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AVANT-PROPOS

J. Lorougnon Guédé

Invité à préfacer l'intéressant ouvrage de la Fondation Tropenbos, consacré à
la Forêt de Taï, nous avons trouvé les raisons de notre présence au fronton de
cet édifice dans la jonction que nous avons, naguère, voulu préconiser entre les
activités scientifiques et le développement économique, social et culturel des
pays du Tiers-Monde.

Aujourd'hui, les circonstances mêmes de cette jonction nous amènent à faire
deux petites remarques, s'agissant en particulier, de la nature et du rôle des
forêts dans la biosphère:

1. Les forêts sont, parmi les ressources naturelles renouvelables, les plus
abondantes et les plus diversifiées, dans la mesure où elles fournissent,
simultanément, une grande variété de richesses et de services économi
ques, sociaux, environnementaux et culturels;

2. Dépositaires de l'héritage génétique de la planète, les formations
sylvatiques constituent des écosystèmes aussi complexes que malléables
et dont la capacité d'adaptation aux changements de l'environnement
est, malheureusement, limitée.

Il va, donc, sans dire que la gestion des forêts doit être perçue comme une
lourde responsabilité, nationale et internationale, inéluctablement sous-tendue
par des intérêts socio-économiques et écologiques collectifs.

C'est, en vérité, avec plaisir et réconfort que nous avons reçu et parcouru cette
excellente "monographie" dans laquelle la Fondation Tropenbos a bien voulu
faire la synthèse de toutes les recherches menées, depuis plusieurs décennies,
au niveau de ce qu'il est convenu d'appeler "l'Espace Tai". Synthèse résolu
ment dynamique au-delà de laquelle est projeté un ensemble d'actions, en vue
de réaliser deux objectifs majeurs: l'identification des insufftsances des résultats
acquis, d'une part et, d'autre part, la déftnition de nouveaux programmes de
recherches susceptibles d'aboutir à une meilleure connaissance du milieu
biotique du Parc National de Taï et, par conséquent, de garantir davantage la
conservation de cet espace.

Dans les années 60, au moment où notre pays accédait à son indépendance
nationale, le Sud-Ouest ivoirien était représenté par un vaste massif forestier
situé entre les fleuves Cavally et Sassandra, à peine peuplé sur ses franges.
Mais, dès cette époque, ce vide du territoire ivoirien commençait à faire l'objet
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d'une pression croissante, aussi bien de la part des exploitants forestiers que
de celle des cultivateurs des savanes sèches ou d'autres régions, migrants spon
tanés attirés par des terres libres, propices aux riches cultures de rente
(caféiers, cacaoyers) et rendues accessibles par les trouées initiales des
forestiers.

Quelques années plus tard, vers 1965, se précisait, au niveau du Gouvernement
ivoirien, l'une des options majeurs d'aménagement du territoire de la décennie:
elle consistait à peupler et à mettre en valeur la région vide du Sud-Ouest, afm
de rééquilibrer la façade maritime du pays et de contrebalancer la polarisation
intense qui s'exerçait sur Abidjan, la capitale, ainsi que sur les régions orienta
les.

Cette politique volontariste se traduisait, très rapidement, par la mise en place
d'un cadre administratif approprié, l'Autorité pour l'Aménagement de la
Région du Sud-Ouest (ARS0), par des investissements massifs et par un
ensemble de projets d'une ampleur inégalée. La dimension des divers entrepri
ses créées justifiait, à elle seule, une mise à contribution permanente des
scientifiques.

Mais d'autres motivations, d'ordre purement scientifique, ont renforcé cet
intérêt initial. En premier lieu, quelques connaissances déjà rassemblées
montraient les caractéristiques majeures d'un milieu naturel jusqu'alors
préservé, isolat forestier dont la flore et la faune constituaient des domaines
d'investigation particulièrement riches pour les sciences de la terre et pour les
sciences biologiques. En second lieu, l'espace du Sud-Ouest, livré aux actions
spontanées ou programmées des chercheurs, représentait, pour les sciences
humaines et économiques, un champs d'observation privilégié, une occasion
rare de suivre, en quelques années, des processus de peuplement, de structura
tion, de mise en place d'une économie régionale. Enfm, il n'est, sans doute,
pas superflu de signaler que l'ampleur même des projets et des perspectives à
long terme suscitait, chez les chercheurs ivoiriens, une préoccupation de tous
les instants, au moment où, précisément, la communauté scientifique interna
tionale dénonçait les agressions abusives de l'Homme contre son milieu.

Dans le Sud-Ouest ivoirien, les chercheurs pouvaient encore soit précéder, soit
accompagner les différentes phases de l'action anthropique. Aussi, sans
l'entraver (car la transformation de la région s'avérait inéluctable et indispen
sable pour la Côte d'Ivoire de demain), était-il possible de guider cette action,
de la canaliser, en dégageant, grâce aux connaissances et techniques acquises,
quelques principes simples et rationnels d'aménagement ou d'utilisation de
l'espace. Il est évident que le problème de recherches ainsi posé ne pouvait
être abordé que par l'effort coordonné de nombreuses disciplines, selon une
approche, à la fois, fondamentale et appliquée.
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INTRODUCTION

E.P. Riezebos

Espace Taï

La région qui fait l'objet de la présente étude se situe dans le Sud-Ouest de la
Côte d'Ivoire. Nous l'appelIons "Espace Tai"', parce qu'elle comprend, outre le
Parc National de Taï (PNT) et la Zone de Protection (ZP) qui l'entoure, une aire
périphérique. Pour les besoins de l'étude, les délimitations de cette aire varient
d'une partie de l'étude à l'autre: par exemple, le texte traitant des aspects
climatiques couvre globalement l'ensemble du Sud-Ouest, tandis que, pour la
présentation des aspects socio-culturels, la région concernée est défInie par les
limites administratives de six sous-préfectures qui renferment les aires protégées.

Le noyau de la région étudiée, le Parc National, représente l'un des derniers
vestiges des forêts primaires d'Afrique occidentale ayant survécu aux grandes
périodes de sécheresse de l'ère quaternaire. L'ancienneté de cette forêt explique
sa grande richesse biologique et l'existence de nombreuses espèces endémiques
(CI NatureIWWF). L'importance de cette biodiversité a mené, l'UNESCO à
ériger le PNT en Réserve de la Biosphère en 1982, et à l'inscrire sur la liste du
Patrimoine Mondial.

Dès 1926 un Parc Refuge a été créé, transformé ensuite en Réserve Spéciale de
Faune, puis en Forêt Classée de 560.000 ha. En 1956, cet espace est transformé
en une Réserve Intégrale pour la Faune et la Flore (425.000 ha). L'actuel PNT,
couvrant 330.000 ha, a été créé en 1972, prolongé au nord par la Réserve de
Faune du N'Zo (93.000 ha), et au sud par la Forêt Classée de la Haute Dodo.
Une Zone de Protection, large de 0 à 15 km, longe les rives est et ouest du PNT
Guridiquement, il s'agit de deux Zones de Protection, ayant des statuts différents).

Objectifs et modalités de l'étude

La présente étude concerne l'Espace Taï, c'est-à-dire le Parc National de Taï
(PNT) et ses environs, situés dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire.

Depuis plusieurs décennies, cette région, qui présente un intérêt particulier, a fait
l'objet de recherches scientiliques par des chercheurs de diverses disciplines, et
venant de divers horizons (voir Projet Taï-UNESCO/Guillaumet et al., 1984).

Lors d'un séminaire à Abidjan, en 1991, la Fondation Tropenbos (Pays-Bas),
après consultation et en accord avec les Autorités ivoiriennes, a pris l'initiative de
lancer la présente étude, ayant comme principaux objectifs la synthèse des
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résultats de recherche, l'identification des lacunes dans les connaissances acquises,
et la proposition de programmes de recherches contribuant à la conservation du
Parc et la connaissance de son milieu biotique.

Du coté ivoirien les institutions suivantes ont accueilli avec intérêt l'initiative de
mener une telle étude:

Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, notamment la
Direction de la Protection de la Nature (ayant la charge des Parcs
Nationaux).
Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Enseignement Supérieur,
notamment quelques instituts sous sa tutelle: l'Institut d'Ecologie Tropicale
et l'Institut de Géographie Tropicale.
Le Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme,
notamment la Direction de l'Environnement.
Direction et Contrôle des Grands Travaux, notamment son Centre de Télé
détection, chargé de la cartographie.

Dès le lancement de l'étude, des institutions non-ivoiriennes s'y sont associées:
L'Université Agronomique de Wageningen (UAW), dont, depuis une
vingtaine d'années, de nombreux chercheurs et étudiants ont été actifs dans
et aux alentours du PNT, dans les domaines de la foresterie, pédologie,
agronomie, et santé publique; elle a contribué au budget de l'étude pour
un montant de Dfl100.000 sous forme d'experts et d'appui logistique.
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), présent dans le PNT depuis
plusieurs années et, de ce fait, ayant accumulé une expérience considérable
dans la pratique de la conservation; le WWF a pris en charge les frais de
deux auteurs/chercheurs pour la rédaction de l'étude.
La Coopération Technique Allemande (GTZ), qui a récemment entamé,
avec l'appui fmancier de la Coopération Financière Allemande (KfW), un
projet de développement en faveur de l'Espace Taï; la GTZ a également
fourni quelques hommes/semaines pour la rédaction et la revue de l'étude.
Des chercheurs de l'ORSTOM (Paris), ayant une expérience considérable
de la problématique de l'Espace Taï, ont entrepris la rédaction de
quelques sous-chapitres de l'étude.
La Fondation Tropenbos, qui fmance depuis quelques années une partie
de la recherche menée par l'UAW (voir sa publication: Côte d'Ivoire et
Tropenbos, 1991), a pris en charge la plus grande part des finances
requises par l'étude: les frais logistiques et salaires de plusieurs membres
de l'équipe d'étude.

L'étude a été conçue selon un plan de travail et des termes de mandat établis en
avril 1992. Elle est publiée en deux parties. La première comporte les synthèses
des principaux aspects (historique, physique, biotique, socio-culturel, etc.) de
l'Espace Taï; ces synthèses ont été rédigées par des chercheurs ayant tous une
expérience du terrain dans l'Espace Taï. Cette partie débouche sur une présenta-
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tion des principales menaces qui pèsent sur le Parc, et il montre le rôle que la
recherche scientifique pourra jouer comme un des moyens pour y faire face. Ce
travail a fait l'objet d'une revue critique par des spécialistes. Leurs commentaires
et suggestions ont été incorporés dans la rédaction fmale. Une liste d'auteurs, de
commentateurs et d'éditeurs figure à la fIn de la première partie de l'ouvrage.

La deuxième partie contient la bibliographie. Les quelques 2000 titres identifiés
y sont mentionnés par auteur; le livre est accompagné d'une disquette
(Programme Cardbox), permettant, en outre, de trier les documents par sujet,
année de publication et endroit (bibliothèque ou autre) où le document peut être
consulté. La disquette contient également les abstraits d'environ 800 documents
considérés comme importants.

Evidemment, le but final de l'étude ne sera atteint que lorsque la conservation du
Parc est assurée de façon durable; le présent document ne représente qu'une
étape sur cette voie.
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1 HISTORIQUE ET EVOLUTION DES CON
NAISSANCES

Aperçu historique"
P.H.M. Sloot

La paléohistoire

La paléohistoire de la région n'a été étudiée qu'à l'échelle nationale. Les
changements climatiques depuis 25.000 ans et les variations du niveau de la
mer qui y sont associées ont été étudiées par Martin (1972, 1973:1418/1206).
Une étude analogue à celle de Martin a été publiée par Delibrias en 1973. Des
périodes humides et sèches se succédaient suivant les grandes époques glaciai
res et interglaciaires. A grands traits, les périodes sèches d'il y a 30.000 et
18.000 années précédaient celle de l'époque actuelle (voir chapitre 2). Il n'y a
pas de doute que le massif forestier couvrant actuellement la zone côtière de
l'Ouest africain avait complètement disparu pendant ces périodes, à l'exception
de quelques refuges montagnards (Ki-Zerbo et al., 1981; Maley, 1990). Cheva
lier (1909:1520/1797; 1948) a étudié les changements de la superficie boisée,
suivi par les travaux de Aubréville (1949: 309/556; 1975), Hamilton (1954),
Guillaumet (1967), et Maley (1990). Avenard (1971) a analysé les consé
quences de ces oscillations climatiques au Quaternaire pour la géomorphologie
du pays (voir chapitre 2).

La présence humaine

Pendant l'âge de pierre, les activités humaines principales étaient l'agriculture
et l'élevage. La zone de contact forêt-savane en Afrique occidentale était le
centre de la riziculture. Selon Ki-Zerbo et al. (1981) les transformations
agricoles dans cette zone arrivèrent avant et indépendamment des change
ments analogues au Nord et au Centre du Sahara. Dès environ 2500 ans avant
J.-C., le climat devenait de plus en plus sec, forçant les populations à migrer
vers le Nord (les Berbères), l'Est (vers le Nil) et le Sud. Depuis environ 500
ans avant J.-C., elles s'installaient dans les régions forestières (Davidson, 1965).
Leurs activités agricoles y restaient marginales à cause de l'abondance de fruits
et légumes sauvages.
Avec les possibilités du fer, introduit 500 ans seulement avant J.-C. ( traces de
l'ancienne culture Nok, au bord du fleuve Niger), la production agricole
augmentait, les régions jusqu'alors impénétrables furent explorées, les échanges

Nous remercions Dr. Alfred Schwartz, ORSfOM, Sciences Humaines, qui a bien voulu
assurer la relecture de ce chapitre.
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commerciaux s'établirent, et les pouvoirs sociaux et militaires se développèrent.
Le premier état connu (800 A.D.) de l'Afrique Occidentale était Wagadu (ou
Aoukar, ou "Ancien Ghana"), entre les fleuves Niger et Sénégal, au carrefour
des échanges commerciaux. Le long de ces routes l'Islam s'est répandu. Les
Etats de Djenne, Tombouctou et Gao furent fondés. Plus vers le sud, dans la
région forestière, les premiers états furent fondés au 14ème siècle (le Mali, le
Sonrhaï). A partir du 16ème siècle, les royaumes mossi commencèrent à jouer
un rôle important.

Jusqu'au 14ème ou 15ème siècle, l'arrière-pays de la côte gumeenne restait
inhabité (Schilstra, 1952; Schwartz, 1972: 92; 1993; de Rouw, 1991). Les cartes
topographiques de 1938-1949 (Service Géographique de l'AOF, 1939), et les
publications de Johnston (1906), SODEFOR (1971), Guillaumet (1974),
Schwartz (1981), Guillaumet et al.(1984), de Rouw et al.(1990), et van Rom
paey (1993) font état d'habitations anciennes et abandonnées, trouvées dans la
forêt. Il s'agit surtout des traces de perturbation de la forêt primaire (p.e.
Raphia sp., Elaeis sp.); les trouvailles d'artefacts (tessons de poterie, traces
d'affûtage d'outils en pierre, scories, etc.) sont moins nombreuses (Léna, 1984;
Sloot, 1990; van Rompaey, 1993). Le sociologue Schwartz signalait en 1981 des
ruines de maisons en pierre dans la forêt au sud de Toulépleu (voir aussi
Guillaumet, 1967). La carte reproduite dans Cotten et Grandin (1968) situe
deux sites historiques dans le Sud-Ouest ivoirien: Patokla (Fort Binger, cf. ci
dessous) et Grabo (Fort Dromard); celle de Johnston (1906, Fig. 1.1) Y situe
encore cinq en plus, les villages Dia, Twaon, Piamne, Narebo et Blabo au
secteur nord de l'actuel Parc National de Taï. Les notes de Vooren (1987) et
Schnell (1949) semblent les plus explicites: ce dernier mentionne, dans les
régions de Toulépleu, Wédio et Patokla, des traces humaines nombreuses et
indiscutables et des restes d'anciens villages troglodytiques.
Il est regrettable que ces traces n'aient jamais été examinées plus en détail.

Schwartz (1972: 92; 1973: 93), Léna (1979: 99; 1984) et de Rouw (1991) ont
présenté des tableaux des mouvements démographiques. La direction principa
le de la pénétration humaine du massif forestier a été de l'est (Soubré) et du
nord vers l'ouest. Il y a 200 ans, les Oubi se sont séparés d'un groupe Bakwé à
Soubré et sont arrivés à Gouléako et Paulé-Oula (l'Ouest du Parc actuel). Il
est probable que les sentiers est-ouest à travers le Parc remontent à cette
époque. De plus, plusieurs noms géographiques le long de ces pistes témoi
gnent de leur présence (p.e. Mont Talekpa, Mont Dipiklé etc.). D'autres
groupes fondaient les villages de Diéré-Oula, Tiéoulé-Oula, Sakré et Port
Gentil. Le mouvement de San Pédro finissait à Zriglo. Les derniers étaient les
Bété. Les Guéré vinrent à la même époque du nord du Libéria, à Daobli (les
Daho-doo) et à Ponan, Gahabli et Zaipobli (les Gnéo).
Il n'existe que 2 indications (Duprey, s.d.; Tauxier, 1935) sur des mouvements
inverses, c'est-à-dire de l'Ouest vers l'Est (du Libéria à la Côte d'Ivoire). Ces
mouvements sont restés sans importance régionale (Schwartz, 1972: 92).
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Figure 1.1 L'arrière pays du Cap des Palmes en 1906. D'après Johnston (1906)
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Des dates historiques dans la pénétration du Sud-Ouest sont 1930 (piste de
Guiglo à Taï), 1938 (pont sur le fleuve à Sassandra), 1950 (piste de Taï à
Grabo), 1955 (le bac à Soubré) et 1970 (pont à Soubré). L'installation du pont
à Soubré a marqué le début d'une nouvelle phase du front pionnier (Léna et
al., 1977: 100; Wiese, 1988). Les années 70 sont les années "ARSO": en 1971 la
route San Pédro-Soubré-Issia fut construite avec l'aide du FED, en 1972, un
pont sur la Hana fut construit.

Les études ethno-historiques sont relativement nombreuses: nous mentionne
rons ici Schwartz (1969, 1970: 235, 1979: 1162, 1986, 1993) et Olbrechts (1940)
sur les Guéré, Chauveau et al. (1981) sur les Baoulé précoloniaux, et Schwartz,
d'Ollone (1901), Coutouly (1920) et Tauxier (1935) sur les Kroumen. Elles ont
un caractère descriptif, et souvent pittoresque. Schwartz a présenté les change
ments sociaux dans les sociétés Guéré et Wobé après les contacts avec les
administrateurs et les militaires. Les aspects historiques des activités agricoles
et forestières sont commentés en détail par, entre autres, Lavenu (1972),
Arnaud (1975), de Rouw (1991) et Schwartz (1993). Une controverse prolon
gée concerne la présence présumée de pygmées, mentionnée dans une multitu
de de publications (p.e. Johnston, 1906; Lavallée, 1939; Mangenot, 1956;
Aubréville, 1958; Guillaumet, 1967; Alexandre, 1989: 78). Les récits de pyg
mées par les autochtones (Guéré, Oubi, Kroumen, Bakwé, Bété) n'ont jamais
été pris au sérieux, bien que dans quelques instances les coloniaux commençai
ent à y croire ouvertement (Lavallée, 1939), ou les virent eux-mêmes'.

Les premiers contacts avec les Européens

Mise à part la côte méditerranéenne, la côte guinéenne fut la première partie
du continent africain connue des Européens (Ki-Zerbo et al., 1981).
En 520 avant J.-c. le navigateur carthaginois Hannon2 serait parvenu le pre
mier sur les côtes africaines (Tauxier, 1882; Johnston, 1906; Gnielinski, 1972).
Ce "Périple de Hannon" a été déclaré par Schwartz (1972: 92) et Ki-Zerbo et
al. (1981) comme un "apocryphe", datant du début de notre ère (selon
Schwartz, Hannon n'aurait jamais existé). Un deuxième mythe, selon Schwartz
(ibid), est l'arrivée sur la côte guinéenne de marins dieppois au 14ème siècle.
Ces Dieppois, marchands d'or, d'ivoire et de poivre, seraient arrivés en 1364
1365 près de Grand-Basa ("Petit Dieppe", au Libéria actuel), Maryland
(Libéria) et Fresco (Côte d'Ivoire), selon Johnston (1906) et Binger (1904).
Selon Schwartz, il s'agit "d'un faux fabriqué par les Français au 19ème siècle,
pour faire croire aux Anglais, lors des rivalités qui opposèrent les deux nations
au sujet du partage colonial de l'Afrique, que la France était bel et bien
arrivée la première sur la côte africaine..".

Il est problable que, jusqu'en 1434, aucun bateau ne se soit risqué au-delà du
Cap Bojador, au Sahara ex-espagnoI3. Les marins appelaient la partie de la
côte africaine entre SénégaVGambie et Cap Palmas4 "the windward coast"
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(Davidson, 1965). Ici, les courants et les vents sont tellement forts qu'aucun
bateau n'osa contourner le Cap Bojador avant la découverte du gouvernail
d'étambot et des voiles triangulaires (Schwartz, 1972: 92).

Pendant les siècles suivants, ces contacts inter-continentaux se bornaient aux
côtes. Les voyageurs ne semblent s'intéresser pour la Côte d'Ivoire que pour
ce qu'elle rapporte de "dents", de "malaguette5

" et d'esclaves. La côte restait
relativement peu visitée; l'accostage étant dangereux, les marchés de la Côte
d'Or (le futur Ghana) étaient plus attractifs, d'autant plus que l'attitude des
populations locales, les Krou, étaient hostiles6

•

Cette attitude et les rumeurs sur le cannibalisme7 et les sacrifices humaines
ont probablement créé le mythe de la "Costa de Mâ Gente" (en portugais) ou
"Côte des mal-gens" (Johnston, 1906; Schwartz, 1972: 92, 1986, 1993).
Schwartz partage l'époque précoloniale en quatre périodes:

1. La période portugaise (de 1471 à 1580). Les premiers contacts avec les
Européens ont eu lieu en 1471 quand des navigateurs portugais établis
saient des échanges commerciaux avec les Krou habitant la côte (Léna,
1984; Schwartz, 1972: 92). Johnston (1906) mentionne les voyages de Da
Sintra, un Portugais qui atteignit Cap Palmas en 1462 et en 1471. Le
fort d'Elmina (au Ghana actuel) fut construit par les Portuguais pendant
cette époque (en 1482). Ils donnaient le nom "Cavalla" au fleuve sur la
frontière occidentale de la Côte d'Ivoire actuelles. Après la débâcle de
Ksar-al-Kabir (contres les armées des Maures) et l'annexion en 1580 du
Portugal par l'Espagne, l'hégémonie portugaise était finie. En 1555 un
Anglais, William Towerson, entrait dans le fleuve "Cavalla" à la recher
che d'eau douce (Johnston, 1906).

2. La période hollandaise (de 1580 à 1713) se caractérise par le privilège
de fournir des esclaves aux colonies espagnoles d'Amérique. En 1686,
les Hollandais Dapper et Snoek visitaient le Libéria. Le Suisse Samuel
Braun visitait la région 3 fois (entre 1611 et 1620) et appelait la popula
tion locale près de Cap Palmas les "Gruvo" (Grebo). Les publications de
Dapper (1686) et Braun (éditées par l'Allemand Levinus Hulsius entre
1617 et 1650 à Frankfort) constituent des sources historiques importan
tes et pittoresques. Entre 1688 et 1702, le Hollandais Bosman faisait
plusieurs voyages le long de la côte ouest africaine (Fig. 1.2: "Grain
Coast, Ivory Coast, Gold Coast and Slave Coast"). Il publiait ses obser
vations en 1704; il s'agit d'une publication très intéressante, republiée
(en anglais) en 1705, 1721, 1907 et 1967 (cf. 1813). Malheureusement,
Bosman ne visita jamais la région côtière de Cap Palmas.

3. La période anglaise (18ème - 19ème siècles) introduisit le système des
comptoirs, des relais au bord de la mer entre les navires traitants et
l'intérieur (Pobéguin, 1898, et le film de Ménard et Schwartz, 1973).
Pendant cette période, l'huile de palme commençait à jouer un rôle
important.
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Figure 1.2 Carte du 17ème siècle de la côte guinéenne, D'après Bosman (1704)
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4. La quatrième période fut l'époque française; les Français s'installèrent
en 1840 à Grand-Bassam. Ils étaient les premiers à explorer l'arrière
pays de la côte ivoirienne. Chailley (1953), dans son ouvrage sur les
expéditions françaises, distingue quatre axes principaux le long desquels
les explorations et les missions se dirigaient: 1. la marche au Niger puis
au Tchad; 2. la pénétration du Dahomey vers le Niger; 3. les recon
naissances de la boucle du Niger; 4. la jonction du Niger à la côte du
Golfe de Guinée.

Depuis la fin du 19ème siècle, les mISSIOns se dirigèrent surtout vers la
réalisation de cette connexion nord-sud. Jusqu'alors, une telle connexion était
impossible à cause des facteurs physiques (forêts difficiles à pénétrer) et
humaines (résistance de Samory). Le lieutenant Heckquard inaugurait les
tentatives de pénétration vers l'intérieur (le fleuve Comoé), suivi en 1887 par
Treich-Laplène et Brétignère (vers Kong); en 1888 Treich-Laplène partit de
Grand-Bassam vers Kong et y rencontra, un an plus tard, Binger qui était parti
du Sénégal déjà en 1887.

Au Sud-Ouest, les premières missions de reconnaissance restèrent sans succès:
en 1891, l'équipe de Segonzac et Quiquerez ne pénétra qu'à 25 kilomètres de
la côte, dans les vallées du Cavally et du San Pédro. La mort de Quiquerez9

(tué par Segonzac, et enterré près des villages de To et Plaoulou, cf. Pobéguin,
1898) arrêta l'expédition (Schwartz, 1972: 92; Chailley, 1953). L'exploration
d'Arago dans la vallée de la Sassandra10, un peu plus tard, ne réussit pas non
plus à cause de l'hostilité des populations (Schwartz 1972: 92; Chailley 1953) et
le chavirement de son bateau dans les rapides de Zéléga (village de Zaébré, cf.
Pobéguin, 1898).
Pendant la période coloniale, Binger, le premier Gouverneur de la colonie,
créait, en 1894, des postes administratifs à Sassandra, San Pédro et
Petit-Béréby. En 1895, Gendre et Thomann exploraient le fleuve San Pédro.
Pendant la même année Maurice traversait la région de Béréby.
Entre 1895 et 1896, et sur ordre de Binger, l'administrateur et naturaliste
Pobéguin était chargé de faire le premier levé cartographique de la côte et de
la zone côtière (il a publié ses aventures dans un rapport fort détaillé en 1898).
Pobéguin remontait le fleuve Sassandra jusqu'à 85 km de la mer, ainsi que le
Cavally sur une distance identique, la difficulté principale étant causée par la
présence de nombreux rapides. Il relevait en détail la navigabilité des cours
d'eau et visitait des villages.
En 1897 Hostains, l'administrateur de Tabou, remontait le Cavally en pirogue
jusqu'à Tiboto (au sud-ouest de Grabo). De 1898 à 1900, la mission la plus
importante à la fois de reconnaissance et d'exploration était accomplie: celle
de Hostains et d'Ollone (1901). Leur point de départ, le 19 février 1899, était
le poste de Mani-Béréby; après ils contournaient le pays hostile des Tépo et
continuaient vers la confluence de la Hana et du Cavally où ils créaient le
poste militaire de Fort Binger11. La mission poursuivit ensuite à travers le
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pays guéré (au Libéria actuel) et ensuite jusqu'à Beyla en Guinée actuelle. Les
observations ethnologiques de Hostains et d'Ollone ont été commentées par
Tauxier en 1935.
Chailley (1953) rend compte de plusieurs tentatives d'établir des liaisons entre
la colonie française du Sénégal et le Golfe de Guinée. Bailly et Pauly partaient
de Kissidougou vers le Cavally sans succès. Lesclerc, parti en 1894 de Beyla,
était tué en tentant de le joindre dans la forêt. Blondiaux, aussi basé à Beyla,
était également obligé de se replier. En 1899, Woelfell et Mangin, chargés de
faire la liaison avec Hostains et d'Ollone, ne pouvaient y parvenir en raison de
l'hostilité des tribus.

Entre 1901 et 1903, Thomann (1901, 1903) effectuait deux visites de la région;
il voyageait du village de Sassandra vers le nord, la première fois en pirogue, la
deuxième fois à pied en ouvrant une piste encore visible aujourd'hui (Schwartz,
1972: 92). Ici se trouve la réponse à la question posée par l'administrateur L
avallée en 1939; il observait des "sentiers mystiques" dans la région de Soubré
et les attribuait à la présence des Pygmées, alors qu'il s'agissait en fait des
routes construites par le Capitaine Schiffer 36 ans plus tôt. Entre 1901 et 1904,
Braham, Crommelin et le duc de Morny répétaient le voyage de Hostains de
1897.
En 1906, l'administrateur Julia explorait le cours du Nuon (le fleuve Cestos,
qui constitue la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria entre Toulépleu et
Danané) et découvrit que cette rivière différait du fleuve Cavally12.

En 1907, le capitaine Rimbaud étabissait un rapport sur les opérations militai
res effectuées l'année précédente dans le cercle administratif du Sassandra.

Agter (1962) présente un tour d'horizon des relations coloniales au 19ème
siècle, de 1843 à 1893. L'arrivée des Français a permis le recueil documents et
la préservation d'informations diverses: rapports de missions militaires,
descriptions des explorations, documents administratifs, etc. Il s'agit d'ouvrages
importants, souvent assez succincts et, géographiquement, pas toujours
précis13

•

Les frontières franco-libériennes

Johnston (1906) avance qu'un des objectifs des explorations de Hostains et
d'Ollone était de porter le discrédit sur le succès de la république libérienne
afin de préparer l'opinion publique à une extension possible vers l'ouest du
territoire colonial français. Johnston (1906) et Chailley (1953) soulignent que
les missions et explorations étaient surtout motivées par des considérations
d'ordre stratégique et territorial: les Français revendiquaient la partie orientale
du Libéria, et proposaient, en 1885, une nouvelle frontière. En outre, ils voul
urent profiter des capacités des populations locales, les Krou, qui étaient
gardés en haute estime pour leur art de la navigation. En 1892, le Libéria
cédait à la pression française et, pendant la Convention de Paris, il fut convenu
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que la frontière franco-libérienne serait le fleuve Cavally. Dans l'arrière-pays,
la frontière restait fixée, jusqu'en 1911, à la ligne Fort Binger/Patokla - Daloa.

Histoire politique, juridique et administrative

Avant l'époque coloniale, l'organisation sociale et politique relevait des
différentes structures ethniques. L'hérédité des droits fonciers était l'affaire des
familles, et fortement influencée par les traditions. L'arrivée du pouvoir
colonial eut pour conséquence une fixation plus précise et plus rigide des
frontières intra-villageoises. Les Français déplaçaient les villages "en brousse"
vers la route et introduisaient des espaces administratifs: les districts, les
préfectures et les sous-préfectures14. Toutes les terres appartenaient au
gouvernement français.
Plus tard, dès les années 1960-1965, l'arrivée de milliers de migrants a renforcé
la fixation de la propriété (de Rouw, 1991).

Dès l'indépendance, le gouvernement adaptait et modifiait la législation. Son
évolution entre 1958-1972 a été étudiée par Olivier (1974), qui présente aussi
un index chronologique de toutes les lois de cette période. Du point de vue de
la protection de la nature et du développement régional, celles concernant l'ex
ploitation forestière, la chasse et la protection de la nature (Min. de la Protec
tion de la Nature, 1968) sont les plus importantes. Plus récemment, Adom et
al. (1990) et Esser (1991) ont évalué les lois et décrets concernant le Parc
National de Taï et les zones de protection l'entourant. A l'instar de Adom et
al., Esser observait des lacunes importantes sur le plan juridique (voir chapitre
6). D'autres auteurs ont également étudié la situation juridique du Parc (Bous
quet, 1977; Bonny, 1992; Anoh, 1992). Les dates importantes sont la création
du Service Forestier en 1912 et de la SODEFOR en 1966.

La genèse du Parc même a été présentée par plusieurs auteurs, entre autres
par Guillaumet (1984), Vooren (1987), Bousquet (1978), de Rouw (1991), et
Adom et al. (1990). Une publication très générale émane du Ministère de
l'Information (1974), mais il n'existe qu'un prospectus succinct et récent sur sa
reconnaissance au titre du Patrimoine Naturel Mondial de l'Humanité en 1982
(CI Nature/WWF, "Le PNT, une richesse inestimable").
Depuis les explorations de Hostains et d'Ollone (1901), Chevalier (19Ü9b) et
autres, l'importance de ce massif forestier comme réserve de la flore et de la
faune a été reconnue. En 1926, le pouvoir colonial créa la Réserve de Faune
du Haut-Sassandra (voir Tableau 1.1), couvrant l'essentiel de la région du Sud
Ouest. Depuis 1926, des changements de limites (et de nom) se sont succédés:
les Forêts Classées de Taï-Hana, de la Haute Dodo, du Cavally, et la Réserve
de Faune de N'Zo furent créés. Les travaux de Rahm (1973) ont jeté les bases
pour la création du Parc actuel.
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Tableau 1.1 Génèse du Parc National de Taï

1926: "Parc refuge de la région forestière du Moyen Cavally et du Bas Cavally". Surface:
960.000 ha. Décreté le 26 avril 1926.

1933: "Réserve spéciale de Faune". Congrès International de Londres.
1955: "Forêt classée de Taï·Hana". Surface: 560.000 ha.
1956: "Réserve intégral pour la Faune et la Flore de Taï". Surface: 425.000 ha. Arrêté du 7

août 1956.
1972: "Parc National de Taï". Surface: 350.000 ha. Décret no. 72544 du 28 août 1972. Parties

Centrale et Sud de 1956. Partie Nord (75.000 ha) devient "Réserve Partielle de Faune
du N'zo" par Décret Présidentielle no. 72545 du 28 août 1972.

1973: Amputation d'une bande de 20.000 ha au Nord au profit de la Réserve Partielle de
Faune du N'zo. Surface restante du PNT: 330.000 ha. Décret no. 73132 du 21 mars
1973.

1977: Modification de la limite au Sud-Ouest jusqu'à la rivière Moumo: agrandissement du
PNT avec 10.000 ha portant sa surface à 340.000 ha. Création d'une "Zone périphéri
que de Protection" à l'Ouest et au Nord·Est de 66.000 ha, avec le statut de "Réserve
Partielle de Faune". Décret Présidentielle no. 55348 du 3 juin 1977.

1978: Inclusion du PNT dans le réseau de "Réserves de la Biosphère" par le Bureau du
Conseil International de Coordination du Programme M.A.B. de l'UNESCO, le 28
avril 1978.

1981: Inscription du PNT sur la "Liste du patrimoine naturel mondial de l'humanité" par le
Comité de la Convention Internationale concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel de l'UNESCO, le 17 décembre 1981.

1983: Définition d'une "Zone de Protection d'Aménagement" au Sud-Est, entre le Parc et le
Périmètre Papétier, d'une surface d'approximativement 18.000 ha. Arrêté MINEFOR
no.9 du 11 mai 1983.

Notes

1. Jacquier (1935) rapporte l'existence d'hommes-singes de très petite taille vus près de
Guiglo-Buyo, par des Guéré et par un chasseur français.

2. Hannon: environ 520-470 avant J.-c. Selon Johnston (1906) ce Hannon n'a pas seulement
visité la cÔte guinnéenne, mais a aussi créé des implantations, entre autres sur l'île de
Herne (au bouche du fleuve "Rio de Oro", près de Ad-Dakhla au Maroc). Johnston
présume que Hannon n'atteigna que le fleuve Mano (au Nord du Libéria actuel). Pendant
ses voyages, Hannon rencontrait des hommes sauvages et poilus qu'il appelait "gorilles". En
outre, Johnston doutait qu'Hannon ait été le premier "étranger" sur cette cÔte africaine,
puisqu'il apporte des preuves d'une présence romaine, qui, après la chute de Carthage,
auraient visité les cÔtes du Libéria et Ghana actuels (par la mer, à travers le Sahara?). Les
preuves consistent en perles trouvées dans les régions krou de Maryland et Ghana, dont il
aurait certifié une date d'avant le l3ème siècle.

3. Cependant, il existe, dans la bibliothèque des Médicis à Florence (Italie) la peinture d'une
carte, connue comme le "Portelano Laurentiane" de l'Afrique Occidentale. La peinture
date de l'année 1351 (1) et indique les promontoires Cap Blanco, Cap Verde, Cap Palmas,
ainsi que la courbe continentale du Cameroun.
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4. Promontoire à quelques kilomètres à l'ouest de la bouche du fleuve Cavally. Le nom Cap
Palmas est d'origine portugaIse (Cabo Palmas), et indique l'abondance de palmes (Boras
sus flabellifer, selon Johnston, 1906; cocotiers selon Bosman, 1704). Les Grebo (l'ethnie
locale) l'appelaient "gorronomah" (Johnston 1906).

5. "Malagueta Costa" était le nom portugais pour le Libéria actuel. Ce nom était due à la
plante Aframomum malegueta (Zingiberaceae), dont les grains ont le goût du poivre. Sur
la cÔte guinnéenne, aussi des vrais poivres étaient trouvés: Piper subpeltatum et P.
guineense. Les grains du A. malegueta inspiriraient les Hollandais et les Anglais à adopter
respectivement le nom de "Graankust" et "Graincoast". Jusqu'à l'exploration de l'Extrême
Orient, A. malegueta jouait un rÔle très important dans les échanges commerciaux avec
l'Afrique. Les Anglais l'appelaient aussi les "grains of paradise" (Bosman, 1704; Johnston,
1906). Le nom CÔte d'Ivoire ou CÔte des Dents (et ses traductions) reflètent l'importance
de l'ivoire dans les échanges.

6. Bien que les Krou soient des marins professionnels, embauchés souvent par les Européens
pour la navigation, c'était l'argent gagné ainsi qui leur permettait l'achat de fusils et, de ce
fait, la résistance prolongée aux pénétrations étrangères (Johnston, 1906; Davidson, 1965).

7. Par exemple l'histoire de Duarte Pacheco Pereira qui relate le naufrage d'un bateau
flamand sur la Plage des Esclaves (entre King Wills Point et Wappi), après leques les
nègres mangèrent les 35 Flamands de l'équipage (Schwartz, 1972). Johnston (1906) raconte
que, bien que cannibales, les peuples vivant le long de la rivière Cavally étaient des gens
laborieux, avec des pratiques agricoles développées, et des coutumes sanitaires étonnantes
(l'usage de bains chauds).

8. Le nom "Cavally" serait une déformation du nom portugais "Cavala" (Johnston, 1906;
Gnielinski, 1972), ce qui signifie maquereau, poison abondant dans cette rivière. Pendant le
19ème siècle (période de la colome de Maryland, et de la République du Libéria) son nom
était "cavalla". La population locale l'appelait Du, Yubu, Dwo, Duya, Ougu ou Dingu
(Johnston, 1906). Près du Cap Palmas, au Llbéria, Il existe encore le village Cavalla Town.

9. L'histoire de Segonzac et Quiquerez inspirait Pierre Benoit à écrire son roman "L"Atlan
tide", qui connut un succès mondial (Schwartz, 1972).

10. Sassandra = San Andrea en portugais. Pobéguin s'y référait comme "Saint André" en
1898.

11. Sur la position exacte du poste militaire de Fort Binger les sources no sont pas unanimes.
Plusieurs chercheurs (Chevalier, 1906; Cotten 1968) le situent plus vers l'est, à la confluen
ce de la Méno et de la Hana. Selon Schwartz, le fort a été créé en 1899 à la confluence du
Cavally et de la Hana, mais fut transféré, en 1906, à Patokla, sur la Hana.

12. cf. Johnston, 1906. Selon de Rouw (1991) l'administrateur Julia fut le premier Européen à
visiter le village de Taï, mais les cartes de Chailley (Figures 5 et 6) n'indiquent qu'une
itinéraire beaucoup plus au nord.

13. cf. Thomann, 1901 et 1903; Regelsperger 1909; Angoulvant, 1916 et Bouys, 1933.

14. Dans le Sud-Ouest ivoirien il s'agit des départements de Guiglo, Soubré, Tabou, San Pédro
et Sassandra. Avant 1985, les départements de Soubré, Tabou et San Pédro étaient encore
réunis dans le seul département de Sassandra (Wiese, 1988).
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L'évolution des connaissances
A.P. Vooren

Introduction

De 1900 à la date actuelle on observe un accroissement important du nombre
de publications qui concernent le Sud-Ouest et la région entre Cavally et
Sassandra, y compris le Parc National, plus particulièrement (Fig. 1.3). D'une
région considérée hostile à plusieurs égards au tournant du siècle (voir section
précédente), elle est devenue après les années cinquante un pôle d'attraction
pour des bureaux d'études et chercheurs scientifiques de tout horizon.

Si l'on peut caractériser les premiers ouvrages traitant le Sud-Ouest, et plus
spécifiquement sa région côtière, comme romanesques et que ces récits d'ex
plorateurs européens contiennent des grandioses descriptions de l'excentricité
rencontrée, les recherches et descriptions minutieuses des scientifiques spécia
listes qui y travaillent actuellement sont parfois trop élaborées pour être
encore qualifiées de pragmatiques et peuvent se faire reprocher de manquer
d'utilité publique. Le besoin de connaissances ayant évolué, les approches et
produits scientifiques ne sont bien évidemment pas restés les mêmes.
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Figure 1.3 Evolution du nombre de rapports et de publications de 1900 à 1990
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Les phases de développement

Grosso modo on peut distinguer trois différentes étapes dans le développement
des connaissances sur le Sud-Ouest. La première période qui se prolonge1

jusqu'au début des années 40 peut être qualifiée de phase d'exploration.
Militaires et administrateurs français accompagnés des premiers naturalistes
nous livrent des descriptions de plus en plus détaillées de l'arrière pays de
Tabou et de l'interfluve Sassandra-CavaUy (Pobéguin, 1898; d'OUone, 1901;
Thomann, 1901, 1903; Chevalier, 1908, 1909; Coutouly, 1920; Aubert de la Rue,
1926, 1928; Bolgarsky, 1933; Bouys, 1933; Tauxier, 1933;....). En absence de
richesses facilement exploitables2 dans une région pratiquement inhabitée et si
difficile d'accès, le seul intérêt réel pendant ces années semble avoir été de
soumettre la région au régime colonial et de maintenir ce statu quo.

A partir de 1940, des efforts vont être déployés pour désenclaver la région par
l'amélioration des infrastructures routières afin de la rattacher au développe
ment accéléré du centre et de l'est du pays. Des prospections systématiques
des ressources naturelles vont être entreprises (p.ex. Aubréville, 1958; Boiton,
1954; Bolgarsky, 1947, 1950, 1953, 1954; Cerez, 1954; Grimbert, 1956; Hulsbos,
1955; Lemoine, 1954; Schnell, 1944) et les premières exploitations forestières
s'installent à l'intérieur de la région (Bergeroo-Campagne, 1954). Une phase de
mise en valeur est entamée. Mais ce n'est qu'après l'indépendance que des
opérations d'ampleur sont mises sur pied: "Opération SASCA" (SASandra
CAvally) par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM,
Paris) de 1963 à 19663

, grands inventaires pédologiques et forestiers par la
Development and Resources Corporation (DRC, New York) de 1965 à 1968 et
la création de l'Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest
(ARSO) en 1969, société d'Etat chargée d'élaborer un programme intégré de
développement régional. Cette marche forcée de mise en valeur volontariste se
prolongera jusqu'à la fin des années 70 (Ancey et Pescay, 1984; Hillen, 1990;
Léna, 1984; Schwartz, 1979: 1162, 1993).

De cette période datent grand nombre de rapports et d'études techno-écono
miques4

, tous axés sur une exploitation rapide et libérale des ressources
forestières existantes, la mise en place de grands complexes agro-industriels, la
création d'un port maritime et d'un pôle industriel ex-nihilo, et l'attrait d'une
main d'oeuvre immigrée abondante. Force est de constater que l'accumulation
des données est fort impressionnante, mais la planification de l'implantation
industrielle a peu tenu compte de la dégradation générale du contexte écono
mique dans les années 70. La mise en valeur de la région Sud-Ouest s'est en
conséquence surtout réalisée par la transformation du couvert forestier en
cultures de cacaoyer et caféier par des planteurs immigrés après l'ouverture
des pistes et des chemins de tirage due à l'exploitation forestière (Hillen, 1990;
Léna, 1984; Schwartz, 1979: 1162, 1993).
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Ce vaste mouvement migratoire et son impact prévisible sur les ressources
forestières de la région ont suscité l'intérêt scientifique d'étudier ce processus
et les déséquilibres environnementaux consécutifs. Dans l'esprit du Ministre de
la Recherche, J. Lorougnon Guédé (1976), "L'occasion était offerte aux scien
tifiques d'accompagner, de précéder même, les différentes phases de l'action
humaine afin de guider cette action, de la canaliser en dégageant, grâce aux
connaissances et aux techniques acquises, quelques principes simples et
rationnels d'aménagement ou d'utilisation de l'espace".

Dès 1973, le Ministère de la Recherche Scientifique élaborait un "Projet
d'étude des caractéristiques de l'écosystème forestier tropical et de leurs trans
formations selon les modes d'utilisation en vue d'en dégager des règles
d'exploitation rationnelles", dont le titre devenait, après adhésion de la Côte
d'Ivoire au programme de l'Homme et la Biosphère (MAB) de l'UNESC05

:

"Effets de l'accroissement des activités humaines sur la forêt du Sud-Ouest de
la Côte d'Ivoire" ou plus succinctement "Projet Tai" (Lorougnon Guédé, 1976;
Guillaumet, 1976; Dosso et al. 1977; Dosso et Guillaumet, 1977; Guillaumet et
al., 1984; Dosso, 1984; Dosso, 1992). Avec ceci commence la troisième phase
du développement des connaissances sur le Sud-Ouest qu'on peut appeler,
conformément aux ambitions, ''phase d'éco-développement".

Le thème de recherches retenu, ambitieux et inévitablement ambiguë, deman
dait la constitution d'équipes multidisciplinaires et la mise en place d'un grand
nombre d'opérations de recherche6

• Comme cela est stipulé dans la compila
tion des résultats, parue en 1984 (Guillaumet et al., p.21): "L'inconvénient des
programmes de ce genre, pluridisciplinaire et ambitieux, est de ne jamais
produire de véritable interdisciplinarité. Les résultats apparaissent comme la
simple juxtaposition d'études sans liens dont la synthèse est difficile, voire
impossible."

Si d'emblée, l'accent des recherches dans le cadre du Projet Taï était mis sur
le développement de la région et la mise en valeur de ses ressources naturelles
(en convergence avec les aspirations de l'ARS0), l'ampleur et la vitesse des
transformations du milieu naturel par l'implantation des complexes agro
industriels, l'exploitation forestière et l'afflux massif et incontrôlable des mi
grants provoquèrent une focalisation graduelle des recherches ultérieures sur
des aspects de conservation de la nature et de sauvegarde du Parc National de
Taï. L'inclusion a posteriori dans le Projet Taï des activités et recherches de la
Mission d'Assistance Technique Allemande (MATNGTZ)7 sur la protection
et la mise en valeur touristique du PNT et le rôle des grands mammifères en
était un signe précurseur.

A partir de 1986, sur les bases jetées par le Projet Taï, un programme pluri
disciplinaire intitulé "Analyse et mise au point des systèmes d'utilisation des
terres dans la région de Tai" est élaboré en coopération avec le Ministère de la
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Recherche Scientifique par l'Université Agronomique de Wageningen, opérant
à partir d'une antenne de recherche à Adiopodoumé, le Centre Néerlandais
(Vooren, 1987; 1988; Wessel, 1989; 1992). D'objectif et de conception plus
modestes, ce programme quinquennal visait à établir quelques règles d'utilisa
tion rationnelle de l'espace dans la zone périphérique du Parc National,
comprenant les centres d'habitation, les champs adjacents et les zones moins
intensivement cultivées aux abords du Parc. Un accent particulier a été mis sur
les potentialités d'aménagement d'une zone tampon autour du Parc (Vooren,
1990). Un ensemble des résultats a été présenté dans un séminaire internatio
nal à Abidjan en 1991 (Vooren et al., 1992). Malgré la modestie et le pragma
tisme du programme, les résultats actuellement disponibles ne permettent pas
encore d'atteindre un niveau d'intégration satisfaisante pour l'ensemble du
programme. Ce manque d'interdisciplinarité déjà signalée pour le Projet MAB
semble moins être liée au nombre de disciplines participantes (taux de mUlti
ou pluridisciplinarité), qu'aux efforts et possibilités d'atteindre un niveau
d'intégration optimale dans la planification et l'exécution des opérations de
recherche (voir chapitre 7; Guillaumet et Couturier, 1984).

Notes

1. Tandis que l'Est et le Centre de la Côte d'Ivoire connaissent une relance importante des
activités de mise en valeur après la première guerre mondiale, le Sud-Ouest est resté à
l'écart de cette vague d'investissements et d'expansion d'implantations coloniales.

2. Le commerce du caoutchouc de cueillette de l'arbre Funtumia africana et de la liane Land
olphia owariensis, qui se concentrait dans le Sud-Ouest à Soubré vers 1906 (Chevalier,
1908) et atteignait 227 m3 en 1912, s'est effondré après 1913 par la montée de la produc
tion de caoutchouc de Hevea braslÏiensis en Malaisie (HllIen, 1990). L'exploitation du bois
étant limitée à une bande côtière entre San-Pédro et Tabou: des concessions de 270.000 ha
de part et d'autre de la rivière San-Pédro obtenues en 1900 par la Compagnie Française de
Kong de la Maison Vernier ont été mises en exploitation en 1928 après avoir été vendues à
la Compagnie des Scieries Africaines (SCAF). Après épuisement des stocks de bois rouge,
ces concessions ont été abandonnées au début des années 30 (Schwartz, 1972: 92, 1993;
Hillen, 1990).

3. Un rapport synoptique des publications de l'opération SASCA a été compilé par la Société
pour le Développement Minier (SODEMI) en 1978, et peut être obtenu auprès de cette
société à Abidjan.

4. Voir les références numérotées dans la liste bibliographique no.I349 et 1316 (sans date) et
ensuite en ordre chronologique: 203; 1364; 1340; 1319; 1314; 1301; 1335; 1286; 1341; 1348;
1300; 1334; 1302; 1281; 1285; 1276; 1350; 1338; 1318; 1356; 1355; 1315; 1363; 1351; 1339;
1188; 1357; 1317; 1026; 1283; 1499 datant de 1970 à 1975. La diffusion restreinte de la
plupart des rapports rendent les informations peu accessibles.

5. De par cette adhésion aux programmes MAB no.l, l'accent du projet, initialement conçu
par les scientifiques du domaine des sciences de la terre (voir le titre de 1973), a été mis
sur l'interaction de l'homme et son milieu. Ceci a été réalisé par l'association d'un projet
pilote existant, intitulé "Etude du front pionnier", contracté auparavant entre la Côte
d'Ivoire et l'UNESCO, Division Etablissements humains et Environnement socio-culturel.
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Ce projet réunissait géographes et sociologues de J'ORSTOM-Sciences Humaines, de
J'Institut de Géographie Tropicale, de J'Institut d'Ethno-sociologie et de l'Université de
Paris X-Nanterre, qui ont étudiées l'avancé des fronts pionniers dans le canton Bakwé à
l'Est du Parc. Par conséquent les principaux résultats de ces études étaient déjà disponibles
en 1977 (Léna et al., 1976: 881, 1977: 100/1137).

6. De 1975 au 1983 environ une centaine de chercheurs et techniciens de différents organis
mes de recherche (voir la liste complète dans la Note Technique MAB-UNESCO no.15)
ont participé à la réalisation de six programmes de recherche et 24 opérations, dont
certaines courent jusqu'à ce jour (p.ex. études des chimpanzés, rongeurs, termites,
champignons). Dans la compilation des résultats de la première(!) phase des recherches en
1984, on comptait environ 225 publications et rapports. Il est à souligner que le Projet Taï
MAB-UNESCO n'a jamais été officiellement clÔturé.

7. Les activités de la Mission d'Assistance Technique Allemande (FGU Kronberg/GTZ, 1979)
se sont concentrées pendant les années 1977-82 au Sud-Est du PNT où l'ancien camp de la
Société d'Exploitation du Bois du Sud-Ouest (SEBSO), près du village de Djakotéki, avait
été transformé en station de recherche. Des études sur les éléphants (Men, 1977, 1981,
1982), panthères (Hoppe-Dominik, 1981, 1984, 1985: 754, 1988: 755), buffles (Hoppe
Dominik 1985: 753, 1988: 758, 1989), bongo (Hoppe-Dominik, 1988: 756/757), crocodiles
(Waitkuwait, 1981, 1988) et l'hippopotame nain (Hentschel, 1988) ont été effectuées
pendant cette période. Les travaux de la MATA ont été précédés par une étude complète
de B. Bousquet (1977, 1978) concernant l'aménagement et la mise en valeur touristique du
Parc.
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2 LE MILIEU PHYSIQUE

Géologie
W.A. Blokhuis

Cartographie

Des prospections géologiques dans le Sud-Ouest ont été effectuées par le
Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM, Paris) dans le cadre
de l'opération SASCA (Sassandra-Cavally) de 1962 à 1968. Les inventaires
furent publiés sous forme de feuilles topographiques à une échelle de
1I50.000ème. Chaque feuille est accompagnée d'une carte géologique, d'une
carte des layons de prospection et d'une monographie. Il s'agit notamment de
Bolgarsky (1953; 1954); BRGM (1963: 1236/1237; 1964; 1965; 1966; 1978);
Aguttes (1963); Brouwer (1964); Papon (1964, 1973); Lapadu-Hargues (1965)
et Tagini (1965).

Papon (1973) établit une synthèse des travaux réalisés dans le cadre de
l'opération SASCA: une monographie accompagnée d'une carte géologique à
l'échelle 1I500.000ème, et sept cartes 1/200.000ème superposées sur les feuilles
topographiques de Toulépleu, Guiglo, Daloa (seulement la moitié nord), Taï,
Soubré, Tabou et Sassandra. La plupart des informations traitées dans ce
chapitre proviennent de ce rapport.

Structure et lithologie

Les accidents du Quaternaire sont intéressants du point de vue de la géomor
phologie (érosion, dissection de la pénéplaine tertiaire) et des processus
pédologiques. Les formations se présentent sous forme de colluvions et d'allu
vions qui se situent aux bas-de-versants et dans les bas-fonds (voir les para
graphes sur la géomorphologie et la pédologie ci-dessous).

Dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, hormis le littoral, il n'y a pas de
formations qui datent du Tertiaire. Cependant, cette période a eu une profon
de influence sur la région. C'est au Tertiaire que la pénéplaine formée sur le
socle précambrien a subit une altération ferrugineuse, donnant des cuirasses
latéritiques (voir les paragraphes sur la géomorphologie et la pédologie).

Au Précambrien, ce sont les deux aspects intégrés de la structure et de la
lithologie qui nous intéressent. Dans le Sud-Ouest toutes les formations,
hormis celles de la zone littorale et les dépôts du Quaternaire, appartiennent
au socle primaire précambrien. Les formations de cette région se sont formées
pendant deux mégacycles orogéniques, le mégacycle éburnéen (1.550 - 2.100
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MA.) et le mégacycle libérien (antérieur à 2.500 MA.). La plupart de ces for
mations consistent en roches métamorphiques, le reste en roches plutoniques
(Tagini, 1966; 1972; Collinet et al., 1984: 116). Les formations dites 'birrimien
nes' appartiennent au cycle orogénique éburnéen.

Les roches métamorphiques éburnéennes se répartissent en cinq unités: Hana
Lobo, Davo, Louga-Kounoukou, Monts Trou, et Toulépleu-Ity (Papon, 1973).
"Trois de ces unités (Hana-Lobo, Davo, Louga-Kounoukou) se sont formées au
sein du géosynclinal éburnéen (domaine Sasca1). Elles s'apparentent au type
eugéosyndinal que caractérisent une accumulation de formations siliceuses
volcanogéniques, de quelques roches volcaniques effusives, une sédimentation
détritique à facies flysch, un intense plissement et un métamorphisme dont
l'intensité varie de l'épizone à la mésozone2

" (Papon, 1973, p.21/22).

L'unité Hana-Lobo, avec une surface d'environ 8.500 km2
, constitue la plus

vaste et la plus complète unité métamorphique éburnéenne dans le Sud-Ouest.
Elle a la forme d'un triangle dont un des sommets se situe à Grabo. La base
opposée a une largeur d'environ 80 km et se trouve à hauteur d'Issia. Les
cours d'eau qui drainent cette unité sont la Bana, la Lobo et le Sassandra (Fig.
2.1). Les formations flyschoïdes dominent dans l'unité: en bordure une zone
étroite des micaschistes à biotite et muscovite et vers le centre, des schistes
sériciteux et cloriteux, gréseux et quartzeux (ou quartzites schisteux).

Les formations de Nigré, du Mont Kédio, de Zakouéoua et de Buyo-Guessabo
sont complémentaires aux formations Hana-Lobo (Fig. 2.1). Les formations de
Nigré sont uniquement constituées de roches d'origine volcanique ou volcano
sédimentaire (métarhyolite, amphibolite, tuf dacitique métamorphique, grès
feldspathiques tufacés métamorphiques). Ces formations couvrent une surface
de 120 km2

• Les formations du Mont Kédio forment une chaîne rectiligne de
collines, longue de 50 km et large de 2 km. Les principaux sommets culminent
à 475 m. Ils dominent la pénéplaine environnante d'environ 200 à 250 m. Ces
formations sont essentiellement représentées par des quartzites et des amphi
bolites. Les formations de Buyo-Guessabo se situent dans le nord-ouest de
l'unité Bana-Lobo et se prolongent au nord de Guessabo. Ce sont des tufs et
rhyolites métamorphiques et des amphiboliles. Les formations de Zakoéoua
constituent la bordure nord et nord-est de l'unité Hana-Lobo. On retrouve les
mêmes faciès pétrographiques que dans les autres formations volcano
sédimentaires de l'unité. Dans l'unité de Davo (Fig. 2.1), au nord-ouest de
Soubré, les deux grands ensembles lithologiques se retrouvent: les formations
volcano-sédimentaires et les formations flyschoïdes.

Des roches plutoniques (granites, granodiorites, syénites) sont toujours
associées aux unités métamorphiques. Ce sont les granites à deux micas qui
constituent une entité remarquable dans l'Ouest africain; ils symbolisent la
granitisation éburnéenne. Ces granites se cartographient en général à l'exté-
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rieur des unités métamorphiques éburnéennes (Fig. 2.1). Souvent sont-ils
d'origine des formations migmatiques libériennes, plus ou moins rajeunies au
cours du cycle éburnéen, par exemple en bordure est de l'unité de Davo.

C'.bo----

San.Pedro

B Qllnlca, et ~'nOdI()tI("d)urn••nc

o Unite' Han.·lot!o ee Oava

fCl'l'"' . 1/1 000 000

Figure 2.1 Carte géologique des unités Hana-Lobo et Davo. D'après Papon (1973)
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Les formations du mégacycle libérien s'étendent au nord-ouest et au sud-est
des formations éburnéennes de l'unité Hana-Lobo. Pour l'étude de la région
de Taï, les formations libériennes de la partie septentrionale du domaine Sasca
est intéressante; celui-ci correspond à la région comprise entre la faille des
Monts Trou (limite septentrionale du domaine Sasca) et l'unité Hana-Lobo.
Les formations migmatiques y dominent, alors qu'on trouve dans la partie la
plus septentrionale le gneiss à biotite. On trouve aussi des enclaves de granites
à deux micas d'origine éburnéenne. Entre Nigré et Grabo, les granites à deux
micas alternent avec les gneiss à biotite de l'origine libérienne.

Dans le domaine Sasca, les formations gneissiques et migmatiques libériennes
constituent une particularité par rapport au reste de la Côte d'Ivoire. Initiale
ment et antérieurement à tout métamorphisme des roches actuellement trans
formées en gneiss et migmatites, il s'agissait peut-être des grauwackes3 plus ou
moins alumineuses. L'intensité du métamorphisme libérien varie du faciès
amphibolite au faciès granulite, c'est-à-dire toujours catazonal.

Géologie, altération et pédologie

Par rapport aux processus d'altération et de pédogénèse, on peut s'attendre à
trouver des différences entre régions avec une roche-mère à prédominance
granitique (dont sont issus les sols sablo-argileux), à prédominance schisteuse
(ce qui donne des sols argileux, surtout quand il s'agit de schistes sériciteux et
chloriteux), à prédominance de migmatites/gneiss (avec des sols d'un type in
termédiaire). Cependant, ceci ne signifie pas que la couverture pédologique
représente une image fidèle de la géologie: les sols sont trop anciens et ont
subit des altérations importantes, qui masquent les différences initiales dans le
substrat. En outre, les substrats, vu leur ancienneté, ont été déplacés sur des
distances plus ou moins longues et de ce fait fortement remaniés (de Rouw et
al., 1990).

La relation entre lithologie et couverture pédologique est la plus évidente dans
des zones relativement étendues et assez homogènes à migmatites, gneiss à
biotite, granites à deux micas et schistes sériciteux et chloriteux. L'alternance
de granites et gneiss entre Nigré et Grabo ne peut être retrouvée systématique
ment comme une alternance concordante de deux types de sol (de Rouw et al.,
1990; voir également Géomorphologie et Sols).
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Géomorphologie
W.A. Blokhuis

Genèse géomorphologique

La physionomie actuelle de la région est la résultante des processus d'altéra
tion de la roche-mère, de dissection, de transport et de pédogenèse qui se sont
déroulés jadis dans la pénéplaine qui couvrait des parties importantes de
l'Afrique de l'Ouest au Tertiaire. Au sein de cette pénéplaine se sont
développés des sols ferralitiques par des processus d'altération et de
pédogenèse (Fig. 2.3A). Dans une période climatiquement plus sèche, les
couches superficielles du sol se sont érodées et les horizons d'accumulations
ferrugineuses se sont indurés par exposition en cuirasse ferrugineuse (Fig.
2.2a).

. . ; -.:~...... -:-'."
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Figure 2.2 Evolution d'une surface cuirassée (par alteration)
a. glacis cuirassé
b. Démantèlement de la surface, dissection par un réseau hydrographique
c. Intense altération
d. Transfonnation en coUines gravilJonnaires et colluvionnement dans bas-fond.
Source: Avenard (1971).
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Figure 2.3 Evolution de la surface terrestre d'après Ahn (1970). Voir texte pour les stades
A, B, C, D, E.

Par incision hydrographique de la pénéplaine et par altérations physiques et
chimiques, les cuirasses se sont démantelées en blocs latéritiques et en gravil
lons ferrugineux qu'on retrouve partiellement en épandage sur les versants
(Fig. 2.2b et 2.3B et C). Les produits d'altérations chimiques ont été évacués
par le réseau hydrographique. La suite de l'évolution de la surface terrestre est
schématiquement représentée comme un processus monocyclique sur les Figu
res 2.2c et d. Cependant, par 'l'alternance des périodes climatiquement plus
sèches et plus pluvieuses au Quaternaire (voir Avenard, 1971 et Rougerie,
1960), l'évolution de la surface terrestre s'est plutôt déroulée comme un pro
cessus multicyclique, ainsi que cela se présenté sur les Figures 2.3 C, D et E,4.

Le concept de chaîne de sols

La situation représentée sur la Figure 2.3E est caractéristique pour beaucoup
de versants à l'ouest du Parc National de Taï, comme décrit par van Herwaar
den (1992, en prép.), et par ses collaborateurs (Rademacher, 1992; Nooren,
1991 et van der Velden, 1992).
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La pénéplaine tertiaire, découpée par incision hydrographique, correspond aux
grands interfluves actuels du Cavally et Sassandra et leurs plaines alluviales. Le
paysage peut être caractérisé par le modelé représenté sur la Figure 2.3E,
continuellement répété dans l'espace. Une telle séquence de reliefs et son
association propre de différents types de sols, qu'on rencontre entre le point le
plus élevé et le bas-fond le plus proche dans le paysage, est indiqué par le
terme "chaîne de sols" (en anglais "catena"). Le concept de "chaîne de sols"
constitue la base de nombreuses études géomorphologiques et pédologiques,
surtout en Afrique tropicale, et aussi dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire
(DRC, 1967; Perraud, 1971; Fritsch, 1980; Collinet et al., 1984; van Kekem,
1984; de Rouw et al., 1990).

Dans la région de Taï, on peut distinguer au niveau d'une chaîne de sols les
sites de sommet (crête), haut-de-versant, mi-versant, bas-de-versant et bas-fond
(Huttel, 1977; Collinet et al., 1984; Blokhuis, 1992). En général, une chaîne de
sols est issue d'un même type de roche-mère. Les substrats, dans lesquels les
sols se sont développés, se différencient cependant par les effets de processus
d'altération, de lessivage et de transport sur le versant. Les chaînes de sols se
différencient entre elles d'après le type de roche-mère, qui détermine l'inten
sité de l'incision hydrographique, les modelés des versants et bas-fonds,
l'hydrologie et les types de sols qui s'y sont développés. La distance jusqu'à
l'axe de drainage principal (le Cavally dans la région de Taï) est également
d'importance. Les incisions hydrographiques et les pentes sont plus prononcées
auprès de l'axe de drainage principal (Fritsch, 1980; Collinet et al., 1984;
Lodewijks, 1989). Les ramifications du réseau hydrographique des affluents du
Cavally, tels Audrénisrou, Nsé et Méno, sont différentes en amont et en aval
de leurs bassins versants. En aval leur cours est déterminé par la structure
géologique, tandis qu'en amont on observe un réseau fortement ramifié indé
pendant de la structure géologique; le réseau y est déterminé par l'érosion
géologique actuelle et les processus de ravinement (voir ci-dessus). Les varia
tions dans le réseau hydrographique ont une répercussion sur les types de
modelé (Fritsch, 1980).

La notion de chaîne de sols ne peut être appliquée pour la typologie des sols
dans les plaines alluviales. Ici, l'affinité géographique des sols est décrite
comme "séquence de sols".

Zones physiques, types de modelé

Rougerie (1960) et Avenard (1971), ce dernier ayant emprunté substantielle
ment au premier, proposent pour la Côte d'Ivoire un découpage en cinq zones
physiques. Pour le Sud-Ouest les deux zones suivantes sont d'importance:

La zone de transition: glacis méridionaux et marche centrale (III) et
plus particulièrement les glacis méridionaux de l'ouest (III-11); et
Les bas-pays intérieurs (rV) et plus particulièrement l'ouest (IV-l).
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La limite entre les zones III et IV est orientée est-ouest et correspond approxi
mativement au 6ème parallèle qui se trouve à la hauteur de Taï. La zone III-Il
est décrite comme des "surfaces granitiques aplanies, gravillionnaires, souvent
arénacées". La zone IV, au Sud du 6ème parallèle et plus précisément au
dessous de la ligne marquant les 200 m d'altitude, est décrite comme "un pays
de collines, de vallonnements, de mamelonnements où les interfluves sont
caractérisés par des plateaux mal élaborés s'élevant entre 150 et 200 m et par
des plaines dont le caractère de grande monotonie est encore accentué par le
couvert forestier" (Avenard, 1971, p.24). Cette zone correspond au front
d'attaque de l'érosion atlantique. Avenard donne ensuite d'autres caractéristi
ques, comme l'absence d'un organisme de drainage hiérarchisé et, par con
séquent, l'apparition des zones marécageuses pendant la saison de pluies, et un
dénivellement entre crêtes et bas-fonds ne dépassant pas les 20 m.

La zone IV-l (l'Ouest) est décrite par Avenard comme "[une] plaine essentiel
lement granitique [qui] s'étend sur 250 km de long et 150 km de profondeur en
moyenne. Mamelonnée, elle est assez uniforme, confuse, sillonnée de nom
breux cours d'eau très ramifiés; elle s'incline, d'altitudes variant entre 175 et
150 m vers Taï à une altitude de 80 m vers Grabo (le long de la frontière
libérienne). Quelques passées schisteuses aux vallonnements plus accentués
apportent des nuances dans le détail, comme par exemple les dépressions
drainées par deux tributaires du Cavally: la Rana et la Méno. Enfin, une
lanière de roches vertes relaie les monts granitiques du Mont Niénokoué (500
m) et se prolonge jusqu'aux abords du Cavally pour séparer cette plaine des
petits bassins côtiers".

Dans sa description des types de modelé, Avenard (1971, p.55) suit le décou
page principal en zones physiques comme décrit ci-dessus. Pour la zone IV-1 il
différencie -à l'instar de Rougerie (1960)- "les modelés issus de granites, de
schistes et sur roches vertes. L'amplitude du modelé sur schistes est plus faible
que sur granites. Sur schistes, les sommets sont réduits, les pentes courtes et
relativement fortes, les pentes inférieures sont inexistantes. Sur granites, gneiss,
migmatites et toutes formes transitionnelles, au contraire, les sommets sont
arrondis et peuvent même former des plateaux plus ou moins larges, les pentes
sont plus longues, convexes, les pentes inférieures plus développées; par
ailleurs le raccordement avec les bas-fonds est progressif, ces derniers étant
plats."

La nature de la roche-mère détermine la différenciation des sols, de l'hydro
logie et des modelés:
Le saprolite (roche décomposée), issu d'une roche-mère granitique, et les sols
sablo-argileux qui s'y sont développés sont caractérisés par une bonne perméa
bilité et un libre drainage. L'altération y est intensive et profonde. La nappe
phréatique est bien établie et montre des variations saisonnières de niveau: au
dessus du niveau de l'axe de drainage pendant la saison des pluies et au-
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dessous pendant les périodes sèches. Dans les régions de Duékoué et Buyo, la
nappe phréatique ne descend pas au-dessous d'un mètre sous le niveau de
l'axe de drainage pendant les périodes sèches (Leneuf et Dabin, 1956). Il Y a
peu de transport de produits d'érosion sur les versants. Le modelé est du type
convexe et butte sur un bas-fond plat et relativement large.
Les produits d'altération et des sols issus de schistes sont argileux. Ces sols
montrent une perméabilité médiocre et sont dépourvus de nappe phréatique.
L'hydrologie est conforme à la pluviosité. Des processus de colluvionnement se
déroulent sur les pentes. Les modelés sont du type concave et montrent une
transition graduelle vers les bas-fonds.

La différence dans le relief du Parc National de Taï entre les parties septen
trionales et méridionales est démontrée entre autre dans une étude compara
tive de trois parcelles d'inventaire forestier: la parcelle "Zagné" à la hauteur du
village de Zagné, "Tai" à la hauteur de la station écologique (lET), et "Para" à
la hauteur du village de Para (van Herwaarden, 1992; van Rompaey, 1992).
Auprès de Zagné le plateau - c'est-à-dire le niveau des crêtes - est plus élevé
qu'au sud de Taï, mais moins découpé. Le relief et les modelés y sont moins
prononcés.

Une zone à l'ouest du Parc, c'est-à-dire la zone de protection adjacente et les
terres cultivées entre cette zone et le Cavally, a été cartographiée entre le
6ème et la 5Y2ème parallèle par de Rouw et al. (1990). La zone est entièrement
localisée dans l'aire de la zone IV-1 d'Avenard (1971). La méthodologie suivie
par de Rouw et al. est celle d'une cartographie des unités de terres: une région
est étudiée en tant qu'unité intégrée. Les unités cartographiques (unités des
terres) sont conceptuellement caractérisées par une combinaison spécifique de
la lithologie, de la forme des terrains, du sol, du bilan hydrique et de la
végétation (Blokhuis, 1992)5.

Souvent les sols d'une unité de terres appartiennent à une seule chaîne de sols,
mais quelquefois deux ou trois chaînes de sols sont représentées dans une
unité de terre. Les chaînes de sols et leurs variantes distinguées par de Rouw
et al. (1990) sont les suivantes: chaîne de sols sur migmatite et variante sur
schiste; chaîne de sols sur granite; chaîne de sols sur granito-gneiss et variante
à inselbergs.

Rougerie (1960) présente, sans faire explicitement référence au concept de
chaîne de sols, la classification pédo-géographique suivante:

1. les sols sur granites gneissiques;
2. les sols sur granites calco-alcalins post-tectoniques;
3. les sols sur schistes faiblement métamorphiques;
4. les sols sur schistes métamorphiques et micaschistes;
5. les sols sur cristallin mésocrate;
6. les sols sur roches vertes et cristallin mélanocrate.
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Les unités 5 et 6 sont très limitées dans l'espace; il s'agit de collines et chaînes
de collines qui se sont développées respectivement sur roches acides et
basiques. Les unités 1 et 2, comme 3 et 4, se différencient peu entre elles.

La classification de Rougerie ne fait pas allusion aux migmatites, et présente,
comparée à celle de de Rouw et al., une plus grande différenciation des
granites et schistes. Il semble qu'en 1960, les migmatites n'étaient pas encore
bien définies dans cette région. Une chaîne de sols sur schistes n'était pas
représentée dans la zone étudiée par de Rouw et al. (voir van Herwaarden,
1992, pour sa présence à Para). Des affleurements granitiques se trouvent dans
les zones à migmatites, et les sols qui en sont issus présentent toutes les
caractéristiques décrites par Rougerie, mais leurs surfaces restent trop modes
tes pour être incluses dans une cartographie des unités de terres à
1/100.000ème. Les altérations granitiques sont plus fréquentes dans la région
est du PNT entre la limite de la zone de protection est et Soubré.

Processus sur pente: érosion et hydrodynamique superficielle

Les processus qui se déroulent sur les versants jouent un rôle important dans
l'évolution des formes terrestres. Il s'agit ici notamment de transport des
matériaux meubles par érosion et sédimentation, et de transport des produits
en solution. Dans le PNT la surface terrestre présente des caractéristiques
d'une reprise de l'érosion superficielle. Cette reprise peut être provoquée par
une baisse de niveau de la mer, accompagnée d'une baisse de niveau dans l'axe
de drainage principal, le fleuve Cavally, puisque la région au sud du 6ème
parallèle correspond au front d'attaque de l'érosion atlantique (voir ci-dessus).
Avenard (1971) décrit les changements de niveau de la mer durant le Ouate
naire: "Dans la période subactuelle et actuelle il y a une légère régression" et
ceci pourrait expliquer la reprise de l'érosion moderne. Mais une régression
marine n'est pas indispensable pour une reprise de l'érosion sous forêt dense
humide. Comme l'indique Rougerie (1960), la forêt dense humide se distingue
d'une forêt des zones tempérées par l'absence d'une végétation herbacée qui
protège la surface du sol: la voûte forestière composée de feuillages denses
d'arbres et de lianes intercepte trop de lumière. En outre, la surface du sol est
insuffisamment protégée par une couche dense de litière (feuilles mortes et
branches tombées). L'érosion superficielle est bien visible dans le PNT par la
présence des marches au niveau des racines traçantes des arbres.

Dans les sols des sites de mi-versant et surtout bas-de-versant d'une chaîne de
sols sur migmatite, un horizon de matériaux meubles (colluvium) couvre les
altérations résiduaires encore en place. Le colluvium est généralement plus
sableux que les sols altérés en amont d'où proviennent ces matériaux meubles.
Dans le lit des cours d'eau du bas-fond une alternance des couches de matéri
aux sableux, gravillonnaires et argileux est observée, mais les sédiments sableux
prédominent. Apparemment, il s'agit d'une forme d'érosion sur pente qui
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évacue les plus fines particules, celles d'argile, du système chaîne de sols. Ce
processus est connu sous le terme "ruissellement diffus" (Rougerie, 1960)6.

Rougerie parle d'un "ruissellement concentré" quand le ruissellement se
concentre en filets d'eau. Sous certaines conditions (décrite en détail par
Rougerie, 1960, p.304-363, voir spécifiquement p.304-308 et p.361-362) ce
ruissellement peut donner des ravines. Les ruissellements superficiels dans un
ensellement au niveau des sites de haut-de-pente et mi-pente se rejoignent et
forment des rigoles qui s'incisent. Le chenal principal débouche brusquement
sur une gorge au niveau du replat dans le versant (voir ci-dessus). Ici commen
ce ce qu'on peut correctement appeler une ravine, qui s'est incisée de 1 à 5 m
de profondeur dans la carapace ferrugineuse et quelque peu dans le saprolite
sous-jacene. La ravine a des parois verticales dans la carapace et plus creuses
dans les matériaux peu résistants du saprolite. Probablement l'incision a
commencé dans des matériaux peu ou pas indurés, qui se sont ensuite indurés
irréversiblement en carapace par exposition. En aval du bas-de-versant, la
ravine débouche sur le bas-fond.

Une étude plus détaillée de quelques ravines dans le PNT a été effectuée par
Zeeman (1989) auprès de la station écologique de Taï. Il distingue deux types
qui auraient rapport avec le réseau de drainage sur place. Contrairement à
Rougerie (1960), il accorde beaucoup d'importance à l'incision dans les
couches de plinthite et l'induration de plinthite par exposition. Les carapaces
ferrugineuses ainsi formées constituent les parois verticales de la gorge. La
présence de la nappe phréatique dans la couche de plinthite provoque la
formation d'un niveau de sources sous-jacent à la carapace ferrugineuse.
Van Herwaarden (1992) décrit des ravines sur les trois sites d'inventaire
forestier à Zagné, Taï et Para. Fritsch (1980) décrit le processus de formation
d'un paysage à "demi-oranges" par l'incision progressive des ravines dans
l'ensellement entre deux sommets.

Les gains et pertes de particules en suspension ou en solution transportées
dans les cours d'eau d'un sous-bassin versant de l'Audrénisrou ont été mesurés
par Stoorvogel (1992; voir aussi Casenave et al., 1980; 1984). Il était prévu
d'établir un bilan de l'écosystème forestier. Les premières indications montrent
que l'érosion et la perte d'éléments en solution ne sont pas entièrement com
pensées par l'apport dans l'eau de pluie. La quantification des apports dans les
aérosols comme la poussière de l'harmattan n'est pas encore terminée, mais
ces apports ne sont probablement pas suffisants pour compenser les pertes. Le
système ne serait donc pas en équilibre, mais s'appauvrirait en éléments
nutritifs. La possibilité d'une compensation, par enrichissement à cause de
l'altération et la minéralisation de la roche-mère, et l'absorption de ces élé
ments nutritifs par des racines d'arbres n'a pas été examinée dans cette étude.
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Géomorphologie et utilisation des terres; quelques réflexions et conclusions

1. le concept "chaîne de sols"
L'approche la plus pratique pour une classification des terres dans la zone des
interfluves est d'utiliser la notion de "chaîne de sols", dans laquelle ont peut
décrire aussi bien des aspects de la géomorphologie que d'aptitude des sols.
Les différences et ressemblances des sols, de l'hydrologie et des modelés
peuvent être transcrites et comprises dans leurs relations topo-séquentielles.
Les différences entre les chaînes de sols d'une région, qui peut être considérée
comme une entité climatique (selon la distribution annuelle et l'intensité de la
pluviosité et la température), sont en première instance déterminées par la
nature de la roche-mère. Elles sont des plus évidentes dans les positions de
crêtes et hauts-de-versants, dont les sols se sont développés in situ. Pour cela
de Rouw et al. (1990) ont caractérisé les chaînes de sols d'après les caractéris
tiques pédologiques de leurs crêtes et hauts-de-versants.

2. les modelés des interfluves
Il existe une littérature abondante sur les modelés des interfluves dans le Sud
Ouest. Fritsch (1980) a étudié quarante profùs dans le bassin-versant de
l'Audrénisrou (probablement tous localisés sur migmatites) et a reconnu six
grands types d'interfluves. Cet auteur a également démontré que les modelés
sont partiellement déterminés par leur position dans le bassin-versant: en aval,
proche des tributaires importants du Cavally, ou en amont. En aval, le réseau
hydrographique exploite les failles tectoniques; en amont, la reprise de
l'érosion et le ravinement sont déterminants. Rougerie (1960) fait la distinction
surtout sur la base de la nature de la roche-mère.

3. l'érosion superficielle en relation avec la roche-mère
Quoique l'érosion superficielle n'aie pas atteint une intensité dramatique dans
la région de Taï (les versants sont relativement courts et généralement à pente
faible et le sol est couvert de végétation, surtout dans les jachères), elle a des
répercussions sur la fertilité des sols, parce que c'est surtout le sol superficiel,
relativement riche en éléments nutritifs, qui est évacué. L'érosion superficielle
est faible dans une chaîne de sols sur granite, parce que sol et saprolite
montrent une bonne perméabilité, mais elle atteint des valeurs considérables
sur schistes avec des sols argileux et une altération peu profonde. Les chaînes
de sols sur migmatite montre des valeurs intermédiaires, mais très variables
(voir les exemples dans de Rouw et al., 1990). L'érosion est généralement
limitée au type de ruissellement diffus.

4. l'hydrologie en relation avec la roche-mère et des carapaces ferrngineuses
Dans une chaîne de sols sur granite l'hydrodynamique interne est déterminée
par une nappe phréatique qui montre des changements de niveau avec la
saison. Dans une chaîne de sols sur schistes, la limite entre saprolite et roche
mère fraîche est assez proche de la surface du sol. Il y a absence d'une nappe
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phréatique permanente et l'hydrodynamique superficielle est plus directement
relatée à la pluviosité que dans une chaîne de sols sur granite. La situation
dans une chaîne de sols sur migmatite est intermédiaire, mais sujette à des
variations importantes (voir 3).

Un autre aspect de l'hydrologie est la stagnation apparente du drainage
interne qui se manifeste comme un affleurement de carapace ferrugineuses au
niveau du replat. Un tel replat est situé sur la limite entre mi-versant et bas
de-versant. La plus grande disponibilité en eau du sol (van Rompaey, 1992)
permettrait une croissance plus importante des arbres à ces endroits.

Notes

1. Papon (1973) a distingué deux régions qui se différencient entre elles par la lithologie et la
structure: le domaine de Man, avec l'unité métamorphique de Toulépleu.Ity, et le domaine
Sasca avec trois unités métamorphiques et d'abondants granites éburnéens. L'unité des
Monts Trou se situe à une position intermédiaire entre les deux domaines. Elle s'étend le
long de la faille des Monts Trou qui sépare les deux domaines. Pour l'étude présentée ici,
le domaine Sasca est d'importance.

2. L'intensité du métamorphisme est classée en trois catégories: J'épizone, le mésozone et le
catazone, représentant des zones lithologiques à profondeurs de 8 à 10, 18 à 20, et 30 à 35
km, respectivement. Dans le même sens, la pression, la température, et l'intensité des
processus métamorphiques augmentent.

3. Le grauwecke est un grès très dur.

4. Si la première phase d'incision hydrographique est suivie d'une phase de stabilité géomorp
hologique, un horizon de plinthite est constitué dans le sol dans la zone de variation de la
nappe phréatique sur la partie du versant qui correspondait à cette époque au site de bas
de-pente. Durant une phase de renouvellement de processus d'incision hydrographique, qui
généralement est accompagné d'une baisse de niveau de la nappe phréatique, la plinthite se
transforme en carapace ferrugineuse par induration irréversible après exposition à la
surface à cause d'érosion des horizons sus-jacents. Par érosion en amont du versant, cette
carapace apparaît comme un seuil ou "replat" sur la pente (Fritsch, 1980; Fraters, 1986; van
Herwaarden, en prép.). Le replat est généralement considéré comme limite entre les sites
de mi-versant et bas-de-versant. Localement, on observe sur les crêtes une carapace
ferrugineuse sous un horizon de surface gravillonnaire (van Herwaarden, en prép). Celle-ci
est probablement formée à partir d'un horizon de plinthite qui date de la première phase
d'incision.

5. La hiérarchie des caractéristiques de différenciation est la suivant,
Unité géomorphologique majeure: les interfluves.
Six autres unités géomorphologiques ont été distinguées:

deux associations d'interfluves et d'inselbergs;
une association d'interfluves et d'alluvions;
deux unités des plaines d'alluvions;
une unité des roches basiques ("roches vertes" d'après Avenard, 1971).

Au sein de l'unité des interfluves, quatre zones pluviométriques/végétales ont été distin
guées.
Les interfluves ont ensuite été classées d'après la lithologie. Les migmatites sont ensuite
différenciées selon le type de drainage en combmaison avec la classe de pente.
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6. Rougerie (1960, p. 234) décrit ce processus ainsi: "[....] le stade élémentaire, et le plus
universel du phénomène de ruissellement....[est] essentiellement un ruissellement diffus et
discontinu, qui joue presque toujours en nappe, plus rarement en filets. Ce ruissellement
en nappe ne doit pas étre confondu avec l'écoulement en nappe [sheet·f1ood] d'autres
milieux bioclimatiques, il est d'un style tout à fait particulier caractérisé par la modestie des
phénomènes. Lorsqu'il pleut en quantité suffisante, l'eau qui engorge provisoirement la
parbe superficielle du sol s'étale en flaques pelliculaires qui commencent à glisser sur la
surface, une pente de 3° suffit souvent et, en règle générale, le phénomène est constant à
partir de pentes de 6°. De proche en proche le film gagne vers l'aval, mais il doit compter
avec la multiplicité des conditions rencontrées. Il faut se souvenir qu'il s'agit là d'un
équilibre remarquablement fragile, à la limite entre l'infiltration et le ruissellement: toutes
les données qui avantageront l'un par rapport à j'autre changeront le sens du mouvement
de l'eau. [...] De méme le monde végétal influe sur la microtopographie, des racines,
mémes minuscules, créent de petites irrégularités de la plus haute importance à l'échelle de
ce phénomène: une atténuation locale de la pente, un replat de quelques centimètres carrés
et c'est l'infiltration qui est favorisée."

7. Rougerie (1960), qui décrit les ravines dans la région de Taï, suppose que les parois
verticales sur des coupes longitudinales et perpendiculaires ont été plutÔt formées par
sapement à la base dû à l'émergence d'eau de la nappe phréatique que par incision d'un
ruissellement concentré. Il note: "Il n'y a aucun raccordement assuré avec les formes
supérieures: aucun ruissellement concentré ne joue; le front d'abattage est franc, seul le
sapement des sources à la base, le dégage par effondrements de pans de sol" (p.361). Le
front d'abattage est formé par érosion régressive dans les bas·de·versants à partir du
niveau des sources.

8. Carapace ferrugineuse: masse cimentée par des oxydes de fer; une carapace brise facile
ment au seul coup de marteau.
Cuirasse ferrugineuse: masse indurée par des oxydes de fer; une cuirasse ne brise que sous
des violents coups de marteau répétés.
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Climat
R.S.A.R. van Rompaey

Introduction

En matière de climatologie et de météorologie, il convient de faire la distinc
tion entre les observations permanentes, qui permettent de constituer des
banques de données pour définir et caractériser le climat, et les recherches
proprement dites qui tentent d'analyser ces données en combinaison avec des
connaissances acquises par d'autres disciplines. Ce type de recherche s'oriente
soit sur le dynamisme du climat à des échelles temporelles différentes, soit sur
l'intégration des connaissances climatologiques dans l'étude des agrosystèmes
et écosystèmes forestiers. Nous présentons ici un résumé des observations et
recherches climatologiques qui sont en rapport avec le cadre géographique du
Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire et donc avec le Parc National de Taï.

Postes pluviométriques et stockage des données

Les premières observations pluviométriques en Côte d'Ivoire datent du début
du siècle (1905) et ont été recueillies à Korhogo, Séguéla et Toumodi (ANAM,
1987). Dans le Sud-Ouest, les premières observations ont été faites à Tabou en

Figure 2.4 Le réseau de postes climatologiques autour du Parc National de Taï et les
isohyètes moyennes sur la période 1950-1980. Source: ANAM, 1987.
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1919, à Sassandra en 1922 et à Taï et Guiglo en 1924. Cependant, des obser
vations complètes ne sont disponibles pour les stations de Taï et Grabo qu'à
partir de 1945 (ORSTOM-CJEH, 1973). Le Service Météorologique de
l'Agence Nationale des Aérodromes et de la Météorologie (ANAM) a com
plété le réseau avec des stations à Buyo, Djakotéti, Grand-Béréby, Niébé
(Guiroutou), San Pédro et Téréagui entre 1974 et 1984 (voir Fig. 2.4 et
Tableau 2.1). Pour toute la Côte d'Ivoire, l'ANAM dispose actuellement de
218 stations météorologiques. 1

Tableau 2.1 Stations climatologiques et postes pluviométriques autour du Parc National de
Taï

Nom Type Créé Latitude Longitude Altitude Pluie annuelle

Buyo P 1977 616 703 1590
Daloa P+SY 1922 653 627 281 1420
Danané CL 1947 715 809 365 2060
Djakotébi P 1977 509 649 1710
Duékoué P 1956 645 721 245 1630
Gagnoa SY 1919 608 557 205 1480
Grabo P 1944 455 729 78 2110
Grand-Béréby P 1980 439 655 2070
Guiglo P 1924 632 728 217 1640
Man SY 1922 723 731 339 1660
Niébé P 1980 524 718 1860
San Pédro SY 1976 444 639 30 1900
Sassandra SY 1922 457 605 62 1730
Soubré P 1940 547 636 134 1590
Tabou SY 1919 425 722 20 2370
Taï P 1926 552 727 123 1870
Téréagui P 1980 525 628
Zagné P 1974 616 729 225 1770
Zagné-IRCC AM 1984 616 729 225

AM = st. agrométéorologique; P = pluviomètre; SY = st. synoptique; CL = st. climatologique;
- = non disponible
Source: ANAM (1987)

Les données sont stockées et publiées par l'ANAM2 dans des bulletins men
suels et annuels. Le Laboratoire d'Hydrologie de l'ORSTOM dispose égale
ment de banques de données pluviométriques à Abidjan et à Montpellier et
ORSTOM-CJEH (1973) a établi un fichier opérationnel des données pluvio
métriques journalières jusqu'à 1965 (Brunet-Morel, 1976). Virmani et al. (1980)
présentent des données pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les observations
météorologiques faites à la station de recherche de l'JET auprès de Taï ont été
présentées par Cardon (1978) et Monteny (1983).
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Pour le Libéria, pays voisin, les données sont stockées par le Uberian Hydro
logical Service (voir Meijers et Saye, 1981; 1983)3. Des séries complètes
d'observations sur plus de 30 ans sont rares au Ubéria, puisque toutes les
stations gérées par le Service des Travaux Publics ont été fermées en 1973.
Dans le Sud-Est libérien, région limitrophe au PNT, seule la station de
Firestone Cavalla, 40 km au nord-ouest de Tabou, dispose d'une série de 53
années consécutives (pluviosité annuelle moyenne: 2500 mm).

Typologie et cartographie du climat actuel

Une classification des climats en Afrique a été établie depuis les années 40 sur
la base des données climatologiques disponibles (Kôppen, 1936; Aubréville,
1949: 309; Mangenot, 1951; Gaussen, 1954; Thomas, 1954; Walter, 1958, 1971;
1979; Walter et Lieth, 1960-1967; Thompson, 1965; Griffiths, 1972). Dans le
cadre de la préparation de l'Atlas de la Côte d'Ivoire (MEFP, 1971), Eldin a
exhaustivement traité le climat en Côte d'Ivoire (voir également ASECNA,
1979). Ces travaux présentent les éléments déterminants du temps en Côte
d'Ivoire: les mouvements du front intertropical (FIT), le jet provenant de l'est
dans l'Afrique occidentale, le relief, et la température de l'eau de mer influ
encée par les remontées des eaux froides pendant les mois de juillet et août
(Colin et Chuchla, 1979).

Le régime pluviométrique en Côte d'Ivoire change du sud au nord d'une distri
bution de type bimodal, avec une grande et une petite saison sèche, à unimo
dal avec une seule saison sèche. Les isohyètes pluviométriques des années 70
présentés dans l'Atlas par Eldin sont basés sur des séries d'observations des
années 1945 à 1965, qui, comme on le verra dans le paragraphe suivant, ont
été relativement pluvieuses. ANAM (1987) présente une carte plus récente,
basée sur les années 1950 à 1980 (Fig. 2.4), période moins pluvieuse, mais
probablement plus représentative. Les données pluviométriques sont sujettes à
des variations considérables sur courtes distances et, dans des régions montag
nardes ou côtières, elles sont plus fortement influencées par ces éléments que
dans le reste du pays. Il en résulte que les données pluviométriques provenant
des stations en position côtière ou montagnarde n'ont qu'une valeur prédictive
limitée (van Rompaey, 1993).

Le paramètre de classification climatologique utilisé par Eldin (1971) est le
"déficit hydrique climatique cumulé", qui cumule les déficits hydriques calculés
en fonction de la hauteur de pluie mensuelle moins l'évapotranspiration (in
fluencée par la température) sur les mois consécutifs de saison sèche. Dans le
Sud-Ouest, l'auteur distingue ainsi:

un secteur littoral sous l'influence de l'air maritime;
un secteur ombrophile, couvrant l'arrière pays de Tabou et les collines
de Grabo, où le déficit hydrique ne dépasse pas 150 mm;
un secteur, couvrant le reste du Sud-Ouest, où le déficit hydrique
cumulé ne dépasse pas 250 mm.
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Pour l'établissement de ces classifications les données climatologiques du
Libéria n'ont pas été prise en compte. Sachtler (1968) présente une carte
d'isohyètes et une classification en zones climatiques pour le Libéria. La
pluviosité y est nettement plus forte et dépasse les 4000 mm par an à Green
ville et à Monrovia (Voorhoeve, 1965; Bultot et Griffiths, 1972; Meijers et
Saye, 1981; MPEA, 1983).

Des travaux plus récents traitent une regIon géographique plus vaste. Voir
pour l'Afrique de l'Ouest, Ojo, 1977; Wauthy, 1983; Hayward et Oguntoyinbo,
1987; pour l'Afrique tropicale, Griffiths, 1972; Leroux, 1983 et pour les zones
tropicales du monde, Niewolt, 1977; RieW, 1979; Ayode, 1983.

Les variations du climat

Les paramètres climatiques sont variables dans le temps et des périodes de
grande sécheresse à intervalle régulier ont été décrites pour l'Afrique depuis le
16ème siècle (Nicholson, 1980). Depuis le Quaternaire, le climat mondial a
connu une série de glaciations déterminées par les cycles orbitaires du globe et
du soleil (Milankovitch, 1930; Imbrie et Imbrie, 1980; Imbrie et Palmer-Imbrie,
1980). Beaucoup d'études ont été consacrées à l'analyse de ces phénomènes au
Quaternaire (Hervieu, 1975) et plus spééifiquement à l'Holocène, comme aux
sécheresses contemporaines, par exemple au Sahel. Glantz (1990) et Hassel
man (1990) traitent les conséquences de la variabilité du climat pour le
développement de l'Afrique. L'immigration dans le Sud-Ouest des peuples
venant des régions plus sèches, le Nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et
le Mali, s'est produit à la suite de la période de sécheresse de la fm des
années 60 - début 70. Les effets de la conversion des forêts tropicales en terres
agricoles sur l'hydrologie et le climat sont résumés par Bruijnzeel (1990).

Variations contemporaines
Dans son imposante oeuvre sur les climats, les forêts et la désertification de
l'Afrique tropicale, Aubréville (1949: 309) abordait déjà le thème de la régres
sion de la forêt équatoriale et l'avancée de la savane, aidée par le feu et les
défrichements dûs à l'homme. Cependant, ce n'est qu'après la période de
sécheresse au Sahel, autour des années 70, que beaucoup de travaux ont été
consacrés à ce phénomène (Plote, 1974; Sournia, 1974; Snoeck; 1975, ASEC
NA, 1979). Une étude des variations pluviométriques depuis le début du siècle
démontrait que la région forestière ivoirienne a déjà connu d'autres périodes
sèches en 1920-1929 et en 1940-1949 (Snoeck, 1975; Swaine, 1992).

La présence des tendances cycliques a également été étudiée par Lhomme
(1981) pour la Côte d'Ivoire et par Ojo (1987) et Adejuwon et al. (1990) pour
le Nigéria. Il est apparu que la période d'après-guerre, de 1950 à 1965, a été
une phase pluvieuse avec 10 à 15% de précipitations en plus de la moyenne
depuis le début du siècle. La phase sèche successive, de 1970 à 1985, peut être
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l'expression d'une tendance cyclique dans la pluviosité avec une période de 30
à 35 ans qui correspond au triple cycle solaire4

• Il est indiscutable que la
méthode d'analyse fréquentielle ne permet pas de mettre en évidence des
cycles qui dépassent la période d'observation actuelle de 70 ans.

En analysant des séries de pluviosité annuelle, Adjewon et al. (1990) ont
exposé des tendances négatives significatives au Nigéria pour la période 1922
1985, et à l'aide des mêmes données, des tendances cycliques avec une période
de 2 à 3 ans, 11 ans et 32 ans. Quencez (1988) signale la même tendance
linéaire pour la pluviosité en Côte d'Ivoire et Sircoulon (1987) pour les débits
des grands fleuves et le niveau des lacs. Pour la plupart des stations de la Côte
d'Ivoire, Servat et Dezetter (1988) et Servat et Kouamé (1989) ont démontré
un changement de moyenne dans les séries chronologiques de totaux pluvio
métriques de 1968 à 1972 sous forme d'une baisse de pluviosité. Comme le
démontrent Hayward et Oguntoyinbo (1987) et van Rompaey (1993), l'extra
polation d'une fausse tendance linéaire, représentant la régression linéaire
entre le maximum et le minimum d'une courbe sinusoïdale, peut annoncer une
chute dramatique de la pluviosité vers l'an 2000, tandis qu'en suivant la
périodicité du cycle de 30 ans, la période de 1995 à 2005 risque d'être aussi
bien arrosée que les années 60. Il s'agit donc de démontrer que l'axe des
courbes sinusoïdales a une tendance significative de baisse.

Une question abordée plus récemment est celle de l'impact de la déforestation
sur l'albédo (Charneyet al., 1975; Gornitz et NASA, 1985; Montenyet Casena
ve, 1989) et sur les taux de gaz carbonique dans l'atmosphère (Monteny, 1982;
laffré et al., 1983; Kooman, 1989; Kohlmaier, 1990). Monteny et Casenave
(1989) chiffrent que la forêt dense réinjecte 60 à 75% de la pluie annuelle
comme vapeur d'eau dans l'atmosphère. L'évapotranspiration de cette quantité
d'eau demande l'équivalent d'énergie de 70 à 80% de la radiation nette reçue.
Les auteurs ne présentent pas de chiffres pour des champs ou des jachères,
mais le recyclage de la pluie y sera certainement inférieure. Bien que la Côte
d'Ivoire et le Libéria aient perdu respectivement 75 et 50% de leur couvert
forestier dans le 20ème siècle (Myers, 1982; Vooren, 1992), Gornitz et NASA
(1985) ont calculé que l'albédo de la zone forestière n'a augmenté que de
quelques pourcents. Ces derniers auteurs n'ont cependant pas tenu compte des
surfaces dénudées par défrichement ou par aménagement de routes et d'habi
tations. En outre, dans leurs calculs un champs de cacao a un albédo de 16%
et la forêt de 13% sans tenir compte de l'âge et de la vigueur des plantations.
Une plus grande différence entre forêts et terres agricoles doit exister puis
qu'elles apparaissent en teintes plus foncés sur images satellites. Il serait
intéressant de comparer ces estimations avec des vraies mesures régionales
d'albédo. Les observations satellitaires vont sans doute faire avancer les études
climatologiques en Afrique (Guillot et al., 1986; Nicholson, 1990), malgré le
caractère ponctuel dans le temps d'une image satellite.
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Paléoclimatologie depuis les derniers 25.000 ans
Chevalier (1909) et Aubréville (1949: 556; 1962; 1964; 1975) ont attiré l'attenti
on sur les savanes incluses dans la forêt (voir aussi Bellier et al., 1967) et
Aubréville explique leur présence par un changement climatique provoqué par
une hypothétique déplacement des pôles et de l'équateur au Quaternaire:
hypothèse entre temps réfutée. Aubréville situe les aires de rétraction de la
forêt ("bastions-refuges") pendant la période de glaciation maximale à 18.000
BP au Cap des Palmes et au Cap des Trois Pointes et sur les montagnes de
Man et du Nimba (voir aussi Myers, 1982). Les collines de Grabo et l'arrière
pays de Tabou constituent un centre d'endémisme pour beaucoup d'espèces
(Aubréville, 1959), dont bon nombre se retrouvent au Libéria (Voorhoeve,
1965; Diamond et Hamilton, 1980). Guillaumet (1967) présente des données
phytochorologiques pour le Sud-Ouest et met en évidence cinq types de
répartition spatiale pour les espèces végétales endémiques (Sassandriennes 1 à
V) par rapport aux régressions et progressions consécutives de l'aire de la
forêt. Ce centre d'endémisme se situe en dehors de l'aire protégée du PNT
dont il serait intéressant d'étudier les possibilités d'une extension vers les
collines de Grabo.

Martin (1972) et Delibrias (1973) présentent les variations du niveau de la mer
sur la côte ouest-africaine depuis 25.000 ans (Fig. 2.5), basées sur des échantil
lons de vase prélevés au fond de l'océan. L'analyse des pollens fossiles dans
ces échantillons (Assemien et al., 1970; Frédoux, 1988; Frédoux et Tastet, 1976;
1988) démontre que la forêt n'occupe son aire de répartition actuelle que
depuis 10.000 ans. Lors d'une période précédente à températures plus basses,
une végétation herbeuse de type savane ou prairie montagnarde prédominait
avec des espèces d'arbre et d'herbe montagnardes descendues à basse altitude
(Maley et Livingstone, 1983; Maley, 1987; Maley et al., 1990).
Maley (1987, 1989, 1990, 1991) constate la réapparition assez brusque de la
forêt entre 9.000 et 8.500 BP dans des échantillons prélevés au lac Bosumtwi
dans l'actuelle aire de forêt semi-décidue au Ghana. Selon Maley (1987), il n'y
aurait eu qu'un seul refuge forestier d'importance à l'ouest de la rupture du
Dahomey: la région montagneuse de Haute-Guinée située au nord du Libéria
et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son altitude aurait assuré une pluviosité
suffisante lors des phases glaciaires caractérisées par des couvertures nuageu
ses stratiformes (provoquant pas ou peu de précipitations et interceptant le
rayonnement solaire) qui étaient formées par le remontée renforcée d'eaux
froides dans l'océan.

Pendant la dernière phase interglaciaire de 115.000 à 125.000 ans HP une
situation comparable à celle d'aujourd'hui semble avoir existé5

• Dans Hamilton
(1982) et Hamilton et Taylor (1991), un résumé est présenté de l'histoire du
climat et des changements d'aire de répartition de la forêt dense en Afrique
tropicale sur les 8 dernières millions d'années. Lézine et Casanova (1989)
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présentent un résumé sur toute l'évidence palynologique et paléohydrologique
terrestre de l'Afrique de l'Ouest. A part l'augmentation de la pluviosité vers
9.000 ans BP déjà mentionnée, ces auteurs indiquent une aridification vers
2.000 ans BP dans le Sahel.
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Climatologie et météorologie en extension

Le climat intervient dans beaucoup d'activités humaines. Aussi, nombreuses
études ont été consacrées à l'interprétation des données climatologiques dans
les domaines de l'agriculture, la foresterie, l'approvisionnement en eau, la santé
publique, la navigation marine/aérienne et les travaux publics.

Recherches agroc/imat%giques
Aubréville (1945) a déjà tenté d'interpréter la durée des saisons sèches pour
l'établissement des plantations agricoles industrielles. Gigou (1973) en a fait de
même pour la riziculture pluviale. Le plan de développement pour le Sud
Ouest (DRC, 1968) indique l'aptitude des sites pour les diverses cultures dans
cette région. Il est évident qu'un changement de climat aurait des répercus
sions pour l'évaluation de l'aptitude des sols et il serait prudent de tenir
compte d'un éventuel assèchement du climat en interprétant les données
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~nciennes de pluviométrie. Par exemple, la pluviosité annuelle moyenne pour
Sassandra sur la période 1961 - 1975 s'élève à 1700 mm (ASECNA, 1979),
tandis que la moyenne sur la période de 1976 à 1986 n'est que de 1400 mm
Ipar an. Le travail du BDPA et MEFP (1979) traite in extenso l'agroclimatolo
gie en Côte d'Ivoire et Jackson (1989) discute climat et agriculture sous les
;tropiques. Niewolt (1982) a plus spécifiquement étudié l'impact de la variabi
lité de la pluviosité sur l'agriculture.

IEtudes du microclimat en forêt dense
IRichards (1952), Schulz (1960), Catinot (1965), Longman et Jenfk (1974) et
IWhitmore (1975) ont démontré l'importance du microclimat forestier. En Côte
d'Ivoire, Cachan (1960; 1963; 1974) et Cachan et Duval (1963) ont effectué un
travail remarquable en mesurant en détail les variations rnicroclimatologiques
verticales et saisonnières dans la forêt sempervirente du Banco, auprès
d'Abidjan. Dans cette même forêt, Huttel (1975) a établie le bilan hydrique
dans le cadre du programme de recherches PEI (Programme Biologique Inter
national de l'UNESCO; voir aussi Bernard-Reversat et al., 1971, 1979; Hutte!
et Bernard-Reversat, 1975; Bernard-Reversat, 1975; Lemée, 1975). La saison
nalité dans le PNT influence le rythme de la fructification (Alexandre, 1980) et
la formation des chablis (Vooren, 1985, 1986). Catinot (1965) a démontré que
la température minimale influence les rythmes annuels d'accroissement chez
les arbres. Le rayonnement solaire a été analysé par Chartier et al. (1973),
Eldin et al. (1974, 1976) et Alexandre (1979: 300). Ce dernier a plus spécifi
quement décrit l'évolution de la qualité spectrale de la lumière quand elle
traverse la voûte forestière. Catinot (1965) conclut que la cause principale de
l'échec des plantations forestières sous forêt est le faible taux de luminosité au
niveau des jeunes plants.

L'importance de la taille d'une clairière dans laquelle sont mesurés les pa
ramètres climatologiques a été étudiée par Monteny (1983; voir aussi dans
Collinet et al., 1984). Monteny (1986, 1987) a ensuite, sur la base des données
obtenues à Taï, chiffré le rôle que la forêt joue comme source de vapeur d'eau
pour l'atmosphère et ainsi pour le recyclage des eaux de pluie (voir ci-dessus).

Recherches écohydrologiques
L'eau de pluie est interceptée par la canopée (Cardon, 1979; Hutjes et al.,
1990) et pour le reste s'infiltre dans le sol (Collinet, 1983; 1988; Wierda et al.,
1989) et contribue à l'écoulement des rivières et fleuves. La relation entre
pluviosité et débit des cours d'eau a été analysée dans des petits bassins
versants forestiers à Taï par Casenave et al. (1980; 1981; 1984) et modélisé par
Monteny et Casenave (1989) et Janssen et al. (1990), et pour des cours d'eau
plus importants par Servat et Dezetter (1988) et Servat et Kouamé (1989). Ce
dernier travail permet d'estimer l'évolution du niveau dans les rivières et
fleuves par rapport à la pluviosité enregistrée, ce qui est, par exemple, d'im
portance pour le dosage d'insecticides dans la lutte contre l'onchocercose.
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Cycles biogéochimiques, aérosols et poussière d'Harmattan
L'harmattan, vent continental sec, chargé de poussières, souffle périodique
ment du nord-est au cours des mois de décembre-janvier-février en Côte
d'Ivoire. Scaëtta (1941) indiquait l'importance de la captation de ces aérosols
par la forêt humide et soulignait leur effet fertilisant. Folger (1970), Chester et
Johnson (1971) ont suivi le transport de ces particules sur l'océan Atlantique.
Crozat et al. (1973) et Crozat (1978) les ont évalué comme source de potassi
um. Baudet et Bertrand (1988) et Baudet et al. (1990) ont étudié la composi
tion des aérosols en Côte d'Ivoire. Des échantillons prélevés par Stoorvogel
(en prép.) à Taï étaient très pauvres en phosphore et principalement composés
d'oxydes de silicium et aluminium. Il est donc peu évident que la poussière de
l'harmattan apporte des quantités significatives d'éléments nutritifs.

Recommandations de recherches

A propos des modifications du climat, il serait utile de continuer les analyses
des tendances qui se présentent dans des séries d'observations pluviométriques
disponibles. En même temps, une meilleure conception des mécanismes qui
déterminent le climat régional devrait être recherchée, particulièrement par
rapport aux remontées des eaux froides dans l'océan.

En relation avec la conservation d'un maximum de biodiversité, il serait utile
de continuer les efforts pour localiser les refuges forestiers à l'ouest de la
rupture du Dahomey. A ce sujet il est particulièrement recommandé d'étudier
la richesse floristique et faunistique des collines de Grabo.

Notes

1. L'ANAM distingue parmi les 218 stations quatre types: 167 postes pluviométriques (P). 31
stations agro-méteorologiques (AM), 14 statIOns synoptiques (SY) et 6 stations climatolOgi
ques (CL).

2. ANAM, 15 B.P. 990, Abidjan.

3. Liberian Hydrological Service, Ministry of Lands & Mines, P.O. Box 9024, Monrovia.

4. Les taches solaires varient selon un cycle de 11 années. Une autre oscillation bien connue
en météorologie correspond à un cycle de 2 à 3 ans (QBO: quasi-biennial oscillation;
Lhomme, 1981). Récemment aussi la "El Nina southern oscillation" (ENSO) a été mise en
évidence avec un cycle entre 2,8 et 8 ans (Verstraete, 1986; WMO, 1988).

5. Des carolles marines ont également été analysées par CLIMAP (1976), Rossignol-Strick et
Duzer (1979) et pour la côte du Maroc au Sierra Leone par Agwu et Beug (1982, 1984),
Hooghiemstra et al. (1986), Hooghiemstra (1988),\Hooghiemstra et Agwu (1988). Bengo et
Maley (1991) ont analysé une carotte sur la côte gabonaise qui contient des informations
sur 135.000 ans.
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Hydrologie
G.W. Hazeu

Les études réalisées

Période jusqu'à 1971
Les études réalisées avant 1971 sur l'hydrologie dans le Sud-Ouest ont été
résumées à l'échelle nationale dans Avenard et al. (1971), MEFP (1971) et
SODEMI (1965).

Les bassins du Cavally et du Sassandra ont été traités dans l'ouvrage "Le
milieu naturel de la Côte d'Ivoire" (Avenard et al., 1971) dans un chapitre sur
les régimes hydrologiques dû à Girard et al. Les cartes en annexe de l'ouvrage
montrent les déficits hydriques cumulés et la durée de la saison sèche à
1I1.000.000ème pour toute la Côte d'Ivoire, les données pluviométriques à
1I4.000.000ème (14 cartes avec les isohyètes mensuelles et annuelles moyennes,
pluviométrie maximale moyenne pendant trente jours consécutifs dans l'année),
le réseau hydrographique et hydrométrique à 1/2.000.000ème et la pluviométrie
pour une année moyenne également à 1I2.000.000ème.

Les cartes sur l'hydrologie dans "l'Atlas de la Côte d'Ivoire" (MEFP, 1971)
représentent également toute la Côte d'Ivoire et par conséquent restent assez
générales. Les cartes du réseau hydrographique sont représentées à une
échelle de 1/2.000.000ème et 1/6.400.000ème, deux cartes des déficits hydriques
et de la saison sèche à 1/3.000.000ème et une carte des précipitations mensuel
les (12 cartes pour 12 mois) à 1I6.400.000ème.

"L'atlas de la Côte d'Ivoire" de la SODEMI (1965) contient des cartes sur
l'hydrogéologie à 1/1.000.000ème de la Côte d'Ivoire (Maillary, 1964: 393) et
1I200.000ème des régions de Soubré-Grand Lahou-Sassandra et de Tabou-Taï
Toulépleu-Guiglo (Maillary, 1964: 868/869). L'hydrogéologie, les principaux
points d'eaux et la production potentielle en eaux souterraines y figurent. Les
cartes sont accompagnées des notices explicatives.

Camus (1971) a répertorié toutes les études hydrologiques que l'ORSTOM a
effectuées en Côte d'Ivoire entre 1950 et 1970. D'autres ouvrages importants
(résumés dans Girard et al., 1971) pour les bassins du Cavally et Sassandra
sont: Camus (1969), ORSTOM (1968), Molinier (1971), Sircoulon (1966) et
Touchebeuf (1970).

La période 1971 - 1984
Des études hydrologiques ont été réalisées, à partir de 1976, par le Laboratoi
re d'Hydrologie du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé dans le cadre du projet
Taï (voir chapitre 1) sur les petits bassins versants forestiers. Les résultats des
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études ont été résumés dans une note technique MAB (Guillaumet et al.,
1984). Les rapports de Casenave (1981) et Casenave et al. (1980, 1981, 1984)
traitent les campagnes hydrologiques de 1978-1979, 1980 et 1981 des bassins de
Taï. Les simulations des pluies pour une analyse de l'hydrodynamique interne
des bassins de Taï sont décrites par Casenave et al. (1979, 1982), par Hunink et
al. (1980), par Collinet (1979, 1982, 1988) et par Collinet et Valentin (1979:
169/562). Cardon (1979), Dandan (1983) et Monteny (1983) présentent
respectivement des chiffres sur l'interception de la pluie en forêt, le bilan
hydrique des bassins de Taï et la pluviométrie.

Bousquet (1977) présente un aperçu général de l'hydrologie du côté oriental
du Parc National de Taï (étude en coopération avec MATA).

Les changements climatiques depuis 25.000 ans et les variations du niveau de
la mer (voir chapitre 2b) ont été traités pour les aspects hydrologiques par
Martin (1972, 1973) et Delibrias (1973).

A notre connaissance, il y a peu d'études sur l'impact hydrologique et environ
nemental de la création du lac et du barrage de Buyo, mis en service en 1980.
Morell (1974) a présenté une estimation des modules mensuels et du module
interannuel du Sassandra à la hauteur de Buyo. ARSO et MEFP (1975) ont
publié un rapport sur la qualité des eaux du Sassandra pour l'usinage de la
pâte à papier.

Après 1984
Quelques études spécifiques ont été réalisées dans le cadre des programmes
néerlandais. Hooyer (1991), Wierda (1988) et Wierda et al. (1989) traitent les
capacités d'infiltration et de perméabilité des sols de deux catenas (chaînes de
sols) différentes, une sous forêt et une sous cultures. Hutjes et al. (1990) ont
refait des mesures d'interception de la pluie sous forêt.

Traoré et Konan (1989) ont établi les caractéristiques physico-chimiques du lac
de Buyo: transparence de l'eau, conductivité, pH, taux d'oxygène, alcalinité,
anions, malière en solution etc., et leur variabilité avec la profondeur.

Récapitulation des principaux résultats

L'hydrologie à l'échelle régionale

Le réseau hydrographique. "Le Sud-Ouest ivoirien est délimité à l'est et à
l'ouest par deux fleuves puissants, le Sassandra et le Caval1y. Le Caval1y, qui
prend sa source en Guinée au nord du Mont Nimba..." à une altitude approxi
mative de 600 m, "...est long de 700 km et sert de frontière entre le Libéria et
la Côte d'Ivoire dans son cours moyen et inférieur. Le bassin versant a une
superficie de 28.800 km2 à Taté, station hydrométrique la plus proche de
l'embouchure (60 km)" (Collinet et al., 1984b). La partie ivoirienne ne repré-
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sente que 15.000 km2 du bassin versant. "Le cours du Cavally est haché de
rapides, surtout dans son cours inférieur à partir de Taï." La pente est de 0,85
m par km; eUe atteint, dans la zone de rapides, environ 1 m par km. Son
module (débit moyen journalier annuel) doit être d'environ 600 m3 s" (Collinet
et al., 1984). Au point de vue hypsométrie, seulement 16% du bassin se
trouvent au-dessus de 400 m, 27% au-dessus de 300 m, plus de la moitié du
bassin se trouve au-dessus de 200 m.

"Le Sassandra prend sa source beaucoup plus au nord, également en Guinée,
et son bassin couvre approximativement 75.000 km2

." Le Sassandra est long de
650 km. A Soubré, la surface du bassin représente déjà 62.000 km2

• "Comme le
Cavally, le Sassandra se caractérise également par de nombreux rapides et
petites chutes" (deux secteurs de fortes pentes, l'un dans le cours supérieur et
l'autre dans les 60 km en aval de Soubré). La pente moyenne est de 0,50 m
par km. "Compte tenu cependant de la situation plus nordique du bassin
versant à des latitudes déjà soudaniennes son module moyen annuel est
inférieur à celui du Cavally et n'atteint pas 600 m3 S·l." (Collinet et al., 1984b).
Au point de vue hypsométrique, près de la moitié du bassin se situe à une cote
inférieure à 300 m. Seulement 20% du bassin sont au-dessus de 500 m. Le
potentiel énergétique du bassin n'est donc pas très grand.

"Mais ces deux fleuves, qui, lorsqu'ils parviennent dans le Sud-Ouest ivoirien,
ont déjà drainé chacun près de la moitié de leurs bassins versants, ne peuvent
caractériser pleinement l'hydrologie du Sud-Ouest ivoirien. A cet égard,
l'Audrénisrou, la Hana et la Nzé, affluents du Cavally, le Nzo, affluent du
Sassandra, ou encore le San Pédro ou le Tabou, petits fleuves côtiers, parais
sent de meilleurs représentants des zones médianes, nord et sud de cette
région forestière de la Côte d'Ivoire" (CoUinet et al., 1984).

Le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire lié au régime équatorial de tranSItIOn est
caractérisé par deux périodes de hautes d'eaux prédominantes, situées en juin
juillet et octobre-novembre. Les précipitations de juin-juillet et octobre
novembre engendrent de fortes crues. Les baisses périodiques, ou étiages, sont
sévères en février-mars.

Pluviométrie. Les précipitations annuelles sur le bassin du Cavally avoisinent,
ou même dépassent, 2000 mm. Dans le bassin du Sassandra les précipitations
se situent entre 1350 et 1800 mm. CoUinet et al. (1984): "Le gradient pluvi
ométrique est très nettement décroissant de l'ouest vers l'est et, quoique moins
nettement, du sud au nord. Le Sud-Ouest ivoirien est assez bien encadré par
les stations de Tabou au sud-ouest, Sassandra au sud-est, Guiglo au nord, Taï
à l'ouest et Soubré à l'est (Tableau 2.2). Ainsi les pluviométries moyennes
annuelles (calculées sur des périodes de référence différentes) sont très sig
nificatives. On vérifie également que l'irrégularité interannuelle diminue
également de l'ouest vers l'est et surtout de la côte vers l'intérieur."
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Tableau 2.2 Pluviométries moyennes annuelles de cinq stations dans le Sud-Ouest.

Localités

Tabou
Sassandra
Guiglo
Taï
Soubré

Pluviométrie
moyenne

2343
1740
1722
1885
1631

Coefficient
d'irrégularité

interannuelle K3

(2,0)
(2,02)
1,49
1,62
1,45

Ecart type
cr

552,5
349,9
270,0
338,0
249,7

Source: Collinet et al. (1984)

Hydraulicité. CoUinet et al. (1984): "Nous disposions de fort peu de données
statistiques caractéristiques de l'hydraulicité du sud-ouest. Longtemps difficiles
d'accès, les stations n'ont en général pas de périodes d'observations disponi
bles suffisantes ou présentent des relevés ou des étalonnages déficients. Nous
pouvons néanmoins nous appuyer à peu près valablement sur les stations du
Cavally à Taï, de la Nzé à Taï, du Nzo à Guiglo, de la Tabou à Yaka, de
l'Audrenisrou à Tiéouléoula et du Sassandra à Guessabo (Tableau 2.3). Cer
tains résultats partiels de la Rana ou du San Pédro compléteront ces résultats
statistiques."

Tableau 2.3 Ecoulement annuel (module: débit moyen journalier annuel; K3; rapport valeur
décennale humidel valeur décennale sèche).

Rivière Station Module annuel Ecart type Coefficient Module Lame
interannuel irrégularité spécifique écoulée

K3 interannuel interannuel
(m3/s) (m3/s) (1/s/km2) (mm/an)

Cavally Taï 224 77 2,4 16,3 514
Nzé Taï 34 14,5 3,6 27,4 865
N'zo Guiglo 88 39,0 5,0 13,8 435
Tabou Yaka 31 9,4 2,4 38,8 1207
Audrenisrou Tiéouléoula 1,4 0,48 3,7 13,1 416
Sassandra Guessabo 313 85 2,5 8,8 270

Source: Collinet et al. (1984)
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Modules spécifiques et lames d'eau écoulées (écoulements annuels et réparti
tions mensuelles). Les modules spécifiques dépendent de la précipitation
annuelle, de la répartition saisonnière des précipitations, de la couverture
végétale, du relief et de la nature du sol. Les modules (débits) spécifiques
pour le Cavally sont de 16,3 Vs '" km2 à Taï avec une superficie de bassin
versant de 13.750 km2 et pour le Sassandra de 8,8 Vs '" km2 à Guessabo avec
une superficie de bassin versant de 35.400 km2 (CoUinet et al., 1984).

"Les coefficients d'irrégularités interannuelles K3 sont dans l'ensemble assez
faibles ..." (entre 2 et 4), "...caractéristiques de régimes équatoriaux de transi
tion, à l'exception du Nzo où le régime équatorial est déjà nettement atténué",
et les modules spécifiques sont supérieurs à 8 1 S'l km2 (Collinet et al., 1984).
Les K3 tendent à augmenter quand le module spécifique décroît (Tableau 2.3).

La valeur interannuelle du déficit d'écoulement (écart entre la précipitation
moyenne sur un bassin et la lame d'eau écoulée) tend à croître avec la hauteur
moyenne des précipitations annuelles sur le bassin considéré et à décroître
avec la durée des deux saisons des pluies annuelles. Le déficit d'écoulement
moyen a ainsi une valeur maximale d'environ 1350 à 1400 mm/an (bassins du
Cavally et du Nzo) et des valeurs entre 1150 et 1300 mm/an pour le bassin du
Sassandra.

L'irrégularité saisonnière, que l'on peut caractériser par le rapport du débit
mensuel le plus fort au débit mensuel le plus faible, est relativement faible
pour le Cavally et le Sassandra (entre 10 et 25; régime équatorial de transiti
on). L'irrégularité augmente rapidement lorsque le module spécifique diminue
et également lorsque décroît la superficie du bassin versant.

Débits de crues. Les débits de crues pendant les deux saisons de hautes eaux
dépendent de multiples facteurs (intensité des précipitations ou des séries
d'averses, perméabilité et épaisseur des diverses couches de sol, densité de la
couverture végétale, importance du relief) dont les influences respectives sont
délicates à analyser dans le détail (bassins versants hydrologiques). "Les débits
spécifiques des crues annuelles médianes évoluent de 70 à 80 1S'l km-2 pour les
bassins du Cavally et du Nzo à plus de 130 1 S'l km·2 pour les bassins moyens
entièrement compris dans la zone du sud-ouest" (Collinet et al., 1984), et sont
de l'ordre de 40 à 50 1 S'l km·2 pour le bassin du Sassandra. L'irrégularité est
faible: 1,5 à 3,0 (Tableau 2.4). L'irrégularité des crues tend à augmenter
d'abord lentement, puis ensuite très rapidement, lorsque la pluviométrie
moyenne du bassin versant et sa superficie décroissent.
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Tableau 2.4 Crues et Etiages

Rivière Station Débit de Débit K3 Etiage en Etiage K3 Superficie-
crue en spécifique année spécifique bassin

année mé- en année moyenne en année versant
diane médiane moyenne
(m3/s) (I/s/km2) (m3/s) (I/s/km2) (km2)

Cavally Taï BOO 5B,2 2,5 12,B 0,93 7,9 13750
Nzé Taï 170 137,0 3,1 1,04 0,84 6,0 1240
Sassandra Guessabo 1500 43,5 1,73 32,0 0,90 3,1 35400
N'zo Guiglo 4BO 75,0 2,06 2,6 0,40 (14,0) 6410
Hana Niébé 90 0,67 0,16 4230
San Pédro San Pédro 315 9B O,BO 0,24 3300
Tabou Yaka 395 3,50 4,32 BIO

-: période d'observation trop courte

Source: d'après Collinet et al. (1984)

Tarissements et étiages. Les valeurs des débits d'étiage sont essentiellement
liées aux régimes pluviométriques et aux possibilités de rétention des bassins
versants.
"Les étiages moyens sont donc compris entre 1 et 0,4 1S'l km-2

,

(Tableau 2.4) avec un coefficient d'irrégularité K3 nettement plus élevé tra
duisant l'influence de la durée sèche très variable d'une année à l'autre en
climat équatorial de transition" (Collinet et al., 1984).

"En résumé on peut dire qu'à part le Cavally et le Sassandra qui sont mainte
nant relativement bien connus, il n'en va pas de même de nos connaissances
sur le reste du réseau hydrographique du sud-ouest" (Collinet et al., 1984).

Les bassins versants hydrologiques de Taï
Hydraulicité - ruissellement. "Dans le cadre du Projet Taï, la section hydro
logique du Centre ORSTOM d'Adiopodoumé installait, à partir de 1978, un
dispositif de bassins versants expérimentaux et représentatifs, destinés à
évaluer les effets des transformations de l'écosystème originel sur les
phénomènes d'écoulement et d'érosion. Ce dispositif comprend un grand
bassin versant représentatif de 40 km2

" (BV 1: partie amont du bassin versant
de l'Audrénisrou),"aux résultats extrapolables à la région, et deux petits bassins
versants expérimentaux" (BV 2 et 3: sous bassins versants de l'Audrénisrou de
1,4 et 1,2 km2

), (Collinet et al., 1984). Les principaux résultats des bassins
hydrologiques de Taï sont ici récapitulés (Casenave, 1981; Casenave et al.,
1980, 1981, 1984):
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1) Le très fort ruissellement de tous les bassins. Les coefficients de ruissel
lement des crues résultant d'une averse de hauteur moyenne de 120 mm
pouvant être estimés à 57% pour le bassin 1, 52% pour le bassin 2 et
53% pour le bassin 3.

2) Une nette différenciation de l'aptitude au ruissellement sous forêt
naturelle des bassins expérimentaux 2 et 3, le bassin 2 ruisselant nette
ment plus que le 3 pour les faibles valeurs de la pluie moyenne, cette
différence ayant tendance à s'atténuer quand la pluie moyenne augmen
te. Il semble même que pour les très fortes valeurs de la pluie moyenne
(Pm > 100 mm), le bassin 3 ruisselle légèrement plus que le bassin 2.

3) Les liaisons existantes: a) au niveau de l'averse entre le ruissellement, la
pluie moyenne et le degré d'humectation des sols; b) au niveau mensuel
entre l'écoulement, le ruissellement et la pluviométrie moyenne corrigée
par la pluviométrie du mois ou des 2 mois antérieurs.

4) Le tracé des hydrogrammes unitaires représentatifs des différents
bassins qui serviront à la prédétermination des crues exceptionnelles.

Hydrodynamique superficielle et érosion. Des études complémentaires sur
l'hydrodynamique superficielle et l'érosion ont été conduites par le Laboratoire
de Pédologie à l'aide de parcelles expérimentales de 25 m x 10 m installées
sous forêt naturelle et sous cultures traditionnelles. Au niveau d'un versant (en
dehors des sous bassins versants BV 2 et 3, étudiés pour leur hydrologie) les
sites ont été positionnés à faible distance sous le sommet (sols gravillionnaires),
à la mi-versant (sols argilo-sableux sur gravillons) et en bas-de-versant (sols
sablo-argileux sur zone tachetée et carapace). Au niveau d'un versant, il appa
raît que les sols gravillonnaires des sommets sont les plus perméables et
permettent un drainage vertical vraisemblablement très profond. Vers l'aval, au
fur et à mesure que se différencient d'autres horizons aux perméabilités
souvent contrastées, des composantes latérales du drainage se manifestent du
fait des différences de conductibilité hydraulique entre les horizons superposés.
Ceux-ci se saturent progressivement en saison de pluies, l'intensité limite des
pluies provoquant le ruissellement dépendra dès lors de la position dans le
profil d'un "horizon de comportement" dont les seules caractéristiques com
manderont le comportement hydrodynamique de la totalité du profil de sol.

Les résultats montrent que les ruissellements sous forêt restent peu abondants
sur les sites amont et aval et correspondent aux valeurs généralement trouvées
en forêt tropicale humide. Les sols gravillonnaires de sommets sont
extrêmement perméables (Collinet et al., 1984). Le défrichement traditionnel
fait apparaître aussi une influence prépondérante de leurs caractéristiques
pédologiques qui l'emporte sur celle des couverts végétaux pourtant fondamen
talement différents. Les coefficients des ruissellement et l'érosion ne sont pas
plus élevés (la reconstitution d'un recrû herbacé peut en effet assurer une
protection voisine de celle de la forêt; le volume poral superficiel décroît
sensiblement pendant la première année à cause de modifications de la
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microtopographie, mais cet effet est fugace du fait de l'augmentation de l'acti
vité de la micro- et mésofaune de sol s'exerçant, les années suivantes, aux
dépens d'une abondante nécromasse) (Collinet et al., 1984).

Evapotranspiration. Des valeurs ont été attribuées à l'évapotranspiration des
petits bassins versants forestiers de Taï par Bruijnzee1 (1990). L'évapotrans
piration a été calculée à partir des données sur l'écoulement mensuel
présentées pour l'année 1980 dans Collinet et al., (1984, tableau 13). L'évapo
transpiration (= déficit d'écoulement), correspondant à l'écart entre la
précipitation moyenne sur un bassin et la lame d'eau écoulée, serait de l'ordre
de 1465 mm/an et 1363 mm/an pour respectivement le bassin no.l et 2 (73 et
69 % des précipitations annuelles). La valeur pour le bassin 1 peut être
surestimée à cause des pertes en eaux géologiques et autres drainages souter
rains (Bruijnzeel, 1990).

Les chiffres d'évapotranspiration ainsi obtenus pour le Parc National de Taï
sont dans le même ordre de grandeur que des chiffres obtenus dans d'autres
forêts tropicales de basse altitude en Afrique, l'Amazonie et le Sud-Est
asiatique (Bruijnzee1, 1990). L'évapotranspiration n'est pourtant pas une valeur
fixe, mais montre une corrélation avec la précipitation annuelle.

Monteny (1987) a démontré à Taï que la forêt injecte l'équivalent de 55 à 70
% des précipitations annuelles dans l'atmosphère, ce qui permet aux para
mètres physiques de la masse d'air (humidité et température) en provenance
de l'océan de ne pas trop changer lors de son avancée sur le continent. Toute
modification de la surface forestière perturbe non seulement les échanges de
chaleur et de vapeur d'eau au cours de l'année, mais affecte également la
répartition des eaux de pluies, en particulier le ruissellement et l'écoulement
en profondeur.

Interception de la pluie. Selon les mesures effectués par Cardon (1979: 89),
l'interception de la pluie par le couvert forestier atteint 13,3% de la pluie
annuelle (Collinet et al., 1984). Cardon a obtenu cette valeur annuelle par des
mesures sur une période de 12 mois, de mai 1978 à avril 1979. Ce pourcentage
de pluie intercepté correspond aux valeurs (4,5-22% avec une moyenne de
13%) compilées par Bruijnzee1 (1990) pour les forêts tropicales de basse
altitude. Hutjes et al. (1990) mentionnent un pourcentage plus faible de 9,2%
pour l'interception de la pluie à Taï. Les chiffres de Hutjes et al. (1990) se
rapportent à une précipitation totale de 1022 mm, précipitation sous forêt
(throughfall) de 925 mm et d'écoulement le long des troncs d'arbres (stem
flow) de 3,4 mm sur une brève période de 5 août à 20 décembre 1987.

Infiltration - simulation de pluies. Les jaugeages d'infiltration (à l'aide d'un
simulateur de pluie) faits sur un transect cartographié par Fritsch (1980) - le
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même site étudié par Monteny, Cardon, Casenave et al. et CoUinet et al. - ont
donnés les résultats suivants (résultats plus poussés de l'érosion et de l'érodibi
lité des sols):

les variations pédologiques le long des versants constituent un facteur
hydrodynamique plus important que les différences de couvert (Collinet
et Valentin, 1979: 169);
les effets des techniques culturales, excepté le paillage dont l'efficacité
est durable, dépendent de l'instabilité structurale et de la teneur en élé
ments grossiers de l'horizon remanié (Collinet et Valentin, 1979: 169);
la diminution de l'infiltration d'eau le long des versants à cause d'un dé
croissance de la bio-porosité (l'activité des termites diminue avec
l'humidité), des changements de texture qui influencent la capacité de
perméabilité saturée et la succion moyenne du sol sur la frontière
d'infiltration (le taux d'éléments grossiers est un facteur principal de
l'infiltration, Casenave et al., 1982; Hooyer, 1991) et le degré d'humec
tation initiale (Wierda, 1988; Wierda et al., 1989);
la vitesse d'infiltration diminue du sommet au bas-de-versant. Il semble
qu'il y ait une relation univoque entre l'infùtration cumulative et la
vitesse de l'infùtration (Wierda, 1988; Wierda et al., 1989);
les précipitations dépassent souvent la capacité d'infiltration, ce qui
provoque un ruissellement et une érosion sévère sous forêt naturelle,
spécialement sur les mi- et bas-de-versants (l'érosion serait de l'ordre de
1 ton ha-1 par an, Casenave et al., 1980; Wierda et al., 1989);
le simulateur de pluie (modèle Imeson) est bien adapté pour mesurer
l'infùtration, mais un modèle variable avec la profondeur (plusieurs
couches du sol), qui reflète la variabilité de la conductivité hydraulique,
aurait été nécessaire pour des descriptions correctes des caractéristiques
d'infiltration (Wierda, 1988; Wierda et al., 1989; Hutjes et al., 1990).

D'autres résultats d'expériences avec le simulateur de pluie à Taï sont les
suivants (Collinet et Valentin, 1979: 562; Collinet, 1984):

le système de culture vivrière traditionnel ("shifting cultivation") ne
provoque pas plus d'érosion sur sols ferralitiques. L'érosion augmente
sensiblement quand les racines sont enlevées, spécialement sur sols non
graveleux (Collinet, 1984);
l'érosion superficielle sous forêt naturelle atteint 150-300 kg ha-1 par an,
sous culture vivrière traditionnelle 500 kg ha-1 par an et sous culture
avec remaniement du sol par les immigrants 800 kg ha-1 par an (Collinet
et Valentin, 1979: 562).

Lacunes dans nos connaissances

Les données de pluviométrie et hydraulicité (Tableaux 2.2 à 2.4) sont basées
sur des périodes d'observation qui sont généralement considérées, pour ce
genre de mesures, trop courtes et donc de qualité médiocre (cf. Bruijnzeel,
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1990). Une suite des campagnes hydrologiques de l'ORSTOM à Taï de la fin
des années 70 au début des années 80 n'a pas été réalisée, et une meilleure
appréciation de l'évolution des paramètres hydrologiques dans la région n'est
donc, à l'heure actuelle, pas possible.

La seule étude qui ait attribuée encore une attention aux aspects hydrologiques
eut lieu dans la période de mars 1990 à mars 1991 dans le bassin-versant no. 2
(Stoorvogel, 1993). Il s'agissait cependant d'une étude principalement axée sur
le bilan des éléments nutritifs de la forêt naturelle. Cette étude fait apparaître
que la situation n'est pas stable dans le Parc National de Taï. Il y aurait un
taux d'érosion important et une perte d'éléments nutritifs (bilan provisoire
négatif pour les éléments P, K et Mg). Si ces résultats sont représentatifs
(période d'observation trop courte?; sous-bassin versant représentatif pour tout
l'écosystème?), cela signifierait que le développement des systèmes d'exploitati
on durable des produits forestiers serait soumis à des contraintes (pertes
supplémentaires des éléments nutritifs?). Les pratiques d'agriculture intensive
dans un tel système devraient être basées sur l'emploi d'entrants.

Une explication satisfaisante pour l'intensité de l'érosion n'est pas encore
fournie. S'agit-il d'un phénomène périodique en relation avec les changements
de niveau de la mer (cf. Martin, 1973) ou est-ce-que la surface du sol sous
forêt est insuffisamment protégée et le phénomène inhérent à la structure de la
forêt, comme suggéré par Rougerie (1960)? Cette question pertinente mérite
de recevoir plus d'attention parce que d'importance pour l'équilibre de
l'écosystème à protéger.

Des études hydrologiques détaillées représentatives pour le côté est du Parc
n'ont pas été effectuées et seul Bousquet (1977) traite le réseau hydrographi
que de ce secteur.
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Pédologie
W.A. Blokhuis

Observations introductives

Pour une description de la couverture pédologique des interfluves de la rive
ouest du Parc nous utiliserons le concept du chaîne des sols comme décrit
dans le paragraphe sur la géomorphologie de cette région. Trois grands types
de chaînes de sols peuvent y être reconnus qui se sont développés sur des
roches-mères différentes. La variabilité en composition, en structure et en
texture du socle géologique influence la nature des sols qui en sont issus. En
général les sols résiduels dans les positions topographiques crête et haut-de
versant sont anciens et très altérés. Ceci est démontré par leurs faibles taux de
CEC et un faible rapport limon/argile. Les sols plus jeunes dans les positions
mi-versant et bas-de-versant se sont développés dans des matériaux meubles,
ou colluvium. Les sols en positions hautes sont généralement bien drainés,
tandis que les sols de mi-versant ont un drainage modéré, les sols du bas-de
versant un drainage imparfait, et les sols du bas-fond un drainage pauvre.

Du coté occidental du Parc, et notamment dans la région étudiée par de Rouw
et al. (1990), 50% de la surface est représenté par une chaîne de sols sur
migmatite. Les sols dans les cinq sites topographiques caractéristiques peuvent
y être décrits ainsi:
Crête: sol rouge, argileux avec gravillons ferrugineux. L'horizon graveleux
apparaît à la surface ou en faible profondeur avec un épaisseur de 50 à 100
cm. Plinthite cimentée dans le sous-sol dans quelques profils.
Haut-de-versant: sol brun-rougâtre, limon argileux à argile sableuse avec
gravillons ferrugineux. L'horizon graveleux est en général présent dès la
surface. Dans quelques profils on note la présence de plinthite cimentée dans
le sous-sol.
Mi-versant: sol brun-jaunâtre, sable limoneux à argile sableuse en surface,
limon argilo-sableux à argile en profondeur. Mince horizon graveleux en pro
fondeur. Plinthite peu cimentée dans l'horizon B inférieur ou dans le substrat
(horizon C), dans quelques profils constituant une carapace ferrugineuse.
Bas-de-versant: sol brun-grisâtre à brun-jaunâtre, sablo-limoneux à la surface,
limon/argilo-sableux en profondeur. Peu gravillonnaire ou non-graveleux.
Plinthite non-cimentée, en formation dans l'horizon B inférieur.
Bas-fond: sol brun-grisâtre à brun-jaunâtre, texture variant du sableux à
limon/argilo-sableux. Présence fréquente des fragments quartzeux. Sols
hydromorphes avec des tâches d'oxydoréduction.

Sur socle granitique des chaînes de sols se sont développées qui se distinguent
de celles sur migmatites par la présence de sols plus sableux, de couleur brun
jaunâtre. Ces sols contiennent peu de gravillons ferrugineux, mais plus
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fréquemment des fragments de quartzites et ont une présence limitée de plin
thite. La couche altérée (saprolite) y est plus épaisse que sur migmatites et sol
et saprolite ont une conductivité hydraulique assez élevée. Les sols ont un
drainage normal ou peu excessif.

La couverture pédologique sur schistes est d'une couleur rouge plus pro
noncée que sur migmatites, plus argileuse et contient plus de gravillons
ferrugineux. De la plinthite et des fragments du saprolite sont plus fréquents et
plus proche de la surface. Le saprolite d'un sol sur schistes est plus proche de
la surface et d'épaisseur moindre que dans des profils comparables sur
granites et migmatites. Le drainage interne y est probablement plus lente. Il y
a vraisemblablement une couche conductive dans la zone limite entre substrat
et saprolite.

Une comparaison de ces trois principaux types de chaînes de sols révèle que
les différences au niveau d'une même chaîne de sols entre les différentes
positions topographiques sont beaucoup plus prononcées que les différences
entre les mêmes sites topographiques de différentes chaînes du sols.

Classification des sols

Les études pédologiques qui se sont déroulées dans le Sud-Ouest se sont
servies de trois systèmes différents de classification des sols. Il nous a donc
semblé utile d'exposer quelques caractéristiques de ces systèmes pour une
interprétation correcte des études et cartes pédologiques.

Classification selon le système CPCS (1967)
Perraud (1971) a dressé une carte pédologique à l'échelle 1/S00.000ème pour
toute la Côte d'Ivoire, sur laquelle figurent quatre unités cartographiques pour
le coté ouest du PNT, à savoir:
1. les sols ferralitiques fortement désaturés, remaniés, modaux sur granites:

sols des interfluves;
2. les sols ferralitiques fortement désaturés, remaniés, modaux sur schistes:

sols des interfluves;
3. les sols ferralitiques fortement désaturés, remaniés, faiblement rajeuni

sur granites: sols des interfluves;
4. les sols peu évolués/sols hydromorphes minéraux: sols alluviaux.
On voit que la grande région couverte par les sols ferralitiques a été différen
ciée par le type de roche-mère, schistes ou granites. Ceux-ci incluant égale
ment ici les granito-gneiss, les gneiss et les migmatites.

Dans le système français, qu'a utilisé Perraud (1971) pour définir ses unités
cartographiques, la plupart des profils des interfluves peuvent être regroupée
dans la Classe des Sols Ferralitiques, sous-classe des sols fortement désaturés.
Dans cette sous-classe trois groupes ont été reconnus: "typique", "humifère" et
"appauvri". Le groupe "typique" contient probablement les sols avec un horizon
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"oxic" de la classification américaine (Soil Taxonomy), le groupe "humifère" les
Humults et Humitropepts (Soil Taxonomy) et le groupe "appauvri" les autres
sols des interfluves.

Classification selon la Sail Taxonomy (Sail SUlvey Staff, 1992)
Les observations suivantes ont été présentées dans de Rouw et al. (1990)
concernant l'utilisation de ce système de classification dans la région:
1. Tous les épipédons sont "ochriques", malgré leur teneur en matière

organique souvent élevé.
2. Dans un certain nombre de sols, l'augmentation d'argile avec la profon

deur est suffisante pour qu'ils soient qualifiés d'horizons argileux, ou
d'horizons "kandiques". Ces horizons ont une CEC inférieure à
16cmol( +) par kg d'argile (pour lM NH40Ac) et une CEC effective
(CECE) inférieure à 12 cmol( +) par kg d'argile, ce qui suggère la
présence d'un horizon kandique. La saturation en bases dans cet
horizon est faible et cette caractéristique supplémentaire classe les sols
dans l'ordre des Ultisols qui sont soit Udults, soit Humults.

3. Un horizon "oxique" est présent dans les sols qui ont une CEC et
CECE aussi faibles que l'exige l'horizon kandique, mais qui ne possè
dent pas une augmentation du taux d'argile. Ces sols sont classés
comme des Oxisols.

4. Les sols avec une CEC et CECE élevées et qui ne présentent pas d'aug
mentation de taux d'argile dans un horizon argileux ont un horizon
"cambic". Ces sols appartiennent à l'ordre des Inceptisols et au sous
groupe des Typic Humitropepts.

5. Les sols de bas-fonds et quelques sols de bas-de-versants sont des sols
juvéniles qui appartiennent aux ordres des Inceptisols et Entisols.

Classification selon le système FAO-UNESCO (FAO, 1988)
La carte des sols du Sud-Ouest établie par la DRC (1967) a été transcrite par
van Kekem (1984) dans une classification selon le système de la FAO-UNES
CO. En général on peut remarquer que tous les horizons de surface sont qua
lifiés comme "horizon A ochrique", défini de la même façon que dans la Soil
Taxonomy. Les sols, ayant selon la Soil Taxonomy un horizon cambique, ont
selon le système FAO-UNESCO un "horizon B cambique" et appartiennent
aux Cambisols. Les horizons définis soit comme kandiques, soit comme oxiques
suivant la Soil Taxonomy, seront qualifiés comme "horizons B ferralitiques" par
le système FAO-UNESCO et les sols sont des Ferralsols. Les sols des bas
fonds sont probablement des Dystric Regosols, n'ayant pas d'horizon diagnosti
que sauf l'horizon A ochrique.

Propriétés chimiques des sols

Suite aux études résumées dans Guillaumet et al. (1984) un grand nombre de
profils ont été échantillonnés dans la région par de Rouw et al. (1990). Ouel-
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ques généralisations peuvent en être extraites concernant les taux de matières
organiques, le pH et la capacité en bases échangeables des sols étudiés. Les
aspects de fertilité des sols sont repris ultérieurement dans le chapitre 5f.

Dans la plupart des profIls, le pH(H20) se situe dans une fourchette de
4,4 à 6,4. Le taux d'acidité des sols augmente généralement en profon
deur, et les sols de surface présentent ainsi un pH relativement élevé.
Les taux de matières organiques sont élevés dans les premiers deux ou
trois centimètres du sol: 2 à 7% pondérale. Dans la plupart des profils,
les taux de matières organiques restent assez élevés, également en
profondeur: approximativement 1%.
Les taux en bases échangeables de calcium et magnésium sont les plus
élevés dans les sols de surface, avec toujours une prépondérance de
calcium échangeable. En profondeur les taux de calcium et magnésium
diminuent et les taux d'aluminium augmentent. Les autres cations ont
une importance nettement moindre.
Des taux élevés d'aluminium échangeable présentent un réel danger
pour des cultures quand ils atteignent des doses toxiques. Selon Odell et
al. (1974) ceci se présente quand le rapport Ca +Mg/Ca +Mg +Al dans
le complexe d'échange atteint des valeurs inférieures à 0,1, ou quand le
pH(H20) descend en dessous de 4,8. Pour nombre de profils la relation
entre taux d'aluminium échangeable et pH a été vérifiée. Pour un pH
supérieur à 5, le pourcentage d'aluminium échangeable est inférieur à
30. Pour des valeurs de pH supérieures à 5,5, les pourcentages sont
négligeables. Un pourcentage de 50 correspond à un pH de 4,8 où se
situe le seuil critique. La plupart des sols de surface paraissaient avoir
plus de 50% d'aluminium échangeable, ce qui implique un danger de
toxicité sans épandage de chaux pour augmenter le pH et neutraliser
l'aluminium. Il est d'ailleurs remarquable que dans la littérature sur le
Sud-Ouest nulle mention n'est faite des problèmes de toxicité d'alumini
um, ni que cela soit constaté lors des essais.

Propriétés physiques des sols

Depuis que la disponibilité en eau du sol a été reconnue comme un facteur
physico-édaphique d'importance pour l'agriculture dans la région de Taï, des
études spécifiques ont été consacrées à ce problème. Van Herwaarden (en
prép.) a notamment mesuré la disponibilité en eau des profils d'une chaîne de
sols sur migmatite et déterminé les taux d'humidité d'un sol engorgé d'eau à
saturation (pFO), la capacité au champ (pF2), le point de flétrissement (pF4,2)
et la quantité d'eau disponible pour les plantes (eau utile). La vitesse de
percolation d'un sol saturé d'eau (K-sat, saturated hydraulic conductivity) et la
capacité d'infiltration (K-s, saturated surface conductivity) ont également été
déterminées. Les principaux résultats peuvent être résumés ainsi:
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La densité apparente est la plus élevée dans les sols gravillonnaires, et
ceci est à attribuer principalement à la densité plus forte des gravillons
ferrugineux par rapport à celle de la fraction fme.
La porosité est relativement faible dans des échantillons avec une forte
présence d'éléments grossiers (20 à 30% volumiques) et relativement
élevée dans des échantillons sans éléments grossiers (de 35 à 40%,
parfois plus). Cette différence peut être liée à la proportion des élé
ments grossiers (d'une faible porosité), mais aussi à la bioporosité plus
importante dans des échantillons dépourvus d'éléments grossiers.
Les taux d'humidité des sols saturés d'eau ne montrent pas de différen
ces entre sols avec ou sans éléments grossiers. Quand la capacité au
champ est atteinte après 24 heures de percolation, l'influence de la
présence des éléments grossiers devient perceptible: les sols gravillon
naires ont une capacité au champ plus faible que les sols non-gravillon
naires. Les taux d'humidité auprès du point de flétrissement sont
sensiblement les mêmes pour les différents profils. La quantité d'eau
utile varie de 10 à 30%, mais devient plus faible par une forte présence
d'éléments grossiers, ou par de faibles taux de limon ou d'argile.
K-sat varie de très rapide à très lente. Des échantillons avec plus de
55% de gravillons ferrugineux ont un K-sat de 3,4 à 13,5 cmJheure,
tandis que dans un sol de bas-fond K-sat varie d'une valeur inférieure à
0,1 à 33 cm/heure. Les valeurs extrêmes correspondent aux variations
extrêmes de texture. Les horizons à faible perméabilité dans les profils
des sites topographiques de mi-versant et bas-de-versant ne montrent
pas de caractéristiques permettant leur reconnaissance sur le terrain.
Les valeurs de K-s sont sensiblement plus élevées dans les horizons
superficiels des sols gravillonnaires que dans les sols non-gravillonnaires,
ce qui veut dire que l'eau s'infIltre plus facilement dans les sols gravil
lonnaires. Ceci confirme les résultats obtenus auparavant par Collinet et
Valentin (1979: 169) qui constatent une faible influence de la culture
traditionnelle sur la perméabilité des sols gravillonnaires, tandis que
celle-ci diminue par mise en culture des sols non-gravillonnaires.
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3 LE MILIEU BIOTIQUE

La flore
J.L. Guillaumet

Il serait vain de prétendre présenter le Parc National de Taï en dehors de
l'ensemble du Sud-Ouest ivoirien et des régions limitrophes du Libéria; parce
qu'on ne peut isoler ce massif du reste du Sud-Ouest ivoirien, même si celui-ci
a été profondément modifié par l'homme durant les dernières décennies, mais
aussi parce que le Parc lui-même n'a jamais fait l'objet d'inventaires floristi
ques exhaustifs, ni d'études de végétation basées sur des relevés complets et
l'utilisation de moyens d'informations modernes. Tout ceci reste à faire et on
ne peut qu'espérer que cela puisse l'être.

Historique de la connaissance botanique

Si les Européens fréquentaient le littoral depuis des siècles, les toponymes
portugais de San Pédro à Sassandra et Fresco sont éloquents, pour y trafiquer,
entre autres produits, des épices bien négligées aujourd'hui, telle la maniguet
te, malaguette, graine de paradis ou poivre de Guinée (Aframomum melegueta
K.Schum., Zingiberaceae), il faut attendre la fin du siècle dernier pour voir les
premières incursions à l'intérieur et les premières véritables collectes botani
ques.

Les administrateurs Pobéguin et Thoiré récoltèrent quelques espèces autour de
Sassandra et San Pédro, sans toutefois atteindre la zone de l'actuel Parc.
Quelques années après le mémorable voyage de Hostains et d'Ollone de
Béréby à la Guinée (1898-1900), c'est A. Chevalier qui initiait réellement la
connaissance botanique de la région. Lors de son cinquième voyage en Afrique
(1906-1907), le grand botaniste français, en compagnie de son collaborateur
M. Fleury et avec l'appui d'une mission militaire, remonta le Sassandra jusqu'à
Soubré puis rejoignit le Cavally en empruntant le vieux chemin entre les
territoires des Bakoués et des Oubis, pour redescendre jusqu'à Tabou après
avoir gravi au passage le mont sacré Niénokoué et les montagnes de Grabo.
Partie de Soubré le 26 juin 1907, l'expédition atteignit le Cavally, au village de
Kéeta le 8 juillet, soit "douze jours pour effectuer un parcours de moins de 100
kilomètres, à travers une forêt absolument vierge" (Chevalier, 1908).
A. Chevalier traversa donc de fait le territoire du futur Parc, découvrant et
nommant quantité de nouveaux taxons. Il faudra attendre encore longtemps
pour voir à nouveau les botanistes pénétrer le Sud-Ouest ivoirien.

Le regroupement des villages le long des axes routiers provoque l'abandon des
chemins ancestraux et il n'y aura plus d'incursion à l'intérieur du massif. L'état
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des routes limite les déplacements vers Taï et Soubré, Tabou est quasi-inacces
sible sauf par la mer. En 1932, cependant A. Aubréville y descend par la route
faisant amples moissons de nouveautés, mais sans pénétrer dans le Parc qui ne
sera d'ailleurs créé que l'année suivante. Dix ans après, R. Schnell visite
lui-aussi la région de Grabo, escaladant au passage le Mont Niénokoué. Mais il
faut attendre la création, en 1946, du Centre de Recherche de l'ORSTOM à
Adiopodoumé à quelques kilomètres d'Abidjan, pour voir, à l'instigation du
Professeur G. Mangenot, se multiplier les investigations et les études.

Ce seront les collectes et les travaux de ses collaborateurs et élèves, J. Miège,
L. Aké Assi (1963), E. Adjanohoun (Adjanohoun & Guillaumet, 1961) qui en
1960, plus de 50 ans après A. Chevalier, emprunte de nouveau la "route" de
Soubré à Taï, avec l'auteur de ces lignes qui consacra plusieurs années à
l'étude de la flore et de la végétation entre bas Cavally et bas Sassandra
(Guillaumet, 1967). En fait, tous les botanistes ont désiré visiter la forêt de Taï
et beaucoup ont pu y collecter du matériel contribuant ainsi à la connaissance
de ce grand et sauvage massif forestier jusque dans les années 1960 resté à
l'écart des appétits des exploitants forestiers et des aménagistes,

Le Parc National de Taï, oublié dans "ce vide du territoire ivoirien"
(Lorougnon, 1976), se trouvait donc protégé. En 1965, la situation s'inversa
totalement avec les plans ambitieux du Gouvernement ivoirien et toute la "mise
en valeur" du Sud-Ouest. Le "Projet Tai", sous l'égide du Ministère de la
Recherche Scientifique de Côte d'Ivoire et dans le cadre du Programme
"Homme et Biosphère" de l'UNESCO, amenait un regain d'intérêt du monde
scientifique pour cette région. La finalité du Projet Taï, "Effets de l'accroisse
ment des activités humaines sur la forêt du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire",
n'était pas l'étude du Parc proprement dit, mais essentiellement les modificati
ons du milieu dues à l'action de l'homme (Guillaumet et al., 1984).

Ce projet comportait un important volet botanique "Evolution de la végétation"
qui a donné lieu à de nombreux travaux relatifs à la structure et la régénérati
on de la forêt et à sa reconstitution après l'abandon de la culture. La plupart
de ces études floristiques, écologiques et structurales, dont les résultats sont
déjà brièvement rapportées dans la publication citée ci-dessus, ont été menées
dans le bassin de l'Audrénisrou, à la station écologique de Taï. Quelques
aspects de la régénération et de la reconstitution de la forêt ont été approfon
dis par des études complémentaires dans le cadre des programmes du Centre
Néerlandais (Vooren et al., 1992). Mention peut ensuite être faite des études
spécifiques sur les Araceae (Knecht, 1983) et les Ficus hemi-épiphytes
(Michaloud & Michaloud-Pelletier, 1987).

Au bilan, certes une bonne connaissance botanique générale du Sud-Ouest de
la Côte d'Ivoire, quelques inventaires floristiques qui donnent une image très
fidèle de la réalité (Aké Assi & Pfeffer, 1975), mais l'ensemble du Parc n'a pas
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fait l'objet de prospections complètes. On peut toutefois supputer, sans risque
de se tromper, que sa flore n'offre pas de singularités au sein de l'ensemble
forestier régional. Il est à noter certaines absences d'espèces plus méridionales
que l'on rencontre essentiellement de Grabo à Tabou. Exiguïté et isolement ne
permettent pas d'imaginer de grandes découvertes - à l'exception de Heckeldo
ra mangenotiana; Aké Assi et Lorougnon Guédé (1991) -, au moins parmi les
plantes supérieures. Par contre, les plantes inférieures n'ont été l'objet que de
très peu d'études (Aké Assi & Pocs, 1983) et mériteraient une attention toute
particulière.

La flore

L'intérêt floristique essentiel du Sud-Ouest ivoirien réside dans la présence de
taxons caractéristiques dits "sassandriens", terme introduit par G. Mangenot
(1956) pour désigner les espèces qui confèrent aux "forêts hygrophiles de
l'ouest du territoire [la Côte d'Ivoire] un faciès particulier". Les "sassandrien
nes" présentent cinq types de distribution (Guillaumet, 1967):

sassandriennes endémiques
- de l'extrême Sud-Ouest (arrière pays de Tabou - Cap des Palmes),

groupe 1;
- de l'extrémité occidentale du massif guinéen, groupe II;

sassandriennes à aires discontinues, présentes dans le Sud-Ouest et
- l'est de la Côte d'Ivoire et l'ouest du Ghana, groupe III;
- dans le massif forestier camerouno-congolais, groupe IV;
- est Côte d'Ivoire/ouest Ghana et Cameroun/Congo, groupe V.

La mise en place des espèces sassandriennes s'explique par l'histoire du massif
forestier africain lié à des variations climatiques qui provoquèrent des exten
sions et des restrictions de l'aire de la forêt. Lors des phases sèches, la forêt
aurait été réduite à des refuges, l'un vraisemblablement centré sur l'arrière
Cap des Palmes et les collines de Grabo, un autre sur les massifs montagneux
plus septentrionaux pour ce qui est de l'Ouest ivoirien et des régions plus
occidentales. Les distributions discontinues des groupes III, IV et V peuvent
s'expliquer de la même manière. La discontinuité du Togo et du Bénin, le V
Baoulé, la savane de Néromer comme celles de Dabou, maintenant devenues
palmeraies et plantations d'hévéas, certains faits de végétation et géomorpholo
giques ne font que confIrmer cette hypothèse.

L'endémisme sassandrien se situe essentiellement au niveau spécifIque, à
l'exception de quelques genres: Triphyophyllum, avec une unique espèce
lianescente localement abondante, de la famille des DioncophYllaceae dont la
distribution générale (3 genres et 3 espèces) est celle du groupe IV, Monosal
pinx (Rubiaceae), une seule espèce connue en Côte d'Ivoire que de quelques
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rares stations en dehors du Parc, peut-être maintenant disparues, Polystemo
nanthlls (Caesalpiniaceae) et Kantou (Sapotaceae) avec l'unique et rare espèce
guereensis A.Aubr., arbre sacré des Guérés. L. Aké Assi (1984) donne 138
Angiospermes endémiques sur 162 sassandriennes, complétant et précisant la
première liste établie par moi-même en 1967. Ces espèces appartiennent à 44
familles dont la mieux représentée est celle des Rubiaceae avec 36 espèces.

Presque toutes les sassandriennes sont des arbres (dont le géant Brachystegia
leonensis Burtt Davy & Hutch. - Caesalpiniaceae - confmé à la région de
Grabo), des arbustes et des lianes ligneuses, ce qui ne fait qu'illustrer la
prépondérance de la végétation dominante de la région. Ce sont des éléments
des forêts de terre ferme, marécageuses et ripicoles. Tous marquent pro
fondément les formations végétales climaciques et leur confèrent ce "faciès"
sassandrien particulier. Ce n'est que très sporadiquement que certaines se
rencontreront dans des groupements secondaires, comme le très beau Dupar
quetia orchidacea Baill. (Caesalpiniaceae) qui est une liane de grande forêt.

Actuellement on ne connaît pas de façon certaine le nombre de sassandrien
nes, endémiques ou non présentes dans le Parc de Taï, tout au plus peut-on
penser qu'un certain nombre n'y existent pas, cependant des recherches
doivent être entreprises pour plus de précision. Il est certain que bien des
sassandriennes endémiques sont en voie de disparition si elles ne sont pas déjà
disparues, leur seule chance serait de se trouver dans le Parc où cependant
tous les habitats ne sont pas présents.

La richesse floristique générale du Parc de Taï ne peut être chiffrée, tout au
plus pourra-t-on dire qu'elle est relativement élevée par rapport à la flore
forestière du massif guinéen à cause des éléments sassandriens qui y sont
présents.

La couverture végétale

Le Parc de Taï est essentiellement un massif de forêt dense humide semper
virente, aux caractéristiques générales bien connues, et relève plus spéciale
ment de l'Eremospatho-Mabetum ou forêt subhygrophile de G. Mangenot
(1955). En bas de pente, on rencontrera des éléments appartenant au Dios
pyro-Mapanietum liés à des sols argileux; en particulier les nombreuses
espèces du genre Mapania (Cyperaceae) et Heritiera utilis (Sprague) Sprague
(Sterculiaceae). Dans la région de Soubré et toute la basse vallée du Sassan
dra, se fait sentir une nette influence de la forêt semi-décidue: tout donne à
penser qu'il s'agit de l'héritage de variations climatiques passées à rapprocher
des quelques arguments cités précédemment. Dans la région de Taï, la pré
sence de certains faits floristiques a été interprétés de la même manière par
Ch. Huttel (1977).
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A cet ensemble relativement homogène, dont l'étude précise et détaillée reste
à faire, viennent s'ajouter les formations liées aux sols hydromorphes, aux
rivières, enfin au Mont Niénokoué, cet inselberg déjà évoqué, situé à l'extré
mité méridionale du Parc. Cet ensemble, se distingue aussi, et c'est sa ca
ractéristique essentielle, par sa relative intégrité, en ce sens que l'action
humaine n'y a jamais été très importante, hormis les quelques regrettables
incursions récentes.

Les formations végétales liées aux sols hydromorphes n'ont que peu ou pas
d'affinités floristiques avec les forêts de terre ferme avoisinantes; l'humidité
édaphique permanente masque d'éventuelles variations climatiques et, de ce
fait, les forêts marécageuses offrent une grande uniformité dans l'ensemble de
la Côte d'Ivoire forestière. Ce seront ensuite les modalités topographiques
locales qui apporteront une certaine diversité dans la composition floristique
des bas-fonds. Ainsi on retrouvera, en proportions variées, les espèces du
genre Raphia, les rotins Ancistrophyllum, Calamus, Eremospatha (Palmiers) et
les classiques arbres et arbustes, Symphonia globulifera L.f. (Guttifereae),
Carapa procera De. (Meliaceae), Spondiantus preussii Engl. (Euphorbiaceae),...
La strate herbacée est dominée par l'abondance des fougères, des Maranta
ceae, et marquée par la présence de l'unique représentante africaine de la
famille des Rapateaceae, Maschalocephalus dinklagei Gilg et K.Schum. Quel
ques grandes Caesalpiniaceae et particulièrement Gilbertiodendron splendidum
A.Chev ex Hutch.et Dalz.) J. Leonard avec ses immenses gousses et le coloris
si délicat de ses jeunes feuilles, impriment à ces groupements un indéniable
"faciès sassandrien".

La végétation ripicole dans son ensemble n'a rien d'original, les éléments
sassandriens bien que présents y étant discrets. La formation très spéciale du
Sud-Ouest ivoirien à Plagiosiphon emarginatus (Hutch. et Dalz.) J.Leonard
(Caesalpiniaceae) et Neosloetiopsis kamerunensis Engl. (Moraceae) qui trouve
sa plénitude sur les grandes terrasses sableuses du Cavally et du Sassandra est
réduite, dans le Parc, à quelques rives de la Hana et de l'Audrénisrou. Cette
formation, floristiquement pauvre, est conditionnée par une inondation
annuelle importante.

Le Mont Niénokoué offre un site du plus haut intérêt tant au point de vue
esthétique que botanique, malheureusement susceptible d'être altéré rapide
ment par une fréquentation trop importante. Cet inselberg granitique aux
pentes abruptes sauf dans sa partie orientale s'élève à quelques 250 mètres au
dessus de la plaine environnante. On peut y distinguer une série de véritables
ceintures de végétation conditionnées par le substrat: éboulis basal à fourrés
d'espèces héliophiles et à Aidia genipiflora (De.) Dandy (Rubiaceae),
Strychnos longicaudata Gilg. (Loganiaceae), Landolphia dulcis (R.Br. ex
Sabine) Pichon (Apocynaceae), forêt basse à Plagiosiphon emarginatus (Hutch.
et Dalz.) J.Leonard sur les éboulis frais avec de nombreuses plantes rupicoles
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et épiphytes, ceinture à Raphidophora africana N.E.Br. (Araceae) ici saxicole,
groupement des rochers secs à Afrotrilepes pi/osa (Bock.) J.Raynal (Cypera
ceae) dont les touradons hébergent Polystachya microbambusa Kraenzl.,
Orchidaceae découverte ici par A. Chevalier et nommée par lui Nienokuea
microbambusa, et abritent une flore très spéciale de ce type d'habitat, ceinture
à Marantaceae puis forêt sommitale semblable à la forêt avoisinante cependant
marquée par la présence ou l'abondance de quelques espèces telles Spathodea
campanulata P.Beauv. (Bignoniaceae), Dracaena arborea Link (Agavaceae),
Elaeophorbia grandifoiia (Haw.) Croizat (Euphorbiaceae), Hildegardia barteri
(Mast.) Kosterm. (Sterculiaceae), etc.

Toutes ces formations sont marquées par la présence et l'abondance des
espèces sassandriennes qui leur confèrent, au sein du massif forestier guinéen
ou du moins le peu qui en reste, une originalité certaine; ce faciès sassandrien
s'exprime avec la plus forte intensité dans la forêt de terre ferme qui forme,
nous l'avons dit, l'essentiel du Parc. Cette originalité, alliée d'une part à la
bonne conservation du milieu naturel végétal, d'autre part à son homogénéité
sur une superficie relativement étendue compte tenu de la situation dans
l'Ouest africain, mérite de recevoir une attention toute particulière.

Les structures existent, en particulier la station écologique de Taï, créée
comme structure de terrain au Projet Taï. Dans le domaine de la botanique,
les recherches à mener dans le Parc devraient être avant tout d'inventaires:
inventaire des espèces et des populations, et leur situation actuelle au sein des
groupements végétaux. Ceci permettrait d'avoir un bilan de ce qui subsiste de
la forêt dense humide en Afrique de l'Ouest. Milieu unique et original, ce qui
lui valut d'être érigé par l'UNESCO en Réserve de la Biosphère, il doit être
protégé pour cela même, mais aussi pour servir de témoin de référence aux
actions que nous faisons subir à notre environnement en espérant qu'un jour
elles se fassent moins destructrices.
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La faune
G. Allport, C. Boesch, G. Couturier, J. Esser, G. Merz, J. Piart

Introduction

La spécificité biologique du Parc National de Taï (PNT) fut reconnue interna
tionalement avec son classement comme Réserve de la Biosphère en 1978 puis
par son inscription en 1982 en tant que Patrimoine Mondial par l'UNESCO.
Ces mesures consacraient l'intérêt biogéographique et écologique de cette
forêt ainsi que son statut privilégié en tant que relique de la forêt ouest-africai
ne en grande partie disparue.

Les forêts denses humides sempervirentes de plaine qui couvraient toute la
région littorale du Golfe de Guinée ont grandement souffert, et dès 1968 le
Symposium sur la conservation de la végétation en Afrique au sud du Sahara
notait qu'elles avaient été largement détruites (Hedberg & Hedberg, 1968). Du
Nigéria en passant par le Ghana, la Côte d'Ivoire, jusqu'en Sierra Leone, la
majorité des forêts primaires n'existe plus que sous forme de reliques (Sayer et
al., 1992). Moins de 3% de la forêt dense humide de l'Afrique Occidentale est
placé sous statut de protection (Sayer et al., 1992; Lauginie, 1992) et moins de
10% des aires protégées sont situées dans cette zone (FGU Kronberg, 1979).

En Côte d'Ivoire, d'après des données émanant du Ministère des Eaux et
Forêts (1977), la moitié de la superficie totale du pays était au début du siècle
couverte par des forêts denses humides, soit 157.000 km". En 1956, il n'en
restait déjà plus que 118.000 km", mais le phénomène s'accéléra, et en 1974,
d'après des vues aériennes, les forêts ne couvraient plus que 54.000 km", Ap
proximativement, 66% des ressources primitives avaient disparu. Ces données
n'incluent que des surfaces ayant été entièrement déboisées et l'on estimait
que plus de 90% des forêts originelles avaient subies des modifications plus ou
moins importantes. Dans les années 80, moins de 10% de la surface originelle
des forêts denses humides subsistaient (Sayer et al., 1992) et seul le PNT
conservait de la forêt intacte (Bousquet, 1978; Boesch et Poilecot, 1988).

Par conséquent, le seul fait d'exister confère aux 436.000 hectares du PNT et
de ses zones périphériques un caractère unique et précieux. Les seules autres
aires de forêt dense humide en Afrique de l'Ouest pouvant présenter un inté
rêt pour la conservation sont, d'une part, le Parc National de Sapo (131.000
ha) au Libéria, dont l'avenir est des plus incertains, et, d'autre part, la Réserve
de Biosphère du Massif de Ziama (116.000 ha) en Guinée.

Le PNT appartient dans son ensemble à la zone floristique guinéo-congolaise
des forêts denses humides sempervirentes. Les classifications de la végétation
varient suivant les auteurs, mais la plus fréquemment citée est celle de Guillau-
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met et Adjanohoun (1971) qui découpe le Parc en deux zones principales
suivant un axe nord-sud en fonction de la pluviométrie. Ces auteurs suggèrent
que la composition de la forêt est liée à la pluviométrie et à des facteurs
abiotiques tels que les différents minéraux présents dans le sol (voir aussi de
Rouw, 1991).

La richesse du Parc ne se limite pas aux plantes (voir section précédente),
mais est tout aussi accentuée au niveau de la faune. Les 11 espèces de prima
tes y vivant ont depuis longtemps contribué à la classification de cette forêt
comme une des zones à haute priorité en Afrique pour la protection des
primates (Oates, 1983). Les populations d'hippopotames nains (Choeropsis
liberiensis), de céphalophes zébrés (Cephalophus zebra) et de céphalophes de
Jentink (Cephalophus jentinki) sont probablement les seules de cette im
portance dans le monde ce qui entraîne que la survie de ces espèces dépend
vraisemblablement de celle du Parc même.

Spécificité biologique de la forêt de Taï

La superficie des forêts denses humides sur le continent africain a subi des
variations importantes sous l'effet des changements climatiques, occupant des
aires très vastes lors des périodes humides, elle était par contre limitée à des
îlots restreints pendant des périodes climatiquement sèches (Hamilton, 1976;
1982 et chapitres 2 et 3a). Ces massifs forestiers demeurés permanents sont
devenus de véritables refuges pour la faune, permettant la création de foyers
d'endémisme" car les conditions pour une forte spéciation y étaient optimales.
Si les périodes humides furent assez espacées dans le temps, les populations
d'une même espèce animale eurent le temps d'évoluer de façon divergente en
s'adaptant à la spécificité du refuge où elles se trouvaient (Mayr, 1963;
Futuyma, 1986; Heywood, 1991).

QUatre refuges forestiers peuvent être reconnus en Afrique: le premier se
trouve aux confins du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire et du Libéria, le second
regroupe l'Est ivoirien et le Ghana, le troisième le Cameroun et le Gabon, le
quatrième se situe à l'est de l'Ouganda et du Zaïre (Hamilton, 1976). Pour
l'Afrique de l'Ouest, les blocs forestiers ivoire-libérien et ghanéen peuvent être
considérés comme les seuls refuges forestiers d'où serait repartie la forêt lors
d'Une phase climatique plus humide.

La faune des forêts du bloc ivoiro-libérien se caractérise par une grande
richesse en espèces et sous-espèces. En effet, en plus des conséquences dues à
l'isolement dans les refuges forestiers, les grands fleuves qui coulent du nord
vers le sud représentent pour beaucoup d'espèces animales une barrière
géographique favorisant la spéciation. Cela a eu un effet particulièrement
important auprès des singes pour qui le fleuve Sassandra, par exemple, est une
barrière importante et représente la limite de distribution de plusieurs sous-
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espèces: Cercopithecus campbelli campbelli, C. diana diana, C. petaurista
buettikoferi, Cercocebus torquatus atys, Colobus polykomos polykomos (Lauginie,
1992). Les études sur les chimpanzés ont démontré que si la répartition des
chimpanzés n'est pas influencée directement par ces fleuves ni par l'existence
intermittente de ces refuges, c'est le comportement même de ces animaux qui
semble avoir été influencé par ceux-ci. Les chimpanzés du PNT utilisent des
marteaux naturels pour ouvrir des noix dures qui se trouvent dans la forêt
(Rahm, 1971; Struhsaker & Hunkeler, 1971; Boesch & Boesch, 1983). Mais,
malgré une distribution dans toute l'Afrique occidentale et centrale des arbres
producteurs de ces noix et la présence des chimpanzés dans la majorité de ces
forêts, seuls les chimpanzés à l'ouest du fleuve Sassandra semblent casser des
noix avec des outils. Une analyse détaillée des sites forestiers à l'est et à l'ouest
de ce fleuve montre que des différences écologiques ne peuvent pas expliquer
cette différence de comportement (Boesch et al., en prép). Il est proposé par
ces auteurs que le comportement de cassage de noix avec des outils est apparu
au cours d'une de ces périodes sèches dans le refuge ivoiro-libérien, puis a
diffusé avec l'expansion des forêts sans pouvoir passer le Sassandra car,
comme les autres singes, les chimpanzés ne peuvent le traverser.

Ainsi que pour les plantes, le Parc ne joue pas seulement un rôle important en
temps que réservoir d'espèces endémiques mais aussi de par son statut actuel
d'aire de protection la plus grande de la forêt ouest-africaine. Il représente le
refuge de plusieurs espèces qui sont menacées dans leur survie à court ou
moyen terme. Parmi les espèces vivant dans le parc, plusieurs sont inscrites sur
la liste rouge des espèces en danger de l'UICN (Lee et al., 1988).

Tableau 3.1 Mammifères dans le PNT figurant sur la liste rouge de l'UICN.

Nom de l'espèce en danger

C%bus badius
C%bus verus
Cecropithecus diana
Pan trog/odytus

Cepha/ophus jentinki
Cheopsis liberiensis
Panthera pardus

Source: Lee et al. (1988)

Nom commun

Colobe rouget bai
Colobe de Van Beneden
Cercopithèque diane
Chimpanzé

Céphalophe de Jentink
Hippopotame nain/ pygmé
Panthère

Statut

vulnérable
rare
vulnérable
en danger

menacé
rare
en danger

Cette liste est incomplète car les espèces animales du Parc ne sont pas toutes
connues. En outre, la survie du Parc donne chaque année plus de valeur à
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cette zone, parce qu'ailleurs les espèces animales deviennent de plus en plus
rares. C'est notamment le cas du céphalophe de Jentink et de l'hippopotame
nain, qui, avec la guerre civile au Libéria, n'ont vraisemblablement plus que le
PNT comme aire de protection.

L'état des connaissances sur les vertébrés

Jusqu'à présent nos connaissances sur l'écologie du PNT et surtout sur les
espèces animales y vivant sont restées très incomplètes. Il importe de signaler
que les moyens fmanciers pour exécuter des opérations de recherche dans ce
domaine, nécessitant de longues périodes d'observation, sont très limités et que
des chercheurs qualifiés et aptes à travailler sous des conditions difficiles "en
brousse" sont rares. En outre, dans le domaine de la recherche faunistique, il
n'y avait pratiquement aucune coordination et un manque total de définition
des priorités pour des études à entreprendre dans le Parc et ses environs. Il
n'est donc pas surprenant de constater que les chercheurs biologistes travail
lant dans le PNT ont eux-mêmes plus ou moins défini leurs priorités de travail.
De ce fait, la majorité des travaux scientifiques n'a pas contribué directement à
la conservation du Parc, mais a eu un objectif strictement scientifique.

Cependant, il importe de savoir pour un aménagement adéquat par exemple si
l'étendue du Parc est suffisante pour assurer la survie des populations de
grands mammifères et reptiles, qui, en principe, réclament des aires très vastes
pour entretenir une population viable. Il importe de savoir comment les
espèces sont distribuées dans les différents habitats, ou encore quelles inter
actions existent entre faune et flore. Une autre question d'importance est de
savoir dans quels secteurs du parc le braconnage et autres actes illicites
atteignent une telle ampleur qu'ils ont une répercussion néfaste sur l'écologie
du parc. A propos de l'éléphant, qui peut être considéré comme l'espèce la
plus connue du Parc, nous savons seulement que les effectifs ont baissé
dramatiquement ces dernières années, mais les raisons exactes de cette
diminution sont restées inconnues. Est-ce le seul fait du braconnage, ou est-ce
qu'il y a déjà une influence perceptible d'une population devenue trop petite
pour être viable? Ces questions, parmi tant d'autres, méritent de recevoir plus
d'attention pour assurer la préservation du PNT.

La majorité des travaux scientifiques sur les vertébrés a un caractère auto-éco
logique, ce qui veut dire que l'étude est en principe consacrée à une seule
espèce. Ensuite il faut signaler que dans la compilation d'approximativement
120 publications sur les vertébrés, à peu près la moitié concerne des études
réalisées en dehors du PNT. En outre, sur les 120 publications, 104 (presque
90%) sont consacrées aux mammifères, ce qui démontre clairement, que même
parmi les scientifiques, on n'échappe pas à la préférence habituelle pour ce
groupe d'animaux. De ces 104 publications, 65 s'occupent de trois groupes de
mammifères: éléphants (15), singes (35, dont 22 sur les chimpanzés) et

75



rongeurs (15). Sur le grand groupe des ongulés il n'y a que 20 publications.
Concernant les chauve-souris, qui ont une importance bien connue dans les
forêts tropicales pour leur rôle dans la pollinisation des grands arbres et la
distribution de leurs fruits, il n'existe qu'une seule publication!

En ce qui concerne les grands et petits prédateurs (felidae, viverridae, man
gouste, etc.) la situation est comparable: il n'y a que 10 publications. Nous
savons à peine quelles espèces de prédateurs vivent dans le Parc, sans parler
de leurs effectifs actuels. Notre connaissance sur les interactions entre
prédateurs et proies est nulle, bien que ces relations aient une importance
particulière pour l'écosystème. Seulement sur la panthère il y a 4 publications
qui contiennent quelques informations détaillées. Sur les insectivores nous
n'avons pas pu trouver de données.

Il est surprenant de constater qu'il n'y a que 3 publications sur les oiseaux,
parmi lesquelles se trouvent une liste préliminaire des espèces au sein du Parc
même (Gartshore, 1989). Jusqu'à maintenant, 240 espèces d'oiseaux ont été
enregistrées dans le Parc, ce qui, sans être impressionnant, correspond aux
nombres signalés pour d'autres sites en Afrique de l'Ouest. Parmi elles, 28 sont
endémiques pour la zone guinéenne, dont huit menacées d'extinction (Collar et
Stuart, 1985). De ces huit espèces, sept ont été observées dans le Parc. Il est
quasi certain que des études approfondies relèveront d'autres espèces.

La situation concernant l'herpétofaune (reptiles et batraciens) et l'ichtyofaune
(poissons) est comparable à celle de l'avifaune avec 4 et 6 publications
respectivement. Ayant exposé ces chiffres, il y a nul besoin de souligner que
l'inventaire de la faune vertébrée dans le Parc National de Taï mérite plus
d'attention. Cependant, il importe de mentionner qu'une étude sur les céphal
ophes a été terminée récemment (Newing, en prép.) et que plusieurs recher
ches sont en cours sur différentes espèces de singes et leurs prédateurs (Noé
et Boesch).

Les mammifères

Eléphant (Laxodontha africana cyclotis)
Des études détaillées sur le régime alimentaire, la préférence d'habitat, la
densité relative et la distribution ont été réalisées entre 1977 et 1980 et ensuite
de 1988 à 1989 dans le PNT, mais aussi dans toute la zone forestière de la
Côte d'Ivoire (Merz, 1981; 1982; 1986; Roth et al., 1984; Merz et Hoppe
Dominik, 1991). Ces études ont permis de démontrer que les éléphants sont
encore présents dans 50 des 163 sous-préfectures du pays. En ce qui concerne
l'éléphant de forêt, sa présence est liée à un faible taux d'occupation humaine
et à la présence d'espaces forestiers intacts et assez étendus. D'après les
études de Sutherfield (1979) dans le PN de la Marahoué, de Gibson (1978)
dans la Forêt Classée d'Okromodou, de Roth et al. (1979) et Fôhrenbach
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(1980) dans le PN d'Azagny et de Merz (1982) dans le PNT, les populations
d'éléphants de forêt atteignent localement une densité d'un éléphant par km2

avec une moyenne de 0,5 par km2
• Ces chiffres sont exceptionnels, car pour

l'ensemble des aires de répartition, des valeurs supérieures à 0,1 éléphant par
km2 témoignent déjà d'une densité importante. La taille des groupes d'élé
phants de forêt est inférieure à celle de savane avec une moyenne de 2,44 ±
1,7 individus, dont 40 % d'individus sont solitaires. Des groupes de 9 éléphants
sont les plus grands normalement observés en forêt (Merz, 1982, 1986: 763).

Alors qu'en 1980, l'aire de répartition de l'éléphant de forêt s'étendait encore
sur approximativement 29.400 km2 (Roth et al., 1984), elle n'était plus que de
17.500 km2 en 1989 (Fig. 3.1, Merz et Hoppe-Dominik, 1991), soit une réduc
tion de 40% en seulement neuf ans. En 1980, le nombre total d'éléphants de
forêt était estimé à 3.050 individus, en 1989 cette estimation ne totalisait plus
que 1.520 individus, ce qui représente une baisse de 50% en neuf ans! Les
effectifs de diverses populations actuelles varient de quelques individus à un
maximum de 800 dans le bloc forestier de N'zo - Taï - Haute Dodo - Rapide
Grah (Merz et Hoppe Dominik, 1991). Bien que de petites populations isolées
d'éléphants puissent survivre longtemps dans des aires restreintes de forêt et
des marécages inaccessibles, elles n'ont guère de chance de survie à long
terme.

Figure 3.1 A gauche: Distribution des éléphants de forêt en CÔte d'Ivoire en 1980 d'apres
Roth et al.(1984). A droite: en 1989 d'après Mertz et Hoppe-Dominik (1991).

Pour les populations d'éléphants de forêt, Roth et al. (1984) ont constaté que
90 individus sont abattus chaque année au cours des battues administratives et
vraisemblablement 300 de manière illégale, de sorte que le total diminue de
13% par an. Si l'on ajoute un taux de mortalité naturelle de 3%, la perte
annuelle s'élèverait à 16% de la totalité des effectifs. D'après les études citées
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ici, il est probable que moins de la moitié du nombre d'éléphants de forêt
abattus chaque année est remplacée par des jeunes et qu'en moyenne la
population d'éléphants de forêt en Côte d'Ivoire diminue de 10% chaque
année (Roth et al., 1984; Merz et Hoppe-Dominik, 1990). Il importe de
souligner que ce taux de réduction des effectifs est basé sur une estimation
optimiste qui ne tient pas compte du fractionnement important des populations
en petits groupes isolés n'atteignant pas les taux de reproduction optimaux.

Dans l'ensemble de la forêt de Taï une densité moyenne de 0,07 à 0,42 indivi
dus par km2 a été constatée avec une densité plus forte de 1,07 à 2,60 indlkm2

dans des zones dégradées. Cette préférence pour la forêt secondaire est liée à
la plus grande densité du sous-bois et à l'abondance des espèces appréciées
par l'éléphant pour leurs fruits, feuilles et écorces. L'éléphant apporte une
grande contribution à la dissémination des espèces végétales de la forêt,
notamment des arbres à très gros fruits qui ne peuvent être avalés que par ce
pachyderme, comme Tieghemella heckelii, Klainedaxa gabanensis, Balanites
wilsaniana, Pentadesma butyracea et Panda aleasa (Aubréville, 1959; Mens
bruge, 1966). Les éléphants couvrent une distance moyenne de 5 km par jour
et les graines non-digérées des fruits sont ainsi relâchées dans les crottes loin
de l'arbre producteur. Selon Alexandre (1978: 76), 30% des plantes ligneuses
sont disséminés par l'éléphant dans la forêt de Taï. Pour les grands arbres
cités, l'éléphant est probablement le seul disséminateur et la régénération de
ces espèces peut être freinée par sa disparition, comme l'indique Hutte! (1975)
pour la forêt du Banco.

Hume (Syncerus caffer nanus)
Selon Roth et Hoppe-Dominik (1987) il y a encore environ 30.000 à 32.000
buffles dans la zone guinéenne humide, dont 23.000 à 24.000 dans la zone
forestière. De ces derniers, environ 35% vivent dans les zones protégées qui ne
représentent que 23 % de leur aire de répartition. Leur densité dans les aires
de protection en Côte d'Ivoire varie en fonction de l'habitat entre 0,1 et 0,5
individus par km2

, mais peut exceptionnellement atteindre 1,5 ind/km2 comme
dans le PN d'Azagny.

La forêt primaire du type dense humide sempervirente, pauvre en plantes
herbacées, ne peut nourrir que des faibles populations de buffles. Dans le PNT
les buffles montrent une nette préférence pour les zones marécageuses et les
végétations secondaires en bordure des anciennes pistes d'exploitation fores
tière.

Hippopotame nain (Choeropsis liberiensis)
Relativement fréquent dans le PNT, l'hippopotame nain est un animal solitaire,
discret, essentiellement nocturne et par conséquent difficile à observer. Sa
présence est cependant aisément remarquée par les excréments répandus en
bordure des chemins qu'il emprunte. L'hippopotame nain a une préférence
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pour les bas-fonds marécageux, les marigots et rivières, mais son attachement à
l'eau est moins marqué que pour le genre Hippopotamus. Quelques observa
tions de Galat-Luong (1981) concernant les relations mère-jeune ont pu être
faites.

Sa présence a été signalée au Ghana (Sayer et al., 1992), mais son aire de
répartition s'étend essentiellement du Sierra Leone au Sud-Ouest de la Côte
d'Ivoire, où l'espèce peut être considérée endémique.

Panthère (Panthera pardus leopardus)
La densité des panthères est supposée être de l'ordre d'un individu par km2 ep
forêt, soit dix fois plus qu'en savane (Myers, 1976). Boesch (obs. pers.)
confirme avoir rencontré dans le PNT sur environ la km2 six panthères
différentes, distinguées par leurs tailles et colorations. Par contre, Hoppe
Dominik (1985) estime la densité des panthères d'après un dénombrement des
excréments à 1 individu par 12,3 km2 en forêt exploitée et indique "une densité
légèrement inférieure" pour la forêt primaire. Le grand écart entre ces estima
tions souligne la nécessité d'études supplémentaires.

Le spectre des proies a pu être établi, dont 99% paraissent être des mam
mifères, principalement de petite taille. Le céphalophe de Maxwell (Cephalop
hus maxwelli), le cercopithèque diane (Cercophithecus diana diana) et
l'athérure (Atherurus africanus) sont les espèces les plus consommées (Hoppe
Dominik, 1985).

La panthère semble avoir une préférence nette pour les chemins et pistes dans
ses déplacements, ce qui réduirait sa principale aire d'activité à quelques 5%
de la surface forestière selon Myers (1976) et Hoppe-Dominik (1985). Animal
essentiellement solitaire en forêt, il paraît avoir des activités aussi bien noctur
nes que diurnes (Hoppe-Dominik, 1985).

Primates
Chimpanzé (Pan troglodytus verus)
Le PNT est un des seuls avec celui de la Marahoué a avoir une population de
chimpanzés suffisamment grande pour permettre un maintien de cette espèce
en Côte d'Ivoire. D'après les comptages basés sur la présence des nids dans
lesquels les chimpanzés dorment chaque nuit, le PNT possède une population
d'environ 1.500 individus (Marchesi et al., en prép.). La densité en forêt
primaire est d'environ 1,7 individus par km2

• Le chimpanzé vit en groupes
sociaux d'environ 50 à 80 individus qui restent fidèles à un territoire de 20 à 30
km2

• Les territoires sont activement défendus contre les incursions des groupes
voisins. Au sein des groupes, les femelles sont généralement plus nombreuses
que les mâles et ont un jeune environ tous les 5 ans. Une famille normale
comprend ainsi une mère avec ses 3 derniers jeunes, qui restent auprès d'elle
jusqu'au stade adulte, 13 ans pour les femelles et 15 ans pour les mâles. Seules
les femelles changent de groupe (normalement une seule fois, juste avant de
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devenir fertile), tandis que les mâles restent toute leur vie dans leur groupe
natal.

Les chimpanzés sont avant tout frugivores et très dépendants de la richesse
nutritive de leur environnement. A Taï, plus de 270 espèces sont consommées
pour leurs fruits, feuilles, fleurs, résines, écorces ou bois. De plus les insectes
(termites, fourmis, coléoptères, chenilles) et le miel constituent une importante
partie de leur régime alimentaire, ainsi que d'autres singes (surtout colobes),
capturés au cours des parties de chasse organisées en moyenne tous les 3
jours. Les chimpanzés de la forêt de Taï utilisent des outils pour obtenir de la
nourriture, notamment pour casser des noix de Coula edulis, Parinari excelsa et
Panda oleosa (Rahm, 1971; Boesch, 1990; Boesch et Boesch, 1989); comporte
ment limité à la région du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. L'espérance de vie
semble être de plus de 40 ans, mais la mortalité est très grande. Les chim
panzés sont victimes des panthères qui représentent la première cause de mor
talité avec 39% de tués et consommés par ces grands félins (Boesch, 1991). Le
braconnage est spécialement important en zone limitrophe du parc, couvrant
une bande d'approximativement 10 km depuis les premières plantations agri
coles qui atteignent les limites de la zone périphérique de protection.

Autres primates (Lorisidae et Cercopithecidae)
En tout 10 autres espèces de primates ont été signalées dans le PNT, dont les
2 espèces de la famille des Lorisidae (Galago demidovii et Perodicticus potto)
sont essentiellement nocturnes et pour cela difficiles à observer dans leur
milieu naturel. Les 8 espèces de singes par contre (diurnes et principalement
arboricoles) sont parmi les mammifères les plus abondants et les plus faciles à
observer et ont été intensivement étudiés par Galat (1978; 1983) et Galat
Luong (1978; 1983; 1985). En moyenne une densité de 182 singes/km2 a été
notée dans des zones à faible influence de braconnage, avec une densité de 66
individus/km2 pour l'espèce la plus fréquente, le colobe rouge (Colobus badius
badius) , alors que les moins abondants, mangabeys ou cercocèbe à collier
blanc (Cercocebus torquatus atys), ont une densité d'environ 10 individus/km2.
Ces espèces diurnes sont très régulièrement associées en bandes qui parcou
rent la canopée. Environ 80% sont composées de plusieurs espèces, avec pour
chaque espèce des taux variables d'association. Les colobes rouges, les cercopi
thèques dianes (Cercopithecus diana diana) et pétauristes (Cercopithecus
petaurista) sont pour plus de 80% de leur temps associés à d'autres espèces,
tandis que les mangabeys ne le sont que pour 65%. Les colobes rouges et les
mangabeys sont les seules espèces à vivre en bandes très nombreuses de plus
de 50 individus, alors que les autres (Colobes polykomos, C. verus, Cercopi
thecus campbelli, C. diana, C. nitidans, C. petaurista) ont généralement moins
de 20 membres au sein de leur bande.
Les singes font partie des espèces les plus prisées pour la consommation de
viande. En 1979, en Côte d'Ivoire, on estimait que 22% des espèces con
sommés furent des singes qui représentaient environ 13% du poids total de
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gibier consommé, soit approximativement 10.000 tonnes (SEDES, 1984). Il va
de soi que cette forte pression de braconnage perturbe gravement les populati
ons sauvages. Malgré la protection du PNT, des zones moins protégées par la
présence permanente des chercheurs, le long de la rivière Rana ou vers le
nord-ouest, abritent nettement moins de singes (obs. diverses).

Céphalophes (Cephalophus spp.)
Newing (en prép.) note que le PNT est spécialement riche en céphalophes
avec 7 espèces sympatriques, dont 4 semblent avoir une préférence pour la
forêt dégradée: Cephalophus maxwe/li, C. niger, C. dorsalis et C. sylvicultor. Les
3 autres espèces, C. ogilby, C. zebra et C. jentinki, nettement plus rares,
paraissent se confiner à la forêt non perturbée. Le céphalophe de Jentink est
considéré endémique pour le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire et le Libéria
voisin, mais a été signalé également au Sierra Leone (Sayer et al., 1992).
L'espèce de loin la plus fréquente est C. maxwelli (Glé, 1993), qui offre des
possibilités d'élevage par sa docilité, des bons taux de croissance et un régime
alimentaire simple.

Les céphalophes subissent un fort taux de braconnage par piégeage et chasse
au fusil dans toute la Côte d'Ivoire et constituent la "viande-de-brousse" par
excellence. En dehors des mesures existantes, seules des tentatives de domesti
cation et d'élevage pourront contribuer à endiguer le trafic et réduire la
pression sur les espèces rares.

Rongeurs
"Les rongeurs....sont connus pour la rapidité de leur multiplication et par les
dégâts que peuvent alors causer leurs fortes consommations alimentaires. Avec
la mise en culture intensifiée de la région de Taï autrefois couverte par la
forêt, les peuplements de rongeurs se trouvent profondément modifiés. Les
champs de riz, en particulier, constituent pour les populations de certaines
d'entre eux une source de nourriture intéressante en même temps que, par la
complète modification des facteurs du milieu, ils entraînent la disparition des
autres....", Koyaté et Dosso (1981).
Dans la région de Taï, 22 espèces différentes ont été recensées (Dosso, 1976,
1983) elles se répartissent en 6 familles. En forêt dense, 13 espèces constituent
le peuplement. Lors de la mise en culture, 9 espèces disparaissent totalement,
4 se maintiennent dans les cultures, l'une d'entre elles, Mus minutoides musco
laides, constituant la plus grande part du peuplement. Il est à noter que des
espèces "savanicoles" à vaste répartition géographique apparaissent, telles que
Mastamys erythraleucus et Lemniscomys striatus.

L'établissement des cultures dans les milieux "primaires" se traduit par une
profonde modification du peuplement et seules les espèces forestières capables
de s'adopter aux milieux ouverts restent en place et l'on assiste à des "invasi
ons" d'éléments exogènes. La densité en rongeurs est plus élevée dans les
cultures que dans la forêt.
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L'AVIFAUNE

L'importance du PNT pour la conservation des oiseaux

Etudes ornithologiques
Bien que le PNT représente le site forestier le plus connu ornithologiquement
dans la zone guinéenne, l'avifaune n'y est pas encore décrite en détail et nos
connaissances montrent des lacunes importantes concernant la répartition
spatiale, les effectifs et l'écologie des espèces les plus importantes.
Thiollay (1985: 2093) présente un résumé des observations faites en Côte
d'Ivoire par lui-même et par d'autres auteurs de 1967 à 1984. Cette publication
et les travaux plus récents (Thiollay, 1985: 2094; et dans M. Gartshore)
contiennent beaucoup d'observations sur le site du PNT, quoique l'aire décrite
comme "Tai" ait été retenue sans mention des limites du Parc National.

Au milieu des années 80, les ornithologistes de passage comme Balchin (1988
et non publié), fournissent des informations descriptives intéressantes, mais ce
n'est qu'en 1989 (du 28 janvier au 11 avril) que des travaux plus détaillés sont
entrepris par une équipe d'observation de l'ICBP conduite par Mary Gartshore
(1989). Ces travaux ont été poursuivis par quelques séries d'observations qui
ont été faits sous l'égide de M. Gartshore durant les trois années suivantes. Le
dépouillement des données arrive à terme et leur publication est attendue pour
fin 1993 (Gartshore et al., en prép.).

L'avifaune
Richesse en espèces. Thiollay (1985: 2094) a enregistré 234 espèces sylvestres à
Taï et Gartshore (1989) en a noté 207 durant une période de dix semaines, y
compris 4 espèces non mentionnées par Thiollay. La présence de plusieurs es
pèces mentionnées par Thiollay n'a pas pu être confirmée, ce qui fait que la
valeur exacte de la richesse en espèces est incertaine, mais doit être de l'ordre
de 235 à 240. Ce chiffre est comparable au nombre d'espèces trouvé pour
d'autres sites forestiers de la zone guinéenne qui, par contre, ont été moins
bien étudiés, par exemple la Forêt de Gola au S.E. Sierra Leone où 222
espèces sylvestres ont été dénombrées (Allport et al., 1989).

Malgré le fait qu'aucun autre site de la zone guinéenne n'ait été étudié aussi
intensivement, il semble que Taï abrite certaines espèces qui n'ont pas été en
registrées sur beaucoup d'autres sites, surtout ceux localisés plus vers l'ouest.
Le calao à joues grises, Bycanistes subcylindricus, par exemple, n'a pas été sig
nalé à Gola. Une espèce aussi facilement observable que celle-ci devrait
cependant apparaître même dans un inventaire rapide. A l'inverse, il y a
quelques espèces qui ont été signalées sur d'autres sites, mais pas à Taï, bien
qu'il s'agisse ici d'espèces rares et craintives qui probablement peuvent être
trouvées à Taï si des inventaires encore plus complets étaient réalisés.
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Endémismes. Les 24 espèces d'oiseaux sylvestres qui sont classées "endémi
ques" ou "presque-endémiques" pour la zone forestière guinéenne existent
toutes à Taï, sauf 2. Parmi ces deux, la présence de l'indicateur de Eisentraut,
Melignomon eisentrauti, est presque certaine, mais doit encore être confirmée.

Trois espèces nouvelles ont été décrites pour la zone forestière guinéenne
durant les derniers 25 ans et pour deux autres existent des indications: un
pique-boeuf observé à Taï en association avec le buffle de la forêt (Thiollay,
1985: 2093), et un soui-manga bien typique, observé à Gola (Allport, 1989)
mais qui pourrait être aussi présent à Taï. Ces deux espèces paraissent
endémiques.

En résumé, l'avifaune de Taï est aussi diverse que celle de toute autre forêt du
bloc forestier guinéen et Taï abrite la quasi-totalité des espèces régionales
endémiques.

Espèces d'importance internationale. Il y a neuf espèces d'oiseau en danger et
quatre menacée d'extinction dans la zone guinéenne (Tableau 3.2). Toutes sauf
deux, l'indicateur d'Eisentraut, Melignomon eisentrauti, et le "bulbul à ailes
tachetées", PJzylostrephus leucolepis, ont été observées à Taï. L'indicateur est
une espèce rare et craintive de la voûte forestière dont quelques observations
préliminaires ont pu être faites à Taï. Le bulbul par contre est une espèce
évidente du sous-bois qui a été observée seulement dans une aire restreinte au
Libéria, mais qui n'a pas encore été aperçue à Taï malgré des recherches
intensives.

Espèces en danger. La pintade à poitrine blanche (Agelastes meleagridis) est
sans aucune doute l'espèce la plus importante à Taï. De cette espèce terrestre,
en danger d'extinction, on connaît seulement deux sites forestiers avec une
bonne présence de l'espèce: Gola et Taï (Allport et al., 1989; Allport, 1991).
Des études réalisées à Taï (de février 89 à février 91, Francis et al., 1992) ont
révélé l'existence de populations viables avec des densités d'approximativement
16 individus par km2

• Ceci mène à des estimations de 30.000 à 40.000 oiseaux
pour la population totale du parc. Avec le risque d'une intensification de la
chasse au Libéria, qui pourrait même s'étendre jusqu'à Gola au Sierra Leone,
les populations à Taï présentent une importance mondiale pour la conservation
de l'espèce, ce qui ne peut être suffisamment souligné. Beaucoup d'études
auto-écologiques restent à faire - la nidification de cette espèce n'a par
exemple jamais été décrite - et Taï est le meilleur, sinon le seul site, où ce
genre d'études peut être réalisé.
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Tableau 3.2 Les oiseaux de la zone guinéenne figurant sur la liste rouge des espèces en
danger ("Red Data Book") de l'ICBP.

Espèces Taï Aire Statut Habitat Chasse
fi fe déf

Pintade à poitrine blanche + ZG xxxxx .. ++
Calao à joues brunes + ZG ++ .. •• +
Chouette pêcheuse d'Ussher + ZG xx R +
Indicateur d'Eisentraut ? GC x
Grive akalat à poitrine blanche + ZG ++
Bulbul huppé à barbe jaune + ZGCa xxxx ..
Bulbul de Baumann + ZGsN ++
Bulbul à ailes tachetées oZG xxxxx
Gobe-mouches du Nimba + oZG xxxx
Echenilleur occidentale à fanon + ZGsN xxxx
Merle métallique à dos bleu + ZG ++ ...
Picatharte chauve de Guinée + ZG xxxx +
Malimbe de Gola + oZG xxxx

Taï
Aire

Statut

Habitat;

Chasse ;

présence (+) ou absence (-) à Taï
distribution de l'espèce:
ZG = zone guinéenne, oZG = partie ouest de la zone guinéenne, GC
= zone guinéo-congolaise, ZGCA = zone guinéenne et Casamance,
ZGsN = zone guinéenne et Sud-Ouest Nigéria
statut sur la liste rouge des espèces en danger:
xxxxx = en danger, xxxx = vulnérable, xx = rare, x = insuffisamment
connu. + + = menacé
fi = forêt intacte, fe = forêt exploitée, déf = défrichements, •••
commun, •• = assez commun, • = rare, - = absent, R = ripicole
sensibilité à la chasse ou au piégeage:
+ + = extrêmement sensible, + peu sensible, - = non chassé

Sources: Collar & Stuart (1985); Allport (1991)

Le gobe-mouches du Nimba (Melaenomis annamanûae), l'échenilleur occiden
tal à fanon (Campephaga lobata) et, probablement aussi, l'indicateur d'Eisen
traut (Melignomon eisentrauti) sont, en tant qu'espèces de la voûte forestière,
difficiles à observer, mais paraissent avoir de faibles densités. Par conséquent,
ces espèces ont besoin d'un habitat approprié s'étendant sur une aire assez
vaste pour pouvoir héberger une population viable. Quoiqu'ils aient été décou
verts sur de nombreux sites au Sierra Leone, en Guinée et au Libéria (Allport,
1991), et que l'échenilleur a été signalé récemment au Nigéria (Keith et al.,
1992), aucun de ces sites n'offrent une étendue d'habitats suffisamment grande.

Le bulbul huppé à barbe jaune (Criniger olivaceus) et le malimbe de Gola
(Malimbus ballmanni) occupent les strates intermédiaires de la forêt, souvent
en associations plurispécifiques et parfois en densités importantes. Le bulbul
n'est pas commun à Taï et a été plus fréquemment signalé dans des forêts
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situées plus à l'ouest, comme la forêt de Gola.
L'exemplaire type du malimbe a été collecté auprès du village de Taï, mais il a
été démontré qu'en forêt cette espèce est plutôt rare ici, comparé à une
fréquence plus grande dans des forêts plus humides comme Sapo et Grébo
Forest au Libéria (Allport, 1991).

Le picatharte chauve de Guinée (Picathartes gymnocephalus) n'a été signalé
que récemment à Taï (Gartshore, 1989), et cet oiseau terrestre d'aspect
étrange qui nidifie en colonie sur des rochers ou buttes granitiques constitue
toujours une énigme taxonomique. Sa distribution dans le Parc est probable
ment limitée par la faible présence de lieux appropriés de nidification. Des
forêts situées plus vers le nord ou le sud dans des endroits où le relief est plus
accidenté paraissent avoir des populations plus importantes de cette espèce
(Allport, 1991). Cependant, des recherches plus approfondies à Taï, surtout à
l'aide des photographies aériennes pour détecter l'emplacement des buttes
granitiques, pourraient démontrer l'existence d'un plus grand nombre de
colonies.

La chouette pêcheuse d'Ussher (Scotopelia ussheri) est un oiseau peu carac
téristique et peu connu, qui affectionne les bordures des cours d'eau en forêt.
Un grand nombre d'observations indépendantes à Taï, comme ailleurs, suggère
sa présence à faibles densités, et en vertu de sa grande superficie, le PNT doit
être considéré d'importance pour la conservation de cette espèce (Allport,
1991).

Par rapport à cet aspect il importe de souligner que si une nouvelle espèce
d'oiseau était découverte à Taï il est quasi certain qu'elle mériterait d'être
classée immédiatement comme taxon menacé.

Espèces menacées. Le merle métallique à dos bleu (Lamprotornis cupreocauda)
et la grive akalat à poitrine blanche (Illadopsis rufescens) sont tous deux des
espèces assez fréquentes et bien réparties dans les forêts de la zone guinéenne.
Mais malgré une répartition qui s'étend jusque dans des aires contiguës de
forêt secondaire - en particulier pour le merle métallique - ils ne peuvent
survivre dans des zones défrichées.

Le calao à joues brunes (Ceratogymna subcylindricus) est potentiellement
vulnérable à la chasse et montre une nette préférence pour les forêts intactes.

Le bulbul de Baumann (Phyllastrephus baumanni) est une espèce très difficile
à identifier et affectionne probablement les lisières de la forêt.

Importance des sites par rapport aux espèces menacées. Collar et Stuart
(1988) accordent des priorités aux forêts africaines pour la conservation des
oiseaux en attribuant des valeurs numériques aux différents sites d'après le
nombre d'espèces présentes des catégories "en danger" ou "menacées" et
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d'après l'importance des menaces qui pèsent sur elles. Taï arrive en deuxième
place des sites les plus importants dans la zone guinéenne, mais il importe de
préciser que le parc arriverait en première place ex aequo avec Gola Forest si
la présence de l'indicateur de Eisentraut y était confirmée.

Sujets de recherches futures

Evaluation de la biodiversité et écologie du milieu
Quoique le parc dans son ensemble ait été bien étudié, il y a encore des sec
teurs qui n'ont pas été examinés par des ornithologistes. Ceci n'a cependant
pas une très grande priorité. Il nous semble plus important de se consacrer aux
relations qui existent entre les caractéristiques de l'habitat et la composition de
l'avifaune. De telles investigations pourraient se concentrer par exemple sur un
groupe d'oiseaux ayant un même régime alimentaire, ou sur les phénomènes
d'associations plurispécifiques, ou encore plus simplement sur la structure du
peuplement avien dans la mosaïque de différents habitats créés par des varia
tions locales de l'environnement.

Un aspect important de la biologie de conservation des espèces forestières est
l'étude des effets de lisière. L'aire de répartition des espèces, p.e. pour le
merle métallique à dos bleu, peut s'étendre de la forêt primaire jusqu'aux îlots
boisés qui subsistent dans des zones transformées par l'agriculture itinérante.
Aussi cette espèce est classée comme assez tolérante aux transformations de la
forêt. Par contre, elle est absente des zones entièrement défrichées, mais on ne
sait pas précisément quel éloignement de la forêt est encore supportable ou
quels éléments de son habitat sont indispensables pour sa survie. La réponse
peut être simple, par exemple la présence requise des perchoirs ou des cavités
dans des grands arbres pour la nidification. Une étude pourrait être consacrée
au déclin du nombre d'espèces forestières dans les zones dégradées situées en
périphérie d'une forêt pour déterminer exactement quelles espèces ne peuvent
se maintenir dans des défrichements éloignés. Ces connaissances seraient très
utiles pour l'évaluation d'un état de conservation.

Ensuite, Taï offre des possibilités uniques pour des études sur un nombre
d'espèces d'oiseaux rares et menacées qui vivent encore dans des conditions
les plus proches des naturelles qu'on puisse encore trouver dans la zone fores
tière guinéenne. Le potentiel pour la réalisation des études de base sur l'auto
écologie de telles espèces est énorme.
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LES INSECTES

Introduction

C'est à partir de 1977/1978 que, à la création du Projet Taï, plusieurs équipes
de recherche contribuèrent à faire connaître les diverses composantes de la
faune entomologique de la région de Taï. Notamment par une étude globale
des modifications de la faune en fonction du degré d'anthropisation du milieu,
par l'étude de la faune du sol (fourmis, termites, collemboles, acariens etc.) et
de la faune "aérienne" (nombreux groupes traités) et par des études plus foca
lisées sur les relations plante-insecte (Diptères drosophiles et leurs gîtes
larvaires, ravageurs des cultures), caractérisation du peuplement en Coléop
tères coprophages, moustiques vecteurs de la fièvre jaune, inventaire et répar
tition écologique des libellules etc.

Ces études furent menées non seulement en forêt dite primaire (zone tampon,
parc national), mais aussi dans des milieux correspondant à différents degrés
d'anthropisation (défrichements récents, cultures pérennes et annuelles, jachè
res, forêts secondaires). La plus grande partie des recherches entomologiques
ont été réalisées dans la zone nord-ouest du Parc, aux environs de la station
scientifique de l'lET, certaines l'ont été dans la région sud-est, dans les
environs de la base scientifique allemande à SEBSO.

Les méthodes utilisées ont été très diversifiées en raison même de l'extraordi
naire diversité de comportement des insectes: repérage à vue des nids des ter
mites et fourmis sur transects ou quadrats, piège lumineux, "fauchage", collecte
de fruits et fleurs pour l'étude des drosophiles, collecte de fèces pour l'étude
des coprophages, "Berlèse" pour la faune du soL.,et l'on se reportera aux
différents publications pour plus de détails (voir plus particulièrement Cambe
fort, 1984; Cordellier et Akoliba, 1981; Couturier et al., 1985; Diomandé, 1981;
Duviard et al., 1984; Legrand et Couturier, 1985).

Faune aérienne

Les séquences évolutives
L'échantillonnage effectué durant plus d'une année montre que les peuple
ments d'insectes sont caractéristiques des milieux considérés. Ainsi, pour les
acridiens, on a montré que la canopée et le sous-bois de la forêt primaire, les
bordures forestières, les cultures, sont de richesse et composition spécifiques
très différentes (Couturier et al., 1984). Il en est de même pour les hémiptères
Coreoidea, Pentatomoidea et Reduviidae (résultats non publiés).

Les insectes nuisibles aux cultures
Un inventaire des ravageurs a été réalisé pour deux cultures types de la région,
le riz et le cacao (résultats non publiés). Ces cultures sont attaquées par de
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très nombreuses espèces d'insectes, la plupart répertoriées et connues. L'im
portance des dommages sur la productivité est extrêmement difficile à appré
cier, particulièrement dans le cas du riz où d'autres facteurs limitants intervien
nent (oiseaux granivores, céphalophes, éléphants, buffles, singes). Pour le
cacao, un ravageur nouveau a été observé (Boulard et Couturier, 1984) et il a
été montré que la forêt est un réservoir d'insectes nuisibles pour cette même
plante. Signalons enfin la présence de Distantiella theobromae, la punaise du
cacaoyer, qui provoque la mort de nombreux jeunes cacaoyers. La forêt n'est
pas un réservoir de ravageurs pour le riz, ceux-ci colonisant les champs inclus
en forêt à partir de zones anthropisées (Fig. 3.2); c'est le cas, par exemple, de
Chnootriba similis, la coccinelle de riz (Chazeau et Couturier, 1985).

Les insectes d'intérêt médical
les insectes vecteurs de la fièvre jaune ont été étudiés par Cordellier et
Akoliba (1981). Il existe dans la région deux espèces de vecteurs anthropophi
les de la fièvre jaune, Aedes (Stegomyia) africana et A.(S.) aegypti. La première
espèce est très nettement forestière, la seconde semble se concentrer sur les
lisières et la périphérie des villages, limitant ainsi le risque de piqûres. Les
populations de singes, relais du virus amaril, ont été étudiées par Galat (1983)
et Galat-Luong (1983), voir le paragraphe traitant les mammifères. Une
enquête sur les diptères glossines de la forêt de Taï a été réalisée par
Laveissière et Kienou (1979).

Les coprophages
Les Scarabaeidae sensu stricto ont été étudiés par Cambefort (1984, 1985,
1991). Un total de 78 espèces ont été recensées dans le PNT; parmi celles-ci
18 sont nouvelles pour la science et 84,6% sont coprophages; 26 espèces n'ont
été récoltées que dans les fèces de grands mammifères, buffles et éléphants; la
survie de ces espèces est donc évidemment liée à la survie de ces grands herbi
vores (Cambefort, 1985). Les Aphodiinae, groupe voisin de coprophages, ont
été étudiés par Bordat (1983) et Dellacasa (1984) qui ont décrit plusieurs
espèces nouvelles; 15 espèces sont citées par Cambefort (1991).

Les odonates
L'étude écologique des libellules, réalisée surtout dans la forêt primaire, ainsi
que dans différents types de déboisements (Legrand et Couturier, 1985) a per
mis de caractériser des associations d'espèces en fonction des différents types
de milieu. Certaines espèces d'odonates sont étroitement liées aux marigots
forestiers et la totalité de leur vie larvaire et imaginale s'effectue en forêt
dense; des zonations très précises ont pu être établies. Ce peuplement est
extrêmement sensible aux changements de l'environnement. 51 espèces ont été
recensées. Si l'on compare ce chiffre à celui obtenu à Makokou (Gabon) dans
une région comparable: 150 espèces, ont doit admettre que l'inventaire est loin
d'être terminé.
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Figure 3.2 Diagramme général schématisant la séquence évolutive étudiée dans la région
forestière de Taï.
La fôret ombrophile considérée comme primaire (milieu A, frondaison, et milieu
B, sous-bois) est entaillée par des pistes (milieu C) que s'élargissant, entraînant
une destruction de la canopée (milieux D, E). En bout de piste on observe des
clairières anciennement utilisées pour le chargement des grumes (milieux G, H).
Un champ ouvert en pleine fôret (milieux J, J), peut évoluer soit vers la jachère,
(brousse à Marantacées, peuplement de Macaranga des milieux l', L'), soit vers
une pérennisation de la culture: développement de cultures vivrières (milieux K,
N), mise en place de culture de rente (caféiers ou cacaoyers des milieux 0, P).
Les flèches en noir symbolisent les étapes d'anthropisation croissante qui on été
étudiées, et le début du retour à la régénération forestière. Cette dernière n'a pas
été suivie au-delà de la friche à Macaranga de 3-4 ans, et le retour à la forêt
climacique qu'elle prépare n'a pas été étudié à Taï (flèche en tireté noir et
blanc). D'après Duviard et al. (1984).

Les drosophiles
Les diptères Drosphilidae ont fait l'objet d'observations répétées de 1977 à
1983, notamment lors de plusieurs missions Ecotrop/CNRS, le plus souvent en
forêt primaire. Les connaissances acquises sur ce groupe sont considérables:
spécialisation des espèces africaines de Lissocephala sur les Moraceae du
genre Ficus (Tsacas et Lachaise, 1979; Tsacas et Chassagnard, 1981; Tsacas et
Lachaise, 1982), spécialisation de Drosophila erecta sur Pandanus (Rio et al.,
1983), association levures-drosophiles-Ficus (Pignal et al., 1985), inventaire des
gîtes larvaires (Couturier et al., 1985). On considère par ailleurs que la forêt de
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Taï est maintenant, pour l'ensemble de la reglOn afro-tropicale, la zone qui
présente la plus grande richesse spécifique en drosophiles, avec 109 espèces
reconnues.2

Faune du sol

A Taï, une étude a été menée en 1986 sur le peuplement des micro-arthropo
des du sol en forêt primaire et son évolution en fonction des traitements subis
par cette forêt dans le cadre de divers systèmes d'exploitation correspondant
aux Anécessités de l'activité humaine. Réalisée à partir d'échantillonnages
effectués par la technique du Berlese, cette étude était basée, pour ce qui
concerne la faune globale, sur le calcul des indices de diversité entre familles
de micro-arthropodes. Elle a montré que cet indice, relativement élevé en forêt
primaire "témoin" (1,63), caractérisant une structure en équilibre du peuple
ment de micro-arthropodes du sol, diminue rapidement après le défrichement
(1,12) et durant l'année de culture de riz pluvial (0,79), pour remonter par la
suite au cours des années de jachère (1,22 après 5 ans) ou de culture pérenne
(1,61 en caféière et 1.74 en cacaoyère de 8 ans), donc pratiquement au niveau
initial avant défrichement. Le peuplement retrouve donc une structure compa
rable à ce qu'elle était initialement, mais sans qu'il soit possible, au stade
actuel de nos connaissances, de préjuger de ce qui se passe réellement au
niveau des espèces de ce peuplement. On sait cependant qu'il existe générale
ment, tout au moins dans les peuplements en équilibre, une assez bonne corré
lation entre les indices de diversité calculés entre groupes taxonomiques homo
gènes, et les indices de diversité spécifiques.

Les fourmis
Parmi les groupes taxonomiquement importants figurant dans les peuplements
de micro-arthropodes endogènes des milieux naturels et transformés, seuls les
Formicoidea ont été étudiés au niveau spécifique ou générique, grâce aux
mises à jour taxonomiques récentes de divers spécialistes de la faune
myrmécologique ouest-africaine. Les résultats obtenues ont ainsi pu être
comparés aux données recueillies entre 1976 et 1983, dans le cadre du projet
Taï, par Diomandé, qui utilisait pour ses échantillonnages la méthode dite des
"quadrats". Ces deux études, menées dans les mêmes biotopes, à quelques
années d'intervalle, mais en utilisant des techniques d'échantillonnage radicale
ment différentes, ont permis de récolter globalement 95 espèces de fourmis,
appartenant à 44 genres différents. Sur ce total, 52 ont pu être déterminées au
niveau spécifique, les 43 autres au niveau générique dont 4 signalées comme
nouvelles, mais non encore décrites. Il faut signaler que parmi les espèces
identifiées 5 seulement sont communes aux deux études, tandis qu'il n'est pas
possible de se prononcer pour celles qui appartiennent à des genres qui n'ont
pas fait l'objet de révisions récentes.
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Pour ce qui concerne les fourmis terricoles forestières, il apparaît bien que les
résultats obtenus à Taï permettent de conforter l'hypothèse selon laquelle il
existerait un fonds d'espèces communes de la Guinée au Ghana, et à plus vaste
échelle jusqu'à l'Afrique Centrale et Orientale.

Ces résultats ont également permis de confirmer le phénomène, déjà constaté
chez d'autres groupes animaux et même végétaux, de la progression des
espèces de milieux ouverts en direction du sud. L'ouverture de pistes par
l'homme, puis la déforestation, permettent à des espèces de fourmis savanico
les d'occuper progressivement les zones dont la structure forestière est
perturbée ou anéantie; phénomène que l'on peut observer au sein même de la
forêt primaire, au niveau de la moindre sente ou de la plus petite clairière.
Parallèlement, on constate que les espèces purement forestières ne subsistent
que dans les zones d'étendue de plus en plus restreinte, où les facteurs du
milieu sont encore suffisamment tamponnés.

Les tennites
Les inventaires réalisés en forêt de Taï (Sangaré et Bodot, 1980) ont permis de
recenser 44 espèces, représentant 30 genres, et réparties à peu près également
entre espèces xylophages (14), phytophages (12) et humivores (18). Parmi ces
espèces, une majorité (54,5%) construisent des nids hypogés, les nids épigés
(22,5%) étant plus rares. De nombreuses espèces xylophages vivent dans le
bois, tandis que 34,1% des espèces s'installent occasionnellement dans des
constructions appartenant à d'autres espèces (inquilinisme).

Les nématodes phytopathogènes
Au cours d'une étude préliminaire à Taï, 24 espèces ont été recensées (aucune
espèce nouvelle), parmi lesquelles des espèces exclusivement de forêt primaire
tropicale, des espèces bien connues comme parasites de plantes cultivées, et
des espèces que l'on peut qualifier de "mixtes", connues de forêt primaire mais
également parasites occasionnels de cultures arbustives ou annuelles.

Après défrichement, il se produit un phénomène de sélection, faisant dispa
raître en quelques mois les espèces typique de la forêt primaire, et ne laissant
subsister que quelques espèces dominantes dont la nature dépend de la
couverture végétale, spontanée ou cultivée, qui s'établit sur la parcelle
défrichée. Ainsi, il semble bien qu'en forêt de Taï, comme sans doute dans les
autres forêts tropicales, les espèces parasites que l'on observera sur les
cultures après défrichement n'ont en général pas été introduites lors des
opérations de mise en culture, mais étaient déjà présentes avant l'intervention
de l'homme (Fortuner et Couturier, 1983).
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La richesse spécifique

La diversité de méthodes de collecte a permis de constituer un stock de
matériel considérable dont une partie seulement a été étudiée par des taxono
mistes. C'est dans les groupes les plus communément collectés que l'on
rencontre le moins d'espèces nouvelles: environ 3% pour les hémiptères
Pentatomidae et Reduviidae, 1% pour les libellules, 10% pour les acridiens
(tous provenant de la canopée). On note par contre que les groupes taxonomi
ques constitués d'insectes petits, peu collectés par les généralistes, compren
nent un fort pourcentage d'espèces nouvelles: environ 50% pour les
homoptères Delphacidae et Derbidae, 40% pour les diptères Keroplatidae.
Dans le groupe des cochenilles, très étudiées en raison de leur intérêt agrono
mique, on a trouvé cependant 8 espèces nouvelles, toutes en forêt primaire, sur
un total de 52 espèces recensées. Ceci montre que nous sommes très loin
encore, malgré la mobilisation de nombreux spécialistes, d'avoir une idée de la
richesse spécifique de la faune entomologique dans la région de Taï.

Dans le domaine des arthropodes, et plus spécifiquement en région tropicale,
des notions telles que la richesse ou la diversité spécifiques, des phénomènes
tels que l'endémisme ou l'allogénie ne doivent être abordés qu'avec la plus
grande circonspection. L'état d'avancement très inégale des inventaires
faunistiques dans les différentes régions d'Afrique de l'Ouest, les innombrables
lacunes sur le plan taxonomique rendent dans bien des cas illusoires ou
aléatoires les tentatives d'interprétation à partir de résultats trop partiels. Ce
sont d'ailleurs vraisemblablement des dizaines de milliers d'espèces, voire plus,
qui restent inconnues de la science dans l'ensemble biogéographique que
représente la forêt de Taï.

Tout ceci montre bien l'immense effort qui reste à faire pour rendre compte
plus justement de la richesse spécifique de la forêt de Taï, comme de l'ensem
ble des forêts tropicales, et la vitesse avec laquelle disparaissent ces forêts
donne une urgence encore plus grande à leur étude. En particulier, il semble
que la forêt sempervirente de basse altitude, et Taï en est un bon exemple, soit
à relativement brève échéance condamnée si des mesures de protection ne
sont pas prises, et respectées. L'étude systématique approfondie des insectes
vivant dans les biotopes naturels et secondarisés de la région de Taï permet
d'appréhender les transformations et les processus de régénération des
peuplements animaux, mais également de mieux comprendre l'origine de la
faune des milieux anthropisés, et les mécanismes d'infestation des cultures.

Recommandations

Développer et promouvoir des études mathématiques sur les relations
plantes-insectes, insectes-mammifères, phytophages-parasites pour mieux
connaître le fonctionnement de l'écosystème forêt Taï;
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Mobiliser les scientifiques concernés pour poursuivre les inventaires et
les études taxonomiques qui permettront d'enrichir nos connaissances
sur la biodiversité;
Etudier le comportement des insectes ravageurs des cultures (processus
d'infestation, origine, rôle de l'écotone) et leur impact sur la producti
vité afin de proposer aux services d'agriculture des alternatives cohéren
tes.

Notes

1. Par endémisme nous entendons une espèce animale ou végétale ayant une répartition
limitée à une région restreinte.

2. Les souches de nombreuses espèces sont conservées au laboratoire de génétique et
biologie évolutives (CNRS) de Gif sur Yvette, France.
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4 LE MILIEU ETHNIQUE ET SOCIO-CULTU
REL"

Pour les besoins de ce chapitre, nous avons défini "l'Espace Tai"' comme étant
le territoire couvert par les sous-préfectures de San Pédro, Grand Béréby,
Tabou, Grabo, Taï, Guiglo, Buyo et Méadji. Il s'agit donc de toutes les sous
préfectures riveraines du PNT, plus celles de Tabou et de Guiglo. Nous avons
inclus ces dernières en tant que riveraines, respectivement, de la Réserve de
Faune du N'Zo et de la Forêt Classée de la Haute Dodo. Cette inclusion se
justifie du fait que plusieurs observateurs considèrent que la problématique du
N'Zo et de la Haut Dodo est analogue à celle du PNT, et que les trois aires
doivent être traitées comme un ensemble.

Peuplement et ethnies
V. Koch

Accroissement démographique et diversité ethnique

L'Espace Taï a eu une histoire démographique mouvementée, surtout au cours
des dernières décennies. D'une part, on constate un phénomène d'émigration
des autochtones vers les grandes villes (de Rouw, 1991); d'autre part, et en
termes quantitatifs bien plus importants, il y a eu deux vagues d'immigration, la
première, de nature économique et d'horizons très divers, pendant la période
de mise en valeur des années 70, la deuxième causée par les problèmes
politiques au Libéria depuis 1989. A l'heure actuelle il est impossible de savoir
si la présence des réfugiés libériens se révèlera temporaire ou permanente.

En conséquence, non seulement le Sud-Ouest connaît à présent une densité
démographique plusieurs fois supérieure à celle d'il y a 25-30 ans (Tableau
4.1), mais la diversité des origines des habitants y est aussi plus grande,
probablement plus qu'ailleurs dans le pays.
Aujourd'hui la plupart des habitants des villages aux alentours du PNT
appartiennent à des ethnies originaires d'autres régions ou pays, à savoir: du
Centre et du Nord du pays, de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali et, depuis
la guerre civile de 1989, du Libéria.

* Nous remercions Dr. Alfred Schwartz, ORSTOM, Sciences Humaines. qui a bien voulu
assurer la relecture de ce chapitre.
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Le peuplement autochtone

Contrairement à l'hypothèse encore récemment admise d'une immigration en
provenance de l'Ouest (Duprey, 1962), Schwartz (1971: 239) a démontré que la
population qu'on appelle aujourd'hui autochtone occupe la région depuis des
temps immémoriaux. Son territoire traditionnel s'étendait cependant autrefois
largement plus vers le Nord et vers l'Est. Sur ses marches septentrionales,
celui-ci a en effet subi, à partir du 16ème siècle, la poussée militaire exercée
par les empires qui se sont succédés dans la moyenne vallée du Niger; sur ses
marches orientales, celle des Akan à la fm du 17ème et au début du 18ème
siècle.

Tableau 4.1 Population résidente en 1965, 1975 et 1988.

Sous-préfecture Nombre d'habitants
1965 1975 1988

Grabo 3,600 3,510 28,453
Taï 3,600 6,865 30,039
Buyo 5,500 13,620 61,644
Méadji 1,800 10,962 86,818
San Pédro 3,200 40,295 132,297
Grand-Béréby 5,500 13,620 35,877

Total sous-préfectures riveraines PNT 23,200 88,872 375,128

Tabou 14,000 17,329 31,255
Guiglo 16,800 22,913 59,129

Total 54,000 125,632 465,512

Source: Recensements de la population

Selon certains rapports (Jacquier, 1935), des pygmées auraient vécu dans la
forêt avant ces migrations du Nord et de l'Est. Toutefois, les historiens sont
convaincus qu'il s'agit de récits appartenant au domaine des fables.

Les groupes que l'on considère comme autochtones sont les Bété, les Bakwé,
les Oubi, les Guéré, les Kouzié et les Krou. Les Oubi descendent des Bakwé.
Selon une estimation à partir du recensement de 1988, l'effectif de la popula
tion autochtone dans l'Espace Taï, tel que nous l'avons défmi, serait en 1992,
d'environ 10.000 habitants.
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Le peuplement aIIochtone

On considère comme allochtones les populations qui se sont installées pendant
ces dernières décennies, qu'elles proviennent d'autres régions du pays, ou de
l'étranger1.

Après que le territoire s'étendant à l'est du fleuve Cavally fut tombé sous
l'autorité française, à la suite d'une conférence franco-libérienne, des admini
strateurs furent mis en place à partir de 1894; en 1913, la pénétration et la
pacification étaient accomplies.

Pourtant, au début la puissance coloniale ne s'est pas beaucoup intéressée à la
région parce qu'elle était peu peuplée2 et d'accès difficile.

Mise à part la période du commerce de l'ivoire et des esclaves, une des pre
mières activités économiques fut l'exploitation forestière, à partir des années
20. Les chantiers attirèrent les migrants et entraînèrent la construction d'une
infrastructure appropriée: pont sur le fleuve Sassandra en 1938, bac à Soubré
en 1955, aménagement de la piste Sassandra/Soubré (Guillaumet et al., 1984).
En 1968 le gouvernement prit l'initiative d'accélérer l'ouverture de la région.
L'infrastructure fut améliorée afin de faciliter le transport des produits. Un
autre facteur important fut la politique foncière. Depuis l'indépendance, le
Gouvernement avait lancé le slogan "la terre appartient à ceux qui la cultivent".
Ce slogan fut largement exploité par les allochtones: ceux-ci s'employaient,
dans un premier temps, comme main-d'oeuvre auprès des autochtones; avant
d'accéder, dans un deuxième temps, à la terre et de devenir chef d'exploitation
à part entière (Guillaumet et al., 1984).

D'autres événements, ceux-ci exogènes à la région, ont favorisé la migration.
Guillaumet et al. (1984) en distingue quatre:

la grande sécheresse des pays de savane, causant les mauvaises récoltes
de 1966 et 1973;
l'abolition des droits coutumiers sur la terre, ouvrant officiellement
l'accès à la propriété aux étrangers;
la politique de mise en valeur du Sud-Ouest du pays et l'installation
d'un barrage à Kossou, pour lequel 75.000 Baoulé ont été contraints à
déménager;
les augmentations du prix d'achat du cacao dans les années 1972-76.

Les premiers immigrants à s'installer dans la région furent les Baoulé. Au
début, ils étaient peu nombreux à venir, mais la vitesse d'immigration augmen
ta pendant les années soixante-dix. Après les Baoulé vinrent les Dioula et les
Mossi.
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Baoulé et Mossi forment actuellement la majorité de la population des villages
si l'on exclut les réfugiés libériens. Selon une étude sodo-démographique
exécutée à Para en 1988, la population autochtone de cette localité représente
moins de 5 % de la population totale (DCGTx, 1988: 775).

Dans la sous-préfecture de Taï, le nombre d'immigrants était en 1985 de seize
fois supérieur à celui de 1971. Pour les cantons bakwé et bété, on trouve une
évolution semblable.

En conséquence, l'occupation de la terre s'est considérablement densifiée. En
1971 on comptait, pour la sous-préfecture de Taï, 8 habitantsJkm2 en moyenne
et, en 1991, 135 habitants/km2, si on exclut le territoire du parc (Tableau 4.2).
Si l'on ne compte pas les réfugiés libériens, qui, selon Baum (1991), comptent
pour environ la moitié des habitants, on trouverait environ 75 habitants/km2. ce
qui est bien supérieur à l'optimum de 15 habitants/km2 souhaité par l'ARS03

•

Tableau 4.2

Année

1971
1979
1985
1988
1991

Le nombre d'habitants de la sous-préfecture de Taï et la densité démographique

Habitants A. Densité B. Densité
(personnesIkm2) (personnesIkm2)

3.288 3" 8"
6.000 6 14

11.185 11 26
29.873 30 71
57.087 57 135

A: Le territoire du Parc National inclus
B: Le territoire du Parc National exclu

Sources: Bonnéhin (1991); "de Rouw (1991)

A cause de l'immigration, la population est jeune et davantage masculine. Les
Tableaux 4.3 et 4.4 montrent la moyenne d'âge des chefs d'exploitation dans la
zone de la SOGB à Para et pour les différents groupes à Ponan.

Tableau 4.3 La moyenne d'âge des chefs d'exploitations de la zone SOGB et de la population
de Ponan.

Autochtone
Baoulé
Mossi

Zone SOGB

47
35
33

Ponan

22
19
18

Sources: DCGTx (1988); Bonnéhin (1991)



Tableau 4.4

Guéré
Baoulé
Autres

Total

La répartition de la population de Ponan par sexe, en pourcentages.

Hommes

48,2%
57,5%
57,1%

54,3%

Femmes

51,8%
42,5%
42,9%

45,7%

Source: Bonnéhin (1991)

Parmi les immigrés, les hommes représentent la majorité, tandis que les
femmes sont majoritaire parmi la population autochtone.
Le taux de natalité serait de 3%, selon les chiffres de la sous-préfecture de
Taï. Ce taux serait inférieur au taux national, qui est estimé à 5.1%. Il est
probable que le taux de natalité soit sous-estimé, parce qu'il y a beaucoup de
naissances non enregistrées; Zandt (1992) a trouvé que les femmes de 23-24
ans de son échantillon avaient déjà eu 3 à 4 grossesses.
Le taux de mortalité est estimé à 1,9%, ce qui est légèrement supérieur à la
moyenne pour la Côte d'Ivoire (1,8%; Bonnéhin, 1991).

Les relations entre autochtones et allochtones

L'accès à la terre constitue l'enjeu principal des relations entre autochtones et
allochtones. Jusqu'à 1972 environ, il n'y a pas eu de problèmes majeurs, du fait
que la disponibilité de la terre dépassait largement la capacité de la travailler.
Avec la venue massive d'immigrants, le rapport entre disponibilité de la terre
et disponibilité de main-d'oeuvre s'est renversé; ceci a donné lieu à des
tensions et des frictions.
Au début, les autochtones donnaient de vastes superficies de terres aux
immigrants, sur lesquelles ceux-ci créaient des plantations. Les immigrants
demandaient l'autorisation d'être présents dans la région et d'avoir accès à la
terre; ils donnaient des cadeaux et des boissons aux autochtones afin d'obtenir
ce droit. A partir de 1972, l'attribution de la terre prit un caractère anarchique
et les immigrants se mirent à distribuer les terres entre eux.

Ruf (1984) distingue quatre phases de cession foncière:

attribution libre mais contrôlée par les autochtones, encore supérieurs
en nombre;
attribution anarchique;
rationalisation relative des attributions;
compétition entre autochtones et allogènes pour la rétrocession des lots
déjà attribués.
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Les relations entre autochtones et Baoulé sont, du point de vue des Baoulé, du
type acheteur-vendeur. Cela veut dire que les Baoulé considèrent leur relation
avec les autochtones sans obligations après que ceux-ci leur aient attribué des
terres (Lesourd, 1982).

Par contre, les autochtones considèrent leur relation comme une relation du
type biens-services. Ils attendent des services des Baoulé pour leur avoir
attribué des terres, tels qu'une partie de la récolte, travailler dans leurs champs
ou de l'argent (Lesourd, 1982).

Ces conceptions différentes concernant l'attribution de la terre donnent lieu à
des conflits entre les deux groupes. A cause de cela, les Baoulé ont fondé leurs
propres villages et campements à l'écart des villages autochtones. Ainsi les
Baoulé ont la possibilité de continuer à vivre comme dans leurs villages
d'origine et ils sont assurés d'une certaine sécurité. L'isolement social des
Baoulé est compensé par les relations qu'ils entretiennent avec leur commu
nautés d'origine (Lesourd, 1982).

Selon Koffi (1991), la plupart des terres ont été données par les autochtones
(Tableau 4.5). Le don est, en général, sans contrepartie. Cependant, de façon
symbolique, 21 % des Baoulé ont offert de la boisson, 16 % des prestations de
service, 8 % de l'argent et 4 % à la fois de l'argent et de la boisson aux
autochtones. Seulement 1 % ne précise pas ce qui a été donné en échange.

Tableau 4.5 Mode d'acquisition des terres dans les sous-préfectures de San Pédro et Soubré
en nombre d'exploitations

Achat
Don
Héritage

San Pédro

22
73
5

Soubré

6
91
3

Source: Koffi (1991)

Sur un échantillon de 22 chefs d'exploitation baoulé, il ressort que seulement
deux exploitants ont traité directement avec les Bakwé pour acquérir des
terres. Les 20 autres sont passés par ces deux-là pour obtenir des terres et
pour avoir l'autorisation de s'établir en pays bakwé. Les Baoulé se sont ins
tallés d'une façon anarchique sur le terrain des autochtones (Koffi, 1991).
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Le problème des réfugiés libériens

Depuis la guerre civile au Libéria, beaucoup de Libériens ont trouvé refuge en
Côte d'Ivoire, en particulier dans les régions frontalières. A titre d'exemple, la
population de la sous-préfecture de Taï a plus que doublé depuis 1989. Le
Tableau 4.6 montre le nombre de réfugiés dans quelques villages de la sous-
préfecture. Les chiffres démontrent que les réfugiés ne sont pas répartis de
façon égale sur l'étendue de la région. Les villages guéré au nord de la
sous-préfecture hébergent la plupart des réfugiés. L'UNHCR a compté plus de
27.000 Libériens, mais Baum (1991) a estimé leur nombre à 36.000.

Tableau 4.6 Population en 1991 dans quelques villages de la sous-préfecture de Taï, et sa
croissance depuis 1978.

Village Nombre
.

Nombre
..

Ponan 1,300 305 4,809 1,128
Daobli 2,305 956 7,093 2,943
Taï 1,613 228 11,123 1,575
Gouleako 256 200 1,220 953
Paulé-Oula 863 401 1,439 669
Diero-Oula 977 558 1,588 907
TiouJé·Oula 1,187 1,109 1,484 1,387
Sakré 2,783 1,457 3,436 1,799
Zriglo 1,356 1,356 1,634 1,634

Total 12,640 553 33,836 1,481

1 = Indice par rapport à 1978 (1978 =100)
• sans les réfugiés
•• y compris les réfugiés

Sources: Bonnéhin (1991); de Rouw (1991)

100



Aspects culturels
V. Koch

L'organisation sociale des populations autochtones

Les populations autochtones font partie du groupe culturel krou. Ce groupe
est constituée de 21 ethnies, dont 15 vivent en Côte d'Ivoire et 6 au Libéria.
Dans le cadre de cette étude, six ethnies peuvent être distinguées: les Krou
proprement dits, les Bété, les Bakwé, les Oubi, les Guéré et les Kouzié. Les
Oubi descendent des Bakwé. La véritable appellation des Guéré est Wè.

La culture des Krou forme une unité remarquable. Toutes les ethnies ont
connu leur propre évolution, mais, en général, leur organisation traditionnelle
est restée très semblable (Schwartz, 1974: 1407).
Les Krou reconnaissent un Créateur de toutes choses. Il n'est pas possible de
communiquer directement avec ce Créateur. Les intermédiaires sont les génies,
qui résident dans un arbre ou dans une roche; satisfaits, ils sont porteurs du
Bien; mécontents, ils sont porteurs du Mal (Schwartz, 1974: 1407).
Aujourd'hui on trouve d'autres religions, comme le catholicisme.

Selon Schwartz (1974: 1407), les Krou forment une société de type lignager, à
filiation patrilinéaire, à résidence patrilocale et à mariage virilocal.

Krou Groupe culturel

1

Ethnies:Guéré, Bakwé, etc

nnili
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Leur organisation socîo-politique traditionnelle s'articule autour d'unités
territoriales et familiales. Les Krou ne connaissent pas d'autorité centrale. Le
pouvoir traditionnel est morcelé selon les patriclans. Les entités principales
sont les lignages moyens, descendants d'un ancêtre qui remonte en moyenne à
6 générations. A l'intérieur d'un lignage moyen on ne se marie pas. Le lignage
moyen est subdivisé en lignages mineurs. Enfin, on trouve le lignage minimal.
Aujourd'hui, les lignages moyens n'ont plus les mêmes fonctions qu'avant.
Certains événements quotidiens ont lieu au niveau de la cour.

Pouvoir et parenté sont liés. Ce sont les aînés ou l'aîné du lignage qui contrô
lent non seulement l'espace territorial du village, mais aussi l'espace politique.
Le patrilignage ou une alliance entre quelques patrilignages forment souvent
un village, le village et le patrilignage sont donc souvent les mêmes entités.
Cette structure explique le grand éparpillement de la population sur le terrain
et, par conséquent, le morcellement du pouvoir chez les Krou. L'aîné d'un
lignage joue aussi un rôle important en cas de querelles et de mariages
(Schwartz, 1974: 1407).

Le lignage fonctionne comme un groupe en corps - un groupe de chasse, un
groupe totémique (un interdit alimentaire respecté par tous les membres d'un
lignage, le lignage porte le nom du totem (van der Aa, 1991), et un groupe
économique et foncier.

Le rôle du lignage est resté réel, malgré des problèmes tels que les distances
entre les villages et les plantations, et le fait que les cultures de rente accen
tuent l'individualisme (Léna, 1979: 99).

Le chef du village est un représentant de la puissance moderne. Le colonisa
teur a obligé tous les villages à désigner un chef. Celui-ci ne possède pas un
pouvoir porté par les structures traditionnelles (Guillaumet et al., 1984).

Les Krou se considèrent comme des cultivateurs de riz. Le riz joue non
seulement un rôle important dans l'alimentation, mais il est aussi considéré
comme un élément d'identification des Krou. Le dicton des Guéré concernant
le riz: "le riz te rend heureux" (van der Aa, 1991) donne une indication de
l'importance que ceux-ci attachent à cette culture.

Les femmes cultivent aussi des légumes et des condiments pour la sauce:
tomates, aubergines, etc. Mais une partie des ingrédients de la sauce est
également cueillie dans la forêt.
Les hommes s'occupent surtout des cultures de rente, mais les femmes
participent aussi à la récolte de ces cultures. Le Tableau 4.7 donne, pour
l'ethnie guéré, un aperçu de la répartition des tâches entre les femmes et les
hommes.
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Actuellement, quelques changements se produisent. Les hommes recourent
souvent à la main-d'oeuvre mossi. Une nouvelle culture commerciale a été
introduite: l'hévéa.

La chasse a encore une place d'importance, de même que l'élevage des porcs
et des poules. Dans la région on pratique aussi la pêche (Léna, 1979: 99).

Tableau 4.7

Activités

Tâches des hommes et des femmes guéré.

Hommes Femmes

1. Activités domestiques
a) Préparation aliments et corvées domestiques
b) Activité de transformation de type domestique
c) Fréquentation du marché
d) Construction, entretien habitat

2. Activités de production
a) Cultures vivrières

- Défrichement
- Abattage bois
• Brûlis
- Semis, bouturage
- Confection clôture
- Désherbage
- Surveillance
- Récolte, stockage

b) Cultures commerciales
- Plantation
- Entretien
- Récolte
- Conditionnement

3. Activités de ramassage

4. Travail prestataire

5. Travail salarié
a) Sociétaire
b) Individuel

Source: Schwartz (1971)
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Léna (1979: 99) a donné quelques caractéristiques des sociétés krou:

absence de chefferie ou d'autorité politique supérieure au village;
caractère inopérationnel de la conscience ethnique;
pratique de la segmentation et habitude de la mobilité;
absence de la notion d'appropriation foncière individuelle;
filiation patrilinéaire.

Le slogan du gouvernement "la terre appartient à ceux qui la cultivent" n'a pas
fait changer la perception des Krou concernant le droit foncier. Le territoire
du village appartient au village, à ses habitants.

Ces aspects peuvent expliquer la facilité extrême avec laquelle les immigrants
ont pénétré dans la région. Le pouvoir était morcelé et toutes les implantations
sont traitées comme des cas isolés prenant place entre un groupe d'immigrants
et un village. Les premiers groupes d'immigrants sont aussi venus là où le
pouvoir était le plus morcelé (Léna, 1979: 99).

L'organisation sociale des populations allochtones

Les trois groupes d'immigrants présents les plus importants - les Baoulé, les
Mossi et les Dioula - sont venus après 1970. La politique de mise en valeur du
Sud-Ouest et, liée à celle-ci, l'amélioration de l'infrastructure, mais aussi la
sécheresse des pays de savane et l'installation d'un barrage à Kossou ont causé
un afflux énorme de cultivateurs allochtones (Guillaumet et al., 1984). La
migration n'est pas une situation temporaire, on peut considérer les allochto
nes comme des résidents permanents. Tous les immigrants sont encore liés à
leur pays d'origine. Ils ont continué leur mode de vie, sauf les Mossi qui ont
abandonné leur structure familiale traditionnelle et qui l'ont remplacée par la
famille nucléaire (Boutillier et al., 1977).

Les Baoulé forment l'ethnie dominante en Côte d'Ivoire. Ils occupent le Centre
du pays. La migration des Baoulé vers le Sud-Ouest s'est accélérée au début
des années 70, suite au développement des cultures d'exportation (cacao et
café).

Le lien entre les migrants et leurs villages d'origine reste fort. Ils entretiennent
des relations et ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leur village
d'origine, par exemple en cas de décès ou de mariage (Koffi, 1991).

Les Baoulé ont une structure très hiérarchisée. Leur culture est fortement
individualiste. Hommes et femmes ont des places spécifiques dans la société.
Leur relation est de type biens-services. Dans cet échange, ils sont plus ou
moins des partenaires.
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L'aîné (le vieux) n'occupe pas une place privilégiée dans la production. Il
continue à travailler même si ses forces ne lui permettent plus de produire des
cultures vivrières de base. Il peut se charger des travaux moins pénibles
(Etienne, 1968).

Les Baoulé cultivent l'igname. Les cultures vivrières des autochtones et des
Baoulé sont les mêmes, bien que leur importance respective diffère. Les
Baoulé préfèrent l'igname, au contraire des autochtones qui préfèrent le riz
(Léna, 1979: 99).

Les Dioula sont venus après les Baoulé. La raison de leur venue était la
sécheresse des pays de savane et la possibilité de devenir chef d'exploitation.
Les jeunes hommes n'auraient pas eu la possibilité de devenir chef d'exploita
tion chez eux à cause de la prééminence des aînés dans leur société (Guillau
met et al., 1984). Les Dioula ne forment pas un groupe important dans la
région. Comme les autres groupes présents, ils vivent séparés des autres
communautés et leur mode de production est très semblable au système
autochtone.

La répartition des tâches et les périodes d'activité sont plus ou moins les
mêmes que chez les autochtones. Toutefois, l'homme autochtone participe plus
activement à la récolte du paddy.
Des arbres fruitiers sont plantés systématiquement par les Dioula en vue de la
commercialisation de leurs produits. Il s'agit là d'une innovation régionale
importante.

Les femmes entretiennent un petit jardin près de la case. On y trouve: de la
canne à sucre, du piment, des citrouilles, des feuilles pour la sauce, des
papayers et des ananas. Les autres cultures vivrières de la femme (le gombo, la
tomate, etc.) se trouvent dans le champ de l'année. Ce sont elles qui cultivent
l'arachide. Le volume des ventes est, en moyenne, 5 à 6 fois plus élevé que
chez les Bakwé (Léna, 1979: 99).

Nous n'avons pas trouvé d'informations concernant leur relation avec les
autochtones ni avec les autres immigrants.

Les Mossi forment un des groupes les plus importants. Ils sont venus après les
Dioula et la plus grande vague d'immigration des Mossi s'est produite au
début des années quatre-vingt (Guillaumet et al., 1984; de Rouw, 1991).

Ils ont obtenu facilement un grand espace de forêt, qu'ils se sont partagés
entre eux. Beaucoup de Mossi sont venus comme manoeuvres, puis ils ont
construit une case et finalement ils ont obtenu des terres. Ils ont accepté
toutes les cohabitations possibles (avec les autochtones, avec les Dioula et avec
les Baoulé; Léna, 1979: 99).
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Dans cette terre inconnue, ils n'ont pas continué leur mode de vie, qui était de
vivre à plusieurs générations dans la même cour. Beaucoup de jeunes hommes
mossi étaient célibataires quand ils sont venus, et ceux qui se sont mariés
forment maintenant des familles nucléaires.

Le jeune Mossi s'adapte à la vie de son employeur et les expressions de sa
culture sont réduites. Le Mossi d'âge mûr connaît une autre situation. Son
statut lui permettra d'accueillir de jeunes hommes dans sa plantation. Les
Mossi, sauf quand ils sont installés chez un employeur d'une autre ethnie,
vivent séparés des autres groupes. Soit ils occupent un quartier du village, soit
ils demeurent dans un campement éloigné du village.

Le cultivateur mossi aura tendance à produire les cultures de ses anciens
employeurs, et ceux qui n'ont pas vécu auparavant en Côte d'Ivoire imiteront
leurs voisins. Si leurs voisins sont des Baoulé, ils cultiveront l'igname, si les
voisins sont des autochtones ou des Dioula, ils cultiveront le riz. Ils planteront
aussi des arbres fruitiers mais en moindre quantité que les Dioula. La produc
tion des Mossi est moins diversifiée que celle des Dioula (Léna, 1979: 99).
Leur malléabilité et leur disponibilité font que les Mossi sont des migrants plus
favorables que d'autres au contrôle du développement de la région par les
autochtones.
"Avec les Mossi, nous vivons plus en collaboration puisqu'ils viennent nous
aider pour creuser les tombes, construire les apatams ou tous autres travaux
pour le village. Nous voulons des Mossi parce qu'ils font du commerce et des
contrats chez nous." (Gouléako, cité par Ruf, 1984).
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Aspects de santé
W.M. Docters van Leeuwen

Introduction

A partir des années soixante, et jusqu'à environ 1985, des chercheurs de
l'ORSTOM ont conduit des études, entre autre dans le cadre du projet MAB
UNESCO; la plupart de ces recherches se sont limitées aux aspects vectoriels
des maladies vectorielles.

Depuis 5-6 ans, des organisations ivomennes telles que l'INSP, l'INHP et
l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Département
d'Epidémiologie de l'Université de Wageningen, effectuent des recherches sur
les maladies infectieuses, notamment le paludisme et les organismes de sa
transmission. La plupart des études ont été faites dans le village de Ponan et
ses environs. La méthodologie et les résultats de ces recherches ont été
exposés dans Vooren et al. (1992, pp. 139-149). Ici, nous passons en revue les
points les plus saillants, ainsi que les principaux facteurs qui déterminent la
santé de cette région, où les données officielles sur l'état de santé ne sont
collectées que depuis 1983.

Mortalité

Comme c'est le cas général en Côte d'Ivoire, plus de la moitié des décès
survient à des personnes de moins de 15 ans (INSP, 1985); les maladies
infectieuses comme le paludisme et les infections intestinales sont de loin les
principales causes. A Ponan, Zandt (1991) a constaté que la mortalité varie
considérablement d'une ethnie à l'autre: chez les Mossi, 124 décès avant l'age
de 15 ans sur mille naissances, chez les Guéré 198, et chez les Dioula 243. La
moyenne pour la région (186) correspond à la moyenne nationale pour cette
catégorie d'âge.
Tandis que la mortalité infantile est légèrement supérieure parmi les garçons,
on observe la tendance inverse pour des personnes de plus de 14 ans; la cause
en est des complications de grossesse, surtout chez les femmes de bas âge.

Paludisme

Le paludisme est la principale maladie vectorielle de la région. Cette affection
est en effet tellement courante qu'on s'y méprend quand il s'agit en réalité
d'une arbovirose, dont les symptômes ressemblent fortement à ceux du
paludisme, avec des fortes poussées de fièvre; ceci entraîne, par conséquent,
une utilisation accrue et inutile de médicaments antipaludiques.
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Les principaux vecteurs sont, comme ailleurs en Afrique sub-saharienne,
Anopheles gambiae ss. et Anopheles funestes. Leurs gîtes larvaires préférés sont
des points d'eau de faible profondeur et exposés au soleil, conditions qui sont
favorisées par la transformation de la forêt en cultures.

Malgré l'importance de la mise en culture des terres dans la région de Ponan,
une étude sur le paludisme effectué en 1990 (Lelijveld et al., 1990) a montré
que la prévalence de Plasmodium falciparnm est restée assez faible, à un
niveau méso-endémique (18,4%); ceci contraste avec les niveaux élevés trouvés
dans la région de Buyo, coté est du PNT (Douchet et al., 1984; Imboua-Bogui
et al., 1984).

La mise en valeur des bas-fonds et la création d'étangs pour la pisciculture
contribueront à un accroissement des foyers de moustiques. Une fois que
l'aide alimentaire aux réfugiés libériens se terminera, ces types de mise en
valeur devront s'intensifier, et la prévalence de paludisme risque de s'aggraver.

Autres maladies

La région ne connaît pas de phénomènes de grave sous-nutrition, mais la
disponibilité de protéines est déficiente. Pendant la période avant la récolte de
riz (septembre-octobre) le niveau de nutrition des enfants et des femmes se
détériore, surtout chez les Guéré. Le nombre de repas par jour passe alors de
trois à deux. Chez les Guéré, les femmes se chargent davantage de la produc
tion alimentaire, tandis que chez les Mossi, ces tâches sont reparties entre
hommes et femmes. Ceci laisse à ces dernières plus de temps de s'occuper de
la préparation des repas et des activités domestiques, ce qui peut expliquer
que la mortalité infantile soit moins élevée chez les Mossi.

La disponibilité d'eau potable ne pose pas de problèmes, mais sa qualité laisse
à désirer, même dans les villages disposant d'une pompe opérationnelle,
fournissant de l'eau de bonne qualité bactérienne: au moment de sa consom
mation, cette eau a généralement subi une contamination fécale, à cause de la
rareté de latrines et le manque d'hygiène (Janmaat et Schrikkema, 1990). Cette
situation est à l'origine de multiples infections intestinales de nature virale,
bactérienne et parasitaire.

Le faible niveau de scolarité chez les femmes a un effet négatif sur la situation
sanitaire. D'une part, l'infrastructure scolaire est insuffisante, surtout dans la
région à l'est du PNT, d'autre part, le niveau de scolarité des femmes est de
loin inférieur à celui des hommes; chez la population féminine des immigrants,
la scolarité est inexistante (Janmaat et Schrikkema, 1990). Par contre, de Rouw
(1991) a trouvé que le niveau de scolarité féminine chez les Oubi et les Guéré
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est parmi les plus élevés du pays; ceci peut s'expliquer par leur situation
financière indépendante, qui leur permet d'envoyer leurs mIes à l'école.

Mis à part la transformation de la forêt en terres de culture, la mise en valeur
des bas-fonds et le développement de la pisciculture, d'autre facteurs environ
nementaux ont une influence directe ou indirecte sur la situation sanitaire. La
présence d'une couverture forestière fait que le pH des eaux de surface est
faible; ceci limite la présence des mollusques Bulinus forskalii, responsables de
la transmission de schistosomiase.

Infrastructure sanitaire

La structure sanitaire officielle consiste en dispensaires, maternités et dépôts
de pharmacie; pour le traitement des cas graves, des hôpitaux sont disponibles
à Guiglo, Soubré, Man et San Pédro. De plus, il existe une unité mobile de
vaccination. Mis à part les médicaments, les soins sont fournis à titre gratuit.
Faute de moyens financiers et humains, la disponibilité de soins et l'accessibi
lité sont actuellement jugées insuffisantes par rapport à la demande, celle-ci
s'étant accrue au moins proportionnellement à la croissance démographique.
Une étude faite par Yoboué (1991) a montré a) que le taux de vaccination
officielle est inférieur à la moyenne nationale, et b) que le taux réel est
inférieur au taux officiel.

En parallèle avec les structures officielles, la Mission de Zagné organise des
caisses villageoises de médicaments dans quatre villages de la région de Taï,
dont l'autonomie financière est assurée par la population. Depuis peu, la
Mission organise la formation des agents de santé qui travaillent dans ces
villages, en collaboration avec la Direction de la Santé Publique.

Les soins traditionnels, étroitement liés à la culture des différentes ethnies,
jouent un rôle important. En grande partie, ces soins sont basés sur la connais
sance des plantes médicinales, qui sont soit collectées soit cultivées. A titre
d'exemple, Koné (1991) a trouvé pas moins de 15 plantes utilisées contre les
symptômes de paludisme; d'autres maladies sont aussi traitées par des remèdes
extraits de plantes. Jusqu'à présent il n'y a pas eu d'études spécifiques sur leur
emploi dans la région.
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Rapports entre la population et le milieu naturel
V. Koch

Selon Bonnéhin (1991), la perception globale de la population locale vis-à-vis
du PNT est négative. Le parc est considéré comme vendu aux chercheurs
européens, les biologistes et écologistes qui y travaillent. Le parc est une
amputation du territoire coutumier sans aucune forme de rémunération. Le
parc comme source d'alimentation (de gibier) est fermé. Beaucoup des
implantations d'immigrants sont situées en zone de protection. Ils ont perdu
(une partie de) leurs plantations. Ces développements n'ont pas encouragé une
attitude positive concernant le Parc.

Baum (1991) a constaté un changement d'attitudes. La population autochtone,
en tant qu'exploitants extensifs de la forêt, considèrent la rapide disparition de
la forêt comme un aspect négatif de la croissance démographique. Elle impli
que une perte de plantes et d'animaux sauvages bien appréciés par les ancê
tres.

Les jeunes Baoulé envisagent de retourner dans leurs villages d'origine du pays
Baoulé parce que, dans la région du Parc, les droits fonciers sont limités
(Baum, 1991).

La perception des Mossi de la forêt n'est pas connue. Souvent, ils adoptent
l'opinion de leurs "maîtres de terre" (Baum, 1991).

Conclusions

L'évolution démographique a été déterminée par des facteurs extérieurs à la
région, notamment la politique de mise en valeur de la région, la hausse des
prix du café et du cacao, la sécheresse dans le Sahel; à ces facteurs s'est ajouté
le flux de réfugiés, suite à la guerre civile au Libéria. A cause de l'immigration,
la population autochtone ne représente plus qu'une minorité de la population
totale; dans certains villages elle constitue moins de 5%.

Bien que la plupart des immigrants -sauf les Baoulé- envisagent de rester
définitivement dans la région, la distinction entre autochtones et allochtones
garde encore son importance, parce que l'attitude des uns et des autres vis-à
vis du milieu naturel est (encore?) très différente. Il en va de même pour les
systèmes agricoles pratiqués.

L'occupation de la terre a très fortement augmenté ces dernières vingt années,
de 8 habitants/km2 à environ 135 h/km2 dans la sous-préfecture de Taï par
exemple. Ce phénomène représente une double menace: il risque d'aggraver
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les tensions entre autochtones, devenus largement minoritaires, et allochtones;
et le manque de terres cultivables pourra porter atteinte à l'intégrité du PNT
et des autres forêts à préserver, telles que la réserve de faune du N'Zo et la
FC de la Haute Dodo.

Dans la région de Taï, la croissance natureUe de la population est d'environ
2,0% (en 1971, Schwartz avait trouvé un taux de 1,9%), mais du fait de
l'immigration, la croissance totale a été, depuis 1970, d'environ 10% par an.

On ne peut que spéculer sur les conséquences d'une éventuelle installation
permanente des réfugiés libériens. Pour le moment, on ne peut pas dire s'ils
resteront dans la région, s'ils retourneront au Libéria ou s'ils se disperseront
en Côte d'Ivoire même.

Notes

1. Ces dernières sont parfois appelées "allogènes".

2. En 1972 encore, Schwartz estimait la densité à 3-8 habitants au km2, bien en dessous de ce
que l'ARSO considérait comme optimum, c'est-à-dire 15 habitants au km2.

3. Il est probable que les densités aient été sous-estimées, parce que les chiffres officiels sous
estiment parfois la réalité. Par exemple, selon un recensement effectué à Ponan en 1989, ce
village comptait plus de 2000 habitants, alors que le chiffre officiel était de 1300 habitants
seulement.
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5 LE MILIEU ECONOMIQUE

Aperçu général
L. Bonnéhin

Plus d'une centaine d'ouvrages traitent du milieu économique du Sud-Ouest
ivoirien depuis la colonisation jusqu'au début des années 90. De ces ouvrages
noUs avons fait une synthèse présentant un panorama général de l'économie
régionale, de son support infrastructurel et de certains secteurs d'activité.

L'historique économique

L'histoire économique du Sud-Ouest ivoirien peut se diviser en trois grandes
périodes:

1) la période de marginalisation et d'enclavement par rapport au reste du
pays (depuis l'époque coloniale jusqu'en 1965-70);

2) la période d'intégration volontariste au processus national de
développement (1965-70 à 1980);

3) la période de consolidation/restructuration (de 1980 à nos jours).

La période de marginalisation
Pendant cette période, le Sud-Ouest était un vaste territoire, peu peuplé et
difficile d'accès. En 1965, cette région qui représente 11,5% du territoire national
abritait moins de 3% de la population et participait (en 1966) pour 1,4 % au PIE
ivoirien (Léna, 1984). Ce "désert humain" regorgeait de potentialités économiques
(forestières et agricoles). En 1967, 74 % de sa superficie était couverte de forêt
riche en essences commerciales; 54 % des terres se prêtait à l'agriculture (23 %
pour l'agriculture de rente, 16 % pour le vivrier et 15 % pour le pâturage) (DRC,
1967b, c). L'économie ivoirienne, comme le précise Léna, ne pouvait longtemps
se désintéresser de ces vastes espaces improductifs. Alors l'administration va
envisager une politique d'intégration de cette région. Dès lors, de nombreux
bureaux d'étude internationaux et nationaux vont être contractés pour un
inventaire précis des richesses pouvant justifier la mise en valeur de la région
(BRGM, 1963, 1964, 1965, 1966; CEl, 1960, 1967; DRC, 1967; Geoscience
Incorporated, 1960, 1967, 1968). Les recommandations de ces bureaux vont servir
de base aux programmes de développement au cours de la phase d'intégration.

La période d'intégration
Le processus d'intégration commence dès 1965 avec la création de l'Autorité pour
l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO).
Ce processus consiste en la mise en valeur et au peuplement par l'immigration de
la région (Léna, 1984).
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L'extrait ci-dessous d'un discours officiel résume bien les objectifs de l'intégration:

"San-Pédro, c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région,
de fournir des emplois nouveaux, en nombre considérable et aussi
des terres à tous ceux qui auront le plaisir de les mettre en valeur,
de créer, en définitive, un pôle de développement qui contribuera
à l'équilibre de notre économie. C'est aussi un pari raisonnable,
celui de l'enthousiasme, la foi en l'avenir et la volonté d'aboutir à
doter notre pays d'une infrastructure à la mesure de ses besoins."

La période de 1965 à 1980: 15 années de conception et de mise en oeuvre des
grands programmes de développement dans le Sud-Ouest ivoirien (ARSO, s.d.,
1970, 1971; Goodyear Tire, s.d.; IRHO, 1972, 1976; IRHO, SODEPALM et
MARA, 1974; MEFP, 1969, 1975; SCET COOP, 1969). Certains de ces
programmes ont été entièrement ou partiellement réalisés, d'autres n'ont jamais
vu le jour. C'est aussi la période d'immigration massive dans la région (Fig. 5.1).

Cette période, Wiesse (1988) la subdivise en deux:
1965-1972: la phase de la fondation. Elle est marquée par la création de
l'infrastructure: travaux de construction du port et de la ville de San Pédro
en 1968; construction du pont sur le fleuve Sassandra à Soubré et
ouverture de la piste côtière Tabou-Sassandra en 1970 et du port de San
Pédro en 1971.
1972-1980: la phase d'expansion. C'est la période de développement de
l'activité d'exploitation forestière et de l'agriculture de plantation
(plantations agro-industrielles des sociétés d'économie mixte: SAPH et
SOGB (hévéa), SODEPALM, PALMINDUSTRIE (palmier à huile,
cocotier), plantations paysannes de café et cacao). C'est aussi l'époque de
grands projets hydroélectriques: barrages sur le fleuve Sassandra à Buyo
(EECI, 1975) et à Soubré. Le dernier n'a jamais vu le jour.

La période de consolidation/restmcturation
Cette période commence en 1980 avec la dissolution de l'ARSO, principal maître
d'oeuvre du développement de la région. Dix ans après la dissolution de l'ARSO,
on constate sur le terrain que la région plonge progressivement dans un marasme
économique. Ce marasme est dû à la chute des activités d'exploitation forestière
qui, à leur tour, ont entraîné une réduction des activités du port, basées
essentiellement sur les exportations de bois. Le port de San Pédro fonctionne
actuellement au plus bas de sa capacité, un niveau qui frôle même le seuil de la
fermeture défmitive.
La régression économique, amorcée avec la chute de l'exploitation forestière, est
accentuée par la chute des prix du café et du cacao au moment où le Sud-Ouest
est devenu la première région productrice de cacao en Côte d'Ivoire.
Si toutefois, l'exploitation forestière et l'économie de plantation paysanne
connaissent des difficultés, les sociétés agro-industrielles maintiennent un niveau
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d'activités relativement satisfaisant. Certaines de ces sociétés, telles que la SAPH
(plantations de palmier à huile) et la SOGB (plantation d'hévéa) continuent leur
phase d'extension (SOBG, 1988, 1990; Bonnéhin, 1991).
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Figure 5.1 Rythme annuel d'arrivée des migrants. Valeur absolue pondérée (portant sur
l'ensemble des chefs d'exploitation). Source: Léna (1979).

Les caractéristiques de l'économie régionale

L'économie régionale se caractérise par trois traits principaux: 1) la
prédominance du secteur primaire, notamment l'exploitation forestière et
agriculture; 2) son caractère fortement extraverti; 3) de fortes disparités intra
régionales quant à la répartition du support infrastructure1.
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Activités économiques basées sur les productions forestières et agricoles
Plusieurs ouvrages traitent des perspectives de développement de diverses acti
vités industrielles (forestière, touristique, sidérurgique, papetière ...) dans la
région (ARSO, 1973: 1350, s.d.: 1349, 1975; Barbier, 1973; Berlin-Consult, 1975;
DRC, 1967; FORINDlCO, 1976; INADES, 1974; ONU, 1967). Mais beaucoup de
ces études sont restées sans suite. De toutes les industries qui ont été implantées,
ce sont, à l'image de tout le pays, les industries liées à l'exploitation forestière qui
sont les plus importantes.

Dès les années 60, le Sud-Ouest apparaissait comme une "terre promise" pour les
industries forestières: "elle offrait des grandes perspectives de prospérités aux
industries forestières" (DRC, 1967: 135). En effet, elle avait 74 % de sa superficie
couverte de forêt dense. Moins du quart de cette superficie forestière était à
peine effleurée par l'exploitation. En 1975, plus de la moitié des réserves de bois
du pays se trouvait dans cette région (Bousquet, 1977). Dans le sillage de
l'exploitation forestière, d'abord des unités de première transformation du bois
(scieries), puis de complexes intégrés (usine de tranchage et de déroulage) se sont
progressivement installées dans la région. Au nombre de 4 en 1952 (Bergeroo
Campagne, 1954), elles se sont multipliées par 4 de la fin des années 60 au début
des années 70: 11 en 1967, (9 scieries et 2 usines de placages; DRC, 1967: 135)
puis 16 en 1971 (Arnaud et Sournia, 1980) à l'ouverture du port de San Pédro.
Bon nombre de ces unités industrielles ont fermé leurs portes ces dernières
années. Le projet de construction d'une usine de production de pâte à papier
d'une capacité de 500 tonnes par jour (DRC, 1968; FORINDICO, 1976) est
encore "dans les tiroirs".
Pour l'alimentation de cette usine, de vastes périmètres papetiers ont été délimités
dans la région (ARSO et BNETD, 1979; CTFT, 1969; CTFT et ARSO, 1977;
CTFT et DRC, 1968; SODEFOR, 1976). Ces périmètres se trouvent aujourd'hui
envahis par les colons, petits planteurs de caféier et cacaoyer (Léna, 1984).

Ces industries de transformation du bois ont joué un rôle économique essentiel
au niveau des régions. Selon Arnaud et Sournia (1980) ces industries fournissaient
près de 25 % du chiffre d'affaires réalisé, 43 % des emplois industriels et 40 %
des salaires en dehors d'Abidjan et de Bouaké. Elles fournissaient dans certaines
zones géographiques (p.ex.: Taï, Guiglo) la quasi totalité des emplois industriels.
A tel point que la fermeture en 1991 de la scierie EFBA à Zagné (partie ouest
de la région) a, encore, accentué les disparités existantes (voir ci-dessous et la
section Exploitation forestière).

Les activités agro-industrielles
Quelques unités agro-industrielles de production d'huile de palme
(PALMINDUSTRIE), de conditionnement du café et cacao (UNICO,
DECORTICAF) et de traitement du latex d'hévéas (SAPH, SOGB) ont été
installées à San Pédro, Soubré, Duekoué et dans la région de Tabou.
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Les activités minières
En dépit du rapport DRC (1968), soulignant l'intérêt d'une mise en valeur
minière dans le nord de la région, aucune activité officielle de ce type ne s'est
installée. Des activités d'orpaillage à forte connotation illégale sont signalées le
long des cours d'eau, à l'intérieur ou en bordure des forêts classées et du Parc
(Esser, 1992). Pourtant, de nombreuses prospections géologiques et minières ont
eu lieu dans la région depuis la période coloniale (voir Aubert de la Rue, 1926,
1928; Berthoumieux, 1968; Bolgarsky, 1947, 1953, 1954; Boiton, 1954; Cerez, 1956;
Clere, 1928; Géoscience Inc., 1966, 1968; ONU, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972,
1973; publications du BRGM et de la SODEMI depuis 1963). Une compilation
de tous les ouvrages relatifs à la recherche géologique et minière depuis 1885
jusqu'à 1983 dans le Sud-Ouest et aussi dans le pays a été faite par Madon
(1985).

La présence d'or a été attestée dans la région déjà en 1947 (Bolgarsky, 1947).
Deux ans plus tard, Legoux (1949) décrit les activités d'orpaillage dans le bassin
du Cavally. En 1969, Sonnendrucker (1969) dresse la carte des gisements et
indices aurifères de la Côte d'Ivoire. Peu après l'indépendance, le BRGM (1963)
découvre du diamant dans le nord de l'interfluve Sassandra-Cavally (la région
SASCA). Des indices de manganèse et de bauxite ont été relevées dans la région
(Boiton, 1954; ONU, 1968; Paris, 1962). Des gisements de fer existent dans la
région (Knopf, 1964; Tournier, 1953) et les possibilités de leur exploitation ont été
discutées au cours de la période d'intégration (ARSO, 1975; Marolleau, 1970;
Gibily, 1971). La construction d'une ligne de chemin de fer pour l'évacuation du
minerai de fer a même été envisagée (Transburg Consult, 1976).

Les activités touristiques
La région du Sud-Ouest a de grandes potentialités touristiques offertes par la mer
(plages) et la forêt (faune et flore). Mais les propositions de programmes de
développement des activités touristiques sont toujours restées sans suite (Aké Assi
et Pfeffer, 1975; Bienek, 1975; FGU-Kronberg, 1979; Gibily, 1971; Giordano et al.,
1975; Lauginie et al., 1975; Lobry et al., 1975; Roth et al., 1975). Cependant, des
entreprises privées ont installé tant bien que mal des villages -vacances dans la
région. Ce sont: la Baie des Sirènes à Grand Béréby, Balmer Lodge à San Pédro
et celui de Boubélé Plage. Ces villages-vacances espèrent recevoir un nouveau
souffle grâce à l'ouverture en 1992 de la route côtière qui les rapprochent
désormais d'Abidjan.

Les autres activités industrielles
Une minoterie (Les Grands Moulins du Sud Ouest) et une cimenterie destinés
à approvisionner tout l'ouest de la Côte d'Ivoire ont fermés en 1984, peu de
temps après leur ouverture.
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Un dynamisme économique venu de l'extérieur
La région a reçu son dynamisme de l'extérieur: la majorité des acteurs écono
miques (cadres, main-d'oeuvre industrielle et agricole, chefs d'exploitations
agricoles) sont des étrangers ayant migré dans la région (voir Chevassu et ARSO,
1970; Léna, 1984; Schwartz, 1972: 141, 1973: 1337, 1975: 1164, 1976; Schwartz et
Richard 1970); les capitaux massifs, publics et privés investis dans la région sont
aussi venus de l'extérieur (ARSO, 1977).

La majorité des bénéfices produits dans la région sont réinvestis à l'extérieur. Ce
dernier aspect, qui semble témoigner de l'incapacité de reproduction de l'écono
mie régionale, est peu étudié. Léna et al. (1977: 100) l'abordent un peu à travers
le manque d'intégration des migrants. Ces derniers, et plus particulièrement les
Baoulé, continuent d'entretenir des liens étroits avec leurs régions d'origine.

Les disparités intra-régionales
La partie est de la région (San Pédro et Soubré) est la plus concernée par le
processus d'intégration. En effet, elle est mieux desservie tant du point de vue de
la densité des infrastructures que de leur qualité (réseau routier, communication,
énergie, unités industrielles ... voir ci-dessous). Elle a aussi accueilli le plus grand
nombre de migrants (Léna, 1984). L'ouest de la région, et plus particulièrement
la zone communément appelée région de Taï, est restée en marge de ce processus
quant à la mise en place des infrastructures et des programmes de développement
(voir ci-dessous).
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L'infrastructure économique
L. Bonnéhin

Une analyse de l'infrastructure économique régionale fait apparaître de fortes
inégalités dans la distribution du réseau routier, électrique et téléphonique entre
les différents secteurs et villes de la région. L'Est et plus particulièrement les
sous-préfectures de San Pédro, Soubré et Buyo sont les plus favorisées; dans
l'Ouest les sous-préfectures de Grabo et Taï les plus défavorisées. Entre les deux
extrêmes se trouvent les sous-préfectures de Grand-Béréby, Guiglo, Sassandra et
Tabou. Les paragraphes qui suivent illustrent ce schéma régional d'inégalités.

Le réseau routier

Le Tableau 5.1 donne les dates de mise en place des principaux axes routiers de
la région. Les premières pistes datent de l'époque coloniale. Il s'agit de deux
pistes nord-sud, parallèles aux deux principaux fleuves et dont le mauvais état
permanent les rendait impraticables (Léna, 1984): la piste Tabou - Taï - Guiglo
et la piste Sassandra - Soubré.

Tableau 5.1

1910/14:
1940:
1955:
1959:
1966:
1968:
1970:
1977:

1978:
1992:

Dates de mise en place des principaux axes routiers du Sud-Ouest.

Première ouverture des pistes Tabou-Taï-Guiglo et Sassandra-Soubré.
Construction du pont sur le fleuve à Sassandra
Installation du bac sur le fleuve à Soubré
Rouverture de la piste Taï-Tabou
Réaménagement du tracé de la piste Sassandra-Soubré; raccordement de San Pédro.
Construction de la transversale Tabou-Sassandra.
Construction du pont à Soubré sur le fleuve Sassandra.
Bitumage de la route San Pédro-Soubré-Issia qui se prolonge sur Duékoué-Man
Odienné.
Bitumage de la route Yabayo -(Soubré)- Gagnoa qui continue sur Divo et Abidjan.
Ouverture de la route côtière Abidjan-Fresco-Sassandra-Tabou.

En 1960, la Compagnie (française) d'Equipement International (CEl) fait le point
sur la situation routière dans le Sud-Ouest: pistes existantes et axes routiers à
ouvrir et leur typologie (axes lourds, axes majeurs; CEl, 1960: 1321).
Malheureusement cette étude n'est pas accessible pour permettre d'avoir plus de
précisions sur la localisation des routes de l'époque.
Dix ans plus tard, l'ARSO (1970: 1319), dans un rapport actuellement introuvable,
décrit son programme routier pour la région. Il s'agit, selon Bille et al. (1981),
d'un programme en deux phases.

La phase l, déjà en cours en 1970, porte sur le réaménagement de l'axe
Soubré Sassandra et son raccordement à San Pédro en 1966; l'ouverture
de la piste transversale Tabou-Sassandra en 1968, la construction du pont
sur le fleuve Sassandra à Soubré en 1970.
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La phase II peut être qualifiée de phase d'amélioration du réseau. Elle est
marquée essentiellement par le bitumage des axes San Pédro - Soubré 
Issia et Yabayo - Gagnoa achevé en 1977 et 1978.
L'étude de l'ARSO (1973b) aussi introuvable, donne trois dates de
référence pour son programme routier dans le Sud-Ouest: fin 1972; fin
1976 et fin 1985.

Le réseau routier actuel du Sud-Ouest est constitué de quatre axes majeurs (2
axes nord-sud et 2 axes transversaux) et de nombreux axes secondaires hérités de
l'exploitation forestière.

Les axes majeurs sont:
1) l'axe nord-sud San Pédro - Soubré - Issia (bitumé) qui relie la région à

l'Ouest et au Nord-Ouest du pays.
2) la piste Tabou - Taï - Guiglo à l'extrême ouest de la région qui en

certaines périodes de l'année est à la limite de la praticabilité.
3) la route transversale Soubré - Gagnoa qui relie le Sud-Ouest au Centre et

au Nord du pays et aux pays voisins (Burkina Faso, Mali).
4) la route transversale Tabou - San Pédro - Sassandra qui se prolonge

jusqu'à Abidjan et qui rapproche la région d'Abidjan (environ 3 heures de
route).

Les axes secondaires: c'est un réseau très dense d'anciennes pistes forestières par
lesquelles la colonisation agricole a pénétré le Sud-Ouest. Ces pistes sont
aujourd'hui d'une importance capitale: elles relient les campements agricoles aux
villages-centres et aux principaux axes de circulation et permettent ainsi
l'évacuation des productions agricoles de ces campements. Les sociétés agro
industrielles installées dans la région ont aussi fortement contribué à la création
de ce réseau secondaire en créant des pistes de liaison entre leurs plantations.
Si la région du Sud-Ouest est aujourd'hui désenclavée, ouverte sur le reste de la
Côte d'Ivoire et sur les pays limitrophes du Nord, elle continue de tourner le dos
à son plus proche voisin, le Libéria car aucune voie de transport viable ne la relie
à ce pays.

Léna (1984) souligne que c'est à cause de l'exploitation forestière que certains
travaux, tels que le pont sur le fleuve à Sassandra en 1940, et le bac sur le fleuve
à Soubré en 1955 ont été effectués. L'ARSO, dans son rapport de 1971 donne
une justification économique du bitumage de la route San Pédro - Soubré - Issia.

L'infrastructure énergétique

Dans le cadre du processus d'intégration décrit ci-dessus, il a été prévu de
construire deux barrages hydro-électriques sur le fleuve Sassandra, à Buyo (EECI
et ARSO, 1975) et à Soubré. Seul celui de Buyo, d'une capacité d'environ 250
millions de Kw/an a été construit et mis en eau en 1981. La mise en eau de ce
barrage a causé de nombreux problèmes d'ordre sociologique: déplacement et
réinstallation de populations (BETPA, 1980: 1660; BNETD, 1977; BNETD et
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ARSO, 1978-80) et a eu un impact néfaste sur la forêt (déclassement partiel de
forêts classées: réserve du N'zo et forêt de Duékoué). Celui de Soubré, en dépit
des études détaillées de faisabilité (BETPA, 1980: 1664; BETPA et ARSO, 1979),
n'a pu être construit pour des raisons de conjoncture économique défavorable.
Aujourd'hui, l'énergie électrique utilisée dans le Sud-Ouest provient de deux
sources: l'une hydraulique et l'autre thermique. Le barrage de Buyo, malgré sa
forte capacité de production, n'alimente qu'une partie de la région: les sous
préfectures de San Pédro, Soubré et Buyo. L'autre partie, constituée des sous
préfectures de Grabo, Grand Bérébi, Sassandra, Taï et Tabou sont alimentées de
façon intermittente (environ 15 heures par jour), à partir des centrales thermiques
(Bonnéhin, 1991).

La production de charbon de bois dans le Sud-Ouest est inféodée aux industries
forestières locales. Les sous-produits de ces industries (aubiers, chutes de bois...)
sont utilisés pour la carbonisation. Ainsi, de nombreux charbonniers, essentielle
ment des allogènes (Nigériens et Maliens) sont installés autour des scieries,
notamment à Guiglo et San Pédro. Ils approvisionnent les centres urbains de
l'ouest du pays (Duékoué, Man, Touba et Odienné) et Abidjan (Harberman,
1983).
Si les besoins en bois d'énergie sont fort importants pour l'ensemble du pays, à
tel point que leur réduction apparait comme une des mesures de protection de
la forêt (Catinot, 1984), le problème d'approvisionnement en bois de chauffe ne
semble pas encore se poser dans le Sud-Ouest.

Le réseau de communications et les banques

La création et la modernisation du réseau téléphonique a aussi été l'une des
préoccupations de l'ARSO au cours de la phase d'intégration. Dix ans après la
dissolution de l'ARSO, le bilan sur les installations de communication dans la
région se présente comme suit:

tous les centres urbains régionaux, comme ailleurs dans le pays, disposent
d'un bureau de poste;
les villes régionales de grande et moyenne importance (San Pédro, Soubré,
Guigio, Sassandra, Tabou) ont des installations téléphoniques de qualité
plus ou moins satisfaisante;
les petits centres urbains (Taï et Grabo) ne disposent pas d'installations
téléphoniques et sont encore relativement isolés de ce point de vue du
reste de la région et du pays tout entier (Bonnéhin, 1991). Dans ces petits
centres urbains, les radios-émetteurs constituent le seul moyen de
télécommunication.
Ces radios appartiennent à l'administration (sous-préfecture, gendarmerie)
et aux entreprises privées (scieries, sociétés agro-industrielles).

Le réseau bancaire est plus important dans les deux villes de la région les plus
développées: San Pédro et Soubré. Dans ces villes, la majorité des principales
banques du pays (SGBCI, BICI, BIAO, SIE) ont une agence.
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La chasse, la pêche et la cueillette
L. Bonnéhin

La littérature montre clairement la place importante qu'occupent les activités de
ramassage dans la vie socio-économique des populations locales. Pour nombre
d'auteurs, le maintien de certaines de ces activités, notamment la chasse telle
qu'elle est pratiquée actuellement, apparait incompatible avec les objectifs de
conservation de la nature. Dans ce paragraphe, ces différents points de vue sur
les activités de ramassage et leur impact sur la conservation sont succinctement
présentés à partir de la synthèse des ouvrages relatifs à ce sujet.

L'importance socio-économique des activités de ramassage

La cueillette se réfère généralement à l'utilisation des plantes ou produits
forestiers non-ligneux. Premier mode d'utilisation des ressources végétales, la
cueillette fait encore partie du système de production des populations forestières.
De nombreuses plantes forestières sont utilisées à des fins alimentaires,
technologiques, médicinales et comme sources de revenus complémentaires par
les populations (autochtones et migrants) vivant dans le Sud-Ouest. Van der Aa
(1991), Bognon (1988), Bouquet et Debray (1974), Constant de Rebeque (1992),
Gnésio Téhé (1980), Portères (1935), de Rouw (1991) et Zadi Koubi (1979) ont
fait un inventaire plus ou moins exhaustif de ces plantes et de leurs usages.
Bonnéhin (1992) et van de Put (1990) ont montré que dans la région de Taï, les
autochtones utilisent les produits de cueillette essentiellement pour l'auto
consommation, tandis que les migrants les vendent. Pour Léna (1984), les activités
de ramassage tiennent une place importante dans la vie des Bakwé car elles leur
assurent un équilibre alimentaire satisfaisant. Il y a vingt ans, Schwartz (1971) a
trouvé que les activités de ramassage entrent pour une part importante (de 13%
à 25 %) dans les revenus monétaires du paysan guéré malgré le peu de temps qui
leur est consacré: 2 % du temps productif aussi bien chez les hommes que chez
les femmes. Mais il faut remarquer que trois types d'activité (récolte de régimes
de noix de palme, ramassage de noix de cola et pêche) seulement ont été pris en
compte dans le calcul de temps. Ce temps pourrait être plus important si tous les
types d'activité de ramassage (fruits et graines, champignons, matériaux de
construction) avaient été considérés. Dans la région de Taï, les revenus tirés des
produits de cueillette sont parfois plus importants que ceux provenant de la vente
du café ou du cacao chez certains planteurs autochtones (Bonnéhin, 1991).

Les données quantitatives récentes sur l'importance économique de la cueillette
sont limitées. Mais il suffit de visiter les marchés pour avoir, à travers le grand
nombre de vendeurs et vendeuses et de la diversité des produits, la preuve
incontestable de l'importance actuelle de la cueillette dans tout le pays.
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La chasse, la pêche et le ramassage de petit gibier sont des activités pour
lesquelles les informations sont peu nombreuses en raison de leur caractère soit
illégal (chasse) et artisanal ou informel (pêche).
La chasse: officiellement elle est interdite dans le pays depuis 1974. Mais ce n'est
un secret pour personne que le commerce de gibier est l'un des plus florissants
du pays (cf. Falconer, 1990).
La pêche: l'ARSO (1973; 1979) a eu un programme d'organisation de la pêche
dans les grands cours d'eau et les retenues, et pour la pêche maritime. Dans le
cadre de ces programmes, un port de pêche équipé d'installations frigorifiques
a été ouvert à San Pédro et une assistance technique a été accordé aux pêcheurs
du lac de Buyo. Les informations quantitatives disponibles sur les activités de
pêche dans la région proviennent de Gnielinski (1976) et Assi-Seka et al. (1986).

Le poisson de mer ou d'eau douce séché ou congelé est commercialisé à travers
tout le pays. Le chiffre de consommation moyenne par habitant (21,6 kg/an)
donné par Gnielinski (1976) est révélateur de l'importance socio-économique de
la pêche. Toutefois, ces données demandent à être actualisées.

Les activités de ramassage et la conservation de la nature

La chasse, sous sa forme actuelle (braconnage), est de loin l'activité la plus
néfaste pour la conservation. Ces effets néfastes se traduisent par la forte
diminution de la population d'animaux sauvages en Côte d'Ivoire (Mertz, 1980;
chapitre 3).
L'activité de cueillette (ramassage de fruits et graines dans la zone de protection
du Parc) apparait à certains auteurs comme un outil privilégié pour créer chez
les populations locales une propension à accepter la conservation du Parc
(Bonnéhin, 1992; Put, 1990). Mais ce point de vue est actuellement réfuté par les
biologistes travaillant dans la région.
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L'exploitation forestière
G.L. Aïdara et M.P.E. Parren

Historique de l'exploitation forestière

Vers 1833 les acajous africains firent pour la première fois leur apparition sur le
marché britannique et à partir de 1878 ils commencèrent à prendre de l'impor
tance (Chevalier et Normand, 1946). Au début il s'agissait surtout de l'acajou du
Sénégal (Khaya senegalensis), ensuite vinrent les acajous de toute la côte
occidentale d'Afrique, et en particulier ce qui était commercialisé sous le nom
d'acajou de Bassam en provenance de la Côte d'Ivoire (Khaya ivorensis). Cette
essence fut exploité en Côte d'Ivoire à partir de 1880, d'abord par les
Britanniques ensuite par les Français.

Les superficies couvertes par les forêts denses en Côte d'Ivoire atteignaient à
cette époque 15,6 millions d'hectares (estimation PAO). Les activités d'exploita
tion étaient concentrées dans la région côtière et le long des lagunes et cours
d'eau dans la partie orientale du pays. Plus tard l'extension des réseaux ferroviaire
et routier permettait d'étendre l'exploitation aux autres régions. Chevalier (1908)
mentionne que la Côte d'Ivoire fournissait annuellement 21% des 107.000 m3

correspondant à la demande mondiale en acajou.

Le premier décret destiné à réglementer l'exploitation forestière date de 1900 et
fut émis suite à l'appauvrissement et à la dégradation des massifs accessibles. Les
décrets forestiers de 1912 et de 1920 ont introduit l'impôt sur les chantiers et les
taxes d'exploitation. Ces deux décrets tentèrent déjà de réglementer les droits
d'usage traditionnels des produits forestiers.

Les premières concessions couvraient des superficies de 2.500 ha (5 km x 5 km)
par chantier et possédaient des contrats d'une durée limitée d'un à cinq ans. En
1920 des diamètres limites (Tableau 5.2) furent imposés afin d'éviter l'abattage
abusif des arbres de petite taille. Cette réglementation ne peut être considérée
comme une réelle mesure pour éviter l'épuisement du stock sur pied, si l'on se
réfère au pays voisin le Ghana, où l'abattage se limitait aux arbres de taille
supérieure à 105 cm dhr (diamètre à hauteur de référence: 1,3 m du sol ou au
dessus des irrégularités du tronc).

Le domaine forestier permanent de l'Etat (DFP)

La nécessité de protéger les forêts était déjà perçue au moment où la Côte
d'Ivoire était érigée en colonie en 1893. Ceci fut concrétisé par un premier décret
royal datant de 1825 dans lequel la possession de propriété publique dans les
colonies, les forêts incluses, était revendiquée par le Roi de France et, par la
suite, par la République française. En 1897 un décret fut établi conférant à la
République française le contrôle sur la terre, tandis que la production de ces
terres s'additionnaient aux recettes de la colonie (Méniaud, 1931).
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Tableau 5.2 Diamètres limites inférieures imposés par le décret forestier de 1920.

Diamètre limite Essences

80 cm

70 cm

60 cm

50 cm

35 cm

Entandrophragma angolense
Entandrophragma utile
Khaya anthotheca

Chlorophora excelsa

Entandrophragma candolJeï
Entandrophragma cylindricum
Guarea cedrata

Tarrietia utilis
Terminalia ivorensis

Autre essences

Khaya ivorensis
TieghemeIJa heckelii

Lovoa trichilioides
NaucJea diderrichii

Terminalia superba

Source: Méniaud (1931); nomenclature selon Aubréville (1959)

A cette époque on croyait que toutes les forêts étaient intactes, c'est-à-dire des
forêts primaires. En 1907, suite à plusieurs expéditions botaniques, Chevalier
conclu que les deux tiers de la superficie totale de la forêt dense consistait au fait
en vieilles forêts secondaires (Chevalier, 1908). Une forme extensive de culture
itinérante était déjà pratiquée depuis des siècles par les habitants de la zone
forestière dans toute l'Afrique de l'Ouest.

Ce type d'agriculture pratiqué sur des petites parcelles (voir Agriculture)
incorporait aussi la cueillette d'une large gamme de produits forestiers non
ligneux ainsi que des activités de chasse. Plus tard, en plein essor des activités
agricoles post-coloniales, la caféiculture et la cacaoculture seront perçues comme
les causes principales du déboisement, à côté d'une exploitation incontrôlée et
irrationnelle de la forêt (Bertrand, 1983).

Chevalier (1948) remarqua, après avoir parcouru les forêts de la Côte d'Ivoire,
que la seule vraie forêt primaire qu'il ait rencontrée était située entre les grands
fleuves Sassandra et Cavally: l'aire actuel du Parc National de Taï. La nature
primaire de l'intégralité de cette forêt est cependant douteuse puisque des
pédologues, dont Fritsch (1980) et van Herwaarden (1992) parmi d'autres, ont
localement découvert des couches de charbon et des morceaux de poterie en
pleine forêt.

Le domaine forestier permanent de l'état fut créé en 1913 pour des motifs de
protection et pour garantir les futures ressources en bois. Le manque de per
sonnel qualifié et de moyens adéquats pour exercer un contrôle a fait reporter la
réalisation de ce domaine jusqu'en 1926. Au départ on visait la création d'un
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domaine forestier permanent couvrant 20 à 25% de la superficie totale de la zone
forestière, ce qui équivalait 6 à 8 millions d'ha. Alors qu'en Europe on considérait
qu'au moins 30% de la forêt dense devait être conservée en vue de garantir un
équilibre écologique (Chevalier et Normand, 1946).

La Côte d'Ivoire fut la première colonie française à créer des réserves forestières,
lorsqu'en 1926 la Réserve de Faune du Haut-Sassandra fut proclamée. En 1929,
quelques vingt réserves forestières (dont 5 réserves botaniques et touristiques)
couvrant une superficie de près de 100.000 ha furent créées (Chevalier, 1930). Les
"Forêts Classées"', appelées "Domaine Forestier Permanent" à partir de 1978,
avaient été désignées pour la production de bois. Elles comprenaient également,
jusqu'à la fin des années 60, les parcs nationaux et les réserves analogues.

L'objectif visé par l'état, comme indiqué ci-dessus, était de classer 6 à 8 millions
d'ha de forêt sur toute l'étendue du pays. En 1937/38, près de 1,5 million d'ha
constituaient les réserves protégées, desquelles l'exploitation du bois était exclue.
La superficie concédée en permis d'exploitation était de 2,7 millions d'ha, dont
400.000 étaient réellement mis en chantier en ce temps. La production s'élevait
à 113.000 m3 par an, soit 0,3 m3/ha (Chevalier et Normand, 1946 ; Schnell, 1950).
En 1951 quelques 2,7 millions d'ha, soit 37% de la superficie totale de la forêt
dense, avait été classés (d'Aviau de Piolant, 1952). En 1956 cette superficie avait
été augmentée pour atteindre 6,8 millions d'ha, dont 4,3 millions situés dans la
zone de forêt dense, mais par la suite celle-ci fut réduite à 2,9 millions d'ha dont
1,6 million situés dans la zone de forêt dense (chiffres de 1987). La différence
entre le chiffre de pointe de 6,8 millions d'ha et l'actuel 2,9 millions d'ha peut
être causée par la différence de statut de ces réserves. Les 2,9 millions d'ha ont
toujours appartenu au "domaine forestier classé" et le restant au "domaine
forestier protégé". Ce dernier regroupe toutes les forêts "vacantes et sans maître",
appelées le domaine transitoire (Aviau Piolant, 1952).

A ce jour, l'objectif de maintenir une surface boisée de 20% de la surface totale
dans la zone de la forêt dense n'a pas encore été atteint. Seul 1,6 million d'ha
(11%) sont des forêts classées. Pour atteindre l'objectif des 20 %, 1,2 million d'ha
supplémentaires devraient être classés. Les derniers chiffres fournis par la
SODEFOR indiquent qu'il resterait encore un million d'ha de forêts non classées
disponibles. Bien que leurs ressources en bois d'oeuvre soient fortement
entamées, elles devraient recevoir un statut de protection officiel à court terme.

La politique forestière

Dans le cadre du Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) de la FAO, un plan
national d'action intitulé "Plan Directeur Forestier" fut développé pour la période
1988-2015 (Ministère des Eaux et Forêts, 1988), basé sur les travaux d'une mission
conjointe FAOlBanque Mondiale effectuée à la fin de 1987. Ce programme doit
être exécuté par la SODEFOR en collaboration avec le secteur privé. La
réorganisation du secteur forestier a conduit au transfert de la gestion de 187
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réserves forestières du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales à
la SODEFOR (Arrêté n033/MINAGRA du 13 février 1992) pour en assurer
l'aménagement.

A travers ce programme, appelé "Projet Sectoriel Forestier", 1,5 million d'ha de
forêt seront aménagées, dont 700.000 sont en train d'être inventoriés, délimités,
surveillés et dotés d'un plan d'aménagement fIxant les règles sylvicoles
d'exploitation et de régénération. Trois conventions provisoires d'aménagement!
exploitation ont été conclues entre la SODEFOR et des partenaires industriels
comme la SIFCI pour la FC de la Haute Sassandra (102.000 ha), la CIE pour la
FC de Scio (88.000 ha) et Thanry pour la FC Goin-Débé (133.000 ha)2. Les
800.000 ha restant sont seulement délimités et surveillés. Selon la SODEFOR, le
domaine forestier permanent compte environ 2 à 2,5 millions d'ha alors que l'on
vise une superfIcie totale de 3 millions d'ha. Près de 30-35% de la superfIcie du
domaine forestier est sérieusement dégradée et un reboisement s'avère nécessaire.
Cela concerne 45% de la partie orientale et 20% de la partie occidentale du pays.
Les agriculteurs illégalement installés dans les forêts classées seront régis par un
code de conduite élaboré à leur intention par les Commissions Paysans-Forêts
mises en place pour chaque forêt gérée par la SODEFOR.

Pour soutenir l'effort d'aménagement forestier entrepris par la SODEFOR, une
cellule créée au sein de la Direction et Contrôle des Grands Travaux est chargée
de dresser les cartes de végétation des réserves forestières principales en utilisant
des techniques de télédétection. En outre, la SODEFOR conduira un inventaire
forestier au taux d'échantillonnage de 1,5% pour tous les arbres (> 20 cm dhr)
qui fournira des données de base sur la flore forestière et les volumes
commerciaux disponibles. Des inventaires détaillés additionnels (8 à 10%) seront
entrepris prochainement. Pour évaluer la régénération naturelle des espèces
commerciales un suivi est exécuté par IDEFOR-DFO (Institut des Forêts,
Département Forêt, ex CTFT-CI) dans les dispositifs expérimentaux. Ces
informations permettront d'élaborer des plans d'aménagement détaillés mettant
en exergue les volumes maximum à prélever dans les forêts pendant un cycle, afIn
de garantir une production soutenue.

La décentralisation de la SODEFOR, maître d'oeuvre des projets d'aménagement
forestier, est en cours. Cinq districts forestiers avec des centres de gestion ont été
établis, il s'agit des centres de Gagnoa, Daloa, Bouaké, Abengourou et Agboville.
Ceci permettra d'assurer une meilleure exécution des projets.

Le Sud-Ouest: un déboisement rapide

La Côte d'Ivoire a vécu le déboisement le plus rapide de tous les pays du monde
tropical depuis le milieu des années 50. Le taux de déboisement moyen annuel
par rapport à la forêt restante était de 2,4 % entre 1956 et 1965, il augmenta
jusqu'à 7,3 % entre 1981 et 1985, ce qui correspond à plus de dix fois la moyenne
annuelle mondiale de 0,6 % (Repetto, 1988).
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Dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, le processus de déboisement a été
accéléré depuis la fin des années 60 par un décret présidentiel encourageant la
production de cultures de rentes sur des superficies extensives de terres
forestières. Jusqu'alors cette région avait presque été épargnée par l'exploitation
forestière et par conséquent était restée pratiquement inaccessible. L'exploitation
s'était bornée au réseau routier s'étendant de Gagnoa à l'ouest jusqu'à
Abengourou à l'est (Chevalier et Normand, 1946). On estime à 300.000 m3 le
volume sur pied qui a été extrait jusqu'en 1967 du Sud-Ouest, dont presque la
moitié dans la seule année 1966 (DRC, 1967). Des plantations industrielles à
grande échelle se sont installées après déforestation telles que les plantations de
caoutchouc de la SAPH à Rapide Grah et Zagné et de la SOGB à Grand-Béréby
et des plantations de palmier à huile de Palmindustrie à Néka.

Le mouvement migratoire des Baoulé et d'autres ethnies du Centre et de l'Est de
la Côte d'Ivoire pendant les années 60 à 70 fut suivi par une forte vague
d'immigration de gens en provenance de Guinée et de Burkina Faso suite à
l'extrême sécheresse de la fin des années 60 et celle de 1983/84 avec ses feux de
forêts intensifs, empirant la dégradation (Buttoud, 1989). La région frontalière
doit aussi faire face à une grande affluence de réfugiés libériens depuis le début
de la guerre civile au Libéria, fin 1989.

Ressources forestières du Sud-Ouest

Un inventaire forestier national a été réalisé à la fin des années 60 en vue de
préciser le potentiel en ressources forestières existantes. L'inventaire des forêts
du Sud-Ouest fut dirigé par la DRC (Development and Resources Corporation)
des Etats-Unis (DRC, 1967) après avoir conduit un travail similaire dans le Sud
Est du Libéria en 1965. Le reste du pays fut inventorié par le CTFf, France.
L'équipe du DRC, chargée de l'inventaire, échantillonna 82,6 hectares sur les 1,9
million d'hectares de forêts. Ceci fut réalisé en mesurant 413 parcelles de 0,2 ha
à intervalles de trois kilomètres sur des lignes d'orientation est-ouest équidistantes
de 20 km.

En 1967, le domaine forestier permanent du Sud-Ouest regroupait 247.800 ha de
forêt classée et, en plus depuis 1956, les 425.000 ha de la Réserve de Flore et de
Faune de Taï3

. Ce qui fait un total de 672.800 hectares soit 26% de la superficie
totale de forêt dense (voir Tableau 5.3). Malgré le fait que le domaine de l'état
se soit agrandi de 672.800 à 1.219.000 d'ha de 1967 à 1991, on s'aperçoit que les
ressources forestières du Sud-Ouest ont reculé d'un million d'hectares en 25 ans!

La DRC (1967) conseilla de transformer cette région par planification stricte en
un pôle de développement agricole. Cette région offrait encore un grand potentiel
pour l'exploitation forestière, en grande partie destiné à être utilisé avant la mise
en valeur agricole. C'est pourquoi, il n'est pas surprenant que la DRC (1967)
concéda la Réserve de Flore et de Faune de Taï à l'exploitation forestière et
recommanda de déclasser la plus grande partie (sauf 55.000 ha au sud de la

127



Rana). En échange la FC du Cavally devait être augmentée de 45.000 ha au nord,
pour devenir une Réserve de Faune et de Flore couvrant 125.000 ha. Pourtant,
la FC du Cavally appartient au type de forêt de transition (= forme de transition
entre la forêt sempervirente et la forêt semi-décidue) qui, selon la DRC, possède
un grand potentiel de production en bois d'oeuvre. Sa situation excentrique sur
le fleuve Cavally, qui constituait en outre une limite naturelle, et les faibles risques
d'occupation agricole en étaient apparemment les principales raisons.

Tableau 5.3 Domaine forestier de l'état dans le Sud-Ouest en 1967 et 1991.

Statut Superficie 1967 Superficie 1991
(ha) (ha)

Classée Sous forêt

Forêt classée Nonoua 73,800
Haute-Dodo 60,000 115,000 63,250
Cavally 80,000 52,000 43,160
Goin(-Débé) 34,000 133,000 106,400
Rapide-Grah 315,000 31,500
Monogaga 35,000 28,000

RéseIVe Taï 425,000 340,000 340,000
Zones de Protection 114,000 104,000
N'zo 95,000 70,000

Forêts hors domaine 1,200,000 100,000

Totaux 1,872,800 1,219,000 886,310

Sources: DRC (1967): SODEFOR (1991); Kientz (1992)

Le volume brut sur pied d'arbres bien formés (> 10 cm dhr) fut estimé à 334
millions m3

, dont 80 millions m3 d'essences des catégories de qualité l, II et III
d'un diamètre à hauteur de référence supérieur à 70 cm. Le taux d'extraction
pratiqué donnait une moyenne de 3 m3 par hectare, c'est-à-dire de moins d'un
arbre par hectare en moyenne. Plus tard, en revenant régulièrement dans les
chantiers et en récoltant une gamme plus large d'espèces, un processus de
surexploitation se développa, si l'ouverture des chantiers n'avait pas été suivie par
une installation agricole anarchique. On proposa le reboisement suivant la
'méthode de recrû' et la 'méthode du sous-bois' lesquelles demandent l'effort de
80 hommes/jours par hectare.

L'industrie forestière dans le Sud-Ouest

Longtemps resté à l'écart de l'activité forestière qui se déroulait principalement
dans l'Est et le Centre du pays, le Sud-Ouest n'a été exploité avant 1950 que sur
une bande côtière de 20 km de large. Jusqu'au milieu des années 50 l'activité
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forestière se limitait à l'arrière pays de Sassandra dont le wharf exportait quelques
4.000 tonnes de bois en grumes en 1953, auxquelles s'ajoutaient 18 tonnes de bois
débités par les deux scieries de la place, Perraud et Schwander (Schwartz, 1993).
Dans la seconde moitié des années 50 les activités forestières allaient cependant
connaître une évolution rapide par l'arrivée du matériel moderne et lourd,
tronçonneuses, bulldozers, grumiers, qui permettaient de rentabiliser l'exploitation
de l'hinterland par l'ouverture des voies d'accès et d'évacuation (Fig. 5.2).
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Figure 5.2 Localisation des exploitations forestières et les industries de transfonnation du bois
dans le Sud-Ouest en 1970. Source: Schwartz (1993).
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Ainsi en 1959, 16 forestiers étaient à pied d'oeuvre entre Sassandra et Soubré, le
long du tracé de la future route. Dans la même année la société EFBA de Victor
Balet rouvrait la route entre Taï et Grabo pour alimenter la rade de Boubélé
auprès de Tabou et construisait une scierie à cet endroit en 1961. La même
société implantait quelques années plus tard une unité de transformation de bois
à Zagné. A Sassandra, la scierie SOCOGIFR (Société de Construction Giraudel
& Frères) est créée en 1961 et l'ancienne scierie Schwander est transformé en une
unité moderne de transformation du bois par Deneuve et Vilarosa. La Société
Forestière Equatoriale s'installait à Grand Béréby où elle allait être reprise par
une société allemande, Westag & Getalit, en créant la SIBOIS qui allait être
dotée en 1963 d'une scierie et, quelques années plus tard, d'une unité de
déroulage. A la même époque, la société allemande SIFCI ouvrait des chantiers
d'exploitation entre le Sassandra et la rive est du futur PNT et la société SCAF
en direction de Rapide Grah (Schwartz, 1993).

En 1966, on comptait dans le Sud-Ouest et à ses confins neuf scieries et deux
unités de déroulage, dont la capacité totale était d'environ 200.000 m3/an. Les
trois principaux détenteurs de permis étaient la SIBOIS, l'EFBA et la SCAF, qui
détenaient plus de la moitié des 1.282.500 ha attribués en permis d'exploitation
dans le Sud-Ouest. Le concessionnaire déterminait la fréquence, la durée et la
façon d'exploiter. Les seules obligations étaient de respecter les diamètres limites
minimums prescrits qui, depuis 1966, variaient entre 40 et 90 cm dhr. Il devait
payer une taxe foncière de 50 CFA par hectare de redevances pour les grumes
récoltés et était dans l'obligation de faire des investissements pour extraire le bois
de chaque chantier pendant la durée du permis.

L'Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO), créée en
1968, projeta l'installation d'un complexe papetier qui devait produire 250.000
tonnes de pâte kraft blanchie grâce à des investissements publics de 130 milliards
de francs CFA afin de satisfaire la demande interne de 30.000 tonnes par an de
papier d'emballage de grosse épaisseur et de carton, à côté de l'exportation de
pâte de bois vers l'Europe. A l'intérieur d'un rayon de 100 km de San Pédro, un
million d'hectares de forêts étaient disponibles, lesquelles contenaient un volume
brut moyen de 175 m3/ha. Pour un rendement de 150.000 tonnes de pâte de bois,
on avait besoin de près de 500.000 m3 de bois. Cette quantité pouvait être
récoltée dans quatre chantiers, à raison de 10.000 ha par an. Environ la moitié
des espèces d'arbres étaient techniquement considérées comme appropriées pour
la production de pâte de papier. Un barrage fut construit sur le fleuve Sassandra
à Buyo afin de générer de l'électricité pour une liaison ferroviaire de San Pédro
à Man. Quelques 20.000 ha de forêt en bonne condition furent submergées et les
troncs morts sont, jusqu'à ce jour, encore les témoins silencieux de ces projets
ambitieux qui n'ont jamais été réalisés.

Dans les années 70, un périmètre papetier de pas moins de 350.000 ha fut réservé
pour la production de pâte à papier. Une zone pilote fut défrichée et reboisée
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avec des espèces de pins et d'eucalyptus dans la FC de Rapide-Grah. Entre 1975
et 1977 cette région était déjà envahie par quelque 1.600 colons illégaux (Léna et
al., 1975, 1976; Bousquet 1977).

Le port de San Pédro, en construction depuis 1968, fut mis en service en 1971
pour faciliter le développement progressif du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Déjà
en 1973, plus d'un million de tonnes de marchandises furent commercialisées par
ce port, presque uniquement de grumes. La diminution du volume des exporta
tions de bois et l'avortement des projets papetier et ferroviaire ont contribué à la
régression constante des activités de ce port.

Les concessionnaires, peu contrôlés et libres, parmi lesquels se trouvaient depuis
1968 un grand nombre de petits entreprises à capitaux nationaux, intensifièrent
leurs actions dévastatrices. A la suite de pressions politiques, l'actuelle superficie
de la réserve de Taï fut réduite de 75.000 ha lorsqu'elle fut érigée en Parc
National en 1972. L'année suivante 20.000 ha de forêt ruinée furent annexées à
la Réserve de Faune du N'Zo. Bousquet (1978) nous montre dans quelle mesure
la forêt a été exploitée à l'intérieur des limites du Parc National de Taï (Fig. 5.3).
Selon ses estimations la superficie occupée par la forêt secondaire dans le parc
serait de plus de 100.000 ha, principalement à cause de l'exploitation forestière.

Notes

1. La dénomination "Forêt Classée" des pays francophones a été élaborée dans un contexte plus
large que la "Forest ReseIVe" des pays anglophones.

2. Ces contrats "aménagement-exploitation" ont été conclus pour des périodes de 2 (Cm,
Thanry) à 4 ans (SIFCI) afin de renforcer les moyens des services locaux de la SODEFOR
alors que les fonds du PSF n'étaient pas encore disponibles et pour programmer une
exploitation suivant un principe d'aménagement par contenance:

un vingtième de la surface forestière ouverte par an, période d'exploitation sur un
même site limitée à 4 ans, abandon du système de permis temporaire d'exploitation
(PFE) et mise en place d'un loyer qui équivaut à une vente en bloc et sur pied;
plafonnement de la production en fonction de la production biologique du massif
(0,7 ma sur pied/ha/an);
mise en oeuvre de l'exploitation dans les secteurs les plus menacés par le feu et le
défrichement agricole permettant de "sauver" et valoriser du bois qui pourrait être
détrUit et de renforcer la présence du seIVlce forestier dans ces secteurs.

3. DRC (1967) précise qu'au lieu de la surface officielle de 425.000 ha la RéseIVe intégrale de
flore et de faune de Taï mesure réellement 430.800 ha.
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Figure 5.3 Zones de forêt ayant subies l'exploitation forestière. D'après Bousquet (1978).
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L'agriculture
H. van Reuler, K. N'Goran et M. Wessel

Introduction

Vue l'importance de l'agriculture pour la population riveraine du PNT, ce sous
chapitre traite en détail les différents systèmes agricoles pratiqués par les
principaux groupes ethniques, avant de présenter les résultats de recherche menée
dans ce domaine.

Les principales composantes de tous les systèmes pratiqués sont a) la forêt, b) les
cultures annuelles, et c) les cultures pérennes. Dans le système de cultures
annuelles (correspondant aux cultures vivrières) de courtes périodes de culture
alternent avec des périodes plus ou moins longues de jachères forestières; par
contre, dans le cas des cultures pérennes, la forêt est substituée de façon
permanente par des cacaoyer, caféier, hévéa, etc. Quand la fertilité du sol chute
et quand l'enherbement devient trop grave, on met les parcelles en jachère. La
durée de la période de culture et de jachère dépend évidemment aussi bien de
la nature du sol que de la pression foncière.

Une autre composante, qui, d'ailleurs, a pris récemment une ampleur importante,
est la culture de riz irrigué dans les bas-fonds.

L'importance absolue et relative des différentes composantes est fortement liée
à l'accès à la terre, la disponibilité de main-d'oeuvre, les habitudes alimentaires,
tous à leur tour déterminés par l'origine ethnique des agriculteurs. Ainsi, par
exemple, au village de Ponan, la taille moyenne des exploitations est de 20 ha
pour les Guéré, mais de 8 et 10 ha, respectivement pour les Baoulé et les
Burkinabé; mais le pourcentage des terres consacrées aux cultures pérennes (café
et cacao) n'est que de 30% chez les Guéré, pour 80-90% chez les Baoulé et les
Burkinabé.

Le système traditionnel
Le système pratiqué par les Oubi et les Guéré est une agriculture itinérante, dans
laquelle une récolte de riz est suivie par une longue période de jachère forestière.
Chaque année les paysans nettoient, tout en y laissant de grands arbres, environ
un hectare, de préférence de forêt secondaire âgée, du fait de sa fertilité et de
l'absence de mauvaises herbes.

Selon de Rouw (1991), les paysans utilisent une gamme très large de variétés
traditionnelles de riz; les rendements varient de 0,7 à 1,5 tonnelha.

Avant l'introduction de la culture de caféier dans les années 50, la population
autochtone cultivait, pendant la saison sèche, de petites parcelles de riz dans les
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bas-fonds. Comme la période de préparation du sol coïncidait avec celle de la
récolte du café, cette pratique avait disparu; depuis, la pression démographique
et la baisse d'intérêt pour la culture de caféier l'ont fait revivre.

Le système des Baoulé
Dès la fin des années 60, les Baoulé du Centre du pays sont venu s'installer dans
le Sud-Ouest, à la recherche de terres pour y cultiver le cacaoyer. Au début, ils
choisirent les sols profonds et argileux, mais plus tard ils durent se contenter de
sols moins aptes et de superficies moindres. Selon Budelman et Zander (1990),
les Baoulé arrivés avant 1980 possédaient en moyenne 14 ha, mais ceux arrivés
depuis n'avaient que 8 ha. La faible aptitude des sols pour le cacaoyer dans la
région de Taï explique la baisse prématurée des rendements.

L'établissement des cacaoyers est associé aux cultures vivrières; dans le cas des
Baoulé, il s'agit d'igname (environ 5000 buttes/ha, rendement d'environ 7
tonnes/ha), parmi laquelle les semences de cacaoyer sont semées en poquets et
en grande densité. Chaque année 1 à 4 hectares sont ainsi nettoyées et plantées,
jusqu'au moment où toute la terre disponible est utilisée.

Le système des Burkinabé
La plupart des non-ivoiriens sont arrivés après les Baoulé, et ils continuaient de
s'établir alors que l'influx des Baoulé s'était déjà arrêté. Beaucoup d'entre eux
arrivaient sans aucun capital, et venaient pour travailler dans les scieries, chez les
paysans autochtones ou, plus récemment, dans les plantations d'hévéa de la
SAPHo Ainsi, ils se procuraient une parcelle de forêt en vue de s'établir comme
planteurs.

Les pratiques culturales ressemblent à celles des Baoulé: les cacaoyers sont
intercalés avec des cultures vivrières, de préférence le riz, mais aussi l'igname, le
maïs, le manioc et autres.

Lorsque les Burkinabé n'ont plus de terre disponible, ils louent les rizières
abandonnées par les autochtones pour y cultiver du maïs. La période de culture
prolongée retarde la reconstitution de la forêt, et ainsi affaiblit la base écologique
du système traditionnel. Le manque de terre explique également que les
Burkinabé sont disposés à cultiver du riz sur des parcelles envahies par
Chromolaena, ce les autres ethnies ne font pas, soit par manque de main
d'oeuvre, soit parce qu'ils disposent de meilleures terres..

Les cultures vivrières en système de jachère forestière

Mauvaises herbes et culture de riz
De Rouw (1988, 1991a, 1991b) a effectué plusieurs recherches sur le développe
ment et le rôle des mauvaises herbes: effet de la durée de la jachère, effet du
brûlis, action sur les rendements de riz, compétition entre différentes mauvaises
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herbes pendant une période de culture prolongée, dissémination de l'espèce
introduite Chromolaena odorata; ce dernier aspect a été étudié par Slaats (1993)
d'une manière plus approfondie (en prép.):

Les données de de Rouw -confirmées par van Reuler et Janssen (1993)- montrent
une relation inverse entre la prévalence de semences de mauvaises herbes et la
durée de la jachère forestière.

Le nettoyage des parcelles par le feu réduit, selon de Rouw et van Gers (1988),
le nombre de semis d'environ 2000/m2 à lOOO/m2; d'autre part, le feu paraît
favoriser la germination des graines restantes.

L'effet de mauvaises herbes sur le rendement de la variété traditionnelle de riz
"Demandé" a été quantifié par de Rouw (1991, 1992), au stade végétatif comme
au stade reproductif. En absence de "stress" pendant la phase végétative, le tallage
est maximal, avec un nombre de panicules de 40/m2, et le rendement s'élève à 1,6
t/ha. En cas de "stress" modéré, le nombre de panicules tombe, mais un sarclage
pendant la phase reproductive compense le faible tallage par un poids plus élevé
des grains; le rendement est alors de 1,4 t/ha. Cette baisse de rendement est, aux
yeux des agriculteurs, amplement justifiée par l'économie de main-d'oeuvre
(sarclage et récolte).
Cependant, en cas de "stress" sévère occasionné par les mauvaises herbes pendant
les deux phases de développement, les rendements tombent à un niveau très bas,
0,3-0,4 t/ha.
Pour les variétés modernes, un bon sarclage s'impose durant les deux phases de
développement; pour la variété ISDA 6, Slaats (1992) a signalé que deux sarclages
au lieu d'un seul faisait une différence de 2,1 t/ha de plus.

L'effet de mauvaises herbes sur le rendement de riz 'Demandé" va en augmentant
avec le temps: de Rouw (1991) a signalé que durant la première année de culture,
la croissance du riz allait de pair avec celle des mauvaises herbes, dont certaines
s'élevaient jusqu'à 1,70 m. Le sarclage limitait la croissance, mais n'avait pas
d'effet sur le rendement. La seconde année, le riz ne s'élevait qu'à 1,20 m, en
raison de la baisse de fertilité du sol, tandis que la quantité et la taille des
mauvaises herbes s'étaient accrues considérablement. La quantité de semis de
mauvaises herbes produite à la fin de la seconde saison rend impossible la culture
de riz pendant la troisième saison.

En somme, les recherches effectuées ces dernières années ont démontré que les
éléments clefs de la culture traditionnelle du riz pluvial sont: une période de
jachère d'au moins 8 ans, suivie par coupe et brûlis de la végétation, et une seule

• Nous remercions M. Slaats de sa collaboration en la matière
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saison de culture; utilisation de variétés de grande taille; sarclage avant la période
reproductrice.

Etudes de fertilité du sol
Les faibles rendements obtenus par les paysans et des analyses indiquant une
fertilité basse des sols ont dirigé les études vers a) les nutriments qui font défaut
dans le système traditionnel, et b) les nutriments qui permettraient de prolonger
la période de culture. Entre 1986 et 1991, un programme de recherche a été
conduit dans la région comprise entre 20 km au nord et 10 km au sud du village
de Taï. Contrairement à la pratique des paysans locaux, on cultivait pendant deux
saisons (avril-août et septembre-décembre) au lieu d'une, et on employait des
variétés à courte durée végétative (riz: ISDA 6, 120 jours; maïs: Pioneer 3278, 105
jours).

Les résultats ont montré clairement que le phosphore faisait défaut, et que
l'application d'une dose de 15-25 kglha provoquait une croissance maximale du
riz (Van Reuler et Janssen, 1989 et 1992).

D'autre part, des expérimentations ont démontré que dans des toposéquences
représentatives l'application d'engrais n'empêche pas de manière significative la
baisse des rendements au cours des années, et qu'elle ne permet pas de prolonger
la période de culture (Van Reuler et Janssen, 1992).

Afin de déterminer l'impact nutritif des brûlis, la quantité et la composition des
cendres de jachères forestières de différentes durées (4 ans et 20 ans) ont été
analysées (Van Reuler et Janssen, 1991). Curieusement, l'effet nutritif de cendres
provenant d'Une jachère de 4 ans se montrait plus durable que celui de cendres
provenant d'une jachère de 20 ans.

Changements du système de production vivrière
La pression foncière a conduit les paysans à prolonger la période de culture et
à raccourcir la durée de jachère. Ainsi, aux alentours des villages sur la bordure
ouest du PNT, beaucoup de paysans allochtones pratiquent aujourd'hui un
système dans lequel une ou deux années de culture de maïs sont suivies par
seulement deux à quatre années de jachère, que l'on laisse envahir par
Chromolaena odorata. Ce sous-arbrisseau couvre le sol rapidement ce qui
empêche le développement des autres mauvaises herbes, produit une biomasse
abondante et fournit ainsi une épaisse couche de litière ("mulch") qui contribue
à restaurer la fertilité du sol. D'autre part, Chromolaena produit une grande
quantité de graines, et rejette abondamment après la taille; de ce fait, pendant la
période de culture, Chromolaena se comporte comme une mauvaise herbe
envahissante.

A l'avenir, la production vivrière, alternée avec de courtes périodes de jachère
herbacée, est appelée à s'étendre dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pour
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cette raison, l'alternative d'une jachère de Chromolaena a fait l'objet de
recherches détaillées. Les principaux résultats figurent dans le Tableau 5.4.

Tableau 5.4 Culture de maïs et jachère de Chromolaena

Durée de jachère
2 ans 4 ans

Biomasse (mat. sèche, t/ha) 12,9 15,3

Terreau (t/ha) 1,5 6,4

Rendement de maïs (première saison, t/ha)
- sans engrais 2,6 3,8
- engrais N P 5,8 7,0

Rendement de maïs (2-ème et 3-ème saison, t/ha)
- sans engrais 1,6 1,6
- engrais N P 4,8 4,8

Source: Slaats (1993)

Ces résultats ne sont obtenus qu'avec un sarclage effectué 3-4 semaines après les
semailles du maïs; la culture du riz nécessite au moins deux sarclages. Ce qui
explique pourquoi les paysans autochtones, qui, en général, manquent de main
d'oeuvre, ne cultivent pas les parcelles envahies de Chromolaena. Il est aussi à
noter qu'un système basé sur la jachère à Chromolaena ne donne des rendements
acceptables qu'en appliquant des engrais.

La culture du riz dans les bas-fonds

La culture du riz dans les bas-fonds, autrefois pratiquée par les autochtones
pendant la période sèche, fut abandonnée lorsque ceux-ci commencèrent à
cultiver le caféier; la récolte du café ayant lieu également en période sèche, la
culture du riz irriguée fût ensuite abandonnée par manque de main-d'oeuvre.

Avec l'arrivée massive des migrants, dont beaucoup étaient déjà familiers avec la
culture irriguée, ce système a pris un nouvel essor, non seulement en période
sèche, mais pendant toute l'année. Tandis qu'aux alentours du village de Taï cette
reprise n'a débuté qu'en 1990, elle date du début des années 1980 au village de
Djiroutou, environ 100 km au sud de Taï. Dans cette région, la riziculture est
vulgarisée par la Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Cultures
Vivrières (CIDV). La CIDV sélectionne les sites de bas-fond, fournit les
semences et les engrais, et conseille en matière d'irrigation; pour recevoir ce
soutien, la CIDV exige une superficie minimale de 14 ha pour le bas-fond et qu'il
soit cultivé par un groupe de paysans.
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Une étude (Elie, 1991), portant sur 9 cultivateurs de riz à Djiroutou, montre la
relation entre l'année d'arrivée dans la région et la surface de terre disponible.
Les parcelles de riz allaient de 0,2 à 1,0 ha, avec des rendements de 1,5 à 3,0 t/ha.
Le seul autochtone, inclus dans cet échantillon, disposait de surcroît d'un vaste
territoire, principalement couvert de forêt, de seulement quelques hectares de
vivriers et de cultures de rente; les trois migrants arrivés avant 1980 avaient
environ 25 ha à leur disposition, dont une grande partie en cultures pérennes.
Ceux arrivés ultérieurement devaient se contenter de beaucoup moins: les deux
derniers n'avaient que leur parcelle de riz (0,5 et 0,3 ha) et rien de plus.

L'inventaire des bas-fonds susceptibles d'être utilisé en riziculture irriguée n'a pas
encore été effectué; pour la région à l'ouest du Parc, on ne doit pas dépasser cinq
pour cents de la surface totale.

Les premiers développements de la riziculture irriguée à Taï, ont donnés lieu à
des études pédologiques (Van der Gaag ,1989; Zeeman, 1989), et des techniques
culturales (Elie, 1991). De Rouw et al. (1990) ont signalé une transition
intéressante de la riziculture pluviale à la riziculture irriguée: dans une région
maraîchère entre Sakré et Zrigolo, les paysans sèment le riz en système pluvial,
mais avec l'avancement de la saison pluvieuse, les parcelles sont inondées; ce
système requiert une jachère d'environ six ans.

Les cultures pérennes

Caféier
Le café "Robusta" a été cultivé dans l'Espace Taï à partir des années 50: en
général, les conditions écologiques y sont favorables à cette culture de rente.

Les essais conduits à Zagné par l'IRCC ont permis, à partir de 1971, de définir
un mode cultural bien adapté à la zone; le rendement, à une densité de 1333
caféiers/ha, soit 3m x 2,5m, est de l'ordre de 1200 kg/ha de café marchand sans
apport d'engrais, et de 2300 kg avec engrais (IRCC, 1987-90).

D'habitude, on plante du riz, de l'arachide ou de l'igname en intercalaire pendant
les deux premières années après la plantation des caféiers. Si l'on plante les
caféiers à plus grande distance, 10 à 16 m, l'association avec les cultures vivrières
peut devenir permanent, bien qu'après plusieurs années, on rencontre, dans toute
la zone forestière ivoirienne, des problèmes d'enherbement et de carence en
éléments nutritifs (Leduc, 1984).

Les plantations de café ayant débuté il y a 40 ans, certaines parcelles arrivent à
l'âge d'être replantées. Vue la basse fertilité des sols, il faut s'attendre à ce que
les parcelles replantées aient des rendements peu satisfaisants, ce qui est confirmé
par certains paysans de Taï.
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Cacaoyer
Les plantations de cacaoyers à grande échelle ont débuté vers la fin des années
60, avec l'arrivée des Baoulé et, ensuite, des Burkinabé. Elles sont rapidement
devenues la culture de rente prédominante chez les allogènes, d'origine ivoirienne
ou étrangère, grâce aux prix d'achat incitatifs à l'époque.

Les conditions climatiques du Sud-Ouest sont favorables à cette culture, mais la
qualité des sols y laisse à désirer, surtout à l'ouest du PNT, où les sols argileux
ne se trouvent que sur les pentes supérieures, pauvres en phosphate, gravillon
naires, peu profonds (van Herwaarden, 1991). Le cacaoyer demande un sol fertile,
profond, argileux et bien drainé, et de ce point de vue est plus exigeant que le
caféier, le palmier à huile et l'hévéa. Les essais conduits à Zagné, même sous les
conditions optimales de la station d'expérimentation, ont confirmé le faible
potentiel, d'autant plus qu'il n'y a pas d'application d'engrais.

Mis à part les problèmes de sol dans la région à l'ouest du PNT, la faiblesse des
rendements s'explique aussi par le choix des semences et l'insuffisance des
traitements phytosanitaires. Le besoin d'agrandir rapidement les superficies
plantées conduit au semis direct, souvent avec des semences F2 ou F3 provenant
des plantations avoisinantes dont le potentiel génétique est mal connu, au lieu
d'utiliser des plants de pépinière. La protection des jeunes cacaoyers, qui
conditionne une rapide formation des couronnes, est souvent négligée, et les
bananiers plantains (Lachenaud, 1987), les autres cultures diverses ou l'association
des arbres comme Trema guineensis ne garantissent pas de protection aux jeunes
plants contre les insectes, tels que les Ean'as biplaga, les thrips, les cicadelles, les
chrysomèles. Dans les cacaoyères adultes, la lutte contre les mirides est également
insuffisante: les piqûres sur les rameaux entraînent le dessèchement des
frondaisons, suivi d'un vieillissement précoce et d'une baisse des rendements.

Toutes ces contraintes font que dans la sous-préfecture de Taï les rendements ne
sont que de 200 kg/ha, alors que la moyenne nationale est de l'ordre de 500 kg,
et les rendements en station d'essai se situent à 1 500-2 000 kgiha (IRCC, 1987
90). Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que, dans les dix ans à venir, la
moitié seulement des superficies actuelles resteront en production.
Ce pronostic ne concerne pas les cacaoyères au sud de Para et à l'est du PNT,
où les sols et l'entretien sont considérablement meilleurs, et où une nouvelle
hausse des prix pourra conduire à une expansion des plantations.

Hévéa et palmier à huile
Les vingt dernières années ont VU l'établissement d'importantes superficies de
hévéa et de palmier à huile. La superficie plantée d'hévéa dans l'ensemble du
Sud-Ouest était estimée, en 1990, à 16.200 ha (SOGB; Hévégo), dont près de
2.000 ha sous forme de plantations villageoises au sud de Taï, région de San
Pédro; plus au Nord, vers Guiglo, il y a encore 3.000 ha de la SAPH, dont 1.000
en milieu villageois.
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Les plantations villageoises sont encore récentes. Les paysans sont encouragés par
des vulgarisateurs à planter un hectare, en bandes de 16 m de large consacrées
aux vivriers entre des lignes d'hévéa. Ces plantations ne sont pas encore saignées,
mais ailleurs les villageois produisent 1 à 1,5 tlha, contre 2,3 tonnes en régie.

Quant au palmier à huile, toutes les plantations se trouvent dans les régions de
San Pédro et de Tabou. En 1989, on comptait 22 000 ha, dont la 000 ha de
plantations villageoises avec des rendements de 10 à 12 tlha, contre plus de 20
tonnes en régie.

Pour les paysans de la région de Taï, les plantations villageoises d'hévéa et de
palmier à huile pourront offrir une alternative à la culture de cacaoyer, pour
laquelle les conditions de sol sont marginales.

Agroforesterie

L'association et l'interaction de cultures annuelles avec des espèces ligneuses peut
élargir le complexe écologique, dans la mesure où ces dernières ont accès à des
nutriments inaccessibles aux premières. Ainsi, la productivité combinée de
l'association est supérieure à celles des deux catégories séparées, et, de ce fait,
se prête bien aux conditions pédologiques de la région de Taï. En effet, le
système traditionnel peut être considéré comme agroforestier, tant les plantes
ligneuses et herbacées, forestières ou cultivées, annuelles et pérennes sont utilisées
en mélange sur un même champ.

Cependant, jusqu'à présent, une seule recherche a été conduite dans ce domaine.
Budelman (1990) a démontré qu'en utilisant différentes espèces ligneuses comme
support vivant pour l'igname, le rendement de celle-ci en bénéficiait; surtout en
association avec Gliricidia sepium, ce rendement, avec 10 t/ha, dépassait le niveau
habituellement observé dans la région. Mais malgré ces résultats, cette technique
n'a pas été adoptée par les paysans, en raison des contraintes qu'elle comporte,
notamment la nécessité de tailler les ligneux.
Les techniques agroforestières exigent beaucoup de main-d'oeuvre; pour cette
raison elles ne sont adoptées que si leurs avantages sont évidents.

U ne autre recherche impliquant des espèces ligneuses, mais ne relevant pas de
l'agroforesterie proprement dite, concerne la domestication de certaines espèces
sauvages hautement appréciées par la population pour leur bois ou autre produit.
Cette recherche, actuellement conduite par Bonnéhin, concerne deux espèces:
Tieghemella heckelii (Makoré), apprécié pour son bois d'oeuvre et la graisse
produite à partir de ses graines, et Coula edilis, dont les noix sont comestibles (et
très recherchés par les chimpanzés); cette recherche fait suite à des études
préliminaires par Bonnéhin (1992) et van de Put (1990).
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Dans le passé, de nombreux auteurs ont proposé l'agroforesterie comme l'une des
possibilités de reboisement (Catinot, 1984; FAO, 1985), et qui serait utilisables,
notamment, dans des parties de la zone de protection envahies par l'agriculture.
Vooren (1986) a décrit les possibilités d'utiliser les cycles écologiques de la forêt
naturelle à des fins agroforestières. Bonnéhin (1988), après avoir étudié la
problématique de la partie est de la ZP, a conclu que l'agroforesterie apparait la
meilleure approche, face aux déguerpissements manu militari.
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Prospections minières
W.A. Blokhuis

Introduction

Papon (1973) présente des cartes indiquant les principaux gisements de minéraux
dans la région, c'est-à-dire ceux d'un volume ou d'une teneur suffisants pour être
d'un intéfêt économique éventuel (Fig. 5.4 et 5.5). Ces cartes sont suffisamment
éloquentes pour ne présenter ici qu'un brève résumé sur des minéraux d'une
importance économique potentielle.

Les principaux minéraux

Le fer
Les travaux de prospection ont confirmé que dans la région il n'existe pas de gise
ments de fer à haute teneur (de l'ordre de 60% de fer). Ils montrent aussi que
le fer et le manganèse sont souvent associés soit dans le protore (quartzites à
magnétite, grenat et oxydes de manganèse), soit dans les niveaux d'enrichissement
supergène (cuirasses latéritiques enrichies en fer et manganèse).

Si l'on prend en considération des minerais à plus faible teneur, de l'ordre de
40% de fer, deux zones d'un intérêt possible surgissent (Fig. 5.4): un minerai de
fer sédimentaire dans une zone littorale auprès de Monogaga, et des quartzites
ferrugineux au Mont Gao dans le domaine de Man. En outre, une région à l'ouest
de Taï mériterait d'être étudiée.

Le manganèse
Il existe des indices de manganèse d'âge éburnéen et d'âge libérien formés par
des quartzites riches en fer. En 1973, Papon considérait qu'aucun de ces indices
ne laissaient espérer des teneurs assez fortes pour pouvoir présenter un certain
intérêt. Seuls les indices situés au sein de l'unité éburnéenne Hana-Lobo et qui
n'ont jamais été étudiés en détail mériteraient d'être réexaminés, si d'importants
besoins en manganèse permettent un jour d'exploiter les minerais nettement
moins riches que ceux tolérés actuellement.

La bauxite
L'indice le plus important de bauxite se situe à l'une des sources du fleuve San
Pédro. Il s'agit des fragments abondants de cuirasse bauxitique démantelée. Le
tonnage à vue pourrait être estimé à 400.000 T de bauxite à 50% d'alumine.
L'épaisseur de la formation n'était pas connue en 1973. La plupart de gisements
se trouvent entre l'amont du fleuve San Pédro et le village Grabo, dans une zone
située à cheval sur la partie sud de l'unité géologique Hana-Lobo et l'arrière pays
de Tabou.

142



o 1I..oê~,on~ i PO",,·,b.\a"
d. ~"ume ",'rs, d~ Ç'Q.r i

~~s~e \"Q ",tur : qu ~I'\"z.,r~

Çerru ~;n-.ux

R..a~;on" d~s~eu ~.f' ordr,

d',n'ré('t,t c.rCl'~'l.a,..f

c:::::::J R~~.'On" l'''-,'''O,f" r our

re<:.\-.erchUâl ;",t"""Qnt"

44. "0 dUlt\\"e

f("'ob~'o,\;T'~ Ç:a.'b\e.,

SUD-OUEST
DE LA

COTE D'IVOIRE

Echelle:1/1s00 000

Figure 5.4 Situation des réglons à minerai de fer à basse teneur et région à revoir pour bauxite
dan le Sud-Ouest. D'après Papon (1973).

L'or
L'or en traces est relativement fréquent et presque général dans les alluvions du
domaine Sasca, mais du point de vue économique, il semble qu'aucune possibilité
d'exploitation mécanisée d'or alluvionnaire ne soit à espérer. Les zones qui
pourraient faire l'objet de modestes études complémentaires sont la région de la
Néro (tributaire du Cavally un peu au nord de Tabou), une partie de l'unité
Hana-Lobo, c'est-à-dire une zone au nord et au sud de la Sassandra, et la zone
de Youkou au sud de Djiroutou (Fig. 5.5).

143



SUD_OUEST

DE LA
COTE D'IVOIRE

"

~ POUf' Or

~ Pour C""""e

[!!J Pour Colo ..... bt>.t"a"r.11;t-e

[Q Pou (' CC!lss' ré ("1 t-ll

[!!J Pou", Barytln~

(TIJ Pour f'\OI'"l"\'b

[TI Pour Fluor;nQ

forO" a ~l on, Ci!l\arn~ral'Y)or_

-ph~q\H!S. Anc..'Qn .... u. ro~he.s

rlurQn,~ue'!lo pr<:l'oa'b\e.s p~ur

-.r"e ta.Jorb\'\e'So p~"" r nh_

-ne'ra\ls~hon. en sul~u~

,.

--~

Mo

~ \<OlJt'\c:l"i..ou

Sa ... Ptdro

Figure 5.5 Situation des zones à prospecter pour différents minéraux dans le Sud.Ouest.
D'après Papon (1973).

Le diamant
Des découvertes de diamants ont été signalées à diverses époques, mais sans
grands renseignements précis. Il y auraient des gîtes diamantifères le long du
fleuve Sassandra et quelques-uns de ses tributaires (la Lobo, la Niabo), qui sont
probablement originaires des kimberlites de la région de Séguéla. L'existence
d'autres origines n'est pas à exclure vu le fait que des diamants ont été trouvés
dans la région de Toulépleu-Ity et le long de la Débé, affluent du Cavally à l'ouest
de Zagné.
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Le molybdène
Le molybdène a toujours été rencontré dans le Sud-Ouest sous forme de
molybdénite. Ce minerais existe principalement dans des zones de contact
métamorphique. Quelques gîtes pourraient avoir une importance économique.
Papon indique surtout la région de Toulépleu-Ity et une zone au nord de
Duékoué.

L'étain
L'étain se rencontre toujours sous forme de cassitérite dans les concentrés
alluvionnaires et dans des pegmatites liées soit aux granites à deux micas, soit aux
granites leucocrates à tendance alcaline. Les indices de cassitérite trouvés au sein
des unités volcano-sédimentaires de Toulépleu-Ity et de Louga-Kounoukou
pourraient être intéressants. Joints aux indices d'or, de molybdénite, de cuivre et
d'autres minéraux qui se trouvent dans les mêmes zones, ils témoignent peut-être
d'activités magmatiques gîtologiquement favorables.

D'autres minéraux
Papon (1973) mentionne un grand nombre d'autres minéraux qui n'ont pourtant
qu'une importance économique réduite. Du cuivre peut apparaître dans des unités
volcaniques et volcano-sédimentaires, où sa présence coïncide souvent avec celle
de l'étain, de l'or et d'autres minéraux.
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6 POLITIQUE DE CONSERVATION

J. Esser

La législation

Historique

En 1926, la région du Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire fut mentionnée pour la
première fois dans le contexte de conservation de la nature: un "Parc-Refuge"
fut créé dans la région forestière du Moyen-Cavally et du Bas-Cavally avec une
superficie de 960.000 ha.

En 1933, lors d'un Congrès International à Londres, le "Parc-Refuge" fut
transformé en "Réserve Spéciale de Faune", et obtint en 1955 le statut de
"Forêt Classée". Un an plus tard, la superficie fut réduite à 425.000 ha et le
statut de "Réserve intégrale pour la Flore et la Faune de Tai"! adopté pour cet
espace protégé (Arrêté no. 65-87 du 7 août 1956). C'est la première fois que le
nom de la bourgade de Taï est associé officiellement à la Réserve, dont le
statut devient celui d'une réserve totale de faune avec maintien de quelques
droits d'usage (Bousquet, 1977).

En 1972, la Réserve est partagée. Les parties centrales et sud d'une superficie
d'environ 350.000 ha furent érigées en "Parc National de Tai"' (Décret no. 72
544 du 28 août 1972), et la partie nord (72.700 ha environ) obtient le statut de
"Réserve partielle de Faune du N'zo" (Décret 72-545 de la même date): la base
de ces décisions étant la loi sur la protection de la faune et l'exercice de la
chasse de 1965. En mars 1973, sur pression de l'exploitation forestière qui
s'exerce dans la Réserve partielle de Faune, celle-ci est agrandie de 20.000 ha
aux dépens du Parc National.

Depuis 1978, le Parc National de Taï fait partie du réseau international de
"Réserves de la Biosphère" et fut inscrit, en 1982, sur la "Liste du patrimoine
naturel mondial de l'Humanité" de l'UNESCO.

Situation actuelle

En 1977, une "zone périphérique de protection" d'une superficie de 66.000 ha
fut créée à l'ouest et au nord-est du Parc pour appuyer son objectif qui est "la
conservation permanente de l'Ecosystème forestier naturel dans un intérêt
scientifique et éducatif, au profit, à l'avantage et pour la récréation du public"
(Décret no. 77-348 du 3 Juin 1977). Cette zone a le statut d'une "réserve
partielle de faune". En 1983, une "zone de protection d'aménagement" d'envi
ron 18.000 ha fut créée au sud-est du Parc (Arrêté Ministère des Eaux et
Forêts no.9 du 11 mai 1983). Cette zone n'a pas le statut de réserve partielle
de faune, ni celui de Parc National; son statut n'est pas clairement défini.
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IBien que la loi interdise, entre autre, toute activité agricole dans la zone
Ipériphérique de protection, des agriculteurs s'y sont installés dans des campe
Iments provisoires. Les autorités compétentes ont longtemps toléré cette
1

limplantation agricole, jusqu'à 1988 quand certains campements ont été détruits
Ipour décourager l'extension de la colonisation de cet espace.

Dans le passé le statut des deux zones de protection a donné lieu a des vives
controverses concernant leur statut. Il s'agissait de savoir si les deux zones
appartenaient de facto au Parc. Afin de clarifier la situation et d'éviter que les
querelles s'enveniment, les autorités concernées devraient se pencher sur cette
question. L'uniformisation du statut légal des zones de protection est d'impor
tance pour fixer leur rôle dans le cadre d'un projet d'aménagement du Parc
National.

Le fait que les autochtones (Guéré et Bakwé) aient vendu des parcelles de
forêt aux allochtones démontre qu'ils se considèrent, selon le droit coutumier,
propriétaires de la forêt. Cependant, selon le droit moderne, la propriété en
revient à l'Etat. Cette controverse est bien connue d'autres pays africains et
continue à provoquer des querelles foncières fréquentes. Jusqu'à aujourd'hui
ce problème n'est pas résolu, bien que des paysans aient reçu des attestations
signées par le sous-préfet ou d'autres représentants de l'administration centrale
précisant qu'ils avaient la propriétaire coutumière d'une parcelle de forêt.
C'est dans le même sens que l'Etat distribue des parcelles de Forêt Classée
aux particuliers ou aux groupes de personnes à des fins d'une utilisation
agricole, sans, pour autant, procéder au déclassement (exemple de la Forêt
Classée de Duékoué).

Il serait souhaitable de clarifier ces questions pour créer une situation juridi
que non équivoque qui tienne compte des droits traditionnels et de la situation
économique et sociale des populations riveraines du Parc.

Situation administrative

Depuis 1988, l'intégralité de la gestion ct de la protection du PNT a été
confiée par décision ministérielle à la Cellule d'Aménagement du Parc Natio
nal de Taï (CAPNT). Comme pour les autres Parcs Nationaux dotés d'une
structure administrative décentralisée, la CAPNT dépend directement de la
Direction de la Protection de la Nature au sein du Ministère de l'Agriculture
et des Ressources Animales à Abidjan. Le siège de la CAPNT se trouve
actuellement à Taï, mais serait sur le point d'être retransféré à Soubré, où il
était situé avant 1988. Autour du PNT, six autres postes de contrôle sont
implantées à Djidoubayé, Zagné, ADK/ Buyo, Soubré, Dogbo et Djirouto
(Fig. 6.1), regroupant quelques 70 gardes forestiers et auxiliaires qui dépen
dent du siège de Taï.
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Figure 6.1 Locahsation des postes de contrôle autour du Parc National de Taï.
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Les compétences et les tâches de la CAPNT vrs-a-vrs d'autres structures
administratives ne sont pas exactement définies. Comme les postes de contrôle
sont répartis sur cinq différentes sous-préfectures, l'obtention des ordres de
mission pour les déplacements dans une autre sous-préfecture est soumise à
l'accord des sous-préfets respectifs. La présentation des braconniers devant un
tribunal est également compliquée par la situation du PNT à cheval sur deux
régions administratives, l'Ouest et le Sud-Ouest. Ces découpages du PNT
conduisent donc actuellement à des procédures administratives complexes et
inefficaces.

Rôle de la population

Situation historique et actuelle

La situation démographique de l'Espace Taï est caractérisée par une croissan
ce galopante due à l'immigration d'autres régions du pays et des pays avoisi
nants. Actuellement, la région doit faire face à la venue de milliers de réfugiés
qui ont quitté le Libéria depuis le début de la guerre civile en 1989.

Durant les années 1975 à 1990, la population humaine de l'Espace Taï a été
multipliée par 7 (sans prendre en compte les réfugiés Libériens). Face à cette
véritable "marée humaine", les autorités nationales semblent impuissantes,
puisqu'aucune mesure n'a été prise à court ou moyen terme. Cependant, des
solutions pratiques semblent actuellement inexistantes.

La migration vers la région s'est réalisée en plusieurs vagues (voir Chapitre 4),
qui furent, entre autres causes, provoquées par la mise en place des program
mes et actions du Gouvernement national. Il s'agissait notamment des pro
grammes ARSO (Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest)
et de la construction des barrages de Kossou (au nord de Yamoussoukro) et
de Buyo (nord-est du PNT). Dans tous ces cas, les autorités concernées ne
disposaient pas de plans adéquats pour l'insertion des migrants dans l'écono
mie régionale ou locale. Confrontés à une telle situation, les migrants s'instal
laient sans aucune planification ou instruction de l'administration nationale ou
régionale. Ce manque de planification n'a pas seulement favorisé une colonisa
tion anarchique, mais également causé des frictions et problèmes sociaux entre
les divers groupes ethniques, et conduit dans quelques zones à une pénurie des
terres cultivables et une pression accrue sur les ressources naturelles du Parc
et de ses environs immédiats.

L'expérience acquise dans l'établissement des aires protégés dans le monde
entier a clairement démontré que la participation des populations locales,
directement ou indirectement affectées est cruciale. Il semble que ce principe
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n'ait cependant pas été suivi scrupuleusement lors de la création du Parc et de
ses zones de protection. Les populations avoisinantes proclament que leur
concertation était rudimentaire ou inexistante. Cependant, l'administration
semble convaincue d'avoir agi selon les procédures et lois existantes. Pour
rectifier cette situation ambiguë, il est plus que nécessaire qu'un dialogue
permanent soit instauré avec la population riveraine; non uniquement en cas
de litiges, mais également concernant des décisions à prendre.

Un cas précis qui se présente actuellement est celui de la délimitation, du
statut légal et de l'utilisation future des zones de protection. Ici, il faut prendre
en considération non seulement la situation légale existante, mais également la
situation conventionnelle antérieure. Comme mentionné dans le paragraphe
précédent, l'occupation antérieure à la date de création de ces zones de
protection et les implantations illicites nouvelles ont longtemps été tolérées, ce
qui n'a pas favorisé la compréhension de la fonction et du statut de ces zones
par la population.

Recommandations

*

*

*

*

*

*

Freiner toute nouvelle forme d'immigration dans la région, surtout dans les
zones critiques en bordure occidentale du Parc;
Effectuer une planification régionale de l'affectation des sols impliquant
tous les groupes d'utilisateurs;
Clarifier le droit foncier et accorder des titres de propriété aux paysans en
bordure du Parc afin de verrouiller l'occupation des sols;
Initier un dialogue permanent entre l'administration responsable du Parc
et les populations riveraines;
Initier des programmes agro-silvo-pastoraux (élevage de gibier, domestica
tion des arbres fruitiers sauvages, apiculture, reboisement etc.) avec une
approche participative et une relation étroite avec les actions de conserva
tion;
Intensifier les recherches scientifiques sur les possibilités d'amélioration
des cultures, utilisation des jachères, réhabilitation des terres abandonnées,
utilisation des produits forestiers non-ligneux.
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Rôle des organismes nationaux et internationaux

Dans le passé plusieurs organismes menèrent des projets ou activités dans
l'Espace Taï. Au niveau national, il s'agissait surtout des activités des Mi
nistères de l'Agriculture, de la Recherche Scientifique, de la Santé et des
services d'extension de la CIDV, SAPH, SATMACI, Palmindustrie avec des
opérations dans le secteur agricole. Au niveau international, il s'agissaient
essentiellement des programmes du MAB-UNESCO, de l'ORSTOM, de
Tropenbos, de GTZ/ FGU-Kronberg, KfW, WWF, des Centres Néerlandais et
Suisse d'Adiopodoumé et divers projets des Universités de Wageningen,
Zürich, Rome, Paris VI, Stirling, Würzburg..... Au niveau national, la SODE
FOR s'est engagée récemment dans la région avec des programmes
d'aménagement des Forêts Classées du Sud-Ouest (Haute-Dodo, Cavally,
Débé-Goin, Duékoué, Niégré) et la BAD relancera des projets d'amélioration
des infrastructures dans la région Ouest. L'UNHCR coordonne les program
mes de support au réfugiés.

Les institutions et organisations mentionnées se sont engagées dans des
domaines différents. Pour la conservation du Parc les projets GTZ/FGU·
Kronberg (Etat actuel du PNT et propositions visant à sa conservation) et
WWF (Development Plan for Taï National Park) étaient les plus importants.
Le projet GTZ/FGU-Kronberg a fait plusieurs recommandations pour l'amé
nagement du Parc, dont la plus importante était la création d'une zone de
protection. Le projet du WWF était le premier qui est directement intervenu
dans l'aménagement et la pratique de protection du Parc et ses zones de
protection (système de surveillance, achat de matériaux et véhicules, sensibili
sation, mesures de délimitation etc.). En 1992, la GTZ et le KfW ont initié le
projet "Conservation du Parc National de Tai" qui apportera une assistance
technique et financière.

Dans le domaine scientifique les projets de l'ORSTOM, Tropenbos, MAB
UNESCO, Centre Néerlandais, Centre Suisse et l'Institut d'Ecologie Tropicale/
U niversité d'Abidjan se sont essentiellement déroulés dans l'aire réservée à ces
activités, 20 km au sud-est du village Tai dans le bassin versant de
l'Audrénisrou, où une station de recherche a été construite et entretenue par
le Ministère de la Recherche Scientifique.

L'impact que ces différents projets ont eu, et vont probablement encore avoir,
sur la conservation du PNT est difficile à estimer. Les projets GTZ/FGU
Kronberg, WWF, GTZ/KfW, ayant comme objectif direct la protection et con
servation de la nature, devraient avoir un effet bénéfique. On peut également
supposer que toutes les recherches scientifiques qui ont été effectuées dans le
Parc ont contribué à travers la publication de leurs résultats soit à renforcer la
réputation internationale du PNT, soit à guider les orientations de l'aménage-
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ment. L'intervention des organisations internationales humanitaires dans le
cadre de la guerre civile au Libéria est sujette à controverses quant à la
conservation du PNT. Pour son action humanitaire, l'intervention doit recevoir
un appui total, mais l'effet sur la conservation de la nature pourrait être
négatif. Les organisations humanitaires ont, par exemple, fourni aux réfugiés
des matériaux de construction pour des cases, ce qui aidera à les loger, mais
pourrait également les inciter à s'installer définitivement. Une augmentation de
la pression démographique sur le Parc pourrait en être le résultat.
Porter un jugement sur les activités agricoles des diverses organisations qui s'y
attachent paraît difficile. L'effet pourrait être bénéfique si les services d'exten
sion étaient plus efficaces dans le développement des méthodes d'une agricul
ture permanente et soutenue.

Dans le passé, la coordination des activités et projets des différents bailleurs
de fonds et organisations était quasi inexistante, non seulement dans le
domaine scientifique, mais aussi et surtout au niveau des projets pratiques.
Une telle coordination est indispensable pour pouvoir corriger les actions qui
ont une influence directe ou indirecte sur le Parc. Il est tout de même inadmis
sible qu'un Ministère puisse donner une autorisation pour l'orpaillage sans
savoir que la concession se situe à l'intérieur d'un Parc National. L'importance
économique et écologique de l'espace polarisé par le PNT et la réputation
internationale de ce Parc en dépendent en grande partie. Une priorité des
activités et une coordination stricte au niveau national et international seraient
à recommander.
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7 ESSAI D'INTEGRATION

1ntroduction
AP. Vooren

Le but de toute intégration est d'atteindre un stade élevé d'organisation et de
structuration à partir des éléments séparément disponibles. Une intégration
des résultats de recherche devrait, dans sa forme idéale, permettre d'atteindre
un niveau de compréhension des phénomènes étudiés qui dépasse le niveau
atteint par une simple juxtaposition des données obtenues indépendamment.
Cependant, comme cela a déjà été stipulé dans la présentation des résultats de
recherche du Projet Taï (Guillaumet et al., 1984), il est rare qu'on puisse
intégrer les résultats des disciplines aussi éloignées que la santé rurale et la
géologie tectonique, ou l'hydrochimie et l'ethnobotanique, sans qu'un plan
d'intégration n'ait été ftxé au préalable.

Autre constatation importante pour un essai d'intégration est que les connais
sances acquises dans le Sud-Ouest l'ont été dans le cadre des programmes à
caractère et orientation très différents. La plupart des données proviennent:
1) des grands programmes axés sur le développement industriel, infrastruc

turel et agro-industriel à échelle régionale (ARSO);
2) d'un programme multidisciplinaire orienté sur la problématique de la

transformation du milieu naturel par intervention humaine à échelle
locale (Projet Taï);

3) d'un programme pluridisciplinaire sur les modes d'utilisation des terres
principalement à l'échelle villageoise (Programme UAW/Tropenbos).

On s'aperçoit qu'au cours des années les objectifs et méthodes de la mise en
valeur et de l'aménagement de l'espace planifiés ont considérablement évolué.
C'était, au cours des années 60 et 70, encore pratique courante de concentrer
les efforts dans des grands projets d'aménagement régionaux avec planification
centralisée; cette voie a ensuite été abandonnée (à cause des coûts exorbitant
et de résultats controversés) pour faire place à une approche qui met l'accent
sur les collectivités locales avec une tendance actuelle vers l'autogestion des
espaces villageois ou terroirs. Certes, les données de base provenant de ces
différents programmes sont transposables, sans pour autant être extrapolables
à une autre échelle, mais leur vocation d'utilisation très diverse contrarie tout
autre effort d'intégration plus performant.

Dans ce chapitre, on progressera par recoupement d'informations sectorielles
pour autant que cela apporte une plus-value aux informations présentées dans
les chapitres précédents. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif de toutes les
interfaces imaginables entre disciplines, mais d'une analyse intersectorielle
approximative, qui tentera de dégager quelques grands traits signiftcatifs.
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1nteractions milieux physique - biotique
A.P. Vooren

Les relations dans la biosphère entre matières inertes et êtres vivants sont
multiples et des plus complexes. Pour une analyse détaillée, il est important
d'adopter une structure hiérarchisée qui permette le découpage du paysage en
unités structurellement homogènes qui, tour à tour, permettent d'analyser les
interactions à différentes échelles spatio-temporelles. Cette démarche d'indivi
dualisation du paysage est effectuée par chaque discipline selon ses caractéris
tiques. Ainsi sont constituées des zones climatiques, zones géomorphologiques,
unités pédo-géographiques, bassins versants hydrologiques, formations
végétales, communautés animales...., qui ont déjà été abondamment décrits et
commentés dans les chapitres 2 et 3. Il est évident que ces différents décou
pages ne favorisent pas l'adoption d'une ou plusieurs unités qui intègrent
toutes les qualités pour satisfaire chaque spécialiste. Deux efforts, qu'il
convient de présenter brièvement, ont cependant été entrepris au cours des
études menées dans le Sud-Ouest pour surmonter ce problème complexe de
différenciation d'organisations paysagiques.

Dans le cadre du programme MAB-UNESCO "Projet Tat', Richard et al.
(1977) et Beaudou et al. (1978) ont introduit une méthode d'analyse du milieu
naturel qui repose sur une langage transdisciplinaire pour décrire des éléments
structurellement homogènes. L'unité distinctive élémentaire adoptée, nommée
"hoplexol", correspond au volume structurellement homogène d'un horizon
pédologique ou d'une strate botanique dont sont décrits les composants du
milieu naturel en prenant en compte leur importance relative dans l'espace.
Mise à part la création de néologismes qui n'a pas facilité l'acceptation de la
méthode, l'introduction d'une seule typologie pour le substrat et son couvert
végétal s'est montrée utile pour une description de petites parcelles différentes.
Cependant, son extension spatiale à une organisation naturelle d'ordre supé
rieur n'aboutit ni à une conceptualisation nouvelle sur le plan intégrateur, ni à
développer une typologie nouvelle du paysage.

Au niveau d'organisation paysagique où la méthode précédente n'arrive pas à
se débarrasser de son isolement parcellaire, une autre méthode, appliquée par
de Rouw et al. (1990) dans le cadre du programme UAW(fropenbos, introduit
l'unité distinctive élémentaire "unité des terres". De nature strictement carto
graphique, cette unité est caractérisée par une combinaison spécifique de la
lithologie, de la forme du terrain, du sol, du bilan hydrique et de la végétation
naturelle et/ou du type de culture pratiqué. Il s'agit, en quelque sorte, de
superposer cartographie des sols, typologie géomorphologique et cartographie
végétale pour établir des unités des terres structurellement homogènes.
Essentiellement cartographique, cette méthode souffre quelque peu d'un
manque d'identité descriptive et les unités des terres restent largement abstrai-
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tes. Bien qu'il serait tentant, du point de vue méthodologique, d'étudier la
complémentarité de ces deux démarches, il est ici plus spécifiquement utile de
comparer leurs résultats sur le plan intégrateur des milieux physiques et
biotiques.

L'application de la première méthode, principalement par des équipes de géo
graphes, botanistes et pédologues, n'a pas permis d'expliquer les rapports
entre sol et végétation. Il en n'est pas de même pour le modelé et le degré de
déclivité des versants, qui, tout en jouant sur le type de drainage, influencent la
composition et la structure de la végétation. C'est essentiellement la topo
graphie qui régie, il est vrai, à travers le sol, les conditions du milieu.' Les
raisons d'une telle conclusion semblent liées aux constatations importantes
présentées dans une contribution de Koli Bi (1984) qui, en outre, résument
l'essentiel des interactions apparentes:
"L'inadéquation entre la structure de la végétation forestière et les sols fait
penser que les rapports établis entre l'enveloppe topographique et le contenu
milieu sont influencés par des héritages géomorphologiques......Cette partie de
la forêt du Sud-Ouest peut être comprise comme la juxtaposition d'une forêt
de type équatorial sur un ensemble modelés/sols de type tropical [caractères
gras d'origine]. On peut donc supposer une dynamique de reconquête fores
tière dans des conditions bioclimatiques qui ont dû être différentes de celles
qui règnent actuellement." (voir chapitres 2 et 3).

Dans les conclusions formulées par de Rouw et al. (1990) cette constatation
apparaît sous une autre forme, mais peut être interprétée de la même manière:
"The mature forest vegetation changes characteristically with changes in water
availability. This is shown in a graduaI transition in species composition along a
slope, and by the fact that species groups occurring in the valley bottoms in the
northern part are found on crests and upper slopes in the southern part where
rainfall is higher." ...."Differences in soils (and geology) therefore have an effect
on vegetation comparable with that of rainfall: rainfall and edaphic water are
to sorne extent interchangeable."

Ces conclusions convergentes obtenues avec des méthodologies différentes,
l'une essentiellement descriptive, l'autre cartographique, illustrent parfaitement
que le niveau intégrateur par excellence ne se situe ni au niveau d'une petite
parcelle, ni au niveau d'une unité des terres abstraite, mais plus vraisemblable
ment au niveau intermédiaire qui est celui d'une topo-séquence ou catena.
L'importance du modelé a été suffisamment reconnue dans toutes les études
conduites sur le milieu naturel dans le Sud-Ouest, pour qu'il soit encore besoin
d'insister sur les interrelations qui s'y présentent.
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Interactions milieux naturel - humain
W.M. Docters van Leeuwen

L'influence de l'homme sur son environnement constitue le fil conducteur des
recherches qui ont été conduites au cours des dernières vingt années dans
l'espace influencé par le Parc. L'attention que mérite l'impact humain sur le
milieu naturel dans le cadre de la sauvegarde du Parc est incontestable. Aussi,
il n'est pas étonnant de constater qu'un grand nombre d'études spécifiques ont
été consacrées à ces aspects qui, dans le cadre du recueil des connaissances,
ont été largement commentés dans les chapitres 3, 4 et 5. Il serait vain d'essay
er d'intégrer ces aspects plus qu'ils ne l'ont été auparavant dans les nombreux
documents et rapports consacrés particulièrement à la conservation du Parc.
Par contre, par le biais de la dominance des aspects de conservation sur les
aspects de développement, les influences que peuvent avoir les modifications
de l'environnement sur l'homme ont été quelque peu négligées. Ici, nous
tenterons de les mettre plus en perspective par rapport aux évolutions
prévisibles de l'état de santé des populations et l'effet catalyseur que cela
pourrait avoir sur la dégradation de l'environnement.

La situation sanitaire d'une population est largement déterminée par trois
groupes de facteurs interdépendants: 1. la structure et la dynamique démo
graphiques; 2. les conditions socio-économiques; 3. la qualité du cadre de vie.

1. Le caractère explosif de la croissance de la population durant les der
nières trois décennies, principalement par l'arrivée d'un grand nombre
de migrants dont la majorité est constituée par des jeunes adultes âgés
de 20 à 40 ans, permet de prévoir une future croissance naturelle
accélérée de la population. Une des conséquences directes en serait une
situation sanitaire encore plus précaire avec un risque accru de la
prévalence des parasitoses intestinales et d'autres affections infectieuses
diffusées par voie faeco-orale, comme la poliomyélite. L'autre consé
quence est la demande accrue d'aliments, qui peuvent être produits soit
par extension de l'aire de production actuelle, soit par intensification
des modes de production avec ou sans introduction de nouveaux
systèmes de culture (riz irrigué, pisciculture). Ces changements peuvent
avoir des répercussions importantes sur l'état de santé général.

2. L'économie locale dépend en grande partie de la production de café et
cacao, dont les cours se sont effondrés. L'introduction récente des
plantations villageoises d'hévéa ne peut servir de recours à court terme
à cause des frais élevés d'installation et de la longue période avant
production. Par conséquent, un prolongement de la baisse du pouvoir
d'achat de la population est à prévoir dans l'immédiat. Les infrastructu
res scolaires et sanitaires ne répondant pas aux besoins dans les envi
rons du Parc, il est à craindre, qu'avec une dégradation de la situation
alimentaire, les conditions soient réunies pour une aggravation générale
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de l'état de santé et de l'éducation de la population. Pour les groupes à
risques, notamment les enfants en bas-âge, ceci pourrait conduire à un
état de sous-alimentation avec toutes ses conséquences sur le dévelop
pement des capacités intellectuelles. Une baisse de revenus entraîne
généralement une baisse du taux de scolarisation, qui, particulièrement
pour des filles, aura des effets négatifs à long terme sur l'acceptation
des mesures de contraception et ainsi sur les taux de croissance de la
population. La présence de multiples groupes ethniques et un nombre
élevé de réfugiés libériens dans l'agglomération de Taï peut en outre
être une source de querelles foncières, si la quête des terres cultivables
s'intensifie après cessation de la distribution des vivres par la Haute
Commission pour les Réfugiés.

3. Il est à craindre que les derniers lambeaux de forêt dans les zones de
cultures disparaissent avec l'accroissement de la pression foncière et des
besoins en matériaux de construction, que les périodes de jachères
soient de plus en plus réduites avec pour conséquence une réduction
plus importante de la fertilité et un risque accru d'érosion. L'intensifi
cation des cultures avec l'extension de la riziculture irriguée de bas
fonds et la création d'étangs pour la pisciculture risquent d'augmenter la
transmission des maladies vectorielles, d'abord le paludisme, ensuite
probablement schistosomiases. Une gestion adaptée de ces plans d'eau
semi-permanents s'impose, si l'on veut éviter une aggravation de l'état
de santé de la population.

Les effets négatifs d'une telle dégradation de la situation samtaIre sur l'envi
ronnement local auront également des répercussions sur les possibilités de
conservation du Parc. Il est hautement improbable que la pression démograp
hique diminuera dans sa périphérie. Pour répondre à une demande accrue de
nourriture un plus grand effort physique sera exigé dans la production vivrière,
p.ex. dans l'aménagement des bas-fonds pour la riziculture irriguée et des
étangs pour la pisciculture. Cependant, une population, exposée à une multitu
de de maladies infectieuses, ne peut fournir un tel effort supplémentaire de
travail (Garcia, 1981). Elle est contrainte à employer des méthodes qui
pouvaient, auparavant, garantir le plus grand rendement de production avec
l'investissement d'un minimum de travail, comme le montre une expérience au
Paraguay, avec l'abandon de la riziculture irriguée et le retour de la culture sur
brûlis après une infestation de paludisme (Conly, 1975). Dans l'espace polarisé
par le Parc tous les facteurs sont déjà réunis pour qu'une telle situation puisse
se produire.

Notes

1. Ces phénomènes ont été suffisamment décnts dans le Sud-Ouest pour ne plus être exposés
en détail ici (voir les chapitres précédents et, pour la méthodologie, par exemple Kahn,
1983).
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8 PERSPECTIVES

E.r. Riezebos

Introduction

La forêt tropicale située dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire date d'au moins
10.000 ans. Jusqu'à une époque relativement récente (fin du 19ème et début du
20ème siècle) aucune menace sérieuse ne pesait sur elle. Une présence
humaine peu dense, malgré l'arrivée des premiers navigateurs-commerçants,
permettait à chacun de puiser dans les ressources naturelles abondantes, faune
et flore, sans risquer de mettre en péril un équilibre écologique. Il faut dire
aussi que la traite des esclaves avait réduit de façon importante les populations
autochtones de la forêt.

Mais au cours de ce siècle, deux facteurs vont occasionner un boom démogra
phique: l'un d'ordre médical, l'autre économique. Les progrès de la médecine,
surtout dans les pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire,
aboutissent rapidement à une baisse spectaculaire de la mortalité, tandis que le
taux de natalité reste inchangé. Ainsi le taux de croissance naturelle progresse
de 3% par an ou plus.
Dans le même temps, les pays du Nord, en pleine croissance économique,
expriment de fortes demandes de bois à partir des années 30, et de cacao,
café, caoutchouc, huile de palme à partir des années 50 et 60. Toutes les
conditions d'un déséquilibre sont réunies. Dans ces conditions, un espace
relativement inoccupé comme le Sud-Ouest ivoirien devient un pôle d'attrac
tion.

Dans les années 70, la région connaît une immigration, aussi bien orgamsee
que spontanée, de planteurs venus d'autres régions de Côte d'Ivoire et des
pays du Sahel (voir chapitre 4). En l'espace d'une dizaine d'années, la popula
tion quintuple. Dans nombre de villages la proportion des autochtones tombe
au dessous de 10%.
Au début, ces migrants furent bien accueillis par les autochtones, qui voyaient
là une occasion d'agrandir leurs exploitations par l'arrivée de main-d'oeuvre et
surtout de passer d'une culture vivrière à une culture de rente. Cependant les
terres vacantes se faisant plus rares, les parcelles cédées atteignirent des
surfaces de plus en plus réduites; vers la fin des années 80 elles étaient de 3 à
5 hectares, assez pour entretenir une culture vivrière, mais insuffisantes pour
développer une culture de rente. Cette dernière devenant d'ailleurs moins
rentable à cause de la baisse des cours mondiaux du café et du cacao.
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En 1990, l'arrivée massive de réfugiés libériens (environ 15.000 dans la seule
sous-préfecture de Taï), ayant des liens de parenté avec les habitants autoch
tones de la rive est du Cavally allaient aggraver le problème foncier, surtout
sur le territoire étroite compris entre le Cavally et la rive ouest du PNT, et
notamment dans la sous-préfecture de Taï où les réfugiés représentent environ
un tiers de la population totale. Aujourd'hui, un certain nombre de réfugiés se
sont installés comme agriculteurs. Cette situation risque de durer étant donné
le manque de perspectives de normalisation de la situation au Libéria.

Etat de conservation des aires protégées

La pénétration agricole du Parc même est aujourd'hui insignifiante. Dans la
Zone de Protection (ZP) qui entoure le Parc (en fait, il s'agit de deux zones
ayant des statuts différents, voir chapitre 6; ici nous employons le singulier),
l'agriculture ne couvre que 3.000 à 7.000 ha, soit 3 à 7% de la surface totale,
avec une concentration près du village de Taï et des étendues dispersées sur la
rive est du Parc (Kientz, 1992; données de 1991 et 1992).

Par contre, la faune enregistre une forte diminution. Cela est très sensible pour
les grandes espèces comme les éléphants, chimpanzés, céphalophes ou panthè
res. Ces espèces sont soumises à un braconnage important, malgré une
interdiction de la chasse sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire depuis 1974.
Une question se pose cependant à propos de certaines espèces comme les
éléphants. Leur extinction progressive est-il encore le fait du braconnage
comme dans le passé, ou s'agit-il maintenant tout simplement d'un manque
d'espace?

Pour ce qui est de la végétation, on peut dire que le Parc, presque dans son
ensemble, est dans un état comparable à celui d'une forêt primaire. La ZP
est surtout couverte de forêt où les essences commerciales ont été coupées, et
composées de champs de cultures dispersés (rives sud-est, nord-ouest et sud
ouest) ou concentrées (rives centre-est et centre ouest). Dans le passé, les
forestiers exploitèrent ce qui est devenu la ZP et dépassèrent parfois les
limites du Parc, notamment dans la partie nord. Ils exploitèrent également
l'extrémité sud du Parc alors que ce territoire ne faisait pas encore partie de
l'aire classée. On ne peut apprécier avec exactitude l'ampleur de cette modifi
cation, mais il semble que les effets aient été limités.

On peut aussi évoquer l'arrivée des orpailleurs depuis les années 70. Travail
lant en parfaite illégalité, surtout le long de la rivière Hana et ses affluents, ils
ne sont pas sans provoquer des dégâts. A ce propos, il s'avère nécessaire de
mieux connaître l'ampleur de cette activité, et les dégâts qu'elle provoque.
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Il reste qu'on est en droit de se poser la question suivante: comment jusqu'à
présent la végétation des aires classées a-t-elle pu être sauvegardée? Une
partie de la réponse se trouve dans le fait que des mesures de protection ont
été prises, mais l'explication principale est ailleurs. En effet, un danger sérieux
existait sous forme d'extension de l'espace agricole pour des cultures de rente
dans les aires protégés. Une menace planait à la fin des années 70 lorsque les
terres vacantes autour de la ZP commençaient à se raréfier. Il y avait danger
d'emprise sur cette zone. La chute des cours du cacao et du café, intervenue
depuis, a mis un frein à cette expansion.

Menaces

Il est fort hasardeux de preCiser une évolution future tant les données sont
imprévisibles, fluctuantes, baignant dans un contexte politico-économique
soumis à des changements continuels. Qui aurait-pu prévoir, il y a quinze ans,
la guerre civile qui secoue actuellement le Libéria, l'arrivée massive de réfugiés
sur le territoire comprise entre le Cavally et la rive ouest du Parc, provoquant
un doublement de la population? Qui peut dire ce que deviendront les cours
du café et du cacao? Allons nous assister à une reprise? Si oui, quelle sera
l'évolution des cultures autour du Parc?

Les menaces ne manquent pas. On peut faire état d'un changement climatique,
entraînant un réchauffement général, une plus grande irrégularité dans la
pluviosité, des effets érosifs. Certains signes précurseurs ont été signalés (voir
chapitre 2). On est encore en pleine spéculation. Cependant ces données
climatiques devront, à long terme, être prises en compte.

Quant aux menaces à plus court terme, elles proviennent principalement des
effets de l'action humaine. C'est de nouveau rappeler l'extension possible des
aires agricoles, d'abord dans la ZP, puis dans le Parc. C'est aussi souligTier le
braconnage tant dans la ZP, le pourtour du Parc, que dans le coeur même.
D'autres menaces existent, mais a priori à un degré moindre.

Pour ce qui est de l'exploitation forestière: le Parc présente en principe un
potentiel, mais le danger de l'exploiter reste minime étant donné que les
anciennes concessions dans la ZP sont expirées et que de nouvelles y sont
interdites. De plus, à l'extérieur de la ZP il n'y a plus d'espèces qui puissent
intéresser un concessionnaire. Il est difficile pour un concessionnaire de
dépasser les limites du Parc. Il y a cependant lieu d'être vigilant à la limite
sud-ouest du Parc, où la Forêt Classée de la Haute Dodo va connaître une
nouvelle forme d'exploitation forestière.

Une exploitation minière présenterait également des dangers pour l'environne
ment. Dans le Parc des gisements de minerais (fer, bauxite, cuivre,...) ont été
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prospectés. Mis à part les gisements d'or le long de la Rana, ils sont tous à
faible teneur, et risquent peu d'être exploités à l'avenir.

Braconnage

Il Ya ce qu'on appelle le braconnage artisanal pratiqué par les villageois pour
des raisons alimentaires qui ne présente qu'une menace mineure dans la
mesure ou il est souvent individuel et se déroule dans une faible rayon autour
des villages et campements. Par contre, le braconnage organisé, à l'aide
d'équipes et de véhicules, est plus préoccupant. Il a un but commercial pour
approvisionner les restaurants populaires des villes et se pratique à l'intérieur
du Parc provoquant des dommages irréparables.

Extension de l'aire agricole

A priori, les facteurs entraînant l'extension de l'aire agricole dépendent de
l'espace nécessaire aux cultures vivrières et de l'intérêt économique des
cultures de rente.
En étudiant la pénétration agricole dans la ZP, en 1992, Kientz a constaté,
contrairement à ce qu'on croyait souvent, que la pression démographique ne
constituait pas nécessairement un danger. Il note qu'une densité élevée (80-100
habitants/km2) et une forte occupation agricole en périphérie immédiate du
domaine forestier sont compatibles avec un respect de la forêt, à condition que
la limite soit appropriée. Il l'explique par le fait qu'une occupation dense
décourage l'installation d'autres migrants. Une route carrossable, un cours
d'eau ou un domaine de l'Etat, considéré comme limite, rend le défrichement
d'une forêt protégée trop visible. La forêt se présente ainsi comme un mur et
possède de ce fait un effet psychologique décourageant.

Toujours selon Kientz, les situations les plus critiques touchent les zones
modérément peuplées (25-30 habitants/km2) où les autochtones sont minoritai
res et les allochtones dispersés sur toute la périphérie du terroir. Dans ce cas,
ceux-ci ont tendance à s'étendre sur des aires protégés. Le risque est réel
lorsqu'il n'existe pas d'obstacle réel ou psychologique. Des layons ou des
marquages à la peinture ne semblent pas suffire.

Ceci étant, il n'en reste pas moins que, même en absence d'immigration, le
taux de croissance naturelle (3 à 4% par an) est tel que la population double
en l'espace de 17 à 23 ans. Cela peut signifier un doublement des besoins en
terres pour des cultures vivrières. Dans ce cas on risquerait de voir une
réduction de la période de jachère. Dans certaines zones riveraines des aires
protégées, par exemple dans la sous-préfecture de Taï, elle pourrait tomber en
dessous de la valeur critique, c'est-à-dire 10 à 15 ans, ne permettant plus au
sol de se reconstituer pour acquérir une nouvelle fertilité. Selon une enquête
effectuée par Kientz (1992) dans le village de Gouléako, les besoins en terres

161



sont actuellement d'environ 0,4 ha par personne chez les Oubi, et 0,5 ha chez
les Burkinabé.

Le "grignotage" des aires protégés n'est pas à écarter, faute d'une délimitation
claire et d'une protection efficace. L'extension des cultures vivrières est un
risque, mais il n'est pas le seul. Il y a celui que peuvent provoquer les cultures
de rente, surtout le cacaoyer et le caféier; hévéa et palmier à l'huile présentent
peu de risques. En effet, les espaces plantés doivent se trouver près des usines
de traitement et ces dernières sont généralement éloignées des aires protégées.
Pour ce qui est du cacaoyer et du caféier, l'extension de leurs cultures a été
fortement freinée par une baisse considérable de leurs cours mondiaux, depuis
le milieu des années 80. Pour le cacao, cette baisse a été provoquée par une
expansion des plantations en Amérique du Sud et dans le Sud-Est asiatique.
L'effet de cette baisse s'est fait surtout sentir sur la rive ouest du Parc, où
d'ailleurs l'aptitude des sols fait que les rendements en cacao ne sont que la
moitié ou le tiers de ceux obtenus sur la rive est. Ainsi beaucoup de champs
de cacaoyers sont actuellement délaissés ou peu exploités. Quant au prix du
café, il faut aussi savoir que la demande pour le "Robusta", la variété produite
en Côte d'Ivoire, connaît un déclin structurel qui se traduit par un cours
mondial à la baisse.

Le cas du cacao demande à être étudié de plus près. En effet, si les marchés
des pays riches sont à peu près saturés, il n'en est pas de même de ceux de la
Chine et du Sud-Est asiatique, du fait que ces pays connaissent une expansion
économique rapide. La place qu'occupera la Côte d'Ivoire à l'avenir dans la
production mondiale dépendra de la compétitivité de ses producteurs; celle-ci
ne dépend pas seulement de facteurs physiques, mais aussi de l'évolution de la
parité entre le franc CFA et les monnaies étrangères·. Dans l'éventualité de
prix plus rémunérateurs, on peut s'attendre à une expansion des surfaces plan
tées. Une menace pour les aires protégées, d'autant que les allochtones
privilégient la culture du cacao.

Mesures à prendre

Avant d'énumérer les mesures à même de contribuer à la conservation des
aires protégées, il est utile de se poser les questions suivantes:

Sait-on exactement ce qu'on veut conserver?
Quels compromis accepter dans le degré de conservation?
Quels sont les avantages et les coûts d'une politique de conservation?

* Depuis la rédaction de ce chapitre, la parité entre le Franc CFA et le Franc français a été
considérablement modifiée, en janvier 1994.
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Dans le chapitre 3, nous avons constaté que la faune du Parc est une des plus
étudiées de l'Afrique de l'Ouest. Mais des lacunes existent encore dans la
connaissance de la flore. Il reste à créer une carte de végétation. D'autres
aspects de la biodiversité sont encore très peu étudiés, comme:

les interactions entre différentes espèces animales;
les interactions entre la flore et la faune.

L'objectif premier est bien de maintenir le Parc et la ZP dans leur état actuel.
Il n'est pas réaliste de penser qu'on pourra réparer dans l'immédiat les dégâts
déjà causés, tant au niveau de la flore qu'au niveau de la faune.
Pour le Parc, il y a lieu d'empêcher toute intervention humaine du type
braconnage, exploitation du bois, défrichement à des fins agricoles ou autres.
C'est d'ailleurs ce qui se fait actuellement. La situation est plus délicate pour
la ZP, étant donné que des terres agricoles y sont implantées (contrairement à
la législation). Deux options peuvent être prises:
1. Déclasser les zones de la ZP touchées par l'agriculture, et assimiler le

statut de ce qui reste de la ZP à celui du Parc; ainsi ce qui reste de la
ZP pourrait être intégré au Parc.

2. Admettre certaines activités comme l'arboriculture, ou le ramassage des
produits forestiers sauvages, à l'exclusion de toute autre forme d'activité
humaine (notamment défrichement, habitation, chasse,...). Le tout étant
étroitement surveillé. La ZP serait ainsi une zone tampon, une zone de
transition.

Il reste à savoir les conséquences de l'une ou de l'autre de ces options sur la
conservation de la faune à l'intérieur de la ZP.

Que gagne-t-on à vouloir conserver la nature, la sauvegarder? Il n'est pas aisé
de répondre à cette question, tant il est difficile de quantifier et de valoriser
les avantages d'une conservation. Pourtant, aujourd'hui des efforts sont entre
pris pour appliquer la méthodologie d'analyse coûts-bénéfices. Elles permet
tent de rendre les décisions plus transparentes et obligent les décideurs à
comparer coûts et avantages dans le cadre de mesures de conservation. Une
telle démarche n'a pas encore été faite pour la conservation du Parc. Nous en
proposons une dont les grandes lignes figurent dans la dernière partie de ce
chapitre.

Pour revenir aux menaces qui pèsent sur le Parc, trois différents types de
mesures sont envisageables dans le but de les écarter: répression, participation
et substitution. Elles peuvent bien sûr être combinées.
Jusqu'à présent, le système de protection s'est basé sur la répression, bien que
cette dernière n'atteigne pas l'efficacité souhaitée. Comme nous le signalions
au chapitre 6, la Cellule d'Aménagement du Parc National de Taï (CAPNT),
dépendante de la Direction de la Protection de la Nature, anciennement Parcs
Nationaux, du Ministère de l'Agriculture, est chargée de la protection, mais
manque singulièrement de moyens. Ces dernières années le WWF a fourni une
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aide ponctuelle. Le futur projet, appelé "Alliance pour la Conservation du Parc
National de Tai" (Adrian, 1993) envisage de fournir un soutien structurel au
CAPNT. De plus il est prévu, dans le cadre de ce projet, de recruter des
gardiens parmi la population locale.
Plusieurs observateurs, dont Schwartz et Kientz, ont souhaité que des efforts
soient entrepris dans des délimitations claires de la ZP et du Parc, sous forme
des pistes bien entretenues, par exemple, qui agissent comme des barrières
psychologiques, freinant l'envie de vouloir cultiver dans des aires protégés.
Mais, leur effet dissuasif sur le braconnage est probablement minime: en
facilitant l'accès aux braconniers, elles risquent, au contraire, d'aggraver ce
type de menace. D'ailleurs, il a été constaté que la présence des chercheurs
avait un effet dissuasif et limitait les activités de braconnage, du moins dans les
environs immédiats des aires de recherche.

Les mesures dites "participatives" sont d'une toute autre nature. Elles font
appel à la population locale pour participer activement à la protection. Dans
certains pays, on a obtenu des résultats encourageants. Mais, il faut, et c'est
normal, que la population concernée y trouve un intérêt soit matériel, soit
immatériel. Que peut-on imaginer pour le Parc National de Taï?
Pour les autochtones, la forêt est d'une importance primordiale et possède une
dimension spirituelle, à ce titre, elle est digne de respect. Il n'en est pas de
même pour les allochtones qui depuis 10-15 ans sont devenues largement
majoritaires à la périphérie. Il est donc fort à craindre que l'intérêt "immaté
riel" de la forêt tende à disparaître. Quant à l'intérêt matériel, il consiste en la
récolte de produits non ligneux pour des besoins médicaux, alimentaires,
techniques, magiques, .... C'est assez limité.
Faut-il imaginer des créations d'emplois? Sans doute une dizaine dans le cadre
du renforcement du CAPNT et d'autres dans le futur développement de
l'écotourisme, prévu par l'Alliance pour la Conservation. Mais ces voies sont
encore modestes, d'autres sont à explorer.

Les mesures dites "substitutives" ont pour objectif de donner à la population
locale des moyens de subvenir à leurs besoins sans toucher à la forêt qu'elle
considérait comme espace agricole et fournisseur de protéine animale. Quel
ques activités sont déjà en cours: domestication de certaines espèces d'arbres
fruitiers, pisciculture en étangs. D'autres sont encore à l'état de recherche:
élevage des céphalophes, d'escargots, méthodes culturales pour intensifier
l'utilisation des terres.

Mettre en place toutes les mesures évoquées ici exige des moyens matériels et
humains d'une ampleur dépassant les possibilités de la Côte d'Ivoire seule.
Une réponse efficace ne peut venir que d'instances internationales prenant en
compte l'intérêt universel de la conservation de la nature. C'est un dossier qui
dépasse le cadre de cette étude.
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Propositions de recherche

Les résumés des connaissances présentés dans les chapitres précédents nous
permettent de tracer les contours d'un programme de recherche qui vise à
renforcer les actions de conservation du Parc et des aires protégés limitrophes.
Trois différents thèmes ont été défInis par rapport aux lacunes de connais
sances signalées dans les chapitres précédents et aux discussions qui ont
accompagnées la rédaction de ce travail, tout en tenant compte des proposi
tions qui ont été formulées à d'autres occasions (voir par exemple Guillaumet
et Couturier, 1984; Vooren, 1990; Sangaré, 1992).

Il va de soi que de telles propositions ne pourraient être justifIées sans qu'elles
soient complémentaires d'autres actions de conservation, tel qu'un renforce
ment des dispositifs de protection ou la préparation d'un plan d'aménagement.
Il est autrement évident que les activités à entreprendre dans le cadre d'une
recherche appliquée ne peuvent être dissociées, et parfois sont indissociables,
de la mise en oeuvre de mesures pratiques.

Les trois thèmes retenus concernent, premièrement, les activités destinées à
renforcer les bases de toute activité de recherche pour la conservation du
Parc, deuxièmement, les activités bénéfIques au développement des zones péri
phériques des aires protégés, et troisièmement, les activités destinées à amélio
rer les connaissances de l'évolution de la diversité biologique sous différents
régimes d'anthropisation. Les opérations proposées dans ces trois thèmes
seront ici brièvement présentées.

Thèmes généraux

Système d'infonnation géographique
La présente compilation des données sur le Parc et ses zones environnantes a
démontré par la quantité d'informations déjà disponibles (mais peu acces
sibles) la nécessité de disposer d'un système permanent de stockage et de
traitement de données à différentes échelles géographiques. Un tel système
non seulement facilitera le recoupement des informations déjà existantes, mais
permettra également de préparer des documents cartographiques d'une plus
grande fIdélité et précision que ceux actuellement disponibles. Notamment
dans le cadre de la préparation d'un plan d'aménagement pour le Parc et ses
aires protégés limitrophes, il devient indispensable de pouvoir disposer des
informations les plus récentes afIn de garantir l'efficacité des mesures propo
sées et des moyens employés. Préalablement à l'initiation de toute nouvelle
activité de recherche, il est également important de disposer d'un aperçu
général de l'état des connaissances déjà acquises dans les lieux et les domaines
d'intérêts. Le grand besoin de traduire les informations scientifIques en
directives concrètes ne peut qu'être favorisé par un système d'information qui
regroupe les données de manière géographique. Aussi, il serait particulière-
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ment approprié de disposer d'une banque de données structurée par un
système performant GIS (Geographie Information System) pour le Parc et ses
zones environnantes.

En marge de la présente compilation des connaissances, la Fondation Tropen
bos a déjà commencé la digitalisation des informations cartographiques du
Sud-Ouest ivoirien et du Sud-Est libérien (comprenant les bassins versants
inférieurs du Cavally et du Sassandra). Le résultat, qui peut être considéré
comme la phase initiale de l'établissement d'un système d'information géogra
phique, incorpore les cours d'eau, les voies de communication, les centres
d'habitation et les limites du Parc et des aires protégées limitrophes.

Analyse des coûts et bénéfices
Comme il a déjà été exposé dans le paragraphe précédent, il serait approprié
de peser les avantages de la conservation du Parc et des zones de protection
par rapport aux coûts entraînés. Une telle analyse pourrait apporter des
arguments autrement plus convaincants pour leur sauvegarde. Cette analyse
pourrait prendre la forme suivante (non-exhaustive):

Définir, quantifier et attribuer des valeurs monétaires aux différentes catégo
ries de coûts. La conservation du Parc et de la ZP entraîne des coûts; selon le
scénario retenu, ces coûts seraient:
Dans le cas d'une exploitation forestière durable:

le manque à gagner net des activités de chasselbraconnage;
le manque à gagner net des activités d'exploitation du bois selon un
système de production durable.

Dans le cas d'une exploitation unique (coupe à blanc), les coûts seraient:
le manque à gagner net de cette exploitation unique;
le manque à gagner net des activités agricoles qu'on pourrait développer
sur les terres cultivables dans le Parc et la ZP.

Dans les deux cas, il y a lieu de tenir compte:
des coûts d'une protection efficace du Parc et de la ZP;
des coûts de l'enclavement de la rive ouest du Parc.

Définir, quantifier et, dans la mesure du possible, attribuer des valeurs
monétaires aux bénéfices fournis par les aires protégées:

préservation de la diversité biologique (flore et faune);
prévention au niveau régional d'un assèchement du climat (si cette
probabilité est confirmée par les études en cours à ce sujet, par exemple
par l'ORSTOM à Montpellier et par l'ICRISAT à Niamey), de l'éro
sion, des changements dans les bilans hydriques et d'éléments nutri
tifs, ....etc.
valeur nette d'une production durable de produits non-ligneux dans des
zones accessibles à ses activités;
revenus nets de différentes formes de tourisme.
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Dans le cas où les coûts valorisés -exprimés en annuité- dépassent les bénéfi
ces valorisés, la conclusion pourra être établie que les bénéfices non valorisés
(conservation de la diversité biologique; prévention des effets négatifs de la
déforestation) coûtent à la société ivoirienne (ou internationale) x millions de
F.CFA par an.

Développement des zones périphériques

Les propositions de recherche regroupées sous ce thème s'articulent autour de
deux notions clefs dans les approches de conservation de la nature actuelle
ment expérimentées dans le monde: conservation par participation des popula
tions riveraines et substitution des produits de la forêt.

Gestion participative
Dans différents pays, des expériences existent actuellement de gestion dite
"participative" des ressources naturelles par des communautés rurales. Dans le
cas du Parc National de Taï, enclave forestière intacte entourée par une
population rurale croissante, il serait particulièrement utile de pouvoir profiter
des résultats obtenus ailleurs avec cette forme de gestion des ressources
naturelles. Il serait souhaitable de conduire une étude de faisabilité qui puisse
profiter des résultats obtenus ailleurs et des expériences déjà documentées par
d'autres organisations comme la FAO (en coopération avec le Centre Interna
tional de Développement Rural à Uppsala, Suède, et l'Association Silva à
Nogent-sur-Marne, France). Un tel inventaire devrait être complété par des
études de cas des projets les plus prometteurs et élaborés dans des conditions
similaires à celles du PNT (par exemple: Parc National de Korup au Came
roun).

Gestion participative de l'écotourisme
Les potentialités du développement de l'écotourisme, dans et aux alentours du
Parc, ne sont jusqu'alors que peu explorées; les possibilités d'y intéresser la
population riveraine le sont encore moins. Depuis l'esquisse des grands traits
du projet MINAGRNKfW/GTZ "Alliance pour la conservation du Parc
National de Tai", une première approximation des possibilités d'écotourisme à
été réalisée début 1993, bénéficiant d'un soutien financier de la Fondation
Tropenbos. Entre-temps le WWF propose d'établir un programme de mise en
place d'infrastructures d'accueil, de formation de guides et d'autres activités
pour le développement de l'écotourisme. Il est probable que le développement
de ces activités ne nécessite que peu d'études au préalable, étant donné les
expériences déjà acquises dans de nombreux sites à travers le monde.

Substitution des produits forestiers d'origine végétale
Parmi les produits forestiers non-ligneux fortement recherchés par les popula
tions, deux ont été identifiés au cours des études précédentes comme étant
d'une importance particulière (Bonnéhin, 1992):
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les graines de Coula edulis, recherchées pour l'autoconsommation et la
commercialisation;
les grosses graines de Thieghemella heckelii utilisées pour la fabrication
d'une huile alimentaire et du "beurre de makoré" (l'équivalent du beurre
de karité, autre Sapotacée utilisée dans les zones arides).

Les deux espèces fournissent également un excellent bois d'oeuvre et de
construction. Une étude est actuellement en cours avec un soutien financier de
la Fondation Tropenbos, de la GTZ et de l'Université Agronomique de
Wageningen (Bonnéhin, 1992) en vue de la domestication par propagation
végétative.

Outre ces deux espèces, de nombreux autres produits forestiers d'origine
végétale sont utilisés par la population locale, soit pour des usages alimentai
res, médicaux et religieux, soit comme ustensiles ou matériel de construction.
En dehors de leur inventaire (Gnésio Téhé, 1980; Bognon, 1988; Bonnéhin
1989; 1991), peu est encore connu sur les modes de récolte, les quantités
extraites et les éventuels circuits de commercialisation. Si leur ramassage
risque de provoquer des dégâts, soit par un mode d'extraction destructive, soit
par des quantités trop importantes, il devient nécessaire d'assurer leur approvi
sionnement par mise en culture et domestication. L'amélioration de la gestion
des forêts villageoises encore existantes et les possibilités de leur reconstitution
près des centres d'habitation, qui en sont actuellement dépourvus, devraient
être examinés (Bonnéhin, 1992).

Substitution des produits forestiers d'origine animale
La principale source de protéine animale étant obtenue par la chasse/ bracon
nage, il y a lieu de trouver des produits de substitution. Dans le passé, des
recherches prometteuses ont été conduites sur la domestication et l'élevage des
céphalophes (Newing, en prép.) et des escargots (Korn et al., 1987), mais par
manque de moyens elles ont été interrompues prématurément. La reprise de
ces recherches et la mise en pratique des résultats déjà obtenus doivent être
considérées comme prioritaires.

Une trentaine d'étangs de pisciculture ont été construits par des villageois de
trois villages de la sous-préfecture de Taï sous l'égide de l'association "Vie et
Forêt", Actuellement le programme de construction se poursuit, mais quelques
difficultés ont été signalées: prix élevé des alevins de tilapia rouge (provenant
d'un centre d'élevage à Dabou), inhabituelle faiblesse de croissance de cette
espèce, et manque d'endroits propices (près d'un cours d'eau) pour la parti
cipation des allochtones. L'association propose de construire son propre étang
d'élevage, mais aura besoin de faire une étude technique pour remédier aux
faibles taux de croissance observés.
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Intensification de la production agricole
Une intensification de l'utilisation des terres agricoles pourrait contribuer à
freiner la mise en culture de nouveaux espaces forestiers dans les aires
protégés, et, de ce fait, présente en quelque sorte une substitution au défriche
ment de la forêt. Cette intensification de la production agricole, que l'on doit
considérer comme l'élément-clef de la protection de la forêt, peut se présenter
sous différentes formes: soit par une augmentation de la production par unité
de surface, soit par une extension de la période de culture, ou, encore, par une
mise en culture des terres jusqu'ici non cultivées.

Mise à part l'aménagement des bas-fonds pour la culture de nz lrnguée, qui
est de plus en plus pratiquée, notamment par les allochtones, les recherches
menées jusqu'à présent n'ont pas encore apporté de résultats concrets, dans la
mesure où ils n'ont pas été adoptés par les agriculteurs. Les solutions préconi
sées demandaient, soit un trop grand effort financier (emploi des engrais,
pesticides, clôtures grillagées), soit une quantité de main-d'oeuvre dépassant
les capacités familiales. Comme partout ailleurs dans les régions tropicales, il
n'y a pas encore d'alternatives miracles pour l'agriculture, dite itinérante,
essentiellement familiale et extensive.

Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il faut se résigner et abandonner cette
voie de recherche. A l'IITA à Ibadan (Nigéria) des résultats intéressants ont
été obtenus avec différentes techniques (culture en couloirs ou "alley crop
ping", contrôle de mauvaises herbes, amélioration génétique des tubercules,
etc.), qui ont été mises en pratique par des agriculteurs et mériteraient d'être
étudiées pour leurs possibilités d'application aux alentours du PNT. Il convient
également de mentionner ici une initiative de l'UNESCO d'élaborer un
programme de recherche, entre autres en coopération avec l'ORSTOM, visant
à réhabiliter les terres agricoles à faible rendement ("terres épuisées").

Comme indiqué au chapitre 5, plusieurs thèmes de recherche agronomique ont
déjà été développés ces dernières années. Mais la mise en pratique par les
agriculteurs des résultats obtenus n'a guère commencé. Pour cette raison, la
poursuite de ces recherches, cette fois-ci au niveau de l'exploitation paysanne,
est prioritaire. Concrètement, les experts préconisent:

des essais de fertilisation avec des engrais phosphatés (avec des nitrates
en complément);
expérimenter un système de deux cultures successives par an, au lieu
d'une seule; étudier les contraintes (agronomiques et de main-d'oeuvre);
chercher et promouvoir des types d'agroforesterie correspondant aux
souhaits et possibilités des paysans;
étudier les possibilités de remplacer les cacaoyers sur les sols marginaux
par l'hévéa et le palmier à huile, en plantation villageoise;
en termes généraux, analyser l'agriculture vivrière, en mettant l'accent
sur les aspects économiques et sociaux.
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Evolution de la diversité biologique

Comme cela a été stipulé dans le chapitre 3, peu de connaissances sont encore
disponibles sur la répartition des différents éléments de la flore et de la faune
dans le Parc et les aires protégés limitrophes (absence de carte de végétation
détaillée, listes provisoires d'oiseaux, poissons, reptiles, batraciens etc.). Même
s'il est quasiment exclu que de nouvelles espèces de plantes supérieures et de
mammifères soient encore à découvrir, leurs fréquences et distributions dans
les différents milieux restent largement inconnues. Or, pour l'établissement
d'un programme visant la conservation des espèces considérées de première
importance (espèces en voie d'extinction, espèces clefs et "clefs de voûte", etc.),
il est essentiel de connaître leurs statuts (présences, effectifs, sensibilités) dans
les différents milieux et de préconiser leur évolution par rapport aux espaces
vitaux nécessaires.

Afin de combler cette lacune de connaissances, il serait prioritaire de mobiliser
les différentes organisations intervenant actuellement dans les études biolo
giques au sein du PNT, ou ayant contribué dans le passé, pour établir un
programme cohérent d'opérations de recherches. Des propositions prélimi
naires peuvent être mentionnées.

Evolution de la diversité biologique sous différents régimes d'anthropisation
Les différents aires protégées dans le Sud-Ouest ont été soumises dans le
passé à différents degrés d'intervention humaine. Toutes les marges internes du
Parc ont été exploitées par les forestiers, légalement ou non, une ou plusieurs
fois; au sud de la Hana, les terres ont été cultivées avant d'être incluses dans
le périmètre de conservation, qui, dans son ensemble, a été soumis à de
multiples formes et pressions de braconnage. En dehors du PNT, les aires de
protection, de la Réserve de Faune du N'zo et de la Forêt Classée de la Haute
Dodo ont été soumises à des régimes d'exploitation du bois plus intensifs, ou
mises en culture. Par endroit, le gibier a quasiment disparu sous l'impact d'un
braconnage intensif.

La disponibilité de ce grand nombre de milieux différents, représentant toute
une gamme d'anthropisation, allant d'une absence présumée d'intervention
humaine dans la forêt primaire au coeur du Parc jusqu'aux milieux complète
ment transformés en complexes agro-industriels d'hévéa et de palmier à l'huile
de la Néka et du Cavally, offre la possibilité d'étudier l'évolution de la diversité
biologique selon un gradient d'anthropisation. La présence d'un tel gradient à
partir du milieu du PNT vers le nord et vers le sud rend en outre possible
d'étudier ses effets dans des conditions pluviométriques différentes.
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Interactions de la flore et de la faune
Un autre type de recherche qu'il serait important d'effectuer concerne les
interactions entre flore et faune. Interviennent notamment dans ces relations
les régimes alimentaires des herbivores, la pollinisation et la dispersion des
graines des végétaux. Il est évident qu'il faudrait se limiter, dans un premier
temps, aux espèces jugées de première importance (en voie d'extinction, en
danger ou menacées), pour mieux en connaître les interdépendances et les
conditions de survie. Ceci est d'autant plus intéressant que, selon Alexandre
(1978), plus de la moitié des grands arbres dépendent, pour la dissémination
de leurs semences (zoochorie) des grands animaux frugivores, parmi lesquels
les éléphants, singes,.... sont très menacés par la chasse.

Réhabilitation des milieux forestiers surexploités
Deux types de surexploitation peuvent ici être mis en lumière: braconnage
excessif conduisant à l'élimination totale du gibier et exploitation forestière
intensive conduisant à l'épuisement des stocks d'essences commerciales. Ces
deux types de surexploitation se présentent dans les aires protégés du Sud
Ouest; il est même probable qu'ils sont réunis dans la Réserve de Faune du
N'zo, soumise à une exploitation intensive du bois de 1973 à fin 1992, exploita
tion s'accompagnant souvent d'un fort braconnage pour subvenir aux besoins
des équipes de bûcherons. Autrefois un type de braconnage à échelle indus
trielle se pratiquait dans cette Réserve, rendue accessible par des multiples
chemins de tirage et voies d'évacuation du bois. Un programme de réhabilita
tion forestière par réintroduction des espèces d'arbres exploitées jusqu'à
extinction et la mise en oeuvre de mesures qui favorisant le retour du grand
gibier est à envisager. Il est évident qu'un tel plan de redressement forestier ne
peut être effectué sans mesures de protection déployées sur le long terme.
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EPILOGUE

E. Bonny Kouadio

Maillon essentiel de la chaîne écologique du système des Parcs Nationaux
ivoiriens, le Parc National de Taï, situé en forêt ombrophile tropicale, compor
te tout un cortège floristique, espèces endémiques qui lui confèrent un ca
ractère particulier sur les plans scientifique, touristique et économique. D'une
manière générale, tous les mammifères et oiseaux de la pluviisilvae y sont
présents. "Les seuls vertébrés ne comptent pas moins d'un millier d'espèces, la
plupart mal connues" (Pfeffer, 1973).

Ce caractère lui vaut son inscription à la fois sur la liste des Réserves de la
Biosphère et sur celle des sites du Patrimoine naturel Mondial de l'UNESCO.

Aussi, cette synthèse des connaissances sur ce milieu, conduite par la Fondati
on Tropenbos (Pays-Bas) en collaboration avec la GTZ (Allemagne), le Fond
Mondial pour la Nature (WWF International), l'Université agronomique de
Wageningen (Pays-Bas) et l'ORSTOM (France), traduit-elle, une fois de plus,
l'intérêt de la Communauté Internationale. Pour ce riche patrimoine naturel de
l'humanité, cet ouvrage était nécessaire pour orienter les besoins de sa conser
vation durable.

En effet, il fait le point sur l'état de nos connaissances actuelles en mettant en
évidence les acquis scientifiques, les lacunes et les limites des approches
adoptées jusqu'à ce jour.

L'ouvrage constitue donc un guide indispensable pour l'action des techniciens,
des décideurs et des acteurs de l'environnement, afin d'éviter des erreurs
pouvant être préjudiciables à ce patrimoine.

En tant que Coordonnateur du Plan National d'Action pour l'Environnement
de Côte d'Ivoire, nous louons cette heureuse initiative qui met à la disposition
de tous ceux qui sont impliqués dans le processus d'élaboration de ce plan un
outil appréciable devant leur permettre de concevoir des stratégies appropriées
pour la sauvegarde de cette aire protégée.

Pour tout dire, l'ouvrage a le mérite de montrer, d'une part, que l'Espace Taï
n'est pas vierge de recherches et, d'autre part, que si les grands noms, comme
ceux d'Aubréville et autres, font figure de pionniers pour avoir récolté "d'am
ples moissons de nouveautés" (1931), il convient de rendre aussi hommage aux
auteurs comme Miège et Aké Assi (1963) et, avant eux, Adjanohoun et
Guillaumet (1961). Tous ont contribué à l'avancement de la connaissance des
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données spécifiques à la région, comme la climatologie et la météorologie,
comme la spécificité de la flore dite "sassandrienne", comme l'état des connais
sances sur les vertébrés ou comme l'activité des hommes.

Par ailleurs, la richesse des sources d'information ainsi constituées par ces
nombreuses références n'est pas le côté le moins intéressant de l'ouvrage, bien
au contraire. Cet ouvrage constitue une contribution opportune et importante,
dans les perspectives d'une meilleure connaissance des données disponibles sur
l'Espace Taï en vue de sa gestion rationnelle. Nous osons considérer cette
étude comme la première du genre et souhaitons que le principe de synthèse
des connaissances acquis pour le Parc National de Taï et sa zone environnante
s'étendra à d'autres écosystèmes de Côte d'Ivoire.

173



RESUME

E.P. Riezebos et A.P. Vooren

Cette synthèse expose les acquis scientifiques des études qui se sont déroulées
dans le Parc National de Taï et ses environs (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire)
durant les dernières décennies. L'ouvrage comprend deux parties. La première
contient une synthèse des résultats scientifiques, une identification des lacunes
encore existantes et des propositions de futures recherches; les textes étant
rédigés et commentés par des scientifiques ayant une vaste expérience de la
région. Le second comprend le recueil bibliographique d'environ 2000 titres et
une disquette qui permet de trier les publications par auteur, sujet et année à
l'aide du programme CARDBOX. La disquette fournit également les résumés d'à
peu près 800 publications.

L'étude a été initiée, supervisée et, en grande partie, financée par la Fondation
Tropenbos (Wageningen, Pays-Bas), après consultation des autorités ivoiriennes,
plus particulièrement les Ministères de la Recherche Scientifique et de l'Agri
culture. L'Université Agronomique de Wageningen, la Coopération Technique
Allemande (GTZ), le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et l'Institut Français
de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM)
ont contribué d'une manière substantielle à la réalisation de cette étude.

L'étude concerne le Parc National de Taï (PNT; 340.000 ha), la zone de
protection officiellement décrétée (84.000 ha) et les zones inhabitées
environnantes. Son principal objectif est de contribuer à la préservation de la
biosphère du PNT, dernier bastion encore intact du massif forestier ouest-africain,
riche en espèces d'animales et végétales endémiques.

Chapitre 1. Il passe en revue l'histoire du Sud-Ouest, la genèse du PNT et son
importance pour la recherche scientifique. Les premiers grands mouvements
humains datent du 16ème siècle avec l'arrivée des peuples venant du Nord et
fuyant l'expansion des états dans le bassin du Niger. Au cours des siècles suivants,
les peuples de la façade maritime eurent des contacts avec les navigateurs/
commerçants européens à la recherche des épices, de l'ivoire et des esclaves.
Pendant la période de colonisation qui s'ensuivit, la région appartint d'abord au
Libéria indépendant, puis tomba ensuite sous le régime colonial français. En 1960,
la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance, mais continua à maintenir des
relations économiques et culturelles étroites avec la France.

L'importance écologique de la région du Sud-Ouest a été reconnue en 1926, avec
la création du Parc refuge du Moyen et Bas Cavally. Depuis, les limites et statuts
de l'aire protégée ont été modifiés à plusieurs reprises. En 1978, l'UNESCO
adopte le PNT comme Réserve de la Biosphère et l'inscrit en 1982 sur la liste du
Patrimoine mondial de la Nature.
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Depuis les années 50, les aspects culturels et écologiques de la région ont attiré
nombre de chercheurs de différentes disciplines. La première reconnaissance de
l'intérieur du pays date d'environ 1900, et jusqu'à 1940 les recherches étaient de
nature exploratoire. Y succède une période de prospection du potentiel de
développement de la région. A partir des années 70, l'essentiel des recherches est
axé sur les aspects écologiques. Actuellement, l'intérêt principal des chercheurs
est orienté vers la conservation de la flore et de la faune encore sur place.

Chapitre 2. Il expose les caractéristiques physiques: géologie, climat, hydrologie
et pédologie. Le Sud-Ouest peut être caractérisé géomorphologiquement comme
une pénéplaine descendant graduellement de 250 m d'altitude jusqu'à la mer sur
une distance de 300 km. Le paysage ondulé et mamelonné de l'interfluve de la
Sassandra et du Cavally constitue une transition entre les grands plateaux du
Nord et les chaînes de collines, ou inselbergs, dans l'hinterland de Tabou. La
topographie ondulée du PNT est caractérisée par des dénivellements de 20 à 40
m entre crêtes et bas-fonds avec des pentes généralement douces et longues.

Les formations géologiques, hormis la zone littorale et quelques dépôts du
Quaternaire, sont d'âge précambrien. Le socle géologique se présente en bandes
larges de formations birrimiennes orientées nord-est! sud-ouest, fortement plissées
et composées de roches métamorphiques et plutoniques associées à des roches
volcaniques. Celles-ci sont superposées aux formations orogéniques libériennes
plus anciennes composées de migmatites et biotites à gneiss. La nature de la
roche-mère détermine la différenciation des sols, la forme du réseau
hydrographique et les modelés. Le paysage du PNT a graduellement été modelé
durant des siècles par des processus d'érosion, de transport et de sédimentation.
Sous les régimes de pluies intensives, les vallonnements accentués de la partie
méridionale du Parc se sont constitués, tandis que le paysage légèrement ondulé
de la partie septentrionale est associé aux régimes pluviométriques modérés. Les
processus d'érosion continuent à jouer un rôle important dans l'évolution du
modelé, même sous le couvert forestier intact du PNT, mais leur impact et leurs
effets sur le bilan des éléments nutritifs de l'écosystème forestier, supposés
négatifs, seraient à élucider par des études détaillées.

Des indications précises ont été recueillies confirmant la présence d'un couvert
forestier durant les derniers 10.000 ans, c'est-à-dire depuis la dernière expansion
importante de la forêt à partir des aires de refuge du Pleistocène. Cependant, des
phases d'expansion et de régression se sont succédées, causées par des
changements de climat qui se sont produits sur les 8 derniers millions d'années.
Mais une certaine confusion existe encore concernant le nombre et la localisation
des aires de refuge forestières en Afrique de l'Ouest. Le prétendu changement
climatique contemporain, dû selon nombre de personnes à l'importante déforesta
tion, ne peut être confirmé à cause de l'apparition de tendances cycliques dans
les variations climatiques. Une diminution de l'évapotranspiration par la
disparition du couvert forestier qui réinjecte l'équivalent de 55 à 70% de la
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précipitation annuelle dans l'atmosphère, peut, cependant, avoir entraîné une
modification du bilan régional du recyclage de l'eau de pluie.

Hormis les mauvaises propriétés chimiques des sols et les taux élevés d'alumi
nium, atteignant des niveaux potentiellement toxiques, le facteur limitant les
productions agricoles dans la région semble être la disponibilité insuffisante en
eau des sols. Cependant, tous ces facteurs édaphiques varient avec la nature du
sol et le type de drainage, qui, à leur tour, sont principalement déterminés par la
situation topographique. C'est pourquoi des séquences topographiques ont été
intensivement étudiées, avec pour résultat la reconnaissance de trois types majeurs
sur roche-mères différentes. En général, les types de sols les plus anciens,
fortement altérés et lessivés, se situent au sommet des versants, et les plus
récents, qui se sont formés dans du colluvion et de l'alluvion, en bas.

Chapitre 3. Il traite de la flore et de la faune du PNT. Les explorations
botaniques de la région ont commencé au début des années 1900 avec une
expédition de A. Chevalier dans l'intérieur de la région, traversant l'actuel PNT.
Des travaux plus intensifs ont été conduits durant les années 60 et à la fm des
années 70 dans le cadre du programme MAB-UNESCO "Projet Tai". Un
inventaire floristique exhaustif, comprenant toutes les espèces végétales
supérieures, n'a jamais été réalisé dans le PNT, mais les excellentes connaissances
de la composition floristique excluent pratiquement que des nouvelles espèces
puissent encore y être découvertes. Cependant, beaucoup reste à faire,
notamment l'établissement d'une carte végétale détaillée et les études sur les
espèces végétales inférieures. L'intérêt floristique essentiel de la région réside
dans la présence des taxons caractéristiques dits "sassandriens", p.ex. le grand
arbre de l'unique espèce Kantou guereensis. Le nombre exact de sassandriennes
dans le PNT n'est pas connu, mais le Parc représente probablement leur dernier
bastion.

La faune du PNT a été sévèrement touchée par le braconnage, et continue de
l'être. Les plus grands dégâts ne sont probablement pas provoqués par la
population riveraine qui chasse pour ses propres besoins en viande, mais par le
braconnage commercial destiné à satisfaire les demandes en provenance des villes
et grands centres d'habitation. Il en résulte que les effectifs des espèces de grands
mammifères ont dramatiquement chuté. L'effet que cela aura sur les populations
de prédateurs et la régénération de certaines espèces d'arbre devrait être
examiné.

La faune des vertébrés est relativement bien étudiée, mais les effectifs locaux, les
régimes alimentaires et les préférences d'habitat sont seulement connus pour les
espèces les plus spectaculaires (éléphants, primates et céphalophes). Le PNT peut
être considéré comme le dernier refuge d'un nombre d'espèces en voie de
disparition comme l'hippopotame nain, les céphalophes zébré et de Jentink, la
pintade à poitrine blanche. Six autres espèces d'oiseau présentes dans le PNT
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sont considérées en danger. Au total 22 espèces endémiques ont été observées
jusqu'à maintenant. En ce qui concerne les invertébrés, il y a probablement
encore des dizaines de milliers d'espèces qui restent inconnues de la science. Ceci
montre bien que nous sommes très loin encore de pouvoir fournir un chiffre, ne
serait ce qu'une estimation globale, de la richesse spécifique de la faune dans ce
sanctuaire forestier.

Chapitre 4. Il précise les différents groupes ethniques dans la région. Les
principaux thèmes traités ont rapport à leur origine, à l'évolution démographique,
à l'organisation sociale, aux aspects de santé, aux relations inter-ethniques, aux
perceptions de l'environnement. La démographie de la région montre une
dichotomie frappante, notamment entre ceux considérés comme autochtones (les
descendants des peuples venus à partir du 16ème siècle) et ceux qu'on appelle
allochtones venus, depuis les 2 à 3 dernières décennies d'autres régions du pays
ou du Sahel, en quête de terres cultivables. L'afflux massif de ces derniers a
provoqué un fort taux d'accroissement annuel moyen de la population, atteignant
même 10% sur la période de 1970 à 1990. Aux alentours du Parc, aussi bien du
côté est que ouest, la proportion de la population autochtone n'atteint plus que
10 à 20%. Sur la rive ouest, près du village de Taï, la pression humaine a encore
davantage monté depuis 1989 par une arrivée en masse de réfugiés libériens.

Trois facteurs ont d'emblée facilité l'implantation des migrants:
- une abondance de terres cultivables (8 habitantslkm2) que les nouveaux-venus
proposent de mettre en valeur pour les autochtones en échange d'une acquisition
de terrains;
- l'organisation politique fragmentaire des autochtones sans autorité centrale
s'occupant des questions principales;
- la proclamation du Gouvernement statuant que la terre appartient à celui qui
la met en valeur. Même si cette idée était contraire aux notions traditionnelles de
droits fonciers, les nouveaux-venus l'ont rapidement adopté.

Avec la détérioration de la disponibilité en terres (le taux d'occupation s'élevait
jusqu'à 135 habitants/km2 dans la région de Taï), les parcelles attribuées aux
nouveaux-venus devenaient des lopins, et/ou étaient peu attractives. Les querelles
foncières entre les deux groupes s'amplifiaient.

La plupart des terres forestières en dehors de la zone tampon sont exposées aux
pratiques courantes de la culture itinérante. Ceci a également été le cas de
certaines parties, encore limitées, de la zone tampon. Cette transformation rapide
de la forêt en champs, ainsi que la création des étangs de pisciculture, des rizières
dans les bas-fonds, a considérablement contribué à l'aggravation des problèmes
de santé dans la région, et se traduit par la prévalence du paludisme.

Chapitre 5. Il traite de l'économie, avec une attention particulière pour les
secteurs de l'exploitation forestière et de l'agriculture. Le potentiel de
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développement de la région restait en sommeil jusqu'à la moitié des années 60.
C'est alors que le Gouvernement décida de créer une autorité régionale de
développement (ARSO) et de stimuler la migration vers la région. L'accent était
mis sur l'exploitation forestière et l'extension des cultures de rente (cacao, café),
pour lesquelles le Gouvernement pourvoyait des infrastructures (complexes
industriels de transformation, réseau routier, port, moyens de communication,
électricité), notamment dans les zones à l'Est et au Sud du PNT. Une première
période de développement planifié, plus ou moins réussi, a été suivie par une
phase d'implantations spontanées d'activités agricoles ou autres, comme par
exemple l'orpaillage et le braconnage commercial.

L'éclat des années fastes (1965 à 1985) s'est terni avec l'épuisement des res
sources forestières et la chute vertigineuse des cours du café et du cacao. Les
perspectives actuelles d'un développement économique qui dépasse le niveau
d'une simple subsistance sont variables. Les ressources forestières sont
pratiquement épuisées en dehors des aires protégées. Une augmentation de la
production agricole avec des méthodes de culture plus laborieuses ne peut être
réalisée sans consentement général. Des minerais autres que l'or ont été
découverts, dont certains en quantités exploitables. Ensuite, la région offre un
certain potentiel pour le développement de l'écotourisme.

Au début de ce siècle, quelques 16% de la superficie du pays étaient recouverts
de forêts qu'on croyait primaire, mais qui en fait ne représentait que des forêts
secondaires soumises à une agriculture itinérante. Durant la période 1950-1980,
quelques 80 à 90% de cette surface On[ été entamés par l'exploitation forestière.
Ce qui reste aujourd'hui est sérieusement dégradé. Dans l'espoir de pouvoir
sauvegarder et réhabiliter les ressources forestières restantes, le Gouvernement
a mis en route un Plan Directeur Forestier (1988-2015), soutenu par la Banque
Mondiale et des fonds d'aides bililtéraux.

Hormis sur une bande côtière de 20 km de large, l'exploitation forestière du Sud
Ouest n'a été entreprise qu'après 1950. Elle s'est accélérée pendant les années 60,
lorsque des grandes étendues ont été transformées en cultures de rente:
complexes industriels de palmier à huile et du caoutchouc, plantations familiales
de caféier et de cacaoyer. Jusqu'en 1967, environ 300.000 m3 de bois ont été
exploités, dont à peu près la moitié dans la seule année 1966. La capacité de
transformation du bois dans la région atteignait 200.000 m3 à l'époque. Depuis
que l'épuisement des ressources s'est fait sentir, à partir de l'année 1980, le
volume exploité n'a cessé de diminuer et l'attribution des concessions a même été
arrêtée après 1989 dans les zones tampons du Parc. Un projet ambitieux de pro
duction de pâte à papier, pour lequel un barrage hydra-électrique a été conçu sur
le fleuve San Pédro, n'a jamais vu le jour.

Des propositions établies c;n 1967, envisageaient d'ouvrir le PNT à l'exploitation
forestière et, ensuite, à l'exploitation agricole, étant donné ses grandes réserves
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en bois et en terres arables. Ces ressources en bois ont été estimées à plus de 80
millions m3 (volume brut sur pied), dont le quart commercialisable. Même si ces
propositions n'ont pas été retenues, des pressions politiques de la part des
sociétés d'exploitation forestière et un manque de contrôle de leurs activités ont
fait que quelques 100.000 ha, environ le quart de la surface actuelle du Parc, ont
subi des effets d'exploitations forestières.

L'agriculture est la principale source de subsistance de la population. Pour la
culture vivrière, le système habituel consiste en une ou deux années de culture
consécutives suivies d'une période de jachère de plusieurs années. Les bas-fonds
aménagés sont généralement cultivés en permanence. En dehors des cultures de
vivrières annuelles (riz, maïs, igname), tous les paysans possèdent des cultures de
rente pérennes.

Il y a des différences importantes entre les pratiques agricoles de la population
autochtone et des différents groupes d'immigrés. Elles tiennent aux plantes
cultivées, à l'importance relative des surfaces de cultures vivrières et de rente, à
la durée de jachère et s'expliquent par les préférences alimentaires, les grandeurs
de parcelles (les premiers venus parmi les immigrés ont pu obtenir des parcelles
plus grandes) et la disponibilité de main-d'oeuvre.

La croissance spectaculaire de la population devient une contrainte pour la
"capacité de support" de la région. Des questions élémentaires s'y rapportent: est
ce-que la période de jachère peut être réduite? comment peut-on combattre les
problèmes des mauvaises herbes? comment pérenniser la fertilité des sols? Tous
ces aspects ont été étudiés en profondeur, mais des solutions satisfaisantes,
acceptées et mises en pratique par les paysans concernés, restent encore à
élaborer.

Les rendements relativement faibles des différentes cultures de rente indiquent
également l'existence de contraintes. Les conditions climatiques sont généralement
favorables aux cultures pérennes les plus banales (caféier, principalement cultivé
par les planteurs autochtones; cacaoyer, surtout par les immigrés; hévéa et
palmier à huile, essentiellement en plantations industrielles, mais également sous
forme de culture villageoise). Mais à l'ouest du PNT, l'aptitude des sols est
moindre. Les agents des services de vulgarisation imputent les bas rendements au
manque de soins des paysans.

Mis à part les systèmes traditionnels, qui peuvent être considérés comme une
forme d'agroforesterie avec leur mélange de plantes ligneuses et non-ligneuses,
il n'y a, pour le moment, qu'un seul système qui ait été mis en essai: des arbustes
tuteurs pour l'igname, qui malgré les rendements plus élevés, n'a pas été adopté.
Par contre, la domestication de quelques espèces d'arbres forestiers, très
appréciés pour leurs fruits et leur bois, est devenue pratique courante.
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Chapitre 6. Il montre la divergence qui existe entre la politique de conservation
officielle et la pratique courante. Les controverses se rapportent: a) au statut des
zones officiellement décrétées comme zones de protection en 1977 (66.000 ha) et
en 1983 (18.000 ha), et b) à la gestion participative des aires de protection.

Selon les autorités, la zone de protection représente un agrandissement de facto
du Parc National. D'autres pensent qu'une utilisation contrôlée, par exemple
comme réserve d'extraction, pourrait aider à diminuer la pression sur l'aire
centrale. La création du Parc en 1972 et les évictions de paysans après les
changements successifs dans le tracé des limites des zones de protection ont
renforcé l'aversion de la population riveraine contre toute acte de conservation
de la nature. L'interdiction de collecter des produits forestiers, qui représentent
pourtant des sources de protéine et de cellulose, dans ce qui est toujours
considéré selon le droit traditionnel comme un bien communautaire, ne peut
qu'encourager l'utilisation illicite des bordures du Parc.

L'assistance fournie par des organisations nationales et internationales dans la
protection du Parc, la recherche scientifique et les programmes de développement
rural ont probablement contribué a une meilleure conservation qui pourrait
encore être renforcée par une meilleure coordination de ces activités.

Chapitre 7. Il cherche à intégrer les principaux résultats des chapitres précédents.
Les interactions principales entre les milieux physique et biotique d'une part et
les milieux naturel et humain d'autre part y sont discutées. Un image apparaît
d'un ensemble physique d'identité tropicale, occupé par une communauté
biologique d'origine équatoriale. Leurs interactions se manifestent le plus
clairement dans le paysage à l'échelle des séquences topographiques (chaînes de
sols).

La discussion des interactions entre l'homme et son environnement se concentre
sur les effets néfastes qu'exercent la croissance de la population et la dégradation
de l'environnement sur les conditions de vie et de santé. Elle porte aussi sur
l'effet négatif que peut avoir une dégradation de l'état de santé sur l'environne
ment. Exemple: une infestation massive de paludisme et d'autres maladies
vectorielles empêchera l'introduction des méthodes de cultures plus laborieuses,
et pourra conduire à une extension de la culture sur brûlis, intensifiant par son
action la dégradation du milieu et diminuant les chances de survie du PNT.

Chapitre 8. Il récapitule les principales menaces qui pèsent sur le PNT et indique
les mesures à prendre pour les éloigner. Il présente une ébauche du futur rôle
qu'un programme de recherche pourrait jouer dans le développement de ces
mesures. La quasi-totalité des dommages directs subis jusqu'à ce jour se
rapporte à la baisse dramatique des effectifs d'espèces de grands mammifères
causée par un braconnage de type commercial. On constate que de futures
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menaces sont le fait de l'homme: quête des terres cultivables, poursuite d'actes
de braconnage.

D'autres menaces existent, mais représentent un danger moindre (orpaillage),
improbable (exploitation forestière) ou éloigné dans le temps (changements
climatiques).

Pour l'instant, l'occupation illicite du Parc est restée insignifiante, tandis que celle
de la zone tampon est limitée à quelques surfaces à l'Ouest et à l'Est, couvrant
l'équivalent de 6% de sa surface totale. En effet, des limites bien visibles d'aires
de protection se sont montrées efficaces contre des intrusions. Mais une autre
explication pour un faible taux d'occupation de la zone tampon peut également
être fournie par les bas prix de rémunération du café et cacao. La remontée des
cours (invraisemblable pour le café Robusta, mais anticipée pour le cacao) pourra
conduire à une nouvelle phase de mise en culture. Cependant, même dans le cas
de non-extension de cultures de rente, de nouvelles terres seront requises pour
la culture vivrière: quelques 0,4 à 0,5 hal habitant avec les techniques actuelles.
Puisqu'il y a de plus en plus pénurie de terres en dehors des aires protégées, les
paysans peuvent être tentés de défricher et de cultiver des parcelles dans la zone
tampon.

II serait illusoire de tenter de réparer les dégâts occasionnés, plus
particulièrement ceux subis par la faune. Maintenir le statu quo est tout ce que
les écologistes peuvent espérer. Pour le Parc même, ceci implique une quasi
absence de toute activité humaine. Pour la zone tampon, il existe différents avis:
certains souhaiteraient l'inclure dans le Parc (à l'exception des aires déjà
cultivées), d'autres préféreraient la transformer en véritable zone de transition qui
permettrait ainsi l'accès à des activités strictement contrôlées.

Jusqu'ici, la protection a été basée sur des contrôles effectués par des agents des
Eaux et Forêts, qui, par manque de moyens, se sont révélés très inefficaces. Dans
le cadre d'un projet de développement quadriennal fmancé par les Allemands et
dont le démarrage est prévu en 1993, d'autres types de mesures sont à envisager
comme:
a) la participation de la population, qui trouverait un intérêt dans la conservation
(écotourisme; emplois dans les services de protection);
b) le développement d'une alternative à la forêt, qui permettrait à la population
de renoncer aux produits, fonctions ou terres forestières. Exemple: élevage
d'animaux sylvestres (escargots géants, céphalophes), pisciculture, domestication
d'arbres fruitiers, et, plus particulièrement, intensification de l'agriculture.

Malgré les efforts de recherche déjà déployés durant les derniers quarante ans,
il y a encore des études à mener dans différents domaines, dont ceux évoqués ci
dessus. Les informations concernant la diversité biologique des aires protégées
doivent être plus nombreuses. Un Système d'Information Géographique repré-
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sentera un outil indispensable à tout autre programme de recherche, en facilitant
l'accès aux informations déjà disponibles. Une analyse des coûts-bénéfices de la
conservation du Parc de Taï permettra la comparaison des différents mesures de
protection. Un futur programme devrait comporter des thèmes généraux et des
thèmes relatifs à la conservation et la biodiversité:

Thèmes généraux:
Mise en place d'un S.I.G., d'abord au stade pilote, pour un ou deux
villages. Des informations topographiques ont déjà été digitalisées;
Analyse coûts-bénéfices de la conservation du PNT; une étude préliminaire
est en cours;

Conservation, par développement de zones périphériques:
Analyse d'expériences de gestion participative dans une douzaine de cas
en Afrique;
Etude du potentiel et des contraintes d'un écotourisme. Etude préliminaire
déjà en cours;
Domestication par propagation végétative de deux espèces d'arbres
fruitiers (recherche en cours), Coula edu/is et Tiegheme//a heckelii. Des
études sur d'autres produits forestiers non-ligneux devraient être précédées
par un inventaire détaillé de leurs utilisations et importances;
Domestication des espèces animales de la forêt, et extension des étangs de
pisciculture, comme autres sources de protéines;
Suite d'essais récents, mais hors-station expérimentale, d'applications
d'engrais, de différents régimes et types de jachères, emplois de main
d'oeuvre, techniques agroforestières, tous axés sur une intensification des
cultures vivrières et de rente.

Thèmes relatifs à la biodiversité:
Impact des différents régimes d'anthropisation sur l'évolution de la
biodiversité: des aires restreintes du Parc, de la zone tampon et de la
Réserve de Faune du N'zo ainsi que de la Forêt Classée de la Haute Dodo
ont, dans le passé, été soumises à différentes régimes d'exploitation
forestière et de braconnage;
Interactions de la flore et de la faune: ce thème se réfère en particulier au
fait que beaucoup d'espèces d'arbres dépendent pour leur dissémination
des préférences alimentaires de différents mammifères, dont certains sont
menacés d'extinction;
Réhabilitation des forêts surexploitées. Cette étude s'attacherait à trouver
des moyens pour réintroduire des essences commerciales et des espèces
de grands mammifères disparues de la Réserve de Faune du N'zo.
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SUMMARY

E.P. Riezebos and A.P. Vooren

This is a review of several decades of research in and around Taï National Park,
in the South-West of Côte d'Ivoire. The study is published in two parts. The first
provides a synthesis of the results of the various research activities, identifies
crucial gaps in knowledge and suggests themes for future research; it has been
drafted and reviewed by scientists with extensive experience in the Taï area. The
second contains a bibliography (about 2000 titIes), and a diskette for locating
publications by author, tide, subject, and year of publication (Cardbox); the
diskette also contains abstracts of about 800 publications.

The study was initiated, supervised and, for a large part, financed by the
Tropenbos Foundation (Wageningen, the Netherlands), after consultation with the
Ivorian authorities, in particular the Ministry of Scientific Research and the
Ministry of Agriculture. The Wageningen Agricultural University, German
Technical Cooperation (GTZ), the Worldwide Fund for Nature (WWF), and the
French Overseas Research Organisation (ORSTOM) participated substantially in
the study.

The study covers Taï National Park (TNP; 340,000 ha), its gazetted protection
zone (84,000 ha) and the surrounding inhabited areas. Its principal aim is to
contribute to preserving the biosphere of TNP, the last remnant of the original
West African block of primary forest, rich in endemic fauna and flora.

Chapter 1 reviews the history of the South-West, the genesis of TNP, and ils
importance for research. The first human settlement dates back to the 16th
century, with the arrivaI of people from the North fleeing the expansion of states
in the middle Niger Valley. In the following centuries those living along the coast
came into contact with European navigators/traders seeking spices, ivory and
slaves. During the ensuing colonization process the area was initially part of
independent Liberia, but in 1911 it came under French colonial rule. In 1960 Côte
d'Ivoire became an independent republic, but it still has strong economic and
cultural ties with France.

The ecological importance of the South-West region was recognized in 1926, with
the establishment of the Protected Area of the Middle and Lower Cavally. Since
then, the status and boundaries of the protected area have been changed several
times. In 1978, UNESCO declared TNP a Biosphere Reserve, and in 1982
included it in its list of World Heritage Sites.

Since the 1950s, the cultural and ecological features of the area have attracted
many researchers from various disciplines and backgrounds. The frrst penetration
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of the interior by European scientists dates back to about 1900, and until1940 the
research was mostly exploratory. There followed a period of prospecting the area
for its development potential. Since the early 1970s, the emphasis has shifted to
the ecological features of the area; at present, the principal interest of researchers
is the preservation of the remaining original flora and fauna.

Chapter 2 explores the physical aspects of the area, its geology, climate, hydrology
and soils. The South-West region can geomorphologically best be described as a
peneplain sloping gradually from about 250 m altitude to sea level over a distance
of sorne 300 km. The undulating to rolling landscape of the interfluve of
Sassandra and Cavally rivers forms a transition between the flat and extended
northern savanna plateaux and the dome-shaped hill ranges of the Tabou
hinterland near the village of Grabo. The rolling topography of TNP shows
differences in elevation of 20 to 40 m between valley bottom and ridge tops,
generally with long and gent1e slopes.

Except for the strip along the coast and sorne Quaternary deposits, the geological
formations are pre-Cambrian. The bedrock is made up of southwest-northeast
trending wide bands of Birrimien rocks which are strongly folded and consist of
metamorphosed sediments and volcanics associated with igneous rocks. These
overlie older Liberian orogenie formations composed of rather heterogenous
migmatites and biotic gneisses. The parent rock largely determines soil
differentiation, hydrology patterns and landscape form. Over the centuries, run
off, erosion, transportation and redeposition of material gradually shaped the
undulating landscape of TNP. Heavy rainfall regimes moulded the sharply etched
out valleys of its southern part, whereas moderate rainfall is associated with the
more gently undulating landscape further north. Erosion processes are still active
in landscape formation in the forest-covered TNP, but further study is needed to
elucidate their impact and alleged threats to the nutrient status of the forest
ecosystem.

There is now substantial evidence that the forest coyer must have been in place
for the last 10,000 years, i.e. since the latest major forest expansion from
Pleistocene refugia. Repeated regression and expansion have taken place,
however, in response to the climatic variations over the past 8 million years, and
there is still confusion about the number and location of forest refuge areas in
West Africa. Contemporary climatic change, attributed by many to large-scale
deforestation, cannot be ascertained due to cyclic tendencies in c1imate variation.
Diminished evapotranspiration by loss of forest coyer, which re-injects the
equivalent of 55 to 70% of the annual precipitation back into the atmosphere,
may, however, have altered the regional water recycling equilibrium.

Besides poor chemical soil properties and potentially toxic aluminium levels, water
availability seems to be the factor limiting crop production in the region. These
factors, however, change with soil and drainage types, which in turn are largely
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determined by topographie position in the landscape. Topographie sequences
have therefore been intensively studied and three major types are recognized on
different bedrocks. In general the most ancient and heavily leached soils are
found in the weIl drained upper parts of the catena, and the more juvenile,
colluvial and alluvial soils in the lower topographic positions.

Chapter 3 discusses the flora and fauna of TNP. Botanical explorations of the
region started in the early 1900s with an expedition by A. Chevalier through the
interior of what is today TNP. More intensive botanical studies were undertaken
in the 1960s and in the late 1970s in the context of the MAB-UNESCO Taï
Forest Project. There is no complete inventory of aIl higher plants, but the fairly
good know1edge of the floristic composition practically makes it unlikely that new
species will be discovered in TNP. Much work remains to be done, however, such
as detailed vegetation mapping and studies on lower plant species. The main
floristic interest for the region is the presence of endemie woody plant species,
e.g. the unique big tree species Kantou guereensis, which belong to the
"Sassandriennes". Their exact numbers in TNP are unknown, but the Park
represents their last stronghold.

The fauna of TNP and its surroundings has greatly suffered -and still is suffering
from poaching; the principal culprit is not the local population poaching for
personal consumption, but rather the large-sca1e commercial poaching to supply
urban restaurants. As a result, sorne of the larger species have dwindled. The
effect this may have on predator populations and the regeneration of certain tree
species has yet to be studied.

The vertebrate fauna is relatively weIl known, but local population sizes, feeding
habits and habitat preferences have only been studied for the few most
spectacular species (e1ephants, primates, duikers). TNP can be considered a last
haven for a number of threatened species such as pygmy hippopotamus, zebra
and Jentînk's duiker and the white breasted guinea-fowl. Six more bird species
present in TNP are designated as threatened species and a total of 22 endemic
birds has been recorded so far. As for the invertebrates, tens of thousands of
species are probably still to be detected in the area of TNP, and there is a long
way to go before the total number of species present in this forest sanctuary might
even be reasonably weIl estimated.

Chapter 4 presents the various ethnic groups of the region. The main topics are:
origin, demography, social organization, health aspects, inter-ethnie relations,
attitude to the natural setting. The demography of the area presents a striking
dichotomy, viz. those considered the autochthonous (descendants of those settled
as from the 16th century), and those called allochthonous, who came in search of
land during the last 2-3 decades from elsewhere in the country or from Mali and
Burkina Faso. The massive influx of the latter caused an average annual
population growth rate of as much as 10% over the 1970-1990 period. Both east
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and west of the Park the proportion of the original population has dropped to 10
20%. In addition, on the west side, around Taï village, the population pressure
has been aggravated since 1989 by the influx of Liberian refugees.

Initially, three factors facilitated the settling of the migrants: land was plentiful (8
inhabitants/square kilometre), and the newcomers provided their labour to the
original population, in exchange for large tracts of land; the political organization
of the original population is dispersed, and there is no central authority to deal
with major issues; thirdly, the authorities proclaimed that the land belonged to
those cultivating it; although this idea was contrary to traditional notions on land
tenure, the newcomers were quick to embrace il.

As the man/land ratio deteriorated (to reach as much as 135 inhabitants/square
kilometre in the Taï area) plots allocated to newcomers became smaller and/or
less attractive, and frictions between the two groups more frequent.

Most land outside the buffer zone is now part of the prevalent shifting cultivation
system; the same has happened in limited areas of the buffer zone. This rapid
transformation of forest into farm land -as well as the creation of fish ponds and
the rice cultivation in valley bottoms- has considerably aggravated the health
problems in the area, in particular the prevalence of malaria.

Chapter 5 deals with the economy, with particular attention to the forestry and
agriculture sectors. The region's potential remained undeveloped until the mid
sixties, when the Government launched a regional development agency (ARSO),
and encouraged migration to the area. The emphasis was on logging and cash
crops (coffee,cacao), for which the Government put into place the infrastructure
(processing industries, roads, port, communications, power), in particular in the
areas East and South of TNP. A period of more or less successful planned
development was followed by spontaneous settlement for farming and other
activities, such as small-scale gold prospecting and large-scale poaching.

The boom period (1965-1985) came to an end when forest resources became
exhausted and coffee and cocoa prices dropped sharply. Present prospects for
economic development at above subsistence level are mixed: hardly any forest
resources are available outside the protected areas; increases in agricultural
production depend on the acceptance of more labour-intensive cultivation
methods; mineraI deposits other than gold have been identified, sorne in economic
quantities; also, the region has potential for eco-tourism.

At the beginning of this century, sorne 16% of the country was covered by what
at that time was thought to be primary forest but was, in fact, secondary forest
within a shifting cultivation system. In the period 1950-1980, sorne 80-90% of this
acreage was logged, and much of the remainder is seriously degraded. In an
attempt to restore and safeguard what remains of the forest resources, the
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Government has launched a Forest Master Plan (1988-2015), sponsored by World
Bank and bilateral donors.

Except for a 20 km wide coastal belt, commerciallogging in the South-West did
not start until after 1950; it accelerated in the sixties, when large tracts of land
were cleared for the planting of cash crops, oil palm and rubber in plantations,
coffee and cacao in smallholdings. Until1967 an estimated 300,000 m3 was extrac
ted, of which about half in 1966; at that time the region had a milling capacity of
200,000 m3

• Since the onset of resource exhaustion after 1980, output has rapidly
declined, and since 1989 there has been no more commercial logging in areas
such as the buffer zone of TNP. An ambitious paper pulp project, for which a
hydropower dam was constructed in the San Pédro river, never became
operational.

In plans drawn up in 1967 it was proposed that in view of its forest and
agricultural potential, TNP would be opened for logging and subsequently for
farming; its gross timber volume was estimated at over 80 million m3

, of which a
quarter would have been marketable. Although this plan was rejected, political
pressure and the lack of supervision over the logging companies have meant that
sorne 100,000 ha (about a quarter) of the present area of TNP has been submitted
to logging practices in the past.

Farming is the mainstay of the population. For food crops, the usual system
consists of one or two cropping seasons, followed by a bush fallow of at least
several years; those valley bottoms that have been developed for cultivation, are
continuously cropped. In addition to annual food crops (rice, maize, yam), all
farmers grow perennial cash crops.

There are significant differences in the farming systems practised by the
indigenous population and the various groups of immigrants, with respect to
aspects such as types of food, relative importance of food crops and cash crops,
length of fallow. These are explained by differences in nutritional habits, in plot
size (early immigrants obtained larger plots), and in labour availability.

The spectacular growth in population is straining the carrying capacity of the
region. Crucial questions in this respect are: can the fallow period be shortened?
how can the weed problem be reduced? how can soil fertility be maintained?
These aspects have been studied in great detail, but satisfactory answers, accepted
and implemented by the farmers concerned, have yet to be found.

The relatively low yields of the various cash crops also point to sorne constraints.
Climatic conditions are favourable for the most common perennials (coffee,
mostly grown by native smallholders; cacao, mostly by immigrants; rubber and oil
palm, mostly by plantations, but also by outgrowers), but in the area West of

187



TNP, the soils lack fertility. Extension agents also blame the low yield on the lack
of care farmers give to their crops.

Apart from the traditional system, which with its mixture of ligneous and non
ligneous vegetation is a form of agroforestry, only one new cropping type has, as
yet, been experimented: live stakes for yam. Although it resulted in higher yam
yields, this practise has not been widely adopted. On the other hand, the
domestication of sorne types of forest trees, highly appreciated for their fruits and
timber, has become a widespread phenomenon.

Chapter 6 shows the divergence between official conservation policy and actual
practice. Controversial issues are a) the status of the land officially gazetted as
protection zones in 1977 (66,000 ha) and 1983 (18,000 ha), and b) public
participation in conservation management.

The official point of view is that the buffer zone is a de facto extension of the
National Park; others maintain that controlled use, for instance as extractive
reserve, could help relieve pressure on the core area. The establishment of the
Park in 1972 and, subsequently, eviction of farmers from the protection zones
foIlowing successive changes of its boundaries have built up considerable
resentment among the population against nature protection policies. Denied
access to wild food and wood resources, in what still is regarded on traditional
grounds as communal property, may encourage illicit use in the border zones.

Assistance from national and international organizations in Park protection,
scientific research and agricultural development has probably been beneficial to
the conservation of TNP; a better coordination of activities would enhance this
effect.

Chapter 7 integrates the major findings of the preceding chapters. The major
interactions between the physical and biotic environments on the one hand and
the natural environment and human society at the other are higWighted.
A picture emerges of a physical setting with tropical identity, but occupied by a
biotic community of equatorial origin. These interactions most clearly show up in
the landscape in the topographie soil sequence (catena).

The discussion of the interactions between man and its environment concern the
negative effect of population growth and environmental damage on living and
health conditions, as weIl as the negative effects of a degrading health situation
on the environment: massive infestations with malaria and other vector-borne
diseases stand in the way of a more labour-intensive land-use, and may encourage
slash-and-burn activities, thereby accelerating environmental degradation and
reducing the chances of TNP's survival.
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Chapter 8 recapitulates the major threats to TNP, indicates the types of measures
that should be taken to head these off, and outlines the role further research can
play in support of these measures. Virtually aIl of the direct damage so far
concerns the dramatic decline in numbers of major animal species, as a result of
large-scale poaching. Not surprisingly, future threats also result from human
activity: the search for farm land, and continued poaching. There are other
threats, but these appear minor (gold digging), unlikely (logging) or remote in
time (climatic change).

So far, encroachment into the Park has been insignificant, whereas that into the
buffer zone is confined to sorne areas West and East of the Park, covering in total
the equivalent of only 6% of the buffer zone. Clear demarcations of protected
areas appear to have had a discouraging effect on trespassers. But low cacao and
coffee prices may also explain why the acreage planted in the buffer zone has
remained small; a price recovery (unlikely for Robusta coffee, but not so for
cacao) may lead to renewed planting. But even in the absence of a further
expansion of cash crops, additional land will be required for food crops: sorne
0.4-0.5 ha/inhabitant under present technology. As there is a growing shortage of
land outside the protected areas, farmers may be tempted to clear and cultivate
land in the buffer zone.

It would be unrealistic to aim at repairing the damage caused in the past, in
particular the damage caused to the fauna; maintaining the status quo is the best
conservationists can hope for. For the Park itself this implies no human activity
at aIl; for the buffer zone, opinions differ; sorne would like to see it integrated in
the Park (except for the areas already cultivated), others would prefer to see it
as a real transition zone, and would allow certain strictly controlled activities.

Sa far, protection has relied on control measures by the National Park Service;
for lack of means, they have remained largely ineffective. In the framework of a
four-year German-financed development project scheduled to start in 1993, other
types of measures are to be envisaged:
a) those relying on participation of the local population, by giving them a stake
in the conservation (eco-tourism; employment in the protection service);
b) those providing a substitution for the forest, in the sense that they allow the
inhabitants ta forego the products, functions or area of the forest, such as
breeding of animal species (giant snails; duikers), creation of fish ponds,
domestication of fruit trees, and, in particular, more intensive use of existing
agricultural land.

Despite the research efforts during the past forty years, there is a need for further
study in several fields. Among the protective measures advocated above, several
require prior research. Secondly, more must be found out about the area's
biological diversity. A Geographic Information System would be an essential tool
for any future research programme, as it would facilitate access to existing
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information, whereas a Cost-Benefit Analysis of the conservation of TNP would
allow a comparison between the advantages and the costs of conservation
measures. The main themes of a future programme could be:

General themes:
Setting up a GIS, initially on a pilot basis, for one or two villages. As a first
step, available map material was digitized in the context of the present
study.
Cost-Benefit Analysis of the conservation; a preliminary study is under way.

Themes related to conservation, through development of the peripheral areas:
An analysis of experiences with the participative approach at a dozen or
so locations in Africa.
The potential and constraints of ecotourism; a preliminary study is already
under way.

Domestication through vegetative propagation of two species of fruit trees
(research under way), Coula edulis and Tieghemella heckelii. Research on
other non-wood forest products should be preceded by a detailed inventory
of their uses and importance.
Domestication of forest animaIs, and further development of fish ponds,
as alternative !>ources of protein.
Follow-up, at farm level, of recent experimentation with fertilizer use,
different types of fallow, labour use, agroforestry, all in view of a more
intensive land use, for food as well as cash crops.

Themes related to biological diversity:
Impact on biological diversity of various degrees of human interference.
Small areas of the Park itself, of the buffer zone, as well as the adjacent
Fauna Reserve of N'Zo and the Classified Forest of Haute Dodo have, at
different times, been subjected to intensive forest exploitation and
poaching.
Interactions between flora and fauna. This theme refers particularly to the
fact that for their dissemination many tree species depend on the dietary
habits of mammals, many of which are threatened by extinction.
Rehabilitation of over-exploited forests. This research would investigate
ways to reintroduce commercial tree species and large mammals in the
Fauna Reserve of N'Zo.
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1 INTRODUCTION

Cette répertoire bibliographique sert de document de base à l'étude "Parc
National de Taï: Synthèse des Connaissances", initiée par la Fondation Tropenbos
et ayant pour but de résumer et synthétiser les sources d'information existantes
concernant le Sud-Ouest ivoirien, notamment le Parc National de Taï (PNT),
érigé "Patrimoine Naturel Mondial de l'Humanité" par l'UNESCO en 1982.

La région et la problématique de sauvegarde de ses forêts ont reçu une attention
particulière de la part des premiers explorateurs et naturalistes, et continuaient
à la recevoir des chercheurs scientifiques, des institutions internationales, et bien
évidemment des gouvernements ivoiriens sur une période de bientôt cent ans.
Nombreux sont les missions scientifiques, les projets de recherche, les program
mes d'action qui se sont déroulés pendant cette période, et qui ont amélioré nos
connaissances de cette région et de ses écosystèmes. La vaste bibliographie ici
réunie en est la preuve.

Le présent recueil de la littérature se veut exhaustif, mais ne peut prétendre
d'être final. Régulièrement des nouveaux ouvrages paraissent ou des documents
sont publiés sous une autre forme. De certains documents, la plupart anciens,
nous avons seulement pu relever leur existence sans pouvoir prendre connaissance
de leur contenu; d'autres encore ont pu échapper à la mémoire. Il est de notre
souhait que toute information complémentaire pourrait être inclue ultérieurement
pour constituer une banque de données régulièrement mise àjour. Dans sa forme
actuelle ce travail constitue un effort sérieux de fournir un inventaire complet des
écrits traitant de proche ou de loin la région du PNT.

Après une introduction au système de classification de la littérature dans le
chapitre 2, une liste intégrale des ouvrages répertoriés selon le nom d'auteur (en
ordre alphabétique) est présentée dans le chapitre 3. Enfin, en deux annexes sont
présentées une liste explicative d'abréviations, et une note explicative concernant
le logiciel CardBox-Plus qui permet la consultation de la bibliographie annotée
sur Pc.
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2 SYSTEME DE CLASSIFICATION

Pour une exploitation optimale de cette bibliographie, l'ordinateur joue un rôle
important, aussi bien comme base de données que comme moyen de sélection
rapide et correcte. Une disquette est fournie à cette fin.

Le logiciel Cardbox-Plus· a été choisi comme programme informatique centrale.
Cardbox-Plus est un système d'organisation d'information interactif qui traite les
publications comme des fiches répertoriées. Chaque ouvrage a la forme
imaginaire d'une fiche, divisée en "cases": le titre; le(s) auteur(s); la source; les
mot clefs; l'année de publication; la bibliothèque ou collection où nous avons
trouvé l'ouvrage; la langue; et une cote numérique. Au "dos" de la fiche, un
résumé est présenté pour environ 800 des ouvrages répertoriés.

Le programme permet de sélectionner rapidement des publications selon les cases
(ou "fields") suivantes (avec la fonction SE (sélecter)):
- le titre (ou des mots dans le titre) (nom de la case: TI)
- le nom d'auteur (AU)
- les mots clefs (TR)
- l'année de publication (PY)
- la bibliothèque (RN)
- la cote numérique (El)
- la langue (LA)
et, la sélection selon les cases suivantes en combinant les fonctions MA (mask)
et SE (sélectionner):

- la source (périodique, éditeur)
- toute combinaison des clefs mentionnés ci-dessus.

(BR)

Dans le recueil bibliographique nous avons opté pour l'utilisation de deux
langues: le Français ou l'Anglais. Les titres des publications qui sont parues en
langue néerlandaise, allemande ou italienne ont reçu une traduction en Français
ou en Anglais (placé entre parenthèses après le titre original) si un résumé de
l'ouvrage est disponible sur la disquette. Ces résumés ont été rédigés en Français
ou en Anglais.

La précision concernant la provenance des ouvrages (la bibliothèque, la case RN)
peut renvoyer par l'indication CP à une collection personnelle. Dans ce cas des
renseignements peuvent être obtenus auprès de la Fondation Tropenbos concern
ant la disponibilité de l'ouvrage. L'indication TB signifie que l'ouvrage est, à notre

• Cardbox-Plus VersIOn 4.1 (1989) par: Business Simulations Limited, 30, St. James's Street, London,
SW1A 1HB, Angleterre.

204



connaissance, uniquement disponible dans la collection de la Fondation
Tropenbos.

L'utilisation de la case des mots clefs (la case TR) a été facilitée par
l'introduction de trois types de codes:

A: Codes sur le plan de contenu:
(Entre parenthèses le nombre de références)

code

21
22

mot clef

genèse et histoire (128)
bibliographies et synthèses (7S)

le milieu physique
31
32

33
34

35

36

321

341

351
352
353
354

361

géomorphologie (40)
géologie (136)
aspects miniers
climatologie (212)
hydrologie (lOS)
fleuves
pédologie (253)
processus pédologiques
pédologie descriptive
fertilité du sol
aptitudes culturales
cartographie (250)
images des satellites, photographies aériennes

le milieu biotique
41 taxonomie et systématique (210)
42 botanie (20S)

421 cryptogames, mycorhizes
43 zoologie (307)

431 mammifères
432 reptiles et amphibies
433 oiseaux
434 insectes et autres
435 poissons

4351 mollusques
44 sols et flore/faune (S5)
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le milieu humain
51 démographie (76)
52 migration (63)

521 réfugiés libériens
53 anthropologie, sociologie (184)

531 ethnies autochtones
5311 Bakwé
5312 Bété
5313 Guéré
5314 Krou
5315 Niaboua
5316 Oubi
5317 "pygmées"
5318 autres

532 ethnies allochtones
5321 Baoulé
5322 Dioula
5323 autres

533 ethnies allogènes
5331 Mossi
5332 autres

534 mariage, parenté, homme/femme
535 religion
536 changements sociaux
537 conceptions foncières
538 autres aspects
539 relations interethniques

54 agriculture traditionnelle (204)
541 travail
542 céréales
543 tubercules
544 légumes et condiments
545 mauvaises herbes etc
546 stockage etc
547 élevage (ovins, porcins, caprins, volaille)

5471 autres (céphalophes)
55 agriculture moderne (147)

551 cultures industrielles (hévéa etc)
552 cacao
553 café
554 autres
555 mauvaises herbes
556 irrigation
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56 économie générale (159)
561 industrie
562 énergie
563 économie d'entreprise
564 marketing, commerce
565 emploi
566 analyse sectorielle
567 sociétés coopératives

57 alimentation et santé publique (114)
571 alimentation

58 sylviculture (258)
581 exploitation
582 réforestation

59 ramassage, pêche, chasse (42)

recherches interdisciplinaires
61 écologie, écosystèmes (200)

611 régénération naturelle
62 systèmes agricoles (88)
63 cycles des éléments (76)
64 agro-foresterie (38)
65 régénération de la forêt (76)

651 régénération après exploitation forestière
66 utilisation des terres et planification (70)

conservation et gestion de la nature
71 aspects institutionnels (32)
72 législation (38)
73 gestion de la forêt (151)

731 théorie etc
732 rôle de la population
733 surveillance et démarcation
734 aspects scientifiques

74 (éco)tourisme (21)
75 infrastructure (26)
76 sensibilisation, vulgarisation, formation (13)

autres aspects
81
82
83
150
200
300
400

politique agricole et forestière (59)
plans de développement (43)
aspects génériques (3)
méthodologie de recherche (79)
instituts et thèmes de recherche (119)
base de données (18)
modèles (23)
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B: Codes géographiques
P ouvrage concernant le Parc National de Taï (PNT)
T ouvrage concernant la zone tampon du PNT
F ouvrage concernant des autres aires protégées en C.I.
R ouvrage concernant les environs du Parc National de Taï
N ouvrage à l'échelle nationale de la Côte d'Ivoire
C ouvrage à l'échelle continentale de l'Afrique
S ouvrage sans indication géographique, oeuvres de méthodologie

C: Autres codes

AV ouvrage audio-visuelle
L étude (partiellement) au Libéria
G étude au Ghana
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ANNEXE 1 Liste d'abréviations

ADRAO

AID

AIDEA
AI5A
ANAM
ARBOR

ARSO
ASC
ASECNA
BAD
BD!
BDPA
BETPA
BIRD

BIBIO

BM
BNETD
BONDY
BOS
BRGM
CAB
CABO
CAPNf
CCCE
CE/CEE
CEEMAT

CEGET
CEl
CEMV
CGG
CIDV
CIN
ClRAD-CI

CIRill
CIRES
CIRT
CM
CN
CNF
CNRS
CP
CSRS
CTA

Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest
[synonyme anglais: WARDAj
Association Internationale de Développement [synonyme anglais: IDA], Banque
Mondiale
Association des Ingenieurs Agronomes de l'ENSA d'Abidjan
Association Ivoirienne pour les Sciences Agronomiques
Agence Nationale des Aérodromes et de la Météorologie
Bibliothèque des sciences botaniques et de la silviculture, Arboretum, UAW, Pays
Bas
Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest
Afrika Studie Centrum, Leyde, Pays-Bas
Association pour la Sécurité de la Navigation Aérienne
Banque Africaine de Développement [African Development Bank]
Bureau de Développement Industriel
Bureau pour le Développement de la Production Agricole
Bureau d'Etudes Techniques des Projets Agricoles
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, Banque
Mondiale
Bibliothèque des Départements de la Santé Humaine et d'Alimentation Humaine,
UAW, Pays-Bas
Banque Mondiale [World Bank]
Bureau Nationale d'Etudes Techniques de Développement
Librairie et Service de Documentation de l'ORSTOM
Stichting voor Nederlandse Bosbouw - Ontwikkelings Samenwerking
Bureau de Recherches Géologiques et Mimères
Commonwealth Agricultural Bureau
Centrum voor Agro-Biologisch Onderzoek
Cellule Aménagement du Parc National de Taï
Caisse Centrale de Coopération Economique
Communauté (Economique) Européenne
Centre d'Etudes et d'Expérimentation en Mécanisation Agricole et Technologie
alimentaire
Centre d'Etude de Géographie Tropicale
Compagnie d'Equipement International
Centre de Formation Universitaire en Entomologie Médicale et Vétérinaire
Compagnie Générale de Géophysique
Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Vivriers
CÔte d'Ivoire - Nature
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (Côte d'Ivoire)
Centre Ivoirien des Recherches et Etudes Juridiques
Centre Ivoirien de la Recherche Economique et Sociale
Centre Ivoirien des Recherches Techniques
Centre Muraz
Centre Néerlandais d'Adiopodoumé
Centre National Floristique
Centre National de la Recherche Scientifique
Collection privée
Centre Suisse de la Recherche Scientifique
Centre Technique de Coopération Agricole et Développement Rural
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CTFT
DCGTx
DDR
DGMG
DMG
DREYBO

ENGREF
ENSA
EPIC
FAO

FC
FED
FIZODI
FYTO
GERDAT

GFM
GU

HEEG

IBN

IBPGR
ICBP
IDEFOR
IDERT
IDESSA
IDRIS
IEMVT
lES
IET
IFAK
IFAN
IFCC
IGCI
IGN
IGT
IHAAA
IIRSDA
ILCA

ILRI
INADES
INHP
INRA
INSP
IPCI
lRAT
IRCA
IRCC
IRHO

Centre Technique Forestier Tropical
Direction et ContrÔle des Grands Travaux
Direction du Développement Régional
Directeur Général des Mines et de la Géologie
Direction Mines et Géologie
Bibliothèque du Département de la Conservation de la Nature. Dreyenborch, UAW,
Pays-Bas
Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et de Forêts
Ecole Nationale Supérieure AgronomIque
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
Food and Agnculture Organization of the United Nations [Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture]
Forêt(s) Classée(s)
Fonds Européen pour le Développement
Bibliothèque du Département des Sciences Animales (Zodiac), UAW, Pays.Bas
Bibliothéque du Département de Phytopathologie, UAW, Pays.Bas
Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Développement de l'Agronomie
Tropicale
German Forestry Mission to Liberia
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH [Cooperation Allemande
Technique]
Bibliothèque du Département de l'Epidémiologie et de la Santé Humaine, UAW,
Pays-Bas
Institut des Recherches Forestières et Naturelles [Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek], cf: RIN
International Board for Plant Genetic Resources
International Council for Bird Preservation
Institut des Forêts
Institut d'Enseignement et de Recherches Tropicales
Institut des Savanes
Inter-agency Development Research Information System
Institut d'Elevage et de Médicine Vétérinaire des Pays Tropicaux
Institut d'Ethno-Sociologie
Institut d'Ecologie Tropicale (anciennement IUET)
Institut für Afrika-Kunde
Institut Français d'Afrique Noire
Institut Français du Café, du Cacao et autres plantes stimulantes
Institut Géographique de la CÔte d'Ivoire
Institut Géographique Nationale
Institut de la Géographie Tropicale
Institut d'Histoire, d'Art et d'Archeologie Africains
Institut International de Recherche Scientifique pour le Développement en Afrique
International Livestock Centre for Africa [Centre International pour l'Elevage en
Afrique]
International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen
Institut Africain pour le Développement Economique et Social
Institut National de l'Hygiène Publique
Institut National de la Recherche Agronomique, France
Institut National de Santé Publique
Institut Pasteur de CÔte d'Ivoire
Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivrières
Institut de Recherches sur le Caoutchouc
Institut de Recherches du Café, Cacao et autres plantes stimulantes
Institut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux

319



ISNAR
ISRIC
rrro
IUCN
KfW
LEEUW

LP
LPA
MATA
Mdl'H
MECU
MEF
MEFP
METEO
MINAGRA
MNHN
MRS
MSPP
NATBEH
NIEUWL
OCCGE

OMS
ONPR
ONU
oRSTOM

OUA
PAW
PLATAX
PNT
PNUD
PRCT
PUDOC

PZC
RCI
RIN

RUU
SAPA
SAPH
SATMACI
SCET
SHM
SODEFEL
SODEFOR
SODEMI
SODEPRA
SODERIZ
SOGB
s/p
SPOT

International Service for National Agricultural Research
International Soil Reference and Information Centre
International Tropical Timber Organization
International Union for the Conservation of Nature and natural resources
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Bibliothèque des Départements des SCiences Economiques et Sociales,
Leeuwenborch, UAW, Pays-Bas
Laboratoire de Parasitologie
Laboratoire de Pédologie Appliquée
Mission d'Assistance Technique Allemande, GTZ
Bibliothèque du Musée de l'Homme à Paris
Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme, CÔte d'Ivoire
Ministère des Eaux et Forêts, Côte d'Ivoire
Ministère d'Economie, des Finances et du Plan, Côte d'Ivoire
Bibliothèque du Département de Météorologie, UAW, Pays-Bas
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, Côte d'Ivoire
Bibliothèque Centrale du Museum National d'Histoire Naturelle à Paris
Ministère de la Recherche Scientifique, Côte d'Ivoire
Ministère de la Santé Publique et de la Population, Côte d'Ivoire
Bibliothèque du Département de la Conservation de la Nature, UAW, Pays-Bas
Bibliothèque de Nieuwlanden, UAW, Pays-Bas
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies, Côte d'Ivoire
Organisation Mondiale pour la Santé
Organisation Nationale de la Promotion Rurale, Côte d'Ivoire
Organisation des Nations Unies
Office Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération,
anciennement Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer
Organisation de l'Unité Africaine
Post Actief Wageningen, Pays-Bas
Bibliothèque du Département de Taxonomie, UAW, Pays-Bas
Parc National de Taï
Programme des Nations Unies pour le Développement [synonyme anglais: UNDP]
Projet de Recherche Clinique sur la Trypanosomiasis
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, Pays
Bas
Bibliothèque du Centre de Phytopathologie, UAW, Pays-Bas
République de Côte d'Ivoire
Institut de Recherches pour la Conservation de la Nature [Rijksinstituut voor
Natuurbeheer]
Bibliothèque de l'Université d'Utrecht, Pays-Bas
Société Anonyme de Prospection Aéroportée
Société Agricole pour la Production Hévéicole
Société d'Assistance Technique pour la Modernisation Agricole de Côte d'Ivoire
SCET-International, Société Centrale pour l'Equipement du Territoire International
Service Hydrographique de la Marine
Société de Développement des Fruits et Légumes, CÔte d'Ivoire
Société de Développement des Plantations Forestières, Côte d'Ivoire
Société de Développement Minier, CÔte d'Ivoire
Société de Développement de la Production Animale, Côte d'Ivoire
Société de Développement de la Riziculture, Côte d'Ivoire
Société des caoutchoucs de Grand Béréby, Côte d'Ivoire
Sous-préfecture
Système Probatoire d'Observation de la Terre
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STARING
TB
TROPLA
TUINBO
UAW
UB

UdA
UdO
UdPX
UdR
UNEP
UNESCO
UNHCR

VELP
WARDA
WIJSTR
WWF

ZdA
ZP

Bibliothèque du Département de Pédologie et Géologie, UAW, Pays-Bas
Fondation Tropenbos, Pays-Bas
Bibliothèque du Département de j'Agronomie
Bibliothèque du Département de Horticulture, UAW, Pays-Bas
Université Agronomique de Wageningen, Pays-Bas
Bibliothèque Centrale (Jan Kopshuis) de l'Université Agronomique de Wageningen
(UAW) et des autres bibliothèques universitaires aux Pays-Bas
Université d'Abidjan
Université d'Orléans
Université de Paris X
Université de Rome
United Nations Environmental Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations High Commission for Refugees [Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés]
International Agricultural College Larenstein, dépendance Velp, Pays-Bas
cf. ADRAO
Bibliothèque du Station de Recherche Wijster, Pays-Bas
World Wide Fund For Nature (formerly: World Wildlife Fund) [Fonds Mondial
pour la Nature]
Zoo d'Abidjan
Zone de Protection

Autres abréviations:

app.
bibliogr.
dactyl.
éd.
fig.
graph.
In:
Isn
i.p.
mf
multigr.
p. ou pp.
pl.
s.d.
s.l.
s.n.
t.

tabl.
vol.
z
z'

appendice, annexe
bibliographie
dactylographié
paru sous la direction de ...
figure(s)
graphique(s)
ouvrage paru dans ...
internai seriai number
ouvrage en préparation
microfiche
multigraphié
page(s)
planche(s)
sans date
sans lieu
sans nom
tome
tableau(x)
volume(s)
l'ouvrage n'a pas été consulté
l'ouvrage n'a pas été consulté et n'a pas été trouvé aux Pays.Bas

Langue: (case ou "field" LA):

AL
AN
IT
NL
FR

allemand
anglais
italien
néerlandais
français (code non-indiqué)
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ANNEXE 2 Notice explicative au CARDBOX-PLUS

1. Installez le logiciel CARDBOX.
2. Insérez disquette contenant base de données.
3. Avant de démarrer le logiciel CARDBOX, il faut décomprimer le fichier BIBLIOGR.FIL,

en appelant BIBLIOGR.EXE.
4. Puis, tapez CARDBOX, suivi de spacebar.
5. Tapez F, puis appelez BIBLIOGR.FIL.
6. Tapez Enter deux fois.

Après, vous pouvez utiliser les fonctions FI (filtre), SE (sélectionner) et cetéra, afin de faire une
sélection de publications.
Les clefs disponibles sont:
un mot dans le titre (n'importe lequel)' (nom du "Field": TI)
le nom d'auteur (nom du "Field": AU)
les mots clefs (nom du "Field" :TR)
l'année de publication (nom du "Field": PY)
la bibliothèque ou se trouve le document (nom du "Field": RN)
la cote numérique (nom du "Field": El)
la langue (nom du "Field": LA)
ou, en combinant les functions MA (mask) et SE (sélectionner):
la source (nom du "Field": BR)
l'adresse (nom du "Field": AD)
un mot dans le résumé (n'importe lequel) (nom du "Field": ")

Appuyez "F3" pour lire les résumés des publications.

• = utilisez "+" afin de sélectionner des parties de mots, par example:
"so +" vous donne des titres avec: sol, sols, soleil, Soubré, sondage;
"+so +" vous donne aussi des titres avec: poisson, ARSO, etc.

Spécifications CARDBOX-PLUS

version:
base de données:

article:

case ("field"):
indexation:

matériel:

RAM:

visuel:
disque fixe:

4.1
2.048 méga-octets, 500.000 articles ("records")
nombre de fichiers ("files"): sans restriction
36 lignes - 132 colonnes (4.752 signes)
52 cases répertoriables (maximale)
1 case non-répertorié (8.000 signes)
maximum d'un article
nombre: sans restriction
longueur: 63 signes
PC-DOS, MS-DOS
OS/2 - protected mode
VAX-VMS
en fonction du nombre d'articles:
108 Kb jusqu'au 4.000
124 Kb jusqu'au 65.500
233 Kb jusqu'au 500.000
couleur ou monochrome
recommandé (mm. 3 méga-octets)
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CARD80X-PLUS, un exemple

nombre des fichiers actifs

(il y en a seulement un)
nombre d'articles

case Ou

·"eld·' LA

au n,veau actuel de selection

case ou

., jeld" E'

(cote

case ou 'fleld" RN

"'...._.....s.. le .,...., "...,..., ...,.....
"....."... ".,.,. . ...,.....,.,..,
u- ....-... .11*,.".. _

lU ,... .".. .. .,.,.,." .............. $ ...
.. ........, ............... a..u-ton .1

~~ 41''''''' ••-..,ra .U...&1

J4C'" ".... ~ , fi•
.....u.o • _ le _,. .~ a6000

.... L'...".~.. fT_ llMU'W

,.,... eu .....,. • le .,.,.,.. N,,-
tIW .. aAIft. ..~ .......,.. ,._,_

..". ............. ebalUilUa CifUI NW-..ol
eu ...,., ...., QI.-"""""~

Le dos d'ar ticle (avec COle numériQue). presen tan! le r';!3Ume

case ou ·field·'·· (Tapez F3)

MOOali tés

de sélection






