
surtout, du materiel de démonstation. 

Construire a Kargi un centre d'éducation et de 
formation professionnelle des éleveurs. 

Les programmes scolaires dans la region doivent 
êtrc modifies de facon a inclure des éléments d'éduca-
tion écologique. 

11. ENSEIGNEMENT, FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES 

11.1. Problèmes et perspectives 

Le systéme d'enseignement et de formation pro-
fessionnelle existant dans la region considérée ne 
répond pas aux exigences modernes. Les trois écoles 
primaires en place ne peuvent pourvoir de façon sa-
tisfaisante aux besoins des familles nomades. Les  

12. LUTTE CONTRE LES SECHERESSES 

L'économie pastorale demeure vulnerable aux 
sécheresses pCriodiques. Traditionnellement, ce prob-
léme est réglé par le déplacement du bétail vers des 
pâturages spéciaux constituant une reserve pour les 
années séches. Tout programme d'utiisation des 
pâturages réservés en vue d'une sécheresse mettrait 
en cause les intérêts a long terme des éleveurs. 11 a 
donc été propose de protéger les pâturages réservés 
aux années sèches. 
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LES RESERVES DE BIOSPHERE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL 

par 

K.D. Thelen et G.S. Child 

Ogranisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie 

RESUME. Le present article étudie certains 
aspects de l'activité de la FAO en matière de tern-
toires protégés, dans l'optique de la conception des 
reserves de biosphere. II évoque des questions de 
planification régionale et de développement rural, 
dont les systèmes de territoires protégés, Ia partici-
pation des populations locales, la conservation in 
situ des ressources génétiques, les questions d'organi-
sation et de formation du personnel. L'auteur parvient 
a la conclusion que des efforts supplémentaires 
s'imposcnt pour inclure les reserves de biosphere dans 
les systémes nationaux des territoires protégés, qu'il 
appartient d'accorder une plus grande importance au 
renforcement des mécanismes législatifs et institu-
tionnels dans ce domaine, de les adapter aux pninci-
pes de planification et de gestion en vigueur pour 
assurer Ia conservation des ressources génétiques I 
l'Ctat naturel, et de mettre d'avantage l'accent sur Ia 
contribution des territoirei protégés an processus du 
développemerit rural. 

1. INTRODUCTION 

L'objectif majeur de [a Stratégie mondiale de La 
conservation de Ia nature est d'intégrer Ia protection 
de la nature dans le développement économique. La 
Stratégie part du fait que les ternitoires protégés (y 
compris les reserves de biosphere mises en place) ne 
sont pas en mesure en cux-mêmes de résoudre les 
grands problèmes actuels relatifs a l'environnement. 
Néanmoins, l'aménagement de ces territoires et leur 
gestion rationnelle sont des éléments des pour par-
venir aux objectifs traces par Ia Stratégie; ce sont 
aussi les éléments constitutifs d'un développement 
stable a long terme. 

Le present ouvrage examine quelques aspects 
précis de l'activité de Ia FAO dans le domainc de la 
gestion des territoires protégés I Ia lumièrc de la 
conception des reserves de biosphere. L'essentiel de 
['attention est consacré aux matières dont l'impor-
tance est Ia plus considerable pour le développement 
rural: organisation des systèmes de territoires pro-
tégés, participation des populations rurales, inclusion 
de la protection des ressources génétiques dans les 
plans des territoires protégés, organisation de Ia 
gestion des territoires protégés et formation du per-
sonnel.  

2. SYSTEMES DL TERRITOIRES PROTEGES 

Le Programme d'actions adopté par Ia Conference 
mondiale pour Ia réforme agraire et le développement 
rural appelle a s répartir équitablement et a utiiser 
rationnellement Ia terre, I'eau et les autres ressources 
productives en tenant compte de la balance écologi-
que et de Ia 46fense de l'environnement, seules con-
ditions du succès du développement rural... * (FAO, 
1979). 

Bien que ce principe s'applique I de nombreux 
aspects de Ia gestion des ressources naturelles, il vaut 
tout particulièrement pour Ia gestion des territoires 
protégés. On a assisté ces dernières années dans divers 
pays du monde I des efforts notables dans le 
domaine de Ia planification Ct de la gestion de toute 
Ia gamme des territoires protégés nécessaires I la 
réalisation des objectifs généraux de la conservation 
de la nature, mais on n'en a pas créé sur une base 
spéciale. 

Selon un principe formulé par Ia Conference 
mondiale, les territoires protégés doivent être consi-
dérés comme une partie incontestable Ct constitu-
tive d'un système intégré d'actions en faveur de 
I'environnement dans une region donnée. Les territoi-
res protégés ne doivent pas constituer des hots isolés, 
mais des éléments importants des regions oà ils se 
trouvent. La gestion des territoires protégés doit 
permettre de dégager les correlations entre ces tern-
toires Ct les zones attenantes et d'en tenir compte. 
II appartiendra donc d'analyser les relations phy-
siques, sociales et économiques sur un plan de gestion 
général du paysagc, ainsi que d'organiser une utilisa-
tion raisonnable des ressources de la region (Garrat, 
1982). 

Pour cc qui est de Ia planification, la FAO recom-
mande une approche intégrée dans l'optique cI'un 
développement rural global, tout en encourageant 
des efforts positifs et intenses en vuc d'assurer non 
seulement la protection de la nature, mais encore son 
utiisation rationnell e (Fl ores, 1982). 

Ayant pnis une part active et multiforme aux 
travaux de planification des zones vierges et des tern-
toires protégés dans les pays d'Amérique latine (debut 
des années 70), Ia FAO a propose et mis au point une 
méthodologie de planification des systèmes de tern-
toires protégés, qui fut accueillie favorablement 
partout. (Thelen et Miller, 1976). Elle a aussi accordé 
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son assistance aux gouvernements pour Ia preparation 
de nombreux plans de gestion de certains territoires 
protégés. Les procedures de planification prévoyaient 
une approche interdisciplinaire et interinstitutionnelle 
intégrée. Pour donner un exemple des activités de Ta 
FAO a cette premiere étape, mentionnons son assis-
tance a la preparation d'un plan de gestion du Parc 
national aux Iles Galapagos (PNOU/FAO/ECU, 1974). 
La FAO s'est surtout préoccupée de mettre au point 
une méthodologic conceptuelle constituant un point 
de jonction entre les éléments des systèmes écologi-
ques, leur productivité biologique, et les besoins Ct le 
bien-être des hommes, tout en garantissant la pro-
tection de l'environnement. 

Selon cette approche, la mise en place des tern-
toires protégés n'était pas considérée comme un 
objectif final, mais comrne une méthode de gestion 
des ressources, y comprislaproduction des marchandi-
ses et les services. Des facteurs tels que Ta production 
d'eau pure et les possibilités de recherche étaient aus-
si envisages comme des types de production 
(Hutagalung et Sawc, 1982). 

2.1. Développement périphériquc 

La zone-tampon constitue un objet de planifica-
tion important pour la conception des reserves de 
biosphere. On avait pris l'habitude d'y voir une region 
contiguë au parc national ou autre reserve similaire, 
clont Ta fonction essentielle était d'atténuer Ia pres-
sion de la population rurale sur le territoire protégé 
donné. Cependant, étant donnC la tendance actuelle 
d'intégrer les territoires protégés dans les systèmes de 
planification régionale, les zones-tampons sont de 
plus en plus considérées comme des zones de fourni-
ture de biens et de services pour la population mrale 
des territoires contigus au territoire protégé. Leur 
dCveloppement aux finalités multiples permet aussi a 
la population de compenser les possibilités d'accès a 
d'autres zones de ressources qu'elle a perdues du 
fait de leur situation dans le territoire protégé. 

Les projets récents de la FAO réalisés in situ 
étaient prCcisément lies a l'élaboration de systèmes 
et de méthodes d'utilisation des zones-tampons 
suivant la méthode qui vient d'être décrite. Ces 
experiences et un certain nombrc d'autres ont révélé 
une tendance au rapprochement des principes d'orga-
nisation des reserves de biosphere et des conceptions 
qui soustendent la creation de plusieurs autres caté-
gonies de territoires protégés. Il découle de I'expérien-
ce de la FAO que si certains pays ont probablement 
leurs propres conceptions spécifiques des reserves 
de biosphere, les organisations planificatrices régio-
nales, des, n'ont pas actuellement a Teur disposition 
de principes directeurs bien définis sur les méthodes 
qui permettraient de les incorporer harmonieusement 
aux pares nationaux en tant qu'élément du système 
des territoires protégés.  

11. DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Bien quc l'intégration des objectifs des territoires 
protégés dans la planification régionale Ct le develop-
pement rural constitue, en fait, un objectif majeur, 
le succès et les résultats a long terme des actions 
entrepnises dependent, dans l'optique des perspectives 
du développement rural, de leur acceptabiité pour 
la population rurale. 

En cc sens, le Programme d'actions adopté par 
Ta Conference mondiale pour la réforme agraire et le 
développement agricolc declare, entre autres (inter 
alia) que Ta politique et Tes programmes susceptibles 
d'affecter les systèmes agraires et ruraux doivent se 
formuler et se réaliser avec Ta participation et la 
comprehension de toute Ta population rurale, les 
jeunes compris, avec la collaboration: de leurs organi-
sations a tous les niveaux, et que les mesures portant 
sur le développement économique doivent prendre 
en consideration les besoins varies de différents 
groupcs de paysans pauvres (FAO, 1979). 

II s'ensuit de ncttes consequences pour les sys-
tèmes de planification, d'organisation et de gestion 
des territoires protégés. La FAO estime que ces tern-
toires ct Teurs systémes doivent être envisages dans le 
contexte regional et, en tant que partie intégranite, 
inclus dans le système général de planification de 
l'utilisation du sol dans le cadre des programmes de 
développement rural. 

On reconnaft dans le même temps que l'efficacité 
du système des territoires protégés depend en der-
nière analyse de Ia qualité de Ia planification, du 
développement et de la gestion des territoires 
concrets qui composent le système. Ainsi, lors de 
l'élaboration dcs plans régionaux de développement 
social et économique, l'accent est mis sun Ia planifi-
cation a T'échelle locale. Ces dernières années, I'ap-
proche écologique primitive, observe-t-on, cede peu 
a peu la place i une approche socio-économique 
traduisant Tes intérêts de la population rurale de Ia 
region. 

Ii est géneralement reconnu que d'ici a la fin du 
siècle ii n'y aura guère de possibilités d'organiser de 
nouveaux territoines protégés et que les années 80 
verront apparaitre des conflits entre ceux qui préconi-
sent ic maintien des tcrritoircs protégés et ceux qui 
cherchent a modifier l'orientation de leur utiisation 
vers d'autres besoins sociaux, par exemple vers le 
développement de Ia production agricole. Si nous 
voulons que les territoires protégés existant actuelle-
ment demeurent cc qu'ils sont a l'avenir, ii imp orte 
que la population rurale environnante soit associée a 
la prise des decisions dont depend son bien-être. 

Bien qu'il ne puisse y avoir d'approche unique de 
la participation de la population rurale a cc processus, 
les organes de planification et la direction des tern-
tomes protégés qui oeuvrent dans cc sens doivent 
prendre en ligne de compte les résultats des recherches 
en Ta matière menées dans les reserves de biosphères 
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4. CONSERVATION DES RESSOURCES 
GENETIQUES 

La gestion des territoires protégés ayant pour 
objectifs notarnment la protection des lignes de par-
tage des caux, de Ia faune sauvage et des sols, la 
regulation de la qualité et de la quantité des ressour-
ces aquatiques, le tourisme et I'instruction, a révélé 
ses effets directs et bénéfiques sur le développement 
rural. Cependant, l'attention des gouvernements et 
des organisations sociales a été attirée ces derniers 
temps par Ic role potentiel des territoires protégés 
dans la conservation des resuurces gCnétiques. Au 
point de vue du développeinent rural, Ics ressources 
génétiques natureiles ont une importance considérab-
le pour le perfectionnement de la production agricole, 
la péche et I'économie forestière. 

4.1. Ressources génétiques des céréalcs 

La liquidation de Ia faim et de la sous-alim&nta-
tion demeurent encore Pun des problèmes urgents 
auxquels l'humanité est confrontée (FAO, 1979a). La 
solution de cc problème doit être recherchée essentiel-
lement dans I'amélioration de Ia selection des céréales 
et une plus large utilisation des variétés a haut rende-
ment. Les espéces sauvages assurent et continueront 
d'assurer l'amélioration de nombreuscs variétés de 
céréales. ElIes sont utilisées pour en augmenter le 
rendement, ainéliorer Ia qualité du grain, le rendre 
plus resistant aux maladies et aux parasites. 

4.2. Les ressources génétiques des animaux 

La lutte contre Ia famine et la misére de Ia popula-
tion rurale n'est pas tributaire uniquement des réssour-
ces génétiques des céréales. Des efforts analogues sont 
réalisés dans la selection des animaux, une attention 
particuliére étant accordéc a l'origine des espèces 
dom esti qué es. 

La séance consultative sur les questions de pro-
tection et de gestion des ressources génétiqucs des 
.inimaux, organisée en 1980 a Rome par Ia FAO et 
e Programme des Nations Unies pour l'environnemerit 
UNEP), a particulièrement souligné le rOle des 
erritoires protégés dans l'une de ses recomman-

(lations: vLa séance consultative appelle tous les 
ouvernements a examiner minutieusement les voies 

et les moyens pour conscrver les populations viables 
d'animaux sauvages, y compris des oiseaux, ancétres 
ou proches parents des espéces domestiques, et re-
commande a Ia FAO et a l'UNEP d'étendre leurs 
programmes au profit de I'organisation et de Ia ge-
stion des parcs et reserves nationaux)) (FAO/UNEP, 
1980). 

Outre Ia contribution que les espéces d'animaux 
sauvages peuvent apporter I l'amélioration du bétail 
domestique, des avantages considérables sont a tirer  

d'une meilleure utiisation de Ia faune sauvage et, 
éventuellement, du développement d 'espèces nouvelles 
d'animaux domestiques. Cette derriiére approche est 
sans doute la plus promettduse pour augmenter Ia 
productivité de l'élevage dans des conditions nature!-
les difficiles, en particulier, dans les zones andes et 
forestières tropicales. 

4.3. Ressources génétiques des poissons 

Le poisson est aussi une source importante de 
protémnes animales dc haute qualité. Etant donné 
la croissance de la population mondiale et le progrès 
constant de Ia qualité de vie, la demande en poisson, 
comme source alimentaire et produit subsidiaire, ne 
cesse de croftre. .Certaines espéces de poissons et 
d'autres animaux aquatiques caractérisés par des 
propriétés biologiques spécifiques ou originales 
présentent également de l'intérêt a titre experimental 
et peuvent en outre être utilisées comme agents 
biochimiques ou pharmacologiques. Ainsi, la conser-
vation des ressources génétiques et leur contribution 
a l'amélioration de I'économie piscicole ont-elles une 
grande valeur sociale. 

Les ichtiologues sont depuis assez longlemps 
conscients de la nécessité de conserver et d'utiliser 
de façon rationnelle les ressources génétiques des 
poissons, en particulier en cc qui conceme le maintien 
de leurs stocks naturels, l'impact des modifications 
notables des systémes aquatiques et Ia domestication 
des espèces par de l'aquaculture (FAO/UNEP, 1981). 
On est fondé a supposer que la disparition de 
certaines des principales espèces de Poisson peut 
entrafner une brusque elimination d'une série de 
populations (Gilbert, 1980; Terborgh et Winter, 
1980). 

L 'existence de sous-p opulations (stocks) généti-
quement discrOtes pourrait être une caractéristique 
assez commune des espOces, dont nombre d'espèccs 
économiquement importantes (MacLean et Evans, 
1981). II en découle des consequences significatives 
tant pour les gestionnaires des ressources piscicoles 
que pour ics experts de la protection de la nature. 
Du point de vue des économistes, Ia capacitC d'adap-
tation d'une espéce a une exploitation massive oà I 
des fluctuations notables de l'environnement peut 
être essentiellement fonction de Ia repartition de Ia 
péche scIon les stocks (Thorpe Ct al., 1981; Hynes 
et aL, 1981). Pour les aquaculteurs, iI est trés impor-
tant dc trouver les caractéristiques voulues dans les 
sous-populations vivant dans des conditions nature!-
les et ayant déjà achevé leur ségrégation, a condition 
qu'elles soient maintenues I l'état de diversité 
adequate. 

La séance consultative des experts en ressources 
génétiques des poissons organisée en juin 1980 a 
Rome par Ia FAO et I'UNEP, a attire l'attention sun la 
forte probabiité de la dispanition de Ia diversité 
génétique de toute espéce misc en culture, ce qui lui a 
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permis de conclure que la meilleure méthode pour 
maintenir cette diversité était de conserver les popu-
lations auto-régulatrices dans leurs lieux de peuple-
ment naturels en aménageant des territoires protégés. 
Cette conference a recommandé de retenir des 
critéres biologiques pour l'étude et l'utilisation des 
reserves aquatiques a partir des principes génétiques, 
écologiques et démographiques (FAO/UNEP, 1980a). 

4.4. Ressources gnétiques forestières 

L'impact croissant des activités humaines sur les 
forêts conduit a une disparition massive des forêts 
naturelles Ct une perte rapide du précieux plasma 
germique. Méme si les coupes ne touchent pas Ia 
partie centrale des aires d'extension des espéces, cer-
tames sous-populations végétales ou zones limitrophes 
peuvent étre dangereusement mises en cause; ces 
sous-populations marginales ou isolées ont Souvent 
ceci de particulier qu'elles résistent a Ia sécheresse ou 
a d'autres conditions défavorables du milieu environ-
nant, ce qui constitue une valeur exceptionnelle pour 
le développement agricole et autres (FAO/UNEP, 
1980). 

La demande croissarite en bois et en produits 
forestiers met au premier plan l'utilisation dc planta-
tions au lieu d'une exploitation plus onéreuse des 
foréts naturelles. Dans les plantations artificielles, 
ii est plus facile de contrôler la qualite génétique de 
Ia fort; l'inconvénient est quc la selection finalisée 
des espéces de bois rétrécit fréquemment la base géné-
tique et réduit la souplessc génétique d'adaptation a 
des modifications imprévues de l'environnement. Cela 
réclame des actions dynamiques pour preserver toute 
la garnme de la diversité génétique des essences (Pal-
merg, 1980). 

La rencontre consultative des experts pour Ia 
conservation des ressources génétiques forestières 
dans les conditions naturelles, tenue en décembre 
1980 a Rome par la FAO et l'UNEP, a fait valoir la 
nécessité d'une utilisation maximale des territoires 
protégés existants avant de procéder a la creation de 
nouvaux systèmes de territoires destinés a la pro-
tection des ressources génétiques. Les parcs nationaux, 
les reserves de biosphere et d'autres types de tern-
toires protégés, et pour certaines espèces des forêts 
productives gérées, présentent, a condition de faire 
l'objet d'une gestion adequate, une base suffisante 
pour conserver en grande partie Ia diversité naturelle 
des espèces (FAO/UNEP, 1981b). 

4.5. Diversité biologique 

L'unique strategic raisonnable de Ia conservation 
de la diversité biologique consiste a preserver la diver-
site génétique, ce qui est nécessaire pour assurer une 
production agricole, forestière et piscicole stable, 
ainsi que la production dans les autres secteurs, de  

sorte a pouvoir réduire au maximum la menace d'une 
catastrophe écologique. 

Comme l'a note Prescott-Allen a propos des tern-
toires protégés (Prescott-Allen, 1982), pour que 
soient réalisées leurs potentialités en ce qui concerne 
la conservation des ressources génétiques des cultures 
céréalières dans 1es conditions naturelles, ces tern-
toires doivent être aménagés, répartis selon les zones 
géographiques et gérés de manière a pouvoir assurer le 
maintien du plus grand nombre possible de g6n9types 
de lignées sauvages des plantes cultivées. Ces tern-
tomes doivent permettre d'obtenir des données sur 
les plantes qui y  poussent, autoniser la collecte 
d'informations génétiques et maintenir des liens ef-
ficaces avec les établissements de recherche et les 
banques des patrimoiries génétiques de reserve. A 
l'heure actuelle cependant, seule une petite partie de 
ternitoires protégés, y compris les reserves de bio-
sphere, répond a ces impératifs. 

Prescott-Allen indique encore quc les orgariismes 
de planification et la direction des territoires protégés, 
traditionnellement soucieux de Ia conservation de 
certaines espéces de fore et de faune et des écosys-
témes en général, peuvent toutefois ignorer les métho-
des de protection des ressources génétiques. La pro-
tection des espèces a pour objet de maintenir un 
nombre suffisant de populations viables pour réduire 
au maximum Ia probabiité de dispanition de l'espèce 
donnée. Le but de la protection des écosystèmes est 
de conserver les écosystêmes représentatifs et uniques 
en icur genre. Mais aucune de ces orientations n'as-
sure en elle-même le maintien obligatoire d'un niveau 
déterminé de diversité intraspécifique génétique dont 
ont besoin les sélectionneurs et autres usagers des 
ressources génétiques. Pour conserver les ressources 
génétiques sur les territoires protégés, la direction de 
ces derniers doit veiller a maintenir, autant que possib-
le, la plus grande diversité intra- et interpopulation-
nelle. Ensuite, rares sont les plans d'utilisation des 
ternitoires protégés qui prévoient la possibiité pour 
les généticiens de mettre en oeuvre les avantages que 
recéle la conservation des ressources génétiques; les 
pratiques existantes de fonctionnement des ternitoires 
protégés ne tienncnt pas compte des besoins de ces 
chercheurs. A l'heure actuelle, la FAO a lance une 
série de mesures susceptibles de régler les problèmes 
mentionflés. 

5. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES 

Des objectifs raisonnables clairement formulés et 
une minutieuse planificaton sont extrêmement im-
portants si l'on veut parvenir a des résultats permet-
tant d'assurer un développement rural stable. L'ex-
périence de la FAO montre qu'en l'absence de base 
organisationnelle solide, Ia possibilité de réaliser cet 
objectif est quasiment inexistante. 

La legislation et l'administration sont les éléments 
constitutifs d'une structure organisationnelle; elles 
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déterminent le fonctionnement des systémes des 
territoires protégés. En elle-même, la loi représente un 
instrument capital pour transformer des decisions 
politiques en plans d'actions; l'administration fournit 
des moyens susceptibles d'aider a la concrétisation 
des plans mis an point. Nous traitons ci-aprés d'autres 
problémes de caractére adrninistratif. 

La question du futur statut des reserves de bio-
sphere dans les legislations nationales en est une des 
plus importantes. Bien qu'il appartienne a chaque 
pays de prendre ses propres decisions dans ce 
domaine, ii est evident que Ic statut juridique des 
reserves doit être déterminé en étroite relation avec 
la legislation en vigueur sur les territoires protégés, 
afin d'éviter des conflits, un double emploi et une 
confusion éventuels des fonctions. 

5.1. Formation du personnel 

Bien qu'il soit reconnu qu'une des tâches impor-
tantes des reserves de biosphere consiste a procurer 
des possibilités de formation du personnel, ii n'est 
pas toujours admis qu'une formation évoluée soit a 
son tour nécessaire a l'amélioration du fonctionne-
ment des reserves. 

La formation de spécialistes pour les territoires 
protégés a toujours été considérée comme Ia condi-
tion premiere d'un progrês a long terme dans cc 
dornaine. La FAO a énergiquement agi daris cette 
direction aussi bien a l'échelle régionale que nationale. 
En Afrique, en particulier, elle a participé a des 
actions de ce type durant de nombreuses années; 
retenons plus spécialement sa contribution a l'organi-
sation du College pour la gestion de Ia nature sauvage 
de l'Afrique a Mweke (Tanzanic) et de son homolo-
gue francophone l'Ecole de formation des spécialistes 
de la faune sauvage a Garoua (Cameroune). 

Le besoin n'en subsiste pas moms d'une forma-
tion plus spécialiséc des gérants des territoires pro-
tégés. Cette formation porte essentiellement sur 
l'organisation du travail a l'intérieur des territoires 
protégés, irs zones attcnantes et les populations ru-
rales qui y habitent restant plus ou moms en marge 
de leur attention. Le degré de formation des admini-
strateurs devient une caractristique de plus en plus 
importante de la gestion des territoires protégés car 
la solution des problémes importants du développe-
mcnt rural étroitement lies a l'utilisation des tern-
tomes protégés en depend. 

5.2. Recherches scientifiques 

La fonction la plus importante, qui s'ajoute aux 
tâches traditionnelles des territoires protégés a l'occa-
sion de leur réorganisation en reserves de biosphere, 
consiste sans doute a mettre en oeuvre des program-
mes de recherche. Les recherches et les échanges 
d'informations avec les autres pays sont nécessaires  

pour que les reserves de biosphere puissent devenir 
un élément précieux du système international. 
Cependant, bien des projcts de recherche réalisés dans 
les reserves de biosphere ont tendance a porter sur 
des matiêres étroitement spécialisées (Batisse, 1982). 

Toute desirable que soit l'extension de Ia recherche 
en matière de sciences naturelles dans les reserves de 
biosphere, il importe d'accorder une attention parti-
culière aux projets de recherches dans le domaine 
des sciences économiques et sociales, ces projets 
étant susceptibles de contribuer a l'amélioration de 
l'habjtat des populations rurales et de mieux faire 
comprendre la relation qui s'établit entre les activités 
des ternitoires protégés et les processus du développe-
ment agricole. Il est égalcment très important de mul-
tiplier Irs recherches permettant de régler Ia multitu-
de de problémes administratifs de plus en plus corn-
pliqués auxquels sont confrontés les reserves de. 
biosphere. 

5.3. Aspects internationaux 

Les organisations internationaies concernées par 
la protection de la nature ont reconnu la nécessité de 
coordonner leurs actions pour résoudre les problémes 
communs. En 1977, la FAO, I'UNESCO, I'UNEP et 
l'IUCN ont institué un Groupe de conservation des 
écosystémes ayant pour tâches Ia cooperation, la 
coordination et l'harmonisation des politiques et des 
activités de ces quatre organisations. Ii a été attaché 
une importance particulièrc aux territoires protégés 
et a la conservation des ressources génétiques. 

Pour assurer, a I'intérieur de Ia structure de Ia 
FAO, une approche unique des problémes lies a la 
protection de l'environnernent et a Ia planification de 
l'utiisation des terres, cette organisation a mis sur 
pied des groupes de travail inter-départementaux pour 
chacune de ces questions. Les groupes de travail 
constituent un mécanisme de coordination Ct d'har-
monisation des approches de la solution de nombreux 
problémes complexes qui ne peuvent trouver un 
reglement efficace sur la base sectorielle. 

6. CONCLUSIONS 

Au cours de la demlére décennie, de nouveaux 
facteurs de développement national et de nouveaux 
objectifs de la protection de la nature ont necessité 
le passage d'une strategic qui reposait presqu' entière-
ment sur un seul et rnême type d'aires de protection 
(parcs nationaux) a un système, élaboré a partir d'une 
base unique, de ternitoires protégés de categories diffé-
rentes. Les reserves de biosphere peuvent devenir un 
élément important des systèmes nationaux et inter-
nationaux de territoires protégés; pour qu'elles soient 
harmonieusement intégrCes dans ce réseau, des activi-
tés finalisées supplémentaires simposent. 

La conservation des ressources génétiques a 
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l'état naturel est un objectif admis et de plus en plus 
important dans l'utilisatiori des territoires protégés; 
son importance pour le développement agricole est 
notoire en ce qui concerne l'accroissement de la 
production des denrées; une planification soigneuse 
et sensible aux conditions locales s'impose pour 
assurer une utiisation efficace des territoires protégés. 

L'intégration des territoires protégés, y  corn-
pris les reserves de biosphere, dans le processus du 
développement rural n'a pas encore lieu partout. Pour 
atteindre les objectifs a long terme en matière de 
protection de Ia nature, ii est indispensable de faire 
participer Ia population rurale a Ta prise de decisions 
concernant la pianification et Ia gestion. Des lors que 
la responsabilité de cette integration et de cette parti-
cipation doit être assumée principalement par la di-
rection des reserves concretes, il faut rectifier les pro-
grammes de formation du personnel competent et 
faire mieux comprendre aux étudiants la nécessité 
d'approches méthodologiques du problême. 

II serait souhaitable d'améliorer la coordina-
tion et Ia cooperation des organisations intergouverne-
mentales en vue de résoudre les problèmes interna-
tionaux lies a la creation et a l'utilisation des tern-
toires protégés et a la protection in situ des ressour-
ces génétiques. Le groupe de conservation des éco-
systêmes, fonctionnant dans 1e cadre de Ia Stratégie 
mondiale de Ia protection tIe la nature, peut fournir 
un mécanisme de règlemcnt de ce problème. 
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VERS UN DEVELOPPEMENT AUTOSUFFISANT 

par 

H.L. Morales 

INIREB, Veracruz, Mexico 

RESUME. L'une des tâches majeures posées aux 
reserves de biosphere consiste a faire participer a leur 
creation les larges couches de la population, appelée 
a jouer un role actif dans la protection et l'utilisa-
tion rationnelle des ressources naturelles, ainsi qu'à 
satisfaire ses besoins les plus urgents. Dans Ia zone 
tropicale, en particulier dans les pays en voie de 
développement d'Amérique Latine, ces phénomènes 
sont pour beaucoup fonction de facteurs tels que le 
deficit de terres cultivées et la lutte pour la protection, 
l'utilisation rationnelle et la gestion des ressources 
naturelles. Le present ouvrage fait le point des prin-
cipales difficultés qu'ont a affronter les spécialistes 
des sciences naturelles en égard aux aspects sociaux 
des reserves; ii donne des recommandations fondées 
sur l'expérience pratique qui peuvent être utiles pour 
la solution de ce problème de l'instauration de 
rapports plus harmonieux dans les reserves de 
biosphere. 

1. INTRODUCTION 

Le programme 41 LHomme et Ia Biosphêre> 
représente une tentative pour aider l'humanité a 
redécouvrir son environnement et nouer ainsi de 
nouveaux rapports avec la nature et ses écosystèmes. 

On se propose entre autres a cette session de 
mettre au point des strategies communes de planifica-
tion régionale de l'utilisation rationnelic et de la 
protection des ressources naturelles. L'objectif prin-
cipal est d'élaborer une forme de production stable 
qui stimulerait Ia reconstitution des ressources na-
turelles et Ic développement de processus sociaux 
favorables. Cette forme de développement in-
dépendant se révéle d'un trés grand intérêt pour ics 
regions tropicales de l'Amérique Latine oil s'observe 
un épuisement massif des ressources naturelles et 
leur exploitation impitoyable par les paysans, les in-
dustriels Ct propriétaires terriens beaux, ainsi que par 
les transnationales. 

La réalisation des programmes d'implantation 
des reserves de biosphere doit tenir compte de l'at-
titude de la population loca1e 1  car le fonctionnement 
d'une reserve est en grande partie conditionné par les 
problèmes sociaux. Cependant, en régle générale, les 
biologistes et les responsables scientifiques n'ont pas 
une idée assez nette de ces problèmes, sous-évaluent 
leur importance Ct méconnaissent la nécessité de 
collaborer avec Ia population. Nous estimons pour  

notre part que Ia situation présente procède d'une 
ou de plusieurs causes parmi Ics suivantes: 

manque de connaissances élémentaires en 
matière de sciences sociales, qui pourraient aider a 
comprendre les structures et les formations sociales 
se trouvant a I'origine des problèmes lies a la creation 
des reserves; 

tendance a opposer les valeurs naturelles aux 
valeurs <socialess, ce qui n'est, au fond, qu'une aber-
ration epistemiologique profonde; 

absence d'expériences positives dans le domaine 
des contacts sociaux et d'encouragement de processus 
positifs, surtout dans les relations avec les paysans, ce 
qul, éventuellement, pourrait être a l'origine d'une 
motivation negative lors de l'exécution du programme 
intégré; 

d)difficultés d'un dialogue et d'actions interdis-
ciplinaires qui rendent souvent impossible l'applica-
tion de projets viables d'intégration sociale et de parti-
cipation de la population au fonctionnement des réser-
yes. 

Nous nous pencherons dans cet article sur les diffi-
cultés précitées et suggérerons quelques orientations 
principales et alternatives de travail, basées sur l'ex-
périence pratique accumulée en1978- 1982 par l'Insti-
tut national de recherche sur les ressources biotiques 
au Mexique; que ce soit-donc notre contribution au 
programme L'Homme et la Biosphère. 

2. LES PROBLEMES SOCIAUX ET LES 
PERSPECTIVES DE CREATION DES RESERVES 
DE BIOSPHERE 

L'idée des reserves de biosphere a vu le jour dans 
Ic cadre du programme de 1UNESCO L'Homme Ct 
Ia Biosphère. Leur vocation essentielle étant d'assu-
rer la conservation de zones déterminées qul se distin-
guent par la grande diversité de leurs ressources biolo-
giques et peuvent devenir un creuset de materiel 
génétique. Ces reserves sont considérées comme 
faisant partie d'un travail d'éducation et d'instruction 
en matière de protection de l'environnement, visant 
a la gestion socialé des ressources naturelles 
(UNESCO, MAB 1974). De ce fait, les rechcrches 
scientifiques, en particulier biologiques, doivent 
recouvrir un large champ de questions englobant 
toutes les ressources et perspectives des reserves de 
biosphere. Ce but sera atteint en accordant l'attention 
nécessaire aux relations entre les biotogistes et Ic 
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milieu social, ainsi qu'entre les biologistes et d'autres 
chercheurs. 

2.1. L'importance de la sociologic 

La notion de reserves dépasse celle de parcs na-
tionaux, destinés traditionnellement a la conservation 
de Ia nature et au repos (Halffter, 1980). Les reserves 
auraient plutôt pour vocation d'être des accumula-
teurs de materiel génétique pouvant être utilisé pour 
la découverte et la protection des ressources biotiques, 
ainsi que pour la conservation et Ia protection des 
écosystèmes qui en constituent les sources. 

Cette approche fait apparaItre des difficultés 
sociales trés sérieuses dans les pays en voie dc déve-
Joppement oii les structures socio-économiques 
entrent en contradiction avec les impératifs de Ia 
protection de !'environnement et de la gestion in-
tégrée des reserves. 

Les Etats de la zone tropicale sont toujours en 
proie aux luttes pour la domination et l'appropriatión 
de ces rég-ions et de leurs ressources naturelles, ces 
luttes resultant en gnmde partie de conflits d'intérêts 
nationaux et internationaux. L'histoire de Ia coloni-
sation de quatre siêcles aété marquee par Ia lutte pour 
les ressources qui apportaient a leurs propriétaires 
richesse et puissance économique. Pour comprendre 
a fond ce phénomêne, ii faut le considérer dans 
l'optique sociale en respectant les ordres d'idées 
suivants: l'bistoire de Ia nature est bel et bien l'histoire 
de l'homme engendré par Ia nature et agissant comme 
un facteur de sa transformation (Moscovici, 1968); 
l'histoire de l'homme est l'histoire de la lutte dntre 
divers groupes d'hommes pour la possession des 
ressources; I'histoire de l'utiisation des ressources est 
l'histoire des formes différentes et successives d'utiisa-
tion des écosystèmes (Morin, 1977); I'histoire des 
écosystêmes présente a la fois des aspects positifs et 
négatifs dans la déprédation ou Ia reconstitution de 
Jeurs ressources Ct leur fonctionnement; I'histoire 
contemporaine du capitalisme industriel est l'histoire 
de la dilapidation et de l'épuisement des écosystèmes, 
d'une accumulation des richesses pour assurer le pro-
grés de Ia société, en dehors de tout contrôle, et plus 
sécialement, de celui de sés couches dominantes. 

Dans cc contexte historique et conceptuel, ii 
devient evident que le gâchis systématique dans Ia 
société industria!isée moderne occulte les tentatives 
en vue de preserver et de renouveler les écosystèmes 
et leurs ressources. On assiste a d'âpres luttes a 
!'échelon local, national et internationaj pour que ces 
ressources soient soumises aux intéréts de groupes 
économiques précis de Ia société. Des lors, Ia jungle 
subit des coupes intenses pour faire place aux pâtura-
ges de gros bétail, tandis que Ies forêts tropicales 
sont bthlées pour étendrc Jes surfaces cultivables sans 
tenir aucun compte de i'état des sols et des espèces 
menacées de disparition. 

II appartient aux biologistes et aux autres  

chercheurs de ne pas perdrc de vue ces facteurs 
sociaux Ct leurs consequences. us le pourront a la 
seule condition de prendre suffisamment connaissari-
cc des conceptions sociologiques, nécessaires pour 
évaluer judicieusement des situations concretes Ct 
nouer un dialogue interdisciplinaire avec les chercheurs 
soci au x. 

2.2. L'homme et Ia nature 

Scion un point de vue péremptoire sur la pro-
tection de Ia nature, les contradictions entre le na-
tureli et le social couleraient de source, le second 
incarnant le iimah Ct Ic premier faisant fonction de 
<bien dans cette confrontation. 

Ce genre de conception rend impossible la réalisa-
tion des projets d'utilisation rationnelle de la nature 
dans les reserves, du moment qu'ils prévoient nécessai-
rement l'essor économique et la participation de la 
population locale. Or il faut insister vigoureusement 
sur Ic fait que I'homme, cette emanation de Ia natu-
re, cet agent de sa transformation a produit et con-
tinue de produire par ses actions soit un effet positif 
soit un effet négatif sur la nature; Ic iima6, dans cc 
processus, ne reside pas dans !'existence même de Ia 
société humaine, mais uniquement dans des formes 
précises d'usage de Ia nature. II est indispensable 
d'élucider les pourquoi et les comment de leur appari-
tion dans notre histoire. Une méthodologie spécifi-
que est requise pour determiner les étapes et les 
agents de ces processus (Morales, 1978). 

Les points de vue des chercheurs sur I'évolution 
de la société humaine exercent eux aussi un effet 
positif ou négatif sur leur attitude en ce qui concerne 
Ia participation de la population aux activités des 
reserves; en effet, le manque d'expérience sur cc 
point peut causer la negation globale de cette parti-
cipation. Les universités focalisent leurs efforts sur 
les seuls aspects techniques de Ia méthode expérimen-
tale au detriment des interactions sociales et de l'étude 
des relations entre les groupes sociaux et leurs Cco-
systèmes. Avec le temps, cette attitude gagne du 
terrain et devient péremptoire. Nous considérons que 
l'activité écologique, alliée a une action sociale spécifi-
que auprés des paysans et des pécheurs, permettra 
de repenser les relations entre l'homme Ct Ia nature et 
de procéder a leur profonde transformation. 11 ne 
faut pas oublier que le travail de creation d'une réser-
ye de biosphere doit être précédé de l'intégration des 
groupes sociaux locaux, et que ces groupes établissent 
des rapports reels avec le milieu environnant; ces 
rapports sont souvent contradictoires et marques 
par des conflits dus a la volonté de la population 
locale de défendre ses ressources contre les groupes 
extérieurs ou les gros propriétaires terriens. Une We 
claire de ces problémes et Ic désir de contribuer leur 
solution foumiraient une base a des programmes a 
long termeparfaitement crédibles. 
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2.4. L'importance d'une approche interdisciplinaire 

Un dialogue interdisciplinaire érige encore une 
autre difficulté pour Ia creation des reserves de bio-
sphere. II existe d'énormes difficultés linguistiques 
pour exprimer la perceptiori de chacune des discip-
lines scientifiques; les unes proposent plutôt une 
expression quantitative ou mathématique de Ia 
méthode expérimentale, tandis que d'autres penchet 
pour les symboles et les analogies. Un langage ter-
minologique commun ne pourra s'élaborer que dans 
la pratique. Ii existe en outre une difference 
d'approches et de points dc vue; en l'occurrence, la 
méthodologie des sciences sociales doit servir de pont 
entre les systémes sociaux et économiques, compte 
tenu des aspects structurels et dialectiques de ces 
relations, ainsi que des étapes ou des périodes de leur 
évotu tion. 

Du point de vue du travail ou de l'activité en tant 
que tels, un problème - analyse doit être défini 
comme un point de convergence de plusieurs discipli-
nes, autour duquel les cherchurs pourront articuler 
les objectifs et les tâches de leur travail, indépendam-
ment des restrictions disciplinaires. En ce sens, nous 
sommes certains que Ia recherche d'un modèle de 
développem cut au tosuffisant constitue précisément 
le problème susceptible de rassembler tous les cher-
cheurs et de leur permettre cle trouver un idiome 
commun dans une entreprise commune. 

3. GESTION DU DEVELOPPEMENT 
AUTOSUFFISANT 

Les difficultés du dialogue et de la compréhen-
sion mutuelle rencontrées par les spécialistes des 
sciences naturelles en étudiant les problèmes sociaux 
des reserves de biosphere, peuvent être surmontécs 
grace aux programmes spéciaux d'actions sociales 
(a ne pas cônfondre avec I'action des sociétés paterna-
listes, comme par exemple les programmes d'assistan-
ce). La solution de cette tâche passe par les voics 
suivantes: 

Determination des cadres normatifs de la 
recherche pour réunir les actions sociales Ct les étu-
des scientifiques; ces cadres ont donné naissance a 
l'idée d'écodéveloppement, centre sur une tentative 
d'harrnoniser les objectifs de Ia production et les 
potentialités du milieu nature! (Sachs, 1976; Sigal, 
1976; Morales, 1978). Cette notion n'a ps besoin de 
justification théorique élaborée, car cic scrt principa-
lement de base normative pour Pappréciation de Ia 
situation et, par Ia suite, des projcts qui, d'une façon 
générale, peuvent soit correspondre aux objectifs du 
programme soit les contredire. 

Autosuffisance, Pun des critères les plus impor-
tants de I'écodéveloppement, car l'idée de la defense 
et de l'utilisation rationndlle des ressources naturelles 
repose sur leur renouvellement; cette these doit donc 
trouver sa place dans Ia structure et le fonctionne- 

ment des systémes de production. L'écologie nous 
enseigne qu'un système productif naturel se fonde 
sur la chaIne production - consornmation - décom-
position; cette structure cyclique doit donc des lors 
se trouver a Ia base des systèmes de production 
et d'utilisation rationnelic des ressources naturelles. 
Or nous observons dans Ics systémes actuels unc 
structure dominante 4in6aire ct non cyclique, clans 
laquelle les consequences de l'épuisement des ressour-
ces et de l'accumulation des déchets ne sont pas 
mesurées (voir fig. 1 et 2). 

Un développement autosuffisant consiste a par-
venir a diverses formes. d'autosuffisance locale, ré-
gionale ou nationale, qui donneront la priorité a Ia 
satisfaction des besoins essentiels en denrées alimen-
taires, énergie, ernploi et enseignement. Ce point 
de vue permet d'évaluer et d'utiliser de façori opti-
male les ressources locales et les technologies tradi-
tionnelles correspondant aux conditions sociales et 
écologiques données. Par voie de consequence, l'ini-
tiative revierrt a la société clle-même qui possède de 
riches traditions et sa propre identité, cc qui permet 
d'étayer !es recherches d'une vaste documentation 
et dc prendre trés rapidement connaissance des 
résultats qui seront mis a contribution. 

L'action visant a renforcer les contacts avec les 
groupes sociaux beaux pour les associer a I'utilisation 
intégrée des ressources ne vient pas simplement de 
l'extérieur mais conjugue savoir-faire empirique et 
science abstraite; chaque groupe peut ainsi se faire 
une idée de ses possibiités et de Icurs limites, ainsi 
que des contradictions et des objectifs des divers 
groupes de population, de chercheurs d'hommes poli-
tiques, etc. Une lutte s'engage alors qui met en éviden-
cc les différenc:es de positions. L'expérience du 
Mexique montre que la population locale a intérêt 
a assurer la protection et l'utilisation rationnelle de 
ses ressources naturelles, alors que les miieux 
d'affaire et les gros propriétaires fonciers ne pensent 
qu'à leurs profits, que cc soit au prix de l'épuisement 
des ressources. 

Le développement autosuffisant, fruit des 
efforts conjoints des scientifiques, paysans et autres 
producteurs, qui a pour but la conservation et l'uti-
lisation rationnelle des ressources des reserves de 
biosphere, doit devenir uric strategic a long terme 
comportant plusieurs étapcs interrnédiaircs. Ii s'agit 
au fond d'un processus social de découverte et d'appli-
cation de technologies adéquates qui doivent tenir 
compte de l'organisation sociale des communautés 
locales, des ressources disponibles, des résultats des 
recherches théoriqucs et appliquées, du niveau de 
développement technologique, de l'étude des besoins 
et des marches d'ecoulement, ainsi que des program-
mes permanents d'éducation, a chaque niveau. Dans 
ce processus, chaque discipline remplit sa fonction 
conformément sa propre spécificité, mais le déve-
loppement du processus a des niveaux plus élevés 
demande des efforts concertés. 

Ainsi, les actions sociales permettent aux paysans 
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et aux chercheurs de se rencontrer pour discuter des 
problèmes communs, et de réunir des informations 
objectives seules capables de fonder leurs evaluations. 
Des milliers d'articles scientifiques ne peuvent réparer 
les dégâts occasionnés par un seul échcc dans Ic prog-
ramme de développement avec participation de la 
population locale. 

4. CONCLUSION: FERMES INTEGREES ET 
DEVELOPPEMENT MICROREGIONAL COMME 
MOYENS D'ACTION POUR UN DEVELOPPEMENT 
AUTOSUF FIS ANT 

Aux fins de réaliscr Ic programme de développe-
ment autosuffisant des reserves de biosphere, nous 
proposons une série de projets agro-pisciculturaux 
ayant pour base les fermes intégrées, auxquels les 
principes précités pourraient être appliqués. Ces 
experiences ont été menées au Mexique dans le cadre 
de l'action auprés des populations rurales Cl dans 
I'intérêt de quciques petites aires protégées a Verac-
ruz et a Tabasco. Des projets intégrés pour le milieu 
rural ont été également réalisés dans les reserves de 
Machilia et de Mapimi par I'Institut de l'écologie 
(Halffter, 1980). Un projct de cc type aété propose 
pour la Reserva de los Montes Azules dans Ia forét 
de Lacandona (Etat de Chiapas) par le ministre du 
développement urbain et de l'écologie, concurrem-
ment avec l'Institut national de recherche sur les 
ressources biotiques (INIREB). II fait valoir les points 
suivants: 

L'agro-pisciculture est un mode d'utilisation 
général et intégré des ressources fonciêres et aquati-
ques qui permet un recyclage des éléments nutritifs 
et des matières organiqucs, formant un processus de 
production organisé et diversifié, conformément a la 
structure de la chafne trophique (producteurs - con-
sommatcurs - réducteurs). 

Une forme concrete d'application de l'agro-
pisciculture est La ferme intégrée clestinée a la satis-
faction des besoins essentiels en produits alimentaires 
et en énergie et stmcturée autour de l'intégration et 
de la correlation de quatre éléments: 

production végétale (plantes cultivées, pâtura-
ges, arbres fruitiers, forêts); 

- production animale (viande, lait, oeufs); 
- production marine (algues, poissons, mollus-

ques, crustacés, reptiles); 
- compostage, c'est-à-dire recyclage des matières 

organiques et des éléments nutritifs (v. fig. 3). 
Les fermes intégrées sont mises en place en fon-

ction des ressources locales disponibles en sol, eau, 
espèces floristiques et faunistiques; cllcs peuvent être 
adaptécs aux potentialités locales et se développer en 
fonction de ces potentialités avant d'être transfor -
mées en unites de production plus importantes. 

Les fermes intégrées jouent en outre un rMe 
éducatif Ct social car le processus de leur creation 
donne lieu a un débat sur les tâches ct formes organi- 

sationnelles, Ic choix du terrain et l'obtcntion du 
perrnis de construire, le recensement et la selection 
des ressources, Ia misc au point des structures et 
l'agencement des éléments constitutifs de Ia ferme, 
Ia recherche et la gcstion des rcssources matériciles et 
économiques, la commercialisation intérieure et 
extérieurc des denrées, les recherches et les analyses 
constantes. Autant de facteurs qui font d'une ferme 
intégrée unc école commuriautaire pour l'enseigne-
ment de la protection de l'environnement. 

Les fermes intégrées rendent plus intenses les: 
activités des divers groupes de la population locale 
et peuvent favoriser, par Ia suite, l'élaboration 
d'autres projets lies a l'utilisation et a la protection 
des sols, des caux et des espéces peuplant Ia reserve, 
I I'utiisation selective des bois et des espèces cultivab-
les, a Ia vente d'espêces rares, au stockage des plantes 
médicinales et des plantes utiisées dans l'agro-
industrie et Ia phytochimie. 

La formation et l'éducation des paysans deman-
dent l'organisation de cours, voyages et séminaires qui 
doivent se dérouler dans un climat de solidarité et de 
confiance mutuelle; c'cst ainsi qu'auront lieu des 
échanges d'expériences entre paysans et chercheurs. 
La méthode de formation amènc Ia population a 
prendre systématiquement conscience de ses propres 
problèmes de production, d'organisation, et de 
formes de dépendances écoriomiques, sociales et poli-
tiques. Les stagiaircs ont ainsi la possibilité 
d'examiner des solutions d'alternative I leurs problé-
mes; les paysans sont encourages a créer leurs propres 
projets ÜÜ se concrétisent leurs aspirations. Le •  succès 
de ces projets depend de l'assistance en matiére d'en-
seignement, de consultations techniques et de préts 
a court termc pour leur permettre de réaliser leurs 
plans et programmes. 

Ces actions doivent avoir unc perspective micro-
régionale qui permettra aux groupes étudiés de la 
population locale, motives par le projet, de former 
progressivement un réseau unique; cela rendra possib-
le la réalisation des projets agro-industriels et aura 
l'impact politique nécessaire pour consolider Ia zone-
tampon. Ce réseau doit se caractériser par une crois-
sance cellulaire par en-bas et non par unc activité 
imposéc d'cn haut. Ce n'est qu'I cette condition qu'il 
sera accepté par les participants, que les projets feront 
autorité et que l'activité simple ct de petite envergure 
des fermes intégrées sc transformera en un program-
me d'actions total dans les domaines de l'éducation, 
de Ia sante, de la constructionde logemènts, de fa 
defense et de Ia protection des reserves. L'homme 
deviendra, en fait, une figure active dans I'oeuvre de 
conservation Ct d'utilisation rationnelle de sa 
biosphere (v. fig. 4). 
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Fig. 1. Structure cyclique de la chaine trophique naturelle 
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Fig. 2. Structure linCaire de Ia production industrielle 
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COMMENT PROCEDER A L'INSERTION DES RESERVES DE BIOSPHERE DANS L'ECONOMIE 

par 

Ossi V. Lindqvist 

Unite de la zoologie appliquée, 1'Universit6 du Kuopio, P.O. l3ofte postale 6, 70211 Kuopio, Finlande 

RESUME. Le probléme de l'intégration des 
reserves de biosphere dans I'économie présente deux 
aspects: a cette premiere étape de développement, 
nous avons a répondre d'abord aux pourquoi, en-
suite aux xcommcnb de ce processus. Ii est indispen-
sable de bien connaitre le role économique de la pro-
tection de la nature et de Ia gestion rationnelle des 
ressources naturelles pour le développement social et 
économique. Une reserve de biosphere, avec ses 
éléments naturels varies, en est unc des ressources 
mais cue ne le restera qu' a condition d'une gestion 
(y compris la recherche) et d'un développement 
adéquats. Les diverses fonctions des reserves de 
biosphere peuvent être considérées ainsi bien sous 
leurs aspects financiers qu'en dehors d'eux, leur im-
portance n'étant cependant pas comparable car leur 
réalisation demande des périodes de temps trés 
différentes. 

•Nous avons a determiner les volumes des dépenses 
a allouer a la protection de Ia nature; unc partie des 
moyens affectés peut Ctre utilisée lors de l'évaluation 
et de la gestion des ressources naturefles. A défaut 
d'évaluation d'une ressource donnée on aura une 
idée déformée des besoins qu'cIle suscite et de ses 
bénéfices éventuels. Malgré certaines difficultés 
d 'evaluation, les investissements contribueront a 
l'intégration de la protection et de la gcstion des 
ressources naturelles dans I'économie de chaque zone 
donnée ou de tout un pays. 

Le rapport évoque par ailleurs certains facteurs 
économiques qui influent sur Ia manière dont les 
particuliers et les organisations conçoivent les 
questions de gestion des ressources naturelles; ces 
facteurs doivent être pris en consideration lors de 
l'exécution des programmes de gestion et de forma-
tion des spécialistes. 

1. INTRODUCTION 

Le rOle d'un territoire naturel protégé, reserve de 
biosphere ou parc national, est inseparable de son 
environnement. La base méthodologique de la con-
ception de Ia reserve de biosphere comme instru-
mer c de protection et de gestion de l'environnement 
(Batisse, 1982) conditionne Ia multiplicité des aspects 
de cette conception. Ces derniers temps, les territoires 
protégés sont de plus en plus envisages sous Pangle de 
leur effet économique, a court comme a long terme,  

ainsi que du développement global de l'économie cc 
qui a également troupe son expression dans Ia Straté-
gie mondiale de Ia conservation dc Ia nature (1981). 

L'importance économique de laprotectionde Ia 
nature doit étre comprise pour les raisons suivantes: 
I'insertion des reserves de biosphere dans l'économie 
favorise un développement social et économique plus 
harmonieux du pays; comprendre le rOle de l'écono-
mie permet d'élaborer une politique de gestion plus 
rationnelle et d'assurer un fonctionnement efficace 
des reserves. En outre, la gestion des reserves de 
biosphere doit s'effectuer conformément au program-
me d'utilisation des autres ressources de I'Etat, d'oü 
Ia nécessité d'une approche économique globale. 

Ensuite, l'organisation et la gestion d'un tern-
toire protégé entrafnent, dans les premiers temps du 
moms, une augmentation des credits (dans le cadre, 
par exemple, du budget national); même sans faire 
d'évaluation économique préliminaire d'un even-
tuel rendement, la direction des territoires proteges 
peut demander des affectations de moyens publics 
destinés initialement a d'autres besoins vitaux du 
pays. Ce mCme probléme est caractéristique des 
pays industrialisés, mais c'est dans les pays en voie 
de développement qu'il prend toute son acuité 
(Lusigi, 1980). La concurrence est laméme ence qui 
concerne l'emploi de Ia main-d'oeuvre dans la gestion 
et la recherche dans les reserves de biosphere d'une 
part, et dans d'autres secteurs de l'économie, de 
l'autre; les decisions relatives a l'affectation des 
moyens doivent donc tenir compte a Ia fois des 
aspects politiques et écoiomiques. Les considéra-
tions économiqi.ies ont été et demeurent décisives 
dans la gestion et l'utilisation des ressources. La 
protection de Ia nature est Iiée a Ia gestion des ressour-
ces, encore qu'il soit nécessaire, quoiqu'insuffisant, 
de tenir compte des facteurs biologiques ou Ccologi-
qucs pour savoir comment procéder. 

Les reserves de biosphere englobent des ressour-
ces qui présentent a la fois un intérêt biologique et 
économique. Cette conception a trouvé sa con-
crétisation dans I'élaboration des critères présidant a 
l'organisation des reserves (Di Castri et aI., 1977; 
Batisse, 1982): Ia valeur de ces ressources peut 
s'exprimer tant en termes monétaires que non-
monétaires. Une reserve de biosphere ne se suffit 
pas a dlle-même, mais représente un rnoyen d'obtenir 
des valeurs déterminées. Ii est important, des lors, que 
ces valeurs soient adjointes a I'économie du pays 
pour assurer son futur bien-Ctre. 
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2. EVALUATION ECONOMIQUE DES SYSTEMES 
DE RESSOURCES VIVANTES 

L'évaluation économique de ces ressources et leur 
gestion constituent une tâche ardue, et je ne tenterai 
pas l'impossible en répondarit a Ia question qui sert 
de litre a cet article. Le débat sur ce probléme exige, 
premiêrement, une analyse des priricipes essentiels 
de l'évaluation économique et, deuxièment, celle 
des méthodes de selection des facteurs a considérer 
et de Ta prise de decisions. 

Je ferai observer ici que pour cc qui est de la 
gestion des ressources naturelles, ce n'est que rare-
ment, et encore, que les spécialistes sont confrontés 
a une situation dont Ia solution ne puisse être trouvée 
que dans l'économie: plus fréquemment, au con-
traire, ce sont de sérieux arguments économiques 
qui empêchvnt Ia decision d'étre prise. Les reserves 
de biosphere ne doivent pas nécessairement être 
entièrement gérées comme une entrepnse commer-
ciale: dies peuvent avoir des objectifs et des per-
spectives différents, mais cues n'en présentent pas 
moms des caractères similaires. 

Ii n'cst pas rare que les tâches de la protection de 
Ia nature soient formulées dans des termes aussi 
bus que sa1ut de I'humariité* ou sauvegarde de 
i'équiibre naturel> ou encore orientation vers une 
utilisation régulière des ressources nature1les. Si ces 
formules ne soulévent pas d'objections formelles, 
ciTes ne sont que difficilement valables pour les 
activités pratiques de la gestion des ressources naturel-
les. La situation se complique encore plus étant 
donné que scion les spécialistes de l'écologie les 
connaissances écologiques incluent un système de 
valeurs, c'est-à-dire de normes éthiques sociales 
(Biggins, 1979), de sorte qu'il n'existe qu'une seule 
voie pour Ia gestion des ressources naturelles, cette 
voie étant imposée par l'écologie. Mais c'est là une 
conception erronée ayant pour corollaire un système 
de valeurs fort limité et compromettant fortement la 
gestion efficace et rationnelle des ressources. La these 
fort largemerit répandue dans Ic passé <contre Ia 
manipulation de la nature, devenue par Ta suite une 
stratégie de Ia gestion ( laissez Ta nature suivre son 
cours) n'était pas non plus exempte d'inconvénients. 
D'un autre cbté, une gestion active des ressources 
naturelies, pourvue des meilleures intentions, exige 
égaiement une prevision exactc des résultats de 
l'action humaine sur les ressources naturelles. Dc la 
sorte, méme les meilleures connaissances écoiogiques 
Ct c'est aussi le cas des autres sciences sont in-
completes. Ainsi Ia gestion doit-eTle faire face a 
plusieurs dilemmes (May ci a!, 1979; Gross, 1972). La 
strategic de Ia survie, adoptée en tant que principe 
directeur de l'action, peut Se révéler fort infructueuse 
et subir un échec. 

Le terme NTessource cache un certain piègc 
clans sa definition même. Une ressource est queique 
chose d'utiiisabie ou d'appréciable pour les hommes. 
C'est un terme opérationnel; Ta valeur d'une ressour- 

cc est déterminée en fonction de son mode d'utilisa-
tion et par ceux qui i'utilisent. Un mème objet peut, 
suivant Ia situation, presenter une valeur différente 
en tant que ressource. La ressource a de cette maniére 
une dimension dans l'espace et dans le temps. 
L 'appreciation d 'une même ressource peut varier scion 
les cultures, Tes milieux (urbain ou rural), etc. Ces 
derniers temps, dans la sphere de Ia protection de la 
nature, I'accent s'est déplacé vers les intérêts des 
populations locales, contrairement a Ia formule 
antérieure qui voyait dans les territoires protégés les 
élCments d'un système de valeurs urbanistes souvent 
internationales, trop globales pour se préoccuper des 
intéréts beaux. A l'heure actueile, Ta préférence va 
de plus en plus aux intérêts du développement 
éconornique local (urbain et rural), surtout dans les 
pays en voie de développement, ce que je considère 
comme un pas nécessaire dans l'évolution de nos 
vues sur Ta protection de Ta nature et des ressources 
naturelles (Halffter, 1980, 1981). Kuznets (1967) en 
a donné la definition succinte suivante: c.. la carence 
des ressources naturelles dans les pays sous-dévelop-. 
pés tient essentieibement au faible développement 
économique de ces pays; or be faible développement 
n'est pas fonction de Ia carence des ressources na-
turelIes. On peut interpreter ces propos en disant 
que le dCveboppement et l'exploitation des ressources 
favorisent notre aptitude a développer de nouveiles 
ressources. 

La valeur des ressources de la reserve de biosphere 
depend des aptitudes, experiences, imagination et 
besoins des gens en cc qui concerne l'utiiisation de Ta 
reserve en tant que ressource. 

3. LES COUTS ET LES BENEFICES DE LA 
PROTECTION DE LA NATURE 

L'expérience des années passées, du moms dans 
les pays industrialisés, montre qu'iI s'est éiaboré une 
certaine attitude commune a l'égard du mi1ieu natu-
reb et des avantages de sa protection, quel que soit 
le pays: les territoires protégés étaient considérCs 
comme des ressources non monnayabIes, c 'est-à-dire 
que tout le monde était censé pouvoir les exploiter 
librement ou en jouir en-dessous de ieur coüt reel. 
D'un autre côté, on considére généralement que le 
coüt de Ta Tutte anti-pollution doit être inciu dans 
celui des produits (Solow, 1971). 

Si nous voulons considérer dans l'optique écono-
mique ies dépenses et les recettcs resultant de Ta pro-
tection de ia nature, ii faudra determiner les limites 
de l'inclusion des coüts de protection dans Tes prix 
des produits. Je pense que cette tentative d'inciusion 
est utile ne serait-ce que parce qu'eJle pourrait profiter 
dans une perspective plus lointaine aux reserves de 
biosphere elles-mêmes. Les ressources - tant poten-
tides qu'effectives - des territoires protégés peuvent 
paraftre insuffisantes du fait dc leur unicité, de Teur 
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valeur exceptionnelle, etc. Si une rcssourcc non suffi. 
sante reste en marge des calculs, Ies besoins peuvent 
en trc faussés. Une ressource considérée endehors 
de son coüt conduit a une demande de consommation 
excessive, tandis qu'une demande constamment 
insatisfaite entrafne des pertes et des affectations de 
moyens aberrantes. Par principe, une reserve de 
biosphere ou un parc national ne different pas sensib-
lement en ce sens des autres ressources naturelles, 
que ce soit les forêts ou lC Poisson (Cauvin, 1980). 
Ce problème qui se posait fréquemment dans le passé 
existe encore aujourcl'hui, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation des territoires protégés a des 
fins touristiques (Budowski, 1976). Ce problème Se 
pose finalement en liaison avec Ics fameux droits 
universels dans la plupart des pays sca.ndinaves; ces 
droits ont été instaurés autrefois, a l'époque oii les 
gens se deplacaient relativement peu et ou l'usage 
cffectif de ces droits> n'appartenait pratiquement 
qu' aux aborigènes. 

L'incorporation des coilts de Ta protection de Ia 
nature comporte en outre les avantages suivants: la 
possibilité de choisir une politique plus valable et 
mieux explicitée dans le domaine de Ia protection de 
Ta nature, une meilleure gestion au niveau local et 
l'organisation de relations plus harmonieuses avec 
l'environnement, cc qui permettra de formuler une 
strategic Ct une tactique de gestion mieux définies, 
Ct permcttra d'en micux apprécier les résultats. 

L'incorporation des coats n'apportera pas de 
rCsultats positifs tant que la gestion de Ia reserve de 
biosphere n'aura pas été coordonnée avec les activi-
tés extérieures: une experience de cette integration 
a été décrite par Goodland (1980) pour Ia region de 
l'Amazone. 

Le problCme de Ta repartition des bCnéfices fait 
partie du processus de l'incorporation. Cettc question 
requiert un examen minutieux impossible ici. Ii suffit 
de dire que même Si ICS agents administratifs soutien-
nent que les bénéfices dus a Ia protection de Ta nature 
sont répartis entre tous les membres de la sociétC, 
généralement cc n'cst pas vrai. 

Les bénCfices directs provenant des reserves de 
biosphere peuvent s'accroftre grace a la conservation 
et a l'utilisation du patrimoine génétique, ainsi que de 
la flore et de Ia faune, grace a de plus larges possibi-
lités de recherches fondarnentales et appliquées, a 
l'utilisation de Ia reserve en tant qu'aire de demon-
stration de nouvelles méthodes d'exploitation de Ia 
terre, a son utilisation comme source de matiCres 
premieres et de denrées, a I'essor du tourisme là oü 
c'est possible et realisable (Ta structure même de Ta 
reserve implique cet emploi multiforrne). TJne grande 
inportance est attachéc a Ia conservation du capital 
génétique pour l'avenir. Des recherches et des develop-
pements encore pIus efficaces et intenses sont néces-
saires dans cette direction. 

II faut aussi mentionner certaines autres possibi-
lités: la protection de Ta nature pelt contribuer a 
résoudre le probléme de l'alimentation de la popula- 

tion, surtoUt dans ics pays tropicaux. Les reserves 
de biosphere pouvaient et peuvent foumir des sources 
nouvelles de protéine, ainsi que de plantcs Ct 
d'animaux susceptibles d'être adaptés et rCpandus 
dans les localies conditions. Hellouin (1982) a 
donnC un excellent aperçu de la satisfaction poten. 
tielle des besoins alimentaires locaux par la gestion 
des ressources de Ta faune sauvage. Cock (1982) 
donne un exemple d'utilisation du cassava comme 
culture donnant des récoltes apprCciables sur les sols 
andes mCmes en cas de sécheresse. L'urbanisation 
intense dans les pays en vole de développement 
modific fréquemment I 'aiim entation tradi tionnell e 
des habitants (Swaminathan, 1981; Pine, 1982; 
Arnould, 1983). Elle entraInc Ia demande de certains 
produits de Iuxe, en particulier de blé ou de riz, 
pourtant mal adaptés aux climats Ct aux sols locaux 
et exigeant des dépenses excessives (engrais, etc.); 
de surcroft elle entralne Cventuellement une modifi-
cation considerable des modes culturaux. 

Un programme de protection de la nature peut 
également inclure des dépenses liCes a la misc hors 
d'exploitation de terres pour cause de mesures ur -
gentes, surtout dans les pays a grande densité de 
population (cL .Rarker, 1982). Dans bien des pays 
industrialisCs, des reserves de biosphere, sans être 
ainsi officieilcment nommées, existent probablement 
depuis des centaines d'années sous forme de chassés-
gardCes etc., cues ont dispose done, suffisamrnent 
de temps pour tenir compte des intCrêts sociaux et 
économiques. Les situations conflictulles naissent 
Ic pIus souvent lors de la nouvelle creation de ter-
ritoires protégés. Les facteurs économiques acqulérent 
alors une importance notable, car dans le domaine de 
la gestion d'un ternitoire, on doit prévoir des 
compromis et- des - solutions atténuant tes conflits. 

Les coñts indirects revêtent un aspect psycholo-
gique: certains types d 'investissements n 'engen dren t 
pas de recettes; au contraire us en diminuent le taux 
de baisse (Collins et al., 1983). Un exemple: les prog-
rammes de protection des lignes de partage des eaux 
ou de protection des sols pour le co'-npte des fer-
miers. En effet, on peut faire payer a certains parti-
culiers certaines mesures correctives même si les in-
vestissements ne leur donnent pas de profits 
immédiats. (Korsching et aL, 1982). Dans une cer-
tame mesure, le probléme depend de la maniére dont 
chaque personne apprécie sa situation dans des con-
ditions données; a elles seules, les motivations écono-
miques ne sont pas susceptibles d'assurer une pro-
tection adequate de la nature, si les fermiers 
n'acquièrent pas les reflexes voulus. Chaque fermier 
s'instruit a I'aide d.c sa propre experience et de ses 
propres erreurs et non pas a l'aide de l'expérience en 
general du d'un programme lance par le gouverne-
ment: par consequent, parmi la population, nous 
pouvons rencontrer une grande diversitC d'attitudes 
envers les programmes de protection de Ia nature. 

Les attitudes économiques et écologiques sont 
réciproquement influençables dans bien d'autres 
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situations. Que faut-il entendre par durabilité en 
parlant de l'utilisation des ressources natureiles? En 
dehors de I'aspect-temps, la durabilité demeure un 
terme flou permettant plusieurs interpretations. Evo-
quant la gestion piscicole, on pane d'une exploitation 
excessive biologique et Cconomique des ressources 
piscicoles. La definition de ces phénomènes est 
différente scion certains aspects fondamentaux (Cun-
ningharn et aL, 1981; Lindqvist, 1977). Un pêcheur 
isolC peut considérer Ia pêche comme un jeu dont Ia 
misc est zero, bien que d'un point de vue pius gCnCral 
la concurrence puisse augmenter ia prise totale. Dc 
cc point de vue,toutcpêche (sauf Ta propre sienne) 
représente pour liii une exploitation excessive des 
ressources, et ii est de son intCrét d'imposer aux 
autres soit d'abandonner cette activité, soit de se 
conformer a une stricte régiementation de Ta con-
servation de Ta nature (Cunningham Ct aL, 1981). 
L'usager d'une ressource et i'administration pcuvent 
envisager une même situation sous des angles totale-
ment différents. Le cas de la dispanition des foréts qui 
a sensibilisé l'opinion publique de Ta Finlande des 
XVII -XlXe siécles (Heikinheimo, 1915) peut Ctre 
cite ici comme situation analogue. Cette situation 
peut avoir certaines repercussions siir T'enseignemenit 
dans Ic domaine de l'environnement et de Ta forma-
tion professionneile: une trop forte difference de 
points de vue risque d'etre un obstacle pour l'ensei-
gnem ent. 

4. CONCLUSIONS 

Le probléme central de l'insertion des reserves 
de biosphere dans T'économie s'articule autour des 
besoins et de T'écologie de l'homme. L'homme 
exploite une grande diversité de ressources et Ia pro-
tection n'est pas I'unique ressource a Ta disposition 
des hommes. Parmi Tes conflits connus de Ta gestion 
et de Ta repartition des ressources, la protection de 
Ta nature doit Ctre mieux adaptec a I'environnement 
et au monde extéricur avec ses problémes. Tous les 
hommes utiisent l'Ccoriomie dans les limites qui 
leur sorit accessibles, Ic Tangage de l'économie Ctant 
cornmun a tous les hommes et la politique de la 
rCglementation de Ta protection de Ia nature doit 
être formulée précisément dans ce langage. 

J e crams de n'avoir Pu donner une réponse 
adequate a Ia question posée par Ic titre de mon 
article: comment procCder? J'ai essayé de répondre 
aux pourquois plutôt qu'aux comments; mais 
faut-il rappeler que nous n'en sommes encore qu'à 
Ia toute premiere étape de Ta gestion des reserves de 
biosphere et que nous ne sommes donc en mesure de 
fournir des rCponses nettes qu' a quelques problémes 
seulement. Que le déhat se poursuive 
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RESUME. L'Homo sapiens, l'espêce la plus 
évoluée du monde, a une aire d'extension qui va des 
regions polaires aux fles tropicales. L'auteur examine 
les quatres categories fondamentales de Ia niche 
écologique de l'homme, c-à-d. Ia chasse et la cueillet-
te, 1 'élevage nomade, 1 'agriculture traditionnelle et 
l'agriculture industrialisée ainsi que le role des 
reserves de biosphere dans Ia conservation et la 
promotion de ces systêmes. Les trois premiers, a 
condition d'être entretenus, peuvent encore con-
tribuer notablement au mieux-être de l'humanité; les 
reserves de biosphere sont un mécanisme ideal pour 
assurer leur conservation. L 'agriculture industrialisée 
a favorisé une explosion démographique mais elle 
coüte très cher au plan de Ia consommation de 
l'énrgie, car elle dépense souvent 10 fois plus 
d'énergie (en unites thermiques) qu'elle n'en produit. 
Si Ia fourniture en énergie de l'agriculture moderne 
cessait brusquement ou devenait trop chère pour 
rester un facteur important de l'écosystème humain, 
on assisterait soit a un nouveau <siècle d'or repo-
sant sur des sources d'énergie et des agroécosystèmes 
stables, soit a une débâcle totale de l'agriculture 
industrialisée et au retour a un mode de vie tradition-
nd (et aux taux démographiques traditionnels?). 

Quoi qu'il en soit, les reserves de biosphere 
peuvent jouer un rOle important dans le .développe-
ment d'écosystèmes humains durables. Si un siêcle 
d'or> doit venir ce qui depend en dernière analyse 
de l'option de l'homme lui-même, la science aura a 
focaliser ses efforts sur l'élaboration de nouvelles 
méthodes de lutte contre les parasites agricoles, sur 
la production des engrais et Ic développement de 
systêmes de récoltes stables. Les reserves de biosphere 
peuvent servir de site de protection des ressources 
génétiques, d'études de nouveaux agroécosystèmes et 
d'expCriences sur des écosystèmes humains stables. 
Dans la mesure oü les écosystèmes humains tradition-
nels peuvent fournir des données précieuses pour 
augmenter Ia stabilité d'utilisation des ressources, les 
reserves de biosphere, dans lesquelles les populations 
autochtones pratiquent I 'agriculture traditionnelle et 
continuent de prospérer, seront des sources impor-
tantes d'information pour assurer le maintien des 
systêrnes stables.  

INTRODUCTION 

II y a quelques années, George Schaller étudiait 
dans les Hindu Kush, l'urial, le markhor et leopard de 
neige Iorsqu'il tomba, un jour, sur un minuscule 
village situé dans une petite vallée a 3000 m d'altitude. 
Hospitaliers comme le sont traditionnellement les 
habitants du Pakistan, des villageois I'ont invite dans 
leur hutte recouverte d'une couche compacte de neige, 
a partager leur repas frugal constitué de pommes de 
terre bouillies et de the. 

Aucune trace de culture occidentale n'est venue 
perturber cette soirée, - a raconté Schaller. - Ii 
était facile, ici, de voir en perspective les excès de Ia 
civilisation et de prendre conscience de Ia valeur de Ia 
simplicité. Je ne souhaite pas retourner a une telle 
existence mais quand on pense au gaspillage engendré 
par notre mode de vie, on se promet silcncieusement 
de vivre a moms de frais. Mes ancêtres menaient une 
vie semblable, et sans doute, mes descendants vivront-
ils ainsi un jour (SchaiJer, 1979). 

Schaller a abordé là une question fondamentale 
de notre époque: quelles seront dans l'avenir les 
relations de l'homme avec son environnement? Nos 
descendants retourneront-ils a une existence simple 
ou sauront-ils trouver des voies et des moyens pour 
continuer a dépendre du gaspillage dont nous avons 
tous pris l'habitude? 

Ii serait inconsidéré d'exclure I'une ou l'autre 
probabilité: qui aurait Pu imaginer, il y a seulement 
cinquante ans, ce que nous tenons aujourd'hui pour 
quelque chose de parfaitement naturel? Cependant, 
cc dont nous pouvons être certains, c'est que le chan-
gement est l'unique constante. Je voudrais exposer 
dans cet ouvragc quelques considerations concernant 
les techniques que les reserves de biosphere peuvent 
favoriser dans notre aptitude a nous adapter a des 
modifications qui doivent nécessairement intervenir 
dans les écosystêmes humains. 

LA NICHE ECOLOGIQUE DE L'HOMME 

En envisageant l'avenir, ii est toujours hon de se 
référer au passé. II n'est point nécessaire, évidemment, 
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d'évoquer les époques oü nos aieuls portaient de ion-
gues queues et dormaient dans les arbres, encore que 
l'étude des adaptations écologiques qui s'observent 
encore chez certains peuples puisse être de grande 
utiité. D'une facon générale, la niche écologique de 
i'homme peut être divisée en quatre categories 
générales: la chasse et Ia cueilette, l'élevage nomade, 
l'agriculture traditionnelle et, enfin, l'agriculture 
industrialisée. Et si ces quatre categories avaient ten-
dance avec le temps a se substituerl'une a l'autre, les 
adaptations subséquentes ne cédaient qu'en partie 
la place i'une a l'autre; bien mieux, les adaptations 
postérieures ont entramné une extension substantielle 
de la niche écoiogique et l'augmentation du nombre 
d'humains tout en maintenant le nombre de niches 
occupées antérieurement. L'expansion écologique de 
l'espèce Homo sapiens s'opérait de préférence aux 
dépens des autres espèces. Quoique ces quatres 
categories se recoupent en partie, elles accusent néan-
moms des differences substantielles que nous allons 
décrire. 

2.1. La chasse et la cucillette 

Une vaste controverse subsiste a propos des dates, 
mais divers indices laissent presumer que le genre 
humain s'est détaché des autres anthropoides ii y a 
environ quelque 10 millions d'années. Depuis, et 
jusqu'à il y a environ 10 000 ans, tous nos ancêtres 
pratiquaient la chasse et la cueillette, vivant des fruits 
de la nature. Les hommes traquaient généralement les 
grosses bêtes et les femmes s'adonnaient le plus 
souvent a Ia cueillette (et si l'on en juge d'après les 
sociétés actuelles des chasseurs-cueilleurs, elles foumis-
saient La plus grande partie de i'alimentation de la 
société). Ii se maintenait entre les chasseurs-cueiileurs 
et les objets de leur chasse, en règle générale, une 
sorte d'équiibre qui obéissait aux mêmes lois qui 
régissent les relations <prédateurs-victimes chez les 
autres espéces. On peut affirmer avec certitude, par 
exemple, que les Indiens qui vivaient dans la prairie, 
se sont inspires 6000 ans durant des techniques 
propres aux carnassiers dans la chasse aux bisons. 

Dans les regions oi la nature était particuliere-
ment riche, comme par exempie le littoral du Pacifi-
que au nord-ouest de l'Amérique du Nord, les chas-
seurs-cueilleurs, équipés conformément a leur époque 
et vivant dans le voisinage immédiat de leur gibier, 
érigeaient des villages permanents et disposaient suffi-
samment de temps pour profiter de loisirs, en s'adon-
nant, par exemple, aux arts. Mme dans des condi-
ditions aussi rudes que celles du desert de Kalahari, 
les chasseurs modernes peuvent prospérer en fournis-
sant un minimum d'ef forts (Lee and Devore, 1968). Ii 
n'est pas étonnant des lors que les hommes qui pra-
tiquaient La chasse aient été qualifies de première 
société en voie d'enrichissement (Sahlins, 1972). 

Cela ne signifie pas pour autant que les chasseurs 
traditionnels étaient des protecteurs modèles de la  

nature; us se guidaient le plus vraisemblablement sur 
leur intérét personnel en élaborant des mécanismes 
propres a maintenir i'équilibre entre leur nombre et 
le gibier disponible. Ces mécanismes sont entre 
autres la petite dimension des groupes sociaux Ct la 
regulation déiibérée delapopulation (Dumond, 1975) 
l'animisme, le totémisme, les tabous et tant d'autres 
(AMARU IV, 1980). La mise en place de ces mécanis-
mes a demandé un certain temps et les prob1èms ne 
devaient pas manquer de surgir, surtout avec I'appa-
rition des grandes inventions techniques, telles que 
l'usage du feu, de l'arc et des fléches, ou avec le 
peupiement par les chasseurs de nouveaux>> écosy-
stèmes. Lorsque, en particulier, il y a prés de 30 000 
ans, l'homme apparut dans l'Amérique du Nord, ii 
y trouva une terre peuplée d'animaux géants faciles a 
chasser. En l'espace de quelques milliers d'années, au 
moms 31 genres de grands mammiféres disparurent 
de la Terre (Martin, 1973). Des phénoménes similaires 
eurent lieu en Nouvelle Zélande oü la faune, dont 
d'énormes oiseaux autruchoides non volants (moas) 
s'est éteinte au cours des quelques centaines qui ont 
suivi l'installation des Polynésiens (Fleming, 1962), 
ainsi qu'à Madagascar ot peu après l'arrivée de 
l'homme venu de l'Est ont disparu les oiseaux-
éléphants, les hippopotarnes nains et les lémurs 
terrestres géants (Walker, 1967). 

Abstraction faite de ces phénomenes négatifs, ies 
chasseurs pouvaient généralement s'accommoder de 
leur environnement. Ii y  a 10 000 ans, la population 
mondiale ne dépassait guère 3 a 5 millions d'individus 
(Dumond, 1975); tout le globe était en quelque sorte 
un parc national. Et le fait que certaines peuplades 
pratiquant la chasse et la cueillette continuent. 
d'exister jusqu'à nos jours dans les conditions les plus 
défavorables (Arctique, deserts d'Afrique australe et 
d'Australie, forêts tropicales humides d'Amérique du 
Sud, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est) atteste inconte-
stablement a quel point cette niche écologique petit 
être adaptée a la vie de 1'Homo sapiens. La pêchc 
traditionnelle est une forme de chasse et de cueillette 
qui s'est imposée dans l'histoire de l'humanité relati-
vement tard pour assurer, encore, et de nos jours, ii 
subsistance des êtres hurnains dans divers coins clii 

monde. Aujourd'hui, les amateurs de la chasse aux 
cerfs et aux canards et de La pêche peuvent confirmer 
que ce passe-temps leur procure une énorme satis-
faction psychologique. 

Les reserves de biosphere de certaines parties du 
monde continuent d'assurer la subsistance de gens se 
livrant a la chasse et a La cueillette, même lorsque ces 
pratiques sont une source d'existence essentielle. 
Citons l'exempIe des reserves de biosphere de Siberut 
en Indonésie, de Manu au Pérou, de Rio Platano au 
Gonduras, du Nord-Est du Groenland et certaines 
reserves australiennes. 
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2.2. Elevage nomade 

A en juger d'après les habitudes des chasseurs 
modernes, on peut logiquement supposer que nos 
ancêtres qui vivaient de Ia chasse trouvaient parfois de 
jeunes animaux qu'ils gardaient en vue de les utilisei 
pour leur nourriture. Les loups et les chacals ont 
certainement appris qu'en suivant un groupe de 
chasseurs ils pouvaient fréquemment se procurer de 
quoi manger. Pour leur part, certains groupes 
d'humains ont compris que poursuivre de grands 
troupeaux de bisons migrateurs dans les vastes plaines 
d'Amérique, ou de rennes en Arctique, pouvait 
représenter un moyen sür de pourvoir a leur existence. 

Le passage, qui a été l'élevage pastoral, des rela-
tions directes entre chasseurs et gibier a une chasse 
plus réglementée et a Ia cueillette fut très bref et 
s'opéra vraisemblablement a un stade très précoce. 
Cette niche écologique de l'homme se caractérise 
par des groupes de nomades peu nombreux se dépla-
cant avec leurs troupeaux vers de meilleures pâtures 
et sélectionnant pour l'élevage les animaux qui posse-
daient les caractéristiques voulues. Les pâtres vivaient 
dans les savanes, les deserts, Ia montagne et les 
toundras subarctiques on l'herbe domine dans Ia 
végétation. Les troupeaux paissaient généralement sur 
des prés naturels et le feu constituait le principal 
moyen pour améliorer les pâturages. L'élevage pasto-
ral subsiste aujourd'hui dans bien des habitats homo-
genes, caractérisCs ordinaircmcnt par une faible den-
site de population. Parmi les reserves de biosphere oü 
l'élevage pastoral se maintient, on peut ranger le lac 
Turkana au Kenya, Boule Loupe au Mali et Arasbaran 
en Iran. 

2.3. Agriculture traditionnelle 

Ii y a quelque 10 000 ans, les populations qui vi-
vaient en Asie du Sud-Est dans les vallées des fleuves 
ont découvert que l'on pouvait cultiver les plantes 
au lieu de les cueillir simplement là oii elles poussaient 
(Soiheim, 1972). Ce fut une découverte remarquable 
qui devait aboutir a uhe extension considerable de Ia 
niche écologique de l'homme, cc qui a conditionné 
a son tour Ia croissance démographique, le nombre 
d'humains ayant été multiplié par 160 entre 8000 
avant notre ère et 1750, atteignant a cette date le 
chiffre de 800 millions (Dumond, 1975). 

Les plantes disponibles furent rapidement étudiées 
en vue d'en évaluer les possibilités de culture (en 
s'appuyant sur les connaissances accumulées au cours 
des millénaires précédents). Au fond, la plupart des 
plantes que nous cultivons aujourd'hui ont été 
sélectionnées dans les premiers millénaires après leur 
domestication par l'homme. Les espèces végétales et 
animales qui pouvaient s'adapter a cc nouveau mode 
de relations avec l'homme se sont trouvées dans une 
situation privilégiée par rapport a leurs scurs sauva-
ges, élargissant leurs niches et accroissant leur nombre  

aux dépens des espèces qui n'attiraient pas les cultiva-
teurs. Trés rapidement, les meilleures terres arables, 
telles que les bassins fluviaux de l'Asie du Sud et de 
l'Est, de l'Egypte et du Proche-Orient, ont commence 
a produire des excédents en quantité suffisante pour 
fournir aux hommes les diverses occupations qui 
caractérisent Ia civilisation: gouvernement, église, 
armée, Iettres, arts, architecture, etc. 

Dans Ia plupart des terres marginales, les hommes 
continuaient a vivre en subvenant tout juste a leur 
subsistance bien que leur nombre fflt plus important 
qu'aux époques de la chasse et de la cueillette. Ces 
cultivateurs cultivaient généralement les cultures les 
plus diverses sur les mêmes champs et pratiquaient 
les coupes et les feux de forêts pour alterner les 
cultures avec les jachères forestières. Ce fut un 
système assez raisonnable, qui fonctionna parfaite-
ment tant que la densité de population fut relative-
ment basse; de nos jours il continue d'être appliqué 
avec succès dans de nombreuses regions du monde 
(Spencer, 1967). 

L'agriculture traditionnelle se caractérise par sa 
grande diversité d'adaptation aux conditions locales, 
par des cultures minutieusement sélectionnées pour 
chaque region concrete. Les agroécosystèmes 
locaux, controlés par l'homme, se substituent aux 
écosystèmes naturels, tout en ayant toutefois dans 
leur voisinage des massifs assez importants de forêts 
et d'autres végétations naturelles, on Ia nature 
continue de s'épanouir de nos jours et oü les fermiers 
vont ramasser du bois, des plantes médicinales, des 
fruits sauvages et des matériaux de construction, et 
on ils font Ia chasse aux animaux (en particulier a 
ceux qui ont pris l'habitude de se nourrir dans les 
champs abandonnés). Certains paysans qui pratiquent 
1 'agriculture traditionnelle cultivent jusqu 'a 100 
variétés de plantes et en ramassent encore jusqu'à 
300 sur les terres abandonnées (Kunstadter, 1970). 

L 'agriculture traditionnelle se caractérise aussi par 
Ic grand volume de travail qu'elle représente, Ia famil-
Ic étant l'unité de production essentielle, par un bas 
niveau d'investissements, l'énergie utiisée étant 
fournie par l'homme Ct les animaux, par une grande 
diversité des langues et des cultures, les dimensions 
relativement faibles des villages qui se déplacent a 
mesure que cela devient nécessaire, l'animisme ou 
le culte des ancêtres; les fermiers dependent encore 
en partie de Ia chasse et de Ia cueillette et, enfin, 
leurs familles sont plus importantes que celles des 
chasseurs. Corrélées, ces caractéristiques favorisent 
Ic maintien de l'équilibre entre l'homme et Penviron-
nement (World Bank, 1982). 

L'agriculture traditionnelle se porte trés bien dans 
certaines reserves de biosphere, dont Manu, Sihenit 
et Rio Platano. 

Les chasseurs, les éleveurs nomades et les fer-
miers traditionnels peuvent être considérés comme les 
hommes de l'écosystème, qui vivent au milieu des 

contraintes créées par les conditions naturelles locales. 
Bien qu'il existe un certain commerce limité avec des 
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groupes appartenant a d'autres écosystèmes, tous 
leurs besoins en denrées alimentaires sont assures par 
l'écosystème dans lequel us vivent; us ont appris au 
fil des générations a coexister dans l'écosystème sans 
en perturber l'équilibre (Dasmann, 1976). En dépit 
de la tendance a l'homogénéite des civiisations vivant 
dans les regions agricoles Jes plus riches, ces civilisa-
tions n'étaient que rarement trés étendues du point 
de vue des terres exploitées et accusaient encore une 
grande diversité d'adaptation aux conditions locales. 
Ii restait de vastes zones offrant une végétation 
naturelle occupées souvent par des hommes qui con-
servaient leur isolement culturel, linguistique et ecolo-
gique par rapport aux civilisations qui pratiquaient 
l'agriculture. Bien que l'espace occupé par la nature 
vierge se soit rétréci, ii restait assez étendu et une 
partie considerable de la surface terrestre se trouvait 
a l'état qui est celui des parcs nationaux>>. 

2.4. Agriculture industrialisée 

Des changements encore plus fondamentaux se 
sont opérés avecl'industrialisation de l'agriculture. 
C'est là le systèmè qui assure a present notre mode de 
vie essentiel. Ii est caractérisé par une trés grande 
consommation d'énergie, souvent utilisée si peu 
efficacement ,que les récoltes consomment, des 
semailles au repas, 10 a 15 .fois plus d'énergie qu'elles 
n'en peuvent produire elles-mêmes (a titre de corn-
paraison, pour la culture traditionnelle du Hz dans 
les regions telles que la Chine, chaque calorie investie 
produit 50 calories (Hirst, 1974). 

Les autres aspects de la niche de l'agriculture in-
dustriel1e sont la faiblesse de l'effort, la dépendarice 
a l'égard des engrais et des pesticides, le système de 
repartition mondiale, la production en série des four-
rages et un service vétérinaire hautement competent, 
les tracteurs et hales de barbelés, les variétés spéciales 
de quelques cultures standard a haut rendement, la 
propriété des terres qui n'appartiennent plus a des 
individus mais a des corporations, les systèmes de 
commercialisation complexes, la politique des prix du 
gouvernement, etc. Bien que pour nous autres cette 
niche paraisse tout a fait normale>>, elle a atteint le 
sommet de son evolution au cours de la vie de la 
plupart d'entre nous qui se trouvent dans cette encein-
te. Notamment, la production du maIs aux Etat-Unis 
a triple entre 1950 et 1970 (Dasmann, 1976), et les 
superficies cultivables occupées par les céréales dans 
les pays en voie de développement se sont étendues 
de 2,2 millions de km carrés en 1950 a 4,1 millions 
de km carrés en 1981. Il n'y a donc Hen de mira-
culeux a ce que la population mondiale alt plus que 
double pendant cette période, la croissance de la 
production alimentaire continuant de favoriser la 
croissance démographique (Barr, 1981). 

L'usage de sources d'énergie commodes a eu toute 
une série d'autres consequences écologiques. Ainsi, 
les piles électriques ont permis a l'homme de chasser 

Ia nuit, et les chalutiers a moteur peuvent maintenant 
exploiter les ressources piscicoles avec tant d'effica-
cite que bien des regions riches en Poisson qui ont 
nourri les pêcheurs des milliers d'années durant ont 
a tel point épuisées qu'elles ont perdu toute leur 
valeur économique. 

Nous sommes tous conscients de notre dépendan-
ce vis-à-vis du combustible; encore ne faut-il pas 
sous-estimer non plus l'impact des autres compo-
santes de Ia niche industrielle. Le commerce inter- 
national qui, sous sa forme actuelle, n'est possible 
que grace au carburant bon marché pour les navires, 
depend dans une certaine mesure de la sécurité inter-
nationale, cette forme moderne de Pax britanica>. 
Les Nations Unies, les sociétés transnationales, la 
Banque mondiale de la reconstruction et du develop-
pement, les programmes d'assistance technique, les 
télécommunications par satellite, une lingua franca 
(l'anglais), une monnaie commune (le dollar), et bien 
d'autres institutions sociales cimentent ce système. 
Lorsqu'un écosystèrne local ne rentre pas dans ses 
capacités, il recoit immédiatement l'assistance alimen-
taire et médicale pour remédier aux consequences de 
son utilisation irrationnelle. Si quelques pays en-
gagent des hostilités, des efforts sont déployés pour 
contenir Ia conflagration dans certaines limites de 
sorte a éviter des consequences défavorables sur le 
commerce international (bien que ce soit là une chose 
assez risquée). 

On n'est pas toujours conscient de la gravité des 
changements entrainés par le développement in-
dustriel moderne dans la niche écologique del'Homo 
sapiens. Ce qui fut, jadis, un ensemble composite 
d'écosystèmes locaux ou de civilisations riveraines est 
devenu un système autrement moms diversifié et plus 
étroitement corrélé couvrant le monde entier. Les 
hommes de l'écosystème sont devenus hommes de la 
biosphere>> tirant leurs moyens d'existence non pas 
d'un écosystème local isolé mais de l'ensemble de la 
matière vivante du monde. Mettant largernent a con-
tribution les ressources terrestres grace au commerce, 
a des communications rapides et peu coüteuses, les 
hommes de la biosphere peuvent fournir d'immenses 
quantités d'énergie et de matériaux leur permettant 
de vivre dans n'irnporte quel écosystème et de le 
quitter quand ii n'est plus suffisamment productif 
(Dasmann, 1976). 

Un exemple simplifie peut illustrer ce point: le 
pétrole d'Arabie Saoudite alimente les machines et 
permet de produire les engrais et les pesticides 
rendant possible la culture du cacao sur les terres 
marginales de l'Afrique de l'Ouest Ct la production 
en Suisse du chocolat, lequel est transporté par avions 
arnéricains a Singapour pour être vendu en Asic du 
Sud-Est. Les revenus touches par le fermier ouest-
africain lui permettent de s'acheter une motojaponaise, 
du café éthiopien et du riz thailandais, sans pouvoir, 
toutefois, compenser la perte des terres, pour long-
temps dégradées. Les revenus de loin plus importants 
réalisés par le producteur de chocolat suisse lui 
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permettent de subventionner d'autres cultivateurs de 
cacao pour ics encourager a détruire leurs forêts; en 
tant qu'effet subsidiaire, II pourra implanter ses 
entreprises de fabrication de baby-food a travers tous 
les pays du monde cc qui aura un impact profond sur 
ics pratiques alimentaires des nourrissons et les cultu-
res humaines locales. 

L'extension de la niche écologique de l'homme a 
eu pour résultat l'essor démographique. L'homme de 
la biosphere peut, du moms aujourd'hui, continuer 
d'accroftre son nombre dans une proportion géométri-
que grace ii la subvention énergétique de la production 
et a Ia distribution des produits alimentaires par ic 
biais du charbon et du pétrole, c'est-à-dire grace au 
capital des écosystêmes, lequel, se décomposant au 
cours de piusieurs ages géologiques, s'cst converti en 
carbon e. 

Cette nouvelic niche écologique de l'agriculturc 
industrielle a ouvert l'homrne des possibiités in-
croyables en lui permettant d'atteindre Ia Lune et de 
descendre au fond des mers, de porter sa population 
a plus de 4 milliards, sans que cette croissance laisse 
entrevoir son terme. Mais si les éléments plus tradi-
tionnels de Ia niche de l'homme se sont développés 
pendant des milliers, voire des dizaines de milliers 
d'années, Ia niche industrielle est nouvelie et n'a pas 
fait ses preuvcs; elle ne présente aucune garantie de 
stabilité. 

3. CE QUE L'AVENIR NOUS RESERVE 

Qu'adviendra-t-il de la niche de l'homme si l'agri-
culture industrialisée n'est plus fournic en énergie ou 
si cette énergie devient si chére qu'elle ne pourra 
plus être un facteur important de l'écosystème 
humain? Ce que nous pouvons espérer de mieux, 
c'est unc stabilité relative et une evolution tranquille 
et paisible vers une nouvelle niche écoiogique basée, 
comme l'agriculture traditionnelle, sur Tes ressources 
locales disponibles propres a satisfaire Ia plus grande 
partie des besoins essentiels de l'homme. Les reserves 
de biosphere pourraient jouer un role capital dans cc 
processus évolutionnel et dirai-je c'est Li le rle le 
plus important dévolu aux reserves de biosphere. 

Les reserves de biosphere qui englobent dans leur 
meilleure forme de vastes zones naturelles de la réser-
ye comp16te> sont entourées d'espaces encore plus 
étendus oi les activités humaines sont compatibles 
avec les objectifs de la protection de la nature. Elles 
poun-aient servir de base a la conservation des écosys-
témes humains fondés sur les ressources locales 
disponibles et pour les recherches en vue de trOuver 
de plus larges applications pour ces adaptations. Les 
systémes menaces de disparition par les avancées 
technologiques temporaires, pourraient survivre dans 
les reserves de biosphere jusqu'à être en mesure d'as-
surer Ia variabilité nécessaire a leur adaptation aux 
conditions nouvelles qui demanderont une utilisation 
stable des écosystèmes sur une base rationnelle. 

S'il faut qu'un 1<si&cle d'ors arrive, Ce qui depend 
de l'homme en dernière analyse, la science devra alors 
centrer ses efforts sur la creation de nouvellcs métho-
des et moyens biologiques de lutte Contre ics parasites 
agricoles, sur la production d'engrais naturels, et l'éla-
boration de systêmes de récoltes stables. Les reserves 
de biosphere peuvent être un haut lieu de conserva-
tion des ressources génétiques, de recherches de 
nouveaux agroécosystèmes et d'expérimentations en 
matière d'étude des écosystèmes humains traditionnels. 
Comme ces derniers (unc population autochtone s'y 
conservera et utilisera la nature par des modes tra-
ditionneis) peuvent fournir des donnCes sur les possi-
bilités d'utilisation stable des ressources, les reserves 
de biosphere dans lesquelles ces populations peuvent 
exister sans risque, donneront des informations im-
portantes sur le maintien des systèmes autosuffisants. 

Bref, l'homme aurait a faire preuve dans I'avenir 
d'une soupiesse écologique considerable pour s'adap-
ter aux mutations de l'environnement. Cette souples-
se sera Ic mieux assurée a travcrs Ia plus grande diver-
site possible des agroCcosystèmes et laconservation 
des connaissances et des experiences accumulées par 
les hommes menant un train de vie traditionnel, 
qui i fait ses preuves au fil des centaines de généra-
tions. 

Les reserves de biosphere dont la principale 
vocation est de preserver Ia diversité de la vie de 
l'homme pourraient devenir des refuges modernes 
de la variabilité culturelle et écologique humaine, 
qui nous vaudront la gratitude de nos descendants. 

Malheureusement, Ia plupart de ces reserves ne 
sont pas en mesure d'apporter de solution aux 
problémes les plus importants qui se posent a 
I'homme: le développement d'écosystèmes humains 
stables. Ii est temps, sans doute, de donner plus 
d'extension aux reserves de biosphere et de consentir 
plus d'efforts pour soutenir des modes de vie d'alter-
native sur les territoires des reserves de biosphere 
dont l'objectif premier est de mettre en place des 
écosystèmes humains en vue de l'âge <postpétroliers. 
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RESUME. Se référant ft l'exemple du littoral du 
Pacifique et des Caraibes, l'auteur de cet ouvrage fait 
valoir les avantages mutuels que donne aux sociétés 
traditionnelles l'intégration de leurs connaissances 
sur la protection de Ia nature dans les programmes de 
protection modernes. Des modes d'utilisation ra-
tionnelle Ct judicieuse des récifs coralliens et des 
petites fles qui se rapportent aux types d'environne-
ment les plus vulnérables ont été élaborés et appli-
qués bien avant l'apparition des méthodes modernes. 
Dans ces sociétés, un vaste savoir écologique, le droit 
de propriété traditionnel sur les ressources tiaturelles 
Ct l'environnement, ainsi que la réglementation so-
ciale de [cur usage ont fait apparaftre des systèmes 
de protection et d'utilisation rationnelle de la nature, 
attestant le haut degré de culture, vraiment digne de 
respect, des populations qui les ont mis en place. 
Dans beaucoup de regions, ces systémes hautement 
adaptés fonctionnent jusqu'ft present, mais ils exigent 
souvent une aide extéricure pour la protection de 
l'autonomie territoriale et l'investissement des 
autorités locales du droit de disposer des ressources 
naturelles et de l'environnement. Plusieurs sociétés 
traditionnelles ont sollicité Ic concours des organisa-
tions internationales en vue de conférer a leurs tern-
toires histoniques le statut de zones protégées. La 
creation des territoires protégés, dans l'intérêt des 
populations locales, en vue d'assurer leur participa-
tion a la gestion moderne des ressources naturelles et 
ft la recherche, présente un certain nombre d'avanta-
ges dont la garantie d'assistance de la part de la popu-
lation autochtone, I'acquisition de connaissances 
écologiques, ['heritage des moyens décentralisés et 
économiques de. gestion et de contrôle de l'envi-
ronnement. Dans les zones des mers tropicales surtout 
de grandes distances, des populations disséminées, 
des prix élevés, des connaissances limitées en matière 
d'écologie rendent diffidile une utilisation efficace 
et rationnelle de la nature. Nombre de ces problèmes 
pourraient être résolus en encourageant les méthodes 
de protection traditionnelles aptes a servir de base a 
la creation de territoires protégés dans l'intérêt des 
populations locales. Parmi les nombreux types de 
territoires protégés, ce sont les reserves de biosphere 
du programme MAB qui conviennent le mieux pour 
mettre en valeur Ic role des populatons traditionnelles 
dans l'aménagement, la gestion des reserves et la 
recherche menée dans leur cadre.  

INTRODUCTION 

De nombreuses méthodes de protection de la na-
ture et de gestion des ressources naturelles employees 
par les sociétés traditionnelles permettent d'exploiter 
intelligemment, du point de vue écologique, un en-
vironnernent fragile. Les experts étrangers en ressour-
ces naturelles peuvent améliorer leur connaissance des 
écosystémes locaux en assimilant l'expérience des 
spécialistes partisans des méthodes traditionnelles. De 
même, lapopulation des sociétés traditionnelles tirera 
profit de sa participation a l'étude de l'environnement 
et au programme de gcstion, car dc pourra ainsi 
conserver son mode de vie traditionnel, son habitat et 
ses droits traditionnels sur Ic territoire local. Le 
recrutement de la population locale pour la gestion 
des reserves de biosphere est un moyen très impor-
tant d'atteindre ft un double objectif: garantir la 
recherche sur Ics problémes de l'environnement ainsi 
que 1 'auto-determination et 1 'autonomie territoriale 
des sociétés traditionnelles. 

Les questions traitées dans cet article sont les 
suivantes: 1) certains problèmes généraux qui se p0-
sent aux chercheurs darts Ic domaine des ressources 
naturelles, a l'administration des territoires protégés 
et aux populations des sociétés traditionnelles; 2) les 
propriétés naturelles des cultures traditionnelles et 
des méthodes de protection de Ia nature; 3) les 
méthodes traditionnelles de gestion des environne-
ments les plus fragiles du monde dans le Pacifique ct 
les Caraibes, et 4) Ic role potentiel des populations 
traditionnelles dans la creation et Ia gestion des 
reserves de biosphere. 

PROTECTION DE LA NATURE ET LES 
TRADITIONS 

Les pays tropicaux qui possèdent des ressources 
biologiques abondantes mais qui sont économiquc-
ment pauvres subissent des modifications écologiques 
notables: isolement moms net, exploitation massive 
des ressources naturelles, croissance et expansion de 
la population. Les forces centrifuges du développe-
ment et les forces de Ia conservation de Ia nature 
gagnent de nouveaux sectcurs et habitats dans un but 
d'exploitation ou de protection. Ces programmes se 
concentrent de plus en plus sur des zones auparavant 
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intactes des pays tropicaux on les destructions attei-
gnent maintenant ce quc les sociétés traditionnejles 
ont conserve en vertu de leur isolernent. Placées en 
marge des programmes de développcment économi-
que et de protection de Ia nature, introduits de l'ex-
térleur et bases sur I'expCrience d'autres pays, extra-
poles aux conditions locales, les sociétés traditonnel-
les sont souvent tenues a l'écart d'une participation 
constructive et a part entière (World Bank, 1981). En 
dehors de ces sociétés, on voit souvent une menace 
dans Ic développement et la protection dc la nature 
car dans ces deux cas les ten-es et les moycns des 
populations locales sont mis en jeu. Scion Stretton 
(1976), dans la plupart des cas, Ia question de savoir 
s'il faut protéger ou exploiter les ressources naturel-
les (croissance économique, protection de Ia nature) 
est en fait réductible àun seul point: qui utiisera les 
ressources naturel1es. La participation des popula-
tions locales est désormais un élément important des 
nouveaux programmes de développement et de pro-
tection de l'environnement proposes par la Strategic 
mondiale de la protection de la nature (IUCN, 1980), 
Ia Declaration de Bali (IUCN, 1982b) ct Ic program-
me <L'Homme etla Biosphère (Ambio, 1981a). 

Dans hien de regions, la menace qui pèse sur la 
nature et sur les sociétés traditionnelles elles-mêmes 
a une origine similaire et une solution potentielle 
commune. Dans le Pacifique et les Caraibes, en parti-
culier, l'exploitation accrue des ressources, l'essor du 
tourisme et la pollution rampante mettent en danger 
les écosystmes insulaires et marins, jadis isolés, ainsi 
que leurs populations (Dahi and Baumgart, 1982; 
Ambio, 1981b). Dans ces regions, comme dans la 
plupart des pays tropicaux en voie de développement, 
une gestion efficace de I'erivironnement et l'exploita-
tion rationnelle de la nature sont a tel point ma!aisées 
en raison de l'étroitesse des connaissances écologiques, 
du manque de moyens et de techniques pour la réali-
sation des programmes locaux que Ic gouvernement 
d'un pays surcharge de problèmes n'est souvent pas 
en mesure de contrôler tout l'éventail des problémes 
qui nécessitent un rglement (Singh, 1982; Dab!, 
1982). Puisqu'on ne peut guère espérer de plus 
grosses subventions internationales ou locales pour 
soutenir les projets calqués sur les programmes fon-
ctionnant dans les pays industrialisés qui ont Pu les 
financer p!us génereusement ét les doter de personnel, 
les méthodes de gestion des ressources basées sur les 
connaissances et l'expérience traditionnelle semblent 
préférables sur le plan écologique ct économique 
(Kwapena, 1982; Eaton, 1982; Nietschmann, 1982a; 
Johannes, 1982). 

L'association des populations locales aux program-
mes d'étudc et de gestion de i'environnemerit s'har-
monise parfaitement avec les objectifs de ces projets, 
apportant des bénéfices mutuels a Ia population et 
a l'environnement a travers leurs échanges et soutiens 
réciproques. Souvent, en effet, seule Ia population 
rurale locale est en mesure de contrôler efficacement 
de vastes zones dans nombre de pays tropicaux; sa  

connaissance de la biote et de l'environnemen't est 
généralernent parfaite e1 quelquefois très fine et 
complexe. C'est elle qui gêre ces ressources en utili-
sant des méthodes justifiées par le temps, adaptées 
au plan culturel et écologique. Les connaissances et 
les technologies traditionnelles élaborées par des 
générations entières a travers l'expérimentation et les 
pratiqucs in situ sont une ressource précieuse qu'il 
faut mettre a contribution et dont ii faut prendre 
soin. L'avenir des sociétés traditionnelies Ct de leurs 
connaissances depend de la manière dont seront pro-
tégés leurs territoires avec lesquels dIes sont en 
étroite correlation. Une reconnaissance nationale ou 
internationale des droits traditionnels sur Ies ten-i-
toires et les ressources naturelies est un moyen 
important pour sauvegarder Ia culture et l'environne-
ment. 

L'unc des voies pour parvenir a cet objectif con-
siste probablement a crécr des territoires protégés 
peuplés par des populations traditionnelles. Par 
exemple, l'ethnie San BIas Cuna au Panama a deman-
dé Ia creation d'un parc national qui servirait de 
tampon pour protéger son aire traditionnelle sur 
Ic continent contre l'expansion des cultivateurs 
Ladino qui manquent de terre. La collaboration 
commune de l'Union internationale de la conserva-
tion de la nature et des ressources naturelies (ITJCN) 
et de l'Agence pour le développement international 
(AID), ainsi que la formation de gardes-forestiers 
organiséc parmi les habitants par Ic Centro Agrono-
micao de Investigacion y Enseñanaza (Centre agro-
nomique de recherche et d'enseignement) visent a 
assurer les droits coutumjers des Cunas sur cc ten-i-
toire et Ia protection de ia forêt tropicale humide 
contre les coupes. 

Dans ce cas particulier, l'important, c'est que Ic 
parc national sera conforme aux intéréts communs 
de Ia population locale et A.  la protection des processus 
biologiques vitaux (Budowski, 1982). Dc même, 
certaines tribus de la Papoua-Nouvelle Guinée deman-
dent que leurs territoires traditionnels soient trans-
formés en parcs nationaux pour protéger et consacrer 
leurs droits traditionnels stir ces terres (Kwapena, 
1982; Eaton, 1982). 

Toutes les categories de territoires protégés ne 
doivent pas nécessairement inclure une population 
qui y reside en permanence. La Liste des Nations 
IJnies de 1982 relative aux pares nationaux 
et territoires protégés (IUCN, 1982a) comporte 10 
categories de territoires protégés; seuls quelques-uns 
de ces territoires ont été autorisés ft héberger des 
populations permanentes (autochtones ou plus 
récentes). A la deuxième Conference du Pacifique 
Sud tenue en 1979 a Sydney, ii a été confirmé 
qu'aucun des territoires protégés existants ou envisa--
gés dans la plupart des pays d'Océanie n'entre dans 
une categoric de la Liste onusienne puisque tés popu-
lations traditionnelles continuent d'y vivre et d'exer-
cer leurs droits traditionnels sur ces ten-cs. Ii faut 
done revoir certaines de tes règles et promouvoir le 
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développem ent d 'autres categories prCvues notam-
ment par le Programme des reserves de biosphere 
MAB. 

Etant donnC que les reserves de biosphere doivent 
être dotées d'une protection juridique a long terme, 
elks peuvent Ctre multizonales en fonction du mode 
de protection de l'environnement, d'utilisation de Ia 
nature, inclure des paysages traditionnels et des 
milieux modifies susceptibles d'être reconstitués; dies 
contribuent aussi a I'étude, a la recherche et au déve-
loppement de méthodes de gestion adéquates (di 
Castri, 1-ladley and Damlamian, 1981); elles peuvent 
parfaitement aider 1 i'extension de Ia cooperation en 
matière de protection de l'environnement qui doit 
allier les meilleurs éléments des strategies locales et 
extCrieures. 

Comme nos connaissances sont relativement 
restreintes tandis que les connaissances traditionnelles 
sc sont en grande partie conservées et que certaines 
lies de !'archipel Fidji ont fait l'objet d'une excellente 
étude fondamentale (Brookfieid et al., 1978, 1979, 
1981; Bedford et al., 1978), les écosystèmes des 
lies et des récifs du Pacifique peuvent parfaitement 
convenir a [a réalisation des projets du MAB. 

3. LA NATURE DES SOCIETE S 
TRADITIONNELLES 

La grande diversité de ces sociétés dépasse de loin 
les pouvoirs descriptifs de termes •  tcls que tradition-
nelle, tribale ou indigéne. Ii appartient de réduire les 
differences en similitudes. Je me sers dans cet ouvrage 
du vocabulaire traditionne1 pour designer une 
petite société de gens vivant sur un territoire corn-
mun et dont !'existence depend des relations corn-
munautaires et des droits et obligations traditionncls. 
Souvent installés sur des territoires ancestraux, les 
membres de la Société traditionnelle sont fortement 
attaches sur le plan culturel a leur sol et réclament on 
reconnaissent leurs droits exclusifs sur cette terre et 
leurs ressources naturelles. Ils pratiquent des métho-
des culturales variées et écoiogiquement intégrées pour 
obtenir des récoltes stables et d'autres moyens de 
subsistance. Ces méthodes assurent souvent !a pro-
duction de denrées excédentaires pour le commerce 
local et regional avec les populations voisines. Les 
sociétés traditionnelles vivent plutôt de leur pro-
duction interne et de la circulation des ressources 
locales que du marché d'échange dc travail et de 
ressources naturelles contre de l'argent et des mar-
chandises produites par les economies d'autres pays. 
L'utilisation, la circulation et Ia gestion des ressour-
ces naturelles sont socialement réglementées par le 
biais des autorités locales et les liens communautaires. 
Les sociétés traditionnelles se distinguent done préci-
sément des autres sociétés par cette autonomie tern-
toriale et culturelle, une economic ou un type de 
société locaux axes sur les besoins internes, une 
dépendance envers un mode de vie élaboré au cours  

d'une longue adaptation a l'environnement local et 
aux peuples voisins. En d'autres termes, Ia société 
traditionnelle n'est pas culturellement gelée> par Ia 
tradition mais elle évolue continuellement avec elle. 
Toutes les cultures se développent, changent et 
s 'adap tent. 

Des peuples traditionnels existent a l'intérieur de 
sociétés plus importantcs et politiquement variées: 
dans des pays places sous le contrôle de puissances 
étrangêres, notammcnt sur les territoires sous tutelle 
des fles du Pacifique Ct en Nouvelle-Calédonie; dans 
des pays gouvernés par les descendants de peupIes 
non indigênes, comme I'Australie; enfin, dans des 
pays gouvernés par la population indigène, en parti-
culier en Papoua-Nouvelle Guinée (Wendt, 1978). 
Ainsi, les peuples traditionnels peuvent donc faire 
partie du Tiers-Monde et de la majoritC culturelie de 
leurs territoires (Palau, les lies Marshal! et Samoa 
Occidentale), ou être rattachés a une nation con-
stituée de multiples minorités ethniques comme 
c'est le cas de la Papoua-Nouvelle GuinCc. us peuvent 
aussi faire• partie d'un Quart-Mondc, c'est-à-dire 
Ctrc des minorités culturelles, au plan économique 
et politique, se trouvant éconamiquement et politi-
quement de la majorité ethnique dominante laquelle, 
a son tour, peut constituer Ic <4 Premier-b, Ic Second-fl 
ou Ic Tiers-Monde. La langue, la religion, Ia culture et 
l'histoire de Ia majorité des peuples du Quart-Mon-
de et des nations a l'intérieur desquelles ils vivent 
different. Nombre de ces peuples ne reconnaissent 
pas la souveraineté de l'Etat en Ce qui concerne la 
citoyenneté et le domaine territorial; ils peuvent gar-
der un contr1e autonome de leurs terres ancestrales 
et des ressources naturelles dans Ta mesure oit ils sont 
éioignés de l'autorité nationale politique et Cconomi-
que imposée a partir du centre. 

Les connaissances écologiques de la population, 
basées sur une bonne maltrise de l'environnement, 
représententsouventun acquis de grande valeur qu'il 
convient de sauvegarder. Elles permettent en outre 
de mener des recherches communes en vue de verifier 
leur efficacité dans les conditions locales et Ia pUs-
sibilité de les appliquer a d'autres regions. 

4. GESTION TRADITIONNELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT MARIN TROPICAL 

L'étude de la gestion et de Ta regulation par les 
populations indigénes de I'habitat mann tropical 
montre que les méthodes de protection tradition-
nelles sont efficaces et bien élaborées. Les récifs 
coralliens, les lagunes et les petites lies se rapportent 
an type d'environnement le plus fragile (Fosberg, 
1973; Nietschmann, 1982a; Wace, 1982). Etant 
donné que les lies océaniques sont démunies de 
plateaux continentaux, leurs réserves de fruits de 
mer sont confinées principalement sur les récifs et 
dans les lagunes, et sont de cc fait particulièremeiit 
vulnérables> (Johannes, 1982). La biote insulaire, Ia 
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vie des récifs et des lagunes sont limitécs aux caux 
littorales dont la profondeur restreint la photosynthése 
et la pénétration éventuelle de 1a biote en provenance 
d'autrcs récifs et d'autres lagunes. 

Depuis des centaines, voire des milliers d'années, 
les populations des lIes du Pacifiquc ont élaboré des 
technologies et des méthodes convenables d'exploita-
tion non préjudiciabie des ressources nattirelles 
limitées des lies, soucieuses I Ia fois de les protéger et 
de les conserver. L'efficacité de certaines de ces 
méthodes est en net contraste avec les procédés 
d'exploitation destructeurs empioyés par les 
Europécns et d'autres peuples I partir du 16e  siècle 
(Fosberg, 1973; Elliott, 1973). 

4.1. Méthodes de protection de l'environnement des 
lies du Pacifique 

Les habitants des lies du Pacifique ont géré leurs 
ressources naturelles sans p rovoquer d 'alterations 
sensibies de I'environnement en dépit de la forte 
densité de lcur population au cours de la iongu 
période qui a précédé la colonisation (Fosberg, 1973). 
Comment y sont-ils parvenus? Les recherches de 
R.E. Johannes, biologiste qui étudie la péche tropica-
le, l'ont amené I conclure que les insuiaires ont 

depuis déjà des siècles élaboré et appliqué ia quasi-
totalité des méthodes modernes de protection des 
espèces marines de la péche longtemps avant qu'on 
ne prft conscience dans les pays occidentaux de la 
nécessité de protéger l'environnement mann (Ii n'y a 
que 90 ans que les biologistes occidentaux ont corn-
mencé I réfléchir I la menace d'épuisement des 
reserves piscicoIes). (Johannes, 1982). Ces méthodes 
de conservation de la nature comprennent les saisons 
et les zones prohibécs, les restrictions de quotas et 
de tallies, ie monopoie de la péche, le contrôle des 
modes de péche, l'accès timité des lagunes, la durée 
de possession limitée des récifs et des Jagunes. Ainsi, 
pendant le frayage, la pêche était interdite (Johannes, 
1978; Kiee, 1980). Les zones de péche étaient périodi-
quement fermées pour protéger les populations de 
poiisons, de crabes et de tortues, Ct certaines regions 
ont été sanctuarisécs (Johannes, 1978; Elliott, 1973; 
Klee, 1980). Des restrictions visaidnt les types de 
materiel de péche, Ics méthodes de prise, l'accès des 
connaissances spéciales; certaines espéces ont même 
été déclarées patrimoine* exciusif d'une certaine 
partie de la société (KIee, 1976, 1980; Johannes, 
1978, 1981; Carrier and Carrier, 1983;Nietschmann, 
1982a dans la presse). Les aires de péche, de chasse 
a la tortuc et aux dugongs restaient en jachère> 
comme dans l'agriculture suédoisc cc qui a permis 
de les reconstituer (Nietschmann, 1982a). Une des 
méthodes les plus importantes et les plus répandues 
pour réguler l'intensiré de la pêchc et en contrôier 
l'accès a consisté I instituer des droits de propriété 
sur les récifs et les lagunes: 

Les systèmes du droit maritime de possession 

en Oceanic contribuent I i'exercice du contrôle des 
insulaires sur les formes et I'intensité de l'expioita-
tion de leurs eaux et, partant, a leur protection 
contre l'épuiscment. Le mécanisme est simple. II 
est evident que là ofi existent les droits de pêche, il 
en va de l'intérêt des propriétaires de ces droits de 
limiter la pêche car cela assure Ia productivité I venir 
de Icurs zones piscicoles. A défaut d'un tel contrôle, 
ii est de l'intérét du pécheur d'attraper tout cc qu'il 
peut en utilisant même des rnéthodes écoiogiquement 
destructrices des lors qu'elles facilitent sa tâche. Si 
un pCchcur ne le fait pas, un aUtrc le fera a sa place. 
La moderation n'aura pas de sens et les ressources 
seront épuisées (Jahannes, 1977). 

L'extension du colonialisme, de la concurrence 
étrangère pour les ressources insulaires et maritimes, 
ainsi que de nouveaux systémes politiques et juridi-
ques encore en vigueur aujourd'hui ont affaibli et 
éliminé les techniques de protection indigénes Utili-
sees par de nombreuses communautés insulaires 
(Johannes, 1977, 1978; Singh, 1982; Kiee, 1980). 
De nombreuses méthodes subsistent néanmoins 
et ont été renforcées et dans certaines regions la 
gcstion traditionnelle des ressources naturelles a 
retrouvé son second souffle. 

A Ouvéa, une des lies de la Loyauté sise a 100 km 
de la Nouvelle Calédonie, les autochtones viennent de 
ressusciter les méthodes traditionneiles de protection 
de l'environnement pour protéger leurs ressources 
maritimes naturelles menacées d'épuisement. Huit 
villages situés le long d'un atoll de 50 km se sont 
partagés officiellement les ressources naturelles de la 
lagune et du récif conformérnent aux droits tradition-
nels des villages sun les zones de péche du Poisson et 
du crabe (contrairemnt au Code Napoleon français 
qui ne reconnait pas dc droits privés ou collectifs sur 
i'espace aquatique au-dell de la ligne de la marée 
haute). Des efforts ont aussi été faits pour moderniser 
la pêchc, c'est ainsi qu'on a instalié des réfrigérateurs 
pour encourager l'exploitation des ressources pis-
cicoles destinécs a la consommation locale et a 
l'exportation. Ces mesures ont Cu pour résultat des 
prises excessives et la diminution des reserves pis-
cicoles de la lagune. Pkisieurs villages ont alors rein-
troduit leurs droits traditionnels de propriété, ont 
installé des griliages dans la lagune, interdit le harpon-
nage des crabes et poissons et d'autres techniques 
ainsi qu'interdit la péche aux non-autochtones. Les 
habitants, des autres villages montrent du respect pour 
ces méthodes de conservation car iTs reconnaissent 
toujours les droits traditionnels de propriété des villa-
ges sun les ressources naturelles. 

Dans le detroit de Torres, le Traité sur les fron-
tières entre i'Australie et Ia Papoua-Nouveile Guinéc 
de 1978 et la récente introduction de la péche indu-
strielle aux abords des récifs ont place au premier 
plan la nécessité de respecter les droits traditionnels 
de la pêche, l'intégrité du territoire tribal et les met-
hodes traditionnelles de gestion des ressources naturel-
les (Nietschmann, in press; MacDonald. 1981;Johan- 

198 



flCS, commun. pers., 1983). Les Papouasiens et les 
insulaires du detroit de Torres ont depuis très long-
temps Ctabli les limites maritimes Ct de récifs tradi-
tionnelles, ainsi que les droits de propriCté sur les 
zones de pche; ces limites et droits sont a considCrer 
comme une partie du TraitC. Si Ia pêche commerciale 
des récifs doit avoir pour consequence une sur-
exploitation des ressourccs piscicoles, comme ce 
fut souvcnt ic cas dans d'autres regions, les habitants 
des lies pourront réintroduire on renforcer les droits 
de propriétC des villages sur ces ressources, droits 
affaiblis sous la pression économique et politique du 
Commonwealth Australien et de l'Etat de Queensland. 

A OuvCa et dans le detroit de Torres, comme dans 
beaucoup d'autres endroits du Pacifique, les droits 
et méthodes traditionnels dc conservation des 
ressources marincs ont a jouer un role important dans 
ics programmes de gestion des écosystCmes. 

4.2. Conservation traditionnelle de la nature dans les 
Caraibes 

La colonisation européenne des lies des Carafbes 
a eu pour rCsultat l'holocauste des peuples indiens des 
Arawaks et des Caraibes (Sauer, 1966;. Nietschmann, 
1982c). Les méthodes indigCnes de conservation 
rationnelle de Ia nature ont fait place a des techni-
ques d'exploitation des ressources naturelics de 
Ia mer et des lies assurant profits et moyens d'existen-
Ce. Quelques méthodes de péche traditionnelles 
empruntCes aux insulaires des Caraibes ont subsistC 
chez les pêchcurs de I'Inde Occidentale (Price, 1962); 
certaines techniques sont utilisées par la tribu Garifu-
na (Carafbe Noire) au BClize, au Honduras et an 
Nicaragua, ainsi que par les tribus indiennes du lit-
toral des Caraibes, en Amériquc Centrale et du Sud 
(Nietschmann, 198gb). Ii est nécessaire d'étudier les 
méthodes de conservation de Ia nature irisulaire et 
maritime, utilisées par toutes Jes tribus locales de Ia 
mci des Caraibes: afro-américaines, afro-amérindien-
nes, amérindiennes ct autres culturcs qui ont élaborC 
des mCthodes d'exploitatiort non préjudiciable des 
ressources naturelles limitécs. 

On pcut beaucoup apprendre des tribus tradition-
nelles qui ont survécu. La tribu Misicito de Ia cOte 
honduriennc et nicaraguayenne vit des ressources des 
forêts, des lagunes et de lamer. Fortement dépendants 
de ces ressources qui peuvent facilement tre sur-
exploitCes du fait de Ia croissance de Ia population, 
les Miskitos ont Claboré des mCthodes de contrOle de 
leur exploitation dans l'espace et ic tcmps (Niet. 
schmann, 1973). UnC des techniques les plus efficaces 
consistait a introduire des droits exclusifs de propriété 
des villages sur les espaces maritimes, lagunaires et 
insulaires. Les communautés cOtières des Miskitos 
jouissaient des droits de propriété traditionnels sur 
la mer et sur une zone maritime incluant les bancs 
et les hauts-fonds de tortues, les récifs et les ties de 
pche de poissons. A travers les traditions de conser- 

vation de la mer et les druits traditionnels de prop-
riété sur Ia surface de la mer, les Miskitos réglemen-
taient l'accCs et le contrOle de l'exploitation des 
ressources. Par exempic, la communauté Miskito dans 
la region de Tasbapauni contrOlait traditionnellement 
les bancs de tortues dans une zone de 50 km du 
littoral (c'était une partie de Ia zone maritime in-
digéne qui dCpassait de loin lcs premieres zones na-
tionales de 3 et de 12 mules et qui a prCcédé de 
quelqucs siCcics les zones Cconomiques exciusives 
de 200 milles proposécs par la conference des Nations 
Uniés sur ic droit de la mer). Les eaux cOtières des 
Miskitos constituaient les aires d'habitat principales 
de Ia tortue herbivore verte, aliment essentiel des 
Miskitos sur lequel reposait I'existcnce mCme de icur 
sociCtC; les tortues se rassemblent dans ics lies sous-
marines, sur les hauts-fonds, appelés bancs. Le jour, 
elles paissent sur les bancs et s'en vont la nuit vcrs 
des récifs coralliens éloignés que les autochtones 
appellent shauts-fonds (v. figure). Le droit de prop-
riétC traditionnel sur Ia zone et ics ressources marines 
qui appartenait aux villages Miskitos s'est étiolC 
peu a peu a partir de Ia fin des annCes 60. La commer-
cialisation de la pêche des tortueS vertes en 1969-
1977 a mis en danger aussi bien Ia survie de l'cspCce 
quc Ia culture des Indiens (Nietschmann, 1979). 
L'cxploitation privCc des ressources marines cngendre 
de graves conflits a l'intérieur des villages et entre 
dx A propos des restrictions et obligations territoriales 
et sociales. En 1977, le gouvernement devait inter-
dire la pêche commcrciale des tortues; a partir de 
1972, les pCcheurs de lajamaiquc ont pris bail les 
droits de pCche dans les caux contigues au Nicaragua 
de l'Est et, sans le savoir, ont empiété sur ledomaine 
de pêche traditionnel des Miskitos. Les filets metal-
liques ont provoqué Ia surexploitation de plusicurs 
espCces de tortues autour des récifs coralliens, les 
entrailics de poissons vidés ont attire des requins qui 
ont chassé les tortues alors que lès moteurs suspendus 
déchiraient les filets a tortues des Miskitos. Les Ja-
maicains ont fait la sourde oreille aux plaintcs des 
Miskitos, ce qui entralna, au milieu des annCes 70, 
tine guerre classique pour ics droits de péche: les 
Miskitos voulaient défendre leurs territoires marins 
et les Jamaicains leurs baux. Le gouvernement 
nicaraguayen est intervenu dans Ic conflit en Cvin-
cant Ics Jamaicains. 

La conservation biologique dc Ia nature par ies 
méthodes indigènes traditionnelles fut an centre 
d'une proposition soumise an gouvernement nicara-
guayen en 1981 concernant Ia.crCation d'une reserve 
marine biologico-culturelle (Carr et aI., 1981). Les 
laguncs cOtiCres, les récifs coralliens et Ic fond mann 
couvert d'aIues de Ia partie Nord-Est du Nicaragua 
constituent le trésor biologiquc de la mer des Ca-
raibes car ils abritent des espéces menacCes de dispari-
tion dont la lamantine (Trichechus manatus), la 
tortue a bec de faucon (Eretmochelys imbricata) et Ia 
tortue verte (Chelonia mydas); leurs populations ainsi 
que leurs habitats marins peuvent être reconstituCs 
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jusqu'à leur ancien niveau pour assurer le cycle vital 
des crevettes Ct des homards et l'écologie géographi-
que. Ce sont les organisations internationales qui 
devaient financer I'aide intcrnatjonaJe et les consul-
tations techniques, les Miskitos qui devaient entrete-
fir les zones réservées et assurer le contrôle 'commu-
nautaire et le gouvernement sandiniste du Nicaragua, 
le soutien législatif. Mais les développements ont 
conduit a un conflit armé entre Miskitos et le gouver-
nement sandiniste sans que ce projet ait jamais vu Ic 
jour. 

5. L'AVENIR DES METHODES 
TRADITIONNELLES DE CONSERVATION DE LA 
NATURE 

Plusieurs méthodes traditionnefles de protection 
des ressources naturelles sont actuellement utiisées 
dans le Pacifique et, a un degré moindre, dans les 
Caraibes et d'autres regions du monde (Cordell, 
in press). Adaptées aux conditions cutturelles et 
écologiques locales, les méthodes indigênes de gestion 
de l'environnement ont pour but de maintenir les pro-
cessus cnvironnementaux, d'atténuer les conflits et 
d'assurer une repartition equitable des ressources par 
la voie d'une réglementation et d'un contrôle sociaux. 
14 Les efforts visant a Ia protection des eaux ctières 
par la creation de reserves, parcs, zones de protection, 
etc., n'aboutiront pas si les traditions ne sont pas 
comprises et si l'on refuse de les intégrer dans tout 
nouveau système de gestion proposé> (Johannes, 
1982). Les méthodes modernes de péche et de gestion 
de l'environnement sont souvent basées sur des 
modéles théoriques répondant a des contextes écolo-
giques et culturels nouveaux. Quelqu'un peut-il 
donner un exemple de programmes modernes réalisés 
avec succès sur les plans écologique et culturel? 

Conscient du fait que les problèmes de l'environ-
nement sont trop nombreux et trop coüteux pour 
ètre réglés uniquement par des méthodes modernes, 
plusieurs organisations internationales se sont intéres-
sees aux méthodes de conservation traditionnelles. 
Pour ne citer que la conservation marine, ii y a 
eu en 1983 une série de conferences et de séminaires 
qui ont examine les méthodes traditionnelles d'utii-
sation des ressources; une séance de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) a Rome, le séminaire regional de Ia Conference 
pour le Pacifique Sud a Nouméa, la conference du 
Musée national de l'ethnographie au Japon et Ia con-
férence de 1'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, Ia science et la culture (UNESCO) pour 
l'Asie de Sud-Est, a Jacarta. 

La creation des reserves de biosphere dans ic 
cadre du programme v L'Homme et la Biosphére et 
l'orientation vers la participation des populations 
locales sont vraisemblablement les méthodes les plus 
convenables pour appliquer et encourager la gestion 
traditionnelle des ressources. La reserve de biosphere  

de Mapimi au Mexique (Halffter, 1981) donne un 
excellent exemple de l'utiité de cette participation 
des populations locales a Ia recherche et a Ia conser-
vation de Ia nature. 

La population locale a largement contribué a la 
réalisation des objectifs de Ia reserve concernant la 
conservation de Ia nature: fait tout a fait significatif, 
il n'y a pIus de braconnage, ce Beau de tant de let-ri-
toires protégés du monde entier. Les autochtones 
font figure de membres du personnel de la reserve 
plutht quc d'observateurs hostiIes (Halffter, 1981). 

II est a present indispensable de mettrc en place 
des reserves plus avancées encore que celle de Mapimi. 
Les programmes des reserves de biosphere doivent 
prévoir non seulement la participation des popula-
tions locales mais encore le recours aux méthodes 
locales de conservation de la nature. Le bénéfice en 
reviendra surtout a l'environnemen -t des mers et des 
fles tropicales, dont nous avons si peu de connaissan-
ces, leurs applications étant encore moms efficaces. 
Les ressources culturelles et les ressources biologiques 
sont étroitement mClécs. Les reserves de biosphere 
pourraient preserver les habitats humains et bioti-
ques dans toute leur diversité et favoriser les métho-
des traditionnelles de la conservation de la nature. 

REFERENCES 

Ambio, 1981a. Special issue on Man and the Biosphere Pro-
gramme. 10(2-3): 51-154. 

Amblo, 1981b. The Caribbean. 10(6): 273-353, 

Bedford R.D. et al, 1978. The small islands and reefs. Fiji 
Island Report 4, Unesco/UNFPA, 145 pp. 

Brookfield Harold C. et al., 1978. Taveuni: Land, Population 
and Production. Fiji Island Reports 3, Unesco/UNFPA, 
309 pp. 

Brookficld Harold, C. et al., 1979. Lakeba: Environmental 
Chance. Population. Dyanmics and Resource Use. Fiji 
Island Reports 5, Unesco/UNFPA, 244 pp. 

Broolcfield Harold C. Ct al., 1981. Man, Environment, and 
Development in the Outer Islands of Fiji. 10(2-3): 
59-67. 

Budowski Gerardo, 1982. Keynnte address. The World Na-
tional Parks Congress Bali, Indonesia. 

Carr, Archie III, Archie Carr, Nancy Foster and Bernard 
Nietschmann, 1981. Proyecto Para Un Refugio en Los 
Cayos Miskito. Proposal submitted to Nicaraguan Govern-
ment, 12 pp. 

Carrier James, 1982. Ownership of Productive Resources on 
Ponam Island, Manus Province. Journal de [a société des 
ocean isLes. 

200 



Carrier. James and Achsah Carrier, 1983. Profitless property: 
Marine ownership and access to wealth on Ponam Island, 
Manus Province. Ethnolog. 22(2): 133-151. 

Klee Gary A., 1980. Oceania. in World systems of traditional 
resource management, Gary A. KIce (ed.), pp.  245-281, 
Edward Arnold, London. 

Cordell. John (ed.), in press. Sea Tenure. University of Cali-
fornia Press, Berkeley and Los Angeles. 

DahI. Arthur L., 1982. Future directions for conservation in 
the Oceanian Realm. Paper presented at the World Na-
tional Parks Congress, Bali. 6 pp. 

Dahl Arthur L. and Ian L. Baumgart, 1982. The state of en-
vironment in the South Pacific. South Pacific Regional 
Environmental Programm Report of the Conference on 
the Human Environment in the South Pacific pp.  47-7 1. 
South Pacific Commission, Noumea, New Caledonia. 

di Castri Francesco, Malcolm Hadley and Jeanne Damlamian, 
1981. MAB: The and the Biosphere Programme as an 
Evolving System, 10(2-3): 52-57. 

Eaton Peter, 1982. Customary Land Tenure and Conservation 
in Papua New Guinea. Paper presented at the World 
National Parks Congress, Bali, 14. 

Elliott H.F., 1973. Past, present and future conservation status 
of Pacific Islands, in Nature Conservation in the Pacific. 
A.B. Costin R.H. Groves (eds.), pp.  217-227, Australian 
National University Press Canberra. 

Fosberg F.R., 1973. Past, present and future conservation 
problems of Oceanic Islands, in Nature Conservation in 
the Pacific, A.R. Costin R.H. Groves (eds.),pp. 209-2 15, 
Australian National University Press Canberra. 

Half fter Gonzalo, 1981. Local participation in conservation 
and development. AMBLO 10(2-3): 93-96. 

IUCN, 1980. World Conservation Strategy. International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 
Gland, Switzerland. 

IUCN, 1982a. UN List of National Parks and Protected Areas. 
International Union for Conservation of Nature and Na-
tural Resources, Gland Switzerland, 154 pp. 

IUCN, 1982b. The Bali Declaration. The World National Parks 
Congress, Bali Indonesia. 

Johannes R.E., 1977. Traditional law of the sea in Micronesia. 
Micronesica 13(2): 121-127, 

Johannes R.E., 1978. Traditional Marine conservation Methods 
in Oceania and their Demise. Ann. Rev. Ecol. Syst. 
9: 349-364. 

Johannes R.E., 1981. Words of the Lagoon: Fishing and marine 
lore in the Palau District of Micronesia. Univ, of California 
Press. Berkeley,. 245. 

Johannes R.E., 1982. Traditional conservation methode and 
protected marine areas in Oceania. AMBIO 11(5): 
258-261. 

Kwapena Navu, 1982. Wildlife management by the people. 
Paper presented at the World National Parks Congress, 
Bali, Indonesia, 14 pp. 

1(1cc Gary, 1976. Traditional time reckoning and resource 
utilization. Micronesica 12(2): 211-246. 

MacDonald Dougal, 1981, Fisheries laws in Torres Strait. 
Australian Eisheries 40(2): 26-29. 

Morauta L., J. Pernetta and W. Heaney (eds.), 1982. Tradi-
tional conservation in Papua New Guinea: Implications 
for today. Institute of Applied Social and Economic 
Research, Port Moresby, Papua New Guinea. 

Nietschmann Bernard, 1973. Between land and water: The 
subsistence ecology of the Miskito Indians, Eastern Nica-
ragua. Seminar Press, New York, 279. 

Nietschmann Bernard, 1979. Caribbean edge: The coming of 
modern times to isolated people and wildife. Bobbs-Merrill 
Co., New York, 280 pp. 

Nietschmann Bernard, 1982a. Indigenous island peoples, 
living, resources and protected areas. Paper presented at 
the World National Parks Congress Bali, Indonesia, 19 pp. 

Nietschmann Bernard, 1982b. The cultural context of sea 
turtle subsistence hunting in the Caribbean and problems 
caused by commercial exploitation in Biology and Conser-
vation of Sea Turtles, Karen A. Bjorndal (ed.), 43 9-445, 
Smithsonian Institution Press, Washington D.C., USA. 

Nietschmann Bernard, 1982c. Crossroads cultures, in Lost 
empires, living tribes, R. Bennett (ed.), pp. 177-208, 
National Geographic Socienci Washington D.C. 

Nietschmarin Bernard, in press. Traditional sea territories, 
resources and rights in Tones Strait, in Sea Tenure, 
John Cordell (ccl.). Univ California Press, Berkeley, 

Owen Robert P., 1969. The status of conservation in the 
trust territory of the Pacific Islands, Micronesica 5(2): 
303-306. 

Price Richard, 1966. Caribbean fishing and fishermen: A histo-
rical sketch. American Anthropologist 68(60: 1363-1383. 

Saner Carl 0., 1966. The early Spanish main. Univ. of Califor -
nia Press, Berkeley. 

Singh Biranda, 1982. Conservation practices and protected 
area systems in the Oceanian Realm. Paper presented at 
the World National Parks Congress, Bali, Indonesia. 8 pp. 

Stretton, Hugh, 1976. Capitalism, sociallsm and the environ-
ment. Cambridge University Press, Cambridge, 332 pp. 

Wace Nigel, 1982. Protecting island habitats. Paper presented 
at the World National Parks Congress, Bali, Indonesia 
16 pp. 

Wendt, Albert, 1978. Reborn to belong. A paper for the semi-
nar on the Role of Museums in Strengthening Indigenous 
Cultures, Adelaide, 20 pp. 

World Bank, 1981. Economic Development and Tribal Peoples: 
Human Ecological Considerations. World Bank, Washing-
ton, D.C. 103 pp. 

201 



8a17cs Pet ite 	 (\ 
,{) \BaLe deSable 	 de i'Ouert 	OMectf tie CZar Cay 

Rua -  IUFIU) L' 
tie CZar Cay '  Bancs du Sud- Est 

0 Récif tie 
/laut - fond tie 	T 

/( 	
yara Cay 

iiala  

fond 1V'J 
(

\ Ba,icN°J 

8cnc de 
llaci/ove/- . 	 I 

W07 1- 
tend ile 	 .1 

3 1 	; 5ancde 
Hrnwabekun 

Ta s'bapa 	 • 	 1 untu 	 fond 
.J) tie Prattz 

(' 	Booc de 	Bane a's 
lJoe Bus/i 

./ 	 Macf fend de  
OHacit-fLrnd 	 Joe Bush 

de Rivac 

i/cut - 
tie /Iuptc, 

Haul - fond 
do Rorfrç 8uuo 	'. &rnc a's 

fiwics de tortues de be ccmr,iuiiautd 	0 Rachy 5ooue. 
Tasbapaurn 	 OOO Hecif 	..... ... 

00 d'Acking 
Recifr CorallLen3 	o 	 Cay 	.. . 

Bancg de tortiie.c 	() 	0 	kBanca'e 9 
Hauts - fontir tie for tues 	• 	but feud 	1 511 Va,7/7a C 

tie Savanna 

/ 	k5ancde 
Tunqia 

,0 
Heci'f 
rcqaZ 

C2 Roc,e tie 
.1 'Cuest 

Bcziic 
d4iman 

• 
CHautfOfld / 	fend d 4 irnan 

tie A711gs777a17 	 floiw ile 

Baiic 
do P1'-ata 

Milli 
8km 

8anc 
]de/ciiala 

8aiic tie 
Haul -fond MairlI7laqa 

Tal7gla  

llau-fond 
tie frfairm bye 

Banc do C 

Ma9e ion 
0 

Bar Rth Gre/ide 

a' 	 5a,7c de 
k/re asia gil 

Bane .tie 
/(amufrabiis ken 

Za 
Rout fond de 
,ra,rn,tra bukan 

Ces zones de péche a la tortue font partie d'un espace mann 
qui se trouve traditioimellement en possession de Ia corn- 
munauté des Miskitos Tasbapauni laquelle n'est a son tour 
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LES RESERVES DE BIOSPHERE ET LES BESOINS HUMAINS 
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RESUME. Get article analyse les perspectives 
de la conception des reserves de biosphere destinées 
a une recherche a long terme sur Ia conservation des 
biomes spécifiques et a la creation d'un modéle 
d'utilisation rationnelle du sol et des ressources pour 
tous les pays du monde. Le plan est propose en 
vue d'être réalisé mais le réseau dc reserves dc 
biosphere existant n'est pas en mesure d'assurer 
I'accomplissement de tous ses objectifs. Le program-
me d'actions suggéré part de I'importance de l'idée 
des reserves de biosphere pour Te bien-être et pro-
bablernent la survie de l'humanité. 

1. INTRODUCTION 

Grace a un heurcux concours de circonstances, 
je me suis trouvé associé au programme 14 L'Homme et 
la Biosphêres (MAB) avant qu'iI ne soit né. En 1966, 
le docteur Michel Batisse, que je considère comme Ic 
père du MAB, m'a demandé de rédiger un aperçu 
sur le theme L'utiisátion et laprotection de Ia 
biosphêre> destine àune conference sur les problémes 
de Ia biosphere devant se tenir a Paris en 1968. Cette 
conference était consacrée a un nouveau programme 
de 1'UNESCO, connu sous le titre de L'Homme et 
Ia Biosphère>, mais le premier conseil de coordina-
tion du MAB ne s'est réuni qu'en 1971. Il adopta 13 
projets dont le projet 8 (Conservation des zones 
naturelles et de leurs patrimoines génétiques) con-
tenait l'idée des reserves de biosphere. Ce n'est qu'en 
1972, a Morges (Suisse), qu'un premier groupe 
d'experts formula ies principaux objcctifs et tâches 
du projet B. En 1974, une commission spéciale se 
réunit a Paris pour mettre au point les critères et les 
principes du choix et de la creation des reserves de 
biosphere, ce qui constitua un pas en avant important 
vcrs la comprehension de l'importance de conserver 
les ressources biotiques de la planètc. 

L'idée de Ta creation des reserves de biosphere 
était a Ta fois créatrice et souple. Elle prévoyait la 
protection des espaces naturels en circonscrivant les 
limites d'un noyau protégé de la reserve cntouré de 
zones tampons destinées a neutraliser les conséquen-
ces de l'action humaine y  compris la recherche scien-
tifique manipulative. Le programme prévoyait aussi 
la creation de reserves qui auraient pour vocation de 

protéger les paysages harmonieux contre les nuisan- 

ces des méthodes traditionnelles d'utilisation du soh 
et de protéger les écosystèrnes altérés ou dégradés 
susceptibles de retrouver un état plus naturel*. Bien 
qu'iI .ait été précisé que les reserves de biosphere qui 
seraient créées devraient être utilisées avant tout pour 
Ia rechcrche, l'utilisation rationnelle des ressources Ct 
la formation en matiêre de protection de la nature, le 
programme prévoyait Ia possibilité d'intégrer les 
populations résidant sur le territoire de la reserve ou 
dans ses environs,de sorte qu'elles puissent en bénéfi-
cier. La nécessité d'une tcllc integration s'est encore 
manifestée davantage lors de la Conference de Stock-
holm sur les problémes de l'environnement et lors de 
l'élaboration du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (UNEP). L'UNEP a insisté des le 
debut sur l'utiiisation rationnelle des ressources natu-
relies et de la recherche, sans qu'aucune ne soit avan-
tagée par rapport a I'autre. Les documents de la 
Stratégie mondiale de la conservation de la nature 
publiés en 1980 attachent une grande importance 
a cette question. Ainsi, les objectifs des reserves de 
biosphere sont-ils aujourd'hui la conservation et le 
développement des ressources, Ia recherche, l'éduca-
tion et la formation du personnel. 

J e voudrais souligner dans ce rapport que Ta con-
ception des reserves de biosphere se distingue par son 
approche créatrice; non seulement die tend a une con-
servation de la nature a long terme ct propose une 
recherche sur les biomes spécifiques, mais elle prévoit 
aussi l'établissement d'un modèle d'utilisation ration-
nelle des sols et des rcssources dans le monde. Ce prog -
ramme est encore a réaliser. J 'ajouterai que le système 
en place des reserves de biosphere ne répond pas aux 
objectifs proposes. Dans la mesure oii ces objectifs 
sont essenticis pour Ia sante de I'homnie et, éventuelle-
ment, pour sa survie, le système des reserves de 
biosphere doit ètre modifié. 

2. PROBLEMES ADMINISTRATIFS 

J e ne voudrais pas diminuer les réaiisations des 
dix dernières années car je me rends parfaitement 
compte de la difficulté d'attirer l'attention du gouver-
nement et d'amener nos leaders a agir, surtout dans 
les domaines oü les bénéfices politiques et économi-
ques immédiats sont improbables. Je ne voudrais pas 
non plus faire de mon propre pays, les Etats-Unis, la 
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cible de toutes les critiques, car, par comparaison 
avec d'autres pays, cela ne va pas si maL Ii serait 
toutefois impoli de critiquer d'autres Etats a unc 
conference internationale, d'autant plus que je suis 
beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans mon 
pays. - 

Certaines des raisons qui ont présidé a La decision 
des Etats-Unis de classer quelques territoires comme 
reserves de biosphere ont été exposées par Franklin 
(1979) et dans les documents du symposium amen-
cano-soviétique organisé en 1976. Cependant, a 
considérer le processus de l'extéricur, je pense que 
l'une des raisons importantes que Franklin a omis de 
rnentionner, ce sont les possibilités d'ententes entre 
les organismes gouvernementaux, en ce qui concerne 
en particulier l'amélioration des activités et de Ia 
gestion d'une vaste zone par deux ou plusieurs orga-
nismes. Ainsi, nombre de nos reserves de biosphere 
sont des pares nationaux administrés par Ic Service 
des parcs nationaux du ministére de 1'Int6nieur. Ces 
parcs sont souvent entourés de forêts régies par le 
Service des forêts du ministère de I'Agniculture. Les 
compétences de ces deux organismes sont limitécs 
a leurs propres domaines. En outre, les commissions 
des Etats pour la chasse et Ia pêche ou les ministéres 
jouissent du pouvoir de gestion de la faune sauvage 
non migratrice méme s'il s'agit des foréts nationales, 
mais non pas des parcs nationaux. En revanche, le 
Service fédéral du Poisson Ct de la faune sauvage est 
responsable des oiseaux migrateurs méme sur le 
territoire des ddmaines nationaux. La situation est 
en fait encore plus compliquée et je ne vais pas es-
sayer d'énumérer tousles organismes beaux, départe-
mentaux, d'Etats Ct fédéraux qui doivent être impli-
qués ou consultés en vue de l'élaboration d'uri plan de 
gestion regional, requis par une grande reserve de 
biosphere. 

Les problèmes du double emploi dans les corn-
pétences des organismes publics ne se posent pas 
qu'aux Etats-Unis. Les gouvemements ont mal-
heureusement tendance a mettre sur pied des orga-
nismes a terrain d'action et competence limitécs Ct 
a les charger de travailler sur les mêmes écosystèmes 
Si nous pouvions repartir a zero en étant dégagés des 
contraintes actuelles, nous tenterions de mieux adap-
ter les structures administratives aux réalités écobo-
giqucs. Un organisme unique responsable des terres, 
ressources et environnement dans une circonscription 
biogéographique pourrait se révéler finalement plus 
efficace pour le fonctionnement des écosystémes. 

Mais nous devons tenir compte des réalités. Nous 
ne pouvons supprimer les organismes existants ni en 
créer de nouveaux sans nous engager dans des pro-
cédures politiques longues et cornpliquées. 11 est 
toutefois possible de regrouper les organismes déjà 
en place, en nous appuyant sur des accords de gestion 
en commun, de sorte que l'activité gestionnaire d'un 
organisme n'ait pas de retentissements négatifs sur 
les projets a long terme d'un autre organisme operant 
sur des territoires contigus ou voisins. De tels accords  

permettraient de créer d'importantes reserves de 
biosphere, a grande diversité d'espèces, assurant leur 
viabiité a long terme. A mon avis, peu de reserves 
de biosphere parmi celles qui existent aujourd'hui 
sont suffisamment grandes. 

3. DIMENSIONS SOUHAITABLES 

J'ai fait observer dans un article précédent qu'en 
eux-mêmes les reserves de biosphere, les pares 
nationaux et autres reserves naturelles ne peuvent 
assurer la protection de toutes les cspèces constituant 
initialement leurs faune et flore (Dasmann, 1982). Ce 
n'est pas là un propos nouveau ni original. Ii se fonde 
en partie sur Ia théoric des fles ou. territoires bio-
géographiques isolés, présentée par MacArthur et 
Wilson (1967). Gette théorie et ses implicatious, ainsi 
que les problèrnes annexes de la biologic des popula-
tions, sont examines dans les ouvrages de Soulé et 
Wilcox (1980) et de Frankel et Soulé (1981). Ce fut 
également l'objet d'une commission spéciale réunie 
en 1974 qui s'est référée elle aussi it l'ouvrage de 
Diamond (1973). Méme abstraction faite de la con-
clusion selon laquelle l'isolement rend plus probable 
l'extinction des espéces, ce risque grandissant avec 
la diminution de l'espace isolé, iI est depuis longtemps 
evident que nos pares et reserves nationaux ne sont 
pas assez étendus pour protéger les espèces qu'ils sont 
censés protéger. 

Aucune reserve ne peut atteindre des dimensions 
qui permettraient de protéger les espéces d'oiseaux 
migrateurs parcourant de longues distances. II s'en 
trouve fort peu d'assez grandes pour assurer la pro-
tection des populations viables des mammiféres 
terrestres les plus mobiles, par exemple des éléphants, 
des caribous et des loups. De même, aucun parc ou 
reserve marine n'atteint des dimensions propres a 
assurer Ia protection des mammifères marins les 
plus mobiles. Vu les dangers encourus par les popula-
tions et les cultures de nombreuses regions, II ne serait 
pas réa!iste d'envisager de réserver des espaces suffi-
sants destinés excbusivement a la conservation de Ia 
nature et I la recherche scientifique. Toutes les réser-
yes doivent dépendre en fin de compte d'une bonne 
organisation de la gestion sur les territoires attenants 
et dc l'attitude de Ia population envcrs les espéces 
d'animaux les plus mobiles; cefte attitude doit étrc 
du moms neutre, sinon activement favorable Nous ne 
pouvons escompter que ks reserves remplissent leur 
role si elles sont entourées de tenritoires mediocre-
ment gérés ou si les populations voisines ne voient 
dans les animaux sauvages qu'un objet de destruction. 

Le succès relatif des systèmcs des pares nationaux 
des Etats-Unis en matière de protection des animaux 
et des plantes tient I ce que ces pares ne sont pas des 
fbots isolés. La plus grande partie des pares et rCserves 
de biosphere sont entourés par des forêts nationales 

-cu autres terres publiques administrées par le Bureau 
fédéral de gestion des tertes. En plus de ces terres 
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relevant du gouvernement fédéral, it existe des terres 
protégées a degré variable par les organismes publics, 
les gouvernements locaux ou des propriétaires privés. 
Dans mon Etat de Californie, plus de Ia mciitié des 
terres est placée sous la protection des organismes 
fédéraux, californiens ou locaux, servant d'habitat 
pour ies plantes et animaux sauvages. En fait, a l'ex-
ception de la Central Valley de cet Etat, soumise a 
une agriculture intensive, les agglomerations humaines 
et 'Cs zones a écosystèmes naturels fortement modi-
fiés n'apparafssent quc comme des lies reliées entre 
dies par des voies de transport et éparpilées sur une 
matrice de nature sauvage ou semi-sauvage. 

Or, ce mode d'utilisation et cle conservation de la 
nature est plus dü au hasard, c'est-à-dire aux con-
ditions physico-géographiques qu'à une planification 
sagace ou une activité humaine consciente. Ii ne sub-
siste que dans la mesure on l'économie et Ia densité 
de la population ne réclament pas une exploitation 
plus intense de nos so's pour les besoins de la pro-
duction et de l'existence humaine. Mais ii risque fort 
de changer avec l'accroissement sensible de la popula-
tion et les exigences accrues de l'économie. Ce n'est 
pas un modéle pour les pays on la croissance demo-
g-aphique et la pauvreté ont déjà impose une ex-
ploitation plus poussée des sols et des ressources 
naturelles. 

Toutefois, cc mode d'utilisation de la terre est 
essentiel Si flOUS tenons a maintenir la diversité bioti-
que et I'héritage génétique dont depend le devenir 
de I'espêce humaine. L'idée de la creation des reserves 
de biosphere en tant que moyen de conservation de la 
nature et de recherche repose sur un modèle qui nous 
permettrait, en y travailant, d'aller vers un mode de 
vie authentique salubre. Le développement de cette 
conception par Lusigi (1978) qui a propose d'intro-
duire i'utilisation des terres par l'homme dans le 
modèle de conservation de la nature est a mon sens 
fondamental pour la future survie de la nature 
sauvage et des activitCs humaines. Si nous voulons 
faire progresser l'idée de Ia protection des espéces 
animales sauvages, nous devons nous assurer le 
soutien, actif ou passif, des populations locales. 

4. RECRJJTEMENT IJE LA POPULATION LOCALE 

L'idée de recruter les populations locales pour la 
gestion et la conservation des pares et reserves 
nationaux a retenu beaucoup d'attention. Nombre de 
rapports présentés au III  Congrès mondial pour les 
parcs nationaux, qui s'est tenu a Bali en octobre 1982, 
ont évoqué les efforts consentis en vue de faire parti-
ciper les habitants locaux aux bénéfices provenant 
des reserves ou a leur gestion directe. Nous pourrons 
encore entendre aux prochaines seances de ce congres 
d'autres rapports corisacrés I ce sujet et je me bornerai 
donc a faire quelques commentaires généraux. 

Les reserves fournissent des bénéfices grIce aux 
visiteurs et au tourisme. Ces bénéfices vont trop  

souvent directement au Trésor ou aux sociétés, qui 
les additionnent au capital national ou a celui des 
sociétés multinationales. Or, Si flOUS voulons gagner 
le soutien des populations locales it faut qu'une 
grande partie de ces revenus soit touchée directement 
par ces populations ou par leurs organismes beaux. 

Leg reserves créent des emplois, mais trop souvent 
ces emplois sont offerts aux habitants d'autres regions 
ou aux immigrés. Les reserves doivent fournir en 
priorité du travail aux habitants beaux même si cela 
entraI'ne des efforts supplémentaires lies a leur for-
mation. 

Bien que les reserves de biosphere soient créées 
sur des territoires aux systémes traditionnels d'utili-
sation de Ia terre, entourés de zones tampons, dies 
peuvent devenir des centres de déveboppement écono-
miquc. Cela ne signifie nullement qu'il faille renoncer 
aux activités de recherche dans leur cadre; simple-
ment, ii faudra concentrer des efforts en vue d'amélio-
rer les conditions d'existence des individus qui 
dependent de la reserve. Les recherches doivent viser 
l'augmentation de Ia productivité des terres en 
maintenant l'intensité de leur exploitation et en utili-
sant les ressources des territoires contigus. Grace a ces 
efforts, la reserve verra croftre considérablement son 
importance économique. Dc territoire soustrait a 
l'usage des populations locales elle sc transformera 
en source sure d'amélioration de leur bien-être. 

5. BESOINS FUTTJRS 

Pour assurer I long terme 1e hon fonctionnement 
des reserves de biosphCre, ii appartient aux gouveme-
ments d'en envisager sérieusement les potentialités 
en tant que modéles d'amélioration et de protection 
de l'environnement. Cela signifie que les gouverne-
ments ont I determiner un cadre juridique et admini-
stratif de gestion des terres et des ressources des 
territoires qui dépasserait de loin la superficie des 
reserves de biosphere existant actuellement, y corn-
pris les terres soumises aux méthodes de culture 
traditionneiles et les zones ayant fortement besoin 
d'être •réhabilitées. Ensuite, les gouvernements 
doivent trouver des rnoyens pour faire participer plus 
directement la population locale tant aux responsabi-
lités qu'aux bénéfices des reserves de biosphere. II 
faudra donc modifier les legislations et les réglemen-
tations pour perrnettre aux economies locales de 
profiter davantage des bénéfices réaiisés. Ii faudra 
donc multiplier les efforts pour associer davantage 
les populations locales a la gestion et a l'administra-
tion des reserves. Ti faudra done des credits pour 
financer les mesures visant a augmenter la producti-
vité et l'utiisation rationneile des terres a l'intérieur 
et autour de Ia reserve. 

Quelle doit-être la dimension d'une reserve de 
biosphere? Certains ouvrages (cites plus haut) sur la 
relation qui existe entre les rythmes d'extinction des 
espéces, leurs rvthmes de formation et la dimension 
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de 1'ules suggèrent quc pour fonctionner avec succès 
les reserves doivent être très vastes. Je pense que le 
meilleur rnoycn de répondre a cette question est 
d'interroger les animaux sauvages sur les distances 
qu'ils parcourent au cours de leurs migrations annuel-
les Ct sur les raisons du choix de leurs déplacements. 
Selon les estimations concernant mon Etat, ii nous 
faudrait trois reserves de biosphere au lieu d'une, 
rien que dans la Sierra Nevada. L'unc, - la reserve 
centrale - devrait inclure Ic parc national du Cañon 
des Sequoia-Kings, unc autre aurait pour site le Yose-
mite et la troisiême, Ic parc national de Lassen Vol-
canic. Elles devraient inclure en outre les forêts 
nationales, les pares contigus et les terres privécs 
traversées par les animaux sauvages qui descendent 
de Ia montagne pendant leurs migrations saisonnières. 
En d'autres termes, la grande partie de la Sierra 
Nevada devrait être absorbée par une zone tampon 
entourant le noyau central de ces parcs nationaux. 
Si ce projet paraft trop difficile et irréaliste, nous 
pouvons considérer comme impossible la survie des 
espéces sauvages qui peuplent aujourd'hui nos mon-
tagnes. 

Au cours des cinq années de travail au sein de Ia 
Commission pour la chasse et Ia péche chargéc de Ia 
gestion de la faune sauvage en Californie, y compris 
sur les territoires contigus aux reserves de biosphere, 
je n'ai pas entendu pronocer une seule fois l'expres-
sion <réserve de biosphérea. Cela donne unc We du 
chemin que nous avons a parcourir. Aldo Leopold a 
fait remarquer un jour qu'â force de presenter Ia pro-
tection de l'environnement comme une entreprise  

facile, nous en avons fait quelque chose d'apparem-
ment trivial. Ne faisons pas de méme avec I'idée de 
reserves de biosphere. 
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DEVELOPPEMENT DES RESERVES DE BIOSPHERE AU NORD DU CANADA 

par 

Juliawlngis, 

chef du Service de l'évaluation de l'environnement, 
Programme pour les affaires du Nord, 

Département pour les affaires des Indiens 
et le développement des territoires du Nord, 

Ottawa, Canada 

RESUME. Au Canada, le Département pour les 
affaires des Indiens et Je développement des tern-
toires du Nord (DIAND) administre Ia plupart des 
territoires du Nord-Ouest et du Yukon, coordonne 
les activités du gouvernement et définit Ia politique 
générale relative au Grand-Nord. Responsable dii 
devenir des populations autochtones et de la misc en 
valeur des ressources de ces ternitoires, le Départe-
ment est aussi chargé de l'ensemble des problémes de 
la protection de l'environnement, du développement 
économique et du maintien des modes de vie tradi-
tionnels. L'effort tenté pour parvenir a une harmonie 
écologique entre Je développement et la protection de 
la nature a fait naftre ces dix dernières années Ic con-
cept de développement équilibré. Des progrès no-
tables ont été enregistrés durant cette période dans Ia 
protection de l'environnement, mais peu de choses 
ont change depuis 1972 en ce qui concerne les zones 
de protection. Pour améliorer Ia situation,une politi-
quc et une stratégie globales de la conservation de la 
nature des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et du 
Yukon sont en cours d'élaboration. On a annoncé 
récemment la mise sur pied d'un groupe special de 
travail pour la protection du Nord, chargé de colla-
borer avec les organismes gouvernementaux. Les 
reserves de biosphere semblent presenter un certain 
nombre de caractères spécifiques attestant l'utilité 
de leur integration dans le système des territoires 
protégés; ce sont, plus particuliêrement leurs dimen-
sions, leur compatibilité avec d'autrcs zones de pro-
tection et leur souplesse organiquc. 

1. INTRODUCTION 

L'auteur fournit des renseignements csscntiels sur 
le programme de protection de Ia nature dans le Nord 
canadien, constate certains inconvénients de ce pro-
gramme et fait le bilan des mesures qui ont été prises 
pour régler ces problémes. 

A partir de deux regions septentrionales du Cana-
da: le Lancaster Sound, situé a l'entrée Est du Passage 
Nord-Ouest, et le Yukon du Nord, on a tenté 
d'apprécicr dans queue mesure Ia formule ii reserve de 
biosphéres pouvait être efficace pour ie développe-
ment et I'application d'unc politique globale de  

protection de Ia nature dans les territoires du Nord-
Ouest et du Yukon. 

LE ROLE DU DIAND DANS LA PROTECTION 
DE LA NATURE 

Le Département pour les affaires des Indiens et 
le développement des territoires du Nord (DIAND) 
participe aux initiatives de protection de Ia nature, 
tellcs que la creation des reserves de biosphere, pour 
les trois raisons suivantes: 

1, Le DIAND est un organisme fédéral chargé 
du contrôle, de Ia gestion Ct de I'administration des 
terres publiques situées au-delà de Ia latitude Nord 
600 , qul couvrent jusqu'â 40 % du tcrritoire canadien. 

Le DIAND est l'organisme chargé de coordon-
ner les activités, programmes et politiques gouverne-
mentaux dansle Nord. 

Le DIAND cst responsable de l'assistance, mais 
aussi directement de Ia misc au point, de la coordi-
nation et de I'application des fondements généraux 
de la politique septentrionale. 

L'ampleur de ces fonctions signifie que le DIAND, 
en tant qu'administrateur de terres, est competent 
pour examiner les suggestions émanant dc divers 
groupes du niveau international, national et regional, 
delimiter les zones de protection, reconnaftre Ia 
nécessité de telle ou telle action ou pnêter son con-
cours a d'autres groupes dans leurs actions visant a 
protégen des regions naturelles de grande valeur. En 
tant qu'onganisme de coordination, te DIAND doit 
agir en sorte que les organisations ayant pour fon-
ction de protéger les valeurs naturelles et culturelles 
agissent de facon efficacc ct dynamique dans le cadre 
d'une politique de développement et de protection 
bien définie et nettement circonscrite. Dans une 
optique plus large, le DIAND est responsable de 
l'élaboration d'une politique qui permettrait a chaque 
organisme de protection de formuler des objectifs et 
des programmes spécifiques découlant de leurs 
engagements. 

Le succès de cette action multi furme et ambitieuse 
dans Ic dam aine de Ia protection de 1 'environnement 
reside dans une approche globale des problémes du 
développement du Nord qui tient comptc autant des 
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objectifs de la protection de l'environnement que des 
aspects soclaux, cu1turels économiques et politiques. 

En plus des fonctions mentionnées, II faut enCort 
signaler que Ia concentration an sein d'un seul organis-
me des pouvoirs législatifs et administratifs, permet 
d'assurer un processus a la fois dynamique et souple 
de participation des habitants du Nord, des admini-
strations, des organismes et des particuliers intéressés 
par la mise en valeur des ressources locales, a Ia 
solution globale des problèmes de la protection de Ia 
nature, au développement économique et au main-
tien des valeurs traditionnelles du Nord canadien. 

LA PROTECTION DE LA NATURE ET LE 
CONCEPT DE 44DEVELOPPEMENT EQUILIBRE> 

En 1972, le gouvernement fédéral du Canada a 
désigné trois principes directeurs du dévcloppement 
du Nord: 

Les besoins et les aspirations des habitants du 
Nord ainsi que la sauvegarde de l'environnement 
septentrional doivent être pris en consideration 
en priorité dans les plans de développement du Nord. 

La mise en vakur des ressources renouvelables et 
non renouvelables du Nord doit s'effectuer confor-
mément aux impératifs technologiques et économi-
qucs en vue de satisfaire Ics besoins nationaux en 
ressources et de développer les economies régionales 
des territoires du Nord. La mise en valeur dolt reposer 
a la fois sur un fondement écologique solide et être 
profitable aux habitants du Nord, 

Les populations autochtones doivent avoir Ia possi-
bilité de participer aux grands événcments de Ia vie 
économique, sociale et culturelle de la nation. Cela 
exige de trouver d'ores et déjà une juste solution aux 
revendications fonciéres et d'accorder une autonomie 
politique plus large aux territoires septentrionaux. 

Les principes ci-dessus mentionnés sous-tendent Ia 
politique a long terme du développement équiibrds 
qui a pour but de concilier le développement écono-
mique Ct la protection de l'environnement, baséc sur 
des principes écologiques. Au fond, depuis ces dix 
dernières années nous poursuivons les objectifs et 
appliquons les principes qui ont inspire la Stratégie 
mondiale de la conservation de Ia nature. 

L'application de cette politique de développe-
ment équiibré a nécessité l'établissement d'un régi-
me particulier de gestion des terres qul tient compte 
des besoins spécifiques de Ia protection, de la 
récréation, de l'éducation ct de la recherche dans le 
domaine de l'environnement. On envisageait par 
ailleurs de former un vaste réseau intégré de territoires 
protégés, base sur un système de parcs nationaux 
et régionaux, de reserves faunistiques et écologiques, 
de sites historiques et archéologiques. 

LA CREATION DES TERRITOIRES PROTEGES 
DANS LE NORD CANADWN 

Les oblectifs  du D1AND en rnatiCre de protection 
de l'environnement ont été clairement définis au 
cours des dix derniéres années. Comment ont-ils 
été accueillis? 

Grace au concours et a Ia participation des habi-
tants du Nord, des organismes gouvernementaux, des 
industries, des groupes de protection de la nature et 
des particuliers intéressés, le DIAND a pu réaliser 
d'importants progrés dans l'élaboration et l'applica-
tion des legislations relatives a l'environnement, la 
misc an point des principes directeurs, la creation 
de groupes consultatifs, I'organisation de diverses 
etudes et l'adoption de mesures de contthle écono-
mique. Tout en constatant ces succès, ii faut toutefois 
signaler que l'organisation des territoires protégés 
dans le Nord n'a pas connu de progrés correspondants. 

La creation en 1971-1972 de trois parcs na-
tionaux devait marquer le debut d'une longue in-
terruption dans notre programme des zones de pro-
tection. Depuis cette époque, seule une reserve 
écologique et un sanctuaire d'oiseaux migrateurs ont 
été créés. Nous n'avons a ce jour aucune reserve de 
biosphere. Ii faut préciser que des emblavures ont étë 
considérablement réduites en vue de l'aménagement 
de zones de protection et que toutes les terres publi-
ques bénéficient d'un trés haut niveau de protection 
grace au programme d'utilisation réglcmentée des 
terres en vigueur au Canada. Force nous est de con-
stater, cependant, que les démarches indispensables 
a Ia creation de nouvelles zones de protection ont 
fait défaut. 

En méme temps, pas mains de sept grandes orga-
nisations, au niveau international, national et regional, 
ant poursuivi le travail consacré a l'élaboration des 
propositions concernant Ia creation de zones de 
protection dans le Nord canadien. Parmi les nombreu-
ses raisons qui expliquent l'absence d'actions con-
crètes visant a créer de nouvelles zones, on peut 
citer Ic caractère compliqué et instable des relations 
jurid4ques dans ce domaine. 

J e pense qu'il convient de dire que la conception 
du <<développement équilibré a souffert d'un certain 
dérapage économique. Avec le renforcement de 
Factivité industrielle, la protection de la nature a 
été de plus en plus considérée comme un secteur 
d'intérêts trés spécifiques qui sont devenus un ob-
stacle a l'accélération du développement et parfois 
méme au mode de vie traditionnel des habitants du 
Nord. Bref, aux yeux de beaucoup de monde, Ia pro-
tection de la nature a été tout simplement assimilée 
a Une (<occupation de la terre. 

J'ai entrepris en 1982 une analyse rninutieuse des 
programmes de protection des territoires du Nord 
afin de formuler des recommandations sur Ia façon 
d'agir pour rétablir rapidement I'équilibre dans notre 
mode d'utilisation de la terre. Mon premier objectif 
était de preparer un article de discussion destine a 
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être diffuse dans tout le Canada (Inglis, 1982). J'ai 
présenté dans cet article une analyse de toutes les ini-
tiatives déjà proposées et envisagées concerriant Ia 
protection de la nature dans la region Lancaster 
Sound, très importante du point de vue biologique 
pour les territoires du Nord-Ouest, Ct dont la super-
ficie est d'environ 315 000 km 2 . On y trouve au 
moms sept types divers de propositions visant la 
protection de la nature, de caractêre très different, 
allant de l'aspect local a l'aspect global. D'une facon 
générale, ces propositions présentent d'après moi les 
caractéristiques suivantes: 

recoupement considerable des zones a protéger; 
- concurrence entre organismes intéressés; 
- objectifs mal définis; 
- opposition, en particulier dans le secteur in-

dustriel, a Ia soi-disant ((occupation des terres)) pour 
la conservation de la nature dont tout le monde 
reconnait la nécessité; 

- correspondance douteuse entre les limites de la 
zone et les habitats ou populations <critiquess ou 

sensibless 
- inclusion de grandes zones maritimes compor-

tant peu de précisions sur Ic mode de leur protection; 
- choix d'une partie limitée d'un écosystème 

complexe qui embrasse une vaste zone dans l'Arcti-
que Orientale. 

Mais ce qui est plus important, c'est que, même 
si les projets existants devaient être adoptés, on ne 
réussirait qu'en partie a défendre les habitats et les 
populations critiques recensés dans cette region, en 
particulier dans les caux du large hautement produ-
ctives et les regions limitrophes de la banquise. En 
outre, dans cc cas, non seulement les objectifs de 
protection ne seraient pas remplis, mais tOute cette 
politique rencontrerait la résistance des intéréts 
industriels et des Esquimaux dont la culture est 
fondéc sur une relation étroite avec les ressources 
renouvelables de Ia region. 

ELABORATION D'UNE POLITIQUE MULTIFORME 
GLOB ALE 1W PROTECTION DE LA NATURE 

Dans l'optique de cette situation, il a été recom-
mandé qe le DIAND mette au point une politique 
exhaustive de conservation de la nature du Nord 
canadien, dotée d'une strategic d'application 
immediate. Cette recommandation a été acceptée et 
un accord a été conclu sur la participation active de 
tous les organismes, organisations et particuliers in-
téressés I toutes les phases d'élaboration et d'appli-
cation de cette politique. E'ar consequent, au debut de 
1983, un séminaire national a été organisé I Whit-
whorse (Yukon) pour preparer un plan d'actions. 
Ce séminaire a réuni les représentants des popula-
tions dii Nord, des industries pétrolière et minière, 
des Universités, des gouvernements fédéraux et des 
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et toutes les 
personnes intéressées. Les participants ont unanime- 

ment recommandé de réaliser un plan d'actions 
prévoyant, entre autres, de créer un comité ou un 
groupe de travail compose de hauts responsables 
gouvernementaux et de particuliers et destine a in-
former le ministre du DIAND sur les points suivants: 

Fondements structurels d'une politique globale 
dc protection de la nature dans le .Nord canadien. 

Mécanismes de réalisation de cette politique. 
Objectifs de la protection de l'environnement a 

fixer et I accomplir dans les deux années a venir 
(DIAND, 1983). 

Le ministre a récemment avalisé un Groupe de 
travail devant fournir diverses donnCes dans les 
domaines mentionnés. Le Groupe Se compose de 10 
personnes représentant les gouvernements canadiens 
et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, les 
habitants du Nord, I'industrie, les organisations de 
protection de Ia nature et les écologistes. Ce Groupe 
doit presenter, courant 1984, un rapport officiel aux 
trois goUvcrnements susmentionnés. 

LE ROLE DES RESERVES DE BIOSPHERE 

Après une décennie de progrés bien modestes 
dans Ic domaine de la protection de Ia nature, l'espoir 
est né de voir enfin démarrer l'organisation d'un 
système intégré de territoires protégés. A mon sens, 
Jes reserves de biosphere pourraient jouer un rble 
important dans cc système, en vertu d'un certain 
nombre de caractéristiques qui les distinguent des 
autres types de territoires protégés et qui permettent 
de remédier aux difficultés propres I Ia region Lan-
caster Sound. La conception des reserves de biosphere 
est très proche des principes de Ia politique du 
déveIoppement équiibré, en cc qui concerne les 

modifications orientécs I opérer dans le Nord cana-
dien. Tout laisse présager que c'est justement cette 
conception qui bénéficiera d'un soutien considerable 
de la part des gouvernements, des industries, des 
sociétés académiques et de protection de la nature et 
parmi les habitants du Nord. Les avantages des ré-
serves de biosphere consistent en leurs dimensions, 
leur compatibiité avec les autres types de territoires 
protégés et en leur grande souplesse (Eidsvik, 1983; 
MacFarland, 1983; Simmons, 1983). En I'occurrence, 
cette conception se révèle particulièrement intéres-
Sante pour Ia gestion et la protection de l'environ-
nement et des ressources naturelles des regions 
côtières. 

APPLICATiON DE LA CONCEPTION DES 
RESERVES DE BIOSPHERE AU YUKON DU 
NORD 

Le Yukon du Nord est un bon exemple de zone 
a laquelle la conception des reserves de biosphere 
peut être appliquée avec succès en vue de concilier 
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protection de la nature, développement industriel et 
modes de vie traditionnels. Ce vaste territoire fait 
partic de l'aire de peuplement des rennes dans le 
bassin du fleuve Porcupine. Cent vingt mule rennes 
passent une partie de l'année dans les Territoires du 
Nord-Ouest, le Yukon du Nord et l'Alaska. Le renne, 
traqué par les autochtones de plusieurs communautés, 
constitue un élément historique essentiel de leur 
mode de vie. Leurs troupeaux sont en fait une corn-
posante des ressources internationales. Le Yukon du 
Norci qui a été faiblement touché par la croissance 
économique est un des territoires les plus vierges du 
Canada. Les groupes de protection de la nature ont 
milité pendant de nombreuses années en faveur d'un 
projet de loi attribuant a ces territoires le statut de 
zone protégée. Le Yukon du Nord est contigu a Ia 
mer de Beaufort et aux gisements de pétrole et de 
gaz en cours d'exploration. Ii se trouve par consé-
quent au centre des intérêts industriels, publics et 
privés qui tendcnt a implanter sur la côte du Yukon 
des ports et des centres d'extraction de minéraux. 

II convient de signaler quc tous les groupes in-
téressés considèrent la protection de la nature dans 
cette region comme extrêmement importante. Les 
moyens d'y parvenir sont aujourd'hui au centre de 
débats trés animés. En 1978 le DIAND a sélectionné 
38 850 km carrés de terres a conserver dont environ 
10 000 km carrés deviendront sans doute un parc 
national ayant pour objectif principal de preserver 
Ia nature sauvage. Ii est possible qu'un certain nombre 
de plus petites zones de protection, par exemple de 
reserves écologiqucs, scront circonscrites. Un tern-
toire considerable reste encore sans régime de pro-
tection défini. Un régime de reserve de biosphere 
pourrait étre appliqué a tous ces territoires dont le 
Parc national constituerait le noyau. L'organisation 
d'une reserve de biosphere permettrait a toutes les 
parties intéressées d'élaborer en commun des critéres 
pour évaluer les propositions concernant le develop-
pement de zones attenantes plus étendues. La reserve 
pourrait englober la zone côtière et le sanctuaire en-
visage pour les husos et serait éventuellement par la 
suite rcliée a un refuge a long terme qui protege-
rait une partie de Paine de peuplernent de rennes dans 
ie bassin du Porcupine de l'Alaska voisin. La souplesse 
de g'estion propre a la conception des reserves de 
biosphere permettrait d'effectucr un certain nombre 
dc modifications dans le système de possession des 
terres et des ressources par la voie d'amendements 
constitutionnels et par le réglement des revendica-
tions portant sur les terres occupées par la popula-
tion autochtone. 

CONCLUSION 

La creation d'une reserve de biosphere dans Ia 
region de Lancaster Sound ou partout aileurs dans 
le Nord canadien est sans aucun doute une tâche 
complexe et ardue. Comme c'est le cas pour autres 
initiatives dans le domaine de Ia protection de la 
nature, Ics administrateurs, les habitants du Nord, les 
industriels et les sociétés de protection elles-mêmes se 
figurent trés mal Ics objectifs des programmes des 
reserves de biosphere. 

Au séminaire qui s'est tenu cette année a White-
horse, les représentants du programme < L'Homme et 
la Biosphèrea et de I'Association scientifique ont 
beaucoup contribué a l'élaboration de notre plan 
d'action. On peut espérer que l'Unité septentrionale 
de cette association, récemment créée, profitera de 
la formation du Groupe de travail pour la protection 
de la nature du Nord pour faire part, dans le detail, 
des avantages que représcntc la conception des 
reserves de biosphere en conciliant protection de la 
nature, développernent économique et maintien des 
modes de vie traditionnels, et pour mettre au point 
les critéres du choix des zones affectées a ces reserves, 
leur aménagement et, enfin, leur gestion. 
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RECHERCHES ECOLOGIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES DANS 
LA RESERVE DE BIOSPHERE DE MAPIMI 

par 

Garlos Montana, 

Institut de 1'Ecologie, 
Bofte postale 18-845, 11800, Mexico, D.F., Mexique 

RESUME. Lë rapport souligne la nécessité de 
réunir les etudes écologiques et socio-économiques 
dans les programmes de récherche sur les reserves de 
biosphere ayant pour objectif la conservation des 
ressources naturelles au Mexique. II traitc en premier 
lieu des problémes de Ia protection de la nature dans 
les pays en voie de développement et décrit par 
ailleurs les principes qui gouvernent Ia creation des 
reserves de biosphere au Mexique, a l'exemple de la 
reserve de Mapimi située dans Ia zone semi-aride du 
Nord du Mexique. L'éievage extensif est l'activité 
Cconomique essentielle de •cettc zone tampon. 
L'auteur décrit les principales caractéristiques naturel-
les de la region et fournit des informations sur les 
principales activités économiques. Ii fait, pour con-
clure, la synthêsc des recherches effectuées en étroite 
collaboration avec les éleveurs locaux. 

INTRODUCTION 

La recherche des mécanismes assurant la conser-
vation des ressources naturelles dans les zones cara-
ctéristiques des écosystèmes principaux est extreme-
ment importante (voir, notamment, IUCN, 1980). La 
protection des ressources naturelles ne peut plus 
reposer sur une approche intuitive inspirée d'une 
preoccupation éthique de l'avenir. Elle est devenue 
plutôt une nécessité pratique de Ia politiquc nationale 
autant que globale (Halffter et aL, 1980). 

Le réseau international des reserves de biosphere 
a été créé en vue d'établir une banque d'informations 
pour les activités dans le domaine de Ia protection de 
la nature. Lcs critéres théoriques et pratiques de ces 
reserves ont été formulés par di Castri et Loope 
(1977) et revus récemment par di Castri et Robertson 
(1982). Ce rapport exposera brièvementles principes 
généraux qui ont présidé a la mise en place des réser-
yes de biosphere au Mexique, en prenant !'exemple 
des activités développées dans I'une d'entre elles; ii 
souligne la relation existant entre les recherches socio-
économiques et I'étude de l'environnement physique 
et biologique. Les problèmes poses a cet égard par le 
programme sL'Homme et la Biosphère ont été 
relates par Whyte (1981). 

LES RESERVES DE BIOSPHERE AU MEXIQIJE 

Au Mexique, I'approche des reserves de biosphere 
repose sur Ia conviction que la degradation des éco- 

systémes provoquée par I'agriculture intensive, l'éleva-
ge, l'économie forestiêre et les industries de trans-
formation des denrées agricoles est conditionnée 
par ics besoins concrets lies a la nécessité de produire 
des produits alimentaires ct autres produits de base. 
Ce conflit entre Ia croissance économique et la con-
servation de la nature est particulierement sensible 
dans les pays en voie de développement ofi Ics 
rythmes éievés de croissance démographique qui vont 
afler de pair • avec i'amélioration du niveau de vie 
exigent un accroissernent constant de la production 
(Halffter, 1981; Montana and Ezcurra, 1981). 

Pour résoudre cette contradiction de façon 
réalistc, ii convient de reconnaftre quc Ia meileure 
politique de protection de la nature passe par une 
utiisation rationneile et régulière des ressources et ne 
se limite pas a la simple protection de zones naturel-
les intactes et improductives. Par ailleurs, le succés de 
la politique de protection dc la nature est tributaire 
de la participation volontaire des populations locales 
aux initiatives de protection. 

La mise en place d'un système de reserves de 
biosphere sur cette base nécessite unc action concer-
tee des diverses forces politiques et sociales du pays. 
Au Mexique, on a cherché des le debut a réunir a 
ces fins les efforts du gouvernement fédéral, des 
gouvernements des Etats, de la communauté scienti-
fique, des populations locales et du programme 

L'Homme et la Biosphère 
Ii existe pour le moment trois reserves de 

biosphere au Mexique: Mapimi et La Michilia dans 
I'Etat de Durango et Montes Azules dans lajungle de 
Lacandona, Etat de Chiapas. Des etudes préliminaires 
s'achèvent actuellement en vue de créer unc autre 
reserve dans le Grand desert de Sonora (Halffter et 
al., 1980). Le rapport se borne toutefois a presenter 
l'expérience de la reserve Mapimi. 

LA RESERVE DE BIOSPHERE DE MAPIMI 

3.1. Caracténstiques generates 

Historiquement 1  Ia region qui abrite Ia reserve 
s'est dévcloppée en fonction des besoins de deux 
centres d'activités économiques au Sud-Ouest et au 
Sud de Ia reserve: gisement de minéraux a Mapirni 
(découvert en 1598) Ct zone d'agr!culture irriguée 
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occupant les terres submersibles des bassins des 
fleuves Nazas et Aguanaval. Cette dernière fournissait 
principalcmcnt le fourrage pour les bêtes de somme et 
de la viande. 

Situéc a une altitude de 1100 a 1470 m, Ia zone 
de la reserve présente une vallée alluviale parsemée 
de collines et de chaI'nes de montagne. 

Selon Cornet (1982), Mapimi possède un climat 
montagneux tropical aride avec une pluviométrie 
annucile de 271 mm et un taux de variation de 42 % 
(Saballos Station, 1956-1981). La plupart des 
précipitations tombent en été, sous forme de pluies 
atteignant entre juin et septembre 60,7 % du total 
annuel. La temperature moyenne du mois le plus 
froid (janvier) est de 1,5 °C, celle du mois le plus 
chaud (juin) étant de 37,2 °C. 

Au point de vue biogéographique, la reserve est 
située dans la province de Chihuahua de Realm 
ncarctic (v. discussion in Rzedowsky, 1978). La 
végétation est constituée de Mattoral microphyllus 
du desert d'après la carte de la végétation du Mexiquc 
établie par Flores Mata et al., (1971) et de Matorral 
xerophil, d'après Rzedowsky (1978). Elle se compose 
en grande partie de diverses espéces d'arbustes dont 
les formes dominantes ou subdominantes sont 
souvent le buisson creosote Larrea tridentala (avec 
mélange variable de succulents) et dans les steppes 
sub-arborescentes halophytes, le mesquite Hilaria 
mutica, tandis que Sporobolus cf. airioides prévaut 
sur les terres submersibles. 

La faune y .est abondante; on peut y rencontrer 
Ic mulet a queue noire (Odocoeleanus hemionus), 
la tortue géante de desert (Gopherus flavomargina-
tus), le coyote (Canis latrans), le lynx roux (Lynx 
rufus) et le puma (Felis concolor). Jusqu'en 1940 
on pouvait observer l'antiocaprc (Antiocapra amen-
cana) qui a disparu par la suite. Barbault et Halffter 
(1981) ont fait Ia synthèse du travail réalisé dans la 
reserve dans le domaine de Ia faune sauvage. 

3.2. Exemples de recherches conduites dans Ia reserve 

La figure 2 (d'après Montana et Cornet, 1981) 
donne un schema génral des recherches de Ia résrve 
qui peuvent être rangées en deux categories. La 
premiere comprend Ia synthèse des travaux relatifs 
a Ia definition des paysagcs, la seconde concerne 
l'analyse de certaines caractéristiques des. unites de 
production. Nous commenterons quelques résultats 
de ces recherches et, ensuite, quelques-uns concer-
nant l'étude des ressources fourragéres comme 
exemple de jonction entre ces deux categories. 

3.3. Grands ensembles paysagers 

La figure 3 montre la carte des paysages établie 
par Montana et Breimer (1981) a partir de l'étude des  

particularités géomorphologiques, de I'état des sols 
et de la végétation. 

Les paysages I et II se caractérisent par des 
contours trés réguliers (gradient de moms de 1:100 
resultant de l'accumulation de sediments alluviaux et 
lacustres). La végétation y est constituéc de pâturages 
et steppes sub-arborescentes halophytes. Ce sont les 
zones les plus productives de fourrage grace aux 
grandes surfaces de Hilaria mutica et de Sporobulos 
cf. airioides. La texture des sols est composéc 
d'argilcs ou d'alluvions argileux a degré de salinité 
variable. 

Les paysages du groupe III ont été formés par 
l'érosion éolienne du so! sablonneux. Leur valeur 
fourragère est faible a l'exception de petites forma-
tions de Hilaria mutica dans les depressions entre les 
dunes. 

Les paysages du groupe IV sont de formation 
.éolienne avec éléments de paysagcs dc dunes et 
fluviaux, predominant dans les zones V et VI. Le 
terrain trés régulier (pente de moms de 2:100) com-
porte un petit nombre de dunes plus ou moms isolécs. 
Son élément dominant est la plaine avec quelques 
groupes de Hilaria mutica et Sporobolus cf. 
airioides, source du fourrage, et de petites quantités 
de plantes annuelles dans les microdépressions. 

Les paysages V comportent quelques petits monts 
et collines formés par des roches magmatiques ou 
sédimentaires, teurs versants et leurs contrepieds. Les 
parties supérieure et inférieure des versants sont 
nettement délimitées. Cc groupe présente un certain 
intérêt au point de vue fourrager. La partic inférieure 
des versants .montagneux a Un gradient de moms de 
2:100, ses sols ayant une texture argilcuse ou limo-
neuse. La végétation comprend des arbustes mosaiques, 
1cs zones dénudées a buissons rares altemant avec 
des formations broussailleuses denses, perpendicu-
laircs au versant sur leur axe principal, constituées 
d'herbes en forrne de faucille et de buissons de petite 
taille. 

Les paysages Vi sont dominés par des montagnes 
de calcaire de faible intérêt fourrager, de même que 
Ics paysages du groupe VII qui comportent des pla-
teaux basaltiques formés par la lave des volcans situés 
a l'est de la reserve. 

3.4. Zones de production 

Les activités économiques sur le ternitoire de la 
reserve comprennent l'élevage extensif, I'agriculture 
de subsistance, la production de cire végétale et de 
sel. L'activité économiquc Ia plus importante est 
l'élevage dont la production est essentiellement 
exportée vers le.s Etats-Unis. Les cultures sont limitées 
au mais et aux féves destinés a la consomrnation loca-
le. L'extraction de cire de la candelille (Euphorbia 
antisyphilitica) a commence au debut du siècle pour 
devenir une activité régionale très importante. Le 
commerce de cire est contrôlé par Ia banque de l'Etat 
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et Ia majeure partie de la production est exportée. La 
cire est utilisée dans diverses industries: produits de 
beauté, alimentation, lubrifiants, etc. 

La reserve comprend onze unites de production, 
dont trois sont privées et les huit autres sont dites 
ejidos: forrne de possession foncière scion laquelle le 
gouvernement attribue Ia terre a une communauté de 
paysans. Les trois exploitations privées et six ejidos 
pratiquent exclusivement l'élevage extensif. Sur les 
deux ejidos qui restent, l'une produit de Ia cire 
végétale, l'autre est consacrée a l'extraction du sel de 
Ia lagune du nord de la reserve. 

Les infrastructures sont rudimentajres. Par 
cxemple, deux exploitations d 'Clevage sont c ompléte-
ment entourées de cltures, et eiles sont très diver-
sement approvisionnées en eau. Ainsi, l'une des 
fermes disposant de 20 000 ha de terres et de 1200 
têtes de bétail utilise quatre reservoirs d'eau per-
manents et quatre provisoires. A l'autre extreme, une 
ferme sous bail d'à peu prés Ia même superficie et qui 
dispose de 800 têtes de bétail n'a que deux postes de 
breuvage temporaires. Pendant la plus grande partie 
de l'annéc, le ferrnier est oblige de transporter de 
l'eau par camion a partir d'une source éloignée de 
15 km. Cette situation présente quand même l'avan. 
tage de pouvoir amener I'eau aux endroits on ii y a 
du fourrage au lieu d'acheminer le bétail toute l'année 
durant vers un mCme et unique point de breuvage. 

La terre nourrit une tête de bCtail par 15 a 25 ha; 
tin bccuf est élevé pour 8 a 10 vaches. Ii n'y a pas de 
statistiques précises en Ce qui concerne la fécondité, 
mais si I'ofl en juge d'après les ventes, Ic taux de 
naissance dans Ia region peut être évalué a 50 %. Les 
jeunes bccufs sont châtrés en septembre pour être 
vendus entre décembre et mars. Dans les ejidos, une 
partie du bétail entretenu appartient a d'autres 
propriétaires. Un veau nouveau-ne sur trois (très rare-
ment un sur deux) est laissé a I'ejido, les autres étant 
rendus aux propriétaires des vaches. 

La figure 4 empruntée a l'ouvrage de Whyte et 
Burton (1981) reprCsente un modèle théorique 
d'accroissement du cheptel (appartenant a l'ejido et a 
d'autres propriétaires) d'aprês les données sur l'ejido 
<La FIor)). Le troupeau initial inclut 150 vaches 
appartenant a I'éjido et 350 d'autres propriétaires. Le 
taux de naissance est de 50 %, un veau femelle sur 
trois devenant propriété de I'ejido et tous les veaux 
males étant vendus aprês engraissage. 

La figure 5 tithe également de Whyte et Burton 
(1981) montre le même modèle sur une période de 
16 ans avec simulation de quelques perturbations 
dues aux sécheresses. Ces modèles illustrent les modes 
selon lesquels sont évalués les consequences de modi-
fications des niveaux de développement ou I'cffct des 
variations climatiques. On voit sur la figure 6 un autre 
type du modèle étudié. Ii montre la prise de decisions 
concernant Ia modification numérique du cheptel en 
fonction des ressources disponibles. Le modéle a été 
construit a partir d'une enquêtc menée parrni les 
éleveurs. La decision depend de deux facteurs: pre- 

miérement, de l'évaluation des ressources fourragères 
en debut de saison sèche et, deuxièmement, de 
facteurs externcs, notamment les fonds disponibles. 
Ces deux facteurs sont lies au type d'exploitation 
(privée ou ejido); II faut les étudier minutieusement 
pour évaluer les possibilités d'intervcntion dans 
chaque cas particulier. A l'heure actuelle, Ia plu-
viométrie estivale sert a determiner approximative-
ment la capacité productive des pâturages pour ia 
saison sèche suivante. 

Ce modèle est descriptif et qualitatif; il montre 
toutefois Ia façon dont la prise de decision réagit aux 
modifications introduites (assistance financière, infor-
mations supplCmentaires, choix des ameliorations a 
apporter, etc.). En outre, un modéle de ce type est 
utile pour mettre en evidence des lacunes dans les 
connaissances et suggére ainsi Ic type de recherches 
concretes a mener ou les modes de coordination de 
divers projets de recherche pour atteindre les objectifs 
fixes. Le dernier modéle cite en est un bon exemple: 
mis au point avec le concours de spécialistes en 
sciences naturelles, de sociologues et d'éleveurs, il 
a révélé le besoin en informations supplémentaires, 
en cc qui concerne notamment Ia modification de Ia 
biomasse fourragére en fonction des variables comme 
Ia balance climatique des eaux ou le nombre 
d'ariimaux par Unite de superficie. 

3.5. Etude des ressources fourragêres 

Une analyse de la situation présente nous a 
amenés a adopter une hypothèse de travail scIon 
laquelle Ic facteur limitant essentiel consiste en un 
déséquilibre entre une production fourragère spora-
dique, étroitement dépendante des conditions clima-
tiques et la nécessité d'alimenter régulièrement Ic 
bétail. Cette situation se traduit par un manque sub-
stantiel de fourrage en fin dc saison sèche, catastro-
phique dans les années de sécheresse. Ce déséquilibre 
dans Ic temps est exacerbé par un désCquiibre dans 
I'espace: les produits fourragers sont éparpillés tanths 
que les postes d'approvisionnement en eau sont con-
centres; or le bétail circule au cours de I'année dans 
les mêmes zones de pâture. 

Deux axes de la recherche menée en collaboration 
étroite avec les éleveurs locaux méritent d'être spécia-
lement mentionnés. Le premier est Tie A l'étude des 
volumes de production (biomasse aérienne), des 
variations de La valeur nutritive annudlle et de Ia dyna-
mique de trois biocénoses fourragers importants de Ia 
reserve: steppes sub-arborescentes halophytes de 
Hilaria mutica, formations mesquites mosaIcoides 
avec Hilaria mutica et formations herbeuses Sporo-
bolus cf. airioides. Dans chaque cas, la balance 
aquatique du sol a été égaiement mesurée a l'aide 
d'une jauge neutronique d'humidité. On a par ailleurs 
envisage de mettre au point un simple modêle pour 
évaluer la quantité des principales sortes de fourrage 
d'après Ies données climatiques ainsi que Ia producti- 
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vité fourragère des pâturages et des cycles de pro-
duc tion. 

Le second axe de recherches a consisté a intro-
duire a titre exprimental de nouvelles variétés de 
plantes fourragéres, plus particuliêrement d'une 
variété de cactus sans épines Opuntia ficus indica et 
a apprécier les possibilités de restitution des forma-
tions du cactus indigène Opuntia rastrera, consommé 
par Ic bétail dans les périodes critiques en fin de 
saison séche. 

Ces experiences ont été menées dans les condi-
tions de développement naturel des plantes protégées 
contre le bétail et les rongeurs. Les résultats d'une de 
ces experiences sont indiqués dans la figure 7, d'après 
Montana Ct al., (1981). Les hachures verticales mon-
trent le taux moyen des plantes survivantes, a tine 
date precise. L'espace vide fermé représente le pour-
centage de plantes consommées et l'espace vide non 
fermé, le pourcentage de plantes mortes pour d'autres 
raisons. 

Les résultats mettent en evidence I'inutiité 
d'introduire ía variété sans épines de Opuntia ficus 
indica, car la protection de ces plantes serait trop 
coñteuse. Par contre, Opuntia rastrera présente de 
bOnnes perspectives de reconstitution a des frais peu 
élevés. 

Outre la valeur intrinséque de ces résultats qui 
sont actuellement mis a contribution par Ic plan 
gouvernemental de replantation de Opuntia rastrera 
dans cette region, ii est important de noter que des 
contacts favorables ont été noués au cours de l'ex-
périence entre les chercheurs et les éleveurs. L'ex-
périence a donné lieu a des échanges d'informations 
qui ont permis a l'équipe de chercheurs de se faire 
une idée trés nette des aspects écologiques de Ia 
gestion des ressources naturelles. 

11 a été notamment établi un déséquilibre résul-
tant de l'évolution conjointe de producteurs pri-
maires et d'animaux herbivores ayant lieu par suite 
de l'introduction de nouvelles espèces dc plantes 
fourragères. 

Les chercheurs en ont conclu que tout progrés, du 
moms a court terme, dans la production fourragère 
des 2ones andes a plus de chance d'être réalisé par 
une utilisation meilleure et plus traditionnelle des 
ressources existantes que par tine transplantation 
risquée d'espèces exogénes. 

Pour les éleveurs locaux, l'assimilation de cette 
conception écologique marque un pas en avant impor-
tant vers une politique efficace de conservation de Ia 
nature. Ce n'est là qu'un exemple de Ia façon dont 
des recherches effectuées dans une reserve de bio-
sphere peuvent permettre d'appliquer des méthodes 
de protection garantissant des bénéfices tangibles 
aux espéces locales de végétation. 

Montana C., Ezcurra E., 1981. El instituto de Ecologia y la 
investigación en zonas aridas (The Institute of Ecology 
and Research in Arid Areas.) Actas Reunion sobre Investi-
gasión Cientffica y Tecuólogica en las Zona Aridas de 
Mexico (Proceedings of a Meeting on Scientific and 
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C h a p i t r e 8 
PARTICIPATION DE LA POPULATION LOCALE 

A LA GESTION DES RESERVES DE BIOSPHERE 

PARTICIPATION DE LA POPULATION LOCALE A L'ELABORATION 
DES DECISIONS ADMINISTRATIVES DANS LES CEVENNES 

par 

Roland Bègue 

directeur du Parc national des Cévennes, 
Florac, France 

RESUME. La participation de hi population loca-
le aux decisions concernant le développement du Parc 
national des Cévennes est fondée sur des larges rela-
tions existant entre les divers groupes concernés par 
Ia gestion du parc. L'interaction bilatérale permanen-
te entre le parc et la population locale refléte les 
objectifs du parc, ses structures et ses activités, ainsi 
quc ses decisions quotidiennes. Ce système revét 
une signification spéciale daiis Ic contexte de décen-
tralisation en France. 

1. INTRODUCTION 

Le Parc national des Cévennes se distingue des 
autres pares nationaux du monde par cc qu'il est en 
partie habité. En outre, ses terres ne sont génCrale-
ment pas Ia propriété d'un organisme public chargé 
de sa gestion. Par consequent, la gestion et le develop-
pemerit du parc ne sont pas Ia prerogative de l'Etat 
ou d'un seul organisme comme c'est le cas dans la 
plupart des pays; ces responsabilités sont en fait 
partagées entre plusieurs parties intéressées dont: 

- les propriétaires et usagers de la terre y compris 
les propriétaires et fermiers privés, et dans certains 
cas les collectivités locales ou l'Etat (représenté par 
l'Office national des forêts ou la Commission forestière 
d'Etat); 

- les collectivités territoriales jouissant de respon-
sabilités nouvelles en vertu des lois sur la décentrali-
sation récemment votées par 1c parlement français; 

- les administrations de protection du territoire; 
- le personnel du Parc national qui exerce un 

contrôle général de toutes les actions opérées sur le  

territoire du parc de nature a modifier da condition 
ou l'apparence du sites (c'est-à-dire l'équilibre 
écologique et le paysage). 

II existe donc un grand nombre de parties intéres-
sees dont les relations sont évidemment complexes. 
Mais le role de protagoniste est dévolu, toutefois, a 
Ja direction du Parc national, qui doit bénéficier d'un 
soutien dc la part de tous les services publics, de la 
population locale, les municipalités, des particuliers 
et des propriétaires et usagers des terrains concernés 
par l'agriculture, la sylviculture, Ic tourisme, Ia péche, 
la chasse, la cueillette de champignons, etc. 

II est impossible de réduire la participation de la 
population locale a la seule prise de decisions com-
munes. Au contraire, il doit y avoir une interaction 
bilatérale continuelle entre la population locale et les 
autorités du parc national. 

Ces relations peuvent être analysées sous les 
aspects suivants: objectifs, structures, actions con-
crétes et decisions. Chacun de ces aspects sera 
examine en vue d'analyser les avantages et les incon-
vénients du système et pour tracer les perspectives 
de la cooperation. 

2. EQUILIBRE <<PARC - POPULATION LOCALE>> 

2.1. Objcctifs 

Un i équiibres entre le Parc national et la popula-
tion locale n'est possible que dans la mesure oii des 
intérêts comrnuns et des objectifs en partie conver-
gents existent entre les dei,ix entités. 
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L'objectif majeur du parc consiste a conserver 
tous les heritages naturels et culturels, étroitement 
mèlés sur son territoire. Pour conserver ces richesses 
et assurer des formes précises d'équilibre entre 
l'homme et la nature, ii faut faire une analyse minu-
tieuse des modes d'utilisation et de gestion de ce 
territoire. 

Dans la plus grande partie du parc, ces objcctifs 
de base peuvent kre atteints en placant la gestion de 
ces zones sous le contrôle des habitants de longuc 
date, a savoir fermiers, villageois, artisans et autres 
éléments locaux. 

Parmi la population locale, ie changement de 
14 pouvoir devient de plus en plus perceptible dans les 
zones dépeuplées, surtout dans la montagne. Ce 
phénoniènc tient aux departs, au vieillisscment de 
ceux qui restent, au développement du tourisme et a 
I'attraction de Ia region pour certains jeunes qui 
cherchent a fuir Ia société industrialisée. Ainsi, les 
pouvoirs glissent petit a petit entre les mains des 
propriétaires de residences secondaires et des pro-
rnoteurs; ce processus est encore encoUrage par l'essor 
continu du tourisme. 

II faut également mentionner une tendance typi-
que de notre temps: les decisions concernant le déve-
loppement de ce territoire sont de plus en plus prises 
sans consulter la population locale, si bien que les 
habitants de cette region peuvent perdre tout con-
trôle de la situation et du développement du parc. 

La creation d'un parc national a pour mission de 
contrecarrer cette tendance et de permettre un 
contrôle plus efficace de la region par la population 
locale. Quelques exemples illustrent ce processus: 

- la construction de bâtiments autres que des 
fermes est interdite sur le territoire du parc de 
manière a limiter les speculations foncières; 

- des restrictions de c:.mping Ct de circulation 
automobile ont été imposées pour éviter la perturba-
tion des activités agricoles; 

- des restrictions relatives aux animaux domesti-
ques doivent assurer une plus grande sécurité du 
bétail; 

- la chasse, encore autorisée dans le parc, est 
strictement ré.glementée et n'est autorisée qu'aux 
habitants du pays. 

Dans l'ensemble, la réglementation et la gestion 
du parc assurent l'intégrité de tout le système ce qui 
se fait, évidemment, dans 1e plus grand intérêt de la 
population locale. Toutefois, les problémes suivants 
peuvent se poser: 

- intéréts personnels différents: en particulier, 
l'ensemble des intérêts des particuliers s'oppose au 
bien général ou les intérêts a court terme et a long 
terme divergent; 

- la population locale et autres usagers de la terre 
se composent de groupes dictincts dont les intérèts 
ne sont pas toujours convergents. 

Prenons un exemple pour illustrer ce deuxième 
point. Les zones les plus accessibles du parc sont là 
o l'activité des fermiers est la plus importante et  

on assiste en I'occurrcncc a une nette convergence 
des intérêts des producteurs agricoles et des objec-
tifs du parc. Par contre, dans 1es zones administrées 
et utilisées par des non-natifs du pays qui se soucient 
peu de Ia protection de l'environnement, leurs rela-
tions avec I'administration du parc sont autrement 
plus tendues. 

Dans Certains cas, le parc fait lui-même l'objet 
de conflits latents a propos de lutilisation des ressour-
ces naturelles: c'est le cas, par exemple, des relations 
entre chasseurs et fermiers. Si la direction du parc, 
souhaite augmenter le nombre d'animaux sauvages 
(en réintroduisant par exemple des espèces comme 
l'élan), cette action satisfera les chasseurs mais ira 
a l'encontre des intéréts des fermiers. Si, d'un autre 
côtC, la direction se préoccupe du patrimoine géné-
tique des animaux traqués par les chasseurs et limite 
en consequence la destruction de ces animaux, elle 
fera plaisir aux fermiers, mais non aux chasseurs. 

La satisfaction des intéréts de la population 
locale cst une tâche cornplexe que la direction du 
parc essaye de résoudre. Les intéréts a long terme 
doivent l'emporter. Un large programme d'informa-
tion est notamment requis. La population locale doit 
être en relation avec le parc et jouer un role actif 
dans ses projets d'aménagement et de conservation. 
On peut citer a titre d'exemple Ia reintroduction du 
vautour griffon. Dans certains cas, lcs habitants 
prêtaient leur concours aux employés du parc, en 
indiquant les endroits de peuplement de ces oiseaux, 
en assurant leur protection et, quelqucfois, en Jes 
dénichant et capturant. 

Des conflits d'intérêts subsistent néanmoins, qüi 
pourraient étre réglés par voie de compensation; 
l'accroissement de la quantité de gros gibier pourrait 
notamment donner lieu a une compensation au profit 
des fermiers locaux. 

3. GESTION DU PARC 

Le parc est administré non pas par un organisme 
gouvernemental mais par un corps administratif social 
national investi des pouvoirs juridiques et admini-
stratifs correspondants. Bien que cet organisme relève 
des ministères de l'Environnement et des Finances de 
la France, l'ensemble de sa politique relative au Parc 
est concentré a la relève d'un Conseil des Directeurs 
de 50 membres dont la moitié est composéc d'agents 
gouvernementaux et l'autre moitié de représentants 
1cc au x. 

Nomméc et mandatée par 1e Conseil des Directeurs 
pour statuer sur de nombreuses affaires, une Commis-
sion permanente comprend 3 délégués gouvernemen-
taux; 1 responsablc national, 5 maires beaux et 1 
responsable local. 

Le Conseil se réUnit deux fois par an et Ia Commis-
sion permanente 5 ou 6 fois par an. Ces orgariismes 
sont assistés par 6 comités consultatifs (science, agri-
culture, architecture et sites, chasse, péche et touris- 
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me) qui se réunissent deux fois par an avant les sean-
ces du Conseil. 

Ii faut souligner que toutes les decisions essen-
tielles concernant le parc, telles que l'adoption du 
budget ou du plan de développcment quinquennal, 
sont obligatoirement soumises pour approbation aux 
ministéres compétents. 

La direction du parc est une très haute autorité 
qui exerce toute l'activité opérationnelle sur son tern-
toire. Elle est responsable de l'élaboration des 
decisions devant être soumises a l'approbation des 
autorités compétentes; une fois des decisions 
entérinécs, c'cst Ia direction qui d-oit les mettre a exé-
cution. Le Directeur est nommé par Ic ministre de 
l'Environnement sur avis du Consdil. Ii faut préciser 
que le directeur est assisté par des agents des mairies 
locales. 

Cette structure sociale permet, au moms, de 
prendre en compte toutes Ics nuances d'opinions 
des parties intéressécs, même s'il n'est pas toujours 
possible d'adopter des decisions les satisfaisant toutes. 

En dépit de son apparente coherence, cc système 
présente les inconvénients suivants: 

- Comme dans toute société démocratique, II 
existe un problème de representation de Ia population 
locale. Le Conseil de Direction comprend des repré-
sentants des collectivités locales et de diverses as-
sociations et organisations sociales professionnelles. 

- Pourtant, certains propriétaires de terre (its 
sont quelques milliers a posséder des parcelles d'im-
portance variable a l'intérieur du parc) se plaignent 
d'être sous-représcntés au Consdil. 

- Les membres du Conseil de Direction ont 
tendancc a oublier qu'dls sont responsables devant 
la population du Parc national d'une politique devant 
être bénéfique a tous les habitants du parc et ouvnir 
des perspectives favorables a son développement>>. 

Ii faudrait accentuer Ta participation de la 
direction du parc aux activités de différents organis-
mes, tels que commissions régionalcs et départemen-
tales. Puisque cette participation n'a pas été insti-
tutionnalisée, elle est sporadique et consultative. 
Non seulement elle pourrait influer sur les decisions 
adopfées mais elle permettrait également a la 
direction d'expliquer Ia vocation et Ia Situation du 
parc; cUe pourrait en outre assurer un role plus 
effectif de la direction dans d'autres actions, en parti-
culier celles qui concernent les populations habitant 
sur Ic territoire du département mais a l'exténieur du 
parc. 

- Les problèmes structurels les plus sérieux sont 
lies a la soi-disant szone périphériques. Entourant 
Ia partie centrale du parc, cette zone a pour vocation 
d'< assurer une série d'actions sociales, culturelles 
et économiques permettant une protection plus 
efficace de la nature a l'intérieur du parc>'. Cette 
zone ne possède pas son propre système de gestion 
et de développement.  

4. ACTIVITES DANS LE PARC 

Nous citerons quelques exemples illustrant Ia 
participation dc la population locale aux activités du 
parc. 

4.1. Tounisme 

La direction du parc et les fermiers sc prononcent 
pour le développement d'un tourisme qui s'inscrirait 
dans l'environnement rural et serait contrOlé par la 
population locale eIIe-mCme. Ainsi, l'Opération village-
vacances a été Iancée par ie parc en vue de rembourser 
aux fermiers jusqu'à 80 % des dépenses nécessaires a 
I'aménagement des bâtimcnts d'intérêt architectural 
existants en structures d'accueil pour les vacanciers. 
Outre Ia promotion de cette sorte de tounisme, cette 
operation permet de preserver I'héritage architectural 
local et d'augmenter les bénéfices et les investisse-
ments des fermiers. 

4.2. Agriculture 

Les contrats connus sous Ic mom de scontrats 
Mazenots sont signés chaque année avec une cm-
quantainc de fermiers locaux en cc qui concerne 
toute une série de travaux lies au p  arc, effectués par 
les fermiers a n'importe queUe époque de I'année, 
lorsque leur propre travail le leur permet. 

En outne, le parc achète des terrains pour 1e 
compte des fermiers. Ces achats assurent, principale-
ment par voie de bail long terme, la gestion des 
parcdlles louées ainsi que la .continuité de l'activité 
agricole grace a l'extension des terres cultivées. 

Des que le parc a payé le prix d'une parcelle, celle-
ci est transmise aux fermiers pour qu'ils la cultivent 
conformément a la reglementation du parc visant a 
éviter la degradation du sol et a assurer sa restaura-
tion biologique. 

Un nouveau type d'cnclos I moutons, de concep-
tion analogue a celle des serres industrielles, a été 
récemment mis en vente. Ces constructions étant en 
totale désharmonie avec Ic paysagc et n'étant pas 
conforme aux exigences architecturales du parc, leur 
installation a été interdite. Aprês consultation de 
toutes les parties intéressées, un autre type de con-
struction a été adopté et il a été convenu que le parc 
participerait aux frais de conception (qui de toute 
façon seront couverts par les subventions du ministère 
de l'Agriculture). 

4.3. Education et récréation 

Un musée écologique est actuellement en con-
struction I Mont Lozère, dont l'objectif sera de faire 
connal'tre les richesses culturelles et natunelles du parc. 
Selon le projet initial, l'écomusée central (avec sa col- 
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lection permanente consacrée a I'histoire de Mont 
Lozère) devait êtrc installé dans Un hameau aban-
donné au fond du parc. Aprês une large consultation 
de la population locale, I'exposition a été transféréc 
dans Ia Jocalité principale de cette region, Le Pont 
de Montvert (cote 300), dans un bâtiment érigé 
conjointement par le village et le parc. Le musée a été 
installé sous le même toit que le club du village dans 
le but d'obtenir une integration complete de tous les 
aspects éducatifs du parc avec les activités et la vie du 
village. 

Une station de ski Prat Peyrot (village de Valle-
raugue) devait initialement etre aménagée I I'intérieur 
du parc. Ii est toutefois apparu nécessaire de limiter 
l'extension de cette station pour éviter qu'clIe 
n'empiète peu a peu sur les versants boisés du massif 
Aigoual. 

11 a été propose ii y a quelques années de modifier 
les regles du parc relatives a la chasse. On a suggéré 
entre autres de redéfinir la qualité de dCtenteurs de 
permis de chasse, en les limitant principalement aux 
docauxs. Par suite de larges consultations prenant en 
ligne de compte toutes les potentialités du parc, un 
consensus a été trouvé pour toutes les parties. 

En 1982,   le parc a acquis, entre autres territoires, 
Ic lac Pises (de 15 ha) dans le village de Dourbies 
(Gard). Vu 1es faibles ressources piscicoles du lac, la 
direction a propose de réserver le droit de pêche aux 
seuls villages beaux, ce qui a été contesté par la 
Fédération des pecheurs du Gard qui a demandé quc 
•tous les pêcheurs aient accès au lac. Mais la surface 
du lac étant trop petite pour un grand nombre de 
pécheurs, Ia direction a trouvé un compromis en 
s'engageant I aleviner be bac avec de Ia truite. En 
consequence, be lac a recu le statut de reserve. 

Les exempics précités avaient pour but d'ilustrer 
une série d'opérations réalisées par le parc dans Pin- 

térêt de la population locale, aprés consultations sur 
divers problémes. Bien que ces résultats n'aient pas 
été toujours faciles a atteindre, ils montrent l'utiité 
de Ia participation dc Ia population locale a la prise 
des decisions essentielles concernant be Parc national. 

5. PERSPECTIVES 

Etant donné Ic contexte politique ayant condi-
tionné Ia décentralisation dont I'objectif est de 
confier aux collectivités locales I'administration de 
leurs territoires, on peut s'interroger sur l'avenir de 
parcs nationaux comme celui des Cévennes. 

A cet égard, ii est intéressant de noter quc Ic Parc 
des Cévennes donne un bon exemple de l'application 
de Ia décentralisation. Les decisions relatives a un 
territoire peu étendu sont prises ici au niveau local, 
la voix decisive étant donnée aux habitants locaux. 
It ne s'agit cependant •pas d'une decentralisation 
directe, car d'autres intérêts sont également représen-
tés dans la prise de decisions; cela offre des garanties 
suffisantes pour contrebalancer les exigences locales 
dans certains cas oil il faut considérer a la fMs les 
intérêts généraux et a long terme. 

Ii y a done tout lieu de considérer Ia structure de 
ce Parc national coinme un cadre de principe pouvant 
servir de modéle d'utilisation et d'aménagement judi-
cieux de Ia terre; ii convient toutefois de rappeler les 
deux points suivants: 

- un manque de souplesse de Ia part des services 
gouvernementaux peut se refléter dans Ia politique 
du parc; 

- I'implantation de structures de gestion 
adéquates dans Ia zone périphérique du parc, en 
étroite collaboration avec la direction du parc, est 
souhaitable. 
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PARTICIPATION DE L'OPINION PUBLIQUE A LA GESTION 
DES RESERVES EN NOUVELLE-GALLES DU SUD 

par 

Donald A. Johnstone, 

Service des parcs nationaux et de la faune sauvage, 
189-193 Kent Street Sydney, N.S.W. 2000, Australie 

RESUME. La participation de l'opinion publique 
a la gestion des reserves en Nouvelle-Gajies du Sud 
a été institutionnalisée en 1854 avec la publication 
de l'Acte sur les parcs publics portant sur l'organisa-
tion de Conseils pour <entretenir, gérer et protégcr* 
les terres affectées aux parcs a perpétuité. Cette 
association des représentants des collectivités a la 
gestion des terres communautaires se poursuit, 
aujourd'hui, principalement en ce qui concerne diver-
ses categories de reserves aménagées a des fins 
récréatives. 

1. INTRODUCTION 

Les premiers parcs nationaux en Australie étaient 
gérés au debut par des Conseils de confiance. Avec Ia 
creation en 1967 du Service des p arcs nationaux et 
de Ia faune sauvage, ces zones ont été dévolues a 
l'autorité du Directeur des parcs nationaux et de la 
faune sauvage. La base juridique de cc transfert a 
instauré deux modes de participation de l'opinion. Lc 
premier. consiste en un système de comités consulta-
tifs composes de représentarits élus de la communauté 
ayant pour tâche de donner des consultations officiel-
les au Service des parcs nationaux et de la faune 
sauvage. Le second garantit la participation concrete 
de l'opinion a l'élaboration des plans de gestion des 
parcs et reserves. 

Bien que la plus grande partie du système des 
reserves soit concentrée en Nouvelle-Galles du Sud, 
la participation officielle de la population a la gestiOn 
des reserves n'y a jamais été pratiquée. Cette situation 
ne doit plus durer. Les decisions récentes visant a 
soumettre. a des débats publics les plans d'aména-
gement des reserves naturelles et a créer tin comité 
consultatif ad hoc pour la gestion d'une importante 
reserve naturelle dans Ia zone Sydney doivent renfor-
cer Ia participation sociale aux activités de toute Ia 
gamme des parcs nationaux Ct des zones assimilécs 
relevant de Ia Direction des parcs nationaux et de la 
faune sativage. 

L'opinion s'est vu récemment offrir de nouvelles 
possibiités pour élargir sa participation a l'aménage-
ment et a la planification des reserves par la mise en 
vigueur d'une legislation spéciale de planification de 
I'environnement. Là encore I'action de la population 
s'exercc dans deux directions: premièrement, I'élabo- 

ration et Ia discussion publique des plans locaux Ct 
régionaux de l'environnement (plans d'utilisation du 
sol); deuxièmement, la discussion publique des 
declarations stir le retentissement des projets écono-
miques sur l'environnement, y compris les reserves. 

Notre rapport s'arrêtera sur l'application pratique 
de divers modes de participation de l'opinion et 
essayera de suggérer les moyens de l'améliorer. Une 
attention particulière sera accordée aux experiences 
des dernières années relatives a Ia participation de 
l'opinion aux activités du Parc national Cosciusko, 
classé reserve de biosphere. 

2. POURQUOI LA PARTICIPATION DU PUBLIC? 

Ii serait inopportun d'exarniner les techniques de 
participation de la population sans examiner au 
préalable Ia raison d'être de cette participation. 

2.1. Historique 

L'histoire de la participation de la population a la 
gestion directe des reserves en Nouvelle-Galles du 
Sud, commence en 1857, lorsque la Loi sur les parcs 
publics a donné une base juridique a l'organisation de 
conseils aux fins d' entretenir, gérer et protéger les 
terres exclues a perpétuité de l'usage économique. 
Cette decision a été imposée, sans nul doute, par les 
revendications d'une colonie en pleine croissance sur 
les espaces de récréation publique mais aussi par le 
désir de réduire au minimum les dépenses du Trésor 
affectées aux besoins de Ia population. La participa-
tion bénévole de citoyens actifs et respectables offrait 
une possibilité idéale pour satisfaire ce besoin par l'af-
fectation de territoires relevant du domaine royal. 

Aprês les premieres contributions financières du 
gouvemement, les conseils étaient censées créer leurs 
propres fonds pour gérer et entretenir les parcs. Cela 
favorisa tine attitude dç soutien et de confiance 
mutuels contribuant pour beaucoup ala conservation 
de chaque parc et de ses ressources. 

Ces circonstances, renforcées par les idées éthiques 
de Ia communauté australierine, ont fait que le 
soutien a l'arnénagement des territoires protégés de la 
part de l'opinion l'a largement emporté stir l'action 
gouvernementale et son appareil bureaucratique. 
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Ce soutien subsiste aujourd'hui,. surtout en milieu 
rural. Ii est intéressant de noter que des modifications 
considérables de ce système de gestion n'ont lieu 
que dans les zones nouvellement affectées en vue de 
Ia conservation de la nature. 

II a été suggéré ces derniers temps que la gestion 
des parcs nationaux inclue a priori pour objectif Ia 
conservation de l'environnement, cette politique 
devant être par la suite consacrée par la legislation et 
concrétisée par un appareil compose de professionnels. 

La decision de 1967 de mettre fin a l'activité du 
système de consdils et de créer un Service des parcs 
nationaux et de la faune sauvage de la Nouvellc-Galles 
du Sud avait pour mission non seulement de contri-
buer a une gestion professionnelle du parc mais en-
core de mettre sur pied un organisme unique respon-
sable de la conservation de la nature sauvage. Toute-
fois, certains conseils dc confiance craignalent que 
le nouvel organisme ne Mt moms intéressé par la 
protection des parcs ou ait moms de liberté de 
contacts avec l'opinion en cas de contcntieux. Gette 
inquietude s'est reflétée dans la legislation qui a en-
visage des mesures .transitoires visant a modifier pro-
gressivement le statut juridique des anciens Conseils 
de confiance Ct a permettre a leurs ex-membres de 
poursuivre leurs activités en tant que conseilers dans 
les comités locaux. La Loi a aussi iristitué des comités 
beaux pour les nouveaux parcs. 

2.2. Perspectives de la participation sociale 

Ajoutons a ce qui vient d'être dit au sujet de Ia 
participation sociale a Ia gestion des reserves que 
l'accessibiité des media aux larges couches de la 
population et au gouvernement a permis de contrôler 
I 'action gouvemementale et de prendre conscience du 
fait que l'opinion pourrait y  être associée. Les pre-
neurs de decisions et ceux qui espéraient les influen-
cer, comme ceux visés par Tes decisions savent désor-
mais comment utiliser les media dans l'établissement 
des communications. 

2.3. Valeurs Ct besoins de la communauté 

Par le passé, les gestionnaires des parcs et leurs rc-
présentants essayaicnt de porter sur les besoins des 
divers groupes de population, des jugcmcnts de valeur 
bases sur leur propre perception de ces besoins. Etant 
donné la nature précaire des valeurs sociales cues-
mémes, la gestion des reserves se trouvait souvent en 
porte-a-faux avec les valeurs et les besoins de Ia 
société. Les programmes de participation de l'opinion 
pourront contribuer a la solution de ce problème. 

La politique de gestion de tout parc national doit 
répondre aux valeurs de Ia société selon la classifica-
tion des <parcs nationaux définie par Ia legislation 
qui s'étend également aux autres categories de tern- 

toires protégés. Les appreciations sociales ne sont 
pas homogénes et présentent quelques points in-
téressants: 

- Même si toute zone peut contenir des myriades 
d'éléments naturels, la société n'attribuera consciem-
ment une valeur qu'â un petit nombre d'entre elles. 

- La société se compose d'un grand nombre d'in-
dividus et de groupes d'individus. Par consequent, de 
nombreuses et diverses appreciations peuvent ètre 
appliquées aux mêmes éléments de Ia nature. 

- Les éléments riaturels et culturels doivent être 
appréciés non seulement au point de vue de leurs 
caractéristiques physiques mais aussi au point de vue 
de caractéristiques plus subtiles. L'appréciation que 
l'on donne de la imature sauvage peut être citée en 
exemple. 

- Un individu ou une organisation n'ont pas 
besoin d'être directement lies a un élément pour en 
donner une haute appreciation. Beaucoup d'apprécia-
tions de Ia société relatives aux éléments naturels ou 
culturels d'un paysage sont tout a fait remplacables. 

Les appreciations données a un élément naturel 
varient non seulement scion les groupes ou les mdi-
vidus au sein d'unc communauté, mais il est tout a 
fait evident qu'elles changeront en fonction de l'en-
semble des circonstances sociales, politiques et 
économiques. 

Aussi les appreciations données par une commu-
nauté rcflètent-elles, en un seris, Ia complexité de 
cette communauté. Un gestionnaire de reserve entrant 
dans ses fonctions doit en être conscient. Ii est néces-
saire, par consequent, que toutes les conditions 
existent pour que ces appreciations puissent 
d'exprimer et êtrc placées dans leur contexte. 

2.4. Problèmes de. gestion 

Fait paradoxal, des éléments physiques sembla-
bles dans des regions différentes sont percus comme 
des ressources pour des raisons fort diverses. Ainsi, les 
gestionnaires des reserves ont l'embarras du choix en 
cc qui concerne I'usage des éléments naturels simi-
laires ou de leurs groupes. 

Parmi les problèmes qui se posent aux responsa-
bles des reserves, on mentionnera: 

- L'aménagement de pares nationaux et de réser-
yes analogues s'est historiquement développé confor-
mément a Ia perception sociale de la valeur intrin-
sèque des sites et paysages naturels. La reaction poli-
tique a été d'élaborer des classifications de l'utiisa-
tion de la terre telles que parc nationals et de 
donner un statut legislatif a des organismes appropniés 
pour la gestiondes reserves. 

- Si Ia société attribue unc valeur intrinsèque a 
un élément naturel, le gestionnaire a l'obligation de 
protéger cc site en raison de cette valeur intrinsèque. 

- La terre a l'état naturel est une ressource qui 
s'épuise sans cesse et ne se remplace pas, Dans Ia 
mesure oil les espaces naturels sont progressivemcnt 
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modifies, une appreciation plus haute et plus diver-
sifiée est donnée aux sites naturels conserves dans 
les pares nationaux et autres reserves. Ainsi, des 
terres sont exclues de I'usage économique pour êtrc 
rattachées, par exemple, aux pares nationaux. 

Une utilisation de plus en plus intense des 
ressources entramne leur diminution, ainsi quc 
l'accroissement rapide des besoins de la société. 

- Les appreciations donnécs par la société aux 
sites naturels des pares nationaux et autres reserves 
changent ainsi que les demandes de Ia société. 

La politique gestionnaire doit done être pratiquée 
de sorte a surmonter ces problémes en utilisant des 
appreciations sociales en harmonic avec les exigences 
de Ia legislation. Pour ce faire, le gestionnaire doit 
disposer d'une base informationnelle plus large que 
par le passé. La collecte de ces informations culturel-
les est une tâche complexe dont la solution exige 
aussi bien Ia participation bénévole du public que des 
etudes fondées sur des statistiques. 

3. POSSIBILITES POUR LA PARTICIPATION DE 
LA POPULATION 

3.1. Comités consultatifs 

En Nouvelle-Galles du Sud, les comités consulta-
tifs élaborent des recommandations pour le Conseil 
consultatif des pares nationaux et de la faune sauvage, 
Ic directeur du Service des pares nationaux et de la 
faune sauvage et le directeur de chaque parc national 
ou site historique en vue d'améliorer leur entretien, 
leur contrôle et leur gestion. Les comités comprennent 
généralement 7 a 10 membres de la collectivitC dont 
des experts chevronnés connaissant parfaitement les 
zones en question, ainsi quc des représentants de la 
collectivité locale. 

En vue de la creation de nouveaux comités con-
sultatifs, on circonscrit la nature des problèmes lies 
a la gestion des pares ou des ressources naturelles 
pour savoir dans quelle mesure la composition des 
comités repond a Ta solution de ces problérnes. Pour 
certaines zones de protection, des caractéristiqucs 
supplémentaires sont identifiées, en particulicr: 
terrains privés contigus a ces zones, lesquels sont 
besoin de mesures de gestion spécifiques; popula-
tion aborigéne possédant ses propres ressources 
culturelles, autorités administratives locales pour 
lesquelles l'usage des terres du pare national est un 
élément important de la planification de l'usage des 
terres au niveau regional. 

Les comités se réunissent 4 a 6 fois par an pour 
discuter les méthodes et les problémes de gestion. 
Mais leur activité n'a pas une forrne de débat passif. 
us effectuent souvent des experiences in situ sur 
des problmes spécifiques de la gestion. On pourrait 
citer en exemple la misc au point d'unc politique 
d'aménagement des sentiers d'accCs a l'intérieur du 
parc national. 

La force réelle du système des comités consulta-
tifs en tant qu'organisateurs de la participation du 
public consiste en ce qu'ils sont représentatifs des 
sentiments de I'opinion et capables de jouer un 
role d'éducation et d'information non officiel dans la 
communauté. La question de Ta représentativitC est 
encore étudiée lorsqu'il y a des places vacantes au 
sein du comité ou quand les mandats des membrcs 
(généralement 3 ans) arrivent a expiration. L'ap-
préciation de leurs liens avec la communautC se fait 
en vue de l'efficacité de leurs conseils a I'adresse de la 
direction du parc sur des problCmes spécifiques de cc 
territoire. 

3.2. Conseil consultatif pour ics pares nationaux 
et Ia faune sauvage 

Le Conscil a été créé conformément a la législa-
tion pour donner au Ministre des consultations sur 
Ics problèmes de gestion, de contrOle et d'entretien 
des pares nationaux, sites historiques et reserves 
naturelles et aux fins de preservation et de protec-
tion de Ia faune sauvage. Il a done un rOle spécifique 
a jouer dans l'aménagement Ct la conservation des 
reserves naturelles. Les membres du Conseil sont 
nommes personnellement par le Ministre auquel la 
Ioi fait obligation de les choisir parmi Ics spticialistes 
compétents. 

Le Conseil s'emploie activement a organiser une 
large participation du public A Ia gestion des reserves; 
il examine toute la documentation réunie a la suite 
des discussions publiques des plans d'aménagement 
des pares nationaux et peut formuler des recomman-
dations au Ministre a partir de ces etudes. Cette 
technique assure une étude et une appreciation ob-
jectives des opinions souvent opposées de divers 
groupes sur les méthodes de gestion prévues par les 
plans. 

Cette étude de documentation peut être trés 
détaillée lorsque Ia gestion présente un ensemble de 
problèmes compliqués et que l'opinion participe 
activement a la preparation de cette documentaire. 
Chaque suggestion est Ctudiée a part. Pour assister 
le Conseil dans l'accomplisscment de ses obligations, 
un certain nombre de sous-comités sont créés parmi 
ses membres, dont l'un est chargé d'étudier la plarii-
fication de Ia gestion en portant ses conclusions a 
la connaissance du Conseil. 

Le Conseil examine en outre les questions soumi-
ses par les comités consultatifs pour les pares 
nationaux et les sites historiques dans les cas oi les 
recommândations concernant les questions ne rele-
vant pas du niveau local. 

3.3. Plans de gestion 

La legislation stipule qu'un plan de gestion doit 
étre Claboré pour chaqu plan national et que cc 
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processus de preparation doit suivre cinq étapes: 
Le Directeur prepare un projet de plan de 
gestion. 
Ce projet est publié et soumis a Ia discussion 
publique pendant au moms un mois. 
Toute personne peut faire des observations sur 
le projet. 
Le projet du plan et les copies de toutes les 
observations Crnanant du public sont transmis 
au Conseil consultatif pour les parcs nationaux 
et la faune sauvage en vue d'examen et d'avis 
adressé au Ministre. 
Le Ministre peut adopter le projet du plan avcc 
ou sans amendements après étude des commen-
taires du Conseil ou peut renvoyer ce projet 
au Directeur et au Conseil pour le complement 
d'élaboration. 

La modification des plans de gestion déjà adoptés 
s'opère dans des conditions analogues. 

En Nouvelle-Galles du Sud, la pratique est d'en-
courager activement la participation de toutes les 
couches de la population a la discussion des plans de 
gestion, les plans étant a cet effet publiés et affichés 
dans des locaux spéciaux. 

Cette participation préalable de Ia communauté a 
la preparation des plans de gestion se concrétise par 
voie de publication des textes sur des questions parti. 
culières et des suggestions ou une série de suggestions 
les concernant, en vue de leur réglement ou de corn-
mentaires a leur propos. Au choix, le comité consulta-
tif pour la gestion et/ou les parcs nationaux peut or -
ganiser et conduire des séminaires, des journées in 
situ ou des contacts directs avec des spécialistes en la 
matiére. Une fois adopté, le plan de gestion d'un parc 
national en Nouvelle-Gailes du Sud acquiert force de 
loi. Selon la legislation, on ne peut rien faire dans le 
parc qui soit en contradiction avec ce plan. Ii importe 
donc que Ia collectivité alt la possibiité de participer 
a l'élaboration de la politique de gestion des terres 
publiques, cet espace de jonction entre l'administra-
don et la société. 

3.4. Planification tie l'environnement 

Une nouvelle legislation détailée de la planifica-
don et dc l'anienagement dë l'environnement est 
entrée en vigueur en Nouvelle-Galles du Sud en 1979. 
Elic a établi une hiérarchie dans les plans de l'environ-
nement, a savoir local, regional et d'Etat, qui prescri-
vent des techniques acceptables d'usage des terres, 
d'utilisation des transports et de contrMc de l'environ-
nement dans les parcs et reserves nationaux ou en 
dehors de leurs territoires, si ces derniers subissent 
leurs nuisances. 

Un plan regional et/ou local est un instrument 
important pour introduire un parc national ou un 
territoire assimilé dans les schémas locaux ou ré-
gionaux d'utilisation des terres. Ces plans peuvent 
servir a determiner les terres et Ics éléments naturels 

attenant aux zones réservécs (par exemple, un paysa-
ge pittoresque) afin d'augmcnter Ia valeur conserva-
tionnelle et/ou récréative de la reserve. us peuvent 
aussi stimuler des activités comme la récréation ou 
l'aménagement des voies d'accès, qui sont trés impor-
tantes pour l'utilisation adequate des zones de pro-
tec tion. 

Des forrncs spécifiques de participation du public 
fixécs par la legislation permettent aux groupes ou 
individus intéressés d'adresser leurs suggestions au 
gouvernement sur les points du plan qui ont directe-
ment ou indircctement trait a Ia gestion du parc. 

La legislation prévoit aussi des declarations relati-
ves aux impacts sur l'environnement de divers projets 
économiques. Ces projets économiques sont considérCs 
du point de vue de leurs consequences 'éventuellcs sur 
1 'environnement, c ertains proj ets étant toutefois 
appréciés individuellement. Les débats publics et la 
preparation des declarations sur les consequences des 
projcts ont lieu scion des procedures spécifiques. 

D'une façon générale, pour toutes dispositions de 
la Loi sur la planification et l'appréciation tie Pen-
vironnement, n'importe quelle tiers se voit assurer le 
droit de saisir la cour des terres et de l'environnement 
si elle considère que les procedures légales n'ont pas 
été respectées. Si sa demande est agréée, Ic contre-
venan( attaqué ne pourra procéder a l'accomplisse-
ment d'aucune disposition tant que la procedure ne 
sera pas correctement suivie. 

4. PARTICIPATION DE L'OPINlON PUBLIQUE 

4.1. L'expérience du parc national Kosciusko 

En 1978-1981, un vaste débat public a eu lieu 
au sujet du plan de gestion du parc national Koscius-
ko qui prévoyait un programme important et continu 
de participation sociale. Ce parc national est I'un des 
plus étcndus en Australie, le plus complexe et le plus 
fréquenté. Ii inclut une grande partie des espaccs 
enneigés du pays, une végétation alpine et sub-alpine, 
des zones skiables. La suggestion de soumettre au 
public une documentation simplifiée de planification 
a été repoussée en Nouvelle-Galles du Sud pour cette 
raison que des réponses sommaires ne donneraierit 
qu'une idéc approximativc de l'opinion publique. 

Par ailleurs, la gestion du parc a bénéficié de con-
tacts élargis et diversifies avec l'opinion pendant la 
discussion de la planification et de I'aménagement, 
comme en dispose la Loi précitée. Ces contacts corn-
p rennen t: 

- Ia preparation de rapports de fond sur divers 
problèmes; 

- la preparation de rapports sur des sujets contro-
verses et contenant les arguments pour et contre 
chaque option. Comprenant généralement plusieurs 
problèmes, ces rapports peuvent constituer en fait un 
proj Ct de plan <<préliminaire>; 

l'organisation de séminaires sur des problémes 
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particuliers. A titre d'exemple, ic Service des parcs 
nationaux et de Ia faune sauvage et le College de for-
mation permanente de Canberra ont tenu un séminaire 
sur le statut scientifique du parc national Kos-
ciusko>. 

Ces deux categories de documents de planifica-
tion et I'organisation des séminaires sont dcstinées 
tant au personnel gestionnaire qu'au large public; 
elles n'ont pas été rattachées par la loi au processus de 
Ia planification parce qu'clles précèdent la publica-
tion du projct du plan de gestion. Ce n'est qu'après 
l'étude des réponses a la declaration sur les grands 
problémes, l'examen des textes soumis ala discussion 
et la tenue du séminaire que sont mises en mouve-
ment Ics procedures légales par la publication du plan 
de gestion. Cela permet au public de participer a la 
discussion sur nombre de questions ayant trait aux 
méthodcs de gestion envisagées pour une zone donnée. 

Le plan de gestion du parc national Kosciusko a 
été discuté pendant trois mois. Cette discussion publi-
que a été animée par tous les media ou certaines de 
leurs categories: revues de la presse nationale et locale, 
preparation d'un grand poster, publicité commerciale, 
journées in situ, redaction de brochures consacrées 
au plan, emissions audiovisuelles. Cette série de con-
tacts avec Ia population permet dans une très grande 
mesure Ic choix des audiences. Par exemple, ics prog-
rammes récents de Contacts avec la population corn-
prenaient: 

- un séminaire essentiellement destine aux cher-
cheurs mais aussi, a un degré moindre, aux 
spécialistes de l'usage récréatif des parcs; 

- one discussion des textes visant surtout les 
historiens, les architectes et le personnel 
gestionnaire; 

- une declaration sur les problémes relatifs a Ia 
lutte anti-incendie a l'intention des sapeurs-
pompiers, chercheurs et personnel de gestion. 

4.2. Liens continus avec l'opinion publique 

La gestion des zones de protection est un proces-
sus continuel qui comprend aussi bien les demandes 
fluctuantes des visiteurs que l'action du personnel de 
gestion due a ces changements. Mais ces changements 
sont habituellement trés peu perceptibles et ne se 
révClent qu'avec le temps. 

Certains changements dans la demande du public 
porteront sur les principes établis de l'utilisation 
rationnelle. D'autres tendances concerneront des 
problémes spécifiques et seront en contradiction avec 
les droits et les demandes d'autres groupes d'usagers. 
Par voie de consequence, la gestion développe des re-
lations permettant une communication efficace entre 
usagers et gestionnaires de telle sorte que le gestion-
naire d'une zone de protection comprenne la nature 
mouvante de l'utilisation et que l'usager soit pour sa 
part tenu au courant des modifications des techniques 
et des services ainsi que des raisons de ces modifi-
cations. 

Vu les considerations politiques, le fonctionne-
ment des services d'information de Ia gestion in situ 
doit être relancé tant a l'intérieur du parc national 
que dans le district. Les programmes qui guident les 
visiteurs et leur font comprcndrc les efforts techni-
ques de la gestion du parc seront poursuivis et le per -
sonnel gestionnaire prendra invariablement en consi-
dération cet aspect de Ia participation du public. 
Dans Ia mesure oi'i la participation de l'opiniori publi-
que fait partie de Ia technique gCnérale de gestion des 
parcs natiunaux en Nouvelle-Galles du Sud, notre 
experience pourrait servir pour appliquer des méthodes 
similaires dans les reserves de biosphere partout oü la 
participation de Ia collectivitC n'est pas encore 
devenuc pratique courante de la gestion. 
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EXTENSION DE LA RESERVE DE BIOSPHERE GRACE A LA PARTICIPATION 
DE LA POPULATION LOCALE AU CANADA DE L'OUEST 

par 

Michael Cowley, 	 Bernie C. Lieff, 

fermier, Twin Butte, 	 directeur du parc national 
Alberta, Canada 	 de Waterton Lakes, 

Alberta, Canada 

RESUME. Grace a Ia participation active des fer-
miers locaux, l'impact de la reserve de biosphere de 
Waterton s'étcnd désormais au-delâ de son territoire 
circonscrit par le Parc national de Waterton Lakes. 
Le comité de coordination de la reserve de biosphere, 
créé sous la direction des fermiers locaux, compose 
du personnel du parc et de représentants d'organismes 
de gestion et de planification des terres de Ia region, 
se propose d'organiser des séminaires, des projections 
de films, des circuits de recherche. Ii a formé un 
comité technique en vue de l'assistance consultative 
et de la coordination des recherches sur les questions 
liées a la direction du parc et a Ia population locale. 
Les recherches peuvent etre menées aussi bien sur le 
territoire du parc que sur les terres privécs des fer-
miers collaborateurs. L'objcctif que se fixe Ic comité 
de coordination est d'étendre le territoire de Ia r6ser-
ve y  incluant des terres appartenant a Ia province 
et a des fermiers, situées autour de la partie centrale, 
de façon a agrandir le noyau du parc national. Lors-
que cet objectif sera atieint, et qu'un dialogue dura-
ble et unc comprehension totale sernt établis entre 
Ia direction du parc et les fermiers locaux (pIus 
spécialement les propriétaires terriens) sur les 
questions d'utilisation de la terre, on pourra con-
sidrer que la reserve de biosphere de Waterton est 
viable. 

1. INTRODUCTION 

La reserve de biosphere de Waterton au Canada 
occupe les 52 580 ha du Parc national de Waterton 
Lakes considéré comme Ic noyau de Ia zone de pro-
tection. Le paysage relativement intact du Parc dans 
la region des Montagnes Rocheuses se caractérise 
par des forCts de conifères et de feuillus, des Tacs 
d'une longueur totale de 10 km, de nombreux lacs 
alpins et des prairies d'une superficie de 65 km 2 . 

Cet envirorinement divcrsifié du parc en fait un 
site ideal pour les recherches et les experiences com-
paratives. Ces etudes peuvent aussi viser les domaines 
privés et publics adjacents a vocation économique. 
C'est précisérnent grace a cette cooperation et au 
dynamisme des propriétaires des terres voisines de 
Ia reserve de biosphere de Waterton que ses Iimites 
et ses spheres d'influence pourront etre étendues. 

La situation géographique du parc national revét 
une très grande importance pour le programme de la 
reserve de biosphere, car celui-ci implique que les dif -
férents groupes d'intérêts coopèrent pour atteindre 
les objectifs de Ia protection de Ia nature. Le parc 
se trouve a l'extrême sud-oucst de la province A1-
berta. Sa limite oucst coincide avec la division con-
tinentale montagneuse qui est en même temps Ia 
frontiêre entre les provinces d'Alberta et la Colombie 
Britannique. Sa limitc méridionale est Ia frontière 
internationale entre le Canada, et les Etats-Unis. flu 
côté américain de la frontiere Se trouve le Parc natio-
nal Glacier. Ii y a 51 ans, ces deux parcs étaient réunis, 
constituarit ic premier parc de la paix sur la planetc. 
Ce sont aujourd'hui des reserves de biosphere: Glacier 
a reçu ce statut en 1976, et Waterton Lakes en 1979 
(us pourraient devenir une reserve de biosphere inter-
nationaic). La partie nord du parc touche a unc forét 
appartenant au gouvernement provincial, et aux par-
celles privécs des fermiers; du côté est se trouvent 
des pâturages du domaine provincial et des ranchos 
p nv é S. 

Avant Ia creation du Parc national de Waterton 
Lakes en 1895, cette region était une zone de con-
tacts entre les tribus indiennes habitant dans Ia mon-
tagne Ct celles vivant dans Ia prairie. C'est l'abondance 
de bisons (Bison bison) et d'animaux I fourrure qui 
attirait les Indiens dans cette region. Aujourd'hui, 
la plus grande reserve indienne du Canada est limit-
rophe du parc. Par ailleurs, la region possédait des 
terres noires fertiles et des paysages pittoresques o11 
les prairies s'étiraient jusqu'à la montagne sans 
contreforts. Tout cela a attire les premiers blans; 
beaucoup de fermiers d'aujourd'hui peuvent retracer 
leur généalogie a partir des premiers pioriniers. 

2. WATERTON COMME RESERVE DE BIOSPHERE 

L'attribution au parc national du statut de reserve 
de biosphere a été accueillie par les fermiers locaux 
avec un certain scepticisme: Ies gens avaicnt Pu se 
familiariser avec les designations telles que parc na-
tional ou parc international de Ia paix, mais l'expres-
sion reserve de biosphére avait pour eux une con-
sonance tout a fait étrangére. 

Vers le milieu de 1981, un séminaire s'est tcnu au 
Parc pour examiner la conception des r6serves de 
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biosphere. Ii a réuni des experts internationaux, des 
agents des organismes fédéraux Ct provinciaux d'utili-
sation de Ia terre, des chercheurs des universités et 
des établissements gouvernementaux, ainsi que des 
ferrniers locaux. Les participants sont tombés 
d'accord sur la nécessité de créer un organe de coordi-
nation au niveau local et de trouver des fends pour 
la conduite des recherches. us ont aussi envisage la 
nécessité des recherches en commun entre le Parc et 
d'autres organismes. Le comité canadien du program-
me L'Homme et la Biosphere s'est déclaré prêt a 
allouer des moyens au comité local pour l'aider a 
développer ces idées, nials les choses se sont arrêtées 
là. Ii est devenu evident que la population avait du 
mal a saisir la conception de Ia reserve de biosphere 
et, partant, a prendre des initiatives quelconques. On 
se posait les questions suivantes: comment commen-
cer les travaux? Queue est Ia signification exacte du 
programme et en quoi se distingue-t-il des program-
mes déjà existants, disons de celui du parc national? 

Vraisemblablcment, le pas le plus important dans 
la mise en place de ce programme a été fait grace a la 
participation du directeur nouvellement nommé du 
parc a Ia Conference du MAB a Paris en septembre 
1981 qui devait dresser le bilan des 10 années 
d'existence du programme L'Homme et la Biosphere. 
La connaissance détaillée de Ta conception des réser-
yes de biosphere a alors largement contribué a intéres-
ser Ic Canada a ces problémes. 

En 1982, Un comité de coordination local fut mis 
sur pied, compose de plusieurs fermiers Ct représen-
tants de la direction du parc national. Le comité a: 
invite a ses seances- les représentants de divers orga-
nismes provinciaux afin de les mettre au courant des 
problèmes des reserves de biosphere. Le comité a 
établi la liste suivante des objectifs de Ta reserve de 
biosphere Waterton: 

((La reserve de biosphere Waterton fait partie du 
réseau international des reserves de biosphere destinécs 
a conciier la gestion des ressources naturelles et Ia 
satisfaction des besoins de la population: 

- en conservant les caractéristiques naturelles 
et la diversité génétique de la reserve de biosphere; 

- en aménageant des zones pouvant servir a 
comparer les paysages intacts et les zones soumises 
a divers modes d'utiisation des ten-es; 

- en encourageant les pratiques de gestion com-
mune entre propriétaires privés, organismes pro-
vinciaux et fédéraux canadiens et américains, portant 
sur Tes problèrnes d'intérêt commun; 

- en Assurant une meilleure comprehension entre 
Ic public et les organismes et un soutien I la solution 
des- problèmes d'utilisation des ressources naturelles 
ayant de I'importance pour la reserve de biosphere; 

- en organisant un forum social en vue d'un 
échange d'informations devarit permettre dc prendre 
des decisions plus étayées en cc qui concerne I'utili-
sation de la terre, la reduction des barrières informa-
tionnelles entre chercheurs, organismes de planifica-
tion et public; 

- en facilitant les recherches visant a atteindre les 
objectifs des reserves de biosphèrc. 

Ii importe de noter que bien que la decision de 
convertir le parc en reserve de biosphere soit venue 
d'en-haut, Ia formation du comité investi de larges 
pouvoirs a été opérée au niveau local. 

3. RELATIONS AVEC LA POPULATION LOCALE 

Une tentative faite pour gagner l'appui de popu-
lation locale en lancant des campagnes d'informations 
par la poste et en menant des enquêtes n'a rencontré 
qu'un succès partiel. Le comité a alors décidé de 
montrer aux habitants locaux les avantages que recêle 
Ia creation des reserves de biosphere, en centrant ses 
efforts sur l'échange d'informations entre chercheurs, 
organismes de gestion et population locale. 

La premiere initiative importante fut sa participa-
tion a la célébration du 50 anniversaire de Parc 
international de la paix en 1982 et l'organisation 
d'une exposition montrant aux fermiers les méthodes 
de contrôle et de localisation des bleuets des prés des 
espéces Centaurea diffusa, Centaurea maculosa et 
leur expliquant la nécessité de cc contrôle. On a 
bénéficié du concours dun expert du service pro-
vincial de lutte contre les mauvaiscs herbes; cet évé'ne-
ment, qui a réuni une audience de 600 personnes, a 
été un plein succès. 

Ces dernières années, des divergences Sc sont fait 
jour entre divers groupes d'usagcrs de la terre I pro-
pos des différents méthodes de gestion. Par exemple, 
les fermiers n'ont pas apprécié l'augmentation du 
cheptel des cerfs Cervus canadiensis qui passent la 
majeure partie de leur temps en sécurité dans Ic Parc 
mais descendent de temps en temps sur des terres 
privées, mangent le foin stocké pour Ic bétail, 
détériorent et salissent ces terres, rendant inutilisables 
pour la pature. Le comité étudie I present les possibi-
lités de modifier les voles de migration habituelles 
des cerfs afin de réduire Icurs repercussions negatives 
sur les domaines des fermiers. L'une des mesures que 
nous envisageons de réintroduire consiste a brüler les 
prairies dans le Parc. La politique actuelle relative 
aux Parcs nationaux, soucieuse d'éviter tout incendie, 
a conduit a l'accumulation sur les ten-es du parc d'une 
grande quantité de debris végétaux. Cela rend les prés 
du parc moms attrayants pour les cerfs par rapport 
aux domaines contigus des fermiers oil le pacage 
systémtique favorise la croissance stable d'un four-
rage succulent. 

Les autorités forestières d'Alberta et de Colombia 
Britannique encouragent les stockages de bois dans 
les forêts limitrophes du parc afin d'éliminer les 
pineraies mortes par suite de l'invasion d'insectes, 
ma.is ii subsiste encore sur le territoire du parc du 
bois mort qui est la source de maintes maladies. 
Ces problèmes font natre une certaine animosité I 
l'égard du .parc chez les fermiers voisins..Aussi le 
comité favorisera-t-il le monitoring des successions 
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de végétation forcstièrc par rapport aux pineraies 
intactes pour mettre en evidence les effets a long 
terme de ces deux politiques forestiêres. 

Fin 1982, - debut 1983, le comité a organisé 
plusieurs sénhinaires publics qui avaient pour objet 
les coupes de bois sur Ia terre des fermiers 'et leurs 
consequences sur Ta retention d'eau dans le sol, 
l'histoire écologique et les effets locaux du scarabée 
de pineraies de montagne (Dendroctonus ponderosae) 
ainsi que la menace d'invasion de bleuets sur les 
terres des fermiers Les rapports ont été préscntés 
par des chercheurs fédéraux et provinciaux et des 
gestionnaires de ressources. Pourtant, en dépit du 
grand intérêt local que les sujets discutés devraient 
soulever, l'audience des séminaires a été Iimitée. Elle 
est fonction des conditions météorologiques, des 
distances, de Ta publicité et du manque d'intérêt. 

Au printemps 1983, le comité a décidé la réali-
sation d'un projet modéle par le ministère canadien 
de l'Agriculture pour les problémes de vélage afin 
d'évciler I'intérêt de Ia communauté locaTe. L'ini-
tiative a joui d'une grande publicité Ct des moyens 
de transport Ont été mis a. Ia disposition des parti-
cipants, mais une nouvelle fois, la météo n'était pas 
au rendez-vous. Un printemps précoce et chaud a 
fait que les ferrniers ont commence les semailes des 
que le marquage du bétail a été terminé et l'assistance 
a etC de nouveau IimitCe, bien que tous les partici-
pants aient dü en tirer un grand profit. 

En juillet 1983, juste après le premier sCminaire 
sur ic problême des bleuets, un séminaire a eu lieu 
avec projection de films et de diapositives, sur i'm-
vasion des zones voisines de Ta reserve par cette 
mauvaise herbe. De nombreux fermiers ont été per-
sonnellement inforrnés de Ia tenue du sCminaire pour 
Tequel on a décidé d'utiliser un local a l'extCrieur du 
parc, plus prés des fermiers que lors des précédents 
sCminaires. En outre, le temps pluvieux a interrompu 
les travaux de fenaison. Grace a tous ces facteurs et 
a T'intérêt reel des habitants locaux, le sCminaire a etC 
bien fréquenté. L'un des résultats significatifs a etC Ta 
decision qu'un groupe de fermiers ferait un voyage 
d'inspection dans l'Etat de Montana (Etats-Unis) 
d'oii provient Ia plus grande partie de fourrage supple-
mentaire pour les besoins beaux, afin de determiner 
Ia teneur de cc foin en bleuets. Le dCveloppement de 
cette variCtC de mauvaises herbes a été suivi avec un 
grand intérêt par les fermiers beaux qui savent dCsor-
mais Ia reconnaftre et comment agir lors de sa locali-
Satiofl. 

Le comité a dft admettre le fait que la popula-
tion locale ne donnera son soutien a la conception des 
reserves de biosphere que si elle y voit une utilité pra-
tique et concrete. Le plus grand enseignement est de 
ne pas désespérer d'un manque d'appui des initiati-
ves de ia reserve de biosphere. U faut au contraire 
continuer l'action dans l'intérêt de ceux qui pourront 
profiter des résultats de cettc action et trouver un 
motif de satisfaction dans ce bon depart, quoique 
mod este. 

Le comitC a aussi conclu que Ta superficie de Ta 
reserve de biosphere doit englober un territoire plus 
vaste que be noyau du parc national. Elle peut inclure 
les fermes de tous ceux qui seront disposes a contri-
buer a l'action de la reserve, bien que ce point n'ait 
pas été fixé dans le statut officiel. Les zones du noyau 
du parc doivent être entourées de zones tampons; des 
tentatives actives sont faites pour que, en Alberta et 
en Colombie Britanniquc, un statut de zones tampons 
soit attribué aux terres publiques adjacentes. Le 
comitC de Ia reserve de biosphere est prêt a collaborer 
avec les administrations supCrieures pour discuter 
des problémes mentionnCs sans passer par les canaux 
officiels de communication entre Ta direction du Parc, 
les habitants beaux et les milieux gouvernementaux 
supéricurs. Nous pouvons faire en coopCrant des 
choses impossibles a réaliser séparément. 

Un exemple de cette collaboration a Cté donnC ii 
y a quelques mois par trois fermiers qui se sont adres-
sCs a la direction du parc pour que celle-ci soutienne 
leur revendication de fermer Ta route du district par 
laquelle les chasseurs pénêtraient dans les domaines 
des fermiers. Le problème consistait en cc que les 
vChicules de certains chasseurs allant chercher du 
gibier dans Ta prairie détruisaient les sois des fermes. 
Les autorités municipales ont agrCé cette revendica-
tion et le comitC de Ta reserve de biosphere a prCparé 
un panneau interdisant Ia circulation automobile mais 
autorisant le passage a pied ou a cheval. Ce n'est 
qu'un trés modeste exemple, mais ii donne une We 
de Ia multitude d'avantages que Ta reserve de biosphere 
pourrait procurer aux populations locales. 

4. APPRECIATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE 

Le comité a procCdC a l'examen des projets de 
recherche au milieu de 1982. Le projet qui présentait 
Ic plus grand intérêt pour la reserve de biosphere était 
l'analysede la gestion des fermes situées en haute 
altitude. Une autre recherche portait sur l'analyse 
comparative de modifications a Tong terme dans Ta 
couverture végétale et sa structure qualitative sur les 
terres aménagées> en non aménagées, ainsi que 
sur les problèmes de l'aménagement de Ia nature 
sauvage, resultant des mesures de protection opérécs 
par Ic Parc national. Le comité de la reserve de bio-
sphere s'attache a favoriser et a soutenir les contacts 
entre organisations et individus pour faire mieux 
comprendre ces problémes et trouver leur solution. 

Aux fins d'élaborer un programme de recherches, 
un comitC technique formé de chercheurs d'établisse-
ments fédéraux et provinciaux doit préter son con-
cours en matiére de choix, de financement et de misc 
en ceuvre des projets. 

La plus grande partie des programmes de recherche 
gouvernementaux émanant des organismes gouver-
nementaux et d'aménagement des terres dont reléve 
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juridiquement Ic territoire de la reserve, ainsi que des 
chèrcheurs universitaires d'Aiberta du Sud, est 
réaiisée a proximité de La reserve. Le comité techni-
que cherchera a faire articuier ces programmes autour 
des probièmes qui, scion Jul. concernent Ta commu-
nauté agricole et pour Ia solution desquels ic Parc 
national pourrait jouer Un role. 

5. CONCLUSIONS 

Le comité a Ia certitude que i'on peut encore 
faire beaucoup pour obtenir de !'aide de Ta part de 
divers organismes gouvernementaux afin de pour-
suivre la cooperation avec Ta reserve de biosphere. Les 
élus locaux doivent persuader Jeurs supérieurs hiérar-
chiques de concentrer leurs efforts sur Ia réaiisation 
des programmes des reserves de biosphere au lieu de 
les orienter vers d'autres spheres d'activités. 

La signification du mot-d'ordre ((Un développe-
ment soucieux de Ia conservation de Ta nature)y doit 
être comprise par tous ics fermiers privés et les orga-
nismes publics. Les terres attenantes au noyau du  

parc national sont utilisées pour I'économie forestière, 
l'agriculture et la détente de la population. Chacun 
de ces secteurs de développement doit être base sur 
des programmes a long tcrme de protection du sol et 
du règne animal. La zone centrale protégée du parc 
permet d'apprécier les travaux pratiques et ies per-
spectives de l'obtention d'une productivité maximum 
des terres privées tout en conservant Ta diversité 
génétique natu relic. 

L'objectif principal du comité de Ta reserve de 
biosphere consiste a Iivrer aux propriétaires fon-
ciers beaux et aux organismes publics de gestion des 
terres des informations sur l'utilité des programmes 
scientifiques en cours d'application dans la reserve. 
Ce n'est que sur Ta base des avantages reels de ces pro-
grammes que les fermiers locaux se rangeront du 
cOté des partisans de Ia reserve. Je crois fermement 
que c'est précisément le propriétaire foncier privé qui 
représentera la force rée!!e capable de soutenir une 
reserve de biosphere intégrale, dynamique et promet-
teuse. En tant que membres du comité de Ia reserve 
de biosphere, nous espérons enfin que les gens seront 
fiers d'avoir participé a Ia cause de Ta reserve de 
biosphere. 
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LA RESERVE DE BIOSPHERE DE PINELANDS: 
UNE APPROCHE DE LA PROTECTION COMMUNE 

par 
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RESUME. La reserve nationale de Pinelands est 
une premiere tentative aux Etats-Unis pour mettre en 

uvre la conception de Ia preoccupation nationale 
des zones naturelles. Cet article décrit la reserve de 
Pinelands et ses valcurs naturelles qui méritent la 
consideration des spécialistes de Ta conservation de 
la nature et des chcrcheurs, analyse I'action humaine 
sur le territoire de la reserve et donne des recomman-
dations en matière de gestion qui permettraient 
d'assurer au maximum l'utilisation judicieuse et Ia 
protection des ressources naturelles tout en defendant 
les intérêts légaux de Ia population locale et en faisant 
participer les habitants de Ia region a l'aménagement 
et a la gestion de la zone. 

INTRODUCTION 

La reserve de Pinelands s'étend sur un territoire 
de 480 000 ha d'aspect morce1é couvert de forêts de 
pins et de chenes pcu denses, comprenant de bases 
vallées de pins rigides, des marécages entourés de 
cèdres et d'arbres feuillus, des marais moussus ct des 
fondrières. Occupant plus de 20 % de Ia superficie 
de New Jersey, l'Etat le plus industrialisé des Etats-
Unis, cUe pourra servir de base pour une experience 
ayant pour objet la protection des ressources naturel-
les dans le monde entier. 

Née du feu et de l'eau et modelée par I'action 
humaine, cette zone a été classéc en 1978 par le 
Congrés des Etats-Unis Reserve nationale de Pinelands, 
Ct rattachée par Ia suite a la reserve de biosphere de 
la plaine côtière de I'Atlantique Sud. Elle représente 
ur exemple typique témoignant des effets produits 
par l'utilisation systématique des ressources foncières 
et aquatiques et correspondant a la conception des 
reserves de biosphere. En tant qu'objet d'expériences, 
cette zone perrnet d'étudier en details les méthodes 
de développement de relations positives entre Tes 
habitants locaux et les organismes dé gestion des 
zones de protection. 

PINELANDS: GENERALITES ET 
CARACTERISTIQUES 

La conservation de Pinelands en tant qu'écosy-
stème autorégulateur et stable depend de plusieurs  

facteurs essentiels, comme l'horizon acquifère de 
Cohansey, les sols extrêmement poreux et acides et 
les incendies, phénomènes typiques des écosystêmcs. 

La nappe acquifère de Cohansey située sous le 
territoire de la reserve est I'un des traits fonda-
mentaux de la nature de Pinelands. Elle contient 
environ 65 trillions de litres d'eau douce; sa table 
d'eau descend rarement au-dessous de 7 m de la 
surface du sol coulant généralement a moms d'un 
metre de la surface constituée essentiellement de sols 
chimiquement inertes par lesquels ks précipitatioris 
atmosphériques ainsi que les substances polluantes 
passent sans subir de filtrage. Cette nappe acquifere se 
distingue par un régime aquatique d'une stabilité 
remarquable; cette stabilité ainsi que sa communica-
tion avec la surface en font un facteur extrêmement 
important pour l'écologie générale de Pinelands. Pour 
que Pinelands conserve scs caractéristiques actuelles, 
ii faut que la qualité des eaux de surface et souter-
raines ainsi que la quantité d'eau •dans Ia nappe 
acquifèrc de Cohansey demeurent relativement in-
changées (Rhodchamel, 1973; Rutgers, 1978). 

Les sols de Pinelands, sablonneux et acides, ont 
un faible pouvoir de retention d'humidité et de sub-
stances nutritives, ainsi que de filtrage des matiCres 
organiques, des nitrates ou des virus pathogénes. Bien 
que la fertilité des sols vane a l'intérieur de la reserve, 
la plupart d'entre eux est impropre aux cultures de 
champs et marafchères et aux arbrcs fruitiers; toute-
fois, ce territoire est naturellement bien place pour 
Ia culture de Ia myrtille et des airelles de marais 
(Department of Interior, 1980). 

Les incendies sont Ic troisieme facteur dominant 
de Ta conservation des caractéristiqucs de Pinelands. 
Au cours des 10 000 dernières années, des incendies 
se sont fréquemment déclarés dans toute Ta zone de 
Pinelands, ce qui a déterminé pour une bonne part 
Ia composition spécifique des forêts de Pinelands. Les 
espèces prévalant numériquement dans Ia reserve sont 
'Cs chénes (Quercus marilandica et Q. ilicifolia) ainsi 
que Ic pin rigide et le pin court échineux (Pinus rigi-
da; P. cchinata), resistant aux dommages causes par 
Je feu bien que fadilement inflammables; d'autres 
espèces végétales que I'on rencontre a Pinelands 
possèdent les mémes propriétés. 

Ii existe de nombreuses preuves qu'â défaut d'in-
cendies, les pins predominant actuellement dans 
Pinelands seront finalement évincés par les chénes 
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et autres arbres feuiius, ce qui modifierait considéra-
blement les communautés végétales Ct aurait éventuel-
lement des repercussions écologiques sur Ia reserve 
(Pinclands Commission, 1980). 

Une interaction complexe de la terre, de l'eau et 
du fcu a conduit a la creation d'un habitat diversifié 
qui comprend des foréts feuiilues de marécages et de 
vastes fondrièrcs salines, et qui abrite plus de 71 
espéces de plantes rares sur 850 (dont 580 indigénes) 
et 35 espéces de mammifêres dont 16 sont chassées 
pour leur chair ou leur fourrure. En outre, on y obser-
ve réguliérement 299 espéces d'oiseaux, y compris 
migrateurs, ainsi que 55 espèces locales de reptiles 
dont 7 espèccs menacées ou en voie de disparition qui 
ne se rencontrent que dans la zone de Pinelands. En 
raison du taux d'acidité relativement élevé des eaux 
de surface, on y trouve assez peu d 'espèces de pois-
Sons (15). Le caractère unique de Pinelands est attesté 
par le fait que plus de 100 espéces animales méridiona-
les atteignent ici les limites nord de leur zone de 
peuplement, tandis que 14 espéces de plantes gagnent 
le point le plus meridional de leur extension dans 
Pinelands. 

Quand on considére la diversité de l'habitat de 
Pinelands, on a l'impression de se trouver dans une 
zone de nature sauvage fort éloignée de Ia civiisation. 
Or Pinelands ne se trouve pas a plus de 160 km des 
grands centres urbains comme New York, Philadel-
phie et le cornplexe Baltimore-Washington. Au Nord-
Ouest, elle est limitrophe du complcxe industriel 
Philadeiphie-Trenton, Ct percée du Nord au Sud par 
les routes et voies ferrées reliant la zone Baltimore-
Washington a New York et a la Nouvelle Angleterre. 

Au cours des 300 dernières années, le paysage de 
Pinelands a subi les consequences des coupes exten-
sives de foréts, de l'exploitation des mines de fer, de 
sable et de gravier, de l'agriculture, de la chasse et de 
la construction de logements. La plupart du temps, 
toutefois, l'homme a été davantage attire par d'autres 
zones qui possédaient des sols plus riches, des voies 
d'accès plus faciles aux sources d'énergie, de 
meilleures possibilités de transport et des gisements 
de minéraux plus précieux. L'unicité de Pinelands 
résulte dans tine grande mesure de ce concours de 
circonstances. Cependant, depuis une trentaine d'an-
nées, l'accroissement démographique, le cofit du lo-
8ement et le développement des transports ont aussi 
entrafné l'extension de Ia construction résidentielle 
dans Ia circonscription de Pinelands, caraciéristique 
des environs des centres urbains aux Etats-Unis. De 
surcroi't, l'implantation des villages de retraités et 
des maisons de vacances a augmenté le nombre de 
constructions. 

Dans Ta mesure oii Pinelands était relativement 
peu bâtie, cette zone 6tait considérée comme un 
endroit ideal pour y déposer les déchets solides pro-
venant des regions voisines et, pire encore, les déchets 
y étaient parfois déposés sans autorisation légale. Les 
sols de Pinelands étant trés perméables, les déchets 
liquides y  pénétraient trés rapidement en causant 

effet négatif direct et immédiat sur Ia qualité des 
eaux du sol Ct de ruissellement. Lorsquc le gouver-
nement américain fédéral et les gouvernements des 
Etats entourant Pinelands •ont renforcé le contrôle 
de l'évacuation des déchets solides toxiques, Pinelands 
s'est transformée en une décharge illégale. 

Face a cette situation, les habitants de Ia region, 
surtout les agriculteurs et les sylvicuiteurs, les spé-
cialistes de la protection de la nature et divers organis-
mes gouvemementaux charges de la protection des 
ressources écologiques Ct environnementales de cette 
zone se sont. retrouvés unis par une communauté 
d 'intérêts. 

3. ACTION COMMUNE POUR DEFENDRE UNE 
ZONE D'INTERET NATIONAL 

Les habitants locaux et les autorités locales, le 
gouvernemerit de 1'Etat de New Jersey et le gouver-
nement fédéral des Etats-Unis, tous également 
soucieux de preserver le caractére unique de Pinelands 
ont dü constater que leurs compétences et pouvoirs 
etaient limités pour certaines questions importantes. 
Le caractère fragmentaire des compétences des auto-
rites locales faii que ceux qui ont assume d'importan-
tes dépenses Iiées a des mesures de protection 
sévères n'ont parfois aucun espoir reel d'en retirer 
un bénéfice tangible. Par contre, ceux qui ne se sont 
pas conformés a des règles rigoureuses de protection 
de I'environnement peuvent réaliser d'importants 
bénéfices économiques immédiats, tandis que les 
coüts de la protection sont assumes par d'autres 
organismes. 

Bien que les autorités gouvernementales de l'Etat 
aient des compétences plus larges que les autorités 
locales, il était evident qu'il fallait accroftre leurs 
ressources financiéres, techniques et juridiques pour 
qu'elles puissent remplir pleinemcnt leur mission de 
protection. II était en outre nécessaire que le gouver-
nement fédéral apporte son soutien a l'Etat, plus 
spécialcment dans les domaines relevant de sa com-
pétence, comme par exemple Ta protection des 
cours d 'eau navigables. 

Le domaine de la competence du gouvernement 
fédéral portant sur Ia protection des ressources na-
turelles n'était guêre adapte ii. la  situation de Pine-
lands. La méthode d'acquisition et de gestion appli-
quée a la protection de Ia plupart des parcs nationaux, 
reserves et foréts des Etats-Unis a été considérée 
comme irréaliste face la nécessité de protéger un 
écosystème couvrant plus de 20 % du territoire de 
l'Etat de New Jersey. Méme en disposant des fonds 
nécessaires pour acquérir le territoire entier, uric 
série d'activités privées liées aux ressources devaient 
être prohibées si la zone était rattachée a un système 
fédéral quelconque. Ii était clair, par ailleurs, que 
l'achat de petites enclaves de niches écologiques 
representatives a l'intérieur de IA zone ne pourrait 
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méme pas assurer la conservation de ces enclaves, sans 
parler de l'ensemble de l'écosystéme. 

Conscient de ces contraintes, le Congrès a conféré 
a Pjne[ands le statut de premiere reserve nationale et 
établi une méthode de preservation de l'environne-
ment reposant sur la planification et la réglementa-
tion de l'utilisation de la terre au niveau de l'Etat et 
sur le plan local avec participation fédérale sous 
forme d'assistance financière et technique. Le prog -
ramme a favorisé au maximum le recours aux pro -
cédures de planification et de réglementation au 
niveau de l 'Etat et sur le plan local, prévu des mesures 
en vue de Ia participation des populations locales, 
fourni une garantie fédérale d 'harmonisation des poli -
tiques gouvernementales concernant la zone en 
question et assure l'accessibilité des expertises techni-
ques et financières du gouvernement fédéral néces-
saires a I'élaboration et a l'application du plan de 
protection de Pinelands (Hales, 1978). 

Le statut fédéral a nécessité la creation d'une 
commission de planification représentant les intéréts 
locaux, de I'Etat et fédéraux, chargée d'élaborer un 
Plan d'aménagement global (PAG) pour Pinelands. La 
loi portant ce statut, complétée par des dispositions 
de Ia legislature de l'Etat de New Jersey, spécifie que 
la Commission doit assurer une participation maxi-
male des autorités et des populations locales a la 
gestion de Pinelands (Hales, 1978). 

La Commission cornposée de membres désignés 
par les autorités des comtés (7 membres), par le 
gouverneur de New Jersey (7) et par le Secrétaire aux 
affaires intérieures des Etats-Unis (1) a mis au point 
un PAG, lequel a été approuvé en 1981 et dont la 
conception est analogue au modéle de reserves de 
biosphere propose par l'IUCN (1979). Selon le PAG, 
ic territoire de Pinelands est divisé en deux zones: une 
zone protégée de 148 000 ha dans laquelle une acti-
vité trés restreinte de lhomme est permise et une 
zone de protection de 290 000 ha oii sont autorisée•s 
des activités plus intenses en fonction des capacités 
potentielles des ressources (fig. 1). 

Dans Ia zone protégée (qui est de propriété publi-
que a 60 %) les activités humaines se réduisent a celles 
qui sont directement liées et compatibles avec le 
régime naturel. On y encourage Ia culture de baies 
(inéthode culturale traditionnelle) et 1 'horticulture 
(arbres fruitiers locaux) ainsi qu 'un usage récréatif 
limité. La residence permanente n 'est autorisée 
qu 'aux personnes ayant des attaches familiales, socio -
culturelles ou économiques avec Ia zone de Pinelands, 
y compris I 'emploi principal ou une propriété foncière 
antéricure a 1979. La densité de la population est 
également réglementée. Ces mesures ont abouti 
notamment a la baisse des prix de vente de certaines 
propriétés. et  a l'encouragement et au maintien des 
activités économiques et modes de vie traditionnels. 
A ce titre, il est particuliêrement intéressant de noter 
la creation dans les deux zones de Districts de pro -
duction agricole (DPA) qui comprennent les terres 
cultivées traditionnelles et potentielles sur lesquelles  

l'activité agricole est institutionnalisée comme acti-
vité essentielle, et des mesures rigoureuses sont appli-
quées en vue de protéger la qualité du sol et de l'eau 
indispensable pour l'agriculture traditionnelle. En 
outre, 32 000 ha de terres a l'extérieur de Ia zone 
protégée ont été rattachés aux DPA. 

Bien que Ia zone de protection ne soitpas soumise 
un contrôle aussi strict que la zone protégée, prés de 

156 000 ha de ces territoires ont été classes comme 
District forestier (DF) oü l'influence humaine est 
minimaJe et les valeurs écologiques fondamentales 
conservées. Les DF sont réglementés en vue d'y 
favoriser la sylviculture, I'horticulture et la récréation 
tout en protégeant les lignes de partage des eaux 
destinées a la culture intense de baies et celles de 
second ordre qui hébergent les espéces végétales et 
animales menacées dc disparition. .Les DF servent 
aussi a établir un couloir reliant les zones a environ-
nement sensible A Ia zone protégée. Défini par la PAG 
comme un simperatif écologiques, ce couloir est 
appelé a assurer un passage naturel protégé en vue du 
peuplement et de la migration des animaux et plantes 
locaux. La construction de logements dans les DF est 
strictement limitéc (1 7 unites par mule carré lors de 
l'usage courant). 

Parmi les autres secteurs de la zone de protection, 
signalons les Districts régionaux de croissance (DRC) 
prévils par Ic PAG (créés sur 48 000 ha, soit 10 % de 
Pinelands). Leur vocation est de favoriser les pro-
cédés appropriés de développement... compatible.. - 
aux fins d'atténuer les retombées de Ia croissance 
régionale sur la végétation tout en assurant Ja pro-
tection de Pinelandss. L'objectif des DRC consiste a 
orienter Ia houvelle croissance vers les zones dont 
l'environnement est appropriée, a l'intérieur ou a 
proximité des zones dévcloppées existarites, et 
a amortir par lâ-même I'impact de l'utilisation des 
terres dans les zones vulnérables et celles d'utilisation 
traditionnelle. 

Les DRG sont entourés par des Districts de déve-
loppement rural (DDR) toujours prévus par Ic PAG 
(58 000 ha). En partie bases sur des méthodes d'utili-
sation existantes, les DDR permettent de contrôler 
les activités liées a l'exploitatiori des ressources et au 
développement récréationnel intense, a I'évacuation 
des déchets et a la construction résidentielle, ainsi que 
de réglementer les activités admises dans des districts 
encore plus limités. En régle générale, les DDR ser-
vent de zones intermédiaires et tampons entre les 
aires d'utilisation plus intenses et moms intenses 
sur I'ensemble du territojre de Pinelands. 

En plus de Ia division en zones ct de I'établisse-
ment de programmes, Ic PAG prévoit Ic recours a des 
techniques de conservation ponctuelles. Afin de 
niveler l'impact de divers standards régulateurs sur 
les propriétaires fonciers individuels tout en renfor,  
cant la protection des zones ics plus sensibles, le PAG 
a prévu Ia possibilité de transférer les activités de 
croissance de zones I hautes exigences environnemen-
tales dans des zones imposant des contraintcs moms 
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sévéres. Le fonds affecté a cette fin comprend un 
systéme de Credits de développement de Pinelands 
(CDP) destine a alimenter divers droits d'activité 
économique inutilisés, accordés aux propriétaircs 
privés dans Ta zone protégée, les DF et les DPA. Les 
bénéficiaires de credits peuvent les vendre au marché 
ouvert, a des propriétaires terriens de zones moms 
restrictives, lesquels pourront les irivestir plus active-
ment que dans d'autres zones. (Pour plus de details 
sur les droits d'activité économique transférables, voir 
Randle, 1982 et Greenbaum, 1982). Cette technique 
permet aux propriétaires de terres dans les zones 
réglementées de participer a la misc en valeur des ter-
res soumises a des contraintes moindres. Au surplus, 
die incite a concentrcr les activités de croissance dans 
les zones les moms vulnérables tout en évitant des 
repercussions negatives sur I'environnement. 

II faut ajouter aux caractéristiques distinctives de 
la reserve Pinelands Ia nature des relations entre sa 
Commission de planification et les autorités de comté 
et locales sur l'ensemble de son territoire. La corn-
binaison de Ta legislation fédérale et de Ja legislation 
d'Etat confére a la Commission de larges pouvoirs 
en matière de réglementation de l'utiisation de Ta 
terre et de la croissance. Les ordonnances et les plans 
émanant des comtés et des autorités locales doivent 
correspondre au PAG de Pinelands et chaque localité 
doit être associée au processus général de la planifi-
cation coordonné par Ta Commission. En outre, bien 
que les autorités locales de planification possédent 
une competence prioritaire dans la prise de decisions 
concernant l'utilisation de la terre, la Commission de 
planification a un droit de preemption pour les déci-
sions concernant l'utiisation des terres locales. En 
bref, la méthode de Pinelands donne une nouvelle 
dimension a l'action des organismes gouvernementaux 
chargs de Ia protection de Ta nature sur tout le tern-
toire de Ia reserve en leur donnant Tes compétences 
nécessaires pour réglementer l'utilisation de Ia terre 
et, finalement, pour atteindre leurs objectifs. 

4. IMPACTS SUR LES POPULATIONS LOCALES 
DE PIN ELANDS 

Toute mesure suffjsamment efficace visant a Ia 
protection de la nature ont des retentissements - 
positifs ou négatifs - sur les populations locales. 
Cette these vaut évidemment pour Ta reserve de Pine-
lands. Lua des résultats de la çréation de la reserve et 
de l'établissement subsequent du PAG sera de limiter 
a l'avenir l'utilisation des terres sur cc territoire et, 
partant, de diminuer les bénéfices économiques dans 
ces domaines soumis a prohibition. Néanmoins, dans 
la mesure oi le PAG encourage les méthodes tradition-
nelles d'utilisation des terres et les emplois correspon 
dants, cela ne devrait pas perturber les activités et le 
mode de vie de la majorité des habitants locaux. Pour 
beaucoup d'entre eux, les motifs de leur choix de 

Pinelands comme lieu de residence seront justifies, car 
us verront s'élever Teur niveau de vie. 

Par exemple, les fermiers se rendront compte que 
Ia valeur des terres dans Tes zones agricoles est fon-
ction de leur productivité et ils nauront plus besoin 
de Tes soumettre a une exploitation trop intense. De 
plus, Ce qui est particulièrement important pour Ta 
culture des baies, les mesures de protection doivent 
assurer la qualité nécessaire et i'abondance de l'eau. 
La productivité a long terme des ressources forestières 
semble aussi être assurée grace aux pratiques 
améliorées de gestion et aux investissements accrus 
bien que ces mmes facteurs augmentent les cocits de 
production. De même, la nature sauvage et les sites 
touristiques seront conserves, ce qui permettra de 
maintenir en partie l'expérience récréationnelle, bien 
que Ia qualité du territoire en souffre par endroits. 

IT semble d'autre part, et c'est probablement le 
plus important, que la participation accrue de Ta po-
pulation locale a l'avenir de Pinclands soit assurée. 
Bieri que Ia Commission de planification ne soit pas 
elective, on notera que 14 de ses 15 membres sont 
nommés par des personnes elles-mêmes élues. Le sta-
tut juridique de la reserve Ia fait relever de Ta corn-
pétence de tous les organismes législatifs concertés sur 
les rubriques du Plan d'aménagement global. Enfin, 
Ta PAG lui-mêrnc est susceptible de revisions périodi-
ques adaptées a Ia fluctuation des besoins. 

5. CONCLUSION 

Le Congrés des Etats-Unis a déclaré que Ia pro-
tection des ressources naturelles de Pinelands était 
une affaire d'intérêt national. Concurrement avec les 
gotvemements des Etats concernés et les autorités 
locales, ii a élaboré une méthode de protection des 
ressources permettant d'engager des moyens locaux 
pour parvenir a des objectifs de portée nationale; 
cette approche se base plus sur une réglementation 
rationnelle que sur l'acquisition par l'Etat de vastes 
zones de Ta reserve; elle doit favoriser une gestion 
coordonnée et scientifique de cette zone en tant 
qu'écosystème. Elle continuera de faire l'objet d'at-
taques spéculatives de Ta part de ceux qui ne verront 
pas de profits a court terme dans les dépenses publi-
ques a long terme, et les details du plan seront sans 
cesse contestés par des environnernentalistes qui ne 
trouveront pas assez rigides les contrain.tes imposées; 
on peut s'attendre a des critiques de Ia part d'indu-
striels honnêtes et d'habitants locaux qui se plain-
dront certainement de mesures un peu trop restrictives. 
Ii s'agit, néanmoins, d'une experience opérationnelle 
fondée sur Ta conception des reserves de biosphere. 
Elle aura évidemrnent a surmonter pas mal de diffi-
cultés resultant des besoins humains; mais cue sera 
sans nuT doute édifiante pour ses applications even-
tuelles dans d'autres zones. 
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RELATIONS ENTRE POPULATION LOCALE, RESPONSABLES DU SERVICE DE DEVELOPPEMENT, 
CHERCHEURS ET EXECUTANTS 

par 

Michel Maldague 

Programme ATDR, 
professeur Université Laval, 

Québec, Canada 

RESUME. L'auteur propose une definition du 
système de formation du personnel dans le domaine 
de l'environnement et analyse ses fonctions dans le 
domaine des reserves biosphériques. II considère tour 
a tour les différents éléments du système dont les 
tâches, le champ d'action, les ressources (en hommes 
et en materiel), les insuffisances et les difficultés, les 
conditions d'action, le flux d'information, les centres 
de decision et les critères présidant aux evaluations. 
L'accent est mis sur l'importance particulière des 
activités principales des parties coopérarit dans le 
cadre des projets de creation des reserves biosphé-
riques et de développenient intégré des campagnes. 
Ces parties sont notamment les chercheurs, les 
représentants des organismes de développcmcnt 
(travailleurs des services de dévelQppement locaux, 
collaborateurs des organes de contrôle, enseignants, 
etc.), administrateurs (plani ficateurs, participants 
des programmes de développement regional, gérants, 
responsables) et la population. L'auteur attire plus 
particulièrement l'attention sur la grande importance 
que revét la participation des communautés locales 
a Ia planification, sur Ia nécessité d'adapter Jes 
données sciebtifiques disponibles qui doivent être 
accessibles a tous les intéressés, Ct sur le besoin d'une 
collaboration plus étroite entre tous les participants 
du programme. 

1. SYSTEME DE FORMATION DU PERSONNEL 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES 
RESERVES BIOSPHERIQUES ET DE 
DEVELOPPEMENT RURAL INTE GRE 

Trois problémes lies entre eux sont examines, a 
savoir reserves biosphériques (RB), instruction et 
formation du personnel dans le domaine de l'environ-
nement (LFPDE) et développement rural intégré 
(DPI). Dans le but de delimiter le sujet, on propose 
d'analyser successivement le système de formation 
du personnel dans le domaine de l'environnement, 
ses éléments constitutifs et les rapports entre les 
différents groupes participant a la réalisation du 
programme de développement économique. 

Le développernent rural intégré (DRI) depend des 
perfectioimements apportés aux systêmes de pro-
duction (SP) qui exploitent les écosystèmes. Une  

telle exploitation doit inclure la conservation des 
ressources animales rCpondant aux objectifs socio-
économiqucs et aux traditions culturclles. 

Le perfectionnernent des systémes de production 
qui constituent la base du développement intégrC 
des zones rurales implique une série de processus dont 
Ia recherche, l'instruction, Ia formatiDn du personnel 
et unc gestion intégrée. 

En fait, Ic travail de perfectionnement des SP 
inclut, d'une part, la conduite des recherches (d'abord 
in vitro, puis sur le terrain) et, d'autre part, le système 
d'instruction et de formation du personnel dont Ia 
tâche spécifiquc consiste a appliquer les résultats des 
recherches aux populations concernées. En d'autres 
termes, l'existence du système fonctionnel d'instruc -
tion et de formation du personnel est la condition 
sine que non du perfectionnement des SP et, par 
consequent, du DRL 

2. ELEMENTS DU SYSTEME D'INSTRUCTION ET 
DE FORMATION DU PERSONNEL IFPDE 

2,1. Objectifs du système IFPDE 

Ces objectifs consistent a contribuer au perfection-
nement des systèmes de production et a atteindre 
ainsi les tâches principales du DRI. Ce perfectionne-
ment inclut un certain nombre d'étapes, dont I'm-
struction et la formation du personnel dans le domaine 
de I 'environn ement. 

2.2. Champ d'action du système IFPDE 

Dans ce travail, l'IFPDE est considéré en relation 
étroite avec les reserves biosphériques; son contenu 
et sa nature peuvent varier d'une reserve a •l'autre 
suivant les conditions d'environnement naturelles 
aussi bien que ceiles resultant des activités humaines. 

2.3. Ressources du système IFPDE 

Ii faut faire une nette distinction entre les ressour-
ces humaines et toutes les autres ressources disponi-: 
bles. 
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2.3.1. Rcssourccs humaines. Ces ressources 
peuvent être subdivisées en deux categories suivant 
la reserve biosphérique donnée: 

Les bénéficiaires directs ou indirects des acti-
vités menées dans Ia reserve. S'y rapportent tarit les 
communautés locales résidant sur le territoire de la 
reserve que celles dont l'existence en depend. Ces 
groupes sociaux, agents et bénéficiaires du develop-
pement, constituent les principales ressources de 
l'lFPDE, mème si leur has niveau d'instruction gene 
leur participation pratique. Ii s'agit donc de mobiliser 
ces ressources latentes. 

Les personnes pouvant virtuellement contribuer 
a unc rneilleure instruction dans It domaine de I'en-
vironnement. II faut faire une distinction entre les 
différents groupes de population: chercheurs (scienti-
fiques, experts, spécialistes) associés a Ia reserve; 
agents de développement (prornoteurs de 1'IFPDE, 
travailleurs des services sociaux, superviseurs, etc.) 
travailant dans Jes domaines comme l'agriculturc, 
l'élevage, le reboisement, l'hygiène, etc., et les agents 
des services administratifs (planificateurs, participants 
aux programmes du développement regional, admi-
nistrateurs, etc.) qui interviennent a toutes les étapes 
de Ia planification. Ces responsables jouissent souvent 
d'une influence qui dépass-e le cadre d'une reserve 
particulière et peuvent de ce fait jouer un role très 
important dans Ia synthèse et Ia classification des 
résultats obtenus dans la reServe biosphérique donnée. 

2.3.2. Moyens d'action. Il est evident que Its 
résultats de I'instruction et de Ia formation du person-
nel dans le domainc de I'environnement seront con-
sidérablement arnéliorés par l'utilisation des manuels, 
affiches, diapositives, enregistrements, etc. Le ma-
tériel visuel est particulièrement utile en cc dornaine. 
Les ,unités audio-visuelles mobiles>, ou autocars 
équipés d'un générateur de gaz et de materiel audio-
visuel, se sont, par exemple, montrées très efficaces 
en Colombie dans ic cadre du programme d'in-
struction saflitaire appliqué a Ia campagne. 

2.4. Restrictions propres au système IFPDE 
2.7. Evaluation 

2.5. Flux d'information 

L'information est nécessaire pour perfectionner 
Its systèmes de production, mobiliser I'opinion, 
rendre plus efficace le système d'éducation, d'in-
struction et de formation du personnel, assurer une 
bonne planification. Elle est vitalement nécessaire 
pour Ia bonne gestion des ressources et Ia planifica-
tion du régime d'exploitation des terres. 

Dans le système de I'IFPDE, toutes les données 
spécifiques résultent des recherches scienti fiqu es 
réalisées dans le cadre des programmes de développe-
ment. Bien que ces derniers soient Ia base du per. 
fectionnement des systèmcs de production, les 
données qui en résultent ne sont généralement pas 
utilisées par ics organismes charges du développement, 
restent incompréhensibles pour la population locale 
et inutiles pour ies gestionnaires. L'information ne 
sera efficace qu'au cas o.ii cue sera adaptée aux 
besoins de tous Its participants du système IFPDE. 

2.6. Centres de decision 

Dans lc contcxte de l'approche intégrée du 
développement de la region rurale oi sont localisées 
les activités de la reserve biosphérique, les decisions 
sont prises par les dirigeants des communautés locales 
et des groupes socio-professionnels. Les employés 
des organes administratifs se conforment aux 
decisions des echelons supCrieurs de la hierarchic 
administrative. 

Le programme efficace de développement de Ia 
RB implique la participation de la population. En 
d'autres termes, le processus de decision comme celui 
d'information ne doit pas forcment s'effectuer de 
haut en bas; l'inverse est au moms aussi important. 

Et, enfin, c'est ie dialogue constructif avec la 
population locale qui est l'unique moyen susceptible 
d'assurer I'unité des objectifs et des actions visant 
leur misc en cuvre. 

Ces restrictions se manifestent sous forrne de 
manque d'équipements, de moyens logistiques ou 
de spécialistes, des peuvent également être dues a 
La mésestimation du rOle de l'instruction et de la 
formation du personnel, ou a des carences de la part 
des participants du programme. La situation peut 
encore s'aggraver en raison du manque de volonté 
ou de l'inertie, d'une corinaissance vague des objcctifs 
du développement, du régime de propriété des terres 
et d'une attitude passive vis-â-vis des innovations. 
Tout cela freine le processus d'instruction Ct de for-
mation du petsonnel. 

Différents critères sont utilisés pour évaluer It 
système IFPDE et notammerit: possibilités d'éliminer 
les obstacles et restrictions sur la voic de réalisation 
du programme; diffusion de I'information degré 
de participation de la population et.de sa prisede 
conscience des objectifs du programme; degre d'rn- 
fluence des chercheurs sur les centres de decision; 
développement et perfectionnernent des systémes de 
production; niveau de satisfaction des besoins fonda- 
ifientaux et niveau de bien-être des individus et 
des groupes de population. 
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3, PERFECTIONNEMENT DU SYSTEME 
D'INSTRUCTION ET DE FORMATION DU 
PERSONNEL DANS LE CADRE DES RESERVES 
BIOSPHERIQUES 

3.1: Chercheurs 

Pour bien s'acquitter de leurs tâches, les 
chercheurs des reserves biosphriques doivent être 
conscients du caractère tant interdisciplinaire que 
global des problmes qui se posent a eux. Leur prépa-
ration doit donc être concue en consequence; us 
doivent en outre être capables de travailler en équipe. 
Bien plus, les chercheurs doivent avoir la possibiité 
de contacter la population locale. Ce dernier critére 
est très important pour améliorer les conditions de 
vie de la population; ii faut d'abord connaftre Ia 
réalité avant d'essaycr de l'äméliorer. 

Les contacts entre les chercheurs et Ia population 
locale doivent être permanents pour tenir compte 
des aspirations de la population sur le territoire de la 
reserve et pouvoir le cas échéant les orienter dans Ic 
bon sens. Mais en réalité les choses sont bien différen-
tes: syndrome de Ia tour d'ivoire, complexe de 
supériorité et, en consequence, rupture des contacts 
mentionnés plus haut. 

Indépendamment de leur spécialisation, les cher-
cheurs désirant travailler dans les reserves biosphéri-
ques doivent suivrc un stage de formation spéciale 
dans les trois directions déjà evoquees, a savoir: RB, 
IFPDE Ct DRI, dans le but de les mieux adapter aux 
tâches nouveiles qui les attendent. 

Les chercheurs et scientifiques doivent également 
travailler la main dans Ia main avec les agents de 
développement dont Ia tâche principale consiste a 
promouvoir des changements socio-économiques p0-
sitifs. C'est seulernent par des efforts conjugués que 
l'on peut obtenir une large diffusion de l'information 
scientifique et son accessibiité a la population. 

Les chercheurs et scientifiqucs doivent aussi 
trouver un langage commun avec les planificateurs, 
élaborateurs des programmes du développement 
regional et collaborateurs des centres de décision Ils 
doivent donc être capables d'exposer claitement 
les résultats de leur travail scientifique. Sous ce 
rapport, le travail de recherche doit être orienté 
vers l'acquisition de résultats concrets. Les chercheurs 
doivent s'assigner des objectifs reels et avoir la con-
fiance de ceux qui ont le pouvoir décisionnaire dans 
le domaine de Ia gestion. Les résultats des recherches 
scientifiques devront être utiisés pour Ia prépaation 
des jeunes chercheurs et techniciens. 

Le programme sera amélioré par l'organisation du 
travail pédagogique visant a trouver les méthodes 
optimales de communication des résultats des recher-
ches (en ce qui concerne les sciences techniques, 
naturelles et humaines) aux organismes de gestion et 
de développement qui en informeront a leur tour la 
population.  

3.2. Agents de développement 

Les agents de développement jouent un role 
important dans l'instruction et Ia formation du per -
sonnel dans le domaine de l'environnement, indépen-
darnment de leur spécialisation concrete. A tous les 
niveaux, ils occupent une position intermédiaire 
entre la recherche et la gestion ou cntre les individus 
et les communautés locales. 

La formation professionneile des agents de 
développement tient compte du rOle qu'ils sont 
appelés a jouer dans la communauté locale. 'Is 
doivent se montrer capables d'entretenir des relations 
avec les gens, de comprendre et de respecter leurs 
intérêts. Non seulement, ils ne doiventpas imposer ala 
population leurs propres vues, mais us doivent 
l'inciter a comprendre l'utilité des recommandations 
qu'ils proposent. Sous cc rapport particulier, on 
devrait éviter d'employer Ic mot surveillance qui 
refute l'idée d'une participation spontanée de Ia po-
pulation. 

Les agents de développement non seulement corn-
muniquent Ies résultats des recherches aux organismes 
de gestion mais veillent a ce que les demandes de la 
population soient portées a la connaissance des 
autorités concernées. Ils doivent également gagner la 
ccrnfiance de Ia population; c'est plus facile I faire si 
la population locale est intéressée a la mise en ceuvre 
des recommandations proposées. Les agents de 
développement doivent en outre prendre conscience 
de la nécessité d'une cooperation étroite avec les 
chercheurs, planificateurs, organes de gestion et 
travailleurs des services locaux. L'information sur les 
activités des reserves biosphériques contribuera dans 
une grande mesure I l'exercice des fonctions des 
organismes de développement. 

3.3. Agents d'exécution 

Les représentants de nombreuses professions et 
coilaborateurs des services administratifs dont plani-
ficateurs, participants des programmes de develop-
pement regional, représentants des organismes de 
gestion, etc. prennent part au travail qui se poursuit 
dans Ic cadre des projets RB et DRI. En cours 
d'éducation et de formation, il importe d'assurer une 
cooperation étroite entre les collaborateurs des ser-
vices administratifs et les travailleurs participant a la 
misc en ccuvre du projet, de même qu'entre les 
administrateurs, les agents de développement et la 
population. 

Malgré les tIches différentes qui leur incombent, 
les planificateurs, agents de développement regional, 
gestionnaires et centres de decisions doivent travaillcr 
Ia main dans la main I toutes Ies étapes de planifica- 
tion. Mieux encore, il faut également solliciter la 
cooperation des chercheurs participant au projet 
donné dans le cadre des programmes RB et DRI, 

Comme Ies planificateurs doivent étre en mesure 
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d'intégrer les résultats des recherches dans leurs plans, 
tout le travail de recherche devrait être adapté aux 
objectifs du plan et un dialogue entre les chercheurs 
et les agents d'cxécution est hautcment souhaitable. 
La nécessité d'une telle consultation est particulière 
ment évidcnte dans le processus d'évaluation des res-
sources et des moyens nécessaires a Ia misc en ceuvre 
du projet. Les planificateurs et ceux qui prennent les 
decisions doivent savoir entretcnir de bons contacts 
avec Ia population et les agents de développement. 

Les participants des programmes de développe-
ment regional et les gestionnaires ont Ia responsabiité 
d'assurer la participation des différents groupes 
sociaux a la réalisation du projet et a Ia gestion. A 
toutes les étapes de planification, on procéde a Ia 
consultation des personnes intéressées. 

II est nécessaire d'élaborer Ct de mettre en ceuvre 
des programmes d'éducation et de formation en 
matière d'environnement destinés aux agents 
d'exécution. En effet, I'une des difficultés d'un 
déveioppement social et économique stable reside 
dans le fait que ceux qui prennent les decisions ont 
souvent une We trés vague de notions fondamentales 
comme Ic développement intégré, l'état de l'environ-
nement, l'éducation dans Ic domaine de l'environ-
nement, la reserve biosphérique, Ia planification de 
la protection de l'environnement et la Strategic Mon' 
diale de Protection de 1'Environnement. 

3.4. Le public 

Toute Ia communauté et ses membres particuliers 
doivent étre considérés en qualité de participants 
actifs du programme directement intéressé a son 
succés. A la population concernéc par les projets 
réalisés dans les reserves biosphériques et résidant les 
regions voisines, ii faut faire prendre conscience des 
riches traditions culturelles de la region et faire ainsi 
mieux comprendre les problémes lies a l'altération de 
I'environnement; il faut inciter les gens a améliorer 
leurs conditions de vie Ct donner unc impulsion aux 
processus de développement autonomes. 

Pour cc faire, les programmes du développement 
socio-économique ont besoin de militants bien prépa-
rés, compétents Ct convaincus. Ii faut en outre élabo-
rer les programmes appropriés a caractère éducatif 
et faire appel aux documents illustrés, guides, 
brochures, booklets, films, expositions, matériaux 
audio-visuels, maquettes, enregistrements, program-
mes radiodiffusés, etc. 

4. CONCLUSION 

Un grand effort d'éducation et d'information en 
direction des communautés, des individus et en parti- 

culier des responsables économiques s 'impose pour 
obtenir un changement dc mentalité et donner une 
impulsion an processus autonome de protection de 
l'environnement. Get effort doit se fonder sur les 
principes d'éducation et de formation du personnel 
dans le domaine de l'environnement et prendre en 
compte non seulement les données concernant 
l'homme, la biosphere et les rapports entre eux, mais 
aussi les valeurs se rattachant a ces notions. L'éduca-
tion dans le domaine de l'environnement utilise donc 
avec succés les aspects éthiques pardillement aux 
programmes DRI et MAB. Dans chacun d'eux, 
l'aspect éthique est mesuré par Ia place de l'bomme 
dans l'environnement, par l'importance accordée a 
la participation des individus Ct des groupes sociaux 
et par les moyens permettant d'accroftre une telle 
participation. 

Le perfectionnement du système d'éducation et 
de formation du personnel suppose que chaque parti-
cipant du programme, tous les chercheurs, agents de 
développement, décideurs, agents d 'execution et 
communautés soient pleinement conscients de la 
nécessité d'associer la population a tous les projets 
réalisés dans la reserve biosphérique. 

Pour faciliter la participation du public, II faut 
assurer son accés a une information soigneusement 
choisie et adaptec A la clientele. Cela suppose une 
meilleure preparation des agents de développement. 

Pour obtenir Ia participation réelle du public, ii 
faut lui permettre de s'exprirner et de prendre part 
au processus de decision, cc qiii nédessitè uné certaine 
décentralisation et démocratisation qui doivent 
d'ailleurs préluder au développement intégré des 
regions rurales. 

S 'its veulent étre efficaces, les chercheurs doivent 
non seulement étre a l'écoute du public pour éva.luer 
objectivemerrt l'enscmble des innovations et per-
fectionnements dans Ic domaine de Ia protection de 
l'environnement, mais encore agir en cooperation 
étroite avec Ies agents de développement qni ont le 
devoir de diffuser les résultats des recherches et de 
Ies porter a la connaissance des groupes de popula-
tion concernés. Les scientifiqucs devraient songer a 
rendre l'information accessible non seulement a la 
population grace aux efforts des agents de développe-
ment, mais aussi aux gestionneurs et autres décideurs. 

Le role du programme d'éducation consiste a 
assurer le progrés de la réalisation du MAB 
( L'Homme et Ia Biosphère) pour faire avancer le 
développement culturci de l'humanité. L'éducation 
et l'instruction dans Ic domaine de Ia protection de 
l'environnement sont appelécs a contribuer au p1cm 
épanouissement, de l'individu. Par consequent, tous 
ceux qui participent au processus de développement 
doivnt avoir Ia connaissance des valeurs se rattachant 
a la nature et des besoins de l'évolution culturelle de 
1 'homme. 
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C h a p i t r e 9 

EDUCATION DANS LE DOMAINE 
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET 

FORMATION DU PERSONNEL DANS 
LES RESERVES DE BIOSPHERE 

PROJETS COOPERATIFS REGIONAUX DE DEMONSTRATION: 
EDUCATION PRATIQUE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 

par 

Vernon C.Gilbert 

Regional Representative 
Environmental Training and Management in Africa (ETMA) 

P.P. Box 67839, Nairobi, Kenya 

RESUME. De même que partout dans les tropi-
ques, les problèmes de l'environnement en Afrique 
dépassent le cadre de multiples mesures prises en 
vue de leur solqtion. Pour alder les pays intéressés 
a résoudre leurs problémes sans cessc plus graves, ii 
faut déployer un effort international plus concerté 
Ct ceci dans les rnçilleurs délais. LI faut en effet faire 
vite car les ressources naturelles sont en train de 
s'épuiser irrémédiablernent. Ce sujet était déjà 
d'actualité au debut des années 70, a l'époque oà 
avait démarré ic programme MAB, et il I'est encore 
plus aujourd'hui. Le projet des reserves biosphériques 
of1e une bonne solution du problème dé Ia protection 
et de Ia gestion des ressources. On propose donc de 
créer sur cette base un système de ((Proj ets co opéra-
tifs régionaux de démonstration utilisant les reserves 
biosphériques comme pivot des projets écologiques 
régionaux intégrés. Ces projets sont déjà mis au point 
et nous décrivons ici un projet-pilote réalisé au 
Rwanda. Les organisations internationales et les 
pays sont invites a unir leurs efforts pour réaliser ces 
projets internationaux de demonstration d'une façon 
concertée, cc qui est particulièrement important pour 
Ia zone des tropiques et des subtropiques qui se 
distingue par une trés grande diversité des organismes 
vivantS.  

1. INTRODUCTION 

Lacadence d'apparition des principaux problémes 
lies a I'état de l'environnement dépasse le cadre des 
mesures prises en vue de leur solution. C'est le cas de 
nombreux pays, en particulier ceux des tropiques et 
des subtropiques oi l'on observe Ia plus grande diver-
site des espéces. Cette situation a été définie au 
Kenya (Baker and Kiyanjui, 1980) comme sune 
degradation croissante et inquiétante des ressources 
nattirelles au nom des avantages de I'heure>, comme 
une situation qui empirerait encore a défaut d'un 
sprogramme national organisé et réalisé a tous les 
niveaux, incluant les utilisateurs directs des ressour-
ces naturelles du pays. Baker et Kiyanjui oflt égale-
melt abouti a Ia conclusion que de nombreuses 
initiatives prises au niveau international n'ont pa.s 
Pu jusqu'ici tenir compte de la situation réelle sur  Ir- 
terrain)). 

A mon avis, beaucoup de changements se sont 
opérés en Afrique de l'cst au cours des vingt dernières 
années, dont Ia conversion des foréts et autres types 
de végétation, l'érosion accrue des sols, la degradation 
des habitats marins et l'extension .de la pollution. Ii 
va de soi que ce n'est pas uniquement le fait du 
Kenya, lequel présente d'ailleurs probablement 
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l'avantage d'être mieux équipé Ct préparé pour 
résoudre les problêmes de l'environnement que Ia 
plupart des pays d'Afrique. L'ampleur des problèmes 
de I'environnement a été bien défipie dans les rap-
ports comme (i Ressources des foréts tropicales> 
(FAO, 1982), sAspects écologiques du développe-
ment économique dans les tropiques humidcs 
(National Research Council, 1982) et <Priorités 
des recherches scientifiques dans le domaine de la 
biologie tropicale (National Research Council, 
1980). 

Nous devons avoir qu'iI est nécessaire d'améliorer 
la coordination et d'accroftre l'efficacité de Ia 
cooperation internationale. Que peut-on faire pour 
rendre plus efficaces les mesures priscs antérieure-
ment? Je pense que le programme MAB et le projet 
de creation des reserves biosphériques proposent une 
approche éprouvée et constructive de ce probléme. 
Les investissements considérables engages par les 
gouvemements durant Ia derniére déccnnie, de même 
que les longues recherches effectuées par les meilleurs 
scientifiques du monde et Ic travail des spécialistes 
de la gestion des ressources et des hommes d'Etat, ont 
permis au MAB de mettre au point des structures et 
des principes appropriés qui ont été testes dans de 
nombreux pays. En voici ics grandes lignes (Di Castri, 
Hadley and Damlamian, 1981): 

- Etude des problèmes de Ia gestion des ressources 
dans Ics zones géographiques particulières; 

- Approche interdisciplinaire impliquant tant les 
sciences naturdiles que sociales; 

- Participation de la population locale, des 
spéciaiistes de la planification et de la gestion des 
ressources, des scientifiques et des hommes politi-
ques a tous les niveaux et a toutes les étapes de réalisa-
tion du projet; 

Cooperation internationale dans les domaines 
de Ia recherche, de la gestion et de Ia formation pro-
fessionnelle, destinée a résoudre par des efforts con-
jugués une série de problémes lies entre eux. 

Parallélement a Ia réalisation des tâches susmen 
tionnées s'est créé un réscau de reserves biosphériques 
servant d'unités de référence on se poursuit la pro-
tection de l'environnement, la recherche théorique, 
l'éducation et la formation professionnelle. Le groupe 
d'étude qui a défini Ics critéres et les principes prési-
dant au choix et a Ia creatiOn de ces reserves 
(UNESCO, 1974) a défini son concept comine 
une approche du maintien de 1 'intégrité des systèmes 

de support biologique pour l'homme et la nature dans 
ie cadre de toute Ia biosphêre. C'est en suivant cette 
We grandiose que j'ai propose que les reserves 
biosphériques (et autres territoires en defends) se 
spécialisent non seulement dans la protection de 
l'environnement, mais aussi dans l'étude et ie moni-
toring des activités humaines, dans le but de détermi-
ner les activités compatibles avec Ic maintien , de La 
viabilité des écosystèmcs et celles qui ne le sont pas 
(Gilbert, 1976). Batisse (1982) a décrit l'utilité de la 
reserve biosphérique en montrant comment cette  

clerniére est devenue un outil de la conservation et 
de la gestion des ressources Ii existe également 
d'autres exemples de projets de reserves biosphériques 
montrant combien cet outil pourrait être efficace 
dans l'avcnir. Ces exemples montrentqu'en réalisant 
les Projets collectifs régionaux de démonstratiow, 
nous mettons en ceuvre l'éducation dans le domaine 
de l'environnement et mettons a profit i'expéricnce 
du MAB. 

2. PROJETS COLLECTIFS REGIONAUX DE 
DEMONSTRATION 

Le projet collectif regional de demonstration ou 
(PCRD) cst un prolongemcnt des principes du MAB 
et se situe autour de la reserve biosphérique. 

- Le projet est collectif car il implique la partici-
pation de la population locale, des scientifiques, des 
planificateurs et des politiciens. Ii Pest également 
parce qu'il suppose une utilisation pianifiée des cx-
périences et des ressources dans le cadre de diffCrents 
programmes d'assistance technique et le soutien de la 
part des organismes appropriés dans certains pays. 

- Le projet est regional parce qu'il iritéresse une 
region géographique définie, caractérisée par des 
types d'écosystèmes déterminés et par I'ensemble des 
systèmes d'exploitation pratique des rcssources et des 
problèmes lies a ces écosystèmes. 

- C'est un projet de demonstration parce qu'iI 
montre aussi bien les problèmes de l'environnement 
que ies possibilités de leur solution en prenant pour 
exemple quelques sites particuliers de ia region 
donnée. II attache une importance particullire a ia 
participation de la population locale aux activités de 
demonstration ainsi qu'à l'organisation des program-
mes d'éducation et de formation professionnelle 
dans le domaine de I'environnement. Le but du projet 
consiste égaiement a faire en sorte que de teiles activi-
tés de demonstration deviennent des modêies a suivre 
pour les regions aux probiêmes similaires. 

Deux projets du MAB oat en particulier influence 
ie développethentdes PCRIJ. 

2.1. Reserves biosphériques a Durango, Mexiquc 

Deux reserves biosphériques, La Michilia et 
Mapimi a Durango (Mexique) montrent la façon dont 
les scientifiques, les hommes poiitiques et la popula-
tion locale peuvent travailler la main dans ia main 
a Ia bonne gestion des ressources naturelles de La 
region et contribuer en même temps 3. élevet le niveau 
de vie économique et social des gens résidant dans 
la reserve et les regions attenantes. Ceci a été réalisé 
sous la direction du Dr. Gonzalo Halffter et de ses 
collègues de l'Institut de l'Ecologie de Mexico. Le 
noyau de Ia reserve biosphérique proprement dite a 
été acheté par Ic gouvernement de PEtat de Durango, 
cependant les propriétaires des domaines privés et 
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les paysans des fermes collectives se portent volon-
taires pour la protection des reserves Ct coopèrent 
avec les chercheurs sur les questions de la bonne 
gestion des ressources de Ia region. A la Michilia on 
monte, par exemple, des experiences d'utilisation en 
commun des ressources des ongulés sauvages et du 
bétail domestique Ct l'apiculture y a même atteint 
le niveau de production (Halffter, 1980). Les échan-
ges d'information et de chercheurs ont été développés 
avec les Etats-Unis dans l'intért des deux pays (ces 
échanges s'opèrent entre les reserves de Durango Ct 
d 'Arizona). 

Après avoir visité ces reserves biophériques et 
étudié sur place les rapports entre les chercheurs 
mexicains ct Ia population locale, j'ai propose aux 
autorités honduriennes de prendre pour modèle 
La Michiia pour organiser une reserve dans la region 
de la Platano. La reserve de Rio Platano a effecti-
vement été créée par Ia suite et son programme de 
gestion inclut Ia participation de la population locale 
a la protection et au développement de son territoire 
(Glick, 1982). Je pense que le Dr. Halffter a confirmé 
une fois de plus la justesse de ses propos, a savoir: 
* Croire que de nouvelles strategies du développement 
écologique peuvent surgir dans les reserves n'est nulle-
ment une utopie, cette tâche est au moms aussi im-
portante que la conservation du matériau génétique 
(Halffter, 1980). 

2.2. Projet intégré pour les terres andes (PITA) et la 
reserve biosphérique de Mont Kulal au Kenya 

Ce projet illustre bien le sérieux scientifique 
apporté a la gestion des terres. Lc projet, mis I exécu-
tion en 1976 au Kenya du nord, avait pour but de 
determiner les causes et les consequences de la 
désertification et de dresser un plan d'inversion de 
ce processus (Lamprey, 1981). La region choisie 
s'étend sur 22.500 km entre le lac Tukana Ct Ic Mont 
Marsabit. Sur cc territoire habitent es éleveurs 
Rendile, II inclut également Ic mont Kulal Ct Ia reserve 
biosphérique. Au cours des sept dcrniéres années 
on a recueilli les principales données sur le climat, 
les sols, la repartition de l'eau, de la végétation, des 
ariimaux sauvages et domestiques ainsi que sur la 
population et ses caractéristiques économiques, so-
ciales et culturelles. 

A l'heure qu'il est, le projet passe an stade de 
gestion des terres, fondée sur une excellente informa-
tion scientifique et la conscience des causes et des 
consequences de Ia désertification. C'est un hon 
modéle d'organisation correcte des recherches scienti-
fiques, mais Ic stade de gestion des terres est associé 
I un certain nombre de difficultés car ii prévoit quel-
ques changements dans Ics procédés d'élevage tradi-
tionriels chez les Rendille. Dc cc fait, on attache une 
importance particuliêre a l'éducation et I la forma-
tion professionnelle des éleveurs, a leur initiation I 
d'autres types d'activités. L'expérience du PITA  

constitue un hon modéle I suivre pour les pays con-
frontés aux mémes problémes de désertification. 

2.3. Projet-piote Ruhengcri I Rwanda 

Les deux projets décrits plus haut ont exercé une 
grande influence sur l'élaboration des plans du 
premier PCRD-pilote destine a Ia prefecture Ruhenge-
ri au Rwanda. Le projet a démarré en 1983 a Ia 
demande formulée en commun par Ic gouvernement 
du Rwanda et la representation de l'Agence pour le 
développement international (USAID) avec la parti-
cipation du Projet d'éducation Ct de formation dans 
le domaine de l'environnement en Afrique (ETMA) 
(ETMA, c'est ic programme finance par USAID et 
réalisé par le Consortium du sud-est pour le Déve-
loppement International). L'avant-projet a été mis au 
point par une équipe plurisciplinaire sous la direction 
du Dr. Frank McCormick du Programme de forma-
tion post-universitaire en écologie de l'Universite de 
Tennessee en cooperation avec des chercheurs et per-
sonnalités officielles rwandais. Dans Ta region située 
au Nord--Ouest du Rwanda, les terres sont trés ferti-
les, mais on observe Cgalement une grande densité 
de population, une exploitation trés poussée des 
terres et une erosion bien avancée des sols. Les forêts 
de montague faisant partie du parc national des vol-
cans Virunga (actuellement reserve biosphérique) 
alimentent le principal bassin versant du pays mais 
leur vraie signification n'est pas encore appréciée a 
sa juste valeur. Ces foréts sont également (et c'est 
hautement important) l'habitat du gorille de monta-
gne (Gorilla gorilla bcrengei), espéce en danger 
d'extinction qui est unique au monde. Si la dégrada-
tion des ressources naturelles de la region se poursuit 
au méme train qu'actuellement elles ne pourront plus 
faire vivre Ia population locale a l'horizon de Van 
2000 (USAID, 1977). 

L'objectif du PCRIJ consiste a alder des lors le 
gouvernement rwandais I prendre conscience de ces 
problémes. En outre, si, malgré ses ressources en 
terres limitécs, le Rwanda peut agir pour modifier 
ces tendances, le projet servira de modéle pour les 
autres pays et procurera l'Etat des revenus impor -
tantS. 

Le PCRD a pour objectif de: 
donner une evaluation des principaux problèmes 

de l'environnement dans la region, les tendances de 
leur evolution et les ressources nécessaires a leur solu-
tion; 

- dresser l'inventaire des ressources physiques, 
biologiques, humaines, sociales et économiques; 

- prévoir ci créer dans le cadre du gouvernèment 
une structure chargée de coordonner les mesures 
intégrées de gestion des ressources, intégrer les autres 
projets d'assistance technique dans la prefecture de 
Ruhengeri, y compris Jes systèmes d'agriculturcs 
(petites fermes) et le programme de reboisement dans 
ic cadre des projets proposes par USAID; 
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créer dans Ia prefecture des sites de démonstra-
tion oi "on fera appel aux technologies les plus avan-
cées pour Ia solution des problémes spécifiques. 

3. UNE PROPOSITION POUR LE CONGRES SUR 
LES RESERVES BIOSPHERIQUES 

On attend de Ce Congres une série d'initiatives 
importantes. Les propositions qui suivent sont 
destinécs a informer les plus larges masses de popula-
tion du concept de reserve biosphériquc et de son 
utilité pour Ia region. Elles porteront également sur 
les résultats des recherches dans le domaine de la 
formation profcssionnelle. 

Ii faut d'abord accroItre le soutien a l'UNESCO 
en particulier pour encourager les pays des zones 
tropicale et subtropicalc a créer des reserves biosphéri-
ques. Ce travail doit s'effectuer en commun avec 
I'Union Internationale pour Ia Conservation de la 
Nature et des Ressources Naturelles (ITJCN), Ia FAQ 
et l'UNEP, en sollicitant leur organisme de coordina-
tion, le Groupe de Protection des Ecosystèmes. Ce 
groupe est d'accord (IUCN, 1975) pour que les etudes 
visant le choix des territoires pour I'organisation even-
tuelle des reserves relève de sa competence ct que 
l'état du réseau des reserves dans son ensemble soit 
examine a scs reunions a périodicité semestrielle. 
L'JUCN a déterminé une série de sites dans un état 
critique dans les tropiques oil doivent se créer les 
reserves biosphériques. 

Deuxiémement, en rapport avec l'organisation des 
reserves biosphériques, on doit aider les pays a dresser 
l'inventaire de leurs ressources naturelles et a initier Ia 
population locale aux sciences naturelles. C'est un 
besoin urgent que de nombreux organismes d'assistan-
ce technique estiment secondaire et sans grande 
signification pratique, En Afrique de l'est, par 
exemple, ii n'y a que quatre taxonomistes diplômés. 
Ils ne peuvent identifier qu'un petit pourcentage de 
l'immense diversité des plantes et de leurs espèces ou 
ont une connaissance Iimitée de Ia repartition, de 
l'écologie et de l'utiNsation des plantes, alors que rien 
qu'en Tanzanie on dénombre 9000-10.000 espêces 
de plantes indigênes et 8000-9000 au Kenya, sans 
compter les innombrables espèces endémiques de 
chaque pays. 

Troisièmement, aider les pays a choisir et a 
travailler sur plusicurs PCRD a la fois en envoyant les 
techniciens nécessaires a la disposition du programme 
de l'UNESCO MAB. Ii faut également appuyer les 
programmes a moyen et long terme de formation 
des spécialistes des pays réalisant le projet sur Ic ter-
rain en le faisant dans les institutions choisies a cet 
effet. Le projet ETMA peut aider a l'élaboration des 
modéles d'une telle formation.  

4. CONCLUSIONS 

Le Groupe Consultatif sur les Recherches Inter-
nationales d'Agriculture (CGIAR), dont le but est de 
mcttre au service de l'agriculture le potentiel des 
recherches biologiques, sociales Ct économiques 
modernes, devra coopérer dans Ia creation des réser-
yes biosphCriques et avec les PCRD pour Ia bonne 
raison que leurs centres pourraient profiter des 
recherches scientifiques réalisées dans les reserves 
biosphériques et de Ia conservation des matériaux 
génétiques. Lune des organisations membres du 
CGIAR et notamment le Bureau International pour 
les Ressources Génétiques des Plantes (IBPGR) 
organise un réseau international des centres des 
ressources génétiques pour Ia collecte, Ia conservation, 
la documentation, l'évaluation et l'utilisation du 
matériau génétique des plantes ainsi que pour la 
formation professionnellc dans le domaine de la 
formation des spécialistes et de la conservation des 
ressources génétiques pour Ia rCcolte, Ic stockage, Te 
traitement, l'évaluation et l'utiisation du matériau 
génétique des plantes ainsi que pour Ia formation des 
spécialistes dans ce domaine. En Afrique des consulta-
tions ont commence en vue de cooperation éventuelle 
entre l'IBPGR et I'ETMA dans le domaine de forma-
tion et de preservation des ressources génétiques. 

Ii faut avouer que ces propositions importantes 
rencontrent des difficujtés sérieuses. Ii est difficile 
d'être 4r6a1iste quand on pense a cc qui pourrait 
étre fait, mais les problèines sont graves et leur 
nombre croft sans cesse, c'est pourquoi il convient de 
prendre bientôt des mesures exceptionnelles. Comme 
a Dassman (1972) alors que le programme MAB ne 
faisait que démarrer, il semble que l'unique voic 
consiste a tenir compte des besoins accrus de la 
société dans chaque pays, ce qui nécessite une 
meilleure prise de conscience non seulement du pro-
blème mais aussi des moyens et des techniques néces-
saires a sa misc en uvre. Ce défi n'est toujours pas 
relevé par l'éducation dans le domaine de I'environ-
nement. Les gens sont aujourd'hui plus conscients 
du problème, mais ceux qui font la politique ne sont 
pas convaincus de disposer 14 des moyens et ressources 
nec essaires - 

Comme nous cherchons a convaincre les gens des 
avantages du systCme des reserves biosphériques, il 
serait préférable de montrer comment il peut marcher 
(cc qui a été fait au Mexique) au lieu de presenter les 
reserves biosphériques comme quelque chose de 
nouveau, oppose aux formes ii traditionne1Ies, de pro-
tection de I'environnement (comme le montre 
I'affiche du MAB (La protection de l'environnement 
accessible a l'homme). Cette affiche reprsente une 
reserve dans Ia savane est-africainc sous forme d'un 
recipient fermé serré dans un étau a l'opposé de la 
politique d'ouverture a l'homme qui brise cc recipient. 
Cette tffiche simplifie trop le problème et ne contri-
bue nullement a sa solution. Dans sa forme actuelle, 
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ciTe est trés nuisible en puissance. Comme nous les 
gérants des reserves traditionnelles sont conscients du 
caractère limité de leurs possibilités et de la nécessité 
pour Ics gens de se servir de tous les biens qui y sont 
concentrés. Mais ces ressources ne sont pas un simple 
appoint pour les gens des territoires avoisinants. Les 
chévres des bergers n'hésiteraient pas a dévorer les 
derniers buissons d'une espéce rare si les reserves 
étaient 41 ouvertes a l'hommea et cc serait une grande 
erreur pour l'humanité. Les différentes approches de 
Ia conservation de Ta nature ne doivent pas se contre-
dire. Dans tous Tes cas de ma connaissance, le concept 
de reserve biosphérique doit s'appliquer parallélement 
a Ta conservation traditionnelle de Ta nature. 

Dans le deuxiême rapport présenté au club de Ro-
me (Mesarovic and Pestel, 1974), le chapitre consacré 
au theme sLes limites de l'indépendance présente un 
scenario de la situation mondiale dans Ic domaine 
du pétrole. La conclusion fait ressortir que Ta coopéra-
tion au nivcau global assure de bien meiicures con-
ditions a tous les pays intéressés que les conflits. Les 
auteurs affirment que la cooperation n'est plus un 
mot bon a étre employé en classe et supposant une 
facon de se comporter conforme a I'éthique mais 
assez vague. Lacoopération est une facon de se corn-
porter politiquement viable et absolument nécessairc 
pour assurer une croissance limitéc du système 
mondials. Cela contraint les gens a faire T'aveu diffi-
ciTe que Ta cooperation a encore le sens d'inter-
dépendances. 

Les pays industrialisés sont dépendants et seront 
toujours dépendants des ressources naturelles des 
pays tropicaux et subtropicaux. Mais nous sommes 
généralement peu conscients de notre dépendance 
vis-â-vis du matériau génétique qui provient de ces 
pays et est utiisé a des fins agricoles, médicales et 
industrielles. Le temps est venu d'évaluer cette inter-
dépendance et d'accroftre l'aide aux pays qui dispo-
Sent de Ta plus grande diversité de ressources généti-
ques. 

L'Union Soviétique et les Etats-Unis jouen't Ic 
role principal dans Ia réalisation du Programme MAB 
et Ia creation des reserves biosphériques depuis la 
signature de T'Accord au sommet (1974) et Te develop-
pement de leur programme bilateral. L'Union Soviéti-
que, pays d'accueil et organisateur de ce congrès,  

a enregistré • de grands succès dans la réaiisation du 
programme MAB. Nous devons parvenir a un accord 
sur Te programme d'action adapté a Ia situation 
récile dans ce domaine. 
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RESUME. L'éducation dans le domaine de I'en-
vironnement basée sur les reserves naturelles fait par-
tie intégrante de la campagne générale lancée en 
U.R.S.S. en faveur de La protection de La nature. 

Les auteurs se penchent sur les divers aspects des 
activités développées au sein des reserves du point 
de vue de I'Cducation dans le domaine de J'environne-
ment, a savoir: conferences et travail de propagande 
mené par les musées créés dans les reserves, aménage-
ment de pistes d'excursion dans Ia zone protégée 
ou le long des frontiêres des reserves, conferences et 
expositions destinécs a la population des grandes 
agglonérations les plus proches. 

Les besoins de la société en education écologique 
sont particulièrcm'ent importants. Les reserves naturel-
les ne peuvent donc assurer qu'une faible partie du 
travail de formation écologique nécessaire sans porter 
prejudice a leurs principales activités scientifiques et 
de protection de l'environnement. Les auteurs se sont 
de ce fait bornés a tracer les grandes lignes du travail 
scientifique et déducation qui incluent un important 
échange d'cxpéricnces et la publication d'ouvrages de 
vulgarisation scientifique. us y examinent également 
la nécessité de développer des programmes concrets 
d'éducation dans le domaine de l'environnement 
pour les reserves situées dans les différentes zones 
géographiques. 

1. INTRODUCTION 

En U.R.S.S., le réseau des aires naturelles pro-
tégées couvre a peu près 10 % du territoire national. 
Ce sont ics reserves qui jouissent du régime de pro-
tection le plus sévère (interdiction complete des 
activités économiques et récréatives). Le nombre 
des reserves est d'environ 150, alors que Ia super-
fic-ie des reserves les plus importantes excéde I mil-
lion d'ha. C'est sur la base du réseau existant qu'ont 
été fondées sept reserves de biosphere auxquelles 
s 'ajou teront prochainement quciques au tres. 

Les reserves naturelles en U.R.S.S. ont été prin-
cipalement créées a des fins de rechérche. En tant que 
modèles des systémes écologiques naturels, elles 
fournissent une quantité de données précieuses per- 

mettant de connaftre les lois de la nature et de con-
trôler les changements qui s'opèrent sur les territoires 
exploités par l'homme. Leurs objectifs coincident 
entiérement avec Ic concept des reserves de biosphere 
qui consiste a conserver les Sites naturels (typiques et 
uniques) les plus précieux avec toute la diversité de 
leur régne végétal et animal, a étudier tout au long 
de I'année et sur une longue période les écosystèmes 
et leurs composants, a surveiller les changements dans 
la biosphere resultant des activités humaines (moni-
toring), a contribuer a l'éducation et a la formation 
dans le domaine de l'environnement. 

2. LES MUSEESDES RESERVES 

L'éducation dans Le domaine de l'environnement 
sur la base des reserves naturelles fait partie intégran-
te du système général de propagande de la protection 
de Ia nature existant en U.R.S.S. On compte a I 'heure 
actuelle environ 60 musées près des reserves et 26 
autres viendront s'y ajouter a l'horizon de r985. En 
outre, il est prévu durant Ia méme période d'agrandir 
les surfaces d'exposition dans la plupart des musées 
existants. 

Le taux de frequentation vane d'un musée a 
l'autre. Les musées situés dans le sud de l'U.R.S.S. 
(mer Noire, d'Azov, Caspienne) reçoivent plus de 
25.000 visiteurs par an, car ce sont les regions ayant 
la plus grande concentration d'équipemcnts récréatifs 
orientés principalement sur la période des congés. 
Les reserves de ces regions disposent de moyens 
d'information considérables et publient divers docu-
ments et matériaux a caractère publicitaire. 

Des rnusées plus récents ont été organisés dans les 
annécs 70 (reserves de Jigouli et de Kanev) dans. Les 
reserves situées dans la partie européenne de l'U.R.SS. 
(l'Oural y compris) on l'industrie et l'agriculture sont 
développées. Quelques reserves bien connues (Bere-
zinski, Voronejski, Prioksko-Terrasny, Juvintas) se 
trouvent a proximité immediate des grands centres 
industriels. Elles utilisent les mass media, ont leur 
propres publications, participent A des emissions 
télévisées et radiodiffusées, publient des prospectus, 
des brochures, et out des insignes. Les musées ne 
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cessent de perfectionncr icurs expositions et de les 
agrandir. 

Dans Ia region européenne, les musées de la rCser-
ye d'llmen et des terrains de chasse Belovejskaia 
Puscha attirent plus de 25.000 visiteurs par an. Les 
musées des reserves situées dans les réions peu 
peuplées (au nord de la partie européenne de 
I'U.R.S.S., en Sibérie, au Kazakhstan et en Extreme-
Orient) n'en attirent que 5000 tout au plus. Ii s'agit 
pour la plupart de musées récents en voie de forma-
tion. 

Le travail d'éducation dans le domaine dc l'en-
vironnement mené par les reserves s'adresse a des 
visiteurs de différentes tranches d'âge, présentant une 
grande diversitC de formation et de preparation 
écologique: depuis les élèves du primaire et du secon-
daire jusqu 'aux étudiants des universités et spécialistes 
des différentes branches de l'économie nationale. 

Lcs activités jncluent surtout des conferences et 
des expositions. Les conferences sont destinées a 
expliquer la politique d'Etat dans le domaine de la 
conservation et dc l'amélioration de l'environnement, 
a diffuser ics connaissances sur la nature, sur les 
rapports entre la nature et la société, a faire la dé-
monstration des possibilités d'une solution pratique 
des problèmes de la protection de Ia nature. Les con-
férences sont présentées tant dans les musées des 
reserves que dans les entreprises, kolkhozes, 
sovkhozes, écolcs, etc. Les coilaborateurs des reserves 
d'Altai, de Baikal et de Kandalakcha organisent plus 
de 200 conferences annudllement, cc nombre s'élève a 
plus de 400 dans les reserves de Berezina et Voronej 
et a plus de 500 dans la reserve de Teberda. 

Dans certaines reserves situécs a proximité des 
grandes agglomerations (Kanevski, Juvintas, Tourian-
téhaiski) ii existe mêmc des formes d'éducation 
donnant une connaissance approfondie dans le do 
maine de la protection de la nature, a savoir: univer-
sites populaires, écoles thématiques, conferences 
et projections de films destinés aux différentes 
categories du public de composition permanente. 
Dans d 'autres reserves (Voronejs ki, Teberdins ki, 
Bargouzinski) ont lieu des discussions et des causeries 
avec emploi des moyens audio.visuels. 

Ce sont les musées qui fournissent le plus grand 
effort déducation du public. Le musée est d'ordinaire 
un complexe d'expositions situécs soit a l'intérieur, 
soit en plein air. Les sondages d'opinion effectués 
parmi les visiteurs d'un des meilleurs musées de la 
reserve de Teberda a montré que 89 % d'entre eux 
étaicnt vivement intéressés par l'étude Ct la protection 
de la nature. Les dioramas attirent le pIus d'attention 
et illustrcnt très bien les conferences. La plupart des 
musées disposent également d'herbariums, de col-
lections d'insectes, de preparations d'invertébrés et 
d'animaux aquatiques ainsi que de cartes, diagrammes, 
tableaux, graphiques,, pho tographies, etc. 

L'exposition en plein air est un prolongement du 
musée situé a l'intérieur. Sa tâche principale consiste 
a faire connaftre aux auditeurs les principes écologi- 

ques de Ia protection de la nature directement sur le 
terrain. C'est a cctte fin qu'on aménage des pistes 
d'excursion permettant de mieux comprendre les 
divers aspects de la nature. On en trouve, par exemp- 
le, dans la reserve de Voronej (profil géobotanique, 
groupements forestiers caractéristiques, volières), 
dans la reserve Kronotski (geyzers, sources thermales, 
chutes, sites géologiques et géomorphologiques) dans 
la reserve d'Astrakhan (plantes rares: lotus et noix 
d'eau) et dans la reserve Darvinski (élevage de coqs 
de bruyère, paysages typiques des côtes d'uri grand 
reservoir d'eau). 

Dc nombreuses reserves organisent des exposi-
tions itinérantes consacrées aux divers problèmes de 
Ia protection de l'environnement et aux activités 
déployées dans Ic cadre des reserves. Ce genre de 
travail est mené a une grande écheile par les téserves 
d' Askania-Nova, Petchersko-Ilytchski et Kandalak-
schki qui organisent plus d'unc vingtaine d'expositions 
annuelles. Presque tous les musées sont en rapports 
avec des écoles secondaires et supérieures, des établis-
sements de recherche, des entreprises et d'autres 
musées. 

3. JNTERET D'ORGANISATION DE 
L'EDUCATION ECOLOGIQUE DANS LES 
RESERVES 

Malgré le fait que lc travail d'éducation constitue 
l'une des tâches principales des reserves fixées par le 
RèIement des reserves dEtat, cette question est 
encore discutée dans notre pays, ce qui s'expliuc par 
le caractére spécifique des reserves de biosphere en 
U.R.S.S. Les masses importantes de visiteurs, dUnt on 
peut se faire une We grâce aux chiffres cites plus 
haut, peuvent affecter les compkxes naturels pro-
tégés, méme si Ia region visitée est bien limitéc. En 
outre, dans le cas d'un grand afflux de visiteurs, une 
partie des chercheurs de la reserve est obligée d'inter-
rompre temporairement son travail. 

Ii cst donc nécessaire d'analyser le role des réser-
yes naturelles, dont les reserves de biosphere, dans le 
domaine de la formation et de l'éducation du public. 
De notre point de vue, il existe un certain nombrc de 
facteurs qui déterminent I'utilité et la nécessité d'uti-
user les reserves a des fins de formation et d'éduca-
tion des spécialistes et des décideurs. Ce qui compte, 
c'est que les reserves disposent d'une riche experience 
d'activité pratique dans le domaine de la protection 
de l'environnement et de l'étude des paysages, du 
règne végCtal et animal. Cette information permet de 
diffuser les connaissances en matière de protection de 
l'environnement sous une forme accessible a tous. Les 
reserves possèdent en outre un personnel hautement 
qualifié d'écologistes, généralement très satisfaits de 
leur activité. 

La société éprouve Ic plus grand besoin de forma-
tion et d'éducation écologique. II va de soi qu'une 
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petite partic seulement de la preparation écologique 
nécessaire peut être réalisée dans les reserves. De sur-
croft, la proportion de la population qui peut visiter 
les reserves et leurs musées est vraiment insignifiante. 
Ii faut par consequent définir les problèmes qui 
peuvent être résolus précisément par les reserves, sans 
nuire pour autant a leurs activités de rechcrche et de 
protection de l'environnement. 

Nous pensons qu'en organisant le système de 
formation et d'éducation écologique sur la base des 
reserves il faut accorder une attention particulière 
a Ia protection des organismes et écosystèmes rares 
et en voie dextinction. Les singularitCs du déve-
loppement économique de la region oii se trouve la 
reserve influencent jusqu'â un certain point ses 
activités. C'est cela que determine les questions qui 
peuvent étre illustrées par Jes matériaux dont dispose 
Ia reserve. Les caractéristiques sociales et écologiques 
de Ia region (densité de population, degré d'urbani-
sation, composition professionnelle) influent sur Ia 
composition du contingent qui est le principal con-
sommateurs de l'information donnée par la reserve. 
En méme temps, la composition des visiteurs deter-
mine l'approche méthodologique et le volume néces-
saire des connaissances qu'on leur fournit. 

En leur qualité de centres de recherche, les réser-
yes de 1 'U.R.S.S. (dont les reserves de biosphere) dispo-
sent d'une information variée permettant d'expliquer 
aux visiteurs les prrncipesgénéraux de protection de 
l'environnement et d'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. En se basant sur les données 
d'une region concrete, on peut montrer de la façon 
la plus vidente cc que sont Ia pyramide écologique, 
les espèces vicariantes, la structure de Ia population 
dans le wrnps et dans l'espace et l'interaction des 
différents composants des écosystèmes. Ces questions 
générales sont discutées, sous une forme accessible 
bien entendu, ayec tous les visiteurs des reserves, çe 
qui permet de parvenir a la notion de solution globale 
des problèmes de la protection et de Ia bonne gestion 
de 1 'environnement. 

La familiarisation avec les particularités naturelles 
locales et les espèces végétales ct animales est un autre 
service rendu par les reserves. L'étude de tels maté-
riaux et des actes législatifs dans le domaine de Ia pro-
tection de I'environncment est particuliCrcment im-
nortante pour les responsables locaux. 

Le troisième volet comprend l'orientation profes-
sionnelle des Ccoliers par leur association a l'activité 
pratique de protection de la nature. C'est le travail 
mené avec les membres des patroui1Ies bleues et 
vertess qui participent a Ta protection des reservoirs 
d'eau et des forêts. Elles se Iivrent en effet pendant 
Ics vacances au travail de preservation et de pro-
tection de la forét sous la supervision des forestiers 
professionnels. 

Les reserves de I'Union Soviétique présentent 
également des possibilités pour les travaux pratiques 
des étudiants et les stages des spécialistes. Ce travail 
est effectué dans le cadre des recherches scientifiques 
menées par Jes reserves, et les stagiaires aident a 
faire avancer des sujets particuliers. Dans certains cas, 
les étudiants travailent d'après leur propre plan 
d'études sous Ia direction d'un universitaire, mais en 
tenant obligatoirement compte des intérêts et des 
possibilités de Ia reserve donnée. 

L'éducation écologique iriclut enfin les échanges 
d'expériences dans les séminaires, colloques et con-
férences consacrés a tels ou tels problémes des 
reserves. 

Ces méthodes permettent de donner une éduca-
tion esthétique, d'illustrer Ia nécessité de respecter 
les normes de comportement écologiques, d'ef-
fectuer Ia formation professionnelle des spécialistes 
qui doivent connaftre les lois de fonctionnement des 
écosystèmes et les principes de leur gestion. Pour 
mener a bien les tâches susmentionnées, IJ faut, 
outre les principes généraux, élaborer des program-
mes concrets d'éducation écologique pour les reserves 
situées dans les différentes zones géographiqucs. 

Un modèle devant intégrer les programmes-types 
et méthodes générales d'éducation écologique sur Ia 
base des reserves est actuellement en voie d'élabora-
tion dans le cadre du Groupe de travail sur les reserves 
de biosphere, l'éducation écologique et Ia formation 
des cadres du Comité soviétique pour Ic programme 
de 1'UNESCO L'Homme et la Biosphère. Ce 
modèle sera tout d'abord testé dans les reserves de 
biosphere existantes et en voie de creation. En 
mettant ces données a profit, les collaborateurs des 
reserves concretes pourront lancer leurs proprcs pro-
grammes adaptés aux conditions locales. 
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RESUME. Un programme d'éducation a long 
terme daris le domaine de l'environnement est actuel-
lernent a l'étude en Tchécoslovaquie. La protection 
de Ia nature se trouve au centre de ce programme, 
tandis que les tcrritoires en résèrve foumissent des 
données précieuses pour l'étude de l'environnement. 
Le programme va de Ia simple interpretation de 
l'environnement a l'éducation dans ce domaine qui 
dojt agir sur l'attitude de l'homme vis-à-vis de Ia 
nature et l'associer a Faction en faveur de la nature. 
Les activités cultureLles et éducatives sur les territoires 
protégés visent deux categories de personnes: visiteurs 
et residents permanents. 

Les reserves de biosphere en Tchécoslovaquie sont 
des paysages protégés, peuplés et cultivés par 
l'homme. C'est pour cette raison que le probléme de 
l'éducation de Ia population permanente cloit occuper 
la place centrale dans l'élaboration des programmes 
d'éducation de Ia population résidant sur le territoire 
des reserves. Les méthodes d'éducation appropriées 
puisées dans la pratique des reserves de biosphere 
déjà existantes sont brièvement décrites dans ce 
rapport. Les reserves de biosphere tchécoslovaques 
doivent deveriir des territoires-rnodèles pour d'op-
timisation écologique de la gestion des paysagess. 
Elles doivent également permettre d'élaborer des 
programmes efficaces d'éducation dans le domaine 
de la protection de l'environnement. Ces deux 
objectifs sont en fait deux côtés d'une seule et même 
médaille. 

I. LE ROLE DES TERRITOIRES PROTEGES 
DANS LE PROGRAMME NATIONAL 
D'EDUCATION DANS LE DOMAINE Dl - 
L'ENVIRONNEMENT 

1.1.. Le programme national d'éducation dans le 
domaine de I'environnement (Tchecoslovaquie) 

A debut des annécs 60, les spécialistes tchécoslo-
vaques ont abouti a la conclusion que l'éducation 
était un élément fondamental dans le domaine de la 
protection de l'environnement. C'est de leur propre  

initiative, en mettant a profit l'expérience des organi-
sations internationales, en particulier de l'Union pour 
la Conservation de Ia Nature et des Ressources 
Naturelles (IUCN) et de I'UNESCO, ainsi que celle 
de pédagogues professionnels, que les spécialistes 
tchécoslovaques ant mis aupoint un programme 
bien fondé et a long terme d'éducation et d'informa-
tion dans le domainc de la protection de l'environne-
m ent. 

En 1977, la question de l'éducation écologique 
a été examinée au niveau gouvernemental dans les 
deux républiques tchécoslovaques. Les gouverne-
ments tchèque et slovaque ant décidé de promouvoir 
l'éducation dans Ic domaine de la protection de 
l'envfronnement. Un rapport approprié (Koci Ct aL, 
1977) a été présenté a la Conference intergouverne-
mentalc sur l'éducation dans le domaine de l'environ-
nement, organiséc par 1'UNESCO en commun avec 
1'UNEP (octobre 1977, Tbilissi, U.R.S.S.). C'est 
également a la même époque que le gouvernement de 
la République Socialiste de Tchécoslovaquie s'est 
félicité tant des declarations que des recommanda-
dons dc la conference de Tbilissi. 

Le programme national tchécoslovaque d'éduca-
tion dans Ic domaine de l'environnement se compose 
de deux volets principaux: enseignement scolaire et 
enseignement extra-scolaire. Le premier valet a été 
élaboré par le Ministere de l'Instruction publique 
dans Ic cadre du projet special s Enseignement dans 
le domaine de la protection de l'environnement dans 
les écoles de touS les types et tous les niveaux. Ii met 
I'accent sur un enseignement dans Ce domaine coor-
donné et intégré sur les plans horizontal et vertical. 
Ce sont les mass media dont l'action s'accompagne du 
lancement de campagnes au niveau local qui jouent 
Un grahd rIe dans l'enseignement extra-scolaire. Les 
différentes organisations joucnt également un role 
important dans ces programmes. C'est ainsi que le 
mouvement écologique de la jeunesse La campagne 
en faveur des brontosaures> Uania,  1980) lance par 
l'Unioñ Socialiste de la Jeunesse a pris une grande 
ampleur ces dernières années en République Socialiste 
Tchèque. En outre, les deux républiques ant leurs 
sociétés bénévoics pour Ia protection de la nature qui 
considérent l'enseignement comme une tâche primor-
diale. 
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1.2. La place de La protection de Ta nature dans le 
système d'enseignement écologique 

Voici l'un des principes directeurs recommandés 
par Ta Conference de Tbilissi: d'enseignement dans le 
dmaine de l'environnement dolt considérer l'environ-
nement sous tous ses aspects: naturels et artificiels, 
techniques et sociaux (UNESCO, 1978) Le fait 
que le mot environnement figure en premiere place 
en dit long sur la nécessité pour chaque programme 
d'enseignement dans le domaine de l'nvironnement 
de se concentrer principalement sur la protection de 
1 'environnement. 

L'existence Ct le bien-être de I'homme dependent 
entièrement de Ta nature. Afin que l'humanité puisse 
vivre en harmonic avec Ta nature et ses innombrables 
éléments et systèmes, ii faut absolument modifier le 
comportement de l'homme (IUCN, 1980). L'ensei-
gnement dans le domaine del 'environnement constitue 
un outil important dans cette grande entreprise.  

seignement dans le domaine de l'environnement est 
l'une des sept fonctions premieres des territoires 
protégés (Cerovsky, 1978a). Nous distinguons quatrc 
tâches principales a caráctére culturel et Cducatif sur 
les territoires protégés: 

perfectionnement physique et spirituel de l'homme 
(experience de courte durée et bonne comprehension 
du probléme); 

contribution au système général d'instruction darts 
Ic domaine de l'environnement, en particulier dans les 
cas oii le territoire en question fait partie intégrante 
du patrimoine naturel ct culturel exerçant une in-
fluence sur les vues de I'bomme et son intéressement 
personnel; 

contrOle du comportement de l'homme Ct coopéra-
tion active avec fe public en qualité d'outil d'ue pro-
tection efficace; 

encouragement de l'intCressement du public aux 
territoires protégés et a Ia protection de l'environne-
ment darts 5011 ensemble. (Cerovsky, 1976b). 

1.3. Tcrritoires protégés dans l'étude de 
I 'environnement 

Le séminaire international de Belgrade consacré 
a l'enseignement dans le domaine de l'environnement 
(1975) a souligné le besoin en organismes charges 
d'étude de I'environnement et destinés a dispenser 
un enseignement darts cc domaine: Chaquc établis-
sement d'enseignement en puissance (écoles, bib-
liothèques, musées, zoos, fermes, etc.) devient le lieu 
o l'homme peut analyser, faire la synthèse et 
acquérir de nouvelles experiences a travers l'enseigne-
ment et les contacts avec d'autres individus (Gouds-
waarol and de Teitelbaum, 1977). Malgré le fait que 
les auteurs cites ne mentionnent pas les territoires 
protégés (et lessous-estiment a mOn avis), ces derniers 
doivent être considérés comme un type d'environne-
ment particulièrement important pour Ic travail 
d 'éducation/enseignement. 

Ii va de soi que Ic role des pares nationaux et des 
autres territoires protégés n'est pas quelque chose de 
foncièrement nouveau dans le. processus d'enseigne-
ment. L'interprétation des valeurs aussi bien cu!turel-
les que naturelles dont les principes et Ia pratiquc 
ont été décrits dans leurs grandes lignes dans Ta mono-
graphie classique de Freeman Tilden (1957) et 
brillamment développés dans l'ouvrage méthodologi-
que de Grant W. Sharpe (1976) est étroitement 
associée a l'aménagement et au développement des 
parcs Ct des autres sites naturels en Amérique du 
Nord. Les nouvelles difficultés et exigences ont uni 
l'enseignement dans le domaine de l'environnement 
a son interpretation, en cc sens que da formation 
chez les visiteurs des reserves d'une attitude correcte 
a l'égard de l'environnement dans son ensemble doit 
être l'une des tâches essentielles du Service d'informa-
tion et d'interprétation (Cerovsky, 1972). 

Nous considérons en Tchécoslovaquie què I'en- 

2. ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT DANS 
LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT SUR LES 
TERRITOIRES PROTEGES 

2.1. Deux categories de public 

Les pares nationaux américains de type classique 
(dont un grand nombre sont actuellement des réser-
yes de biosphere) oct est nec la notion même de pro-
tection de l'environnement, sont d'immenses tern-
tomes naturels intacts. Par consequent, la direction 
des pares doit en principe avoir affaire a des visiteurs 
venus communier avec la nature. Tout Te travail cultu-
rd et d'éducation mené darts les pares et reserves 
européens, y compris les reserves tchécoslovaques, 
vise précisément cette categoric de gens. Cela con-
cerne itussi bien les reserves naturelles rigoureusement 
protégées que les pares nationaux situés dans Tes 
regions aux écosystèmes qnon modifies par suite 
d'activités humaines (cf. Ia definition internationale 
des pares nationaux, IUCN, 1982a) mais soumis a 
I'influence considerable et toujours grandissante du 
tourisme et d'autres activités humaines en plein air. 

D'un autre cOté, les trois reserves de Ia biosphere 
tchécoslovaques fondCes en 1977 ont le statut dé 
territoire aux paysages pro tégés. Les reserves de cette 
categoric sont considérées comme des complexes 
paysages typiques des mieux conservés, écologi-
quement stables et d'une grande diversité mais 
peuplés et cultivés en permanence (cf., Marsákova-
Nemejcová, Mihálik et aT. 1977). Ils ant été par la 
suite classes dans Ta catégorie V, cpaysages protéges, 
dans la dernière edition de Ia liste des pares nationaux 
et territoires protégés publie par I'ONU (IUCN, 
1982a). Leur statut écologique est le fruit de I'm-
teraction de l'homme et de Ia nature, c'est pourquoi 
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on voit surgir Ia nécessité d'une gestion appropriée, 
capable de maintenir la qualité de I'environnement. 
Du fait de la beauté des sites, ces regions sont três 
fréquentécs. Mais c'est ic travail d'éducation en 
direction de la population locale qui joue le role 
primordial. C'est a cette catégorie de population 
que nous devons inculquer un sentiment de responsa-
bilité a l'égard des territoires protégés et c'est eJle 
qui est en mesure de nous aider a protéger la nature 
(ce qui, coriformémcnt aux recommandations du 
Congrés Mondial sur les parcs nationaux de 1982 
(JUGN, 1982b), est le but principal du travail d'éduca-
tion dans le domaine de la protection de l'environ-
nement en ce qui concerne les territoires protégés). 

2.2. Comportement écologique des visitcurs des parcs 
nationaux 

Nous avons compris que les programmes d'éduca-
tion dans IC domaine de l'environnement dans le Parc 
National de Krkonose (Montagnes des Géants) 
n'avaient aucune prise sur la plupart des visiteurs. 
C'est pourquoi une étude du contenu des intérêts et 
des besoins des visiteurs des grands territoires pro-
tégés et des possibilités d'une action d'éducation 
différenciée (exemple de Krkonose, Hepnez, Mariko-
va et al. 1980) a été menéc entre 1975 et 1980. 
Quinze volumes d'un bulletin special décrivant par le 
menu tout le travail effectué dans le cadre du projet 
ont été publiés. Mais, malheureusement, les résultats 
de cette étude n'ont pas été inclus aux programmes 
d'enseignement et ont toujours été utilisés a des 
fins essentiellement sociales et démographiques 
(Blazek and Reichel, 1980-1982). 

2,3. Solicitude de La population vis-â-vis des sitçs 
natuels protégés 

Le succès des efforts de gestion des sites naturels 
protégés depend dans une grande mestire de l'assistan-
cc prêtée par la population locale, c'est-à-dire par les 
residents permanents de ce territoire (Cerovsky, 
1978b). L'évaluation de l'expérieñce assez modeste 
de gestion écologique de certains Sites protégés a 
permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle Ia popula-
tion est mal informée et ignore souvént l'existencc, 
l'importance et l'utilité des territoires protégés qu'elle 
habite. Cette hypothése a été confirmée par les résul-
tats d'unë étude sociologique réalisée en 1979 sur le 
territoire protégé• eCesky kras>> non loin de Prague 
(Bflková, 1979). 

Le service tchèque de protection de la nature sous 
la direction du département des reserves de l'Institut 
d'Etat de conservation des monuments et de pro-
tection de la nature (Prague) a pris part de 1981 a 
1985 au programme national des recherches et 
notamment au projet <<d'étude du comportement 
de la population permanente des sites protégés et des  

possibilités d'actions menées dans sa direction>>. Cette 
année, les travaux de la premiere étape de ce projet 
ont été terminés: étude du site <<Pálava>> (qui doit 
prochainement. être propose a 1'UNESCO en qualité 
de quatrièine reserve de biosphere tchécoslovaque). 
Nous en résumons les résultats dans l'étude N o  1. 
L'année prochaine on doit encore étudier cinq sites 
protégés dont les reserves de biosphere tchèques 
<<Krjvoklátsko>> et Trebonsko>>. 

2.3.1. Etude No 1: attitude de La population 
permanente a L'égard de La protection de la nature sur 
le site protégé de Pálava> 

Le site de <Pálava> fondé en 1976 en Moravie du 
Sud occupe 7000 ha et inclut des écosystèmes 
naturels et serni-naturels (de type principalement 
<<xerothermal>>) protégés dans le cadre des reserves 
et exploités intcnsément a des fins agricoles. La 
region cornpte 10 agglomerations de type rural et 
urbain. En 1977, la population s'élevait a 12.370 per-
sonfleS. 

L'étude a été menée pendant le week-end de Ia 
premiere semaine d'avril 1981 par la diffusion de 
questionnaires standard. Y ont pris part 40 jcunes 
volontaires de l'Union tchèque pour la protection de 
la nature. L'enquête a porte sur plus de 600 person-
nes. Les résultats de 582 questionnaires ont été traités 
par ordinateur. 

Que pense la population des territoires protégés 
qu'elle habite? L'enquête a permis de déceler plusieurs 
tendances iruportantes (Cerovsky, Baltul, Dvorak, 
1983) 

La population a une idée très vague des buts 
qui sont assignés a la protection de l'environnement: 
presque tout le monde reconnaft l'importance de Ia 
protection de la nature mais seulement quelques-uns 
sont conscients de toute Ia complexité de cette tâche. 

- Les residents permanents ont une attitude néga-
tive a I'égard des visiteurs: 84,7 % des interrogés pen-
sent que les visiteurs causent un grave prejudice a Ia 
nature de Ia region. 

- 11 a été constaté a la plus grande surprise que 
la majorité des interrogés approuvent l'élevage des 
animaux exotiques dans les reserves locales ou 
affichent une attitude d'indifférence. 

- 63 % seulement des interrogés savaient qu'ils 
habitaient un territoire protégé. 

- Le désir de la population locale dé prêter son 
aide a la protection de I'environnement sur le territoire 
donné est un fait réjouissant: 3 % coopèrent déjà, 
54 % se considèrent comme sympathisants (34 % 
y participent activement) et 15 % seulement ont 
refuse de prêter quelque aide que cc soit. 

Plusieurs recommandations ont été formuléés 
sur Iabase de cette étude et de l'évaluation de ses 
résultats. Elles portent nOtarnment sur Ic perfection-
nement des activités des sites protégés, la coopéra-
tion avec les autorités locales (comités nationaux), 
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I'utilisation des mass media et l'association d'autres 
organisations comme l'Union tchèque des protec-
teurs de la nature etc. Ces recommandations se 
rapportent exciusivement auX activités culturelles et 
a caractre éducatjf et c'est parfaitement justifié pour 
la bonne raison que la protection de Ia nature en 
Tchécoslovaquie est du ressort du Ministère de la 
culture. Mais, d'un autre côté, les motivations a 
caractère culturel et éducatif restent des fictions 
abstraites et manquent d'efficacité a défaut de 
soutien materiel. 

3. PROGRAMMES D'EDUCATION DANS LE 
DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES 
RESERVES DE BIOSPHERE TCHECOSLOVAQUES 

3.1. Formes spécifiques d'activités culturdiles et 
éducaiives sur ics territoires protégés en 
Tchecoslovaquie 

Ces activités ressemblent a celles qui se pour-
suivent dans !es autres pays. A !'heure actuelle, c'est 
le parc national de Krkonosc qui dispose des moyens 
techniques les plus perfectionnés. Ils sont brièvement 
décrits dans ic rapport final de Ia reunion du Comité 
pour l'Europe de I'est de la Commission de l'IUCN 
pour !'éducation qui a eu lieu dans ce parc (Belochová 
and Ccrovsky, 1983). 

Les formes spécifiques peuvent étre divisées en 
trois groupes: 

Stations d'éducation: établisscments plus ou 
moms permanents dispensant des programmes d'édu-
cation dans le domaine de l'environnement destinés 
aussi bien a la population locale qu'aux visiteurs. 
S'y rapportent les centres d'information, les musées 
et expositions, les stations de jeunes naturalistes et 
protectcurs de Ia nature Ct 1es centres d'enseignement 
(eécoles de protection de !a nature>). 

Réseives naturdlles scolaires (situées a l'intérieur 
et a I'extérieur des grands territoires protégés); dies 
s'étendent aux écosystèmes intéressants et écologi 
quement très divers, de préférence a l'état semi-na-
turel. Les reserves scolaires sont gérées par les écoles, 
Ics groupes de Jeunes Pionniers, etc., et servent a 
faire connaItre l'environnemcnt dans !e système 
d 'enseign em ent formel et non-forme!. 

Pistes touristiques naturelles devcnues trés 
populaires ces derniêres années. On en compte une 
centaine a l'heure actuelle. Les problèrnes dc leur 
utilisation ont été examines dans une série d'etudes 
(par exemple, Cerovsky, 1979). Quelquesunes d'entre 
elles sont bien mises au point et même specialisees 
jusqu'à un certain degre comme le montre l'etude 
siiivante.  

3.1.1. Etude No  2: piste naturelle scolaire <KrivokJát>> 

Le territoire protégé de Ia reserve de biosphere de 
I(rivoklátske> occupe 63.000 ha dans la partie 

valonnéc du centre de la Bohéme. La piste naturelle 
touristiquc scolaire a été inaugurée en 1980 dans la 
partie centrale de ce territoire par la direction de la 
reserve en cooperation étroite avec l'école locale 
(Pecha, 1981). 

La piste longue de 800 in est jalonnée de 25 
postes Cquipés de signaux et d'affiches comportant 
texte explicatif et dessins. Ce materiel didactique ex-
plique toutes les signularités de l'environnement du 
territoire donné, insiste sur Ia nécessité de protéger 
Ia nature et renseigne sur la meilleure façon de la 
faire. II a été publié un guide illustré (Pecha et al. 
1982) dont Ia presentation et le style en appellent au 
sentiment esthétique des visiteurs. 

Au cours des deux dernières années, le Service 
tchèque de protection de Ia nature a organisé sur Ia 
piste les manifestations suivantes: 

un séminaire écologique destine aux journalistes 
et aux écrivkins se passionnant pour IC tourisme; 

un séminaire sur l'éducation dans le domaine de 
I'environnement et les régles d'usage de la piste pour 
les enseignants; 

tin séminaire national sur la protection de la nature 
pour I'Union tchèque des touristes. 

D'autres manifestations de ce type sont prévues 
dans l'avenir. 

3.2. Etude No  3: projet d'éducation dans le domaine 
de I'environnement pour la reserve de biosphere de 

Trcbon 

La reserve de biosphere et le site protégé de 
((Trebon>> dans le sud de Ia Bohéme sont les plus 
connues des reserves de biosphere tchécoslovaques 
(par exemple, JenIk and Kvet, 1981). C'est là qu'a 
été réalisé le projet détaillé ((Optimisation écologique 
de la gestion dans Ia reserve de biosphere et le site 
protégé de <<Trebon>> (JenIk, Martis and Pribil, 1980). 

La partie du projet élaborée par l'auteur du 
present ouvrage (Cerovsky in: Jenfk, Martis and 
Pribil, 1980) est consacrée aux questions de l'éduca-
tion dans le domaine de l'environnement. Elle inclut 
les recommandations suivantes: 

Enseignement obligatoire: 
toutes les écoles primaires de Ia region doivent 

organiser leurs propres reserves scolaires; 
dans les écoles secondaires, I'enseignement doit 

se fonder sur la connaissance des problèmes dcl'en-
vironnement: ii faut prévoir I'enseignement de Ia 
protection de l'environnement dans toutes les 
divisions du programme scolaire, l'écologie doit de-
venir une nouvelle discipline obligatoire avec emploi 
de méthodes d'enseignement sur le terrain; 

on doit faire de méme pour organiser l'ensei- 
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gnement dans le domâine de l'environnement dans 
les écoles professionridlles et techniques locales. 

Enseignement extra-scolaire: 
chaque groupe de Jeunes Pionniers doit organi- 

ser un club de jeunes protecteurs de la nature; 
il faut promouvoir ic mouvement de Ia jeunesse 

<Lc mouvement des Brontosaurcs>); 
les comités nationaux, les organisations politi-

ques et bénévoles doivent participer activement a Ia 
protection de la nature. 

Le Palais des enfants de Trebon et la section 
spéciale du Centre culturel regional qui sera organisée 
a Trebon doivent avoir le aroit de diriger l'enseigne- 
mcnt exrra-scolaire dans lc domaine de Ia protection 
de l'environnement. 

Facilités spéciales: 
l'administration des reserves de la biosphere et 

des sites naturels protégés doit prendre part a Pen- 
seignernent dans le domaine de l'environnement en 
tenant compte des conditions locales; 

un centre d'inforrnation special cle la reserve de 
biosphere et du site protégé doit être fondé a Trebort 
et 

un centre de formation en matière d'enseigne- 
ment dans le domaine de l'environnement doit être 
foridé en un lieu approprié du territoire donné. 

Le projet est conçu en qualité d'expérience péda-
gogique que l'on pourra par Ia suite introduire dans les 
autres reserves de biosphere et sites protégés. Mais sa 
réalisation, comme celle des autres projets d'optimisa- 
tion écologique, reste encore un vceu pieux. 
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RESUME. L'éducation dans Ic domaine de I'en-
vironnement compte tenu des conditions locales est 
considérée comme une tâche fondamentale par Fad-
ministration du parc national de Berchtesgaden. Le 
present rapport propose de mettre a profit l'expérien-
cc historique en matière de protection de la nature 
dans le but de promouvoir ce genre d'éducation dans 
la region. Berchtesgaden et ses salines sont un exemp-
le des premieres agglomerations industrielles d'Europe 
Centrale utilisant les principes de production a cycle 
continu qui jouent un grand role en ce qui concerne 
l'éducation dans le domaine de l'cnvironnement. Une 
telle education doit inclure les étapes suivantes: 
exploration, connaissance et protection de la nature. 
Le programme mis au point au parc national de 
Berchtesgaden est principalement orienté sur la 
premiere étape. 

INTRODUCTION 

Ii existe une multitude de problémes communs 
qui si posent I tous les hommes de la Terre, mais 
leur solution doit dépendre des conditions locales. 
Cela se rapporte plus particulièrcment aux problèmes 
de la protection de la nature et du rOle de l'éducation 
dans ce domaine. 

LE PARC NATIONAL DE BERCHTESGADEN 

Le parc national de Berchtesgaden a été fondé le 
1cr aoüt 1978, mais son histoire remonte au debut 
du siècle. C'était tout d'abord une reserve naturdlle 
alpine dont la creation en 19110 devait répondre aux 
besoins d'un tourisme en pleine expansion. Cette 
reserve de 8300 ha a reçu le nom de <<Territoire 
botanique protégé des Alpes de Berchtesgaden>>. En 
1921, le territoire de Ia reserve a été agrandi jusqu'à 
21.000 ha sous le nom de <<Reserve naturelle de 
KOnigssee>. Son territoire correspond au parc na-
tional de Berchtesgaden. 

C'est donc depuis plus de 70 ans que les habitants 
de la region savent Ce que c'est qu'urie reserve  na-
turelle et Ia protection de l'environnement. Et pour-
tant, au moment de l'élaboration des plans de 
creation du parc national, il y avait de grands doutes 

I cc sujet qui ne se sont pas encore entièrement 
dissipCs. Je pense que cc scepticisme était la consé-
quence de la diffusion des idées nouvelles sur la pro-
tection de l'environnement qui découlc du concept 
de reserve de biosphere pouvant être formul6. comme 
suit: <<L'homme doit se retirer de la nature et lui per-
mettre de suivre son propre cours>>. Celui qui connaIt 
Ia mentalité des habitants d'Europe Centrale sait que 
cette ligne de pensée leur est totalement étrangère. 

I1 faut enfin mentionner Ic grand rOle que la 
notion d'autosuffisance joue pour les habitants de 
Berchtesgaden. En effet, la situation isolée de la vile 
entourée de montagnes et son autonomie politique 
qui a duré du debut du XIIe  siècle jusqu'en 1803 
ont imprimé une marque indélébile sur son evolution 
historique. Comment s'étonner des lors que la popu-
lation de Berchtesgaden Se méfie dc toutes les idées 
venues du dehors Ct émanant des politiciens mu-
nichois. Pour réussir I Berchtesgaden, il faut absolu-
ment respecter les traditions locales. 

LES BUTS DE L'EDUCATION DANS LE 
DOMAINE DL L'ENVIRONNEMENT 

Tout au long de l'histoire, l'homme n'a cessé 
d'accumuler de nouvelles experiences dans ses 
rapports avec l'environnement. Le fait que l'inter-
vention dans l'environnement laisse aux hommes une 
certaine liberté d'action qui a toutefois ses limites, 
est une donnée fondamentale de cette experience. 
Cela signifie que cette marge de tiberté comporte 
certaines limites que l'on doit respecter si l'on veut 
conserver l'environnernent. Cette experience a 
conduit a avancer le principe de reproduction con-
tinue et stable dans l'industrie de la forét d'Europe 
Centrale, lequel stipule notamment qüe les ressour -
ces naturelles ne doivent être exploitécs quc dans la 
mesure on la nature peut les reconstituer. Les habi-
tants de Berchtesgaden, comme ceux des autres tern-
toires industrialisés, devaient forcément découvrir 
cc principe Ct apprendre a 1e respecter. Par exemple, 
au debut du XIXC  siècle, les foréts de Berchtesgaden 
étaient si largement exploitées pour foumir en bois 
les salines locales qu'on a d fermer plus d'une 
entreprise d 'exploitation forestière. 
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Ces derniers temps, l'idée d'une reproduction 
stable et Continue semble êtrc oubliée face a l'opinion 
selon laquelle l'homme a pu se débarrasser des con-
traintes anciennes a Ia faveur du progrès scientifique 
et technologiquc. Mais l'expérience plus récente 
montre clairement que les rapports dc l'homme avec 
Ia nature demeurent les mêmes qu'auparavant. Je 
pense que Ic concept de reproductien stable et Con-
tinue a une importance exceptionnelle pour la pro-
tection de l'environnement et qu'il doit être place a 
Ia base de tout le travail d'éducation dans le domaine 
de 1 'environnement. 

DEUX IDEES FONDAMENTALES AU SUJET DE 
L'EDUCATION DANS LE DOMAINE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Ma premiere idée concernant cette education 
découle directement de ce qui précèdc: l'éducation 
dans le domaine de l'environncment assure notre 
survie. Cette idée est bien simple et ne demande pas 
que l'on s'y attarde davantage. Ma seconde idée est 
égalernent simple mais nécessite quelques explications. 
Depuis longtemps, I'humanité vit en rupture avec la 
nature. Des forêts ont disparu et les marais se sont 
desséchés: en un mot, la nature a subi bien des dégâts 
depuis que l'bomme a appris a l'utiiser. Mais a partir 
du milieu du siècle demier, l'homme a également 
découvert Ia beauté et la valeur esthétique de la natu-
re. Cette vision s'est encore élargie ces derniers temps: 
la nature n'est pas seulement belIe, mais encore par-
faitement organisée et construite. Prendre le seul 
problème de I'élimination des déchets: Ia nature a 
résolu cc probléme d'une façon ingénieuse ct pro-
ductive, alors que l'homme est encore aux prises avec 
lui. 

L'attitude des hommes a l'égard de la nature, en 
Europe Centrale tout au moms, a traverse les étapes 
suivantes: hostilité-utiité-admiration. L'éducation 
dans le domaine de la protection de l'environnement 
dolt donc exploiter cette tendance et promouvoir 
ies aspects de <beauté, d'esthétique et d'affirmation> 
conformément au mot d'ordre: 

<(La nature est belle et la beauté doit être pro- 
tégée)>. 

LA CONTRIBUTION DU PARC NATIONAL A 
L'EDUCATION DANS LE DOMAINE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

Lcs parcs nationaux peuvent apporter une contri-
bution de valeur a l'éducation dans le domaine de 
l'environnement, en particulier au concept de <<La 
nature est helle>. Le concept de conservation de Ia 
beauté de notre environnement naturel qui dolt rester 
intact pour les générations futures a été I'objectif 
principal des premiers pares nationaux. C'est Ta préci- 

sément que les programmes d'éducation pcuvent 
s'avérer ics plus utiles. 

En Europe CentraJe, les parcs nationaux jouent 
mime un role plus important, pour Ia bonne raison 
que les sites naturels a I'état sauvage sont exception-
nellement rares dans la zone de climat tempéré. 

METHODES D'EDUCATION DANS LE 
DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT AU PARC 
NATIONAL DE BERCHTESGADEN 

Je pense qu'une telle education doit passer par 
les étapes suivantes: exploration, connaissance et 
comprehension de la nature. 

Le passage par ces étapes doit faciliter la réalisa-
tion de l'objectif de l'éducation dans ce domaine qui 
consiste a conserver Ia nature en mettant toutes les 
capacités de l'homme au service de l'éducation écolo-
gique; les emotions et Ia raison doivent être en har-
m onie. 

Les étapes en question ne doivent pas forcément 
se succéder dans cet ordre. Mais je pense néanmoins 
que le tourisme est appelé a y jouer un rOle fonda-
mental. La plupart des visiteurs de notre parc national 
sont des touristes venus se reposer a Berchtesgaden et 
ses environs. Conformément aux sondages d'opinion, 
us recherchent avant tout la possibilité de se détendre 
en milieu naturel. Ils étudient et touchent même cc 
qu'ils voient dans la nature. Ils sont Venus ici pour 
respirer I'air pur des montagnes. C'est done la piste de 
promenade et sentiers de montagnc qui constituent 
notre premier outil d'apprentissage de Ia protection 
de I 'environnement. 

La curiosité est I 'un des principaux traits humains. 
Trés tOt, les promenades aménent a poser des 
questions: qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme 
ça et pas autremcnt? II est de notre devoir d'essaycr 
de répondre a de tcllcs questions et la seule chose 
qui nous limite, c'cst le manque de personnel et de 
moyens financiers. 

Les promenades avec un guide qui travaille a Ia 
direction du parc constituent I'une des meilleures 
méthodes d'éducation, étant donné Ia proximité 
de I'objet d'étude. Elles permettent en outre d'établir 
des contacts personnels avec la nature. Comme dans 
tout autre domaine, on fait aussi appel aux publi-
cations allant des prospectus aux livrcs. Deux series 
de publications sont éditées a Berchtesgaden. La série 
<<Revues> s'adresse a un trés large public, cependant 
que <Le bulletin des recherchess est destine aux visi-
teurs s'intéressant aux problèmes scientifiques. 

Les dessins amusants et les affiches constituent 
également de trés bons moyens d'information et 
d'éducation. Ilsont l'avantage de presenter l'informa-
lion d'une façon agréable et d'être compris par le 
public de toutes les nationalités. 

Nous avons également organisé un cycle de con-
férences sous le titre généraI: <<Les scientifiques in-
forment des résultats de leurs recherches>. Nous 
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tâchons d'inrormer le public des résultats des 
recherches effectuées au parc national. Le but de cc 
cycle consiste non seulement a informer, mais encore 
a faire comprendre les rapports qui existent dans la 
nature. 

C'est le manque d'argent qui est le probléme 
commun a tous les dirigeants des parcs nationaux. 
A Berchtesgaden, c'est devenu particulièrement 
evident aprés la construction des bâtiments du ser-
vice d'information. Conformément au plan, on doit 
construire a Berchtesgaden un bâtiment appelé 
<Maison du parc nationab> et des postes d'informa-
lion dans trois vallées oi passent les routes les plus 
importantes qui ménent au parc national. Un de ces 
bâtiments existe déjà de fait, c'est le poste de 
Konigssee. 

Nous pensons que les trois postes d'information 
doivent famiiariser les visiteurs avec la nature du 
parc national, porter a leur coñnaissance l'idée-
maftresse du parc, participer a certains aspects de 
protection de la nature. 

L'exemple du poste de KOnigssee est assez signi-
ficatif a cet égard. Sa situation lui confére une série 
d'avantages pour la découverte de la geologic et de 
la géomorphologic du bassin de Konigssce et du lac 
lui-même. Les pistes touristiques possibles sont nette-
ment montrées sur le phn. Le concept de régénéra-
tion de Ia nature est illustré par une série de dessins 
sur le theme du renouvellement spontané des foréts 
sur ic site des éboulements. 

Des affiches et cassettes video illustrent la contri-
bution du poste de Känigssee a la protection de Ia 
nature. Des courts-métrages et affiches traitent des 
sujets d'actualité sous le titre général de <Protection 
de la nature a l'heure actuelle>>. C'cst grace a ces 
noyens quc nous voudrions participer, par cxemple, 
aux activités sur le theme <<Sauvez le so1. 

La Maison du parc national n'existc encore qu'en 
projet. A côté de la Maison, on pourra aménager une 
petite cour abritant une exposition sur Ic theme: 
<Qu'est-ce que c'est l'écosystème?>>. Dans le bâtiment 
lui-niême, nous nous proposons d'informer lepublic de 
I'environnement des montagnes avoisinantes. Les 
themes suivants sont préparés pour cette exposition: 

montagnes comme zone de processus géologiques 
actifs; 

montagnes comme zone de regulation des ressour-
ces en eau de la plaine; 

montagnes comme zone de limite de Ia vie. 
Chacun de ces themes est appelé a informer Ic 

public dans un aspect de protection de Ia nature. 

7. LES PERSPECTIVES DE L'EDUCATION DANS 
LE DOMA1NE DE L'ENVIRONNEMENT 

La question suivante se pose de temps en temps:. 
<<Avons-nous encore la possibilité de parer la menace 
qui pèse sur l'environnement par l'éducation écolo-
giquc?>>. 11 n'est pas facile de répondre a cette 
question, mais je pense que cette possibilité existe 
Si l'on respecte les conditions suivantes: 

les partisans de l'éducation dans ce domaine 
doivent être convaincus dc ce qu'ils disent (cela 
conceme tous les aspects de l'éducation); 

- on doit convaincre ceux qui exploitentla natu- 
re de la possibilité de renoncer a leurs vues; 

- nous ne pouvons pas exiger des réponses scienti-
fiques précises a toutes nos questions avant de 
commencer a agir mais nous devons nous 
rappeler que les générations passées ont obtenu 
leurs succès en procédant de leur riche expérien-
ce non ba.sée sur les <<acquis de la science>>. 
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ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ENTRE LA RECFIERCHE 
DE PERCEPTION ET L'EDUCATION DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE: 

QUELQUES EXEMPLES CONCERNANT L'ESPAGNE 

par 

Fernando Gonzáles Bernaldez 

LTniversidad Autonoma de Madrid 

RESUME. L'accent est mis sur I'importance de 
l'établissemeñt de rapports cntre la recherche dite de 
perception et l'éducation écologique dans Its reserves 
de biosphere a Paide de quelques exemples concer 
nant l'Espagne. Les recherches scientifiques et leurs 
applications pratiques sont décrites du point de vue 
de l'évaluation des composants des pistes touristiques 
en tant que stimulant pour la recherche, l'analyse 
perceptive des paysages par Its visiteurs -et I'utiisa-
tion <<plastique>> des paysages des reserves de 
biosphere a des fins d'éducation. On y traite. le prob-
léme de l'influence du fond socio-économiquc histori-
que sur I'attitudc de la population locale a l'égard 
des reserves de biosphere. 

INTRODUCTION 

L'éducation et la formation des spécialistes sont 
Its points essentiels du programme MAB et les princi-
pales fonctions des reserves de biosphere. Ces deux 
processus découlent des caractéristiques spéciales 
des reserves de biosphere et peuvent stimuler l'intérCt 
de Ia population locale aux reserves et leur développe-
ment (Maldague, 1981). 

Get article a pour but d'examiner les rapports 
entre Ta recherche et l'éducation écologique dans les 
reserves de biosphere en se servant de quelques 
exemples relatifs a 1'Espagne. A l'heure actuelle, 
l'Espagne compte huit reserves de biosphere couvrant 
4030 km 2  auxquelles s'ajouteront prochainement 
quelques autres sites importants. 

RAPPORTS ENTRE LA RECHERCHE DE 
PERCEPTION ET L'EDUCATION DANS LE 
DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT 

II est d'usage de différencier les objectifs dans It 
cadre du vaste concept d'éducation. D'une façon 
générale, les programmes d'acquisition des connais-
sances et habitudes sont nettement distincts, mais ces 
aspects sont trés lies entre eux dans la pratique. 

La motivation et l'interet personnel precedent 
toute entreprise d'éducation écologique. Ii est recon-
nu que dans le domaine de Ta publicité et du marke-
ting l'approche seductive produit plus d'effet que les 
appels a Ia raison en vue de modifier les attitudes et  

les comportements. L'industrie moderne de la publi-
cite attache une grande importance aux symboles 
naturels et a l'ambiance destinés a faire vendre de 
nombreux produits (Bardin, 1975). Les reactions aux 
stimulants naturels (ariimaux, plantes et eau) peuvent 
être soit innées soit préprogrammées comme Pont 
montré les récentes recherches psych ophysiolo giques 
(v. par excmiile,  Ulrich, 1981). 

II apparaft que l'éducation visant a améliorer le 
comportement écologique est étroitement Iiée a 
l'intérêt émotif, a la curiosité et/ou, a l'intérêt que 
suscitent les singularités caractéristiques de chaque 
site naturel. Malgré It caractère incomplet de la base 
scientifique de l'éducation écologique, l'application 
a I'homme des procédés éthologiques montre que Ia 
curiosité, l'exploratiori et le jeu sont stimulés par les 
conditions favorables de I'environnement. 

Les reserves de biosphere présentent une grande 
diversité d'environnements tant naturels qu'artificiels, 
ce qui peut être utilisé en tant que laboratoire sur le 
terrain pour la recherche de Ia perception de Pen-
vironnement et Péducation. Les traits de l'environnc-
ment qui sont directement et facilement perceptibles 
par l'homme constituent le paysage au sens physiolo-
gique et anthropologique et jouent un grand role pouf  
la creation d'une ambiance émotionnelle. Par exempic, 
la reserve de biosphere du <<Parc National de Donana> 
de Sud-Ouest de l'Espagne outre sa faune et ses 
caractéris tiques géomorphologiques qui font partie 
intégrante de l'éddcation écologique, attire de 
nombreux jeunes visiteurs: ils savent que des préda-
teurs se terrent a proximité et ils sont trés impression-
nés de voir Its énormes dunes de sables qui ensevelis-
sent des pins de haute futaie, etc. 

VALEUR EXCEPTIONNELLE DES RESERVES 
DE BIOSPHERE D'ESPAGNE EN TANT QUE 
SITES DE PERCEPTION DE LA NATURE E' 
D'EDUCATION ECOLOGIQUE 

La plupart des reserves de biosphere d'Espagnc 
sont soumises a une forte influence de la Méditer-
ranée se manifestant dans le caractére spécifique 
d'exploitation des terres et leS rapports de l'homme 
avec l'environnement. L'influence humaine est trés 
profonde et ancienne ce qui se traduit par des situa- 
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tions agro-silvo-p astorales équilibrées (par exemple, 
Auercus rotundifolia, <dehesa>). 

En outre, la majorité des reserves préseritent une 
grande diversité du point de vue de l'intensité 
d'exploitation correspondant aux phases des succes-
sions, d'âge et de particularités physiques différentes, 
caractéristiques des p aysages méditerranéens, depuis 
les territoires natures biologiquemcnt diversifies 
et non altérés jusqu'aux écosystèmes totalement 
artificiels. 

La presence de la population locale et un grand 
afflux de touristes venant des viles et des regions 
industrielles contribuent a créer une situation sociolo-
gique intéressante. 

De telles reserves de biosphere présentent des 
conditions idéales pour l'étude des rapports entre 
l'homme et la nature. Mais les conditions sociales et 
économiques peuvent varier considérablement d 'une 
reserve a l'autre, Ce qui determine le choix des 
différents programmes d'éducation. 

4. EXPLORATION ET MOTIVATION DANS 
L'EDUCATION ECOLOGIQUE 

Dc nombreuses etudes de chercheurs espagnols 
sont consacrées a l'évaluation systématique des corn-
posants de l'environnement en tant que stimulants 
éveillant l'intérêt chez les enfants. Les recherches de 
ce type ont été effectuées au cours de randonnées 
touristiques dans l'espoir que la stimulation de 
l'exploration pouvait conduire a toute sorte de 
découvertes et a un apprentissage intensif. 

Les zones protégées de El Monte de El Pardo et 
La Pedriza prés de Madrid peuvent devenir prochaine-
ment unc nouvelle reserve de biosphere. Ce-territoire - 
protégé forrncra un corridor continu unissant l'énor -
me cngIomérat urbanisé de Madrid aux montagnes 
situées a 42 km au nord. 

La rechcrche des stimulants suscitant la curiosité 
chez les enfants au cours des randonnées touristiqucs 
(Herrero, 1983) constitue un bon exemple d'études 
dans de telles regions. Pour évaluer les reactions, on 
a fait appel aux différentes méthodes d'observation 
des modes de comportement lors des promenades 
oü les enfants emmagasinaient une information in-
téressante. Les petits animaux rencontrés en chemin 
provoquaient un vif intérêt comme on pouvait s'y 
atteridre. Par contre, il a été plus difficile de prédire 
queues pla.ntes susciteraient la rnêrne reaction en 
l'absence de l'obje.t d'observation. Par exemple, Ia 
plante ombellifére Thapsia villosa aux inflorescences 
partiellement écloses a provoqué la plus grande curio-
site et le plus vif intérêt. Ii est possible que cette 
reaction puisse s'expliquer par une similitude 
anthropomorphe ou zoornorphe (goblin, sylvain, 
poupée ou toute autre figure rappelant une creature 
humaine) ou le mécanisme d'éclosion des bourgeons. 

II était également difficile de prédire les structures 

géologiques présentant un intCrCt: Ia plus grañde 
impression a etC proddite par une petite grotte 
formée de blocs de granit. 11 est possible que la per-
ception de cette grotte en tant qu'abri ou refuge 
explique le comportement d'exploration des enfants 
et leur désir d'y jouer. Après l'excursion, les enfants 
ont fait figurer Ia grotte sur leurs dessins oü elk 
constituait le plus grand et le plus frequent élément. 
Les enfants Pont Cgalement évoquée dans les histoires 
fantastiques sur les animaux peuplant Ia reserve. 

Les différents éléments du paysage peuvent 
également jouer le role de stimulants. Les rCsultats 
varient suivant l'âge et Ic contact ultérieur avec le 
maftre. Mais us ont etC utilisés a des fins d'idcntifj-
cation d'objets d'observation appropriés pouvant ser-
vir de point de depart pour attirer l'attention sur des 
details plus abstraits du paysage. 

5. PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA 
RESERVE DE BIOSPHERE 

La valeur esthCtique, éniotionnelle et culturelle 
des objets naturels cst rarement prise en consideration 
lors de creation des programmes de gestion des réser-
yes de biosphere. Cela s'explique sans doute par le 
dCsir d'Cviter toute manifestation de luxe ou d'esprit 
d'élite dans Ia politique de protection de I'environ-
nement dans une période oü sa misc en application 
peut entrer en concurrence avec les autres formes 
d'exploitation des terres. Quoique cette approche 
puisse être justifiée, on dolt avouer qu'en plus des 
autres caractéristiques, la nature des reserves de 
biosphere présente souvent une valeur esthétique, 
émotionnclle Ct culturelle. La perception et l'admira-
-don de la nature doivent donc -se fonder sur une 
education appropriée. L'étude des aspects emotion-
nels de I'environnernent constitue un élément trés 
important d'éducation écologique nécessaire a 
comprendre les rapports entre l'hornme et la nature. 

Les projets MAB realises aussi bien au voisinage 
de la reserve de biosphere de Donana (Hinojos) que 
dans la future reserve de <Corredor El Pardo-Cuerda 
Larga>> sont orientés vers I'étudc de la perception et 
l'évaluation des paysages. 

Les recherches liées a la perception des paysages 
ont débuté en 1973. Des citadins et des ruraux ont 
pris. part a cc programme: paysans de Donana et éle-
veurs traditionnels de El Pardo-Cuerda Larga (Ruiz 
Perez and Gonzalez Bernaldez, 1983; Gonzalez Berrial-
dez and Parra, 1979). Pour I'analyse prCférentielic 
des différents types de paysages on s'est servi de pho-
tographies, d'enquêtes sur le terrain et des différentes 
formes d'analyse de leurs divers élérnents. Le traite-
ment Clargi .des données et I'utilisation des modéles 
appropriés ont perrnis d'identifier les caractéristiques 
des paysages et leurs éléments symboliques qui deter-
minent les préférences du public. Jl s'est avéré qu'il 
y avait une relation trés étroite entre les types de 
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préférences et les caractéristiques socio-culturelles de 
Ia population. 

Ces caractéristiques principales sont: netteté 
(structures se prêtant a l'interprétation, contrastes, 
traits prononcés/cachés etc.), reconnaissabilité (répé-
tition, disposition rythmée/accidentelle des éléments 
etc.), caractéres et symboles (risque, fertilité, cara-
ctère naturel/humain etc.). Par exemple, les ferrniers 
se distinguent des étudiants par leur evaluation plus 
positive de Ia reconnaissabilité (rythmes, répétition) 
ct des éléments artificiels. Ii existe également une 
correlation trés prononcée avec les CaracténstiqUes 
personnelles (par exemple, de contrôle des énotions). 

La perception du payage par la population tra-
ditionnelle caractérisée par des relations trés étroites 
avec l'environnement différe considérablement de 
celle des visiteurs .ou des spectateurs occasionnels. Les 
recherches montrent que Ic paysagc préféré par les 
éleveurs d'El Pardo-Cuerda Larga est une sorte de 
type ideal (l'élevage des bovins et la sylviculture sont 
les seules branches d'agriculture pratiquées dans la 
region). Ce modéle ideal est caractérisé par des 
exigences trés nettes ConCernant les espéces, formes, 
densité et disposition des arbres, macrorelief du 
terrain, texture, couleur et hauteur du tapis herbacC, 
sols rocheux etc. 

C'est Ia réalisation du système d'exploitation des 
terres, orienté davantage sur la moderation des 
variations des caractéristiqucs du terrain (caractère 
complémentaire des hauteurs et des depressions, de 
la végétation arborescente et herbacée etc.) qui joue 
Ic rMe d'interprétation de ce canon (c'est au long 
des siécles que la population récrée le paysage qui 
finit par différer de ce qu'il était a l'origine). 11 serait 
inutile de vouloir interpreter les paysages reels sur la 
base des phénoménes physiques sans connaissance 
de ces réalités culturelles. La connaissance de ces 
aspects de Ia perception importe également pour 
comprendre et utiliser les paysages existants et ana-
lyser les rapports complexes qui unissent l'homme 1 
I 'environnement. 

On peut citer d'autres formes d'étude des aspects 
culturcis des rapports entre l'hornme et l'environne-
ment. Par exemple, dans la reserve de biosphere de 
((Donana)), l'utilisation <plastique> des paysages et 
de la végétation a des fins d'éducation se poursuit 
grace a la cooperation des professeurs des beaux-arts 
et d'écologie de I'Université de Seville (Alonso Miura, 
Garcia Novo, 1983). Une exposition des sequences 
systématiques des différentes méthodes de représen-
tation graphique des mêmes paysages et plantes a 
été réalisée. Elle met en evidence une série d'aspects 
visuels changeants qui provoquent une grande diver-
site d'impressions. Les auteurs espérent donc que la 
perception fera un jour partie de la valeur emotion-
nelle des reserves de biosphere. 

6. DIFFERENCES DE PERCEPTION PAR LE 
PUBLIC DES RESERVES DE BIOSPHERE 
D'ESPAGNE EN FONCTION DES CONDITIONS 
SOCIOLOGIQUES ET HISTORIQUES 

L'expérience montre clairement le caractére do-
minant des conditions de vie sociologiques de ía po-
pulation locale dans l'utiisation Ct les activités des 
reserves de biosphere. Dans Ia reserve de biosphere 
du <<Parc National de Montseny>> située daris Ia partie 
est des Cordihiéres cataTanes, on note I'effet positif 
de Ia cooperation entre les propriétaires de terres et 
les visiteurs. D'un autre côté, dans Ic parc national de 
<Donana>> les consequences negatives des événements 
historiques (Andalousie Occidentale, au voisinage des 
marches inférieurcs du Guadaiquivir) constituent un 
obstacle A la participation de Ia population et a ía 
reconnaissance par elle de Ia reserve de biosphere. 
Cette situation s'explique par l'existencc des enormes 
latifundias et d'un grand nombre d'ouvriers agricoles 
démunis de terre (peones, braceros) et souvent au 
chômage. Lë faible taux d'industrialisation de la 
region ne fait qu'aggraver les choses. Donana servait 
depuis Iongtemps de terrain de chasse réservé a 
l'aristocratie oü Ia population locale braconnait (et 
en était sévérement punie) tout au long de l'année. 
C'est donc la perception du parc national en tant que 
prolongement du fief féodal qui prédomine dans la 
population locale. 

Au pays catalan, les conditions historiques sont 
différentes. Le régime féodal de propriété des terres a 
cessé d'exister aux xv_xVIe siècles. La majorité. 
des paysans ont recu des Jots de terre, cependant 
qu'un intense développement industriel et culturel a 
créé une situation sociologique différente. L'intrêt 
pour Ia nature s'est éveillé assez tot (clubs touristi-
ques et alpins, groupes de naturalistes, publications de 
geographic et d'histoire naturelle). Finalement, au 
debut de 1928, I'édit du roi Aiphonso XIII a étendu 
Ic régime de protection a une partie considerable de 
I'actuelle reserve de biosphere. La gestion et l'utilisa-
tion de la reserve sont actuellement faciitées par 
l'approbation unanime des propriétaires (85 % du 
territoire de la reserve appartient a des particuliers) 
et des visiteurs. 

D'intenses recherches du plus haut niveau Se pour-
suivent dans les deux reserves de biosphere (Comité 
Espanol del Programa MAB, 1983). Mais on 
comprend que Ieur ulilisation a des fins d'éducation 
et dans I'intérêt de Ia population locale doit tenir 
compte des réalités sociologiques. 

Ii a ete propose récemment de réorienter les 
recherches a Donana en les concentrant sur Jes 
questions de participation au dévcloppement en 
s'irispirant de l'exemple de certaines reserves de 
biosphere mexicaines (Delibes and Mateos, 1983). 

II convient de noter a cet égard que bien que les 
stages dans le cadre des projets de participation au 
développement (fermes-modèles, programmes de 
développement -des sources d'énergie alternatives etc. 
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qui ont parfois une grande importance) soient bien 
connus en Espagne, ii est bien rare que de telles 
méthodes soient appliquées aux reserves de biosphere. 

7. EXEMPLES DE PROGRAMMES DANS LE. 
DOMAINE DE LA PROTECTION DE 
L'EN\TIRONNEMENT: RESERVES BIOLOGIQUES 
DE MONTSENY ET DONANA 

La reserve de biosphere du <Parc National de 
Montscny présente un exemple de programme 
d'éducation écologiquc bien élaboré. Les salles 
d'exposition, Pécole de la nature, les campings et les 
hotels sont utiisés a plein rendement. 

Les différents cours destinés aux professeurs et 
écoliers ont lieu dans la reserve sur une base perrna-
nente. Ces cours de 2 a 3 jours couvrent les prin-
cipaux types de conditions naturelles existant dans 
cette region. 

On organise également des promenades de courtc 
durée sous Ia direction des professeurs visitant la réser-
ye. A cette fin, on organise des conferences a I'inten-
tion des profcsseurs le premier Ct 1C troisième samedi 
de chaque mois Ct on leur délivre des certificats les 
autorisant a utiliser les pistes touristiques. Les écoles 
utiisent largemcnt les excursions dans la nature qui 
font partie des programmes scolaires. Environ 13.000 
enfants passent tous les ans par la filière des reserves 
de biosphere. 

Les cours organisés pendant les jours de congC 
pour les plus larges masses comprennent des themes 
aussi populaires que Ia cuisine naturelle>> (alimenta-
tion équilibréc avec un grand nombre de composants 
naturels), plantes médicinales, tissage et teinture au 
moyen de colorants naturels, étude des oiseaux, des 
animaux, des fleurs, astronomie, etc. 

La coimaissance de l'environnement et des 
rapports qui l'unissent a l'homme est également fa-
vorisée par les campings spécialement aménagés pour 
le tourisme familial. Les hOtes des campings peuvent 
visionner des films qui montrent la faune de Mont-
seny, ses forêts, champigrions, plantes et animaux 
vénéneux etc. 

Le nombre des visiteurs de Montseny atteint 
environ 10 millions par an. Grace a un système de 
panneaux indicateurs, a une protection efficace et 
une bonne disposition des pistes et sentiers sur les 
sites particulièremcnt fragiles, on peut affirmer que 
la charge exercée par les visiteurs est parfaitement 
compatible avec les tâches de protection de l'environ-
nement. 

Un programme international écologique ambi-
tieux s'appuyant sur un vaste réseau d'expositions, 
de centres d'information, de pistes touristiques etc. 
est en train de s'achever au <Parc National de Dona-
na>. Le role éducatif de Ia reserve de biosphere est 
encore souligné par les publications spéciales et les 
guides permettant de s'orienter sur le terrain (Cintas 

Cerrano, 1982) ainsi que par les pistes et itinéraires 
documentés (Departamento de Ecologia, 1982) 
tenant compte des résultats du projet N o  508 MAB. 
Mais la fragilité de la majorité des écosystèmes et 
les singularités éthologiques des grands invertébrés 
ne permettent pas a Donana un afflux aussi impor-
tant de visiteurs qu'à Montseny. 

8. CONCLUSIONS 

Le rOle de la nature en tant que facteur 
d'attachement est un important facteur de contri-
bution active a l'éducation écologique. 11 est néces-
saire d'étudier les mécanismes d'une telle contribu-
tion. 

L'éducation écologique se fonde sur les recher-
ches écologiqucs spécifiques en matière de perception 
dans des conditions naturelles concretes destinées 

mieux faire valoir ics ressources du travail d'éduca-
tion et a mettre en evidence les rapports entre la 
population et l'environnement. 

Les réseWes de biosphere d'Espagne réunissent 
de bonnes conditions pour une étude intégrée de la 
perception et des problèmes d'éducation. Elles 
résultent d'une grande diversité de conditions naturel-
les correspondant aux différents degrés d'influence 
humainc Ct a la balance traditionnelle de I'agriculturc, 
du paturage Ct de la sylviculture (pâturages forestiers 
etc.). 

Les conditions de vie socioculturelles de la 
population locale qul déterminent la perception de 
la reserve de biosphere sont un facteur important qui 
soutient la politique d'Cducation. 

La diversité des conditions socioculturefles 
determine Ia nécessité de faire varier les méthodes 
d'éducation dans les reserves de biosphere. Outre les 
méthodes d'éducation écologique tenant comptc des 
singularités (les reserves des pays postindustriels, ii 
apparact nécessaire, dans certaines reserves de 
biosphere, de promouvoir une education basée sur 
des projets de participation au développement. 
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SYNERGIE DES RESERVES DE BIOSPHERE ET DES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT: 

EXPERIENCE DE RECHERCHES EN AFRIQUE DE L'EST 

par 

G. T. Mosha and J. W. Thorsell, 

College of African Wildlife Management, 
Mweka, Tanzania 

RESUME. Les instituts régionaux d'enseigne 
ment technique peuvent jouer un role important 
dans la gestion des reserves de biosphere tant a travers 
l'enseignement qu'elles dispensent que grace aux 
exercices concrets effectués sur ics terrains de demon-
stration. On étudie actuellement ic profit qu'on peut 
tirer de l'association a cette entreprise du College of 
African Wildlife Management a Mweka (Tanzanie) et 
de la reserve de biosphere du lac Manyara. Le plan 
d'action présenté ci-aprés est adapté aux réalités d'un 
pays en voie de développement typique. C'est seule-
ment si l'on trouve les fonds nécessaires que l'on 
pourra réa]iser a la fois les ohjectifs de Ia protection 
de l'environnement et ceux de Ia formation technique. 

1. RESERVE DE BIOSPHERE: UNE IDEE QUI 
ATTEND SON HEURE 

Lesrapports existant entre les parcs nationaux et 
les reserves de biosphere en Afrique de l'est dépassent 
le champ d'action de l'administration des territoires 
protéés. La mobiité des ressources naturelles pour 
lesquelles sont réputés ces territoires rend périmCc 
et peu efficace l'approche ((insulaire)> de la gestion 
de ces territoires. 

Trois problémes sont lies a la nécessité d'ouvrir 
de nouveaux horizons a Ia gestion des territoires 
protégés. Comment peut-on assurer l'utilisation du 
flux stable de l'ensemble des revenus (ne resultant pas 
uniquement du tourisme) que rapportent les 
territoircs protégés créés et destinés a Ia population 
locale? Quelles sont les voies les plus efficaces permet-
tant de garantir la cooperation de la population locale 
qui fait preuve Ia plupart du temps d'une attitude 
negative? Quelles mesures administratives Ct juridi-
ques peuvent être prises dans les périodes de forte 
charge sociale et économique pour maintenir l'équi-
libre entre I'homme et l'environnement a l'échelle 
régionale? 

Voici comment nous considérons la double per-
spective de l'évolution des reserves de biosphere: 
c'est, d'un cOté, le perfectionnement de Ia gestion des 
territoires protégés et, de l'autre, Ia diffusion parmi 
la population de nombreuses vertus de la protection 
de Ia nature qu'elle a méconnues jusqu'à present. 

Lors de l'application de ces concepts, ii faudra 
mettre en evidence les antagonismes existant dans 

Ic programme dcs reserves de biosphere de la region. 
La majorité des neuf reserves qui existent actuelle-
ment au Kenya, au Soudan, en Tanzanie et Ouganda 
ne le sont qu'à titre nominal. Quant au concept de 
reserve de biosphere, son utilitC n'est pas bien 
comprise. C'est paradoxal, mais ce système reste uric 
idée qui attend son heure malgré le besoin evident 
de la gestion de l'ensemble des reserves de biosphere 
en Afrique de l'est. 

Seule Ia Direction de la protection de l'environne-
ment de Ngorongoro (reserve de biosphere et tern-
toire du Patrimoine universel) prCsente une exception 
a et égard. 

Depuis sa fondation en 1963 Ngorongoro sert de 
modéle d'expérience de protection des ressources 
n aturciles. 

Mais pour mener a bien le programme des réser-
yes de biosphere en Afrique de I'est, ii est nécessaire 
de prendre des mesures sérieuses pour en informer les 
gouvernements de Ia region et presenter des résultats 
concrets. II va de soi qu'il faut accorder Ia prioritC a 
l'enseignement et ala formation des spCcialistes. C'est 
en rapport avec cc qui précéde que nous résumons Ic 
programme de notre college. 

2. COLLEGE OF AFRICAN WILDLIFE 
MANAGEMENT: FORMATION DES CADRES 
GESTIONNAIRES DES TERRITOIRES PROTEGES 
DE LA REGION 

Le college en question (appelé généralement 
Mweka) prepare les cadres gestionnaires de moyen 
niveau pour les pays anglophones d'Afrique. Comme 
ii en a été pane en detail au Congrès mondial des 
pares nationaux (Mosha, Thorsell, 1982) ncius nous 
bornerons a in résumé. 

Le college est situé sur le versant de Kilimandjaro 
en Tanzanie du nord. Le site a été choisi pour Ia pro-
ximitC des territoires protégés cle différents types. Ces 
territoires offrent de nombreux habitats qui 
s'étendent des récifs de corail de l'ocCan Indien, des 
forêts et des savanes tropicales jusqu'au sommet du 
mont Kiimandjaro couvert de neige étemelle. II 
n'existe pour le moment aucun autre établissement 
d'enseignement spécialisé dans le recyclage qui con-
stituerait une base pour étudier une Si grande diver-
site d'écosystèmes. 
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En 1983, Ic college comptait 86 étudiants Ct 14 
instructeu rs. L 'établissernent dispense trois cycles 
d'cnseignernent aboutissant a un certificat dc fin 
d'études, a un diplôme ou donnant Ia possibilité de 
suivre Ia filière postuniversitaire. Le certificat de fin 
d'études de dcux ans donnc Ic droit de travailer en 
qualité de directeur adjoint, de directeur ou d'agent 
principal sur le terrain. Lc cours postuniversitaire 
d'un an familiarise les diplômés des universités avec 
le travail sur le terrain. Depuis sa fondation en 1963,   
I'établissement a foumi a 17 pays 962 spéciaIist 
diplômés qui occupcnt actuellement des postes Lie 
responsabiité sur I'ensemble des territoires protégés 
d'Afrique de Pest. 

Les cours d'enseignement traitent de trois themes 
principaux, a savoir: sciences naturelles; gestion de la 
nature sauvage; administration et education écologi-
que. Nos programmes sont régulièrement mis àjour 
et ont été récemment complétés de cours d'éducation 
écologique et de planification de la gestion des tern-
tomes protégés. Conformément a la Stratégie mon-
diale de protection de l'environnement, outre les 
cours principaux de biologic de la nature sauvage et 
des bases juridiques de protection de l'environnement, 
ic programme attache une grande importance aux 
problèmes généraux de Ia protection de l'environne-
ment, a la planification de I'exploitation des terres 
et aux aspects sociologiques de Ia protection de Ia 
nature. 

Les programmes reflètent Ics tentativés de trouver 
un équiibre cntre les principes académiques décolo-
gic Ct de protection de I'environnement Ct I'aptitude 
pratique a gérer les parcs nationaux et Ia nature 
sauvage. C'est pour cela qu'une attention particuliére 
est accordée a l'organisation de stages sur le terrain 
qui constituent actuellement 30 % des programmes 
d 'ens eigncment. 

Le fonctionnement d'un college de cette envergu-
re exige des fonds considérabIes. Les frais courants 
sont couverts par les contributions des étudiants et 
les subsides du gouvernement du pays cift se trouve 
l'établissernent. Les frais nécessaires au développe-
ment de I'établissement ont été couverts par trois 
institutions de I'ONU, six programmes bilatéraux et 
cinq organis,ations non gouvernementales. 

Le programme d'enseignement s'est récemment 
vu adjoindre deux stations écologiques sur Ic terram. 
Ii s'agit des territoires naturels de 60.000 ha oil les 
étudiants peuvent se famiiariser avec les méthodes de 
gestion directement sur le terrain. Les deux stations 
sont attenantes des parcs nationaux et des reserves 
forestiéres et leur gestion sera du type de celle de la 
zone-tampon. 

Le college de Mweka joue un role pionnier dans la 
formation des cadres de Ce profil et nous pensons 
qu'il existe une possibilité de preparer des étudiants 
au poste de gérant de reserves de biosphere. Le 
chapitre suivant contient notre proposition relative 
a I'enseignement spécialisé dams les reserves de 
biosphere.  

3. RESERVE DE BIOSPHERE DU LAC MANYARA. 
POSSIBILITE IVACTION 

Le lac Manyara est un reservoir a petit fond et 
aux eaux légCrement alcalines, situC dans Ia vallée du 
Rift en Tanzanie du nord. Le rioyau de l'écosystème 
des environs du lac est constitué par le parc national 
du lac Manyara (reserve de biosphere). Le site a été 
choisi en raison de Ia diversité des conditions natu-
relies et des possibiités d'une gestion efficace. 

Voici certaines caractéristiques essentielles de 
cette region: 

Diversité des types d'exploitation des terres au 
voisinage du lac: tourisme, protection des complexes 
naturels, sport de chasse, péche, sylviculture, agri-
culture vivriêre, élevage sédentaire, exploitation des 
mincrais utiles et élevage nomade. 

Les organisations gouvernementales suivantes 
ont le droit de visée sur cette diversité des modes 
d'exploitation des terres: départements des parcs 
nationaux, du tourisme, de La péche, de la chasse, de 
I'élevagc, des eaux et forêts. En outre, Ic College of 
African Wildlife Management effectue des recherches 
sur un terrain de 40.000 ha situé a proximité du lac. 

Malgré l'interdépendance biologique de tous les 
modes d'exploitation des terres, on nessent ici le 
manque d'un organisme coordinateur interdiscipli-
naire. 

Le ternitoire est caractérisé par Ia presence de 
trois regions administratives et de trois tribus (Masai, 
Wambugwe et Wambulu). 

Le taux de croissance démographique est de3,8 % 
par an. 

Les ressources en animaux sauvages sont cara-
ctérisées par les migrations saisonnières. 

Les problémes relatifs aux pertes des récoltes et 
au rétrécissement des Corridors de migrations sont 
lies entre eux. 

L'impact de l'activité agricole autour du lac sous 
forme d'érosion et de pollution des sols affecte aussi 
bien ia péche que I'état des ressources en animaux 
sauvages. 

Les repercussions de la nouvelle exploitation de 
phosphates Ct du projet d'irrigation UNEP/OIT n'ont 
pas fait l'objet d'une evaluation. 

La surpâture du bétail domestique et les coupes 
abusives affectent sérieusement les pâturages ët les 
foréts. A I'heure actuelle, cc parc national (c'està-
dire ia reserve de biosphere) est géré a la manière 
d'une lie aux possibiités de communication restrein-
tes et présentant peu de confort pour la population 
de ce territoire. Les revenus provenant du tourisme 
ont baissé de 25 % par rapport au milieu des années 
70. 

Les possibilités d'éducation écologique sont trés 
limitées; le parc national ne dispose que d'un seul 
collaborateur a temps partiel. 

Personne, le directeur du parc y compris, ne sait 
que le lac Manyara est une reserve de biosphere ni ce 
qu'est une reserve de biosphere. 
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II est evident que le lac ilustre a mervcille la 
nécessite créer un mécanisme intégré de gestion de 
l'exploitation des tcrres de Ia region. Nous sommes 
certains que cc problème peut etre résolu en appor-
tant quelques modifications au trace des frontières 
de la reserve de biosphere existante et avec Ic con-
cours du college Mweka.  

rapport, les colleges techniques comme celui de 
Mweka dont le travail se situe a un niveau intermédiai-
re entre la recherche et Ia gestion peuvënt se révéler 
être les établissements d'enscignement les plus effi-
caces pour les reserves de biosphere. Le rOle multiple 
des colleges rCgionaux formant des spécialistes pour 
plus d'un pays constitue un avantage supplémentaire. 

4. UTILISATION DES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT EXISTANTS POUR LA 
PROMOTION DU CONCEPT DE RESERVE DE 
BIOSPHERE 

La solution des problèmes multiples quc pose la 
gestion des rcssources naturelles du lac Manyara cst 
une tâche complexe qui exige de longues années 
d'efforts et un personnel important. Comme l'élabo-
ration du concept de reserve de biosphere peut servir 
de stimulant pour l'action, les efforts déployés par 
Mweka en tnatière d'enseignement et de formation 
des spécialistes peuvent être utiisés en qualité de 
<bougie d'allumage>>. En outre, en tant cjue 
propriétaire et gérant du terrain attenant au lac, le 
College a pris un certain nombre de mesures de pro-
tection de l'environnement de la region, a savoir: 

- creation d'un projet de plan de gestion du pare 
national (travail réalisé par les étudiants aides par le 
Service des parcs nationaux des Etats-Unis); 

- rccherches effectuées par des étudiants déten-
teurs d'un diplôme universitaire, sur les marais en-
tourant le lac (financées par le Fonds du Patrimoine 
Universe!); 

- observations aériennes de la repartition des 
animaux sauvages dans la region du corridor dc I'est 
pendant Ia saison des pluies (financées par I'Agence 
danoise du Développement International); 

- delimitation des frontières et repression du 
braconnage sur le terrain (travail des étudiants finance 
par Mweka); 

- organisation d'un séminaire consacré a !a plani-
fication de !a gestion en tant que premiere phase 
d'élaboration du plan de déploiement des stations sur 
le terrain (financée par HJCN/WWF). 

Pour le dernier point, nous insistons sur Ia tenue 
des séminaires qui constituent un outil efficace de 
formation et de gestion dans un contexte nature! 
donné. Notre experience du Parc national des monts 
Simen (voir Ethiopia Wildlife Conservation Organiza-
tion, 198) montre que l'organisation de tels semi 
naires n'exige pas de frais et apporte de bons résultats. 

Le role des établissements d'enseignernent dans Ia 
stimulation d'une gestion effic ace des reserves de 
biosphere a été démontré par CATIE a Costa Rica et 
dans les universités de McGill et de Michigan en 
Amérique du nord. Mais dans les pays en voie de 
développement oü les recherches scientifiques sont 
souvent un luxe que personne ne peut se permettre, 
I'enseignement Ct Ia formation ne doivent pas moms 
être places au centre des preoccupations. Sous ce  

5. PLAN D'ACTION POUR LE LAC MANYARA 

Le lac est une reserve de biosphere inopérante, 
cependant que les complexes naturels situés sur les 
territoires attenants sont gravcment menaces. L'étab-
lissement d'enseignement pent en l'occurrence prendre 
certaines mesures pouvant produire des résultats 
importants. Nous proposons Ic plan d'action suivant: 

- revision des frontières des reserves de biosphere 
existantes dans le but de mieux refléter Ic fonction-
nement des ecosystemes qui en font parti; 

- adaptation du systeme de gcstion du parc 
national aux critéres actuels des reserves de biosphere; 

- explication du concept de reserve de biosphere 
a toutes les organisations et personnes intéressées; 

- poursuite des recherches scientifiques et du 
monitoring sur une série de problémes sociaux Ct 
éco!ogiques lies ala gestion des territoires; 

- creation d'organes d'administration des terres 
de hi region et d'un comité consultatif; 

- utiisation de la station sur ie terrain dc Mweka 
en tant que projet-modéle pour la promotion de 
1 'instruction publique; 

- stimulation des recherches visant l'étude de 
l'impact des projets de développement sur l'environ-
nement; 

elaboration d'un plan de gestion du territoire 
central du parc national tenant compte des intérêts de 
la population locale. 

Ii faut enfin reconnaltre la nécessité d'un finan-
cement a long terme pour mener a bien n'importe 
lequel de ces projets. Dc nombreux gouvernements ne 
disposent pas tout simplement des fonds nécessaires 
pour financer les programmes a long terme de pro-
tection de l'cnvironnement face a des besoins sociaux 
et économiques plus urgents. Dans Ic cas oü le lac 
Manyara recevrait le statut de reserve de biosphere, 
c 'est Ia recherche d'une source de financernent qui 
posera Ic plus gros probléme. 
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAjNE 
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE: 

L'EXPERIENCE DIJ CANADA 

par 

George Francis 

Faculty of Environmental Studies University of Waterloo, 
Ontario, Canada, N2L 3G1 

RESUME. De nombreux programmes d'enseigne-
ment et de formation professionnelle dans le domaine 
de l'environnement ont été élaborés dans la majorité 
des regions canadiennes. CeJa répond aux intéréts 
et besoins des différents groupes de population dans 
le cadre du système d'enseigncment formel et en 
dehors de celui-ci. A l'heure actuelle, Ic Canada ne 
compte que deux reserves de biosphere qui réalisent 
de brilants programmes <<d'étude du patrimoine 
naturcb> a des fins d'éducation des plus larges masses 
de population. La creation d'au moms une reserve de 
biosphere fonctionnant avec la plus grande efficacité 
pourrait être la meileure entreprise a caractère éduca-
tif au Canada. Cela devrait pennettre de montrer la 
facon dont on peut utiliser pleinement et avec la plus 
grande souplcssc toutes les potentialités que recèle ce 
concept afin que toutes les personnes intéressées 
puissent en profiter réellement. La condition stra-
tégique nécessaire en est l'élaboration de programmes 
de recherches écologiques orientés sur la gestion et 
le contrôle de l'état de l'environncmcnt et corn-
portant des themes importants susceptibles d'intéres-
ser les groupes particuliers rd'usagers>> lies a la réser-
ye de la biosphere. Quand ces programmes auront 
été élaborés, il.sera relativement facile de coordonner 
les activités dans les domaines de l'éducation et de 
la formation professionnelle qui doivent allcr de pair; 
Le <rnodèle dc travail> ainsi Cbauché devra faciliter 
dans une grande mesure Ia creation de nouvdles 
reserves de biosphere. Ce rapport décrit certaines 
activités du Comité de Ia reserve de biosphere de 
Waterton Lakes dans le but de faire rnieux valoir le 
concept de reserve de biosphere et mentionne égaie-
inent les tentatives faites par ic- comité canadien du 
MAB en matière de creation de nouvelles ré&erves de 
biosphere. 

1. BREF HISTORIQUE DE LA QUESTION 

Ii existe au Canada de nombreux programmes 
d'enseignement et de formation professionnelle 
dans le domaine de l'environnement élaborés a I'm-
tention des étudiants et destinés a informer les 
diffCrents groupes d'âge de Ia population canadienne. 
La plupart de ces programmes ont été mis au point 
au cours des dix dernières années et sont largement  

diffuses dans les différentes rtons du pays. La 
diversité des programmes s'explique par le fait que 
bon nombre d'entre eux proviennent d'initiatives de 
professeurs particuliers ou de conseils scolaires, de 
facultés des universités, d'organisations sociales 
s'occupant de la protection de l'environnement ou 
des activités extra-scolaires et des organismes publics 
dont relève Ia gestion des ressources naturelles Ct de 
l'environnement, y compris la protection du patri-
moine naturel. 

Néanmoins le Canada n'a pas encore un système 
suffisamment représentatif de reserves dc biosphere 
qui pourrait prendre appui sur cet intérêt grandissant 
et l'expérience de l'enseignement et de la formation 
dans Ic domaine de l'environnement, et donner ainsi 
satisfaction a tout le monde. Pour diverses raisons, 
y compris le fait que dans les années 70 le Canada 
accordait plus d'attention a la réalisation des autres 
projets MAB, on s'estborné a créer deux reserves de 
biosphere: Mont Ste Hilaire, QuebeC, 1978 Ct le parc 
national de Waterton Lakes, Alberta (1979). De 
brillants programmes <d'étudc du patrimoine na-
turd>> ont été élaborés a i'intention des visiteurs des 
deux reserves, lesquelles peuvent dispenser un ensei-
gnement ou aider a la formation professionnelle pour 
les recherches sur Ic terrain. 

A la fin de 1980, après Ia réorganisation, le 
Comit'é canadien du MAB a décidé de lancer une 
étude visant a mettrc en evidence les possibilités de 
diffusion des activités du MAB parmi la population. 
Avant d'entreprendre cette tâche il ne fallait pas 
perdre de vue que ie budget limnité du comité ne per-
mettait que les contacts officieux avec les organismes 
publics concerriés et les particuliers intéressés. Par 
consequent,. l'approche pratiquée par Ic comité cana-
dien du MAB se réduisait a Ia recherche des possibi-
lités d'organiscr des groupes de militants aux quatre 
coins du Canada et desrnoyenspermettantd'appñyer 
leur action conformément aux conceptions et aux 
objectifs du MAB. 

2. LE ROLE DE L'ENSEIGNEMENT DANS LE 
DEVELOPPEMENTf DES RESERVES DE 
BIOSPHERE 

En 1980 le Comité canadien du MAB a decide de 
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réaliser en priorité des actions visaiit a ranimer et a 
renforcer Pintérêt pour les reserves de biosphere. On 
peut agir dans deux directions. La premiere consiste 
a stimuler I'intérêt pour la creation de nouvelles 
reserves de biosphere. La seconde revient a aller plus 
loin dans l'élaboration des programmes communs 
orientés sur les recherches écologiques et le monito-
ring de l'environnement en associant a ce travail les 
autorités locales et les autres propriétaires des terrains 
attenantsaux reserves. Cc n'est qu'à la suite de ce 
travail que Ia reserve sera pleinement conforme 
aux critéres determinant la notion de <réserve de 
biosphere>>. A défaut de cela, et c'est l'avis du Comité 
canadien du MAB, l'attribution formelle du statut de 
reserve de biosphere a un territoire déjà protégé ne 
pourra avoir qu'une trés faible portée a l'échellc tant 
locale que globale. 

Dans un premier temps et a la suite des efforts 
déployés dans Ce sens, on a réussi a cerner assez 
rapidement les problèmes concernant I 'enseigncment 
et la formation. En effet, hi population canadienne, 
peu inforrnée de l'activité du MAB, affichait une at-
titude sceptique a l'égard des reserves, en particulier 
des reserves de biosphere; II y avait en outre des 
erreurs de terminologie concernant les différents 
problèmcs des territoires protégés. 

Ii fallait done preparer en priorité une informa-
tion sur les reserves de biosphere adaptec aux con-
ditions spécifiques du Canada dans le but d'attirer 
I'attention sur le concept en général. En 1982 le 
Comité canadien du MAB a publié une brochure 
ilustréc en versions anglaise et française, consacrée a 
ce problème et destinée aux plus larges milieux de 
lccteurs canadiens. En 1983 elle a été rééditée en an-
glais et en esquimau en vue d'étre diffusée parmi les 
populations de l'Arctique. En 1982 un rapport a 
également été publié coritenant les données les plus 
récentes sur la procedure de creation des reserves de 
biosphere et destine aux organisations aptes a donner 
ce statut au territoire choisi ou pouvant y contribuer. 
Ces brochures ont été diffusées parmi les visiteurs 
des deux reserves de biosphere existantes; elles ont 
également servi a éveiler l'intérêt des gens qui 
devraient prendre part a Ia creation de nouvelles réser-
yes de biosphere. 

Le Comité canadien du MAB considére également 
que la creation au moms d'une reserve de biosphere 
s'acquittant pleinement de ses fonctions .ct qui 
pourrait ensuite servir de <modéle>> serait une bonne 
chose du point de vue publicitaire. Ce modéle pour -
rait en outre montrer la meilleure façon d'appliquer 
le concept de reserve de biosphere • dans des 
conditions concretes et dans l'intérêt de toutes les 
personnes concernées. Ce serait une bonne façon de 
convaincre ics sceptiques. C'est dans ce but qu'ont 
été établis quelques contacts officieux avec les colla-
borateurs de La reserve de biosphere du parc national 
de Waterton Lakes. On a procédé ensuite a Ia 
creation du Comité local de la reserve de biosphere 
pour régler les questions bees aux intéréts des proprié- 

taires privés des terres contiguës au territoire du parc 
nationaL Comme cetteexpérience a déjà été présen- 
tee a l'une des seances du Congrés, nous nous 
abstiendrons de Ia mentionner ici. 

En 1982, Le Comité canadien du MAB a préparé 
une importante edition bibliographique considérée 
comme unc contribution au développement du prog-
ramme de recherches écologiques orienté sur Ia 
gestion et le monitoring et présentant un grand in-
térét pour ie Comité de la rserve de biosphere de 
Waterton Lakes. L'édition inclut de nombreuses 
références étayant les divers aspects des connaissances 
relatives a la region dans un rayon de 50 km autour 
de Waterton Lakes et des renseignements sur certains 
problèmes intéressant le Cornité de la reserve de 
biosphere. Les résumés de plus de 800 publications 
ont été mis sur ordinateur et sont disponibles a tout 
moment. 

A l'heure actuelle, le comité de Waterton Lakes 
étudie la possibilité d'organiser des entreticns pour 
lcs- chercheurs des différentes universités et institu-
tions du Comité de la reserve de biosphere qui 
représente les intérêts des (<usagers>> et ainsi que pour 
toutes ics personnes qui s'intéressent aux connaissan-
ces spécialisées. Nous espérons que cela permettra de 
mettrc au point un programme de recherches scienti-
fiques a long terme. Ce programme devra inclure tous 
les renseignernents entérinés sur la region et être 
orienté sur les principes fondamentaux du MAB ct 
le concept de reserve de biosphere. Ce programme 
pourrait être présenté sous forme de prospectus 
permettant de recueillir des fonds provenant de 
différentes sources et servir de repère a l'actin con-
certée des chercheurs. Le Comité de la reserve de 
biosphere a déjà procédé a des entretiens préliminaires 
en vue de s'assurer la cooperation pour la solution des 
problémes lies a la proliferation de Centaurus maculo-
sa sur les pâturages et de Dentroctonus ponderosse 
aussi bien dans les zones du <<noyau sur le territoire 
du parc que sur les terres a vocation économique en 
dehors de celui-ci. Une étude scientifique similaire 
mais pas aussi complete a été réalisée dans la reserve 
de biosphere du Mont Ste Hilaire oü l'on envisage une 
série d'entretiens destinés a dégager les grandes lignes 
de cooperation dans ce domaine. 

L'élaboration de cc programme de recherches a 
long terme par le procédé mentionné plus haut doit 
également permettre de determiner de nouvelles 
possibilités de développement de l'enseignernent et de 
Ia formation professionnelle dans le domaine de la 
protection de l'environnement pour confirmer la 
justesse du concept de reserve de biosphere. Les 
deux reserves de biosphere disposent des moyens 
techniques et des possibiités pour réaliser de tels 
programmes. En consequence, II sera facile d'intro-
duire dans leurs programmes courants <d'action 
explicatiice>> les sujets lies au monitoring et aux 
recherches scientifiques sI ces derniers ont effecti-
vement lieu. 

Pour mener a bien lii mise en place de nouvelles 
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reserves de biosphere au Canada ii faut concevoir 
différemment le problème de l'information. Le succès 
en cc domaine dépendra dans une grande mesurc de 
l'importance attribuée a cc concept par les organes 
administratifs responsables et par tous ceux qui 
s'occupent directement de l'organisation et de la 
gestion de Ia reserve de biosphere donnée. II existe au 
Canada de nombreux territoires qul pourraient servir 
de bonncs reserves de biosphere si l'on considère dans 
leur ensemble les paysages de Ia zone déjà protégée du 
<noyau)) du parc ou de Ia reserve écologique et des 
terrains adjacents. Mais cette conception échouera si 
elle n'est pas considéréc comme utile etopportunc 
par ceux qui assumeront la responsabilité de l'élabo-
ration de programmes adaptés a Ia reserve de 
biosphere. Une reserve de biosphere fondée par dé-
cision administrative pourrait n'exister que sur le 
papier, alors que notre but consiste a créer une réser-
ye de biosphere en pleine activité et fonctionnant 
avec efficacité. 

C'est en tenant compte de tout cela quc le Comité 
canadien du MAB a choisi plusieurs terrains répondant 
aux critéres biophysiques de reserve de biosphere et 
situés là on la conception concourt le mieux a la 
gestion des ressources. Le facteur relativement im-
portant qui intervient dans Ic choix du site de la 
future reserve est Ia documentation relative a 
l'histoire ds recherches ou la possibilité de les 
déployer sur place. Mais cette condition ne peut pas 
toujours être respectée a Ia lettre dans les regions 
éloignées du Canada. Dans plus d'un cas semblable, le 
Comité canadjen du MAB a contribué officieusement 
a diffuser l'idée de la creation d'une reserve de 
biosphere parmi les personnes et les institutions 
intCressées. 

En conclusion, il serait tentant de parlcr des 
succès enregistrés dans I 'extension du réseau des réser- 

yes de biosphere au Canada grace a cette approche. 
Mais au lieu de cela on ne peut qu'évoquer certains 
projets d'avenir en mentionnant trois territoires on 
les entretiens se poursuivent avec succès, a savoir: Un 
plateau situé au nord de la Colombie britannique 
présentant une grande variété d'écosystèmes de Ia 
zone boréale et des écosystèmes montageux du nord 
oii habitent les principales populations de grands 
mammifèrcs: une prairie herbeuse située parmi les 
exploitations d'élevage au sud-est d'Alberta est un 
très bon exemple de sediments de sable dénudés par 
l'érosiori, parsemé de marais et coupé de baies, le 
long de Ia nyc nord du lac Erie situé au sud-ouest des 
Grands Lacs. D'autres sites-candidats ont également 
été choisis mais II est trop tot pour en parler car Ia 
question de la creation de reserves de biosphere sur 
leur base est encore a l'étude. 

S. CONCLUSION 

Tout ce qui précède nous amène a dire que Ia 
situation au Canada peut êtrc considérée comme 
favorable en puissance si Pori tient compte des possi-
bilités géographiques de creation des reserves de 
biosphere et des bonnes conditions de réalisation des 
programmes d'enseignement et de formation profes-
sionnelle dans Ic domaine de la protection de 
l'environnement. Un cataIyseur>> est nécessaire pour 
unir tous les efforts déployés dans cc domaine. Ce 
role pourrait être joué par une reserve de biosphere 
s'acquittant pleinement de ses tâches et montrant 
par là même les possibilités que recèlc la conception 
en elle-même. Le comité canadien du MAB recherche 
une documentation sur les modèles des meileures 
reserves de biosphere dans Ic monde dans l'espoir 
de mettre leurs decons>> en oeuvre au Canada. 
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LA FORMATION DU PERSONNEL POUR LES RESERVES DE BIOSPHERE, 
LES AUTRES TERRITOIRES AMENAGES ET LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES: 

L'EXPERIENCE DE CATIE EN AMERIQUE CENTRALE 

par 

Craig MacFarland, James R. Barborak et Roger Morales, 

Programme des territoires aménagés et des bassins hydrographiques (WWP), 
Centre de formation et de recherche de l'agriculture tropicale (CATIE) 

Turrialba, Costa Rica, Amérique centrale 

RESUME. Le rapport porte sur le role du Pro-
gramme des territoires aménagés et des bassins hydro-
graphiques du Centre de formation et de recherche de 
l'agriculture tropicale (CATIE). ii présente Ia descrip-
tion des tiches du Centre, du Programme, ainsi que 
des orientations essentielles de leurs activités, y 
compris la formation des spécialistes. II livre les par-
ticularités caractéristiques de la stratégie de formation 
des spécialistes du Programme et du Programmeiui-
même, incluant son aspect regional, l'assistance 
accordée a I'établissement des programmes nationaux 
de formation des spécialistes, les groupes ad hoc, les 
formes de base de l'activité, les plans d'études, les 
recommandations et les matériaux, l'interaction de 
différents types d'activité, la selection des stagiaires et 
des experts. L'efficacité du programme, son adapta-
tion aux problèmcs et circonstances locaux, l'approche 
intégréc de la gestion des ressources, l'expérience et 
les axes stratégiqUes sont également mis en lumière. 

1. INTRODUCTION 

La gestion des territoires aménagés et des bassins 
hydrographiques en Amérique centrale 

Void plusieurs décennies que furent entrepris en 
Amérique centrale des efforts isolés en vue d'assurer 
la gestion des territoires aménagés et des bassins 
hydrographiques. L'action concertée tant sur le plan 
national que regional a pris de l'ampleur par suite de 
la Premiere Conference de l'Amérique centrale sur 
Ia gestion des ressources naturelles et culturelles qui 
s'est tenue en 1974 (IUCN, 1976). A cetteconféren-
cc, les représentants des gouvernements de Ia region 
ont pris la decision de redoubler ci 'efforts en vue 
d'assurer une protection et une gestion adéquates des 
ressources naturelles et culturelles. Les resolutions 
adoptées a la conference appellent I la mise en place 
d'un réseau concerté des pares nationaux et des réser-
yes assimilées, ainsi qu'I la formation de spécialistes 
de Ia gestion des ressources. Aprés la conference, le 
nombre de pares nationaux et de reserves a rapide-
ment augmenté et Icur superficie totale s'est élargie. 

Parajlèlement I l'accroissement du nombre des 
territoires aménagés établis juridiquement et protégés 
de façon efficace en Amérique centrale, l'intérét a 
grandi,les mesures propres a assurer la gestion globale 
des bassins hydrographiques sur les territoires classes 
et en dehors d'eux se sont intensifiées. 

Plusieurs facteurs peuvent être cites, qui ont 
contribué assurément I la progression de ces tendan-
ces positives dans Ic domaine de la gestion des tern-
tomes aménagés et des bassins hydrographiques en 
Amérique centrale. Ils comprennent notamment Ia 
prise de conscience croissante des responsables et leur 
soutien I la conservation des ressources naturelles 
en tant qu'élCment essentiel des plans de développe-
ment économique, l'assistance technique et financière 
considérabics de l'extérieur. Toutefois, le facteur le 
plus important reste l'accroissement notable clans Ia 
region de spécialistes nationaux dévoués, hautement 
qualifies dans le domaine de la gestion des territoires 
aménagés. Pour des raisons historiques, l'intérêt porte 
aux projets pratiques et a la formation des spécialistes 
de la gestion des bassins hydrographiques est dépassé 
pour beaucoup par la gestion des territoires arnénagés, 
mais ces derniéres années la situation a commence a 
changer rapidement. Les changements et Ia progres-
sion intervenus sont dus surtout a l'activité du Centre 
CATIE dont Ic Programme des territoires aménagés Ct 
des bassins hydrographiques et autres, notamment 
ceux de Ia production de bois de chauffage et de 
l'agroforesterie, ont favorisé un grand nombre de 
mesures sur ic plan national et regional de formation 
de spécialistes de la protection de I'environnement sur 
Ic territoire de l'Amérique centrale. 

2. STRUCTURE ET TACHES DU CENTRE CATIE 
ET DIJ PROGRAMME DES TERRITOIRES 
AMENAGES ET DES BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES 

CATIE est un centre cI'étiides et de formation a 
but non lucratif, fondé en 1973 et destine a assurer 
l'aménagement rural en Amérique centrale en menant 
des recherches et en effectuant Ia formation de 
spécialistes de I'agriculture, de l'élevage et de gestion 
des ressources naturelles renouvelables. Les ouveme- 
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ments de cinq pays de I'Amérique centrale et Ia Re-
publique Dominicaine sont membres du CATIE. Des 
contacts étroits sont établis avec l'Institut Intera-
méricain pour Ia cooperation agricole (IICA), qui fait 
partie de l'Organisation des Etats américains (OAS.), 
qui appuie le Centre. Le Salvador s'apprête a y 
adherer, et Bélize en a fait le projet. Le siege du 
CATIE se trouve a Turrialba, Costa Rica, le Centre 
posséde des installations, y compris des terrains cle 
demonstration et d'essais, pour effectuer les 
recherches dans le domaine de l'agriculture et de la 
sylviculture. Le campus est dote d'une nouvelle 
bibliothèque excellente, de systémes modernes 
d'ordinateurs et de laboratoires de pointe, de salles 
d'études, de bureaux et de locaux a usage d'habita-
tion pour le personnel et les stagiaires. En outre, le 
CATIE dispose de terrains d'essais dans la region. 

Le CATIE est compose de trois départements 
opérationnels techniques, a savoir des cultures agrico-
les, de l'élevage et de la gestion des ressources nature!-
les renouvelables, ii emploie presque 100 spécialistes 
de plus de 20 pays. Une attention particulière est 
accordée a la recherche et a la formation du personnel 
pour la cooperation technique des pays de la region. 
Conformément a l'accorcl passé avec I'Université de 
Costa Rica (UCR.), un programme d'études du 
deuxième cycle est offert au CATIE. En outre, sont 
mis en place des stages de formation de courte durée, 
des workshops, des séminaires et ds stages de forma-
tion continue organisés annuellement par chaque 
département. 

Le Programme des territoires aménagés et des 
bassins hydrographiques (WWP) a été créé a la fin de 
1976 en tant qu'extension Ct continuation des pro-
grammes régionaux analogues organisés antérieure-
ment sous le patronage de I'Organisation pour l'ali-
mentation et l'agriculture par la Fondation des frères 
Rockefeller et le Centre tropical pour la formation et 
la recherche (prédécesseur du CATIE). Le Programme 
fait partie du département des ressources naturelles 
renouvelables qui inclut également d'autres program-
mes importants sur la sylviculture Ct la production 
forestièrc tropicale (y compris la production de bois 
de chauffage et d'autres sources d'énergie alternatives, 
Ia gestion des forêts, les plantations forestières, etc.) 
et sur l'agroforesterie. II comprend également un 
Service d'information et de documentation sur les 
foréts, le Projet pour l'Amérique latine et la Banque 
des semences des forêts de I'Amérique latine. 

La formation des spécialistes est un axe prioritaire 
du Programme des territoires aménagés et des bassins 
hydrographiques, mais c'est aussi une composante de 
l'ensemble cliversifié des projets et des activités for-
mant dans leur ensemble une stratégie régionale en 
Amérique centrale. Outre la formation, les éléments 
des du Programme sent les suivants: la cooperation 
technique eu l'assistance, la recherche, les services 
de documentation et d'information, Ia promotion de 
Ia cooperation régionale; ces éléments sont combines 
dans un ensemble de projets pilotes prioritaires de  

démonstration/essai dans les pays de la region. Tous 
les projets et les activités sont choisis conjointement 
avec les organisations nationales chargées de la gestion 
de ressources naturelles et sont réalisés avec Ia coo-
pération des organismes et des équipes nationaux. 

Le Programme a l'avantage d'assurer le succès de 
Ia cooperation avec les organismes nationaux publics 
de gestion des ressources naturelles, avec les établis-
sements, notamment avec les équipes - interdiscipli-
naires et, dans certains cas, avec des groupes nationaux 
ou locaux de particuliers et/ou les universités dans 
l'élaboration et la réalisation des plans et des 
strategies pour ies systèmes nationaux des territoires 
aménagés et des bassins hydrographiques, dans Ia 
formation d'un nombre important de spécialistes, de 
techniciens et du personnel auxiliaire pour Ia pro-
tection de l'environnement. 

Le Programme fait office d'organe assurant la 
liaison des agences d'assistance et des organisations de 
protection de l'environnement qui n'ont pas de re-
presentations dans Ia region, comme par exemple 
IUCN/WWF. International, WWF - USA, UNESCO, 
Service du Poisson et de la faune sauvage des USA et 
Service des pares nationaux des USA. Leur personnel 
fait partie a titre de membres et de conseillers des 
différentes commissions de l'IUCN (dent commis-
sions pour les parcs nationaux, pour la planification 
de I'environnement et la protection des espèces rares). 

En effet, tous les services mentionnés sont rendus 
a ces pays a titre gratuit. De temps en temps, dans 
certains cas de projets pilotes portant sur la gestion 
des territoires aniénagés et des bassins hydrographi-
ques nevralgiques, le Programme assume une respon-
sabilité plus directe, et établit (moyennant finances) 
des cadastres des ressources, des plans de gestion, 
des propositions pour le financement, etc., sous f or-
me d'accords de cooperation avec les gouvernements 
des pays de la region et/ou les agences d'assistance et 
les organisations de protection de l'environnement 
internationales ou bilatérales. Dans ces cas de figure, 
la participation des équipes nationales de spécialistes 
est obligatoire; en outre, le personnel national ou 
international est parfois cmployé sous contrat a 
temps plein ou partiel. Les projets récents du type 
susmentionné sont: le projet a Costa Rica <<L'établis-
sement du cadastre des ressources naturelles de la 
reserve de biosphere La Amistad Talamanca Range Ct 
sa planification (Morales et aL, 1983; CATIE, 1982) 
et l'étude effectuée en vue de définir la méthodologie 
de planification des systèmes de reserves de biosphèrcs 
et son application a Costa Rica, qui a été financée par 
le Programme sur I'homme et Ia biosphere de 
l'UNESCO (Cifuentes, 1983). 

Le Programme a obtenu quelques subventions 
pour couvrir les dépenses opérationnelles cle l'activité 
en Amériquc centrale et au Panama et une aide con-
sidérable pour les projets individuels sur le terrain 
dans chaque pays de Ia region et pour les manifesta-
tions régionales et nationales portant sur la formation 
des spécialistes. Les subventions proviennent de 
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sources très diverses, a savoir: Association interna-
tionale du développement (AID) / Costa Rica, AID! 
Panama, AID/ROCAP, DDA (Organisation suisse de 
développement), Organisation pour I 'aiim entation Ct 
I'agriculture, Société de preservation de la flore et de 
la faune, IICA, Fondation interaméricaine IUCN. 
Fondation Kellog, Association d'assistance aux 
especes rares (RARE), UNEP, UNESCO (programmes 
sur l'homme et la biosphere et de I'héritage mondial), 
Service du Poisson Ct de Ia faune sauvage des USA, 
Service des parcs nationaux des USA, WWF Interna-
tionaJ et WWF -.- USA. 

Ces efforts ont exercé un impact important dans 
la region au point de vue de l'état des territoires 
aménagés qui s'est sensiblement amélioré dans Ia 
derniére décennie, surtout au cours des 5 on 6 der-
nières années, grace en grande partie au Programme 
des territoires arnénagés et des bassins hydrogra-
phiques qui a joué un role catalyseur. Le mérite 
essentiel reside dans le fait que le Programme a contri-
bué a I'amélioration qualitative et quantitative des 
ressources humaines capables de planifier et de gérer 
les systèmes de la flore et de Ia faune sauvages, des 
territoires et des établissements, et de renforcer ces 
derniers. 

Jusqu'à ces dernières années, et pour des raisons 
historiques, le Programme accordait I'essentiel de son 
attention a la gestiori des territoires aménagés. Mais a 
partir du milieu de 1982, lâ partic du Programme por-
tant sur Ia gestion des bassins hydrographiques a 
connu un développement rapide. Le nombre de 
spécialistes a plein temps a augmenté, le programme 
de recyclage des spécialistes diplOmés a été per-
fectionné, une action en vue d'accorder une assistan-
ce technique, de former des cadres Ct d'effectuer des 
recherches a été entreprise dans la region, tout ceci 
grace a l'aide financière de ROCAP—AID pour une 
période initiale de 2 ans. 

3. FORMATION DES SPECIALISTES ET 
ACTIVITES DU PROGRAM?IE DES TERRITOIRES 
AMENAGES ET DES BASS1NS 
HYDROGRAPHIQUES 

A partir de 1977, ic Programme a organisé ou a 
pris part a plus de 30 manifestations régionales de 
formation de courte durée, a élaboré, vérifié et per-
fectionné la formation spécialisée pour la gestion des 
territoires arnénagés et a fait de mème en partie pour 
la gestion des bassins hydrographiques dans le cadre 
des recherches effectuécs par les stagiaires du 
deuxième cycle (post-graduate studies) du départe-
ment de la gestion des ressources naturelles renouve-
lables de CATIE. Nous présentons les résultats les 
plus importants de cette experience.  

3.1. Les besoins régionaux, Ic schema génCral et Ie 
caractéristiqucs de Ia stratégie et du programme de 
Ia formation des spécialistes 

3.1.1. Les problémes et les besoins communs de 
Ia region. Les recherches effectuées ont mis en 
evidence certains problèrnes qui se sont avérés 
communs a tous les pays de Ia region sur Ic plan des 
besoins en spécialistes de gestion des territoires aména 
geS: 

au debut (milieu des annCes 1970) ii n'existait 
pas dans Ia region pratiquernent de spécialistes, a 
I'cxception de quelques professionnels de l'échelon 
supérieur; 

- Ics besoins en spécialistes sont tres grands dans 
la region et atteignent au moms 2500-3500 cadres 
pour une période de 20 ans (1980-2000); 

- la formation de spécialistes de tons les niveaux 
est requise. Le groupe essentiel des techniciens (gar-
des forestiers, guides, conseilers pour les problémes 
de I'agriculture) est le plus nombreux, ii comprend 
a peu prés 70 % du personnel; 

- ii n'existe pas dans les pays de Ia region de pro-
grammes de formation des cadres pour Ia gestion des 
territoires aménagés, ce sujet ne figure pas non plus 
dans les programmes des autres disciplines, A l'excep-
tion de l'effort de Costa Rica entrepris au niveau 
universitaire (sciences naturelles), et de certaines 
agences de la gestion des ressources naturelles a 
Costa Rica et au Panama; 

Ic personnel qui rejoint a des rythmes rapides 
les effectifs des agences de Ia gestion des territoires 
aménagés a une formation initiale différente; 

- la majorité écrasante du personnel assurant Ia 
gestion des territoires aménagés commence sa carrière 
dans les établissements de gestion des ressources na-
turelles sans Ctre formés pour la gestion des territoires 
aménagés ct avec une experience pratique insuffisante 
ou inexistante. 

3.1.2. La stratégie et Ic programme de formation 
du personnel, leur caractéristique. Les traits, principes 
et orientations de base de la strategic et du program-
me de formation des spCcialistes sont les suivants: 

Priorité aux manifestations régionales 
L'effort essentiel lors de l'élaboration, l'exécu-

tion et la determination du volume des etudes est 
concentré surtout snr les activités du niveau regional, 
dont les participants représentent tons les pays de 
Ia region ou un grand nombre d'entre eux, ce qui 
contribue a l'élévation de l'efficacité et permet 
d'économiser les moyens. 

Soutien parallêlc au développement des program-
mes nationaux de formation 

Les programmes et les manifestations au plan 
national jouissent aussi d'un soutien. La majorité 
des manifestations régionales sont organiées dans 
des pays particulicrs. Outre le Programme des tern- 
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toires aménagés et des bassins hydrographiques, 
un ou plusieurs établissements nationaux particip ent 
chaque fois a la conception, l'organisatiori, Ia prépara-
tion des documents et l'évaluation des résultats. S'iI 
s'agit de manifestations moms importantes au niveau 
national, Ia cooperation du Programme se réduit a 
une assistance d'ordre technique en fonction du 
besoin particulier du pays, ou bien a une contribu-
tion a la conception et a l'évaluation des strategies de 
formation, des programmes et/ou des activités, a une 
consultation sur les méthodes et les moyens techni-
ques d'enscigiement, a la fourniture des modules 
(circulaires, recommandations) qui servent de base 
pour certains programmes et activités. 

C. Les groupes spécialisés 
Le gros des manifestations de formation du 

Programme vise trois groupes de stagiaires: 
Niveau B 	spécialistes du niveau supéricur 

(gérants), responsables qui prennent les decisions; 
- Niveau C - spécialistes du niveau inférieur 

(gérants); 
Niveau D 	spécialistes et personnel technique. 

Dans certains cas, deux groupes supplémen-
taires apparaissent, a savoir le niveau A les respon-
sables qui déterminent la politique, et le niveau E - 
techniciens de base. Cctte approche est adoptée en 
vue d'atteindre une haute efficacitC de formation et 
l'économie des moyens pour les raisons mentionnées. 

A l'étape initiale (1977-1980) la tâche essentielic 
était de former dans chaque pays un minimum dc 
spécialistes compétents et dévoués des niveaux B et 

Aprés la réalisation de cet objectif (debut 1980), 
l'attention s'est toumée vers la formation proressive 
d'un nombre considerable de techniciens et de spé-
cialistes dans les regions et l'augmentation du nombre 
de spécialistes des niveaux B, C et D. Mais a cause du 
développement quelquefois lent des programmes 
nationaux en général, et de celui de Ia formation des 
spécialistes du niveau E en particulier, Ic Programme 
des territoires aménagés et des bassins hydrographi-
ques a commence a organiser des manifestations a 
titre d'expérience pour ic niveau en question en vue 
de stimuler l'action nationale et de développer les 
formules vérifiées. 

Types essentiels d'enseignement 
Le Programme a recours aux méthodcs les plus 

diversifiées. Nous en présentons la description en 
donnant les details et les caractéristiques pour chaque 
type: 
I.Le programme de maitrise de CATIE—UCR 

Ce programme sélectif est offert au campus de 
CATIE.Normalement, le programme est étalé sur un 
a deux ans et les stagiaires, considérés comme <mem-
bres d'effectifs associés>, sont tenus d'effectuer une 
these pratique portant sur les projets ou bien sur Ics 
activités prioritaires a l'échelon regional du Program-
me. 

ILLes cours de maitrise réguliers de CA.TIE 
Les stagiaires sont initiCs de façon solide aux 

concepts et principes de base de Ia gestion des tern-
toires aménagés, y compris Ia méthodologie, les 
méthodes et les techniques allant de pair avec une 
lecture intense de Ia littérature; ils sont en outre 
obliges de faire un stage dans les équipes avec leurs 
partenaires de Costa Rica suivant deux orientations: 
us établissent soit un plan générai de la gestion et du 
développement d'un territoire classé, soit un plan 
d'éducation et de propagande dans le domaine de Ia 
protection de l'environnement pour un autre tern-
toire. 
III. Les carrefours de base suivant les sujets et les 
cours de durée Iimitée 

Le trait essentiel dc ces manifestations dynarni-
ques, qui durent de 3 a 4 semaincs et sont consacrées 
a un seul sujet, consiste en leur orientation nette sur 
l'aspect pratique du sujet en question au cours des 
experiences sur ic terrain. Après avoir acquis les con-
naissances des concepts, des principes, des méthodes 
et des techniques, les participants passent 70-75 % 
du temps a travailler dans les équipes sous le patrona-
ge d'un expert et a preparer les matériaux comme, 
par exemple, un plan de gestion, un programme 
d'éducation dans Ie domaine de l'environnement ou 
une série de projets de vulgarisation de la protection 
de l'environnement pour un territoire quelconque. 
IV.Les carrefours et les cours de .durée limitée 

La conception de ces carrefours et cours rappelle 
celle des carrefours de base, I'accent étant mis sur le 
stage pratique et la preparation du produit reel pour 
la region des territoires aménagés. Néanmoins, vu la 
duréc et les possibilités limitées, us doivent être concus 
soigneusement et porter exclusivement sur des themes 
pouvant être traités en une semaine ou moms. 
V.Les séminaires ambulants 

Ces séminaires présentent une large variété de 
possibiités de formation iriitiale et d'initiation a des 
categories et des problémes divers a l'aide d'approches 
Ct de techniques différentes. Bien que limités dans le 
temps, ces séminaircs donnent urie possibiité ex-
cellente aux spécialistes et aux techniciens de prendre 
connaissance d'une large gamme de problèmes et de 
solutions possibles, car en 2 ou S semaines un grand 
nombre de territoires arnénagés et de bassins hydro-
graphiques dans plusieurs pays est visité. 
VLLes conferences techniques 

Les conferences techniques sont égalcmcnt deve-
nues des manifestations de formation. En rassemblant 
d'importants groupes de spécialistes de problémes 
différents, de niveau de competence et d'expérience 
pratique divers et en concentrant l'attention des 
participants sur un süjet particulier, ces conferences 
consistent en ui% échange d'cxpérience et d'informa-
tion instructif. 
VII. La formation sur Ie terrain 

Ce choix s'avére parfois le meilleur pour effectuer 
la formation des particuliers ou de petits groupes et 
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résoudre les problémes spécifiques qui ne dernandent 
pas la tenue de manifestations plus importantes. En 
outre, cela permet de rassembler les spécialistes con-
frontés a des situations spécifiques analogiques. 
On peut dire en résumé que tous les types de for-
mation se sont avërés efficaces, chacun présentant 
bien sftr des avantages et des défauts, mais, conçus 
et appliqués correctement, ils sont a mèmc d'atteindre 
certains objectifs Réunis dans un système global, 
disons, dans un programme de formation, us peuvent 
contribuer daris une large mesure a la satisfaction 
efficace et économique des besoins en formation de 
la region. 

Le programme d'enseignement, les recominanda-
tions et les matériaux 

Toutes les manifestations du Programme mettent 
en relief les approches interdisciplinaires pour la solu-
tion des problèmes de la gestion des ressources na-
turelles, se concentrent sur les approches et les 
aspects stratégiques et tactiques, soulignent Vim-
portance de I'expérience des travaux sur le terrain 
et des travaux pratiques, Ct elles évoluent constam-
ment en fonction des nouvelles connaissances et de 
l'expérience acquise dans le domaine de la gestion des 
territoires aménagés et des bassins hydrographiques. 
Le programme d'enseignement et les matériaux di-
dactiques reflètent cette tendance. 

Les liens entre les manifestations et ic processus 
de selection des stagiaires 

Les différentes manifestations forment un tout 
coherent qui permettent, d'une part, de dispenser une 
formation différente en profondeur et en largeur 
portant sur les mêmes themes de base, prévoient, 
d'autre part, un large éventail de themes. Ceci rend 
possible la satisfaction d'un grand nombre de besoins 
varies tant au niveau des groupes spécialisés qu'en 
prenant en consideration les intérêts de la spécialisa-
tion. Grace aux contacts que le Programme maintient 
avec les services charges de la gestion des ressources 
dans toute la region par l'intermédiaire des projets 
piotes, les missions de consultation technique et les 
manifestations de formation, ii est possible d'as-
surer la selection des candidats a l'avance, de concert 
avec les agences nationales. 

Les experts 
La majorité des experts fait partie du personnel 

du Programme et des agences nationales de la region. 
Dans certains cas, les agences internationales ou 
bilatérales accordent leur concours en envoyant leurs 
collaborateurs qui possèdent une experience de travail 
en Amérique latine. Le service des parcs nationaux 
des Etats Unis et le Service du Poisson et de la faune 
sauvage des USA sont les micux places pour accorder 
ce genre d'assistance. Les facteurs des du succès dans 
ces cas sont la competence des experts choisis et leur 
juste repartition suivant les tâches spécifiques de for-
mation. 

4. L'INTERACTION AVEC LES AUTRES 
PROGRAMMES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAIJX DE FORMATION 

Le Programme des territoires aménagés et des 
bassins hydrographiques n'a pas 1 'ambition de satisfaire 
tous les besoins de la region. Aussi sa strategic prévoit-
elle l'utilisation la plus complete des autres program-
mes disponibles, et le soutien a l'établissement de 
nouveaux programmes. Certaines manifestations 
internationales et les programmes appropriés 
complètent Ia formation des spécialistes dans Ia 
region. Signalons-en les plus importants: 

4 ou 5 cours de durée limitée et des conféren-
ces en langue espagnole organisés chaque année aux 
Etats-Unis par le Service des parcs nationaux des 
USA et le Service du Poisson et de la faune sauvage 
des USA sur différents aspects de la gestion des 
territoires amenages et la fore et la faune sauvages 
pour le personnel de l'Amérique latine; 

séminaire international sur les parcs nationaux 
et les territoires assirnilés, organisé annuellement 
par le Service des parcs nationaux des USA, les parcs 
du Canada et l'Université de Michigan (Wetterberg, 
1982). 

Dans certains cas, le Programme contribue a la 
réalisation des programmes d'enseignement de 
deuxiême cycle et de doctorat destinés a Ia formation 
des spécialistes de l'Amériquc latinc dans le domaine 
de la gestion des territoires aménagés et des bassins 
hydrographiques Iorsque les theses ont un caractère 
international cu ont trait a l'Amériqu.e latine; le per-
sonnel et les stagiaires possédant une experience 
importante dans la region font également objet d'as-
5 istanc e. 

En guise de conclusion, notons qu'un nombre 
important d'organisations internationales et bilatéra-
les accordent leur soutien, y compris un soutien 
financier, aux cours de formation du Programme des 
territoires aménagés et des bassins hydrographiques 
et/ou aux seivices nationaux de Ia region. Notons que 
les contributions les plus importantes viennent de 
l'AID, de Ia Fondation Kellog, de la Fondation des 
frères Rockefeller, de 1'UNESCO, du Service du 
Poisson et de la faune sauvage des USA, du Service 
des parcs nationaux des USA, du WWF—USA. 

5. PROBLEMES ACTUELS ET PERSPECTIVES 
DE LA FORMATION DES SPEC IALISTES DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME DES TERRITOIRES 
AMENAGES ET DES BASSINS 
HYDROGRAPHIQUES 

Une stratégie et un plan détaillé de I'enseignement 
dans la region sont élaborés dans le cadre du Program-
me pour Ia période de 1984 a 1988. us se basent sur 
les besoins en spécialistes des pays de la region, sur 
l'évaluation des manifestations effectuée par des 
stagiaires et des experts, sur le contröle sélectif de 
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l'activité des ex-stagiaires, sur Its aperçus des besoins 
dans la region en spécialistes de Ia gcstion.dcs tern-
toircs aménagés et des bassins hydrographiques, ef-
fectués par It Programme Ct de concert avec 1'AID, 
sur Its recommandations contenues dans le rapport 
présenté en 1980 par la branche américaine du WWF 
et portant sun les besoins en spécialistes des ressources 
naturelles en Amérique latine ct dans Its pays des 
Caraibes. Les objectifs, les tâches, Its plans d'enseigne-
ment sont destinés a completer Its autres programmes 
de formation dans ou en dehors de la region. (WWF--
USA, 1980). 

6. LA FORMATION DES SPECIALISTES DU 
PROGRAMME DES TERRITOIRES AMENAGES 
ET DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES ET LES 
RESERVES DE BIOSPHERE 

Ii existe actuellement trois reserves de biosphere 
en Amérique latine: Darien. an Panama, Talamanca 
Range-La Amistad a Costa Rica et Rio Platino a 
Honduras. Les trois directeurs et plusieurs membres 
du personnel de ces reserves ont suivi Its cours de 
formation du Programme, et a son tour le personnel 
du Programme a accordC un concours d'ordre techni-
que dans I'établissement du régistre des ressources 
naturelles et des plans de gestion des trois reserves, 
y compris Its programmes d'études a long terme pour 
le personnel de chacune dc ces reserves. Un colla-
borateur du Programme a travaillé en qualitC de con-
seiler technique en chef Ct a participé comme expert 
aux cours de recyclage du personnel des reserves, 
organisés avec la cooperation du Programme sur 
l'héritage mondial. Ces cours se sont tenus dans Ia 
reserve de biosphere de Talamanca Range-La Ami-
stad en février 1983, avec la participation des effectifs 
de cette résérve et de celle de Darien, ainsi que des 
reserves de biosphere et des sites de l'héritage mondial 
du Guatemala, de Colombie et du Pérou. Ces cours 
oflt été jusqu'à present l'unique manifestation de 
formation sur Its problêmes des reserves de biosphere 
en Amériquecentrale. 

Les collaborateurs du Programme ont aide a 
mettre en place des comités nationaux du Programme 

L'Homme et la BioSphere>> au Honduras et au Nica-
ragua, us ont donné en outre des conferences sur It 
Programme et plus spécialement sur Its reserves de 
biosphere au cours des premieres sessions des comités. 

La pratique montre que la formation des 
spécialistes des reserves de biosphere peut s'effectuer 
dans la region avec It concours du Programme, ainsi 
que d'autres manifestations, tenues par le CATIE 
dans le domaine de l'agroforesterie, des systèmes de 
production mixte, de la production de bois dc chauf -
fage, de Ia gestion des foréts, etc., par les Cchanges de 
personnel des reserves existantes et projetées en 
Amérique centrak et dans les pays voisins. Comme il 
a été déjà note, pour élargir Its connaissances sur Ia 
conception• des réscrves de biosphere et sur It 

Programme sur l'héritage rnondial des spécialistes de 
la region charges de Ia gestion des ressources na-
turelles et culturelles et pour aider Its reserves de 
biosphere et obtenir It soutien Ie ces spécialistes, les 
conferences sur Ta base de ces deux programmes sont 
presquc toujours incluses dans les manifestations dc 
formation du Programme des territoires aménagés 
et des bassins hydrographiques. 

L 'obstacle principal emp êchant 1 'organisation de 
manifestations consacrées exciusivem en t aux ré ser-
ves de biosphere, la gestion efficace des reserves de 
biosphere existantes et l'augmentation de leur 
nombre, est reprCsenté par Its ressources financières 
limitées affectées par It Programme <L'Homme et 
Ta Biosphere>> de l'UNESCO pour la formation, la re-
cherche appliquée, la protection, l'amélioration de 
l'équipement Ct des programmes d'enseignemcnt sur 
les reserves de biosphere. Les services de gestion des 
ressources naturelles de la region se trouvant sous 
pression financière ne sont pas intéressés a classer 
les territoires en défens existants ou projetés et les 
bassins hydiographiques aménagés, si cela ne ga-
rantit pas une aide financièrc complémentaire de l'ex-
térieur. Jusqu'à present, Its trois reserves de biosphere 
de la region qui sorit déjà des sites de l'héritage 
mondial (Platano et Darien) ou proposées d'y Ctre 
incluses (Talamanca Range) jouissaienit d'une aide 
considerable de Ia Convention sur l'Héritage mondial. 
Mais l'aide financièrc provenant dc cette source sur Ta 
protection et le développement des reserves de 
biosphere, les manifestations de formation du per-
sonnel pour Its résrves de biosphere et Its sites de 
l'héritage mondial organisécs par It Programme des 
territoires aménagés et des bassins hydrographiques se 
réduit de façon dramatiquc. Ceci produira incontes-
tablement un effet négatif sur la gestion des reserves 
de biosphere et des sites de l'héritage mondial, dimi-
nucra l'intérêt a leur égard dans la region, réduira Its 
possibilités de CATIE et du Programme pour Ta for-
mation des spécialistes des reserves de biosphere et 
des sites de l'héritage mondial. 
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ANNEXES 

Annexe I 

LA PROTECTON DE LA NATURE EN U.R.S.S. 

par 

V.S. Cheveloukha 

Vice-ministre de I 'Agriculture de 1 'U. R. S.S. 

Permettez-moi de saluer cordialement tous Ies 
participants au Premier Congrs mondial sur les réser-
yes de biosphere. 

L'Union Soviétique possédant une grande variété 
de ressources naturelles assure une production in-
dustrielle et agricole de grande envergure, effectue 
des transformations profondes en vue d'amliorer les 
condifions de travail et de vie des gens soviétiques. 
Les mesures de protection de l'environncment font 
partie intégrante des plans de développement socialet 
économique de 1'U.R.S.S. 

La protection de la nature dans riotre pays ct 
une affaire importante it I'échelle de I'Etat, consacrée 
par Ia Constitution de 1'U.R,S.S. et par une série de 
Lois et de décrets émanant du gouvexnement Ct qui 
se manifeste dans l'attitude économe des Soviétiques 
a I'égard de Ia nature. 

Dans notre pays, le maximum est fait pour garan-
tir non sculement une gestion économc, mais aussi 
pour trouvèr les moyens du maintien de l'équiibre 
naturel. Le boisement de larges étendues réduit 
l'effet néfaste des vents sees sur les récoltes; des 
reservoirs d'eau et des systèmes d'irrigation d'urie 
grande capacité sont construits dans les regions andes; 
des installations d'épuration sont mises en place; 
l'implantation de technologies a faible taux de 
déchets acquiert une ampleur croissante; un réseau 
de territoires en défens a été créé; Ia cooperation 
internationale devient plus importante; l'idée dc Ia  

protection de l'environnement gagne du terrain, le 
niveau d'éducation écologique de Ia population 
s61ève constamment. 

La strategic de l'utilisation de Ia.nature a l'étape 
actuelle du soc:ialisme est déterminéc par les decisions 
du XXVIC  Congrès du PCUS. <<Les orientations 
essentielles du développement économique et sociaJ 
de 1'IJ.R.S.S. pour 1981-1985 et la période allant 
jusqu'à 1990>>, adopté'es par Ic Congrés, comporte 
un chapitre a part Protection de Ia nature3, qui con-
tient un programme de mesures a long terme. Ce 
n'est pas une stratégie de (survic>, avancée par des 
futurologues, ou bien de (<conservation>), mais une 
stratégie d'action active progressiste, de prospérité 
basée sur I'utilisation et la reproduction scientifi-
quemcnt fondées, équilibrées et intégrées des riches-
ses naturelles, sur l'effort concerté des forces de Ia 
société et de Ia nature dont les hommes et la nature 
sont bénéficiaires. 

L'agriculture de grande envergure se développe 
intensément dans toutes les regions naturelles et 
économiques du pays et est appelée a fournir des 
produits alimentaires a la population et des matières 
premieres aux industries de transformation. 

L 'intensification de 1 'agriculture soviétique se 
poursuit suivant les axes principaux: augmentation de 
Ia production sur Ia base de Ia croissance de la pro-
ductivité du travail, mécanisation intégrale, croisan-
ce des cadences des transformations sociales de la 
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campagne, développement des liens de l'infrastructure, 
perfectionnement de Ta gestion, développemcnt des 
complexes agro-industriels. 

Les activités de production des entrep rises agrico-
les et de toutes les branches du complexe agro-in-
dustriel sont étroitement liées a la nécessité d'une 
utilisation équilibrée de Ia nature. 

En U.R.S.S., un programme important de tra-
vaux de bonification (irrigation, drainage, boisement) 
est réalisé, des systmes d'agriculturc scientifiquement 
fondés et de technologies adaptées qui réduisent les 
consequences néfastes des intempéries sont implantés. 
Plus de 70 % des regions agricoles du payssont situées 
dans des zones de sCcheresse Ct dans des regions oi 
I'humidité est insuffisante. Pour prévoir le caractère 
et l'orientation des changements éventuels des éco-
systèmes naturels, l'activité des reserves de biosphere 
revêt une importance particulière. Je m'arréterai 
briévement sur les problémes de Ta protection des 
composants de la biosphere. 

La protection de l'air est effectuée dans notre 
pays sur la base de Ia Loi de l'U.R.S.S. <<Sur la pro-
tection de 1'air, adoptée en 1980. Les normes des 
taux limites de la concentration des substances 
nuisibles daiis Pair out etC Claborécs et mises en 
pratique a partir de 1949. Le contrôle de l'état de 
l'air est assure par le Comité d'Etat de I'U.R.S.S. de 
I 'hydrométéorologie et du contrôle du milieu naturel 
et par le Ministère de Ia sante de l'U.R.S.S. Ces orga-
nes sont investis du pouvoir d'arrCter le fonctionne-
ment de toute entreprise coupable de violation du 
régime étab!i. 

Lcs plans de développement économique prévoient 
des investissements annuels considérables destinés a 
la protection de l'air. La mise en place de technologies 
sans déchets se trouve constamment au centre de 
1 'attention. Les entreprises dont les technologies ne 
se prêtent pas a une modification Cvitant Ia pollution 
de !'air sont évacuées en dehors de Ia vile suivant un 
plan. 

Les masses atmosphériques ne connaissent pas de 
frontières rationales. Aussi, les prob!èmes de Ta pro-
tection de l'environnement concernent-ils tous les 
pays et ils doivent être rCsolus globalement, autre-
ment dit, par l'action de toutes les nations. L'Union 
SoviCtique entretient une cooperation active dans cc 
domaine avec les pays du C.E.E. et elle est prête a 
coopérer avec tous les Etats intéressés. 

Le sol est une des richesses de base de tout pays, 
le moyen principal de production pour une série de 
branches économiques et avant tout pour l'agriculture. 
Les terres cultivCes fournissent 88 % de l'Cnergie 
alimentaire; 10 % sont obtenus des terres naturelles. 
Les terres arables constituent un peu plus de 4 mu-
liards d'hectares (soit 30 % des terres) dont 1,5 mil-
liards d'hectares sont cultivés, et représentent les 
meilleures terres. 

La croissance démographique rapide exige l'aug-
mentation constante de Ta production agricole. Mais 
la superficie des terres arables de la planète se réduit,  

comme on le sait, de 5 ou 7 millions d'hectares 
chaque année. Et !'humanité est confrontCe au prob-
léme global de Ta protection des terres, de leur utiisa-
tion rationnelle et de l'élévation de leur fertilité. 
C'est a cet effet que sont entreprises dans notre pays 
des mesures de grande envergure de lutte contre 
l'érosion des solS, leur salinisation et pollution; les 
terres affectées sont recultivées, la reproduction 
élargie de Ta fertilité des sols est poursuivie, des tech-
nologies agricoles de protection des sols sont in-
troduites. Le chaulage des sols acidiques est opéré sur 
de grandes étendues, sans quoi l'élévation de Ia fertii-
té est inconcevable. La superficie des terres irriguées a 
atteint 18 millions d'hectares, et celle des terres 
drainées, 15 millions d'hectares. Un effort important 
a Cté consacrC en vue de cultiver les terres en friches 
et en jachére au Kazakhstan: une base importante 
pour Ia production de blé de haute qualitC a Cté créée 
conformément aux Fondements de Ia legislation fon-
cière de T'U.R.S.S. et des républiques fédréées, adoptCs 
en 1968. La propriété d'Etat de Ia terre, l'octroi du 
droit de jouissance gratuite de Ia terre permettent 
une7 utilisation rationnelle est une protection plani-
fiées. Pour établir le cadastre des terres a partir du 
1 novembre 1972 un Ljvre d'Etat sur les ressources 
fonciéres a été crCé. Le contr1e d'Etat de l'uti!isation 
des terres est exercC par les Soviets des députés du 
peuple et les organes relevant du Ministére de !'agri-
culture. 

Pour le volume de ses cours d'eau, I'U.R.S.S. 
dépasse de beaucoup les plus grands pays. Mais Ia 
repartition territoriale des ressources en eau de sur -
face n'est pas régulière. Cette irrégularité et Ta consom-
mation croissante de l'eau, conditionnée par le 
dCveloppement industriel et agricole impétueux ont 
provoqué dans certaines regions un manque de 
ressources en eau. 

La consommation d'eau dans l'économie nationa-
le atteignait approximativement 150 km 3  ct 1960 
et 288 km 3  en 1980, dont 50 % a usage agricole. 
L'uti!isation de l'eau dans le pays ne fera qu'augmen-
ter dans !'avenir. Dans ces conditions, des mesures 
sont appliquCes en vue d'économiser l'eau et d'arrêter 
le rejet des caux usées. Des normes scientifiques 
d'utilisation Ct d'évacuation de l'eau sont mises en 
pratique dans plus de 1700 entreprises, ainsi que des 
technologies de pointe d'épuration des eaux d'Ccoule-
ment et de Ta rCcupération des sediments; des systemes 
dos d'approvisionnement en eau sont introduits. 

Pour rendre rationnelle l'utilisation de l'eau dans 
Ic pays, on a é!aboré plus de 100 schémas d'utilisation 
intCgrale et de protection des ressources en eau, in-
clu ant le lac Baikal, la mer d'Azov, les fleuves Oural, 
Belaia, Oufa, Térek, Koubari, Boug occidental, le 
lac Balkhach, etc. 

La construction de systèmes de bonification de 
haute qualité technologique comportant un coeffi-
cient élevé d'utilisation des terres, des pertes minimes 
d'eau, comprenant un ensemble de mesures propres 
a rendre Ics terres cultivables, a Cviter la salinisation 

277 



secondaire ou l'emmarécagement, surtout dans les 
regions dc production de coton et dc riz, a pris de 
1 'ampleur. 

La satisfaction des besoins des entreprises in-
dustrielles en eau est prévue essentiellement par le 
développement de systèmes dc circulation d'eau et 
de son utilisation secondaire, par la creation de 
systémes d'utiisation de l'eau sans rejet. Par con 
sequent, le taux de l'eau circulaire a double usage 
dans le volume général de l'eau utilisée a des besoins 
industriels atteindra 70 % dans un proche avenir. 

Les rapports dans le domaine de l'utilisation de 
I'eau sont regis par les Fondements de Ia legislation 
sur l'eau de-l'U.R.S.S. et des Républiques fédérées. 

Les principes de base de Ia conception écologique 
determinant l'attitude de l'homme a I'égard de la 
fore et de Ia faune en Union Soviétique sont les 
suivants, a savoir, la preservation de toute la variété 
d'espèces de la fore et de la faune indépendamment 
de la valeur qu'elles représentent pour l'homme, la 
protection de l'abondance et de l'intégrité des corn-
munautCs naturelies par leur utilisation rationnelle. 
Ces principes ont jeté les bases de la stratégie de 
protection du régne végétal et animal, favorisée par 
Ia spécificité du régime social en U.R.S.S. ct les 
acquis des sciences modernes. 

Dans nos actions, nous partons du fait que de 
I'utilisation rationnelle et la reproduction des ressour-
ces végétales dependent non seulement le développe-
ment normal de l'économie nationale et la satis-
faction des besoins de la population en produits, mais 
aussi, la preservation de la qualité et Pélévation de 
la productivité de la biosphere dans son ensemble. 

Les forêts revêtent une grande importance dans le 
fonctionncment de la biosphere. L'Union Soviétique 
est appélée avec raison la premiere puissance forestière 
du monde. Plus de 20 % des reserves de bois sont 
concentrés en U.R.S.S. Ct occupent une superficie 
totale de presque 1,2 milliards d'hectares. Dans un 
but de protection et d'utiisation rationnelle des fo-
rêts dans notre pays, a été adoptée la Loi <Fonde-
ments de la legislation forestlére de I'U.R.S,S. et des 
républiques fédCrécs>), au terme de laquelle les foréts 
d'U.R,S.S. sont classées en categories en vue dc leur 
mise en défens pour assurer l'exploitation continue 
et rationnelle des forêts et en éviter l'épuiscment. 
La sauvegardc de tout un complexe naturel créc lcs 
conditions pour la preservation des liens consortiaux 
entre la végétation et le régne animal, ce qui contri-
bue a la stabilité des populations. 

La réglementation juridique de la protection et 
de l'cxploitation du règne animal est baséesurlaLoi 
de I'U.R.S.S. sur Ia protection et l'exploitation clu 
règne animal, adoptée en 1980. En U.R.S.S. la captu-
re des espèces rares, des espèces ayant une valeur 
scientifique, culturelle ou esthétique ou bien sc 
trouvant sous protection d'après des conventions 
internationales est formellement défendue. La captu. 
re  de tous les animaux faisant l'objet de chasse ou 
ayant une valeur industrielle et qui représentent des  

sources de matières premieres précicuses est rigoureu-
sement limitée, il en est de même des animaux jouant 
un role important dans la defense biologiquc des 
plantes cultivées et sauvages. 

La nouvelle orientation consiste en l'élargissement 
des aires d'habitation et Ia reproduction des popula-
tions des espèces rares en voie de disparition, la 
creation de plants spéciaux destinés a l'élevage en 
voliére des espéces dont la preservation dans les con-
ditions naturelles représente des difficultés insurmon-
tables. A l'heure actuelle, sont mis en place en fon-
ctionnent avec succès des plants pour l'élevage 
d'espéces rares telles quc grues, oiseaux de proie, 
outardes, coqs de bois, aurochs, gazelles (Gasella 
subgutturosa), capricornes. De nouvelles popula-
tions d'hémiones en Turkménie et au Ka.zakhstan, de 
cerfs de Boukhara au Tadjikistan et au Kazakhstan 
ont été formées. Les assises scientifiques de la préser-
vation des espèces rares de Ia fore et de la faune en 
voie de disparition sont énoncées dans un document 
special - Ic Livre rouge de I'U,R.S.S., dont la 
deuxième edition contient 457 espéces d'animaux, 
603 espéces de plantes vasculaires, 20 macromycètes, 
29 lichens, 32 espèces de mousse. La deuxième édi-
tion du Livre rouge indique les premieres espèces 
animales qui sont passées a la catégorie des espèces 
restaurées. Ce sont les pionniers des pages <vertes>>: 
aurochs, macaribos, phoques de Ladoga, cygnes 
nains, bernacles, coqs des bouleaux du Caucase, 
goélands roses, cobras de l'Asie centrale. Une action 
importante est entreprise dans cette direction et tout 
porte a espérer que dans l'avenir Ia liste des espèces 
restaurées sera plus longue. 

En Union Soviétique, un système de territoires en 
défens est mis en place, qui comprend des monuments 
naturels, des territoires a usage vane, des pares na-
tionaux et des reserves d'Etat, forme supreme de 
protection des complexes naturels. Toutes ces formes 
de territoires faisant I'objet d'une protection spéciale 
ne cessent de se perfectionner et d'évoluer. 

Les reserves de l'Union Soviétique sont des étab-
lissemcnts de recherche, des laboratoires naturcis, 
des centres culturels et de vulgarisation de la pro. 
tection de Ia nature et de I'élévation de I'éducation 
écologiquc dc la population. Notre pays compte 145 
reserves, dont la superficie totale est de 13,6 millions 
d'hectares. Lcs terres des reserves sont exclues de 
l'usage économique et affectées aux reserves pour 
toujours.. Un régime unique de protection rigoureuse 
est établi sur leur territoire. 

Une série d'arrêtés et de décrets signés par 
V.I. Lénine stipulent que les reserves font partie du 
patrimoine du peuple, et que leur objectif principal 
est Ia réalisation des tâches scientifiques auxquelles 
est confronté le pays. 

Une attention particulière est accordée a la préser-
vation, la reproduction et I'élimination du danger de 
disparition de nombreuses espèces rares de plantes 
et d'animaux industriels précieux. L'if, le buis, le 
tagête d'Amour, Ic nélombo, les pins de Pitsiinda et 
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d'Eldar, les parties des steppes d'étiêpe, k castor, la 
marmotte-bobac, l'élan, l'hémione, le saigak, 
I'aurochs, les cerfs Sika et de Boukhara, Ic capricorne, 
l'urus de Caucase, Ic tigre, le leopard, la zibeline; les 
oiseaux: le flainant, le heron argenté, Ic francolin, 
le faisan constituent Ia liste incomplete des plantes 
et des animaux sauvés de Ia disparition dans notre 
pays. Les reserves ont non seulement préservé des 
animaux et des plantes rares, mais cues ont enrichi 
et continuent d'enrichir les territoires avoisinants fré-
quentés par ces anirnaux et ces plantes au cours de 
leur reproduction naturelle. 

Les reserves de I'Union Soviétique ont réuni uric 
documentation importante sur la biologic et l'Ccolo-
gie des animaux Ct des plantes. Les résultats des 
recherches sont réguliêrement publiés. dans les recueils 
édités par des reserves et dans d'autres editions du 
pays. 

Les reserves en Union Soviétique constituent des 
oasis de nature vierge au milieu des paysages trans-
formés par l'homme. Ce sont des monuments 
majestueux du role créateur de Ia nature, de son har-
monic, de son immense valeur économique et esthéti-
que, de sa beauté. 

Les reserves servent a multiplier les richesses natu-
relles en permettant d'augrnenter sur les territoires 
adjacents des pesées iridustrielles sur les animaux 
faisant I'objet de Ia chasse, en augmentant par là-
méme l'effet économique. Elles proagcnt les idées 
nobles dc Ia protection de la nature et donnent la 
possibilité aux hommes d'admirer sa beauté et de 
s 'enrichir spirituellenient. 

Une contribution importante a l'élaboration des 
bases théoriqucs du programme <<L'Homme et la 
Biosphère> a été apportée par d'éminents savants 
russes, notamment V.V. Dokutchaev, son élève 
V.I. Vernadski, et d'autrcs. 

V.I. Vernadski a prévu I'impact croissant qu'excr-
cera l'homme sur Ia surface terrestre. Ii a pane du 
passage a la noosphère, autrement dit d'une action 
raisonnable de l'homme sur la nature, d'unc utilisa-
tion et d'une gestion des ressources naturelles inté-
grées, planifiécs Ct scientifiquement fondées qui 
prévoient la restauration de ce qui a été détruit par 
I'homme. La biosphere Ct SCS composants possèdent 
des liens fonctionnels complexes Ct Ia liquidation 
d'un mailon dans ces liens peut entrainer des con-
sequences imprévisibles. Aussi est-il important de 
preserver certains écosystèmes avec toute lent diver-
site d 'organisation structurale et fonc tionnelle. 

C'es't pour Ia réalisation de ces tâches dans le cadre 
du programme iL'Homme et la Biosphère> que sont 
créées les reserves de biosphere. Dix nouvelles reserves 
ont été proposées, outre les sept déjà existantes dans 
notre pays. Les reserves de biosphere et les stations 
dc biosphere en U.RS.S. constituent la base du 
contrOle écologique continu et assument les tâches 
principales suivantes: 

- preservation du fonds de gene des organismes 
vivants et des modéles des écosystèmes et des paysa-
ges; 

- contrOle de I'état des écosystCmes et de leurs 
composants protCgés de l'impact direct anthropogène; 

- développement des mCthodes de pronostic des 
changements de I'état de l'environnement, des formes 
et des strategies de Ia gestion des ressources naturelles; 

- réalisation des táches d'éducation écologique 
de la population. 

Toutes les reserves de biosphere d'Union SoviCti-
que sont dotCes d'équipements spéciaux pour deter-
miner les changements de fond dans la biosphere, pro-
voqués par les activités directes de l'homme et de Ia 
société. 

Nous envisageons d'élargir le réseau des.territoires 
en défens, notarnment, des reserves de biosphere. A 
l'heure actuelle l'établissement du projet de réseau 
des reserves d'U.R.S.S. est achevé. Des reserves, y 
compris des reserves de biosphere, seront aménagées 
dans toutes les zones naturelles. 

Une des conditions essentielles de l'efficacité des 
mesures pour une utilisation rationnelic de la nature 
et pour la prevention des situations de crise est 
l'éducation écologique, appelée a assurer la culture 
écologique de l'activité de production et du compor-
tement de l'homme. 

L'éducation écologique doit Ctrc entendue 
comme une formation a toutes les étapes de la vie du 
citoyen, une conception ct une éthique du comporte-
ment, basées sur Ia réalisation du lien indestructible 
qui unit toute I'humanité et tout individu a l'avenir 
de la biosphere, I'inculcation de la conviction profon-
de de la nécessité d'une attitude raisonnable et res-
ponsable envers Ia nature. 

Les sociétés de protection de la nature des répub-
liqucs fCdérCes, qui réunissent presqu'un quart de la 
population dii pays contribuent a la réalisation de 
cette noble cause. Panmi ces sociétés, la plus ancienne 
est celle de la RSFSR qui compte presquc 85 millions 
de membnes. 

Un travail efficace de diffusion des connaissances 
sur la nature et des méthodes de protection de l'en-
vironnement est effectué dans plus de 1800 univer-
sites populaires de protection delanature, frCquentées 
par 200 mille étudiants. La creation de Maisons de la 
nature (centres méthodologiques) est une forme 
nouvelle de travail. 

Les mass media jouent un rOle actif dans l'éduca-
tion écologique de Ia population. La presse centrale 
et locale public réguliêrement des articles sur les 
pnoblêmes les plus importants de Ia protection de 
1 'envilionnement. L 'Exposition des réalisations de 
I'économie nationale de 1'U.R.S.S. assure Ia diffusion 
des acquis de Ia science, des techniques, de Ia culture, 
l'enseignement des méthodes de production les plus 
avancées aux travailleurs de toutes les branches de 
l'économie nationaie. 

L'Union Soviétique participe I de nombreux 
accords internationaux sur la protection de l'environ-
nement et l'utilisation rationnelle des ressources na-
turelles. Un large réseau de marécages protégés est 
mis en place dans notre pays en conformité avec 
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les dispositions de Ia Convention de Ramsar sur la 
protection de ces territoires comme lieu d'habitation 
des oiseaux nageants. L'UnionSoviétique participe 
activement a la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de la flore Ct de Ia faune sauvages 
menacées de disparition. Nous soutenons Ia con-
clusion des accords internationaux sur la réglementa-
tion, la limitation et la prevention de tous les types de 
pollution de l'environnement. 

L'Union Soviétique est représentée dans un 
nombre important d'organisations internationales, 
dont l'Union Internationale de la protection de Ia na-
ture et des ressources naturelles, le Comité interna-
tional pour Ia protectiOn des oiscaux, le Bureau in-
ternational pour l'étude des animaux aquatines, etc. 
Le programme de cooperation des pays membres du 
C.A.E.M. dans le domaine de la protection et de 
I 'amelioration de I 'environnem ent, de 1 'u tilisation 
rationnelle des ressources naturelles se realise de 
façon efficace. 

La cooperation bilatérale dans le cadre des 
accords conclus avec la Finlande, la France, les USA 
etc. s'avère efficace. 

Nous tâchons d'aider les pays en voie de develop-
pement dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (UNEP). L'Union 
Soviétique a déjà organisé deux voyages spécialisés 
pour les spécialistes de la protection de l'environne-
ment des pays de l'Asie, del'Afrique et de I'Amérique 
latine, incluant Ia visite de certaines reserves d'Etat 
de I'TJ.R.S.S., oii ils ont pu prendre connaissance des 
principes d'organisation des territoires en défens et 
des recherches qui y sont effectuées. 

Les exemples qui illustrent la solution de 
nombreux prob!èmes théoriques et pratiques de Ia 
protection de l'environnement dans notre pays, dans 
les pays voisins et autres, montrent qu'il est possible 
de preserver et dans plusieurs cas d'améliorer le milieu 
nature! environnant !'homme. L'eau, !'air et les sols  

peuvent être plus purs; ics produits de la fore et de 
Ia faurie sauvages ne doivent pas s'épuiser; et les 
paysages pittoresqucs doivent servir de sources d'in-
spiration aux poètes, aux artistes, travailleurs in-
teflectuels et manuels. Les succès dans le domaine 
de Ia protection dc I'environnement peuvent être oh-
tenus par la voie des efforts concertés des savants et 
des travailleurs pratiques a l'échelle nationale et in-
ternati onale. 

Les reserves de biosphere, dont le réseau a couvert 
tous les continents, et les biomes sont devenus des 
centres importants de documentation sur !'état de la 
biosphere. Ii faut que cc réseau fonctionne de façon 
intense et efficace. Son élargissement est également 
requis. Les spécialistes de Ia protection de I'environne-
ment en Union Soviétique se guident sur les résotu-
tions du XXVIe  Congrès du PCUS de <<continuer la 
formation sur une base scientifique du réseau de 
systCmes naturels en défens et de sites en vue d'élabo-
rer les recommandations sur l'utilisation rationnelle 
des ressources naturelles>>. Nous somrnes convaincus, 
que ce travail sera couronné de SUCCèS et poursuivi 
de façon concertée, avec Ic concours dc toutes les 
organisations intéressées. 

Nous estimons qu'on pourrait dépenser a Ia noble 
cause de la protection de !'environnement une partie 
au moms des rnoyens que I'humanité destine actuelle-
ment a Ia course aux armements. L'arrêt de Ia course 
aux annemenl:s, Ie refus d'accumuler les potentiels 
militaires, la reduction équi!ibrée des armements, Ia 
prevention de la catastrophe nucléaire, la preservation 
de !a paix sur La Terre favoriseront une cooperation 
plus Ctroite des spCcialistes de la protection de 
I'environnement du globe, contribueront au succès 
de leur activité, assureront Ia réalisation des résolu-
tions de l'Assemb!ée Générale de l'ONU., notammcnt 
Sur la responsabilité historique des Etats de Ia con-

servation de la nature de Ia Terre pour ics gCnérations 
actuelle et futures>>. 

Annexe II 

LA CONCEPTION DIJ MONITORING ECOLOGIQUE 
ET LES RESERVES DE BIOSPHERE 

par 

Yu.A. Izrael 

Président, 
Comité d'Etat pour l'Hydrométéorologie et le contrôle de l'environnement, 

Mosc ou 

RESUME. Actuellement, on élabore et on intro-
duit en U.R,S.S. un système de monitoring de l'état 
de I'environnement. Son but est de mener des obser-
vations system atiqucs des changements anthropo- 

genes de I'état de I'environnement, ainsi que leur 
estimation et prevision en fonction des différentes 
variantes du développement social et économique de 
la societe. Les reserves de biosphere sont appe!ées 
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a jouer un role très important dans la solution d'un 
problème spécifique du monitoring écologique de 
fond, celui de l'estimation des tendances globales 
des changements dans l'état des systémes écologiques. 

En analysant les résultats des travaux menés ces 
dernircs années dans ce domaine, on peut dire 
qu'aujourd'hui les recherches dans Ic cadre du moni-
toring écologique en U.R.S.S. passent du premier 
stade, celui de l'élaboration de son idéologic, a celui 
de son application pratique, de son unification Ct 
optimisation dans le cadre du réseau des reserves de 
biosphere. 

INTRODUCTION 

Ces dernières années, I'épuisement de nombreuses 
ressources naturelles et une certaine tension dans les 
rapports entre l'homme et la biosphere ont nécessitC 
Ia rationalisation de l'utilisation de la nature. Cela a 
suscitC l'apparition de plusieurs nouveaux courants 
dans l'écologie, la nécessitC de nouvelles recherches 
fondarnentales et appliquées et a converti l'écologie 
d'une partie académique de la biologic en une vaste 
science de I'environnement dont Ic but est d'analyser 
de façon exhaustive l'état de I'environnement, les 
processus naturels et leurs changements arithropogèncs, 
y compris les aspects géochimiques, biologiques, sani-
taires, hygiéniques et autres. Le rOle de l'information 
écologique, sa relation avec les connaissances théori-
ques se présentent sous un aspect totalement nouveau 
dans l'écologie moderne. L'élaboration et la réalisa-
tion de programmes spécifiques en vue d'obtenir des 
informations écologiqucs de facon systématique et 
la creation d'un service écologique intégré sont néces-
saires. Les reserves de biosphere peuvent jouer un rOle 
important dans cc processus en tant que bases pour Ia 
collccte de données inform ationnelle s et pour la 
réalisation des programmes mentionnés plus haut, en 
tant qu'éléments du réseau de monitoring écologique. 

CONCEPTIONS DU MONITORING DE L'ETAT 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Avec Ic 'développement de la technique, 1 'homme 
a acquis davantage de possibilités d'agir sur la nature, 
de la trarsformer et d'exploiter les ressources nature!-
les. Voilâ pourquoi l'information écologique lui est 
devenue indispensable afin de determiner les con-
ditions naturelles optimales pour la réalisation de 
différentes entreprises, pour la prevision des facteurs 
favorables et défavorables l'activité économique et 
pour prendre des mesures en vuc de diminuer Pin-
fluence des conditions défavorables sur la vie et 
l'activité des hommes. Une telle information inclut 
des données concernant I'état objectif de l'environne-
ment et des previsions concernant des changements 
d'etat des complexes naturels. 

Les changements naturels dans l'état de l'environ- 

nement sont observes et étudiés par divers services 
(hydrornétéorologique, seismologique, ionosphérique, 
gravimétrique, magnétométrique, etc.) fonctionnant 
dans de nombreux pays. Mais pour distinguer les 
changements anthropogènes sur Ic fond des variations 
naturelles, il est devenu nécessaire d'organiser des 
observations spéciales sur le changement de la 
biosphere sous I'impact de I'activité humainc. 

Le terme ((monitoring)) est apparu pour Ia 
premiere fois Ia veille de la Conference de Stockholm 
sur l'envirorincment, organisée par l'ONU en 1972. 
Les premieres propositions ont été élaborées par les 
experts de la commission spéciale SCOPE en 1971. 
On peut trouver des mentions concernant cc système 
dans les recommandations de la Conference de Stock-
holm (Mann, 1973). Le terme <monitoring> lui-méme 
est apparu sans doute par opposition (ou en complé-
ment) au terme de contr61e), dont la compréhen-
sion supposait non seulernent l'observation et Ia 
collccte de données mais aussi des éléments d'action 
et de gestion. 

En U.R.S.S., les discussions sur les systémes de 
monitoring se sont intensifiées a la veille de Ia Con-
férence Intergouvernementale sur le Monitoring 
convoquée par le Conseil de gestion de !'TJNEP a 
Nairobi (Kenya, février 1974). Ii faut souligner que 
des observations sur les changements dans la biosphere 
provoqués par des causes anthropogénes ont déjà été 
menées auparavant, notamment par le Service Hydro-
météorologique d'U.R.S.S. 

Les divergences entre les conceptions du système 
global d'observation et les bases scientifiques du 
monitoring existant en URSS, et celles prévalant 
ailleurs, ont été évoquées a plusieurs occasions. 
L'essentiel de ces rapports a été publié dans la revue 
<<Météorologie et HydroIogie (Izrael, 1974), Ct dans 
Tes documents de plusicurs conferences (Izrael, 1975; 
MAB Report, 1974). Plus tard, ces questions ont été 
examinées d'une façon plus détaillée (Izrael et at, 
1978; Izrael, 1979), 

Dc I'avis de l'auteur, le terme monitoring'> 
devrait être bien spécifié. II a été dit: <<II est plus 
correct d'appeler <<monitoring>> un système d'obser-
vation permettant de distinguer les changerne7 ts dans 
l'état de la biosphere dus a l'activité humainc> Tzrael, 
1974). Cette definition du monitoring a été soutenue 
par des savants de renom en U.R.S.S. (Guérassimov, 
1975) et àl'étranger (Mann, 1974). 

Plus exactement, un tel système devrait être 
appelé monitoring des changements anthropogènes 
de I'environnement. Ii convicnt de distinguer d'abord 
le monitoring de Ia pollution anthropogène. Cepen-
dant, pour distinguer les effets anthropogènes, ii 
sera nécessaire d'inclure des données concernant la 
variabilité natutelle de I'environnement. Dans cc cas, 
le terme <<monitoring>> n'impliquera pas une nouvclle 
definition des services géophysiques existants. 

Le monitoring est un système d'information a 
objectifs multiples. Ses buts essentiels sont: le contrOle 
(observation) de I'état de Ia biosphere, l'estimation et 
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la prevision de son état, la determination (estimation) 
du degré d'influence anthropogéne sur l'environne-
ment, Ia detection des facteurs et des sources d'une 
telle influence. 

3. LE MONITORING ECOLOGIQUE ET SA 
REALISATION EN URSS 

Le monitorage écologique est un sous-système 
intégré du monitoring de Ia biosphere. Ii comprend 
les observations, I'estimation et Ia prevision des chm-
gements anthropogénes de I'état de Ia composante 
abiotique de la biosphere (y compris du changement 
du niveau de la pollution du milieu naturel), de la 
réponse des écosystèmes a ces changements (Izracl et 
al., 1978) et des changements anthropogènes dans les 
écosystèmes, c'est a dire des changements dus a Ia 
pollution, a l'utiisation agricole des terres, a I'abatta-
ge de la forét, a l'urbanisation, etc. Ainsi, le monito-
ring écologique inclut aussi bien les aspects biologi-
ques que géophysiques (physiques). Une condition 
nécessaire au bon fonctionnement du monitoring 
écologique est Ia nécessité d'obtenir comme résultat 
final I'estimation et la prevision de l'état des 
éc osystèmes et 1 'estimation de I 'équilibre écologique 
dans les écosystèmes. Le monitoring écologique est 
obligatoire pour toute estimation globale de l'état de 
Ia biosphere. 

C'est précisément pour cela que Ia base théorique 
du monitoring du point de vue de l'estimation de 
l'état de la biosphere a un niveau global et regional a 
connu un fort développement au cours de ces der-
nières années. Ces questions ont été soulevées dans le 
rapport au cours de la délibération du Projet 14 du 
Programme de 1'UNESCO <<L'Homme et la Biosphere>> 
propose par 1'U.R.S.S. (Etude de Ia Pollution de 
!'Environnement et son Influence sur Ia Biosphere) 
(Guérassimov et aI, 1976; MAB, 1974), et au Premier 
Symposium soviéto-américain sur le projet commun 
<<Reserves de Biosphère> (Reserves de Biosphere, 
1977); plus tard, les grandes options du monitoring 
écologique ci le programme de leur réalisation ont été 
formulés, ainsi que les programmes complexes 
adéquats (Guérassimov et al, 1978; Izrael, 1979; 
Izrael et al, 1978; Filippova et al, 1978). Après cela, 
il a été propose d'organiser un service écologique 
special et permanent répondant a toutes les exigences 
du monitoring écologique (Izrael, 1978). Dans Ic 
système global de monitoring de l'environnement 
(GEMS) on accorde une attention toute particuliè-
re au monitoring écologique (Martin and SelIa, 
1977). Le problème de I'estimation de la réponse des 
écosystêmes marins et terrestres aux agressions de 
l'environnement, qui représente sans aucun doute 
une des plus importantes composantes du monitoring 
écologique, est examine dans le cadre du monitoring 
global. (Nat. Acad., 1976). 

On peut affirmer que I'organisation d'un monito-
ring écologique régulier a commence en URSS sur la  

base des reserves de biosphere. La délibération de 
cette question a commence en 1974 ct elle a été 
incluse dans Ia cooperation soviéto-américaine dans le 
domaine de l'environnement. Dans lc premier rapport 
a ce sujet, en 1975, les représentants de la partie 
soviétique (Guérassimov, Izrael et Sokolov, 1976) 
ont exposé une conception de l'organisation des 
reserves de biosphere (Stations) en vue d'étudier, de 
contrôler ci de prévoir les changements anthropogé-
nes dans l'état de la biosphere. Ainsi, le programme 
complexe de monitoring écologique, prévoyant les 
observations permanentes des indicateurs de fond de 
l'Ctat de la biosphere et des changements dus a des 
causes anthropogénes, ainsi que ics etudes en vue de 
justifier scieritifiquement Ic choix des paramètres 
adéquats pour contrôler I'état du milieu nature!, ont 
été inclus au nombre des objectifs des reserves de 
biosphere: protection des écosystèmes naturels et du 
fonds génétique végétal et animal, et recherches spéci-
fiqu es. 

Le développement du programme complexe de 
monitoring écoIogique de fond sur Ia base des réser-
yes de biosphere en URSS a été permis par les efforts 
communs de p!usieurs organisations de recherche 
soviétiques et notamment Ic Laboratoire de Monito-
ring de l'Environnement et du Climat auprès du 
Comité d'Etat de 1'U.R.S.S pour l'Hydrométéorolo-
gie et le Contrôle du Milieu Naturel, et l'Académie 
des Sciences de I'U.R.S.S. (LAM) (sous-programme 
du monitoring complexe de fond, comprenant le 
monitoring des pollutions du milieu naturel et le 
monitoring des répQnses biologiques.a I'agression de 
Ia pollution de I'environnement) (Izrael et a!, 1978; 
Izrael Ct a!, 1978; Izrael et a!, 1980), !'Institut de 
Geographic de l'AS de I'URSS (sous-programme 
d'étude des caractéristiques fonctionnelles des écosys-
temes naturels modèlcs Ct leurs modifications anthro-
pogènes) et I'Institut de la Morphologie Evolutionnel-
le et de l'Eco!ogie des Animaux de l'AS de !'U.R.S.S. 
Sévertsev (sous.programme du contrôle de !'état de Ia 
biote). Le programme comprend égaiement les pro-
positions des organismes de protection de la nature 
du Ministére de l'Agriculture de 1'U.R.S.S. (Fédorov, 
1974). 

Le programme du monitoring écologique de fond 
sur la base des reserves de biosphere inclut les parties 
suivantes: 

- monitoring des pollutions du milieu naturel et 
d'autres facteurs de l'action anthropogène; 

- monitoring des réponses de Ia biote a l'action 
anthropogène, surtout les niveaux de fond de la 
pollution; 

- observations des changements des caractéristi-
ques fonctionnel!es et structurelles des écosystemes 
naturefs intacts <rnodèles> et leurs modifications 
anthropogènes. 

Les observations relatives au monitoring des pot-
lutions du milieu naturel doivent foumir une informa-
tion suffisante sur Ia concentration de différentes 
impuretés dans l'environnement (y compris la biote), 
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sur les processus de la migration et du métabolisme 
de ses éléments, leur accumulation et leur transfor-
mation (Izrael et al, 1977; Izrael et al, 1978). Sur la 
base de ccs considerations, on a formé unc liste priori-
taire des éléments faisant l'objet du monitoring de 
fond (voir tableau). 

Cette partie du programme prévoit égalcrnent le 
mesurage caractérisant l'état de I 'environnement 
(opacité de l'atmosphère, pH du milieu aquatique), 
I 'observation de certains paramètres hydrométéorolo-
giques suffisants pour l'interprétation des processus 
de transfert, de dispersion et de migration des 
polluants, de radiation solaire (y compris le rayonne-
ment ultra-violet). Ces observations sont menées dans 
les reserves de biosphere de I'U.R.S.S. et aussi a Ia 
Station de Fond de Borovoié (Nord du Kazakhstan). 

Le monitoring de la composante biotique de Ia 
biosphere (monitoring biotique) c omprend 1 'enregist-
rement des réponses de Ia biote, l'cstimation de 
l'influence qu'ont sur la biote les niveaux de pollu-
tion proches de ceux du fond. Un tel objectif est 
nouveau dans son pnncipe et les approches nécessaires 
ont été récemment cxposées (Izrael et al, 1978; Filip-
pova et a!, 1978). Le programme de cette partie du 
monitoring écologique au niveau de fond dans les 
reserves de biosphere a été également décrit (Izrael 
et a!, 1978; Izrael, et a!, 1980). L'objet du monito-
ring biotique, I'état des biocenoses naturelles et leurs 
éléments, possèdent une plus grande variabilité 
naturelle temporelle et spatiale que l'état de la 
composante stagnante (abiotiqu e) des écosystémes 
naturels. Cela engendre nombre de difficultés sérieu-
ses dans la réalisation de la partie du programme de 
monitoring écologique de fond qui est axée sur Ia 
distinction des tendances anthropogènes dans l'état 
de Ia biote des regions de fond. Ces difficultés sont 
dues a la nécessité de distinguer un petit signal (chan-
gement anthropogène) sur un fond de <bruiTh con-
sidérable (variations naturelles dans I'état des élérnents 
de Ia nature vivante). Aussi le sous-programme de 
monitorage biotique prévoit-il I 'obtention d'informa-
tions écologiques de deux types. 

Premièrement, l'obtention d'un champ de sensi-
bilité des espèces biologiques aux polluants priori-
taires dans un diapason proche du fond qui est établi 
dans des conditions de laboratoire contr-ôlables dans 
des installations spéciales maintenant les conditions 
constantes de l'environncment, c'est a dire en l'ab-
sence de bruit>> (Kunina Ct Rudkova, 1982). Ces  

experiences donnent des résultafs. permettant des 
estimations comparées des effets écologiques provo-
qués par l'action de différents polluants. Ccs données 
sont également nécessaires a Ia prevision des con-
sequences écologiques du changement de fond global 
et regional de Ia pollution de l'environnement. Dc 
telics experiences sont déjà inenées en commun par 
LAM et 1'Universit6 dc.Moscou. 

Dcuxièmement, l'étude dans la nature dans les 
regions de fond (y compris dans les reserves de 
biosphere de l'UE.SS) des caractéristiques temporelles 
et spatiales des espèces biologiques qui sont ic plus 
sensibles a la pollution de fond et dont l'état des 
populations possède la plus faible variabilité naturelle. 
Les lichens sont étudiés en premier c as, d'après les 
spécialistes, us répondent aux critéres formulés ci-
dessus. Actuellement, LAM a élaboré une méthode 
spéciale et effectué la surveillance lichenométrique de 
lichenflore épiphyte dans les reserves de biosphere 
d'U.R.S,S. (Insarov et Pchiolkin, 1982) prévue par Ic 
programme de monitoring écologique de fond. 

4. CONCLUSION 

On dispose actuellement d'unc quantité con-
sidérable de données concernant Ia dynamique de 
changement du niveau de fond de la pollution de la 
composante abiotique des écosystémes des reserves 
de biosphere par les polluants prioritaires, ainsi que 
les paramètres de l'état de leurs composants biolo-
giques. Les résultats concrets du monitoring écologi-
que, abiotique et biotique dans les reserves de bio-
sphere scront présentés dans plusieurs de nos rapports 
a ce Congrés. 

Nous pouvons aujourd'hui affirmer que le premier 
stade, celui des recherches, de I'élaboration et de Ia 
formulation des principes et des objectifs majeurs est 
sommairement achevé dans le cadre du monitoring 
éco!ogique complcxc réalis dans les reserves de 
biosphere. On peut considérer que le premier Congrés 
International sur Ics Reserves de Biosphere met Ia 
fin i la période préparatoire et marque le debut d'une 
nouvelle période, celle de Ia réalisation, de l'applica-
tion Ct de I'optimisation des programmes d'observa-
tions et de recherches écologiques, l'accumulation 
tie l'information nécessaire a Ia regulation de la 
qualité du milieu naturel a un niveau global et ré-
gional a grandc échelle. 
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Tab! e a u 

IMPURETES PRIORITAIRES DANS LES MILIEUX NATURELS A MESURER 
DANS LES RESERVES DE BIOSPHERE 

Impuretés mesurées 
Milieu 

- 
Atmosphere Précipitations Eaux de So! Biote 

atmosphériques surface et 
souterraines 

Particules en suspension + 
Ozone* + 

Oxyde de carbone + 

Oxydes d'azote + 

Hydrocarbures + 

Benz (a) pyrene + + + + + 

Compose organo-chiorique (DDT, etc.) + + + + + 

Métaux lourds (Plomb, mercure, cadmium, arsenic) + + +** + + 

Dioxyde de carbone + 

Fréons + 

Elements biogènes (azote, phosphore) + + + 

Anions et cations*** + 

Radionuc!éides + 

* Volume integral et concentration dans la couche près de La surface. 
'''Y compris le methyl de mercure. 

***D'apres le programme WMO. 
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Annexe III 

DISCOURS D 5OUVERTURE DU CONGRES DU REPRESENTANT DE L'UNESCO 

M. Batisse 

Directeur Général Adjoint (Secteur Scientifique) 

J e voudrais tout d'abord transmettre les saluta-
tions les plus cordiales de Mr Amadou-Mahtar M'Bow, 
Directeur Général de I'UNESCO, et ses meilleurs 
voeux de succès au Premier Congrés International sur 
les Reserves de Biosphere. Mr M'Bow aurait certaine-
ment accepté avec plaisir votre aimable invitation a 
inaugurer Ce CongrCs, n'était la session du Bureau 
Executif qui le contraint a rester a Paris. 

En effet, le Directeur Général est particuliére-
ment intéressé par le Programme <<L'Homme et la 
Biosphère>, dans le cadre duquel se tient cette impor-
tante reunion. Je voudrais remercier en son nom le 
Ministre Adjoint de I'Agricuiture, Mr. Sheveloukha, 
qui a aimablernent ouvert ce Congrès et souligné par 
sa presence l'importance qu'on attache aux concep-
tions et aux idées de cc Congrès dans la République 
Socialiste Soviétique de Biélorussie et en Union 
Soviétique. A travers vous, je voudrais transmettre 
les rernerciements de l'UNESCO a toutes les personnes 
et organismes responsables de la République Socialiste 
Soviétique de Biélorussie et de 1'Union Soviétique qui 
ont contribué dans telle ou telle mesure a l'organisa-
tjon matérielle et intellectuelle de cc Congrés. Nous 
sommes surtout reconnaissants au Comité d'Organisa- 

tion de ce Congrès qui a fait tout son possible pour 
surmonter les difficultés imprévues qui ont perturbé 
de nombreux projets de voyage, et a assure aux parti-
cipants la possibilité de venir a Minsk. Ces efforts sont 
venus completer le travail d'organisation du Congrès 
qui a commence ii y a deux ans a Minsk et a Moscou. 
Tout cela a permis d'ouvrir cc Congrès dans les 
meilleures conditions possibles avec la participation 
de spécialistes de formation scientifique Ct technique 
extrêmement variée. Selon les dernières informations, 
126 participants de 51 pays se sont réunis dans cette 
salle, sans compter ceux de I'U.R.S.S. 

A cette étape, je voudrais égalernent presenter 
mes remerciements a d'autres organisations interna-
tionales qui ont contribué sans ménager leurs efforts 
a la coordination et a l'organisation de leurs activités 
dans le domaine de la protection de la nature, parti-
culièrement dans le cadre du Groupe pour la Conser-
vation des Ecosystêmes formé de représentants de 
1'UNEP, de la FAO, de l'IUCN et de 1'UNESCO. Je 
voudrais aussi souligner le fait que c'est seulement 
grace a I'aide financière de I'UNEP qu'un si grand 
nombre de personnes, surtout des pays en voie de 
développement, ont Pu prendre part a ce Congrés. 
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Je ne m'arrêtcrai pas sur la grande attention que 
I'UNESCO a toujours accordé a la protection de Ia 
nature. Notre organisation a sans doute été marquee 
par I'influence de son premier Directeur Général, Ic 
célébre biologiste anglais Julian Huxley, Ct par le 
role qu'dlle ajoué en 1948 dans Iacréation de l'IIJCN. 

Aujourd'hui, aprés une longue evolution, l'activi-
té de 1'UNESCO dans ce domaine est concentrée sur 
deux poles majeurs et complémentaires. Le premier 
conceme la réalisation de la Convention sur la pro-
tection du patrimoine culturel Ct naturel mondial. 
Actuellement, 82 pays y participent. La Convention a 
son fond opérationnel: le but de la Convention est 
d'identifier les sites naturels et culturels d'intérêt 
universel dü a leur valeur exceptionnelle et, au besoin, 
de mobiliser toutes les possibilités a l'échelle interna-
tionale pour leur protection. Un certain nombre de 
reserves de biosphere a été inclus dans la Liste du 
Patrimoinc Mondial. 

Le second pOle de l'activité de 1'UNESCO 
représente le principal centre d'intérêt de notre Con-
gres, c'est-à-dire l'organisation d'un réseau interna-
tional dc reserves de biosphere qui se crée dans 1e 
cadre du programme intergouvernemental <<L'Homme 
et la Biosphére>. 

C'est une nouvelle conception comportant de 
nombreux aspects trés différents et qui a connu une 
certaine evolution au fur et a mesure que la théorie 
se transformait en pratique. C'est un élément si im-
portant du programme MAE que l'on croit parfois 
que MAE se compose seulement des reserves de 
biosphere. Ce n'est évidcmment pas Ic cas et un grand 
nombre de travaux dans Ic cadre du MAB se pour-
suivent dans de nombreux laboratoires de champs 
d'études qui ne sont pas nécessairement lies avec les 
reserves de biosphere. 

Pourtant, grace a leur polyvalence, ces reserves 
ont commence progressivemcnt a jouer un rOle im-
portant dans l'exécution du programme MAE et 
représentent dans beaucoup de pays la structure qui 
est a la base de leur participation au programme. Pour 
cette raison, un des principaüx instruments du MAB, 
a savoir les projets experimentaux intégrés de recher-
ches dans le domaine de I'utilisation rationnelle des 
écosystêmes, de formation de cadres et de démonstra-
tion sont souvent menés sur Ia base des reserves de 
biosphere. La forét de Tai en COte d'Ivoire, Ic Mont 
Kulal au nord du Kenya, Ic désert-laboratoirc de 
Mapimi au Mexique, Ia station expérimentale de 
Sakaerat en Thaila.nde ou la station de recherche 
Panda en Chine et d'autres encore sont des exemples 
d'une telle combinaison. De méme que les reserves de 
biosphere ne peuvent pas étre considérées indépen. 
damment du programme MAB, on ne peut pas ima-
giner MAB sans les reserves de biosphere qui resteront 
sans doute le témoignage permanent de cc programme 
a l'issue desa réalisation. 

Les reserves de biosphere sont désignées par 1c 
Bureau du Conseil Intergouvernemental de Coordina-
tion du programme MAB après examen des dossiers  

présentés par les pays concernés. A ce jour, 226 
reserves de biosphere ont été désignées dans 62 pays, 
aussi bien industrialisés qu'en voie de développement. 
Ce Congrés doit estimer I'importance de ces chiffres 
et envisager les voics d'élargissement et d'amélioration 
du réseau international des reserves de biosphere afin 
qu'il réponde a toutes les exigences. 

A cette étape, j'aimerais souligner que le mouve-
ment pour le développement des reserves de biosphere 
est bien vivant. II m'est particulièrement agréable 
d'annoncer que l'Union Soviétique qui possède déjà 
sept reserves de biosphere sur son territoire a pris les 
mesures nécessaires pour en crécr Cinq autres, a savoir 
celles de Voronejsky, Astrakhansky, Oksky, Tsentral-
no-Lesnoy et Chatkalsky. La designation officielle du 
statut de reserves de biosphere aura lieu, naturelle-
ment, après l'examen de leur dossier par ie Bureau du 
Conseil du MAB. Cependant, Ia quahté de ces tern-
toires augure une issue positive. Nous souhaitons aux 
autres pays de suivre cet exemple aprés le Congrès de 
Minsk et de soumcttre de nouvelles propositions con-
cernant les reserves de biosphere tout en perfection-
nant la gestion de celles existant déjà et qui sont 
insuffisamment dotes de moyens techniques pour leur 
fonctionnement optimal. 

En somme, nous attendons de cc Congrés des 
propositions réalistes et fondées et des recommanda-
tions qui puissent être placées i Ia base d'un plan 
d'action pour les reserves de biosphere. Après avoir 
été examine par les organismes internationaux con-
cernés, le projet de plan d'action pourra être entériné 
officiellement au nivcau intergouvernemental par le 
Conseil de Coordination du Programme MAB lors de 
sa prochaine session en 1984. 

Les spécialistes réunis ici sont des gens de bonne 
volonté soUcieuX de trouver les voies et les moycns 
d'une interaction harmonieuse de I'humanité et de la 
nature, car l'humanité dépendra toujours de la nature, 
quelque important que soit son progrès scientifiquc 
et technique. Les reserves de biosphere ne Constituent 
qu'un apport modeste a cc processus, mais de notre 
point de vue, cet apport est original et utile. Voilà 
pourquoi le succès de Ce Congrès est particuliércment 
important. Dans un monde oü les relations interna-
tionales sont instables et parfois tendues, dans un 
monde oü se manifeste si rarement une solidarité 
internationale des pays pour le bien de notre planète 
devenue trop exigu, dans un monde oü les soucis du 
jour cachent les graves problèmes de demain, dans cc 
monde, tous les efforts pour la recherche objective 
de moyens de salut universel sont dignes de Ia plus 
grande attention. 

Conformément a son mandat et en cooperation 
étroite avec ses partenaires, surtout lies aux organi-
sations du Congrès (UNEP, FAO, IUCN), I'UNESCO 
fera tout pour assurer le succès a long terme de votre 
travail et sa réalisation ultérieure conséquente. 
Compte tenu de cela, au nom de 1'UNESCO et, je 
pense, au nom des participants venus de tpus les 
coins du monde, je voudrais encore une fois remercier 
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étape et assurera le succès ultérieur de l'établissement 
et de la gestion efficace d'un veritable réseau interna-
tional de reserves de biosphere. 

les organisateurs du Corigrès cle leur hospitalité et de 
leur acceuil chaleureux. J'espère sincèremcnt que 
notre brcf séjour a Minsk marquera une nouvelle 

Annexe IV 
DISCOURS D'OUVERTURE PAR LE REPRESENTANT DE L'UNEP 

G.N. Golubev 

Directeur Exécutif Adjoint 

C'est assurément un grand honneur et privilege 
que de m'adresser au Premier Congrès International 
pour les Reserves de Biosphere au nom du Directeur 
Exécutif du Programme de l'ONU pour l'Environ-
nement (UNEP). Comme vous Ic savez, ce Congrès est 
une action conjointe de I'URSS, de I'UNESCO et de 
1'UNEP et ii a bénéficié d'une aide technique con-
sidérable de la FAO et de l'IUCN. Voilà pourquoi le 
Directeur Exécutif aurait eu le plus grand plaisir a 
€tre ici pour vous saluer personnellement et vous 
souhaiter le meilleur succès n'était son emploi du 
temps surcharge. 

Permettez-moi tout d'abord d'exprimcr au nom 
de l'UNEP notre grande reconnaissance aux gouverne-
ments de l'URSS et de la Biélorussie p9ur l'organisa-
tion de Cet important Congrès. En accueillant ce 
Premier Congrés Mondial sur les Reserves de Biosphere, 
1'URSS a fait preuve du role prépondérant qui lui 
revient dans Ic développement des reserves de 
biosphere. La chaleur et l'hospitalité avec laquelle 
nous avons été accueillis jouera sans aucun doute un 
rOle décisif dans le succès de.ce Congrès. Au nom et a 
la demaride de IUNEP, je voudrais également ex-
primer notre reconnaissance au Conseil des Ministres 
de 1'U.R.S.S. et au Conseil des Ministres de Biélorus-
sic pour Ia grande attention qu 'us accordent a cette 
rencontre. Le sujet dont nous devons discuer 
aujourd'hui présente un grand intérêt pour tous les 
habitants de Ia planéte dont l'activité est Iiée aux 
reserves de biosphere. Ce Congrès marquera une 
étape importante dans Ia voic du développement 
ultérieur du Programme des reserves de biosphere, 
bien qu'il ait été entériné II y a seulement onze ans. 
L'UNEP a joué un rOle important dans Ic développe-
ment de Ia protection des écosystèmes naturels 
terrestres et marins qui représentent une partie in-
tégrante des plans de développement économique et 
sociaux nationaux. L'UNEP sert de catalyseur a une 
utilisation rationneJJc des ressources naturelles de 
façon a ce que les limites de Ia biosphere dans laquelle 
nous vivons ne scient pas transgressées. 

STRATEGIE MONDIALE DE PROTECTION DE LA 
NATURE ET RESERVES DE BIOSPHERE 

L'instauration du programme <<L'Homme et Ia  

Biosphere>> (MAB) en 1971, ala suite de Ia ConfCren-
ce sur la Biosphere convoquée a Paris sous l'égide de 
I'UNESCO en 1968 et de Ia Conference de l'ONU 
pour l'Environnement réunie a Stockholm en 1972 
furent des étapes importantes dans le mouvement 
pour Ia protection de lanature. Ces deux conferences 
ont été a Ia base d'une approche globale de la pro-
tection de l'environnement qui en moms d'une 
décennie a obtenu un large soutien. 

En tant que politique gouvernementale réfléchie 
axéc sur la conservation des ressources vivantes de la 
biosphere ct dc leurs habitats, Ia protection de Ia 
nature est notre souci commun. La conservation des 
ressources vivantes pour un développement stable et 
ininterrompu n'a fait qu'acquérir une force et une 
popularité toujours grandissante au cours de cc 
siècle et surtout dans les années 70. On peut dire que 
c'est en mars 1980, lors de l'adoption de la Stratégie 
Mondiale de Conservation de Ia Nature, soutenuc par 
1'UNEP et préparée par l'IUCN et l'UNEP avec la 
contribution du Fonds Mondial pour la Protection de 
Ia Nature (WWF) et avec la collaboration de la FAO 
et de l'UNESCO, que la protection de l'environne-
ment a atteint Ic sommet de son développement. La 
Strategic Mondiale de Protection de la Nature a 
montré pour la premiere fois comment la protection 
de Ia diversité naturelle peut servir les objectifs du 
dCveloppement économique que se proposent les 
gouvernements, l'industrie et le commerce et que cc 
développement contribue a Ia protection de la nature 
au lieu de lui nuire. 

La Stratégie Mondiale de Protection de Ia Nature 
tient compte de l'action anthropogene et des dangers 
qui pourraient menacer I'avcnir des systèmes vitaux 
du monde. La Stratégie Mondiale de Protection de Ia 
Nature distingue trois objectifs globaux dans la pro-
tection des ressources vivantes: 

maintien des processus écologiques Ct des 
systèmes vitaux les plus importants; 

- conservation de la diversité génétique; 
- garantie d'une utiisation stable et a long terme 

des espèces et des écosystèmes. 
Un des objectifs prioritaires souligné par la 

Strategic Mondiale de Protection dc Ia Nature est Ia 
nécessité de preparer et de réaliser des strategies 
nationales auxquelles la creation des reserves de 
biosphere représente un apport considerable. Le 
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développement de telles strategies se présente comme 
une partie vitale du processus de planification de 
chaque pays, comme une méthode pour obtenir un 
développement progressif stable et le maintien des 
plus importants system es vitaux. 

Pour le succès de Ia Stratégie Mondiale de Pro-
tection de Ia Nature, la participation permanente Ct 
Ic soutien de l'ONU et des agences d'assistance au 
développement sont indispensables. Par exemple, Ic 
Group e commun UNESCO/UNEP/ FAO/IUGN pour 
Ia Protection des Ecosystèmcs (EGG) a des le debut de 
Ia preparation de la Stratégie Mondiale de Protection 
de la Nature offert des possibilités de cooperation 
interorganisations dans .Ie cadre de la Strategic et 
continue de mettre en Iumière Ics succès dans la 
preparation des strategies nationales de protection 
de la nature, de discuter et dc concerter les conditions 
de la future cooperation des principaux partenaires. 
Dc plus, des membres de I'ECG soutiennent le travail 
mené dans le cadre des strategies nationales de la 
protection de Ia nature dans nombre d'autres pays 
et continuent d'informer le groupe de tous Jes progrès 
réalisés. 

RESERVES DE BIOSPHERE 

Une des principales voics de réalisation du pro-
gramme de 1'UNEP pour laprotection des écosystèmes 
consiste dans sa collaboration avec 1'UNESCO et dans 
le soutien des actions menéds par 1'UNESCO. Cette 
activité est concentrée dans Ic programme MAB et 
plus particulièrement dans le theme 8 de MAB Pro-
tection des territoires naturels Ct de leurs fonds 
génétiques>>. Ce theme de MAB est axe sur Ic develop-
pemeit du réseau mondial des reserves de biosphere, 
lie par des programmes de collaboration interna-
tionale de protection, de recherches écologiques, de 
monitoring et d'éducation et de formation. 

L'UNEP a déjà soutenu deux projets de reserves 
de biosphere: I'un en relation avec le développement 
d'une base pour l'établissement d'un réscau interna-
tional de territoires écologiques rcprésentatifs (réser -
ye de biosphere) Ct l'autre en Asie du sud-est oii les 
conceptions servant determiner les reserves de 
biosphere ainsi que les critêres de leur classification 
ont été tcstées sur le terrain. L'étude menCe dans 
quatre pays du Sud-Est asiatique et le travail cffectué 
avec des organismes riationaux ontpermis de créer 
vers 1978 huit reserves de biosphere dans cette region. 

L'UNEP soutient également le projet que 
I'UNESCO vient d'entreprendre sur la creation de 
reserves de biosphere dans des regions andes ou semi-
andes. L'objectif spécifique de cc projet est de con-
tribuer au développement et a la misc en oeuvre de 
programmes p-our la protection de la nature grace a 
Ta creation de trois reserves de biosphere expénimenta-
les sur des territoires andes et semi-andes. On espère 
que chacune de ces trois reserves de biosphere ex-
pénimentales contribueront a Icur tour a la creation  

de nouvelles reserves de biosphere dans ces regions et 
fourniront a Ia population locale d'importants rensei-
gnements pratiques sur un développement stable. 

Les reserves de biosphere et le programme de 
recherche MAB jouent un role important dans les 
etudes, les observations, Ia documentation et Ia 
conservation de Ia diversité génétique pour chacune 
des espéces présentant une importance capitale ou po 
tentiellement capitale pour les principaux systêmes 
bio-productifs. Non seulement cela indique Ic bien-
fondé de cc programme et représente un pas vers Ia 
coordination entre la science et Ic développement 
économique, mais c'est aussi le meilleur exemple 
d 'utilisation polyvalente de 1 'infrastructure puisque 
cela fait des reserves de biosphere des reserves généti-
ques, tanit au seris spécifique qu'au sens général du 
terme. On pourrait ainsi établir des liens étroits entre 
ces reserves et Ics exploitations agricoles, forestières 
et piscicoles et d'autres domaines voisins de Pactivité 
économique. Ces conceptions ont été recommandées 
par la Conference Consultative des Experts de 
1'UNEP/FAO pour la Conservation des Ressourees 
Génétiques des Poissons (Rome, Juin 1980) et par 
Ia Conference Consultative des Experts de L'UNEP/ 
FAO sur Ia Protection in situ des Ressources Géné-
tiques Forestières (Rome, Décembre 1980). 

Cependant, ii convient de noter que les reserves 
de biosphere diffirent beaucoup de par leurs con-
ceptions, possibilités, organisation, etc., et que l'cffi-
cacité même de certaines d'entre elles n'est pas 
évidente. Voilà pourquoi on a besoin d'un réseau 
global de reserves de biosphere plus coherent dont les 
objectifs bien définis pourraient être accomplis par 
chacune des reserves de biosphere en vue d'une 
cooperation internationale heureuse et constructive. 
Certaines des reserves assez limitées dans leurs possi-
bilités comprennent surtout des parcs nationaux et 
d'autres ternitoires protégés. D'autres reserves de 
biosphere sont plus polyvaientes et capables d'assu-
men plusicurs fonctions. Une telle variété dans les 
possibiités est inevitable mais peut provoquer quel-
ques confusions. Bien qu'il convienne de reconnaItre 
que chaque pays a le droit de régler ces questions 
comme ii l'entend, des mesures de coordination 
pourraient s'avérer nécessaires pour garantir que 
l'action eventuelle des reserves de biosphere ne sera 
pas diminuée. 

RECHERCHES ECOLOGIQUES ETUDES DE 
L'ENVIRONNEMENT El MONITORING 

Le réseau global de reserves de biosphere présente 
la possibilité incomparable d'utiliscr un système de 
territoires protégés biogéographiqu em ent représenta-
tif pour des recherches écologiques fondamentales 
et l'étude de l'environnement. Un tel réseau présente 
donc un grand interet pour de nombreux programmes 
constituant le système global de monitoring de 
1 'environnement (GEMS) coordonné p an I 'UNEP. 
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Ce réseau est important aussi pour le monitoring 
climatologique d'aprês le programme GEMS qui 
étudie Ia variabiité du climat dans les conditions 
naturelles et sous Pinfluence de l'bomme. Un élément 
essentiel de Ce programme est le Réseau de monito-
ring de la pollution atmosphérique de fond (BAPMoN) 
de I'LJNEP/WMO qui a partout dans Ic monde un 
réseau de stations de monitoring determinant le 
nivcau de composants atmosphériques donnés pour 
des regions concretes aussi bien que les chiffres de 
fond pour toute l'atmosphCre. Cela est réalisé grace 
a deux types de stations de monitoring; stations de 
base situées dans des endroits très éloignés tels que 
des fles océaniques ou des sommets isolés de mon-
tagne (méme Ic Pole Sud) et stations régionales situées 
dans certains endroits présentant de l'intérêt. De 
nombreuses stations BAPMoN des deux types ont 
déjà été implantées dans des reserves de biosphere 
et on espêre que leur nombre augmentera dans les 
années a venir. On espére, par exemple, qu'une 
nouvelle station de base sera iristafléc au Mont Kenya 
qui se trouve sur le territoire d'une reserve de 
biosphere. Les stations régionales BAPMoN sont ce-
pendant moms coctteuses et plus faciles a créer, 
aussi espère-t-on que dans un avenir proche, le réseau 
de ces stations dans les pays en voie de développe-
ment augmentera pour determiner la quantité des 
pluies acides dans ces regions ainsi que leurs con-
séqu ences. 

Un autre aspect dii programme climatique GEMS 
lie aux reserves de biosphere est le recensement 
mondial des glaciers, mené par I'UNEP/UNESCO, et 
le monitoring des oscillations des glaciers. Ce travail 
consiste a enregistrer I'emplacement de tous les 
glaciers connus, a observer Ia position et/ou a mesu-
rer l'équilibrc de la glace de certains d'entre eux. Le 
mouvement des glaciers et les changements dans 
l'équiibre de la glace sont de bons indicateurs du 
changement de climat, bien que difficilement inter-
prétables. Après l'achèvement en 1985 de l'Inventaire 
Mondial des Glaciers, un monitoring annuel de 
certains glaciers représentatifs du monde sera entre-
pris, ce qui permettra d'obtenir des indications 
courantes sur les tendances des changements clima-
tiques. Nombre de ces glaciers contrOlés sont situés 
dans des reserves de biosphere. 

Dc mêmc, les reserves de biosphere comptent un 
Certain nombre de stations de monitoring de la 
qualité de l'eau fonctionnant dans Ic cadre du réseau 
hydrauliquc GEMS d'aprês le programme de moni-
toring sanitaire et hyginique. Là aussi deux types de 
Stations existent: stations de base et stations d'impact; 
les premieres sont dcstinées a établir les niveaux de 
fond, les secondes I determiner les écarts éventuels 
par rapport a ces niveaux. Ces stations sont situées sur 
des eaux de trois types: eaux souterraines, lacs et 
retenues d'eau, rivières. On espére que les stations 
hydrauliques GEMS a créer dans l'avenir utiliseront 
micux les possibilités offertes par les reserves de 
biosphérêI 

Les reserves de biosphere présentent pourtant un 
plus large éventail de possibilités que ce qui a été 
mentionné plus haut, et notamment pour le develop-
pement ultérieur des recherches fondamentales dans 
le domaine des processus de fonctionnement des 
écosystèmes se trouvant sur leur territoire. Par exem-
pie, dans le programme sur les ressources naturelles 
renouvelables dans le cadre de GEMS, les foréts 
tropicales jouent un grand rOle, c'est-à-dire la zone 
oii Ic réseau des reserves de biosphere est particuliêre-
ment développé. En résultat, si les. fonds nous le per-
mettent, nous espérons commencer des etudes 
coordonnées des systémes productifs de la foret tropi-
cale en vue d'un programme global raisonné de moni-
toring de la forét tropicale dans le sens le plus large. 

Tout récemment, 1'UNEP, le WMO et 1'UNESCO 
se sont mis d'accord pour mener un monitoring 
intégré dans les reserves de biosphere des foréts de 
Ia zone tempérée. Un projet initial dans Ic cadre de 
cette actrvitC commencera cette année et concernera 
les reserves de biosphere des foréts de la zone tempé-
rée en Amérique du Nord et dii Sud. 

Ce projet de monitoring intégré sera axe surPob-
tention des données de base décrivant les principaux 
processus dans l'Ccosystême forestier étudié. I1 
évaluera également les concentrations de fond de 
certains polluants choisis dont ces écosystèmes subis-
sent l'action ainsi que leur concentration dans les 
principaux éléments des écosystèmes. En comparant 
ces composarts abiotiques, on pourrait essayer de 
définir les composants de l'écosystème les plus sen-
sibles et donc les plus aptes a servir d'indicateurs de 
perturbations causées a l'environnement par des corps 
chimiques. 

Nous espérons que Ia misc en oeuvre de ce projet 
et des projets analogues conçus pour d'autres regions 
permettra de formuler les recommandations pour Ia 
misc au point des programmes intégrés de monitoring 
destinés a évaluer les alterations que les produits 
chimiques provoquent dans I 'environnement. Etant 
donné que la conception du monitoring intégré doit 
sa naissance aux idées originaTes de scientifiques 
soviétiques, ii est particulièrement bienvenu que cc 
soit devant cc Congrès, précisément en Union Soviéti-
que, qu'on annonce pour Ia premiere fois le commen-
cement des travaux de monitoring intégré dans les 
reserves de biosphere. 

EDUCATION ET FORMATION DE CADRES POUR 
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

La conception des reserves de biosphere peut 
compter sur un soutièn et un développement a con-
dition qu'elle saccompagne de Ia formation et de 
I'éducation de cadres dans le domaine de laprotection 
de l'environnement, qui sont le pivot des actions 
destinées a attirer l'attention sur Ics problémes de 
l'environnement et du développernent dun sentiment 
dc responsabilité envers Ics mesures de correction et 
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de prevention. En réponse a Ia Conference de Stock-
holm et pour harmoniser son activité dans le domaine 
de I'éducation et de Ia formation de cadres pour les 
problèmes de l'environnement, 1'UNEP et I'UNESCO 
ont adopté en 1975 un Programme international 
global pour I'éducation dans le domaine de la pro-
tection de Ia nature (IEEP). Cet important program-
me a pour but d'élaborer une structure d'ensemble et 
Ia direction de l'éducation dans le domaine de la 
protection de l'environnement a tous les niveaux, 
ainsi que de contribuer a la formation de Ta prise de 
conscience du public dans cc domaine. L'IEEP 
répond aux objectifs du réseau de reserves de 
biosphere car il inclut des échanges d'informations et 
la propagation des connaissances, des recherches et 
des experiences, I 'elaboration d 'une documentation 
pour les programmes d'éducation dans Ic domaine 
de la protection de l'environneme.nt. Apprendre aux 
spéciaiistes a bien évaluer et a gérer I'environnement 
est un élément important de la lutte pour Ia qualité 
de l'cnvironnement. En plus d'une preparation 
spéciale du personnel clans des domaines spécifiques 
de Ia protection de l'environnement, une strategic a 
été élaborée qui nécessite d'incorporer de façon 
systématique Ia question de la formation des cadres 
dans tous les programmes concernant Ta protection de 
l'environnement, et dans toutes les activités dans le 
cadre de I'ONU et d'autres organismes. En mame 
temps, pour satisfaire les besons despays, surtout de 
ceux en voie de développement, toütes les ressources 
doivent être utiisées. Voilâ pourquoi je tiens a inviter 
tous les participants a cc Congrés a soumettre des 
propositions concretes concernant la stratégie de 
l'éducation et de Ta formation des cadres afin d'attirer 
l'attention dii public sur les problèmes de Ia conserva-
tion des ressources naturelles en vue d'un développe-
ment économiquc intégrant la conception des reserves 
de biosphere. En guise de point de depart, on pourrait 
proposer d'accroItre le role des reserves en tant que 
base d'un programme international déducation dans 
Ic domaine de Ta protection de I'environnernent. 

CONCLUSION 

Les reserves dc biosphere et le programme MAB 
sont appelés a jouer un rOle important dans les etudes, 
les observ4tions, la description et Ia conservation de la 
diversité génétique de toutes les espèces ayant une 
signification importante ou potentiellement impor-
tante pour les principaux systèmes bioproductifs. 

J'espère qu'au cours des discussions mcnées a cc 
Congrés, ii sera décidé de donner Ia priorité aux 
objectifs suivants: 

- mener un inventaire critique et construetif de 
l'état actuel et des tendances de développemerit des 
reserves de biosphere dans le monde entier, en vuc 
d'unifier les approches de Ia conception des reserves 
de biosphere qul semblent actuellement différer 
sensiblement dans diverses parties du monde; 

- améliorer les critères d'orgariisation des réser-
yes de biosphere; 

- définir les futurs objectis prioritaires dans le 
domaine de la protection de la nature, des recherches 
scientifiques, du monitoring, de .l'éducation et de Ia 
formation de cadres; 

- étudier les possibilités d'élargir la cooperation 
dans les recherches, y compris l'échangc d'informa-
tion de base concernant les reserves analogues; 

- étudier le mode d'utilisation des reserves de 
biosphere dont l'homme représente un élément 
intégré pour coordonner les différeites idées con-
cernant la protection de la nature et pour élaborer de 
nouvelles conceptions dans cc domaine. 

En conclusion, j'appelle a ce que le CongrCs 
adopte un plan d'action pour les futures reserves de 
biosphere, c 'est-â-dire un programme complexe 
comportant des actions gouvernementales et interna-
tionales concertécs et adressé aux savants, au person-
nel administratif et aux décideurs; un programme 
destine a mettre en oeuvrc I. Strategic Mondiale de 
La Protection de la Nature. Je crois que nous serons 
tous d'accord sur la nécessité d'efforts concertés Ct 
efficaces a l'échelle internationale pour trouver une 
solution aux problémes interdépendants de pro-
tection dc Ta nature au moyen des reserves de 
bin sphere. 

J'aimerais terminer mon intervention a cette 
Cérémonie Plénière d'Ouverture du Congrés sur unc 
note optimiste. Bien que nous ne nous fassions pas 
d'ilusions sur l'envergure des problèmes de I'environ-
nement qui Sc posent a l'humanité, nous ne pouvons 
pas ne pas remarquer un certain progrés indiquant 
que les idées de Ia protection de l'environnement pé-
nètrent dans les masses et que lcs responsables et 
l'opinion publiquc commencent a saisir Ia liaison 
existant entre la protection de I'environneinent et le 
développement économique et social general. J'espére 
sincérement que cc Congrès aidera a consolider notre 
comprehension mutuelle et la cooperation dans 
I'oeuvre du développement des reserves de biosphere 
pour la protection de la nature sauvage et de l'habitat 
naturel dans Ic rno4nde entier. 
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