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RESUME : 

Les Bcosystèmes de l a  haute Amazonie comptent parmi les plus  originaux e t  
les plus  vi taux de ce bassin ; leur  dés tab i l i sa t ion  pourra i t  en t ra îner  de 
grands dommages. Or, cer ta ines  prat iques de colonisation menacent l eu r s  
ressources rénovables d i  une destruct ion i r r éve r s ib l e  e t  tendent ä l a  rupture  
de l e u r s  équi l ibres .  
L'auteur a réalisé les premiëres cartes morpho-pédologiques de cette région. 
I1 rend compte de cette intervent ion en i n s i s t a n t  s u r  sa f i n a l i t é  qui  est  
Z 'ame'nagement régional ; les contraintes  écologiques d'une t e l l e  région 
doivent ê t re  déf in ies  en p r i o r i t é ,  a f i n  que les p r o j e t s  socio-économiques 
puissent  $tre d i s t r ibués  dans l 'espace disponible ä i a  place exacte qui  
leur  convient. I1 s igna le  quelques problëmes prat iques qui  n 'ont  pu "etre 
posés e t  ne pourraient &tre résolus  qu'à l a  lumière des études morpho-pédolo- 
giques. I1 évoque les  r e l a t i o n s  en t r e  pédologie e t  écologie face aux problèmes 
du développement. 

. 

RESUMEN : 

Los  ecosistemas de l a  al-c'a Amazonia cuentan en t r e  l o s  m a s  o r ig ina les  y v i t a l e s  
de esta cuenca. Su ines t ab i l i s ac ion  podria acarrear lamentables consecuencias. 
Ahora b ien ,  &&unas p rac t i cas  de colonizacion amenazan sus recursos renovables 
de i r eve r s ib l e s  daños, y t ienden has ta  l a  ruptura  de sus  equi l ibr ios .  
E l  au tor  r e a l i z e  l a s  primeras cartas morfo-pedológicas de l a  región y da 
cuenta de s u  intervención, poniendo énfas i s  en l a  f ina l idad  que es  e l  manejo 
integral  de l a  region ; las l imitaciones ecológicas de aquella región t ienen  
que ser def inidas  con pr ior idad ,  a f i n  de que los  proyectos socio-económicos 
e s t én  ubicados dentrodelgespacio disponible,  en e l  s i t i o  que les conviene 
exactamente. 
Se  señalan varios problemas pr6cticos que no pudieron ser planceados, y no 
podrián t e n e r  solucion s i n o  en base a los  estudios real izados.  Se evocan 
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I. - PROBLEMATIQUE 

L'Amazonie équatorienne s u b i t  une crise de "développement". Un rappel  
de notions générales e t  h is tor iques  permettra d'évoquer les  or ig ines  
de cette crise e t  les  conditions dans lesquel les  e l l e  s ' es t  manifestée,  
avant d'en veni r  aux donnges techniques e t  aux perspectives d'aménagement 
qu 'of f re  n o t r e  in te rvent ion .  

I. 1. L i m i t e s  géographiques 

L a  Region amzonica ecuatoriana (R.A.E.) const i tue une p a r t i e  de l a  haute 
Amazonie. E l l e  inclue l e  versant o r i e n t a l  des Andes, en t r e  les p a r a l l ë l e s  
5OS e t  I O N .  L a  l i gne  de c rg tes  d 'o r ien ta t ion  méridienne qui  l a  l i m i t e  
2 l 'amont se s i t u e  e n t r e  3000 e t  6000 mètres d ' a l t i t ude  ; e l l e  coincide 
par t ie l lement  avec l a  l i gne  de par tage des eaux Pacifique-Atlantique. 

A l ' a v a l ,  une démarcation conventionnelle (Protocolo de Rio de Jane i ro)  p r ive  
1'Equateur de 181 O00 Km2 e t  d'un accës d i r ec t  ã l 'AMAZONE en dép i t  de 
revendications permanentes. Cette contestat ion f r o n t a l i ë r e  confëre 5 
l a  colonisat ion de l a  R.A.E. un aspect géopolitique. 

L e  t e r r i t o i r e  effectivement géré par 1'Equateur se composerait approxinative- 
ment des surfaces  suivantes (sources non o f f i c i e l l e s )  : 

Province du NAP0 52 317 Km2 
Province du PASTAZA 30 268 Km2 
Province d~ MORONA-SANTIAGO 26 118 Km2 
Province du ZAMORA-CHINCHIPE 11 250 Km2 

119 953 Km2 

1.2.  C l i m a t  e t  végétat ion 

. L e s  p réc ip i t a t ions  sont  alimentées par  un f l u x  est-ouest  dominant, abondant 
e t  r é g u l i e r  bien que périodique "a l ' e n t r é e  du t e r r i t o i r e  équatorien.  

I TIPUTINI / 75O32'W OO045'S / A l t .  270m I 
Moyennes des p réc ip i t a t ions  mensuelles e t  annuelles sur 9 annges d '  observation 
I II III I V  v V I  V I 1  V I 1 1  I X  x X I  X I I  AN 
10.8 142.5 212'.9 237.3 278.1 283.3 274.5 221.9 222.4 202.1 160:7 156.8 2503.3 1 

L e s  c o r d i l l è r e s  f r e i n e n t  e t  pertubent ce régime. Ainsi les p réc ip i t a t ions  les  
p lus  é levées  sont  observées s u r  l e u r  f l a n c  o r i e n t a l  ã moyenne a l t i t u d e ,  au 
voisinage de l a  l i g n e  Qquinoxiale (REVENTADOR /77O33' W - 00°03' S / A l t .  1550m/ 
6866 mm en 1974). 

Des p réc ip i t a t ions  plus  faib,les e t  plus  i r r égu l i ë re s  s 'observent dans l e s  
provinces méridionales : (ZAM0F~l/78~56' W - 04O04' S/Alt.970m/2128 mm dont 
2 s o i s  Infër ieurs  5 100 mm en 1977), (ZUMBA/7S008' W - 04O51' S / A l t .  1300m/ 
1356 mm dont 6 mois in fér ieurs  ã 85 mm en 1978). 

L e s  températures moyennes annuelles sont  supérieures ä 23O'dans l a  cuvette 
amazonienne d ' a l t i t u d e  inf6r ieure  ä 600 mètres : (TIPUTINI/Alt.270m/25°1/ 
Temp.Max.Abs. s u r  9 ans : 37O7). E l l e s  décroissent linGairement en fonct ion de 
l ' a l t i t u d e  c ro issante  l e  long du versant andin (5Oä 4600m). L e s  var ia t ions  
intermensuelles sont  nggligeables.  L e  zéro e s t  a t t e i n t  comme température 
minima absolue (sur 1 0  ans) 5 PAPPALLACTA 2 l ' a l t i t u d e  de 3100 mètres. 

L a  végétat ion n a t u r e l l e  e s t  f o r e s t i ë r e  avec des var ian tes ,  adaptées notamment 2 
l ' a l t i t u d e  e t  au drainage. 
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1.3. Ecologie e t  développement 

Les dimensions impressionnantes e t  l ' a spec t  exubérant des écosystëmes amazoniens 
prêtent  5 surévaluer l e u r  s t a b i l i t é  et  l e u r  product ivi té .  L'immensité 
du t e r r i t o i r e  semble devoir masquer les er reurs  commises, 'Ces i l l u s i o n s  
motivent 5 t o r t  une exploi ta t ion sans discernement n i  mesure, 

On ne peut évoquer l ' éco logie  amazonienne sans revenir  s u r  des constations 
e t  d e s  estimations qui ont é t é  dé jã  maintes f o i s  exprimées mais dont on a 
pratiquement peu tenu compte jusqu 'ä  présent .  

En v é r i t é ,  les composants et  les  mécanismes de ces écosystemes sont  encore 
insuffisamment inventor iés  e t  e x p l i c i t é s  , e'n Equateur notamment car les 
études qui ont  é t é - r é a l i s é e s  en Amazonie Centrale ne sont peut-être  pas 
extrapolables 2 l a  Haute Amazonie. . . 
Face aux pressions politico-économiques qui poussent S une explo i ta t ion  
empirique sous l e  signe du "développement", les object ions des écologis tes  
manquent de poids ,  f au te  de s'exprimer en ch i f f r e s .  I1 faudra i t  les doubler 
de proposit ions concrZtes, économiquement crédibles ,  ce qui  ne semble 
pas encore poss ib le  dans l ' é t a t  a c t u e l  des études e t  des expérimentations. 

1.4.  L e s  cycles biogéochimiques 

Le carbone. L e s  écosystëmes amazoniens immobilisent des quant i t6s  considérables 
de cet .élément dont une f a i b l e  p a r t i e  seulement f a i t  l ' o b j e t  d'échanges. 
Dans l 'hypothèse d'une exploi ta t ion inconsidérée de l a  f o r &  e t  des sols 
qui l i b é r e r a i t  ce carbone de façon général isée e t  rap ide ,  compte tenu  des , 

quant i tés  qu i ,  à plus long terme, re jo indra ien t  l e  stock océanique, on peut 
craindre que l a  teneur de l'atmosphëre en gaz carbonique n 'en s o i t  sensible- 
ment accrue : l e  régime ac tue l  d 'absorption des rayons I.R. e t  d'échanges 
thermiques du globe sera ien t  modifiés, non sans répercussions éventuellement 
graves sur son climat. 

L'eau . L e s  préc ip i ta t ions  alimentent un f l u x  gazeux par  évapotranspiration 
e t  un f l u x  l i qu ide  par  ruissellement ou i n f i l t r a t i o n .  L e s  frondaisons,  l e  
feutrage r a c i n a i r e ,  l a  l i t i ë r e  e t  l e s  horizons du sol exercent s u r  ces f l u x  
des influence8 régula t r ices  2 l a  mesure de leur volume e t  de leur nature .  
Or les défrichements qui sont actuellement prat iqués,  l a  plupart  au p r o f i t  
de pâturages,  impliquent non seulement l ' é l imina t ion  de l a  f o r ê t  a i n s i  que 
de l a  l i t i k r e  e t  du réseau r ac ina i r e  qui l u i  sont propres,  m a i s  encore 
l a  dénaturation des horizons supe r f i c i e l s  du sol par  inso la t ion ,  érosion, 
tassement e t  gleyficat ion (Cf. 5 .1 . ) .  S i  ces prat iques se généra l i sen t ,  
il y a l i e u  de craindre que l 'bvapotranspirat ion de l'écosystëme subs t i t ué  
ne s o i t  i n fé r i eu re  5 c e l l e  de l'écosystëme f o r e s t i e r ,  e t  p lus  i r r é g u l i ë r e  : 
l e s  régimes pluviométriques amazoniens e t  ceux des régions vois ines  en 
sera ien t  affectés de facon probablement dommageable. En même temps l e  ru isse-  
llement serait accru au dépens de l f i n f i l t r a t i o n ,  avec des effets d 'autant  
plus  prév is ib les  e t  néfastes  ques sa régular i sa t ion  est  d6jã in su f f i s an te  
dans l ' é ta t  a c t u e l  du systëme forgt-sol$:. 

5 S u r  l e  versant andin, l e  tampon forg t -so l  ne peut compenser l a  f o r c e  
des pentes n i  l'abondance des préc ip i ta t ions  ; l 'écoulement est t o r r e n t i e l .  
Au pied des Andes il reste excessivement i r r é g u l i e r  ; l ' a l t e rnance  de 
crues e t  d 'é t iages  entrave l a  navigation, menace l ' i n f r a s t r u c t u r e ,  l e s  cul tu-  

t r e s  r ive ra ines  et  l a  faune aquatique. 
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L'azote. L a  biomasse f o r e s t i g r e  e t  les  so l s  renferment d e  grandes quant i tgs  
d 'azo te ,  s t ab le  sous ses formes organiques. Cet 'flément s'échange e t  peut 
s o r t i r  du c i r c u i t  sous ses formes minérales t r a n s i t o i r e s .  Dans l ' é t a t  
na tu re l  du systëme forg t -so l ,  l e s  per tes  dues notamment ä l a  l i x i v i a t i o n  
sont l imi tées  par l e  feutrage r ac ina i r e ,  e t  compensées par  des f ixa t ions  
qui s ' e f fec tuent  Z tous les  niveaux du systëme. L e  défrichement tend ä 
l i b é r e r  e t  minéral iser  l ' a z o t e  de l a  biomasse qui e s t  a lo r s  d i s s ipé  ou 
en t ra îné ,  d 'autant plus  v i t e  que les  organes absorbants e t  les  agents 
f ixa t eu r s  ont simultanément disparu.  L'échauffement du s o l  a c t i v e  ces 
processus. L'appauvrissement du systëme s'accompagne d'une pol lu t ion  des 
eaux par  excës de concentration en aval.  

Les au t res  élgments n u t r i t i f s .  Ils se perpétuent normalement en c i r c u i t  
fermé en t r e  l a  bbmasse,  l a  l i t i ë r e  e t  les  horizons organiques du sol car 
les horizons minéraux en sont l e  plus  souvent mal pourvus. Le défrichement 
rompt l e  c i r c u i t  e t  provoque une déperdit ion d'éléments qu i  sont l i x i v i é s  
e t  contribuent accessoirement 2 l a  pol lu t ion  des eaux. Quant aux cu l tures  
subs t i tuées ,  e l l e s  ne sont  durables que s i  l ' o n  pourvoit ã l a  r e s t i t u t i o n  
des éléments exportés. 

1 .5 .  Impasses e t  contraintes  de l ' e x p l o i t a t i o n  commerciale 

Dzns l a  plupart  des cas, l e s  écosystemes amazonienS.se r a u i s e n t  a un 
support pauvre su r  l eque l  est f i x é e  une biomsse riche mais de f a i b l e  
product ivi té .  I1 va de s o i  que t o u t e  en t repr i se  qui tend ä se débarrasser 
de l a  biomasse o r ig ine l l e  pour s 'approprier  l e  support e s t  un non-sens. 
D e  p lus ,  on ne peut exiger une production exportable soutenue de ces écosys- 
temes na ture ls  dont l a  capadi ts  d 'autosubsistance repose s u r  l e  recyclage 
e t  l a  non-exportation des éléments. 

Toute exploi ta t ion commerciale, donc expor ta t r ice ,  implique un changement 
r a d i c a l  de systëmes. A défaut de maintenir les cycles géochimiques dans l e u r  
é ta t  de fonctionnement na ture l ,  il faudra les réaménager pa r  diverses.  
prat iques adaptées aux cul tures  chois ies ,  en p a r t i c u l i e r  par  l ' appor t  
d 'engrais .  

1.6. I n t é r ê t  Dar t icu l ie r  de l a  R.A.E. 

Les écosystemes de l a  Haute Amazonie équatorienne const i tuent  un c a p i t a l  
bio-écolagique o r ig ina l ,  e t  d ' in té rGt  universel .  Leur étude e t  l e u r  gest ion 
méritent une a t ten t ion  très pa r t i cu l i è re .  

Dans c e t t e  région en effet ,  les var ia t ions  d ' a l t i t u d e ,  de c l i m a t ,  de subs t r a t  
e t  de morphologie se conjuguent pour créer une mul t ip l i c i t é  de biotopes qui  
ne sont  perturbés que depuis peu. L'exceptionnelle d i v e r s i t é  spécif ique de s a  
f l o r e  e t  de s a  faune const i tue une grande r ichesse  po ten t i e l l e .  

I1 p a r a î t  ce r t a in  que les  f l u x  atmosphériques d 'o r ig ine  o r i e n t a l e  influencent 
vitalement l e  climat de l a  région interandine,  coeur de 1'Equateur. 
Par a i l l e u r s ,  t o u t e  pol lut ion,  t ou te  rupture  des équi l ibres  physiques e t  
biologiques de ce haut bassin peuvent être r e s sen t i e s  en ava l  jusqu'aux r i v e s  
de l 'At lan t ique .  

1 .7 .  Dimension humaine du Droblëme écoloniaue 

L e s  diverses a t t i t u d e s  des hommes v i s  5 v i s  des Gcosystëmes présentent  des 
aspects  cu l tu re l s  autant  que techniques. 
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I 
N ~ , g i & e ,  l e s  autochtones :taient en p e t i t s  ncmhres, d i s s 6 m i n e s  s u r  de vas- 
t e s  territoires e t  coupes du monde ex te r i eu r .  
peche, de c u e i l l e t t e  ou de cu l tures  i t i n e r a n t e s  e t  ne disposaient  que d' 

ri 'erqmrtaient r i e n .  Tout au tan t  que l e u r s  techniques,  l e u r s  besoins e t  leu;.s 
zmbitions &a.ielnt ajuste 's  aux l i m i t e s  e"; 2 3 . 1 ~  con t ra in tes  de l ' un ive r s  s ~ Z ~ ) E S -  
ti7e . 

Ils vivalent  de chasse,  de 

. ou-ti ls  rud i sen ta j r e s  (SR p i e r r e  ou e n  bo i s ) .  Ils p r i l eva ien t  donc peu e t  

P, 

Bien au con t r a i r e ,  l es  allochtones importent des cx5genzes e t  des tech-niqiles 
éti.ang2res au mil ieu,  ce qui  l e s  por te  2 t ransgresser  l e s  cont ra in tes  natu- 
r e l l e s ,  a f i n  de pré lever  plus  d e  biens que l a  na ture  n 'en peut normalement 
reg&érer .  .. 
Autant l e  comportement sylvestre tend 'a s' i n t ég re r  aux ézosyst&ìes, au t an t  

- l ' a t t i t u d e  pionniare tend 2 les transformer.  
i 

L' i r rupt ion  d'allochtones menace donc simultan6ment la forêt e t  ceux qui  1' 
occupent t radi t ionnel lement .  
t e n t ,  e t  dé t ru isen t  ce dont l e s  au t r e s  ont  besoin pour vivre:  
t u r e l  e t  c e t t e  manisre de s 'en s e r v i r  qu i  cons t i tue  une cuZ-t;ure. 11 n'y a 
d 'au t res  so lu+t ians  à ce c o n f l i t  l a t e n t  gu'une st-nicte ségrégation ou une 
synthëse de cu l tu re s ,  selon des modalitgs et-l.liques e t  techniques q u ' i l  est 

Les ans mgprisent ce que les  au t r e s  respec- 
l e  mil ieu na- 

. bien  d é l i c a t  de dé f in i r .  

1.8. La colonisaeion 

L e s  e thnies  indigines  o n t  vecu longtemps repl5e'es SLIP elles-mêmes. 
trepriscs d 'aventur iers  e t  de colons qui  se  sont  succédies pa r  vagues depuis 
le XVI2 s i è c l e  son? res-tges relativement marginales. 
v r a h ì e ~ t  agressive que depuis moins de 20 ans.  

L e s  en- 

La co lonisa t ion  n ' e s t  

C ' e s t  l e  ja i l l i s sement  du pgt ro le  qui  a rappel lé  & la nat ion  T'importance de 
s e s  provinces o r i en ta l e s ,  e t  réve i l le '  ses préoccupations ggopolit iques.  
e s t  1 '5nf ras t ruc ture  pk t ro l i è re  qui a oliv$rt l e s ' v o i e s  de  l a  co lonisa t ion  a p i -  
cole .  

C '  

Simultangment , 1 ' k r ' l a t i o n  démogr-aphique e t  les crlees agr ico les  qui  a f f l i g e a i e n t  
d 'au t res  provinces ont  déraciné les  paysans marginalis& e t  l e s  or?t pre'cipit6.s 
vers les  espaces orientaux. 

Cette migration soudaine que l e  gouveroement a encouragée parcequ 'e l le  o f f r a i t  
une so lu t ion  apparente aux problèmes 'riu moment n ' ava i t  pu être p l a n i f i é e  e t  E'  
a pas été encadrée, f au te  d 'études préalables  e t  d'un appa re i l  adminis t ra t i f  
adéquat. 

1.9. 
I .  

F a i l l i t é  e t  r e p r i s e  en m a i s l  de l a  colonisation 

L e s  colons se sont  rgpandus par tout  o'i 1'5Efrastructure  la p lus  rudimentaire 
l e u r  docnait  accès, sans considération de bons ou de mauvais sols. 
de moyens f inanc ie r s  e t  techniques, il leur f a u t  d'abord survivre  au dgpn-ns 
des ressources primaires (no-tamment du bo i s )  de t e l l e  s o r t e  qu ' e l l e s  sont  
exploi tkes  2 p e r t e  e t  prgcocement dé t ru i t e s .  
c ia le ,  l a  pro2uctio.n stagne au niveau de i ' au tos&sis tance  2 moins d ' ê t r e  

Dgpourvus 

Faute d ' i n f r a s t ruc tu re  commer- 

. .  

. . ./. . . 
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accâparie  pa r  quelques p r iv i i eg ié s  qui spgculent s u r  l e  dhuement des au t res .  
L a  ' 'vccüticn pastoi-ale" de l a  R. A .  E .  ayant W S  proclamée par  1 ' apinion Fubli-  
que e t  soutenxe p a r  l ' a d ~ í i r i s t r a t i o n ,  l e s  espoi rs  e t  les  e f f o r t s  des colons 
tendent à l ' ex t ens ion  d e s  pa-twages , sans considération de l ' a p t i t u d e  dss 
s o l s  n i  des répercussions écologiques. 

I1 €st b ien t3 t  apparu 2 ce r t a ins  que les  ressources  n a t u r e l l e s  é t a i e n t  en 
voie de destruc.tion e t  l e s  productions décevantes. L e s  indigènes s e  voyaient 
menac6s sacs que l e s  colons so ien t  s a t i s f a i t s  t o u t  au tan t .  .En l 'absence 
t o u t e f o i s  de docuxents, de d o z t r i n s  e t  de r6férences,  un cons ta t  o b j e c t i f  
de l 'gchec  ne pouvait  $ t r e  formulé sans con te s t a t ions  non p lus  qu'une solu-  
t i o n  r a t i o n n e l l e  ne pouvait  s ' inposer .  

C ' e s t  dans ces conditions que des accords p a r t i c u l i e r s  s ignés en j anv ie r  
Programme National de Regionali- 

sation agraire - PRONAREG - au se in  du I?!inistBre de 1'AgricuZture e t  & 1' 
Elevage) l a  r e spoosab i l i t é  d'un diagnostic in i t ia lement  l i m i t é  'a l a  Province 
du NAPO. A no t re  i n i t i a t i v e  e t  dans l e  cadre des accord de 1977, ce diagnos- 
t i c  a &'e &tendu 3 l'ensemble de l a  R.A.E.  

Pour que no t r e  in te rvent ion  s o i t  e f f icace ,  il manquait un in t e r locu teu r  qua- 
. I l l i e .  Celui-ci f û t  const i tuk par  l a  Loi de CoZonisation d e  1978 qui  a crée  
l ' I n s t i t u t  NationaZ de Colonisation de l a  R.A.E. (INCRAE). L ' a c t i v i t é  de 
PRONAREG-ORSTOM tend donc 3 s ' i n s é r e r  dans celle de 1 ' I N C R A E .  

, 1976 ont  confié  2 1'ORSTOM (assesseur du 

. .=./ 

1.10. 

L e s  o b j e c t i f s  d'un a&nagemei:t ??Sgional sont  va r i é s .  
rê t s  ou des s u z e p t i b i l i t é s  antagonis tes ,  se f o n t  concurrence dans i!espa- 
ce e t  se chevauchent dans l e  temps. 

Préserver  l e  c a p i t a l  biologique e t  l a  s t ab i i i t e '  des Scosystèmes. 
su rv ie  physique e t  c u l t ü r e l l e  des communautgs indigènes.  
l ons  e t  é l eve r  l e u r  niveau de v ie .  
des syst5nes de production s t a b l e s .  
Assurer l a  soudme e n t r e  l a  "colonisation spontanée" dont il f a u t  gé re r  l e s  
erreups et"1 ' amgnagerne7-t i n t e g r a l  concert2dont-  il f a u t  d é f i n i r  l e s  p r inc i -  
pes  e t  appliquer l e s  reso lu t ions  ... Tel les  sont  l e s  tâches qui  i n c o d e n t  a' 
1 ' INCRAE. 

L e s  problèmes immédiats de ltambnagement 

Ils  é v e i l l e n t  des infe-  

AssuFer l a  
Accue i l l i r  les  co- 

Concevoir, expérimenter e t  vu lga r i se r  
Garantir  l a  se 'curit6 des f r o n t i s r e s .  

- indispensables 5 l ' i n v e n t a i r e  des f- Parmi l e s  documents de base 
problèmes e t  a' l a  c,onception d'un p lan ,  m e  représenta t ion  simple e t  synthé- 
t iqu2  de l a  re'alite morpho-pédologique de l a  R.A.E. s ' i n s c r i v a i t  a u  premier 
rang. Un c r i t s r e  r é g i s s a i t  sa r éa l i s a t ion :  Z 'urgence. 
Nous avons déf2ni notre méthodologle en conséquence. 

2. METHODOLOGIE DE L'ETUDE MORPHO-TEDOLOGIQUE DE LA R,A.E. 

2.1. Pr incipes  d i rec teurs  - 

Pour cont ro le r  une s i t u a t i o n  6minerrxent 6voLutiiJe e t  répondre au cr i tzre  
d'urgence, une information sommzire m a i s  a c t u e l l e  e s t  plus  u t i l e  qu'une in- 
formation i iéta?llée mais t a rd ive .  

. . . / * .  . 



Les documents c lass iques sont  -.i' ispensables mais non pas s u f f i s a n t s .  
Leur pu3l ic7t ion n ' e s t  pas une f i n  e n - s o i ;  l e u r  aspect  importe moins 
que l e u r  adequation aux pi9oble"es de l ' heu re  e t  l a  r a p i d i t é  de l e u r  d i f fu -  
s ion .  
matique. 

Tous l e s  f ac t eu r s  d ' m e  d&graciation ou ¿'-üiì r ed res smen t  de l a  g i t u 3 t i o n  
sont  interdspendants . Aucune observation se d o i t  é t r e  négligée dans une 
region s i  mal connue, ce qui exclue les  o e i l l k r e s  d isc ip l ina ' i res .  

Aucune p ra t ique  a'  ecole ne s a u r a i t  c o n s t i t u e r  une réfkrence sys té -  

2.2 La documentation de base 

Le s e u l  fond topograF5ique of f ic ie l lement  disponible  f u t  jusqu'en 1979 l a  
c a r t e  a 1/1 O00 O00 de l ' I n s t i t u t  Geographiqzie MiZitclire recemment agrandie 
a l ' & h e l l e  .1/500 000. 

I .I 

La couverture photographique e s t  no t re  document fondammtal. 
sont  pour l a  p lupa r t  a l ' e ' che l le  1/60 000. 
por ten t  dss d i s to r s ions  e t  des manques, - su r tou t  en ce qui concerne le' ver- 
s an t  andin. 

L e s  photos 
Il est inév i t ab le  q u ' e l l e s  com- 

L'information LANDSAT n ' a  pas encore éte' l ' o b j e t  d 'uneaexploi ta t ion systé- 
matique qui ne peut  e t r e  improvisée. 
leurs r a r e s  e t  ne couvrent pes l'ensemble de l a  R.A.E. en r a i son  de l a  nkbu- 
l o s i t é .  E l l e s  ne sont  u t i l i se ' es  que pour l ' amé l io ra t ion  du fond planime'tr i-  
que. 

Les "images" explo i tab les  sont  d ' a i l -  

2.3. Le t r a v a i l  de bureau 
I 

/ /  

La photo- interpr6tat ion s ' effectue au stereoscope. Des mosaiques son t  assem- 
blées , decalque'es p u i s  rédui tes  aux &chelles adéquates. 
opdre'e au moyen d'un pantographe optique s - i  l e s ' f o c d s  plznimStriques de 1' 
I.S.M. , &entuellement précisés  a p a r t i r  des "images" LANDSAT e t  des photo- 
graphies aér iennes.  

Unea r e s t l t u t i o n  est 

L'gchelle re tenue pour l a  diffusion f i n a l e  est c e l l e  de l & S O O  O00 mais nous 
disposons de documents p lus  f i n s  a usage i n t e r n e .  

Nos gtudes v i sen t  a dis t inguer  e t  q u a l i f i e r  l e  r e l i e f ,  l e  drainage e t  l es  
sols. 
a mDntr6 une co r re l a t ion  f i a b l e  avec l e  re l ief  e t  l e  drainage; l es  extrapo- 
l a t i o n s  sont  donc j u s t i f i d s s  . 

Ceux-ci ne ,peuvent e t r e  connus que sur l e  t e r r a i n  mais l'expe'rience 

2.4. Le t r a v a i l  de t e r r a i n  

Seules,  l a  marge occidentale de l a  R.A.E. e t  l a  zone pe t ro l i&e  disposent  
d'un &seau r o u t i e r  quelque peu ramif ig .  Le  r e s t e  ne peut étre a t t e i n t  que 
par  l e  réseau f l u v i a l  ( t r ë s  par t ie l lement  ou temporairement navigable) ,  p a r  
avion (selon les  p o s s i b i l i t e s  des missions r e l i g i e u s e s  qui o n t  crée' l a  majo- 
r i t 4  des p i s t e s  e t  assurent  l a  quasi-exclusivite- du t r a f i c ) ,  ou a p i ed .  

N o s  prospections sont  t rop  d i s p e r d e s  dans l ' e space  e t  dans l e  temps pour 
j u s t i f i e r  la d i s p o n i b i l i t é  permanente des moyens $e t r anspor t s  e t  du person- 
n e l  adéquats. Ceux-ci doivent donc e t r e  s o l l i c i T e s  spgciaiement a chaque 
occasion. 

. 

. .  
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.. 
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Les prospections ont pour but  de &rif ier  les  dcnndes de l a  photo- 
. i n t e rp rd ta t ion ,  d ' i d e n t i f l e r  l e s  sols e t  de j u s t i f i e r  l e s  extrapo- 

l a t i o n s .  Nous avons reconnu au mobs  une f o i s  chacm des pr incipaux 
iypes de paysages. 

Il nous e s t  pratiquement impossible de f a i r e  c reuser  deS. fosses  e t  nous 
nous contentons d ' observations e t  prelèvements e f fec tués  a l a  tar ière .  
Le  nombre des prelèvem5nts e s t  l i m i t ;  p a r  l e  portage a dos d'homme, 1' ' 

évacuatior? en avions l ege r s ,  a i n s i  que l e s  goûts  d 'expédition e t  d'ana- 
l y s e  e2 France. (1). 

(1)  Pour nous a s su re r  une f i a b i l i t k  constante des r d s u l t a t s ,  nous avons 
config Toutes nos analyses au Laboratoires Centraux de 1' ORSTOM 
(BONDY). L e s  déterminations se l i m i t e n t  aux exigences d'une carat- 
t é r i s a t i o n  taxonomique e t  du p o t e n t i e l  de fert i l i te/ .  

/' 

2.5.  Class i f ica t ions  e t  Lgendes 

Nos car;es dis t inguent  l e s  ensembles physioFaphiques'  dgl imites  sur photos 
a p e s  ve r i f i ca t ions  sur l e  t e r r a i n ,  autrement d i t  l e s  pagsages . 
leurs, l'amknagement d o i t  prencìre en compte l 'ensemble re l ie f  i- drainage+ 
sol e t  non pas l ' u n  de ces hements  isolement. 

A no t r e  eche l l e ,  on peut  admettre que les z n i t e s  physiographiques COP 

respondent a des uni tes  pLdo1ogique.s; &ant enten6u q u ' i l  ne s ' a g i t  pas 
d '  unit& taxon7miques pures.  L a  r&f&ence a l a  U.  S .  D. A.  So i i s  Taxcnomy 
nous Est imposee pa r  l a  convention MAG-ORSTOM. 
de conceptual iser  brièvement l a  nature  e t  l es  p o t e n t i a l i t &  des s o l s .  
E l l e  e s t  l a  seu le  connue des pgdologues nationaux. 

D ' a i l -  

1 

E l l e  prgsente  l 'avantage 

3. LES ESULTATS TECHNIQUES: M O P H O L O G I E  ET SOLS DE LA R.A.E 

3.1. L e  versant  andin 

C e  versant  appar t len t  
n i s t r a t i f   mais^ il e s t  evident que l e s  paysages de haute;montagne q u i  12 
l i m i t e n t  se ra-ttachent plutÒt au domaine de la Sierra,  e tud ié  par  une 
a u t r e  équipe. 

I1 s'&age e n t r e  6000 e t  609 mètres d ' a l t i t u d e .  La  pente moyenne calcu\lee 
es t  de 6/10.0. 
f o r t e s  e t  coup& d'accidents profonds. 

L e  s u b s t r a t  est  essent ie l lement  f o r d  de s h i s t e s  e t  de gres, p a r f o i s  de 
g ran i t e s  ou de roches sedimen;aires e t  aussi  de produi t s  volcaniques d7 
ages d ivers .  

l'Amazonie du poin t  de vue hydrologique e t  admi- 

Les pentes r e e l l e s  sont  infiniment var iab les ,  parfois t r e s  

\ 

Deux volcans presenterit  'me act ivi te  quotidienne. 

. .. 

. . ./. . . 
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Entre l e s  p a r a l l e l e s  ION e t  3O5, ï 'ensemble es t  presque eni-i&err;ent re- 
couvert d ' m e  couche de 1 à quelques mètres de cendres s u r  l e s q u e l l e s  
sc;nt developpgs le: s o l s .  Selon l ' a l t i t u d e ,  l e s  p r k c i p i t a t i o n s  e t  l a  
sa tu ra t ion  atmosphei7ique (les p lus  f o r t e s  se sri-kuent 
e n t r e  1500 e t  600 m&tres d ' a l t i t u d e ,  a t t e i g n a n t  $ 5 0 0  mm), on a i s t i ngue  
des sols sableux,argilo-allophaniques ou allophaniques, t r è s  r i c h e s  en 
ajaîf&re organique ( V i t ~ a i d t z p t s ,  d y ~ ~ i ~ & ~ p t s  G U  7zy&~üizdepts de l a  U .  S .  9. A. 
S o i l s  Taxonomy). ,Les  hydrandepts  s o n t  de beaucoup les  p l u s  represent& : 
i l s  sont  su r sa tu res  d'eau e t  complètement l i x i v i g s .  

Au sud du paral le le  3OS, les  sols s o n t  d&elopp&,airectentent s u r  les  
s u b s t r a t s  e t  s o n t  donc assez d i v e r s i f i é s  mais géneralement t r è s  c'rode's. 

3.2. L e s  c o r d i l l è r e s  secondaires 

Parallelement a l a  grande c o r d i l l è r e  s':tend une s&ie  de re l ie fs  d'al7 
t i t u d e  i n f e r i e u r e  a 2500 mètres. 
dimentaires t ec ton i sées  (excepté les c h e s  volcaniques du SUMAC0 e t  du 
PAN DE AZUCAR, proches de 4000 m ) .  Tres accidentées dans l ' e n s e a l e ,  ces . i ' 

c o r d i l l è r e s  comportent des plans s t ruc turaux  p lus  ou moins i n c ï i n é s  e t  
disséqu&. On y trouve zones Xarztiques. 

E l l e s  ne sont  que par t ie l lement  couvertes de,c:ndres:- l e s  sols s o n t  donc 
s o i t  des hydrandepts  s o i t  des sols d ive r s ,  generalement T r è s  /rod&. 

3-3 Cones de de iec t ion ,  s t r u c t u r e s  t abu la i r e s  e t  r e l i e f s  der ives  

0 / 

t-ht - k # n r - a  

. _  

.. 
L 

/' Ils correspondent a des s t r u c t u r e s  ;e- 

b 

I / I  

Un &orme cone de deje5tion occupe l,a p a r t i e  c e n t r a l e  du piemont andin. 
compoyt-5 p lus i eu r s  &erations de depots plio-quaternaires dont l a  continui- 
t e  a ere rompue rransversallement p a r  l a  tectonique e-c qu'une ériosion ra- 
ciiale a pofond6men-t disséqués. 
forme de plateaux disséqués puis  de reliefs aér iv&. 

A l 'amont, on observe des dpaisseurs considérables de conglomérats 2 g a l e t s  
e t  sables d 'or ig ine  volcanique dont l'ensemble conserve un aspec t  tabula i -  
re. 
sées e t  modelges en p e t i t e s  c o l l i n e s  (demi-orange).. Une couche de cendres 
recouvre l e  t o u t  de s o r t e  que les  so l s  sont  des hydrandepts .  

A l 'aval ,  des conglomerats analogues se retrouvent au  sud du rio PASTAZA, 
moins mét6orisés tou te fo i s  e t  sans recouvrement de cendres. Au nora de 
ce r i o ,  i ls f o n t  p lace  a des gres verdã t res  r i c h e s  en minéraux vclcaniques 
(grauwackes]. L e s  s t ruc tu res  tabulaires sont  d-labord très ne tzes ,  p u i s  s e  
dégradent en re l iefs  dérivés qu i  se raccordent a l a  " m e r  de collines!'. 

Tant sur conglomérats que sur grauwackes, l 'approfondissement e t  l ' é v o l u t i o n  
ses sols son t  tres variables. On dis t ingue des t y p i c  eutropepts, des ox& 
d y s t m p e p t s  e t  des wnbriurthorc. Leurs t r a i t s  communs s o n t  la couleur brune 
e t  la présence d ' a r g i l e s  h loys i t i ques .  - 

I I 

I1 

Ses témoins se &éploient en é v e n t a i l ,  sous 

< .  

Néanmoins l e s  couches supérieures ont  été t r è s  profond6ment météori- 

I 

< 

3.Q. La " m e r  de col l ines"  

En contrebas des c o r d i l l e r e s t e t  des s t ruc tu res  t a b u l a i r e s ,  s o i t  e n i r e  600 
e t  240 mètres d a l t i t u d e  , s ' e t e n d d e  grands ensembles de c o l l i n e s  nï-cellées 
en t r e  el les.  Chaque . e n s e d l e  parai t  derivé d'une s t r u c t u r e  sédimentaire s u b  
hor lzcnta le .  La pente générale n'est plus i c i  que de 0,1/100. 

< 



La m6tSorisation de ces s g d i m e n t s  marins d'age t e r t i a i r e  es t  encienne e t  
pa r fo i s  tres profonde: 

Ils son t  
rouges,  peu profonds, conpacts e t  très l i x i v i é s \  3 (u=Cic dystrupepts) .  

3.5. 

Au réseau f l u v i a l  ac tue l  sont  assoc i& des terrasses dont ' les matériaux 
sont  potent ie l lement  r i c h e s  mais dont l e s  dimensions son€ l i m i t k s  e t  l e  
drainage souvent i n s u f f i s a n t .  

'Beaucoup p lus  imporkants par  l e u r  étendue e t  l e u r  i n t e r e t  économique sont  
l e s  dépots qu i  semblent provenir  de divagations anciennes du r6seau  e t  
dont n i  l ' ex t ens ion  n i  l ' épa i s seu r  ne son t  p lus  en r appor t  avec l a  s i t u a -  
t i o n  e t  l a  compétence des cours d 'eau qui  l es  dra inent .  Ils reposent  sur 
l e s  a r g i l e s  ter t ia i res ,  localement a r r a sées .  

C e s  dépots lcomportent des sables e t  des limons strat:fiés, d 'o r ig ine  volca- ' 

nique. L e s  so l s  sont  g@ralement profonds, meubles e t  fe r t i l es  (f&krupepts,  
dy  s trande p ts ,  andie dy  s &ropep t s ,  v i  trandep t s  1 

3.6 Les zones marécageuses 

L e s  d i f f é r e n t s  aspec ts  des cours d''eau e t  marécages dont l ' ex t ens ion  c r o i t  
vers  l ' a v a l  de l a  R.A.E. s'e-xpliquent par un surcreusement ancien,  s u i v i  
ou non d'un comblement. 

L'apport des rios qui disposent de d é b i t s  s o l i d e s  importants a colma*é l e m s  
va l l ées  e t  ennoyé l a  base des massifs c o l l i n a i r e s  vo i s ins .  
vas tes  dépressions subs i s t en t  a 1 ' arrière des bour re l e t s  de berges  : 
ne sont  rembizyées que pa r  décantat ion d'sïgiles et accumulations de matiè- 
res organiques ( t ropo f ibr i s t s ) .  

L\a ou ie débit: s o l i d e  es t  l i m i t e  son t  l e s  aguas negras, colorées  seulement 
par des matières organiques. E l l e s  occupent .des v a l l é e s  encore profondes, 
domaines de f o r ê t s  aquatiques d'une surprenante beauté.  

Les  matériaux des berges e t  des dépressions son t  potent ie l lement  r i c h e s  , 

l e s  g a l e t s  de couches conglomérztiques s o n t  t o t a -  
. lement a r g i l i f i é s .  Cependant les  s o l s  on t  du ê t re  r a j e u n i s .  

Pla5nes d'épandage e t  t e r r a s s e s  a l l u v i a l e s .  

/.*' 

. 

. 

Cependant, de 
e l les  

. mais  d i f f i c i l emen t  drainables .  

3 . 7 .  F e r t i l i t é  na ture l le  des sols e t  apt i tudes '  des d ivers  paysages de l a  
R.A.E. 

Les ap t i tudes  des paysages que nous avons car tographies  e t  qu i  viennent  d '  
&re succintement d é c r i t s  r6sulten-t des p o s s i b i l i t é s  ou des l i m i t a t i o n s  qui  
sont  o f f e r t e s - p a r  l e u r  modelg., leur drainage e t  l a  f e r t i l i t é  naturelle de 
leurs sols .  

11 nous f a u t  s igr ia ler  que les  avantages appar4mment liés a un modelé p lan  
ou a un drainage e f f i c i e n t  ne sont  pas évidents  pour tous,  non p lus  que l e s  
l i m i t a t i o n s  l i ées  aux f o r t e s  pentes  ou aux t e r r a i n s  marécageux. Quelques 
communautés, fidèles a l a  v i e  s y h e s t r e ,  se maintiennent sur des t e r r i t o i r e s  
qu i  conviennent a l e u r  culture bien  q u ' i l s  pu issent  paraïtre défavorisés .  
P a r  ailleurs, l e s  pionniers ag i s sen t  comme s i  leur énergie ,  appuyée su r  l a  
mécanisation, ne devai t  t e n i r  compte d'aucun obstacle .  
des sols, e l le  semble l e  plus ignore e t  l e  p l u s  nggl igé des t r o i s  critères 

c. 

Quant a l a  f e r t i l i - t g  

d' ap t i tude  - 

. .  
.' . .  
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'Or, pi>ospections e t  analyses ont  montré que l e s  po ten t i e l s  de f e r t i l i t g  

plique l 'extrème d i s p a r i t é  d 'ap t i tude  des paysages correspondants- sans 
préjudice des c r i t è r e s  de modelé e t  de drainage. 

Les meil leurs  s o l s  (ceux des p la ines  d'Gpandage en p a r t i c u l i e r )  présen- 
t e n t ,  en -plus de Sonnes caracti5rist iques physiques, des sommes de bases .  
échangeables proches de 20 meq/100g, avec des taux  de sa tu ra t ion  corilpllis 
en t r e  20 e t  80%. 

L e s  p lus  mauvais qui  sont  ceux des co l l i nes  sont  
pacts .  
p lus ,  l e u r  teneur  en aluminium échangeable e s t  f 

1 

o des divers  s o l s  de l a  R.A:E. sont extrGmement dissemblables, ce  qui  i m -  

L e s  sommes de bases échangeables y sont  
vement é le -  

e .  
>-' J vée. 

- On ne s a u r a i t  t rop  i n s i s t e r  s u r  ces d i spa r i t é s .  
x7. e f f e t ,  l e s  qua l i t é s  des sols j u s t i f i e n t  non seulement l e u r  exp lo i t a t ion  

mais encore l a  recherche d'" Systeme de product;-on de type i n t e n s i f .  
les moins bons cas  pa r  contre ,  il e s t  i l l u s o i r e  d'escompter une production 

de t r a i t e r  des sols de l a  R.A.E. n i  de l eu r  prétendues vocations en termes 
généraux. L a  dgf in i t ion  des o b j e c t i f s  de production, des mgthodes e t  des 
t e r r a i n s  d 'appl ica t ion  d o i t  ê t r e  fondamentalement subordonnse 2 l a  r é a l i -  
t é  des choses. (2) 

(1) 

Dans l e s  meilleurs cas en 

Dans 

. .agr icole  ou pas to ra l e  soutenue e t  ren tab le .  I1 n ' e s t  donc p lus  poss ib le  

Ces c h i f f r e s  concernent l e s  horizons mingraux. On sa i t  que les hori- 
zons organiques sont  beaucoup mieux pourvus pu i squ ' i l s  s ' i n t è g r e n t  a u  

des t inés  a d i s p a r a i t r e  en cas d e  défrichementi &an,?$ ~ r * .  

Dans c e t  a r t i c l e ,  l e s  données descr ip t ives  e t  analyt iques sont  in ten-  
t ibnnellement rGduites au minimum. 
ment-sur l e s  modalités e t  l a  € i n a l i t é  de not re  in te rvent ion  en Aïnãza- 
n i e  (problématique e t  aménagement). Les r é s u l t a t s  -tecliniques ont été 
publ iés  en espagnol. 11s pourraient  ê t r e  exposés dans UR ar t ic le  ul- 
t é r i e u r  dont l ' o r i e n t a t i o n  s e r a i t  nettement d i f f é ren te .  

circuit  de l'écosysteme,mais i l s  sont  très peu épa is ,  vulnérables  e t  -. 
DAC,%. - 

( 2 )  
Nous voulcns i n s i s t e r  exclusive- 

4. LES RESULTATS PRATIQUES: ESQUISSE D'UH ANENAGEMENT DE LA R.A.E. 

L'objet  d 'un aménagement est de d i s t r i b u e r  les pro ie t s  dans l ' espace  
ponible ,  a l a  p lace  gui l e u r  convient, en appl ica t ion  de quelques idGes 

dis- 

ohérentes. .  . . 

- Les zones d'ïnt&& bio-écologique p r i o r i t a i r e  e t  de p o t e n t i e l  écono- 
mique f a i b l e  oil nu l  doivent e t r e  protégées.  
andin,  des c o r ä i l l s r e s  secondaires, de ce r t a ins  marécages e t  des bass ins  
versants  qu i  l e u r  cprrespondent . 

11 s ' a g i t  su r tou t  du versant  

- Les t e r r i t o i r e s  ngcessaires a l a  surv ie  des groupes Zn¿Eg&es dol- 
vent a u s s i  ê t r e  protégés.  fhs concessions p rê t en t  d 'au tan t  moins a contes- 
t a t i o n  de l a  p a r t  des pionniers que l e u r  po ten t i e l  agro-pastoral  e s t  f a i b l e  
t and i s  que l e u r s  ressources syZues-tres sont  s a t i s f a i s a n t e s .  C e s  t e r r i t o i -  
r e s  cons t i tuent  pa r  a i l l e u r s  des réserves  na tu re l l e s  1 da %(-= et d ~ -  b r G c -  

Rectification ligne IO -Les sommes de bases échangeables y sont inf6r ieures 'a 0,5 meq/100g 

G r C e , n h  - 

avec aes taux de saturation inférieurs A 5 $ (1) De plus . . . 
. .  . .  . .. . . ' .  . 
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- Les zones douées de f o r t e s  o t e n t i a l i t é s  ag r i co le s  doivent ê t r e  =Pu> mises a l a  d i spos i t ion  des , ou d ' en t r ep r i se s  agro- industr ie l les ,  
avec l a  volonté d 'en t i r e r  un p a r t i  i n t e n s i f .  

Ces pr inc ipes  s o n t  s impl i s tes ,  e t  1 ' I N C R A E  qui h 6 r i t e  des e r r eu r s  du 
"spontanéisme11 devra a j u s t e r  s e s  décis ions aux contingences. 
il n'y a pas d!avenir écologique n l  socio-économique pour 1a.R.A.E. en 
dehors d'un t e l  shéma. Le MAG e t  1 ' I N C R A E  en on t  p r i s  acte:  

Soulignom qu'aucun aménagement n ' a  été concevable avant l a  r é a l i s a t i o n  
de nos premiers documents. 
exemple, d'une p a r t  i& é t a i t  impossible de l e s  dé l imi te r  t a n t  qu'aucune 
ca r t e  ne d é f i n i s s a i t  l eu r s  contours na tu re l s ,  d ' a u t r e  p a r t  l e u r  protec-  

- t i o n  pouvait e t r e  contestée t a n t  que l e u r  p o t e n t i e l  agro-pastora2 n ' a v a i t  
/'' pas 6 t é  évalué e t  que tou te  convoi t i se  a leur. égard n ' a v a i t  pas é tg  écar- 

t é e .  

La l o c a l i s a t i o n  respect ive des zones a développer e t  des zones a protéger  
e s t  également indispensable a l a  conception d'un réseau  r o u t i e r .  Celui- 
c i  a é t é  esquissé  sur une c a r t e  thématique, expressément dressée p a r  nos 
soins .  

5. RESULTATS CONNEXES: PROBLEMES PARTICULIERS DE LA COLONISATION 

Ayant r évé lé  1 extrème d i s p a r i t é  de l e u r s  p o t e n t i a l i t é s ,  1 ' i nven ta i r e  des 
so l s  a m i s  en lumière quelques e r r eu r s  i n i t i a l e s  de l a  co lonisa t ion  qui  
mgritent d ' e t r e  mentionnées. 

5.1. 

Néanmoins, 

En ce qui  conce rne le s  Parcs ou Réserves pa r  

L'occupation inconsidgrée des mauvais sols e t  l e  dangereux mirage 
de l ' é l evage .  

P a r m i l e s  t e r r e s  colonisées,  ce r t a ines  sont  de na ture  t e l l e  Gue t o u t e  en t re -  
p r i s e  y e s t  condamnée a l ' échec .  
ou de professer  qu'a défaut de ctrl tures on pour ra i t  développer l 'g levage .  
Cette a t t i t u d e  ne ménera qu'a l a  marginalisation socio-6conomique des explol-  
t a n t s  a t r ave r s  une destruct ion i r r é v e r s i b l e  du c a p i t a l  bio-écologique. 

I1 e s t  néfas te  de r e l a t i v i s e r  ce ve rd ic t  

Quant a l a  prgtendue vocation pas to ra l e  de l a  R.A.E., e l l e  ré&3!e d:une in-  
tox ica t ion  par t icul ierement  nocive des colons, des indigènes qui  s ' y  f a i s -  
sen t  gagner e t  de quelques adminis t ra t ions qui l a .  sout ienneat .  

L e s  dégats.causés par  l 'é levage en Amazonie ont  é-té maintes f o i s  dénoncés: 
1 '6tablissement des paturages implique l a  destruct ion l a  p l u s  r a d i c a l e  de 1' 
écosystime fores-tier,  sol i nc lus ;  l ' i n t roduc t ion -  du b é t a i l  dénature l e s  hori-  
zons s u p e r f i c i e l s  du s o l  par  piétinement comme nous l 'avons cons ta t6  en tou- 
te5 occasion$. 

Sur lesl'mauvais sols", on ne peut maintenir  un paturage a p p é t e n t . e t  n u t r i -  
t i f ,  ce qui en t ra ine  l a  f u i t e  en avant vers de nouveau? défrichements. Sur 
l e s  "bons sols" l ' é levage  e s t  une forme de sous-exploitation. L e  rendement 
f inanc ier  s. l ' h e c t a r e  est très i a f é r i e u r  a c e l u i  des cu l tu re s  e t  ne s a u r a i t  
j u s t i f i e r  n i  La destruct ion du mil ieu f o r e s t i e r  n i  l 'occupat ion  mgme du s o l .  

. .  

. * ./. . 
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5.2. Le Droblème c a p i t a l  de ï a  surface des lots de co lonisa t ion  

. La r é h a b i l i t a t i o n  économique e t  s o c i a l e  des migrants cons t i t ue  l ' u n  des ob- 
j e c t i f s  primordiaux de l a  co lonisa t ion .  Pour l a  mener a bonne f i n ,  il au- 
r a i t  f a l l u  d é f i n i r  préalablement l e  njveaii d e  v i e  auquel OE s o u h a i t a l t  les 
é leve r ,  pu is  éval&,$e l e s  surfaces adéquates en fonct ion des ap t i t udes  des 
sols. Or, l e s  bases de cette évaluat ion f a i s a n t  i n i t i a l emen t  défaut ,  l a  
surface des l o t s  a é te  f i x é e  uniformément a 50 hec tares .  Cette procédure 
a r b i t r a i r e ,  grosse de conséquences, cons t i tue  un exemple typique des  erreurs 
qu'on e"ut Qvitges  s i  l ' i n v e n t a i r e  noriho-pédologique de l a  R.A.E. a v a i t  pré- 

. cédé l a  colonisat ion a u  l i e u  d e  su iv re .  - 
L e s  zones objectivement ap tes  au développement ag r i co le  sont  r e s t r e i n t e s  (on 

- peut  les  évaleur a 
,.'autant p lus  f a i b l e  que l e s  surfaces son t  grandes e t  peu proportionné ãu  nom- 

bre  de candidats. D e  p lus ,  l e  p r o p r i é t a i r e  d'une grande surface n ' é t a n t  pas  
i n c i t é  a maximaliser s e s  rendements, les meil leurs  sols r e s t e r o n t  sous-exploi- 
tés.  

10% de l a  R.A.E.).  Le nombre de b é n é f i c i a i r e s  sera d' 

. La diinension de ces l o t s  a é té  j u s t i f i é e  par  l a  nécess i t é  de r e c o n s t i t u e r  l a  
fertilité. des so l s  pa r  une jach&re.  
t ens ive  dont on ne dev ra i t  pas s e  contenter  18 ou l ' o n  dispose de s o l s  d 'excel-  
l e n t e  qua l i t é .  
e t  répondent aux exigences de l a  conjoncture. 

Ceci s e  concoit  dãns,une perspect ive ex- 
. 

Seules les méthodes in t ens ives ' son t  généra3rices de progrès 

6. CONCLUSIONS 

La haute  Amazonie é t a i t  restée longtemps l ' une  des dern ières  t e m a s  incognitas 
du globe. 
actuelle,  il a u r a i t  paru nécessaire  e t  passionnant de l ' é t u d i e r  préalablement.  
On ne peut au jomd 'hui  que déplorer l e  r e t a r d  p r i s  p a r  r appor t  au  développe- 
ment e t  t e n t e r  de regagner l e  temps e t  l e  t e r r a i n  perdu. 

S i  l ' o n  a v a i t  p re s sen t i  l'imminence e t  l ' importance de l a  mutation 

A une s i t u a t i o n  d'urgence, nous avons adapté une méthodologie sommaire a f i n  de 
r é a l i s e r  en un d é l a i  r e s t r e h t  l es  documents l e s  p lus  indispensables .  L e s  rS- 
s u l t a t s  se t r adu i sen t  très positivement p a r  les  mesures récemment p r i s e s ,  ou 
envisagées, en vue d'un aménagement rég iona l  r a t i o n n e l .  

Dans l a  mesure ou l a  documentaTion morpho-pédologique détermine l e s  opt ions de 
l'aménagement, l ' a u t e u r  s l y  trouve engag& moralement au tan t  que techniquement. 
L 'ob jec t iv i t é  s c i e n t i f i q u e  es t  un retranchement i l l u s o i r e ;  d'une p a r t ,  l es  dé- 
l a i s  e t  les moyens impart is  n 'assurent  pas c e t t e  o b j e c t i v i t é ;  d ' a u t r e  part  nous 
décevrions nos pa r t ena i r e s  s i  nous nous refusions a c e r t a i n s  choix. 

Dans l e  cas  p r s sen t ,  l ' op t ion  s 'es t  portée sur 1 '6cologie  a l a q u e l l e  s'oppose- 
r a i t  spécieusemen-t l e  développement. 
s e i l  de quelques exper t s  semblent r a t i f i e r  l a  p a r t  de choix que nous avons con- 
s e n t i e .  

L'expérience, l a  l i t t é ra ture  e t  l e  con- 

I 
Une question reste posée: 
qu ' e s t  l a  R.A.E. t and i s  que d 'au t res  régions équatoriennes pourra ien t  produi re  
p lus ,  a moindres f r a i s  e t  moindres r isques? 
qu'une p r i o r i t g  n 'aura  pas été dé f in i e  e t  motivée a l ' é c h e l l e  na t iona le ,  pour l e  
développement de l ' u n e  ou l ' a u t r e  des régions dont PRONAREG e t  1'ORSTOM poursui-  
vent l ' i n v e n t a i r e .  

est-il j u s t i f i e f  de v i o l e r  ce sanc tua i r e  de la na tu re  

La question restera suspendue t a n t  

. . ./. . I 
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