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ban, a u -  Maroc, (Océanographie à Casab lmca  et -Pédologie ~ à 7  Rabat), 
au Brésil (Hydrologie et Pédologie), s ans  compter les Missions tem- 

__ 
I 

Voici deux couplets d'une de ses .chansons. 
I 

a J'ADORE LE I NOIR a 

* i  
J'adore le noir 

Le noir de la nuit, 

Souvent le soir 

J'y tr-aîne mon ennui o. R. .s f, 33.m. &-. 

la valeur des  sols d e  l a  Guyane, enfin d e  l'Hydrologie, d e  la Botani- 
l u e  et  de la Sédimentologlie. 

La fraîcheur de l'heure 

Fade mes souvenirs 
CuZllacSion .da Rbjfkee 

Outre-Mer en Guyane : L'Institut Français d'Amé- 
rique Tropicale 

1.- L'ORSTOM EN GUYANE : L'[FAT. 

Alors mon bonheur, . 'n! /16 4 1 , 
. .  . Tiént dans ton sourire. 

A notre époque où fleurissent les sigles, ces. abréviations e n  ini t ia les  
sont extrêmement pratiques, mais c'egt parfois un casse-tête ; pour .  
ne  pas passer pour un faible d'esprit, on hésite à e n  demander la tra- 
duction, et  on  f ini t  par les utiliser sans toujours en  connaitre I a  sign¡;- 
fication exacte. - {  

"8 > . 
-.+-&*&oncerne I'IFAT, ce n'est pas l e  cas e n  GuyCne. c a r  tau*- 

l e  monde sa i t  que  ces quatre  lettres sont  l e i  initiales d e  Il'lnstitut. 
Francais d'Amérique Tropicale ; chacun a eu  plus ou moins des  con-- 
tacts  d e  travail urze ce t  organisme ; même les Bonis et les Indiens 
¿es bois o n t  vu cette inscription sur les canots remontant les riviires, 
su r  les caisses qu'ils transportaient, pleines d'instruments bizarres né-- 
censciires a u x  missions, ou  d'échantillons nombreux et  divers qui  re-- 
gagnaient Cayenne. 

Depuis peu, l'installation en Guyane d e  I'IRAT et  d e  I'IFAC impose 
des efforts d e  prononciation ; cela amène parfois des confusions o u '  
des erreurs ; on en  trouve même imprimées dans des écrits, par exem- 
ple dans l e  nouveau Guide Bleu d e  Ia Guyane. L'IRAT est l'Institut d e  
Recherches Agronomiques Tropicales ; I'IFAC est l e  sigl? de  l'Institut 
Francais d e  Recherches Fruitières Outre-Mer, e t  il f a u t  ê t re  initié pour- 
en faire Ia traduction : ce son t  les initiales de  l'ancienne dénomina-- 
tion d e  cet  organisme : Insti tut  des Fruits et Agrumes Coloniuux. 

L'ORSTOM est moins connu en Guyane. Ce sigle signifie Office d e  
Ia kecherche Scientifique e t  Technique Outre-Mer. Lui aussi, à sont 
o r i+w,  é t a i t  colonial et s a  recherche n'était, dans  son intitulé, que-  
scientifique ; il s'appelait alors ORSC, puis est  devenu ORSOM (OU-- 
tre-Mer), avan t  d'être plus explicite en  exprimant également l'aspect- 
technique des rechenches faites. 

L'Office, dans  les différents points oÙ il intervient, le fa i t  SOUS des  
noms particuliers qui caractérisent la région intéressée : ainsi I'IFAT- 
est l'Institut d e  I'ORSTOM ayan t  vocation pour l'Amérique Tropicale 
et travail lant plus particulièrement en Guyane et pour la Guyane. 

Le siège de  I'ORSTOM es t  à Paris (8e ) ,  24 rue Bayard. On trouve 
à cet te  adresse Ia Direction GénéraIo et les Services Administratifs 
(Programmes, Coopération, Enseignemene, Personnel: Sêrvices Finan- 
ciers...), et b Bondy (Seine), a u  Centre Scientifique et Technique (CST), 
les Laboratoires Centraux et l e  Service Central d e  Documentation. 

L'ORSTOM est un étaablissement public ii caractère administrotif, 
par .  doté  d e  la personnalité civile et die l'autonomie financière. Créé 

la loi du  11 octobre 1943. il n &c,í vCorn--:-L --I 1- '2- * ' " . 
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Les rr.-r.-ul.r-rrr.r~=--r -_- - - 
Chercheurs (350), ses Techniciens (3001, son Personnel d'Admfnistraf 
t ion (120, France comprise), son Personnel d'Exécution et d e  Service 
(1O(PO) s o n t  éparpillés dans  le monde ; I 

En plus d e  I'IFAT, il existe douze autres  organismes extérieurs, pro- 
pres  à I'ORSTOM, avec des Iaboratoims et  des  services scientifiques : 
lnst i fut  Français d'Océanie à Nouméa (IF01 ; les Insti tuts d e  Re- 
cherches Scientifiques d u  Cameroun (IRCAM), du Congo (IRSC), d e  
Madagasca r  (IRSM) et du  Togo (IRTO), les Centres Polyvalents do 
Bangui (République Centrafricaine), d'océanographie et  de5 Pêches 
de Pointe-Noire (Congo) et de Nossi-Bé (Madagascar), d e  Pédologie 
de Hann-Dakar ef d e  Géophysique d e  M'Bour (Sénégal), s ans  oublier le 
Cent re  d'Enseignement et de' Recherches Tropicales d'Adiopodoumé 
(IDERT) e n  Côte d'Ivoire e t  le Centre 'de Recherches Tchadiennes 
(CRT). 

D'autre part, I'ORSTOM a des Missions Permanentes a u  Gabon, a u  
' Dahomey en Haute-Volta, a u  Nber ,  en  Polynésie, e n  Tunisie. a u  Li- 

1TeJæunm-, -n  -- __ _-_____ . 
ifin d'assumer l e  foncfionnement 

. .  
normhi  2 Z s c r u t r ë i  séii.ioñs. 

En 1961, la symbiose IFAT-Carte Géologique prend fin, à la s u i t e  
l'accords passés à Paris, et la  poursuite des recherches en  matière 
le géologie, l e  matériel et le personnel consacrés à ces activités pas- 
e n t  SOUS Ia dinection et l a  gestion du Bureau de  Recherches Géologi- 
pes et Minières (BRGM). 

Tel est très rapidement brossé l'historique de  I'IFAT. Les travaux 
le ses Cherchewrs, e n  1964, représentent une t r i s  importante contri- 
mtion dans, bien des  domaines où se manifestent actuel lement  des  
*éalisations intéressant le développement économique d e  Ia Guyane. 
L'exposé des résultats obtenus fera l'objet d'articles qui paraîtront 
iam les  numéros suivants ; ils traiteront d'abord d e  la Géologie et  
ie  océanographie, deux domaines pour lesqusls I'IFAT n'a plus 
Drésentement d'activités ; puis d e  Ia Pédologie, avec un article sur 

poraires, chaque année plus nombreuses. 
~ . ... - +  _ L  - _  . " 

'Enfin I'ORSTÖM gère également d'autres établissemenfs : Centre- 
Océanographique de Dakar, Thiaroye et [FAN (Instiut Francais d'A- 
frique Noire),' de Haute-Volfa. 

En chaque  lieu, selon les besoins, diverses disciplines sont  a u  tra- 
vail ; el les  relèvent des domaines suivants : 

- Sciences médicales : Entomologie médicale ; Hygiène du  milieu, 
Helminthologie médicale ; (Etude dos vers parasites), Virologie. 

- Sciences d u  milieu naturel  phys:qwc : PBdologie, Hydrologie, Gé- 
nèse d e s  dtérat ions.  Hydrologie. 

- Sciences d e  base du  milieu notuml biologique : Biologio des 
sols, Flore et végétation, Biologie végétale, Botanique e t  bioiogie 
des plantes  utiles, Biologie animale, Hydro-biologie. 

- Sciences Humaines : Economie, Sociologie, Démographie, Ethno- 

- Océanographie (physique e t  biolosique) . 
- Gophy-sique. 

1 

logie, Géographie humaine. 

L'IFAT es t  donc un  des nombreux organismes extérieurs d e  
I'ORSTOM, celui qu'il a créé pour l'Amérique Tropicale et plus spé- 
c i a l emen t  pour le Département d e  la Guyane. Retraçons pour nos lec- 
teurs  l'historique de I'IFAT, : 

I 

De  1946 à 1948, M. Boris CHOUBERT effectue en  Guyane une mis- 
sion géologique de reconnaissance a u  Nord du  4e Parallèle. Cell-.s de  
M. AUBERT de la Rue e n  1948 et 1949-50 concernaient, pour la mê- 
m e  disciplide, la partie Sud du  Département. (Oyapock, Tumuc-Humac, 
Haat-Ma,roni). Dès 1949, les résultats é ta ient  suffisamment patent? 
ef il é t a i t  deja  possible de  collaborer avec le récent Bureau Minie, 
Guyanais (BMG) L l a  découverte de gisements d e  bauxite. 

' J-M. BRUGIERE. 

cà suivYe)- - - - - -  -c__ -- . - _- .-- 

Ld[+ort en Guyasre 
,- 
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Nous e n  somme 
ordemment disput6 

Pauline b a t  Rullier 1 

parmi les 3 
n de  Guyane de  
s perdu dans la 
i5 le Vétéran f i t  
et son flegme a 

pour endiguer I'ar 

tés.. . Buroth-Dap a un 
Geer, joueur complet par 

Geer b a t  Barolh-Dacp e n  3 
jeu très plaisant, quoique un excellence en  a profité. I 

mporte en 3 se t s  Enfin un peu à la surpr'ise générale, 
sur Matowte qui à notre avis é t a i t  le 
un compliment, il atiaque, il  at taque, 
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organismes publics ou  privés. 
a .  

L'ORSTOM est chargé, SOUS la tutelle conjointe bu Minist= d e  la  

- d'&reprendre et de  développer des recherches fondmen ta l eç  
orientées vers les productions végétales et animales, ainsi que  vers la  
dékrmina t ion  de  base  du milieu naturel  et humain .; 

Coopération et du  Ministre d e  ,I'Education Nationale, 
. \  

- d'établir et de  développer une infrastructure permettant des re- 
cherches  fondamentales dans tous *les  domaines ; 

- de participer & la  formation du  personnel spécialisé en ma- 
tièie 'de recherche scientifique et technique. - 

Les régions tempérées sont exclues d e  son domaine d'action. Ses 
Chercheurs (350), ses Techniciens (3001, son Persopne1 d'Administra- 
tion (120, France comprise), son Personnel d'Exécution et d e  Service 
(1OffO) sont  éparpillés dans  le  monde ; i 

l 

En plus de  I'IFAT, il existe douze au t res  organismes extérieurs, pro- 
pres à I'ORSTOM, avec des laboratoiras et  des services scientifiqoes : 
Instifut  Français d'Océanie à Nouméa UFO) ; les Insti tuts de  Re- 
cherches Scientifiques du Cameroun (IRCAM), du Congo (IRSC), de  
Madagascar  (IRSM) et  du  Togo (IRTO), les Centres Rolyvalents de  
Bangui (République Centrafricaine), d'océanographie et des Pêches 
de Pointe-Noire (Congo) et  de  Nossi-Bé (Madagascar), de Pédologie 
de Hann-Dakar ef de  Géophysique d e  M'Bour (Sénégal), sans oublier le 
Centre d'Enseignement let de  Recherches Tropicales d'Adiopodouml 
(IDERT) e n  CÔfe d'Ivoire et le Centre de Recherches Tchadiennes 
(CRT). 

D'autre part, I'ORSTOM a des Missions Permanentes au Gabon, ar 
Dahomey e n  Haute-Volta, au Niger, en  Polynésie, e n  Tunisie, a u  Li. 
ban, a u  Maroc, (Océanographie à Casablanca et Pédologie à Rabat), 
a u  Brésil (Hydrologie e t  Pédologie), sans  compter les Missions tem- 
poraires, chaque  année  plus nombreuses. 

Enfin I'ORSTOM gère également d'autres ét-ablissements 1 : Centre- 
Océanographique d e  Dakar, Thiaroye et IFAN (Instiut  Français d'A- 
frique Noire),' de Haute-Volta. 

En chaque  lieu, selon les besoin;, diverses disciplines sont  au tra- 

- Sciences médicales : Entomologie médicale ; Hygiène du milieu, 

vail ; elles relèvent des  domaines suivants : 

I Helminthologie médicaIe ; (Etude ¿es vers parasites), Virologie. 

- Sciences du  milieu naturel physique : PBdoIogie, Hydrologie, Gé- 

- Sciences de  base du  milieu noturel biologique : Biologia des 
Sols, Flore et végétation, Biologie végétale, Botanique et bioiogie 
des plantes utiles, Biologie animale, Hydro-biologie. 

nèse des  d té ra t ions ,  Hydrologie. 

- Sciences Humaines : Economie, Sociologie, Démographie, Ethno- 
logie, Géographie humaine. 

- Océanographie (physique et biologique) . 
- Géophysique. 

I 
Voici deux couplets d'une de ses chansons. 

' I  1 
J'ADORE LE ,NOIR 2 

I J'adore le noir I 

CIFAT esf donc un des nombreux organismes extérieurs de  
I'ORSTOM, celui qu'il a créé pour l'Amérique Tropicale et plus spé- 
cialement pour le Département de  la Guyane. R e t r q o n s  pour nos lec- 
feurs I'historique de I'IFAT, : 

I 

De 1946 à 1948, M. Boris CHOUBERT effectue e n  Guyane une mis- 
sion géologique de reconnaissance au Nord du 4e Parallèle. Cellzs de 
M. AUBERT de  Ia Rue en  1948 et 1949-50 concernaient, pour Ia mê- 
m e  discipli& la partie Sud du .Département. (Oyapock, Tumuc-Humac, 
Haat-Matron¡). Dès 1949, les résultats é ta ien t  suffi5amment patents 
ef il é t a i t  déjà possible de collaborer avec le  récent Bureau Miniet 
Guyanais (BMG) à l a  découverte de  gisements de  bauxite. 

Le noir äe la nuit,' 

En 1949, 1'ORSTOM transformait en Mission Permanente son action 
en Guyane, et, les années suivantes, sous la direction de  M. CHOU. 

rBERT, e n  tenant  compte des besoins les plus pressants du pays, s'ou. 
-vraient successivement, à côté de  celle d e  Géologie, les sections dc 
PédoIogie, Océanographie, biolode et Océanographie physique. 

Souvent le soir 

. .  
Alors mon bonheur. . 'n: y(, 4 

. ' Tient dans ton sourire. 
e André JEAN-MARIE D 

<< Abrir;_ nFx*L%-s- - .  - 
/--- 

L'Office de la Recherhe Scientif ique e t  Technique. 
Out re -Mer  en Guyane : L'lostitut Frangaîs #Amé-# l rique Trop ica le  

l 

I.- L'ORSTOM EN GUYANE : LVFAT. 

A notre époque o l  fleurissent les sigles, ces' crbréviations e n  ini t ia ler  
sont extrêmement pratiques,. mais c'egt parfois un casse-tête ; pour .  
ne pas.passer pour un faible d'esprit, on hésite à en  demander la tra-- 
duction. et  on f ini t .par  les utiliser sans toujours en  connd t re  Ia sign¡;.- 

I 
> '  . .  * , '  , '  

j: '.I<; . ' 

'.. . , 
:*:, ': ' , 

s 'quatpe .lettres' sont  les" initiales 
I'IFAT, ce ,n'est pas le  cas en  Guyhne, car €Ou*.. 

de '  il'lnstitut- 
' 

f 

I /  Fra'nçais d'Am'érique Tropicale ; chacun a eu plus ou moms' des con--. 
tacts  d e  travail av+c cet  organisme ;. même les Bonis & . l e s  Indiens:. 

su r  les  caisses qu'ils transportaient, pleines d'instruments biza'rres né--. 

i 
¿es bois on t  vu cet te  inscription sur les canots remontant les rivières,. 

cessaires a u x  missions, ou d'échantillons nombreux et divers qui re-- 
gagnaient Cayenne. 

i 

Depuis peu, l'installation en  Guyane de  I'IRAT e t  de I'IFAC impose:. 
des efforts d e  prononciation ; c e I c a m è n e  parfois des confusions ou! 
bas erreurs ; on en  trouve même imprimées dans .des écrits, par exem-. 
ple dans  le nouveau Guide Bleu de  la Guyane. L'IRAT. e s t  l 'Institut de:  
Recherches Agronomiques Tropicales ; I'IFAC est  ¡e sig1.e .de I'lnstituf.- 
Français d e  Recherches Fruitières Outre-Mer, et il f au t  ê t r e  initié pour- 
en faire la  traduction : ce sont  les i n i t i a l s  de  l'ancienne dénomiya-- 
tion d e  ce t  organisme : Insti tut  des '  Fruits e t  Agrumes Coloniaux. 

, 

I .  : 

L'ORSTOM est moins connu en  Guyane. Ce sigle signifie Office d e  
Ia kecherche Scientifique et Technique Outre-Mer. Lui aussi, à son* 
originte, é t a i t  colonial et sa recherche n'était, dans son intitulé, que'  
scientifique ; il s'appelait alors ORSC, puis es t  devenu ORSOM (OU-. 
tre-Mer), avan t  d'être plus explicite en exprimant également l'aspect. 
technique des rechwches faites. 

L'Office, dans  les différents points où il  intervient, le fait  sous des  
noms particuliers qui caractérisent la région intéressée : ainsi I'IFAT- 
est l'Institut d e  I'ORSTOM ayant  vocation pour l'Amérique Tropicale 
et  travail lant plus particulièrement en Guyane e t  pour la Guyane. 

Le siège de  I'ORSTOM est  à Paris (8e), 24 rue Bayard. On trouve 
à cette adresse la Direction Générale e t  les Services Administratifs 
(Programmes, Coopération, Enseignemenp, Personnel: Services Finan-- 
ciers...). et à Bondy (Seine), au Centre Scientifique et Technique (CST), 
les Laboratoires Centraux e t  le Service Central de Documentation. 

L'ORSTOM est un établissement public ä caractère administratif, 
do té  d e  la personnalité civile et  de l'autonomie financière. Créé p a r  
la loi du 11 octobre 1943, il a é t é  réorganisé par le décret du 4 a o û t  
1960. Les ressources prévues au budget sont  les suivantes : subven- 
tions du Fonds d'Aide et de Coopération (FAC), du Fonds d'lnvestisse- 
ment  des Départements d'Outre-Mer (FIDOM), du Ministère de  l'€du- 
cation Nationale ; participations financières des Etats ,  d'Outre-Mer ;; 

I '  

1 .  

En 1953, la Carte Géologique de  Fran5e unissait ses efforts b ceux 
de  I'ORSTOM pour amplifier les travaux de, reconnaissancy e t  de car- 
tographie g6ologique, apportant des moyens en  matériel et personnel 
également gérés par  M. CHOUBERT.. 

En 1954, un arrêté  interministériel crée officiellemettt ('IFAT, e t  
innée suivante les laboratoines de  Montabo sont inaugurés. 

En 1956, une section de  Botanique est organisée, e t  le Wula i re  du 
ste, M. HOOCK, travaille plus spécialement pour le BAFOG (Bu- 
taw Agricole et Forestier de Guyane), apportant sa contribution d'a- 
ostologue a u x  programmes d'élevage de  cet organisme jusqu'à sa 
sparition. 

En 1958, s'ouvre la section de Sédimentologie, mais Ia même 
nnée, par  manque de crédits, I'IFAT es t  contraint  d'arrêtlzr ssã acti- 
¡tés sur mer, e t  de vendre son bateau océanógraphique, I'ORSTOM I I ,  
fin d'assumer le fonctionnement normal des autres sections. 

En 1961, la symbiose IFAT-Carte Géologique prend fin, à la suite 
'accords passés à Paris, et Ia poursuite des recherches e n  matière 
e géoiogie, le matériel et  le personnel consacrés à ces activités pas- 
en t  sous Ia direction et  Ia gestion du Bureau de  Recherches Géologi- 
lues et  Minières (BRGM). 

Tel e s t  très rapidement brossé l'historique de  I'IFAT. Les travaux 
le ses Chercheurs, e n  1964, représentent une  très importante contri- 
wtion dans, bien des domaines O Ù  se manifestent actuellement des 
éalisations intéressant le développement économique de Ia Guyane. 
..'exposé des résultats obtenus fera  l'objet d'articles qui paraîtront 
ians les numéros suivants ; ils traiteront d'abord de la Géologie e t  
le  l'Océanographie, deux domaines pour lesqule4s I'IFAT n'a plus 
&sentement d'activités ; puis d e  la Pédologie, avec un article sur 
a valeur des sols d e  la Guyane, enfiñ de  l'Hydrologie, de Ia Botani- 
lue et de fa Sédimentologlie. 

' J-M. BRUGIERE. 

I -  - - (à suivw)- ------- - - - / - ,  

Nous e n  somme 
ardemment disputi  

Pauline ba t  Rullier 1 

classé pirmi les 3 
hampion de Guyane de 
à corps perdu dans la, 
une fois le Vétéran fit. 
sse N et son flegme n. 

tés. .  . Buroth-Dap a u n  
Geer, joueur complet par. excellence en  a profité. I 
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t2-8-64.- J lwv iER : waurice, Ignace et Anpa, Berthe, Marie: ’ 
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dettz PbUTOK. 
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i :. 
’’ -0 PCP5 ... .. . 

.. . 

AV ‘ I . M,ALACARNET.. . , 

. ,  . ., . I .  I 
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20-8-64.- GILBERT Youlina, Victoire. 

’ 
DP 1952 à ’1958, un Océanographe biologiste s’est em9log6 à 

dresser le premier inventaire de la faune marine au large de‘s 
cÔSes de Guyane. Ces recherches exigaient l’armement d’un na- 

, vire océanique ; malheureusement l’entretien de ce bstcau, 
Z‘ORSTOM II a été à la longue jug6 trop onéreux, et 1’IFAT 
s’est vu contraint de le vendre. Les études sont alors rest6es ha- 
chwées, pour autant que de telles études puissent un jour 6tre 
terminées. 

Pendant une courte période, un Océanographe physicien ,ébau- 
cha un programme d’investigations qui devaient compléter les 
travaGx du biologiste : étude des fonds, des courants, de la sali- 
nit<:, de l’oxyg&nation, de la température, etc ... facteurs 3étcrmi- 
nant la répartition, le développement, les migrations c?c toutes 
les espèces de la fav.ne marine et estuarienne. 

D6s les premiers traits de chalut sur le rebord marixl du pla- 
teau continentai guyanais,‘ jtlsqu’alors resté vierge, 1’ORSTOM II 
permit de se rendre compte de l’intérêt particulier que pouvzit 
présenter la pCche .commerciale pour 1’Cconomie du Départe- 
ment. 

Letude de la répartition des elements principaux de la faune 
niarine guyanaise a été alcrs entreprise, suivant la profondeur 
et ?a nature des fonds : échinodermes, crustacés, mollusque$, 
poi.;sons. 

Mais l’accent a surtout eté mis, en mati&re de pêche commer- 
ciale, sur la récolte des crevPttes : Sea-bcb d’estuaire d’abord, 
puis, c7près la mise en service de :’ORSTOM II, grosses crepettes 
de la famille des Penaeïdae, Schrimps et Brownies. Si !es ca- 
caractéristiques du chalutier ocdanogrsphique ne permettaie3t 
pas de dkfinir les tonnages rkcoltables, dès 1954 il cttira.i.t !’at- 
tention sur les possibilités de cctte peche, dont les produ.its 
&3ir=i\t recherchés par le marché américain. 

Actuellem‘:nt, on sait que tant à Saint-Laurent du Maroni qU’à 
Cayenne, on conditionne des tonnages importants de creveties. 

’ 

, 

I.. ~ - - - -  .\+ nnr;tne nni  pnirpnt nnllr ilne 1,art considérablp  dan^ 

io l b & \  * c  
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II - GEOLOGIE - OCEANOGRAPHIE 

L’Institut Français d’Amérique Tropicale n’a plus d‘activite 
dans ces deux domaines ; néanmoins il est indispensable de re- 
later, dans cette revue des travaux de YIFAT en Guyane, la trbs. 
grande importance des résultats obtenus dans l’une et l’autre de-. 
ces deux disciplines. 

Comme pour toutes les autres activités, en plus des résultats 1 
acquis sur le plan strictement scientifique, et qui sont impor- . 
taDts %dans l’une et  l’autre matière,- les travaux réalis6s par lea . 
Géologues et Océanographes de 1’ORSTOM en service à l’1FAT.- 
en Guyane correspondent parfaitement à la définition de rccher- - 
ck2s de bases indispensables au développement du pays, justi- 
ciables donc de crédits du Fonds d‘Investissement “.es Dbparte-.- 
ments Outre-Mer (FIDOM). 

Les résultats obtenus en effet sont d’une grande portCe : 
- les uns (Géologie) pour la recherche minière et toutes les. 

activités ayant de près ou, de loin un rapport avec la nature, d u  
substrat géologique et les sols qui en dérivent : Génie civil, Genie-.. 
Rural, Agriculture, Communications, Recherche d’eau protonde, . 
etc ... , * _  

- les autres (Océanographie) comme base des activi.t’s:ïna-. . 
ritimes, plus spécialement celles axées sur la pêche et prhwipa-. . 
lemeni l’exploitation des crevettes. 

GEOLOGIE 

Pmdant longtemps, nous l’avons vu dans le pr6chdeBt a-rticie,., 
1’IFAT s’est cjccup6 exclusivement, puis surtout, de recherches.:. 
géol.ogiques. Si les recherches Einières n’entraient: p?s: dar_s..lel 5 

donisine des attributions de I’IFAT, et là il faut bien fee% ciif-. . 
fércnce entre xecherche géologique et recherche minièr:e;:celle-- . 
ci &kant un second stade utilisant en grande partie les ;Csu!-tats de: 
celle-,là, 5 de très nombreuses occasions 1’IFAT a collaboré. 3 des . 
études minières pour la batixite et l’or notamment, . m & r  aiwsi. i 
pour le fer, les colombo-tantalites etc ..., C des synthèses su r .  . 
l’avanir minier de la Guyane, et & l’établissement de cartes  ré-. 
visionnelles des recherches minières. 

Quand commencèrent les travaux des Géologues de YIFAT en . 
1946, la Guyane était assez ma: connue sur un p!.an.géxk,.tl et. , 
très mal sur celui de sa gCotogie. Mais on en avait sorti depuis. 
le milieu du 19e siècle queiques 160 tonnes d’or, et on col;r?aissait-. . 
d‘au‘ises indices de minéralisation, la présence de gisements de. 
bacxite, etc ... Four développer la recherche minike, il Eallaii. . 
démarrer et pc;usser .la recherche géologique. 

De plus, la Guyane ne possédait que quelques cartes topopra-. 
phiques en kditions provisoires. C e  manque de docuinents ?arto-- 
graphiques, si précieux sur le terrain dans le travail d’explora- 
tion, a &té peti 5 peu rattrapé par la réalisation progressive d’une, 
mmiomiiire aPrionna nhot,neranhiaue. faite par l’Institut Gogra-. 

Comment cet énorme travail avait-il pu être mené s‘bien en 
si peu de temps ? 

D’abord grâce 2 l’aide des Géologues de Ia Carte Géologicpe 
de France, qui unirent leurs efforts à ceux de 1’IFAT dès 1953, et 
ir la contribution financière de cet organisme. 

l’efficacité du Directeur de l’IFAT, M. CHOU- 
BERT, gérant &galement personnel et crédits de la Carte, à 
l’émulation qu’il sût donner aux equipes, sur le terrain et au bu; 
reau. 

G r k e  aussi à un travail systématique au sol, en remontant k s  
rivières et  les criques, oÙ se trouvent les affleurements des ro- 
ches, à une technique mise au point sur place, particulièrcmen! 
pcu.ssée et qw. a fait école, d’interprétation des photographies 
aériennes permettant par I’étude de la géomorphologie et de La 
véqétation lane restitution photogéologique. 

G r k e  enfin k un bureau de dessin spCcialis6 dans la restitu- 
tion topographique partir de la couverture aérienni et ies ma- 
quettes de cartes géologiques, un laboratoire d’analyses physi- 
ques, chimiques et pétrographiques, au calcul statistlqlle etc.. 

En plus de la mise à la disposition des utilisateurs de ciocu- 
ments, topographiques très précieux, qui ont sans cesse précéde 
les éditions régulières de I’IGN, l’Association IFAT-Czrte a dote 
le Dipartement de cartes géologiques de très grande ,val;3Err, que 
nous envient les pays voisins et bien d’autres dans le monde. 

En 1961, à la suite d’accords passés B Paris, toute l’activité g6oL 
logique et  miniere était confiée au BRGM, créé B la suite du  Bu- 
reau Minier Guyanais, et l’IFAT, de ce fait, cessait toute ad i t  

OCEANOGRAPHIE 

1 

Ensuite grâce 

3 

. vité en la matière. 

., . .  

le L’article certaines L pr$essions. 643,. du. Code de la Sécurité Sociale dispose en effet : 

E jusqu’l la mise,en application du régime définitif de Sécurité SO- 

:¡ale applicable aux.perspnn’es ne bénéficiant pcs du régime des sa- 
d é s  ou assimilés, i l  est institué ’un régime d’allocation de vieillesse n-. 

Il. s’agit essentiellement des membres des profiessions libérales, in-. 
lustrielles e t  commerciales ainsi qu’artisanales. 

.Ces professions bénéfiçknt d‘,une organisation autonome d‘allocation: 
rieillesse. . . \  

’ Le Gouvernement a décidé d‘étendre prochainement cette réglemen- 
iation aux Déparhments d’Outre-Mer. 

Cependant pour I‘immédia+, il (F été prévu que les intéressési pour-- 

De surcroît a f in  de remédier au  retard pris pour l’extension de cet€& 
rég!e.men!.arion,. il a :ét& prévu.~qb,’Ia’validltiori des pérideles’ d’activitC- ’ 

. .-C‘est ainsi qu’au prix du versemle,nt d’une cotisation déterminée. lm 
situation des intéressés peut se trouver rétablie au regurd de ce ré- 
gime’dans les mêmes conditions que s’ils en avaient bénéficié dLs l’a-. 
rigine. 

Ces dispositions très. favorables marquent .le souci co’nsiant du gou-. 
vernement de placer les DBpartements d’outre-Mer SUT un plan d’ésa-- 
l i t é  avec l e  territoire continental. 

Des renseigaements complémentaires pourì+nt être obtenus 5 comp-. 
ter du 15.septembre. 1964.3 : - La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane - rue VOL- 
taire - Cayenne. 

II convient de préciser que cette riglementution somipairement. rap-. 
pelée ci-dessus trouve son origine dans l e  décret no 64-533 ‘du 4 juiiv 
1964 pris e n  application de .l‘article 73 C de l a  l o i  no 63-156 du.23’ 
février 1963 qui prévoit une adhésidn volontaire des travailleurs fian-. 
gais non salariés résidant dans les Départements de Guadeloupe, ,Mar-. 
tinique, Guyane Frangaise e t  Réunion aux régimes d‘allocation viejlles- 
se e t  d’assurance vieillesse. 

fessions libérales de nationalité francaise, exergant ou 
artisanales, des professions industrielles e t  commerciales. .\t 

L’adhésion est  volontaire e t  implique l’adhésion aux régimes ¿’assu-- 
rance complémentaire éventuellement instituée pour certwines.. b rofes-- 

lour activité dans les DOM. 

*aient .souscrire une assurance volontaire. ; , . .  

untériéure. serait: admise. i . .  

. . ,, - I ~~. . .. =.. . 

*! ,I 

Ce décret vise les travailleurs non salariés relevant de,?. professions. 

¿,ence qui en assurera Ia  transmission à l’organisme dont relève l’in-. 
téressé. 

L’allocation de vieillesse peut être attribuée aux personnles qui ont -  
exercé pendant au moins 15 ans au t o t a l  une activité professionnelle, 
non salariée e t  une activité sci1aGz ayant donné l ieu à paiement de, 
cotisations. 

\\ 
I 

\ 
Les intéressés peuvent demander l a  validation de5 ann6es. d‘activité 

non salariée postérieures au  3 1  décembre 1948 e t  pourront échqlan- 
‘, 

\ 

. . ,  ner le  versement des. cotisations de mcfat. 
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II.- GEOLOGIE - OCEANOGRAPHIE , ,  

. .  . .  .~ . ,. 

L'Institut Français d'Amérique Tropicale n'a plus d'&vit& 
dans ces deux domaines ; néanmoins il est indispensable de re- 
later, dans cette revue des travaux de 1'IFAT en Guyane, la tris: 
grande importance des résultats obtenus dans l'une et l'autre de.  
ces deux disciplines. . . . 

. .. Cpmme pour toutes les autres activités, en plhs. des résultats.: 
; acquis ,SUT' le plan strictement scientifique, et qui. sont impor-.; 
..:ta& -dans l'une et ,  l'autre matière,- les travaux réalis6s %par lee.: 
8 Ghlogues et Océanographes de 1'ORST.OM en service' à PIFAT" 
' .e.n, f&1y*e.c,orrespoadent pmfaitement 5 la définition de. recher-. - 
chzs .de ,bases .indispensables au développement. du pays, justi- - 
ciables donc de, crédits du Fonds d'Investissement des Dbparte-.- 
ments Outre-Mer (FIDOM!. 

,. . 

. Les résultats obtenus en effet sont d'une grande pbrt.6e :. - les uns (Géologie) pour la recherche minière et toutes lesi ; 
xtivités ayant de près OL& de loin un. rapport avec la nature du 
substrat géologique et les sols qui en dérivent : Génie civil, Genie::- 
Rural, Agriculture, Communications, Recherche. d'eaii profonde,.. . 
etc ... ; - _  . I .  

c___ - ---.--- r _  Page 5 . - LE RAQIO-PRESSE 

GrS.ce enfin un bureau de dessin sp6cj.alisé dans la restitu- 

quettes de cartes géologiques, Un laboratoire d 'analws PhYSi- 
ques, chimiqties et pétrographiques, au Cah3.d statistiqne etc.. ' 

la mise à la disposition des utikatedrs de c h u -  
ments topographiques très précieux, q~ ont 'Sans cesse ,2r6céd! 
les é&tions,régulières de I'IGN, l'Association IFAT-Carte a dote 
le Dcpartemkmt de cartes géologiques de4rès grande ,Va&PJ&-We 

En 1961, à,la suite d'accords passés à Paris, toute :'activité geok 
logique et miniere était confiée au BRGM, créé à.la suite Bu- 
reau Minier Guyanais, et l'IFAT, de .ce fait, Cessait toute actit 

: 

: 

' tior: topographique à partir de la couverture ahrienne et ies ma- 

En plus de 

nous envient les pays voisins et bien d'autres dans le monde. : 

' i;ité'yn la mafière. ' 

OCEANOGR,APHIE 

' DP 1952 à '1958, un Océanographe biologiste s'est emPIoY6 
dresser le premier inventaire de la faune marine au large de's 
côtes de Guyane. Ces recherches exigaient l'armemerrt d'un na- 

, vire oc&.niqux? ; malheureusement l'entretien de ce btcau,  
Z'ORSTOM II n été à la longue jugé trop onéreux, et 1'IFAT 
s'est vu contraint de le vendre. Les études sont alors reSt6eS ha- 
chzvées, pour autant que de telles études puissent un jour 
terminées. 

Pendant une courte période, un Ochanographe physicien .ébau- 
cha UT: programme d'investigations qui devaient COmP16ter kas 
travaux du biologiste-: étude des fonds, des courants, de la sali- 
nit&, de l'oxyghation, de la température, etc ... facteurs-d&rmi- 
nant la répartition, le déve!oppement, les migrations de tov.tes 

DGs les premiers traits de chalut sur le rebord marir? du pla- 
teau continentai ,buyanais; jiisyu'alors resté vierge, 1'ORSTOIVT II 
permit de rie rendre compte de l'intérêt part,iculier que poumit 

L'ei,ude de la répartition des Cléments principaux de la faune 
niarine guyanaise a été alcrs entreprise, suivant la profondeur 
et !a nature des fonds : échinodermes, crustacés, mollusgufs, 
poisons. 

Mais l'accent a surtout &té mis, en matière de pêche comme~- 
ciale, sur la récolte des crevettes : Sea-bcb d'estuaire d'abord, 
puis, sprès la miSe en service de I'ORGTOM II, grosses creyettes 
de la falnillc des Penaeïdae, Schrimps et Brownies. si 

les espèces de la faune marine et estuarienne. 

présenter la pkche .commerciale pour 
ment. 

1'Cconomie du .Uépgrte- 

!es ea- 
caractéristiques du chalutier océanographique ne permettaie3t 
pas de definir les tonnages récoltables, dès 1954 il attirait !'at- 
tention sur ]es possibilités de cctte pêche, dont les produits 

. -  

1 
,&am%ent'avancée pour permettre la .rédact'i.on, d'une première 
car-i,au l/2.'oou.o!l'Oo, présent6 en ,1953: au, Congrès d'A!& En 
1956, la parti5 iiord du d6partement Sortait au 1/230.0Oo0.en 3 
feuilles i en lY59,' la carte géologique'de'la Guyane au 1/500.0000 

giques ou-bynthjques, enfin les 
11 fimt soulxaiter quede telle's . u i ~  jour prochain 

_ s . .  êtra reprises. 
-. ' 

I J.M. RRTXIIERF,: . I  .: ; 

.Ces professions bénéfiqiient ' %  d'une 'organisation autqnome d'allocation? 

. Le Gouvernement a décidé d'étendre prochainement cette réglemen-., 
tation aux Départemrents d'outre-Mer. 

Cependant pour !'immédi&, i l  a été  p&vu que les intéressés: pour-. 
raient .souscrire une assurance .volontaire. ~ . 

De surcroît af in,& remédier au .retard pris pour ¡'extension d e  cette .  
.+régIemen~aïicin;.il .a :été.peé?u-.g'Ùe- IäYqlidthtioic' des périòdei d'activit& . 

. . . -C'est ainsi qu'cru prix du versemient d'une cotisation déferminée, lw 
situation des intéressés p e u t , s e  trouver rétablie a u  regard' de ce ré-. 
gime'dans les  mêmes conditione que s'ils en avaient bénéficié des l'o-. 
rigine. 

Ces dispositions très, favorables marquent le souci constant du gou-- 
vernement de placer les Département6 d'outre-Mer sur un plan d'éga-- 
lité avec l e  territoire continental. 

Des renseejgaement,s complémentaires , pourhnt .,, .être - obtenus ........ - _ . . .  ii comp-. 
ter du 15 -septembre 1 9 6 4 . 6  : - La Caisse Généralie de Sécurité Sociale de Ib. Guyane.-.rue vol:. 
taire - Cayenne. 

II convient de préciser que cette r6glementation somvaireme,nt rap-. 
pelée ci-dessus trouve son originr:dans fe décret nQ 64L533"du. 4 júin  
1964 pris en application .de .l'article. 73 C de la lo i  no 63:156 d u . 2 3 '  
février 1 9 6 3  qui prévoit une adhésidn volontaire des travailleurs fran-. 
cais non salariés résidant dans ¡.es Départements de Guadeloupe, i Mar-. 
tinique, Guyane Francaise e t  Réunion aux régimes d'allocation . . vie,illes-. :! 

se e t  d'assurance vieillesse. . 

. .'. 

,. 

aqtérieure. serait. admise., , '\ 

Ce décret vise les 

leur activité dans les 
L'adhésion est  volontaire e t  implique l'adhésion aux 

rance complémentaire éventuellement instituée pour 

Les demandes d'adhésion e t  les demandes de 
sions. 

L'allocation de vieillesse peut être attribuée aux personnes, qui one.  
exercé pendant ,au moins 1 5  ans au total' une activité professionnelle. 
non salariée e t  une activif6 salatri& ayant donné l ieu .à  paiemenf d e .  

en deux coupures. ' 

I .  âate, &taient prêtes pour l'édition ou.très avancées sur le ter- 
, rain, 1s plupartdes cartes situées au nord du 4e parallèle. 

._ 

6tSiexlt recherchés par le marché américain. 
Actuellemmt, on sait que tant 5. Saint-Laurent du Maroni qu'à 

Caycmne, on conditionne des tonnages importants de crevettes. 
grosses et pesites, qui entrent pour une part considérab19 dens 
nos exportations. 

I1 reste néaninoins encore be.aucoup à faire pour bien concaî- 
tre la biologie des especes. facteur déterminant des cainpt'gìles 
de pêche et des armements ; les fonds chalutables, les :'cs;our- 
ces  possibles des espèces d'estuaire comme des poissons 

cotisations. 
Les intéressés peuvent demander la validation de5 ann&. d'activité 

non salariée postérieures au 31 décembre 1948 e t  pourront échelon- 
ner le  versement des cotisations de rachat. 

L'allocation est  atllouée à 6 5  ans, et au cas d'inaptitude b 60 ans. 
Elle s'élève à 900 NF par an. 

Ces dispositions s'appliquent également aux conjoints survivants. 
des personnes qui auraient rempli les conditions- requises .p,our e n  be-. 
néficier. _- . 
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. -- -- --- . _ _ _  ' - ---,,--uvin ce-pédologues et l'agriculture traditionnelle sait évo- 
h e r  peu à peu en  améliorant ses techniques. 

Si .par contre on modifie lies conditions naturelles d'exploiWion des 
sols, ce qui est  le cas par exemple en MCtropole pour be périmètre d'A-. 
ménagement' da ' 6as;Rhône Languedoc, l'intervention des spécialistes 

' est indispensables pour définir les possibili& nouvelles, ici' données 
par la  mise à la  disposition de l'agriculture d'eau d'irrigation. 

En Guyane, le problème est tout différent : si la production' de vi- 
vres, de canne à sucre, coton, café, poivre, girofle, vanille,. indigo 
rpucou, cacao, etc.. . se faisait avec succès aux. 17e  e t  18e siècles, 
à de très rares exceptions près il n'en reste plus rien que des Bcrits, 
des ruines, 'ou l'image des anciennes plantotiom sur les photographies 
aériennes. La Guyane est un pays à développer en matièn: d'agricul- 
ture ; ,comme la  mer, l e  sous-sol .et  Ia  forê?, l e  so l  est un capital 
naturel qu'il faut savoir mettre en valeur. 

C'est pour y tendre que I'ORSTOM, dès 1950, a affecté 6 I'IFAT 
un pédologue, spécialiste de I'étude des sols pour l a  mise en valeur 
agricole, ir l a  suite '#une mission 'de -Mi le' PrÖFesseur HENlN qui di- 
rigea. ensuite les études. Plus tQrd, la création de laboratoires s.pécia- 
lisés-'dans l e i  déterminations physiques e t  chimiques des sols'  pbrmit 

. .. . ... , ' (  

' d'effectuer les-analyses-sur place. , .~ , -; , i .  " 

' A l'exception' de quelques études dans l'intérieur; ,les efforts ont 
essentieliement .porté jusqu'en 1958, à l a  deniande des Services Pu- 
blics du Département, sur les e terres basses n, vastes étendues pla- 
nes e t  marécageuses d'alluvions marines argileuses récentes bordant 
f'Océan'. d'est là qu'étaient installées autrefois les << habiiations ,.n les 
plus florissantes : Mahury, Kaw, Approuague, Guisambourg.. . ; c'est 
dans des situafions comparables que nos voisins, principalement au 
Surinam -e t  e n  Guyane britannique, font des cultures florissantes qui 
entrent pour une part non négligeable dans I'économie de ces pays. 

Les c í  terres bashes x représentent en Guyane 370.000 ho. environ. 
Elles sont bien représentées, sous une forme concentrée is l'Est die 
Cayenne, e n t e  les fleuves Mahury et Oyapock (230.000 ha). A 
l'ouest, jusqu'au Maroni, el les sont plus dispersées, plus hétérogènes, 
formées' par une sédimentation moins continue qui  leur .a donné des 
Caractères rendant leur aménagement, à de rares exception près, beau- 
coup moins facile ou extrêmement difficile. 

L'accent a donc.été mis sur Ia partie Est, qui a été prospectée mal- 
gré les énormes difficultés & pénétration, e t  cartdgraphiée alu 
1/100.000e e n  2 feuilles. 

Nous reviendrons sur l a  valeur de ces sols dans un prochain article. 
Oisons cependant que la  somme de travaux qu'a exigé cette étude en 
méritait  I a  peine, et que la  délimitation des surfaces convenalbks à 
une agriculture intensive, ayant des sols comparables en tous points 
4 ceux du Surinam e t  de Guyane britonnique, permet de concevoir de5 
proiets d'aménagement de toutes tailles. 

Près de 95: 96 de Ia  Guyane sont cependalnt constitués de  sois dif- 
férents, appeles par opposition les c< terres hautes m. Que peut-on 
espérer faire comme mise e n  valeur agricole dans l'Intérieur ? Si au 
Brésil il semble qu'on tire de zones comparables des ressources ag:i- 
coles intéressantes, par contre tant au Surinam qu'en Guyane britan- 
nique, 'rien n'a été tenté OU presque. 

- r~-__ --.....- WC- synrnese3 
mportante, évidsmment à une autre échelle que la  notice de la  carte 
les kr terres basses n, contenant e n  particulier une esquisse pédolo- 
lique de reconnaissance des so15 de Guyane 'au 1 / 1.500.000e. Nous 
)ossédons également des rapports sur des études de prospection de 
cones dont l'intérêt pédologique est l e  meilleur (région de Saül, par 
Zxemple). 

- 

Mais les études des terres basses e t  des terres hautes, l iées ir der 
xrspectives d'avenir, ne permettaient pas de négliger' I'amélioraFion 
des conditions des agriculteurs d'aujourd'hui : ceux qui cultivent' d e s .  
produits de consommation courante, font des légumes, produisent de 
Ia canne ou des agrumes ou élèvent des bêtes. Ces agriculteurs sont 
installés pour. Ia plupart l e  long de l a  route de Cayenne - Saint-Lalu-. 
rent ou dans. I'lle de Cayenne. 

, 

, 

Par un paradoxe qui tie.nt à la nature de l a  végétation e t  au. relief, 
ces agriculteurs ne sont pais installés sur les meilleures terres. Bien au 
contraire : pour des facilités d'exécution cette route a été tracée.sur 
une 3e catégorie die ' N  terres n, intermédiaire, celle des cc savanes 
côtières B. Sur ces cordons sableux, en ,relief par rapport aux. maréca- 
ges (pripris) e t  aux savanes d'une part, I le de Cayenne de l'autre, 
pluS.de 90 .%'.dz ' la popdlation du Département sÓnt installés. I ' 

_ _ . , * _ _ -  - -  
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-.Il ~-faliäiit 'a&fkir d'une manière aussi précis,e que possible Ia natulle 

des sols de ces plaines côtières, formées à part i r -de sédiments an- 
ciens, surtout continentaux, plus.ou moins remaniés par la  mer e t  l'é- 
rosion. Ge travail est déjà très avancé : région de Kourou, zone eatre 
Macouria et  Organabo, Ile de Cayenne, région de St-Jean - St-Lau- 
rent, Sud de I'lle de Cayenne. 

' 

Nous reviendrons aussi sur la  valeur de ces sols. Ceux susceptibies 
d'un aménagement agricole sont rares dans cet te  .bande côtière ; i l s -  
sont disséminés', imbriqués dans une mosaïque très complexe d'autres 
,typles inutilisables ou peu utilisables. Certaines spéculations : cocotier, 
cultunes.fourraigères, pâturages contrôlé sont techniqitement. possibles ; 
I'expirience seule peut définir leur rentabilité. 

Une bonne connaissance des sols est e n  effet insuffisante pour 
résoudre tous les problèmes agricoles. II es t  nécessaire de tester les 
sols, connaître l e  comportement e t  l e  rendement de chaque culture. 
A l'exception d'essais récents sur l e  Poldler expérimental de MARIE- 
ANNE e t  dans I'ILE de Cayenne, sur banane, e t  ananas notamment, 
ce stade préalable à la  production a été jusqu'à présent négligé en 
Guyane, alors que le Surinam a déjà fêté le 60e anniversaire de sa Sta- 
tion Expérimentale d'Agriculture. 

Enfin, Ia mise en valeur des sols créé des modifications du mil ieu 
naturel init ial importantes (mise en polder, destruction de la forét par 
exemple) ; à I'équilibre naturer préexistant sol-végétation succède un 
régime nouveau provoquant I'évolution plus ou moins rapides des pro- 
priétés physiques, chimiques e t  biologiques. C'est encore oux Pédolo- 
gues à intervenir, pour suivre l'évolution dies sols sous culture, de ma- 
nière à proposer à temps les  correctifs nécessaires. 

Chaque mise en  valeur agricole pose des problèmes particuliers ; 
les données de base sont maintenant acquises e n  ce qui concerne la 
connaissance des sols, mais choque projet demande néanmoins des 
précisions supplémentaires, l iées au type d'exploitation envisagée. 

"- 
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. 111.- PEDOLOGIE , ' 

. Dans les pays où se pratique depuis longtemps une agriculture fai- 
san t  vivre un nombre élevé d'habitanis, paysans e t  exploitants agri- 
coles connaiksent généralement. tr,ès bien leurs terves ; i l s  n'ont pas 
beaucoup besoin de pédologues e t  l'agriculture traditionnelle sait évo- 
luer peu à peu e n  améliorant.ses, techniques. 

Si:par contre on modifie k s  conditions naturelles d'exploiWion des 
sols, ce qui es t  l e  cas par exemple en M6tropoIe pour 1.e périmètre d'A-. 
ménagement. du Bas-Rhône Languedoc, l'intervention dies spécialistes 

' est indispensables pour définir les possibi1ité.s nouvelles, ici' données 
par l a  mise à Ia disposition de l'agriculture d'eau d'irrigation. 

En Guyane, le problème est tout différent. :.si I a  production' de vi- 
vres, de canne à sucre, coton, café, poivre, girofle, vanille,. indigo 
roucou, cacao, etc.. . se faisait avec succès aux. 1,7e e t  18e siècles, 
à de très rares exceptions près il n'en reste plus rien que des hcrits, 
des ruines, 'ou l'image des anciennes plantations sur, les, photographies 
aériennes. La Guyane est un pays à développer en matièv: d'agricul- 
ture ; .comme la  mer, l e  sous-sol .e t  la forêt., l e  sol est un capital 
noture! qu'il faut savoir mettre en valeur. 

. .  

C'est pour y tendre que I'ORSTOM, dès 1950, a affecté & l'[.FAT 
un pédologue, spécialiste de I'étude. des sols pour Ia mise en valeur 
agricole, à la  suite ¿l'une mission de'M. le Professeur HENIN qui di- 
rigea ensuite les études. Plus tord, la  création de laboratoires spécia- 
l isés dans les déterminations physiques e t  chimiques .des SOIS'  pcrmit 
d'effectuer ies ,analyses sur place. . , .i 

. A l'exception' de .quelques études dans l'intérieur, les efforts ont 
essentiellement porté jusqu'en 1958, à la dentande des Services Pu- 
b l i cs  du Département, sur les a terres basses n, vastes étendues pla- 
nes e t  marécageuses 'd'alluvions marines argileuses récentes bordant 
i'Ocêan. C'est Ià qu'étaient installées autrefois les a habitations .n I,es 
plus florissantes : Mahury, Kaw, Approuague, Guisambourg.. . ; c'est 
dans des situafions comparables que nos voisins, principalement au 
Surinam e t  en  Guyane britannique, font  des cultures florissantes qui 
entrent pour une pa'rt non négligeable dans I'économie ¿le xes  pays. ' 

e ,  

. .. ~ 

. .  

Les N terres basses D représentent en Guyane 370.000 ha. environ. 
Elles sont bien représentées, sous une forme concentrée à l'Est die 
Cayenne, e n t w  les fleuves Mahury e t  Oyapock (230.000 ha). A 
l'Ouest, jusqu'au Maroni, elles. sont plus dispersées, plus hétérogènes, 
formées' par une sédimentation moins continue qui leur h donné des 
qaractères tendant leur aménagement, à de rares exception, près, beau- 
coup moins facile ou extrêmement difficile. 

L'accent a donc.é€é mis sur Ia partie Est, qui a été prospectée mal- 
gré les énormes difficultés de pénétration, e t  cartographiée au 
1/100.000e en 2 feuilles. 

Nous reviendrons sur Ia valeur de ces sols dans un prochain article. 
Disons cependant que la somme de travaux qu'a exigé cette étude en 
méritait  la  peine, e t  que la délimitation des surfaces convenaib!es à 
une agriculture intensive, ayant des sols comparables en tous points 
& ceux du Surinam e t  de Guyane britannique, permet de concevoir des 
projets d'aménagement de toutes tailles. 

Près de 95 % de lu Guyane sont cependant constitués de sols dif- 
férents, appelés par opposition les u terres hautes D. Que peut-on 
espérer faire comme mise e n  valeur agricole dans l'Intérieur ? S i  au 
Brésil il semble qu'on tire de zones comparables des ressources ogri- 
coles intéressantes, par contre tant  au Surinam qu'en Guyane britan- 
nique, rien n'a été tenté ou presque. 

Mais Ia grande expérience des Pédologulas de I'ORSTOM, travaillant 
en Afrique et à 'Madaguscar notamment, dans des régions écologique- 
ment comparables e t  dépourvues de cc terres basses n, permettait 
logiquement d'engager l'étude des sols de I'int&rieur, et, faute de 
toute espèce d'expérimentation agricole, de définir leur vocation par 
extrapolation. 

Pasr toute une série ,d'investigations dans .l'intérieur, en suivant un;, 
programme défini par les conditions du milieu,' principalement Fa na-, 
ture des roches. déterminée e t  tartographié par.  les, recherches géolo-. 
giques,' l e  service pédologique de I'IFAT a .précisé la 'caractérisation 
des principaux types de sol représentés : i l s  ne sont .ni spéciaux, pli dé- 
nués d'intérêt ; dans d'autres pays des sols analogues permettent des 
productions agricoles intéressantes ; nous aurons l'occasion de repar- ' 

?r d'eux dans un prochain article également. Disons déjà que, le 
loment est  venu, c'est-à-dire lorsque certains facteurs actuels limi- 
unt l e  $développement. agricole de la Guyane, (population surtout, in- 
rastructure ensuite) se seront améliorés, l'établissement de planta-. 

aoyer par exemple. 

' 

ions pourra se faire, du> type des cultures arbust/ves, celles du ca- 1 

' I  

, 
VQtude des sols d,e l'intérieur a germis la  rédaction d'une synthèse 

mportante, évidemment. à une autre échelle que la  notice de la carte 
les k terres basses n, contenant en particulier une esquisse pédolo- 
iique de reconnaissance des sols de Guyane 'au 1 /1.500.000e. Nous: 
iossédons également des rapports sur des études d,e prospection de 
:ones dont l'intérêt p8do!o,gique, est. le meilleur (région de Saül, par 
xemple). 

. 

Mais les études des terres basses e t  des terres hautes, liées à de5 
ierspectives d'avenir, ne permettaient pas de 'n8gliger"I'cFmélioration 
les conditions des agriculteurs d'aujourd'hui : ceux qui cult ivent des-  
iroduits de consommation courante, font des légumes, produisent de 
a canne ou des agrumes ou élèvent des bêtes. Ces agricul+eurs sont 
nstallés pour. la plupart le long de,la route de Cayenne - Saint-Latu-. 
ent  ou dans I ' l le  de Cayenne. 

, 

, 
. 

Par un paradom qui tient à Ia  nature de la  végétation e t  au, relief, 
:es agriculteurs ne sont pas installés sur les meilleures terres. Bien au 
:ontraire : pour des fpcilités d'exécution cette route a été tracée, sur 
rne 3e catégorie de N terres w ,  intermédiaire, cel le des a savanes 
:ôtières m. Sur ces cordons sableux, en ;relief par rapport aux, maréca- 
les (pripris) e t  aux savanes d'une part, Ile de Cayenne de l'autre, 
~ l u s . d e  90 .%' d,e l a  popdlation du Département sÓnt installés. 

.: . . , ~ , . - -  
. II -fal la i t  'difinir' d'une manière lussi  précise que possible la  nature 

les sols de ces plaines côtières, formées à partir de sédiments an- 
Liens, surtout continentaux, plus ou moins remaniés par la mer e t  l'é- 
rosion. Cie travail est déjà très avancé : région de Kourou,.sone entre 
yacouria e t  Organabo, Ile de Cayenne, région de St-Jean - St-Lau- 
:ent, Sud de 1'1I.e de Cayenne. 

Nous reviendrons aussi sur la vatleur de ues sols. Ceux susceptibles 
d'un aménagement agricole sont rares dans cette .bande côtière ; i l s -  
sont disséminés', imbriquOs dans une mosaïque très compkxe d'autres 
types inutilisables ou peu, utilisables. Certaines spéculations : cocotier, 
cultuws .fourragires, pâturages contrôlé sont techniquement possibles ; 
l'expérience seule peut définir leur rentabilité. 

. .  

Une bonne connaissancle des sols est en e f f e t  insuffisante pour 
résoudre tous les problèmes agricol,es. I I  est nécessaire de tester les 
sols, .connaitre le comportement e t  l e  rendement de chaque culture. 
A l'exception d'essais r6cents sur' l e  Polder expérimental $e MARIE- 
ANNE et dans I'ILE de Cayenne, sur banane, e t  ananas .'notamment, 
ce stade préalable à la production a été jusqu'à présent négligé en  
Guyane, alors que le  Surinam a deià fê té  le 60e anniversaire de sa Sta- 
tion Expérimentale d'Agriculture. 

Enfin, la mise en valeur des sols créé des modifications du milieu 
naturel init ial importantes (mise en polder, destruction de l a  forét par 
exemple) ; à I'équilibre naturei préexistant sol-végétmtion succède un 
régime nouveau provoquant I'évolution plus ou moins rapides des pro- 
priétés physiques, chimiques e t  biologiques. C'est encore aux Pédolo- 
gues à intervenir, pour suivre I'évolution des sols sous culture, de ma- 
nière à proposer à temps les correctifs nécessaires. 

Chaque mise e n  valeur agricole pose des problèmes particuliers ; 
les données de base sont maintenant acquises en ce qui concerne l a  
connaissance des sols, mais chaque projet demande néanmoins des 
précisions supplémentaires, l iées au type d'exploitation envisagée. 

S i  le travail des Pédologues de I'IFAT n'est pas terminé, on peut 
dire qu'il est  arrivé à un stade qui permet d'éliminer le sol dans l'é- 
numération des facteurs dont on rend responsable le sous-développe- 
ment agricole de la Guyane. 
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IV - LA VALEIJ.R DES .SOLS DE .LA' GIJYANZ 

Dans un précédent article, oni été rapidement' ljr6ssés. le tra-. 
rail des Pédologues de.1'1 F A T en.Guyane, les objectifs qui leur 
itaient fixés, e t  l'état d'avlncement des études. 

Nous allons reprendre les diverses catégories de sols par m-- 
rembles géographiques : - a terres basses z de la jeune plaine côtière ; 
- J: terres hautes 
I 

- e savanes côtières B de la veille plaine alluviale. 
Sans entrer dans le détail de considérations trop scientifiques 

?t techniques, nous allons donner les caractères principaux des:: 
lypes de sol les plus reprbentrlti.fs et ayant un.irtt6r&t certain. 
pour le développemeni agricole du Département. . . . 

LES .SOLS DES c TERRES :BASSES w 

issues des diverses formatioas &Colagi+ ' 

ques du socle ancien ; 

. .  

Presque en'permanence sous l'eau dans leur état naturel. ils;. 
sont forinés d'Srgiles récentes, d'origine ,marine, donc 'initiale-. 
menti $&es, étalées presque hqrizontalement un peu en dessous, 
des plus haJies marées actuelles. 

Mais !es eaux douces de l'intérieur, provenant des pluies, s'op-.. 
posent à la pénétration périodique de la mer, et, pzr lessivage;. 
ont dessalé !es sols. Sur le front de mer, on trouve d.onc des sols. -. 
salés, domaine des paletuviers, poussant sur des argiles très jeu- 
nes, peu évo?uées. La protecticn de ces sols contre l'invasian de: 
la mer, suivie de i'application ' de techniques de lessivage per- 
mettraient, après plusieurs années, l'installation de culturrr d'au- 
tant moins susceptibles au sel qu'on a eu plus de patience. C'est: 
ce qui s'est fait en Guyane Rritannique. 
j !  Plus en arrière, on trouve des sols déjà un peu dess9,lés CIL 
I,'urface, puis de plus en plus en profondeur : leur amtinage- 
ment est déjà plusp simple : très rapidement on peut y faire du. 
riz, voire da la canne A sucre. 

l'intérieur, les risques de sel sont boaucoLlp phs:  
rares, et des techniques simples permettent d'éviter :a rerr-ontée: 
en saison sèche ; de plus, la végétation naturelle de ces argiles. 
plas anciennement déposées, plus fermes, a donné naissance ci:. 
surface 2 une masse de débris organiques peu évolw5s, appel&: 

Fégassc- B ,  dont'l'épaisseur peut aller de O à 3 mètres et.plus. 
Elle représecte 75 torjnes de matières végétales sèches à l'liec-. 

. .  

Encore plus 

tare pour chaque tranche de 10 centimètrks d'épaisseur... 
Dans certains cas, la sédimentatioll n'a pas été régulière, et ïe. 

dépôt des argiles s'est accompagné de surcharges, oi-ganiqllea.. 
Dans un tel milieu, les sulfates marins donnent naissance 5 des-. 
sulfures E t  ces sols sont généralement. délicats à utiiiser, à cause: 

Les meilleurs sols, ceux d'argile bleue typique avec. pégarse,. 
représentent une très grmde surface qu'il est possible de mct- 
tre en valeus. Encore faut-il faire une distinction entre ceux qui 
ont une couche de pegasse convenable - et nous ne parl.erons-. 
que de ceux qui en contiennent B l'origine de 10 h' 5Q' ou ti0 -m. 
et les autres en ayant peu ou trop ; ceux-là demandënt des. 
techniques plus spéciales. 

PhysiTJexmit, ce sont des argiles (60 5 7.0: %), mI61Ces 2 des. 
limons i40 à 30 %), pratiquement sans sable. Il'en découle, m. 
départ, des propri6tci.s tellt2s qu'.elles nkessitent, pour réal.ir:er 

*. des produits toxiques qu'ils renferment. I 

1,. a..": ..., I _  7 , .  . . * ,. . 
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culières, ayant spécialement hai t  au maniement de l'eau. Elle 
permet &Ütiliser-un capital de valeur certaine, relativement ac- 
cessible. sous forme d'une aaricultÚre intensive. et en tirer dcs 
intérêts' substantiels, ,si le choix des cultures, leur réalisation et 
l e  formules de gesticn sont bien adaptées. 

Comme pour les autres Guyanes, noq terres basse reprhsea- 
te h t un potentiel de développement h notre portée : les étucles 
dea pédologues ont permis de les identifier aux meilleurs -0:s 
cultivés au Surinam et en Guyane Britannique, et par là, de 
nous passer d'une exphrimentation qui aurait demandé beauco-ip 
de temps ; seul le contrôle des résultats de nos voisins est 
faire, pour les vérifier dans le contexte écologique de notre dC- 
partement. 
L E S  SOLS DES a TEERES HAUTES B 

Avec íes terres bautes du socle ancien, on touche l'autre bckt 
de l'échelle d'éroluticn pour ces climats : on a affaire 2 des fols 
très évoiués, provenant de roches variées 

Nous généraliserons ici les caractères de la majorité de czü 
sols, avant de désigner les mellieurs, et de tracer le cadrc dz 
leur utilisation. 

La €errallitisation a agi Siir les roches depuis fort longtemps. 
C'est un processus complexe d'évolution qui aboutit 2 la form?- 
tion de sols profonds, dans le?quels les minéraux ont subi c?es 
phénomènes de destruction très puissants, allant jusqu'à la 76- 
paration de l'alumine et de ia silice. Cette dernière ainsi que les 
bases sorit exportées par les eaux. L'argile qu'on y trauve est 

tion et d'échange. 
Des paléosols ferrallitiques, tt?moins d'une ancienne plate-for - 

, 

I presq'ue uniquement dr la kaolinite, à faible capacité de réten- 

me continentale, existent sur diverses montagnes : !a concentra- 
tion en alumine dblacée, sous forme de cuirasses très &paisses 
restées en rdief, permet ' pai-fois d'envisager I'exploitatioi d e  ia 
bauxite. 

11 existe aussi des sols rajeunis par l'érosion ; ils sont à !a lois 
beaucoup moins profonds, et bien moins marqués par l'évolutior. 
ferrallitique. 

Quels sont les caractères 'généraux de ces sols ? 
Physiquement, la gamme de texture est très variée; des sols 

sableux issus dês .grEs, aux sols argileux Ils ont également dcs 
structures plus ou moins favorables. Les meilleurs smt  ceux qui 
se drainent ale mieux sur une bonne profondeur, car ils ont un 
bilan hydrique (c'est-A-dire un. teneur en eau) correct. et une 
bonne agration. Aux sols sableux, qui sont très gbnéralemeni 
pauvres, il faut preferer ceux qui contiennent une bonne pro- 
portion d'argile. Les meilleurs semblent Gtre les sols argilexx 
riches en fer, cet élément leur donnant une très banne struc- 
ture ; iis sont formés sur roches basiques. . 

Les caractères chimiques de ces sols sont moins importants h 
coriidérer que leurs qualités physiques : ce sont tGus des soir: 
relativement pauvres, contenant peu d'humus. A l'exception de 
la mince couche organique, 04 on en trouve plusir?w> millieqlri- 
válents, ia somme des bases échangeables est réguhercment in- 
férieure B l'unité - contre une vingtaine dans les terres basses. 

Les sols rajeunis par I'érosion, à évolution ferralllitique moins POUS- 

sée, sont un peu plus riches en. bases ; de plus, leur épaisseur plus 
réduite, e t  la  présence de débris de roches dans le  profil, mettent h 
l a  disposition des racines les éléments chimique? nécessaires aux 
plantes, provenant de la  destruction des minéraux constitutifs. Mais 
les pentes où on rencontre ces sols sont généralement très fortes e t  
l imitent leur utilisation. 

Ce facteur de topographie, de même que, dans certains cas, la pké- 
sence de cuirasses oÙ l'abondance de concrCtions ferrugineuses sont 
des motifs d'élimination dons le  choix des sols. 

Par contre, l e  climat de la  Guyane étant particulièremcnt favora- 
ble à toutes les culturci dites tropicales, le choix des sols peut êtio ....,:,.. ..a":p n e  --m-n...-,b 1,. ...;,I:-..:': -I.:-.: _..- :I r .... . 
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Y ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ u p  >) * moins favorisées, e t  les sols utilisables: 

;ont génér$leement réduits à.de, très minces bandes grossièrement pa- 
*allèles au' rivage, Gt' à quelques pointements épars. Encore faut-il,, 
f e  par leur texture e t  leur grande pauvreté chimique, envisager dès le. 
iébut l'utilisation d'engrais. 

Les cordons récents, le long de la mer ou de la  mangrove, consti-. 
tue's d~ sables gr~oqs,¡ers ,très. peu 8voIu6s; conviennent 21 certains .types. 
i'exploitation ,réclomqnt ,des ..techniques précises : ' . cocotiers avec: 
plantes de couverture, peut-être également citrus ou anones, voire. 
:ulfures fourragines. 

Les cordons plus anciens, en retrait des précédents, généralement à. 
sable f in jaune, avec plus ou moins d'argile, peuvent convenir, lors- 
qÚ'ils,sont saus végétation naturelle à << Axonopus fissifolius >> (1) à l'éi- 
levage de bovins en pâturage contrôlé ; lorsqu'ils sont forestiers, à 
quelques cultures, arbustives de préférence, comme, celle des citrus,. 
DU 'fourragères. 

Par leur origine géologique, on peut rattacher aux savanes côtières 
des. sols sablo-argileux plus grossiers,', forestiers, comme ceux qu'ori 
trouve à I'Acarouany : i l s  ont la  même vocation générale que les. 
précédents. . .  
.. De tous les. autres, qui.se classent dans une multiplicité de fypes,. 

généralement marqués par un régime des. eaux défavorable, ou issus. 
de matériaux particulièrement dépourvus de potentiel, on ne peut 
songer à une utilisation' rationnelle rentable, 'dans I'é3at +e nos cpn- 
naissances : une expérimentaltion .très serrée est nécessairè, à p r io r ï  
sans grande chance, de.-définir des:, modes d'exploitation rentgbles, sauf 
pleutC:êjrë .datis ..qüeIques-&as très particdiers B. . . . 

Guyane :: dans tous les cas, qu'il s'agisse des te'ires basses ou hautes, 
e t  des savanes c.Ôtières, les études' pédologiques permettent de re ten i r  
les meilleurs pour une mise en valeur conforme à leur vocation. Dans 
I'état actuel du développement agricole du Département, ce n'est pas 
Ia  valeur des sols qui  l i t h i t e  leur utilisation ; il faut en 'rechercher. 
ailleurs les causes. 

. .  
. .L . 

. _  

Telles sont les. différenbes perspectives offertes par I& sols de Ia. _I 

. .  J. M. BRUGIERE 
(1) Herbe propice à l'élevage. 

ARRETE No 927 2DI75 portant ouverture de l'enquête préalable b 
l a  déclaration d'uti l i l té publique de l'acquisition par l e  Déportement 
de plusieurs parcelles de terruin sises à Montjoly et de servitudes 
continues sur des terrains avoisinants, en vue de l'exécution des 
travaux d'équipement d'une nappe phréatique dont l'utilisation est  
destinée au  renforcement de l'alimentation en eau potable de la 
région de Cayenne. 

LE PREFET de la  Guyane Francaise, _I-- -. 
Chevalier ¿I: la  Légion d'Honneur, 

VU Ia lo i  du 19 Mars 1946 érigeant en D&partements, fa Guadelou- 
pe, Ia Martinique, Ia Guyane Française e t  Ia Réunion ; 

Vu le décret du 7 Juin 1947 relatif ir l'organisation départementale, 
e t  6 I'instifufion préfectorale dans les nouveaux Départements ; 

VU l e  décret no 48-289 du 16 février 1948 portant extension aux 
Départements d'outre-Mer de la législation métropolitaine relative 
t l a  procédure d'expropriation ; 

Vu l'ordonnance n" 58-997 du 23 octobre 1958 5ur I'expropriatiom 
pour Caus's d'utiliPé publique ; ensemble l e  décret no 59-701 du 6 
juin 1959 portant règlement d'administration publique sur les procé- 
d,,lPS d'PnnnftCnr . 

, 

/ 
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Outre un choix rigoureux des 'sols (sels, sulfures, pegasse t.rq I 

épaisse ou absente), la. mise en valeur des terres basses nkces- 
.' site un gménagement important, l'emploi de techniques pnrz- 1 

culières. ayant spécialement irait au' maniement de l'eau. Elic 

dans la &rie d e  Paramaca. * .  ..' , 

LES ';' SAVANËS "CÓTIERES m. 
Ces surfaces sont  beaucoup moins favorisées, et les sols utilisables: 

mt  générqlement rédu.¡ts. à. de,.très minces, .bandes grossièrement pa- 
dlèles au' rivage, et 'à quelques pointements épars. Encore faut-il, 
e Dar leur texture et leur grande pauvreté chimique, envisager dès  le. 

IV - LA VALEU.R DES SOLS 'DE LA GUYANZ 

. .  Franpaîs d'Amérique Trdp idë  . .  
. . .  " .  . _ .  . 

(suiCr) 
. .  

Dans un précédent article, ont été Fapidément ?jrbssés' le tra-. 
vai1 des Pédologues de.1'1 F A T en .Guyane, les objectifs qui leur 

. Nous allons reprendre les diverses catégories de sols par 5n-- 
sembles géographiques : - < terres basses x, de la jeune plaine côtière ; - 9: terres hautes >, issues des -diverses formations &éohgif:. 

, .  
- a savanes côtières a de la veille plaine alluviale. 
Sans entrer dans le 'détail de considérations trop scientifiques 

:t techniques, 'nous allons donner les caractères principaux des-; 
$pes de sol les plus représentatjfs et ayant un.!.rbtkr&t certain. 
lour le développemen! agricole du Département. , . 

étaient fix&, et Sétat d'avhcement àes études. .- ' 

. .  , . .  . . .  . .  
ques du soc16 ancien ; 

. _ .  . .  
LES'SOLS DES c TERRES :BASSES B 

Presque en 'permanence sous l'eau dans leur état naturel. ils-:. 
sont .formé$ a9.i ,rgilés ' récentes, d'origine marine, donc 'initiale-. 
menti &lées, étalées presque. hqrizontalement un peu en dessoùs: 
3es plus haÜtes marées actuelles. 

Mais les eaux douces de l'inthrieur, pyovenant des pluies, s'op-.. 
posent à la pénétration périodique de la mer, et, par lessivsge,. 
Dnt dessalé ?es sols. Sur le front de mer, on trouve d.onc des sois. 
salés, domaine des paletuviers, poussant sur des argiles très jeu- , 
nes; peu évo!uées. La protecticn de ces sols contre I'invasicn de- 
la mer, auiv.ie de l'application de techniques de lessivage. per-. 
mettraient, après plusieurs années, l'installation de culturzs d'au-. 
tant moins susceptibles au sel qu'on a eu plus de patience. C'est: 
ce qui s'est fait en Guyane Britannique. 
\ : Plus en arrière, on trouve des sols déjà un peu 'dessdés en. 
Ijurface, puis de plus en plus en profondeur : leur aménage- 
ment est déjà plusesimple : très rapidement on peut y faire du. 
riz; voire da la canne B sucre. 

Encore plus à l'intérieur, les risques de sel sont beaucoup ph,. :  
rares, et des techniques simples perniettmt d'éviter :a remontée 
en saison sèche ; de plus, la végétation naturelle de ces argilas. 
plus anciennement déposées, plus fermes, a donné naissance CI;. 
surface h une masse de débris organiques peu évolués, appel& 
e Fégassc- >>, dont'l'épaisseur pcut aller de O à, 3 mètres et,plus. 
Elle représecte 75 tonnes de  matières végétales sèches à l'hez-. 
tare pour chaque tranche de 1 0 centimètres d'épaisseur ... 

Dans rertains cas, la sédimentation n'a pas été régulière, et ïe. 
dépôt des argiles s'est accompagné de surcharges I oi-ganiqwa.. 
Dans un tel milieu, les sulfates marins donnent naissance ?I des: 
sulfiw-es et ces sols sont gériéralement. délicats à utiiiser, à csuse- 
des produits toxiques qu'ils renferment. 

Les meilleu.rs sols, ceux d'argile bleue typique aver. pegarse,. 
représentent une très grande surface qu'il est possible de met-  
tre en valeu:. Encor? faut-il faire une distinction entre ceux qui 
ont une couche de pegasse convenable - et nous ne parlerons. 
que de ceux qui en contiennent 5 l'origine de lo ' à  5 0 . 0 ~  60 mi. 
et les autres en ayant peu ou trop ; ceux-lä. diimandent des. 
techniques plus spéciales. 

Physicyuennent, ce sont des argiles (60 à 7.0: 570); mêlées a des- 
limons i40 à 30 %), pratiquement sans sable. Il'en dé~oule, au: 
départ, des propriétés telles qu'elles nGcessitent,.. pour réaliser 
le drainage obligatoire, la confection d'iin réseau trPs dense de. 
canaux. 

des bases: 
réchangeables est très élevk, et le degr6 de saturation est irn- 
portant. La réserve de phosphore assimilable. est grande et la. 
pégasse fournit l'azote nécessaire. 

I 

Chimiquement, ce scnt des sols riches :' 18% somme 

permet &'Ütiliser-un capital de valeur certaine, relativement ac- 
cessible, sous forme d'une agriculthre intensive, et en tirer dcs 
interêts substantiels, ,,si le choix des cultures, leur réalisation et 
le formules de gesticn sont bien adaptées. 

Comme pour les autres Guyanes, noq terres hasse représea- 
te K t un potentiel de développement B notre portée ; les études 
dea pédologixs ont permis de les identifier aux meilleurs :o:s 
cultivés au Surinam et là, dc 
nous passer d'une exphrimentation qul aurait demandé beaucolt? 
de temps ; seul le contrôle des résultats de nos voisins est a 
€aire, pour les vérifier dans le contexte écologique àe notre de- 

1 

en Guyane Britannique, et par 

par tement. 
LES SOLS DES < TEERES HAUTES - 

Avec íes terres hautes du socle ancien, on touche l'autre bcut 
de l"&che!le d'érolution pour ces climats : on a affaire 5 des sols 
très é-qoiués, provenant de roches variées 

Nous généraliserons ici les caractères de la majorité dr? czs 
sols, avant de désigner les meilieurs, et de tracer le cadrc di? 
leur utilisation. 

La ferrallitisation a agi sir les roches depuis fort longtemps. 
C'est un processus complexe d'évolution qui aboutit h la form?- 
tion de sols profonds, dans le,squels les minéraux ont subi des 
phénomènes de destruction très puissants, allant jusqu'à la s l -  
paration de l'alumine et  de ia silice. Cette dernière ainsi que les 
bases sorit exportées par les eaux. L'argile qu'on y trauve est 
Dresa'ue uniquement de la kaolinite, 5 faible capacité de réten- 

, 

I 

tion et d'échänge. 
Des mléosols ferrallitiques, ténioins d'une ancienne plate-for- ~ ~~ 

me coGtinentale, existentsur diverses montagnes : !.a concentra- 
tion en alumine dëplacée, SOLIS forme de cuirasses très &paisses 
restées CI? relief; permet paifois d'envisager l'exploitation ,de la 
bauxite. 

11 existe aussi des sols rajeunis par l'érosion ; ils sont à !a Coir, 
beaucoup moins profonds, et bien moins marqués pai l'évolutior 
ferrallitique. 

Quels sont les caractères.généraux de ces sols ? 
Physiquement, la. kamnie de texture est très variée; des sol! 

sableux issus d6s grès, aux sols argileux Ils ont également dez 
structures plus ou moins favorables. Les meilleurs sont ceux cia: 
se drainent ,le mieux sur uRe bonne profondeur, car ils ont ur 
bilan hydrique (c'est-à-dire un, teneur en eau) correct, et un< 
bonne abration. Aux sols sableux, qui :ont très genéralemen 
pauvres, il faut préférer ceux qui contiennent une bonne pro. 
portion d'argile. Les meilleurs semblent Stre les sols argile32 
riches en fer, cet. Clément leur donnant une très bonne struc. 
ture ; iis sont formés sur roches basiques. . . 

Les caractères chimiques de ces sols sont moins importants i 
conidérer que leurs qualités pliysiques : ce sont tcus des soil 
relativement pauvres, contenant peu d'humus. A l'.exception 
la mince couche organjque, oÙ, on en trouve plusieurs milliéqlrl, 
valents, ia somme des bases échangeables est régLtli8rement in, 
f6rieui-e l'unité - contre une vingtaine dans les terres bassos 

Les sols rajeunis par I'érosion, à évolution ferralllitique moins POUS 

sée, sont un peu plus richles. en- bases ; d e  plus, l e u r  épaisseur plu 
réduite, e t  la  présence d e  débris d e  roches dans le profil, met tent  1 

la disposition des racines les .  éléments chimique? nécessaires au 
plantes, provenant de  la deatruction 'd,es minéraux constitutifs. Mai 
les pentes où on rencontre ces 5015 sont généralemlent très fortes e 
limitent leur utilisat,ion. 

C e  facteur d e  topographi,e, de  même que, dans certains cas, la  ptd 
sence de  cuirasses où l'abondance de  concrCtions ferrugineuses son 
d e s  motifs d'élimination dans le choix des sols. 

Par  contrz, le climat d e  la Guyane étant particulièrement favorc 
ble à toutes les culturek dites tropicales, le choix des sols peut  ê t i  
moins spric, et, concernant la médiocrité chimique, il f a u t  encot 
compber awx les d é m e n t s  libérés a u  moment d e  Ia destruction plc 
ou moins complète de  la  forêt, qui recouvre tous ces sols. 

L'utilisation des sols d e  l'intériur, por ces motifs, s'adressera don 
préférentiellement aux  sols physiquement les meilleurs, sous pente 
acceptables,  sans cuirasse ou concrétions abondaSntes. 

, 

- - .  . ébut  l'utilisation d'engrais. : ... . 
Les cordons récents, le long de  la mer ou de  la  mangrove, consti-. 

ués (19 sables  gross.iers ,très. peu évolués; conviennent à certains .types. 
'exploitation . réclamalnt , des , techniques précises : ' . cocotiers . avec: 
slantes d e  couverture, peut-être également citrus ou ananas,  voire. . .  ultures fourrag8res. . . .  

Les cordons plus anciens, 'en retrait  des précédents, généralement à. 
able  fin jaune, avec plus ou moins d'argile, peuvqnt convenir, lors- 
p'ilslsont SOUS +égétation naturelle à a Axonopus fissifolius )> (1) à l'éi- 
evage de bovins en pâturage contrôlé ; lorsqu'ils sont forestiers, Ù. 
juelques cultures, arbustives de  préférence, comme, uelle des citrus,. 
IU fourragères. 

Par leur origine géologique, *on peut .  rattacher aux.savanes côtières,, 
¡es. sols sablo-argileux plus grossiers,'. foresfi>k, comme ceux qu'ori, 
'rouve à I'hcarouany : i ls  'ont la même .vocation générale que les. 
rrécédents. 
,. De tous les auires, qui..se clalssent dans une multiplicité de lypes, 
généralement marqués par un régiFe d,es. eaux défaaorable, o u  issus. 
le matériaux particulièrement dépourvus d e  potentiel, on ne peu% 
ionger à une utilisation' rationnelle rentable, dans l'é,fat de nos con- 
naissances : une expérimedta*tion .très serrée ' est nécessaire, ' à priorï  
ions grande chance d e  :définir .des:, modes ,d'exploitation, i-entebles, sauf 
p,eufdêtrë.¿Iatts queIque"iT;as:'très":particúIieis 'm. ' . 

Telles son t  les différenws perspectives offertes par I& sols de  Ia. 
Guyane -: dans  tous les cas, qu'il s'agisse des teIres basses ou hautes, 
e t  des savanes c,ôtières, les é tudes pédologiques permettent d e  r e t e n i r  
les meilleurs pour une mise en  valeur conforme à leur vocation, Dans.. 
í'état actuel du développement agricoli  du Département, ce  n',est p a s  
la valeur des sols qui limite leur utilisation ; il faut en  rechercher. 
ailleurs l i s  causes. 

I 
. .  I ,  . . , , ;  . -: 

' J.  M. BRUGIERE 
(,1) Herbe propice à l'élevage. 

ARRETE No 927 2 D / I B  portant  ouverture 'de  l'enquête préalable h 
Ia déclaration d'utililté publique de l'acquisition par  le Dépurtemene- 
de plusieurs parcelles de terrain sises à Montioly et de servifudes- 
continues sur des terrains avoisinants, en  vue de l'exécution des 
travaux d'équipement d'une nappe phréatique dont  l'utilisation esf 
destinée a u  renforcement de l'alimentation en eau  potable de Ia.  
région de Cayenne. 

LE PREFET de  la Guyane Fransaise, a?*- -. 
Chevalier du Ia Légion d'Honneur, 
Vu la loi du 19 Mars 1946 Brigeant en Dipartements,  la GuadeIou-- 

pe, la Martinique, l a  Guyane Fransaise et la Réunion ; 
Vu le  décret  du  7 Ju in  1947 relatif à l'organisation départementale.  

et à I'instifution préfectorale dans les nouveawx Départements ; 
Vu le  décret  no 48-289 du  16 février 1948 portant extension a u x  

Départements d'Outre-Mer d e  la législation métropolitaine relative 
ù la procédure d'expropriation ; 

Vu l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 s u r  I'expropriatiom 
pour cause d'utilité publique ; ensemble le décret  no 59-701 du 6 
juin 1959 portant règlement d'administration publique sur les procé- 
dures d'enquêtes ; 

Vu l'arrêté no 135 2D/1B du  12 février 1964 établissant POUF 
l'année 1964 la liste départementale des commissaires-enquêteurs ; 

Vu la délibéréation du Conseil Général d e  la Guyane en da te  du 12 
Juin 1964 autorisant le Préfet  à procéder aux  formalités e t  aux né- 
gociations nbcessaires à l'acquisition des terrains et des servitudes 
pour la réalisation de  l'opération envisagée ; 

I 



. .  

--- 

vivaient dans 
abntkent. dans ruches. ils n'avaient, pas, 

~'dffica de ia Rechereile Scienti f ique e t  Technique 

v.- HYDROLOGIE 

De 1950 5 1952, un Hydrologue ORSTOM, basé aux Antilles, fait 
des missions en Guyane pour apporter sa contribution à des pïü-. 
blèmes 'frontdiers: Tant l'Est qQ'à i'Uueet, les définititions de 
nes frontières s@nt hydrologiques. et, jusqu'à nos jours, I'IFAT 
apporte des éléments techniques :aux $ébats diplomatiques. 

435 $est qden 1953 que I'IFAT .est dotg d'un Hydrologue, qui 
yreix! part B une mission de prospection de Y&!ectricité dc 
France s w  l'inventaire des ressources en énergie. , hydro-&, 
trique de notre département. . . , . . . . . 

Cettz Section s'attache alors 5 l'étv.de äes régimes des gr:iriT'.s 
cours Ceau, .dont on ignorait tout : traváil qui demand? ::n 
mimbre considérable. de meswes, régu1kxmer:t faites B eertai- 
nes stations disséminées sar les rives des f;euves,et h l'occasioc 
de missions, qui remontent leur cours jusque pïès des scurces. 

' ices travaux de base, après interprétation statistique, sont publiPs 
r6guIièremenk dans l'Annuaire Hydrologique ; ils ont égalemer: h 
Dermis la publication d'une :.mportante synthèse, après 8 ann& 
d'observations. On y trouve pour chaque bassin, les moduiei 
moyens d'écoulement en litres par seconde et par kilomeire 
carré, ces valeurs pour les années sèches ou trPs pluvieuses, 12s. 
déficits découkment, les valeurs des crues annuelles et d2re::- 
nales, des .tarissemente, des étiages etc .. Les etudes de navigli- 
tinn, fourniture d'énergie Sectrique, de construction de ponts, 
d'alimentation en edU pour les industries ou les cir!tii?-s, dz 
ports, etc ... sont ou. seront le moment venu particulihynent fa- 
~cilitées gdce  à cette documentalion de base emassbe au ccurs 
des années, périodiquement interprétée et mise a jmr. 

C+r il faut bien se rendre cornpte que l'étude du régime d" 
COIII-S d'eau est cne opération longue, !es conditions climitiqucs 
variant d'une année h l'autre parfois daiis de grandes prop,3r- 
t1,iIRS.' C'est polirquoi les hy3sologues font des etudes qui d!?van - 
cent les demandes. 

C'est Ggalenicnt dans cc but  que I'IFAT :I er,irqxis l'&de des 
regimes .de cours d'eau de petite et moycnne taille, par bassix 
-..qsants expérimcntaux ; les r6sultats yti'ori en obtient sont ex-. 
I.ranotahle? 5 tovs les bassins de mCme tvpe. 

- -- . _ I  , 
-- -._..,-___ 

Z S Z l i c s ,  ~ o ~ ~ e c t i v i < é i  et p a r t i c u l i e r s . .  . passani que 
les' rccherqhes d'eau profonde sont. du domaine . I _  .d.e. Yhydrogéolo- - 1  . 
gici et maintenant réservées au BRGN. ,. , . . I  . I . 

:Voyons .l'une ,de ces. études, particUliÌreb, .celle 'de I'alimen!a- 
tion en eau de la Vïlle de Cayinne; i)roblbine 'tl,pnf ,on 'a beaL1coUp .-. ~~ 

parlé ces temps derniers., . . I ' 

très. sèche; qui .motivi cì& coupuFe$. , D C ~  ;1 
,cernant i& *possi$iGté.s;du ?disseau 6e 13edreg5i.g, dont la,.??: 
ture. était :propasee ä?s. solutions. mei11ev1:eS fur,&nt aussitai; Ic- 
cherchées. De pius, !evant l'aug¡nentatior-' croiss2r;te de ,la cnn- 
sommation de Cayeve, qui double tous les 5 'ans, il ét& nkces- 
saire d'entreprendre un bilan quantitatif .des . .  .disponibilitPs . en 

: .:i;es;,Hpiirologues .de YIFAT 2,~p.',sd;ff. 

eau de lWe. 
La ~echerche des solutions les plus adéquates pour faire f?cc? 

aux besoins $orienta sur 3 p i n t s  principatLu, dont Yétude precise 
fit l'objet d'une Convention d'études de deux ans, signée en 1961 
avec ICs Ponts et Chaussées : concernant le massif du Maliuv, 
la napre de Montjoly et la vallée de Rémire. 

La présentation des résultats, faite en janvier et mars 1963, 
permettait d'apporter les conclusjons définitives, et de préconi- 
ser une suite de mesures dont la réalisation devait devancer les. 
demandes croissantes. . 

Dans le massif du Mahury, le lac de Rémire occppe un ?ît? di?- 

I- 
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passer la rqute .de Régina .; oh Y trouve en. abondance llne eat: très peu turbide.. , : '.;, , . . . I 

Tels sont, très brièvement résL", Ics résultats techniques des 
études hydrolqgigues concerqant , l'alimentation en eau de 
Cayenne. I1 .peut paraître anormal, de ne pas adqpter aussilôi ;e 
solution définitive : -'kist un problème ,financter, mais non tech- 
nique, ni scientifique. 

NOLIS reparlerons: i a &  m'prochain, article co.nsacré à .la s6.- 
dinientologie, d'un autre problème d'actualité, ayant aussi twit 
aux caux, celui des projets. portuaires. . . 

Qu'il s'agisse d'études de:base. qui fournissent des rs,n$cignc- 
ments précieux dans bien des domaines, d'études sur bass:ns 
versants, de problèmes d'ali-mentation en eau, de projets de por:ts, 
de pompage, et; de drainage comme en po$e la mise en valeur 
des terres kasses, de préciser, entre deus, quelle est la rivierc 
la plus importante si elle sert de dbfinitition à une fronti&rs, de 
l'am&Ji.oration de la circulation fluviale, l'établissemecl; &us 
port, etc ... les ':études réalisées en Guyane p a  les Hydrolo&ucs 
doniienl des solutions A. des problèmes cruciaux,. directement en 
jjaisoc avec la vie et le développement éconorkique du dCpzA- 
tement. 

. .  . a  

. .  . .  . .  

, ,  , 

, . . ' i  -'., J.M. BRUGIESE. . .  . .  

(à suiore). 
. I .  
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ui étaient des 

, ': . v.- .. . .._ ' HY~ROLOGIE I _' . .  . .  

De 1950 à 1952, un Hydrologue ORSTOM, basé aux Antïlles, fai: 
des missions en Guyane pour apporter sa contribution à des pro- 
blèmes frontaliers. Tant à l'Est q*J'à i'Ouest, les définititions de 
nos frcntièyes sont .hydrologiques, .et, jusqu'à nos jours, 1'IFAT 
2pporte &es éléments techniquS9s;:aux jébats diplomatid,ues. 

Ce filest quien 1953 que 1'IFAT .est doth d'un Hydrologue, gui 
Erend part à une mission d& prospection de YE!ectricité de ,  
France slir l'inventaire des ressources en energie. , hydro-.&; 
trique de notre dépa$ement. . . . . . . . . 

CettZ Section sfitfache 'alors ii 1'étLIde äes régimes des gr:i:iis 
cours d'eau, .&o.rit , o n  'ignorait. tout : travãil. qui ,demande i n  
ocimbre considérable: de  'mesures, ',régulic!yEmer:t .faites' à certai- 
nes stations disséminPes 'sur 'les rives des fieuves -et à l'occasioi: 
de missions, qui remontent leur cowì jusque près des scurces. 
¡Ces travaux de base, après interpréiation statistique, soat publiés 
r6gulièrement dans l'Annuaire Hydrologique ; ils ont égaleirier: t 
permis la rjuhlicafion Ci'une 'tmportante synthèse, après 8 ann5c.s 
d'observations. On y trouve pour chaque bassin, les moduiez 
moyens d'écoulement en litres par seconde et par kilomeir? 
carré, ces valeurs pour les années sèches ou tres pluvieuses, les 
deficits d'écoukment, les valeurs des crues ansuelles et d&::- 
nales, des .tarissements, des étiages etc .. Les etudes de navira- 
hion, foyxniture d',énergie Sectrique, de construction de Fonts, 
d'alimentation en 'eau pour les iDdustrics 011 les cu?.twes, d? 
sorts, etc ... sont OU, seront le moment venu particuli&emeni fa-,  
.ditées grdce à cette documentalion de base emasshe YU ccurs 
des années, périodiquement interprétée E t  mise a ?cur. 

C+r il faut bien se rendre compte qw 1"étude du régime d';ni 
cours d'eau est m e  opération longue, !es conditions climitiqucs 
variant d'une année B l'autre parfois dans de grandes propor- 
ti.bns:, C'est pourquoi les ,hydrologues font. des ekdes qui devan - 
cent les demazdes. 

C'est &alemunt dans ce but que I'IFAT a entmpris Etude des 
r6gimes ,de cours d'eau de petite et moyenne taille, par. bassins 
yqsants expérimentaux ; les résultats ~ U ' G G  en obtient sont ex- 
trapotahle~ à tons les bassins de même type. 

La première étude ön bassrxi versant expérimental de criqie 
Virgile, sur schistes, a déjà donné ses résu!tats ;. Ia seconde, 
loches vertes, ;i crique Cacao vient de dCmarrer ; une tmisièim, 
%sur granite, est ensuite prévue. Module moyen, d6bits Je Folilte 
gk .$étiage, deficit d'kcoulement sont 

iioins lontaine, les Hydrologues .de 1'1 
)enche2 sur .des proSl6mes d'actualit 
:oiinaitrr des &bits qaxFYa, 'pour:', 
x&-mnle,, des &&its minima, pour d.es 

. . .  , . ,  iébits aÚ cours de l'..mr:Pe. 
Parmi ces étrldes particulières, citons celles ayant trait 'li i,a2- 

nentaito!i en' eaq . des agglomérations. 't industries, aux prbjets 
le ponts, amélic$ation de transports fluyiaux, agressivité des. 
Caux pour'la .nonstriicti?n,: etc ..., ,,faites.à la ,derpande des Seriri- 
?es Publics, Collectivités et particuliers. Disons .èn: . passant due 
les' rcchexhes $eau .profondç sont. du domaifie, as. l?hydr&olo-, 
sic? et maintenant rCsen;ées au XRGM. 

'Voyons ;l'une ,de ces ..études par$cdii?reb, celle 'de l;dimen!a- 
tjoii en eau de la Vïlle de Cay~;~ne;:~)rdbl~me'don~ on '5 bebL~toup 

, ; ,,; I 

parle ces t emg  derqiers:. . * .  ~ , I. . .  . 

:'L;e'S..HXt~~olpgues..~$ 1'IFAT 's',en, sont jiCc3 
très. sèch,e; ,qui motiva ,c;e'S.coupu~es. ,Des :doll; 
ceyna,nt. 16s spossibilités."du r;clisseau de- I3eiEreg 
t p e ,  était :propasée;*' ,ães, soh~tions. meïl1éul:es. f 
cherchées.. De pius, cevani l~,augmentatior.'croiss2r~te de ,la cm- 
sommation de cayenne, qui double' tous les 5 'ans', il était neces- 
saire .d?entreprendre un bilan quantitatif .des' .disponibi!it,2s en , . . . ' j  a . ,  .. 
eau de 1'1le. 

La iecheïche des solutions les plus adéquates pour faire face 
aux l?esojns s'orienta sur 3 points principaux, dont l'étude prkise  
fit l'objet d'une Convention d'études de deux ans, signée en 1961 
avec lcs Ponts et Chaussées :t concernatt le massif du Mahuïy, 
la napFe de Montjoly et la vallée de &hire. 

La présentation des résultats, faite en janvier et mars 1963, 
Fermettait d'apporter les conclusjons définitives, et de préconi- 
ser une nuite de mesures dont la réalisation devait devancer les. 
demandes croissantes. . 

Dans le massif du Mahury, ,Je lac de Rémire occupe un :îte de- 
favorable ; il perd trop*d'eSu & ne.peut &tre suréquipé ; seul UIP 
hassin íle captage pourrait récupérer en :val une partie des per- 
tes. de la mSme façon Que le réalise le bassin de captage du Ro- 
rota u. , I .<  es lacs LalloGette et Rorota ont des pertes modérées e n  
;artie ..rébupér&es: Une surélévation des djgues de aeux .mètres 
rbeut .&tre , eneiagée; comme. une bonne solution peur aUgmen-- 
ter subtantiellemenz la capacité de reserve pour la Saison' sèche.. 
La capture .du ruisseau. de Beauregard s'est effectivement rév& 
Ge al6atoire et peu lentable. 

La construction de l'ouvrage de reprise de Saccharin, pr6co-- 
r;is0e p u r  récupérer- les 'pertes des lacs et le ruissellement de 
basse  all lee de Rémire et faite l'an passé, nous a éparkné. au 
cours de la très longue aériode de sécheresse que nous a.sons. 
subie, deux mois de 'coupures supplémentaires. L'appoint d'oau, 
smsi remis dans le circuit devait étre suffisant pour cru'en ann& 
iormale aucune restriction ne doivent .être appliquée. 

L'étude de la nappe du cordon sa.bleux de Montjoly permet. 
d'envisager l'exploitation des .eaux souterraines selon des ~,orme?s: 
déterminées par puits d'essai - celui qui approvisionnait. pen-. 
dact les coupFres, les. éca.rts, une partie, de la ville et Tes incius- 
ries - Deux batteries de 6 puits permettraient d'extraire 5.2901 
m3 par josr de mars 5 août, 3.000 m3 les autrm mois. 

La suppression des pertes de cette nappe e n  directioll du S.ud; 
par Sa?ra'ge de la crique Cabassou et limitation du plan d'eali 8. 
la côte 5 TI., garantirait un apport par pompage de 5.500 "3; toute l'année OU de 11.000 m3 pendant !es 6 mois de saison 
che. Un p r o b l h e  2 résoudre consisterait i se protéger de ia  
lulation, des larves de moustiques sur ce lac artificiel de 1,5 km2, 

Une etLide analogue, démarrée sur la nappe du cordon sableux. 
de BouIda, s'est soldée par un échec : Ia r6serL.e est insuffisante 
pour êire rentablement exDloitée. 

La mise en application concertée et prcigressive des mpsxres. 
préconisees par le Service Hydrologique de I'IFAT pcrnl.:t de: 
Paire face à des besoins atteignant 20.00.0 m3 par jtlur, soit FI.US. 
d r  5 fois notre consoinmation normale actuelle. Cette cozsorna- 
niation doit E t r e  atteinte dans une dizaine d'anEées. 

La ville aura älors une structure économique capable d'encnis-. 
ser et d'amortir la depense du captage en rivièrt:, seule sniutiol\: 
ccncevable au Gel5 d'une teile consoinmation L ~ S  l<ydro!o$:ues: 
de I'IFAT ont déjà dégrossi le problème, complexe par le sci, ïes 
sédiments, les distances, enfin les facilités de rose des canaii-. 
sations. La so1ut.ioli 'rivière 'des 'Cascades ne peut être retenue. 
Dans Ie Mahury-Oyac, le point le plus proche de Cayenne, o(: le; 
pompage d'eau d o u e  est possiblë en permanence, sembk se si- 
tuer efi.viron à .I k m  au del$ de Roiira. LWaïs Ia  DOS^ de s~osst's. 
canalisations, et leur cvitretien, plaident en faveur d'un panipagc 
tiu rsiwaa &es îlets St-Rbgis, sur la Co.mtP ; c7est 18 qse. doit. 

gyser  la route de Régina .; on Y trouve en abondance une eau 
tres peu turbide, ,., $ 8  - - $  1 1  , , LI I I  ( I * '  - ,  % I L I ,  

Tels mnt, très brièvement résuniés, I C s  I.6sultals techniiues des 
études hydrologiques .. co.DCer?ant, ~. l'a'hmentation e a .  .. eau de 
Cayenne. Il .peu\ paraître anormal de ne pas,,adgpter: aussiiôi :c 
kolùtion définitive : c'kst un problème ,fiqanci;er, mais non tech- 
nique, ni scientifique. 

s, jan, un'prochain. article 
dimeniologie, d'un autre .problème d'actualité 

' i  6' I . a , ,  

. , ; . .  
~ . ._  

aux eaux, celui des projets portuaires. -.. . .  . I  

.. , ' -  . , 

, &UV s'agisse @études $e :base. q Ù i  fournis'sent .des rîqkigne- 
'meots précieux dans 'bien des domaines,.. Cétudes sur .bassics 
versants, $e problèmes d'alimentation en eau, de projets de porits, 
de pompage, et de drainage comme en .polie :la pise ,en valeur 
des terres Lasses, de préciser, entre deux, quelle est la riviPrc 
la plus importante si elle sert de dhfinitition 5 une frontière, de 
l'am8Jioration de la circulation fluviale, l'établissemecl: &un 
port, etc ... les ;études réalisées en Guyane par les Hydrologuss 
donnent des 'solutions à des problèmes cruciaux,. directement en 
liaison avec la vie et le dkveloppement econosilique du cl&+- 
temcnt. 

J.M. ' .BZUGIERE. ' )  - ' ,  
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VI BOTANIQUE . 

Eri plus des crédits FIDOM que reçoit 1’IFAT pour son fonc- . 
tionnement, dans le cadre des études pour le déveToppGment du 
département, 1’ORSTOM délègue 5 son Institut de Guyane des 
crédi ts  émanant dee 1’Education Mationale, destin& à financer - 
des études de base. 

Cette seconde contribution supporte en particulier la totalite 
U ~ S  sommes dépensées par la Section de Botanique de YIFAT.. 
Cette discrimination est d’ailleurs toute théorique, car il serait : 
difficile de prétendre que les études menées par cette discipline 
n’ppportent pas, .elles aussi, leur contribution aux perspectives: I 
de développement. 

C‘est d’autant plus vrai que le Botaniste de .l’IFAT, depuis.. 
1955, s’est tout spécialement attaché à l’étude de la zone océa- - 
nique, ‘terres basses e t  surtout savanes côtières :. qu’initialement: 
détaché au BAFOG, comme Agrostologue, il a consacré le  plus3 ~ 

clair de son temps .juSqu’à maintenant, aux espèces végétales. 
des savanes. La Connaissance approfondie qu’il a de ces régions,,, 
de leurs groupements.végCtaux, de 1a.biologie des espèces et del 
leurs valeurs fourragères, jointes à l’expérimentation qu’il a mi-. 
nutieusement suivie dans la’ branche Elevage du BAFOG, ont: 
perniis ‘de renseigner les Pouvoirs Publics sur les possibilités: 
économiques des ’ savanes côtières, et, récemment ,de faciliter-- 
leur reconnaissance pédologique. 

Actuellement,. l’exploitation de cette masse considérable d’Ob-- 
servations va donner la matière à des publications, importantes :: 
thèse sur les -groupemënts végétaux des savanes côtières, @ya-- - 
nxises, flores de vulgarisation . Les syntheses auront un inté-- .. 
rêt éducatif: imméifiat, .pour ;l’agriculture, l’élevage; l’enseigne-- 

1 

m&t, etc.. . 
C‘est évidemment surtout aux problèmes d’élevage que ces: 

études apportent la principale contribution. En Guyane, à d e  
rares exceptions près, on se contente de lâcher dans les savanes. 
les bovins, qui y trouvent au gre des saisons et moyennant des: 
distances plus ou moins grandes, une nourriture généralement 
aédiocre, et par moments insuffisante. Ct!t élevage extensif n e  1 

donne que des résultats peu encourageants, il est vrai sans grand 
mal. 

I1 faut encore dire que le ravitaillement en viande de la, 
Guyane est également assüre sans grand mal, et même avec des. 
bénéfices substantiels pour certams, par l’importation. A I’ex- 
cept;.on de quelques tentatives, on ne semble pas avoir apport& 
au problème de l’élevage toute l’attention désirable, et  il 
décevant de constater qu’en la matière on abandonne périodi- 
quement la recherche d’une solution satisfaisante. Si un jour -  
nos sources d’approvisionnement sont réduites ou taries, pour- 
quelque motif que ce soit, alors on regrettera le temps perdu. 

esfi. 

Sans entrer dans les problèmes de races et de cultures four- . 
ragères indispensables à certains types d’élevage - c’est ìe? 
domaine d’autres Services - nous ne parlerons ici que de In 
méthode consistant à exploiter certains groupements végétaux 
naturels, selon la technique du pâturage contrôlé. Ceci est di- 
rectement lié à la Botanique. 

On distingue dans la végétation des savanes et steppes cÔ- 
tieres 9 groupes physionomiques qui se succèdent des collines 
et cordons boisés jusqu’au réseau de drainage. 

L’étude agrosiologique comparée, les recherches sur la biolo- 
gie des différentes espèces constitutives, sul- leur courbe de 
croissance annuelle, leur appétence, leur résistance à I’arrache- 
ment sous la dent du bétail et au feu.. . ont attiré l’attention sur les < savanes herbeuses D, localisées sur les sables ial1nPc 
rlnn nn.,?l .... 

I , ,.__. , -. + . Q c  .. - - ~ -- - .- - ’ 
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été vite rendue nécessaire par l’apparition de, carences sur le 
bétail, amenant une ‘baisse, de poids qui arrivait à annuler le 
bénéfice de l’emploi des ,engrais azotés, et qu’il était impossi- 
ble de vaincre par l’administration au bétail de compléments 
minéraux, sous forme de pierres ,à lécher rpierre .à sel). 

........... 

L’utilisation d’engrais 12-12-20, avec application d’urée en 
saison sèche, ’a donné en expérimentation sur du bétail créole 
d’origine génétique hétérogène, en 1958-59, des gains de poids 
mensuels moyens atteignant 10 kg. pour des bêtes de 2 à 3 ans. 
Ainsi, avec une charge de 1.500 kg. 5 l’hectare, le gain de poids 
vif de bétail à l‘hectare était de 10 fois supérieur au prix de 
I’engrais rendu Cayenne. 

Cette expérimentation s’est arrêtée trop tôt ; elle demandait 
I être vérifiée plusieurs années consécutives, refaite avec des 
bêtes mieux sélectionnées, eventuellement avec des races diffé- 
rentes, pour préciser les meilleures formes et doses d’engrais, 
suivre le taux de naissances, vérifier financièrement l’opération, 
établir un plan de gestion, résoudre le problème que pose au 
milieu de la saison sèche la baisse de la production fouqrag&e, 
soit en réalisant une partie du cheptel, soit en irriguant les 
pâtures, soit en créant des cultures fourragères de complément. 

. Les Surfares utilisablcs de cette manière sont sans doute ré- 
duites et  dispersées, et ne représentent. qu’un faible pourcentage 
des savaws rôtières ; mais cette technique, si elle est testée 

perspectives intéressantes ‘à l’approvisionement en viande et en 
lait des centres. Sur 1 km2 ainsi aménagé en pâturages tour- 
nants, c’est 500 à 600 bêtes qui pourraient croître dans de bon- 
nes conditions. dont le poids vif total augmenterait des 5 à 6 
tonnes mensuellement, si les chiffres de cette première expé- 
rience étaient vérifiés : avec certaines espèces bovines mieuy 
adaptées. c’est peut-être des gains de 8 à 9 tonnes qu’on pour- 
rait espérer. .. 

i d’une manière précise sous tous ses .aspects, peut oGvrir des 

Quittons ces applications pour la Botanique proprement dite : 
en Guyane, les savanes côtikes ne représentent qu’un faible 
pourcentage de la surface totale. La forêt occupe tout le reste. 
En ce qui concerne ses ressources en bois, elle est étudiée par 
l e  Service des Eaux et Forêts qui fait effectuer des comptages 
systématiques le long de layons tirés Nord-Sud, de la côte jus- 
que  loin dans l’intérieur. Cet inventaire des richesses en espèces 
forestières exploitables est une très grosse entreprise, qu’il 
fallait faire. et qui apporte des renseignements très précieus 
aux exploitants présents et futurs. 

Du point de vue botanique forestière générale, I’IFAT n’a pu 
réaliser jusqu’à présent que 2 missions importantes dans l’in- 
térieur, en 196J et 1962, qui ont commencé les récoltes en vup 
d‘un inventaire. Ces recherches de base sont importantes du 
point de vue de la connaissance générale de la végétation fores- 
tière et entrent dans la réalisation d’un programme internatia- 
na1 ayant pour but la redaction d’une <( Flore des Guyanes b. 
projet actuellement un peu en sommeil, établi en col labo ratio^^ 
par le Muséum d‘Histoire Naturelle de Paris, le Botanical Gar- 
den de New-Yore, et le Musée Goeldi de Belem. Le Botanistcl 
de I’IFAT est le spécialiste des Graminées de ce projet, mais les 
recherches, en savane comme en forêt, doivent Cire faites 
aussi bien au Brésil. dans les Guyanes Française et Britannique, 
qu’au Surinam et au Vénézuéla. 

C ~ m ~ ~ ~ k a t i ~ ~ s ’  :t& AVIS uwws 
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Chevalier de la 

ARRBTE : 

Article ler.- Sont qdalitf: de membres $ 3 ~  la 
des votes pour le renou- Ccmmissim de 

- M. PAUILLAC Léonard, 1 Adjoint au Mair,. c e  
CAYENNE. - ‘ ,- I_-- 

Art. 2.- M le Secrt.isir.2 General est chargé 

e Prbfet. 
ETELLIER. ~ 

dt* l’exécution du présent arrêt& 

Cayenne, le 8 Octobre 1964 

\ 

Secrétzriat du C.E.T. Feminin. 

\ ’  + * +  

A l’occasion de la 
ments Scolaires du 

1 - 3  

I * +  

Nonsielir Jacqu~s 
Instance de Cayenne, cxposera, au cours +’une causerie, l’organi- 
sa,ticr! des &tudes de Droit (Caparjté et Licence) en Guyane. ïe 
Sariledi 17 Octobi? 1964 .U.I Foyer Laïque, ?! 18 heures. 

\ 
\ L A  REGTE DEPARTEMENTALE DE L’EAU ET DE 
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VI BOTANIQUE 

En plus des crédits FIDOM que reçoit 1’IFAT pour son fonc- . 
fionnement, dans le cadre des études pour le dévelbppgmeñt du 
département, 1’ORSTOM délègue à son Institut de Guyane ,des I 
crédits émanant des YEducation :Nationple, destinés 5 financer ‘- 
des études de base. 

Cette seconde contributicn supporte en particulier la totalite 
UCS sommes dépensées par la Section de Botanique de I’TE’AV~ 
Cette discrimination est d’ailleurs toute théorique, car il serait . 
difficile de prétendre ‘que les études -menées par cette discipline 
n’apportent pas, .elles aussi, leur contribution aux perspectives: : 
de développement. ’ ’ 

C‘est d’autant plus vrai que le Botaniste de TIFAT, depuis. 
1955, s’est tout spécialement attaché à l’étude de la zone océa- - 
nique; terres basses e t  surtout savanes côtières :, qu’initialement. 
détaché au BAFOG, comme Agrostologue, il a consacré l e  plus. - 
clair de son temps .jusqu’à maintenant, aux espèces végétales. 
des savanes. .La connaissance approfondie qu’il a de ces régions,. 
de leurs groupements..vCgCtaux, de la,biologie des espèces et de: . 
leurs valeurs fourragères, jointes à l’expérimentation qu’il a mi-. 
nutieusement suivie dans la’ branche ,Elevage. du BAFOG, ont: 
.perrriis ‘de .renseigner les Pouvoirs -Publics sur les possibilités: 
6conomiques des ’ savanes côtières, et, récemment ‘.de faciliter- - 

I 

leur reconnaissance pédologique. . .  

l’inventaire des paletuYiers de la‘cÔt6, l’introduction fortuite de 
graminées parqsites des cultures, l’étude botanique des ressou- 
ces végétales de la Guyane, sont autant de sujets qui ont donné 
matière à des études. 

Actuellement,. l’exploitation de cette masse considérable d’Ob-- 
servations va donner la matière à des publications. importantes :: 
thèse sur les -groupements végétaux des savanes côtières guya-. - 
naisus, flores de vulgarisation . ces syntheses auror;t un inté-- .’ 

rêt éducatif imméaiat, .pour’d’aggculture, l’élevage; l’enseigne-- 
m e t ,  etc ... . . , 

C’est évidemment surtout aux problèmes d’glevage que ces. 
études apportent la principale contribution. En Guyane, à d e  
rares exceptions près, on se contente de lâcher dans les savanes’ 
les bovins, qui y trouvent au grè des saisons et,moyennant des: 
distances plus ou moins grandes, une nourriture généralement 
;&diocre, et par moments insuffisante. Ct!t éle.vag&. extensif n e .  
donne que des résultats peu encourageants, il est vrai.sans grand 
mal. ’ :  

. -  . .  , .  

. .  
i .  

1 

. . ’  
I1 faut encore dire que le ravitaillement en viande de la,- 

Guyane est également assare sans grand mal, et même avec des. 
bénéfices substantiels pour certams, par J’importation. A l’ex- 
cepti.on de quelques tentatives, on ne semble pas a\-oir apport&: ’ 
au problème de l’élevage xoute .l’attention désirable, et il es?xI. 
décevant de constater qu’en la matière on abandonne périodi- 
quement la recherche d’une solution satisfaisante. Si un jour-  
nos sources d’approvisionnement sont réduites ou taries, pour- 
quelque motif que ce soit, alors on regrettera le temps perdu. 

I1 reste encore beaucoup à faire pour connaître suffisamment 
a végétation naturelle de notre grand-département, pour dé- 
;erminer tout ce qu’on peut tenter d’en tirer comme sources de 
renseignements scientifiques et ressources économiques. L’effort. 
zst à poursuivre et 1’IFAT s’y attachera. 

. 

Sans entrer dans les problèmes de races et de cultures four- 
ragères indispensables à certains types d’élevage - c’est ïes 
domaine d’autres Services - nous ne parlerons ici que de In 
méthode consistant à exploiter certains groupements végétaux 
naturels, selon la technique du pâturage contrôlé. Ceci est di- 
rectement lié à la Botanique. 

On distingue dans la végétation des savanes et steppes cô- . 
Ures  9 groupes physionomiques qui se succèdent des collines 
et cordons boisés jusqu’au réseau de drainage. 

L’étude agrostologique comparée, les recherches sur la bio!r,- 
gie des différentes espèces constitutives, sur leur courbe de 
croissance annuelle, leur appétence, leur résistance à I’arrache- 
ment sous la dent du bétail et au feu.. . ont attiré l’attention 
sur les Q savanes herbeuses >>, localisées sur les sables jaunesi .. 
des cordons. 

. .. 

, ’ . ’  

b . .  

,’ 

” sachement, e t  est: un e$cXIentttransformateur d’azbte qui lui 
permet de tfipler la quantité de fourrage fourni, tout- en’multi-, 
pliant par 3 sa valeur nutritive naturelle.‘ . 

Cette: expérïientation a montré que grâce à cette. technique 
de pâturage contrôlé avec application d’engrais azotés (80 kg 
par Ha), on passe une exploitation intensive permettant une 
charge de 2 tonnes de poids de bêtes à l’hectare (soit 8 bêtes de 
250 kg). 

L’utilisation d’engrais complexe NPK ,de formule 12-12-20 a 
été vite rendue nécessaire par l’apparition de, carences sur Se 
bétail, amenant une baisse de poids qui arrivait à annuler le 
bénéfict! de l’emploi des engrais azotés, et qu’il était impossi- 

’ ble de vaincre par l’administration au bétail de compléments 
ainéraux, sous forme de pierres 

. 

lécher rpierre à sel). 

 utilisation d’engrais 12-12-20, avec application d’urée en 
saison sèche, ’a donné en  expérimentation sur du bétail créole 
d‘origine génétique hétérogène, en 1958-59, des gains de poids 
mensuels moyens atteignant 10 kg. pour des bêtes de 2 à 3 ans. 
Ainsi, avec une charge de 1.500 kg. à l’hectare, le gain de poids 

, vif de bétail à l’hectare était de 10 fois supérieur au prix de 
l’engrais rendu Cayenne. 

Cette expérimentation s’est arrêtée trop tôt ; elle demandait 
à être vérifiée plusieurs années consécutives, refaite avec des 
bêtes mieux sélectionnées, eventuellement avec des races diffé- 
rentes, pour préciser les meilleures formes et doses d’engrais, 
suivre le taux de naissances, vérifier financièrement l’opération, 
établir un plan de gestion, résoudre le problème que pose au 
milieu de la saison sèche la baisse de la production fouqragsre, 
soit en rèalisant une partie du cheptel, soit en irriguant les 
pâtures, soit en créant des cultures fourragères de complément. 

- Les surfaces utilisables de cette manière sont sans doute rk- 
auites et dispersées, et  ne représentent qu’un faible pourcentage 
des savanes rôtières ; mais cette technique, si elle est testée 
d‘une manière précise sous tous ses .aspects, peut odvrir des 
gerspectives intéressantes ’à l’approvisionement en viande et en 
1ait.des centres. Sur 1 km2 ainsi aménagé en pâturages tour- 
nants, c’est 500 à 6110 bêtes qui pourraient croître dans de bon- 
nes conditions. dont le poids vif total augmenterait des 5 à 6 
tonnes mensuellement, si les chiffres de cette première expé- 
rience étaient vérifiés : avec certaines espèces bovines mieuy 
adaptées. c’est peut-être des gains de 8 à 9 tonnes qu’on pour- 
rait espérer, . . , 

Quittons ces applications pour la Botanique proprement dite : 
en Guyane, les savanes cÔtiGres ne représentent qu’un faible 
pourcentage de la surface totale. La forêt occupe tout le reste. 
En ce qui concerne ses ressources en bois, elle est étudiée par 
le Service des Eaux et Forêts qui fait effectuer des comptages 
systématiques le long de layons tirés Nord-Sud, de la côte jus- 
que  loin dans l’intérieur. Cet inventaire des richesses en espèces 
forestières exploitables est une très grosse entreprise, qu’il 
gallait faire, et qui apporte des renseignements très précleus 
aux exploitants présents et futurs. 

Du point de vue botanique forestière générale, 1’IFAT li’a pu 
réaliser jusqu’à présent que 2 missions importantes dans’ l’in- 
térieur, en 196J et 1962, qui ont commencé les récoltes en VUP 
d’un inventaire. Ces recherches de base sont importantes du 
poïnt de vue de la connaissance générale de la végétation fores- 
tière et entrent dans la réalisation d’un programme internatio- 
nal ayant pour but la redaction d’une < Flore des Guyanes >, 
projet actuellement un peu en sommeil, établi en collaboration 
par le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, le Botanical Gar- 
den de New-Yor’, et le Musêe Goeldi de Belem. Le Botaniste 

recherches, en savane comme en forêt, doivent être faites 
aussi bien au Brésil, dans les Guyanes Française et Britannique, 
qu’au Surinam et au Vénézuéla. 

. J, Mi BRUGIERE. .. 

ent ge7&al des votes p o G r  
ambre de Commerce; 

ARRPTE : 

aalith de membres ,le la’ 
1 des voles poar le renm- 

y- M. F,ARMOíS Jules, Consei er Gé:iPral de CAYENIJE ‘ht 
Adjoint au Mair,. c e  - 4 -4 

- M. PAUILLAC LConard, 
CAYENNE. ‘ 

Art. 2.- M le SecrGisir.: Gbera l  de lq Préfecture est chargé 
dt! l’exécution du présent arrêt&. 

Cayenne, le 8 Octobre 1964 \ 

C’est sur ce type physionomique que des essais de pâturage 
tournant ont été réalisés ; SOUS l’influence des engrais (azote 
surtout), de la protection des feux, du pâturage contrôlé, du. 
piétinement du bétail, cette formation végétale évolue rapide- 
ment en prairie à Axonopus fissifolius très dense. Cette espèce, 
fort ,appétée, i coefficient de pâturage élevé, résiste bien à l’ar- 0. R. %. T. 0. M. 

, 

Disons aussi qu’avec l’Institut Pasteur, I’IFAT a un program-. 
me d’étude des plantes toxiques. qui n’en est qu’au premier 
stade de réalisation. Cette collaboration entre Botaniste pc 

Pharmacien peut permettre demain de ,mettre la main sur des 
sources de médicaments intéressants : dans bien des pays du 
monde, on poursuit des études dans ce sens. 

da 

\ 

INSPECTION ACADEMIQUE 

Quelques places 

Secréteriat du C.E.T. Fémjnin. 

* * *  

1 - 3  

L * *  

Instance de Cayenne, exposera, au cours Tune causerie, l’organi- 
saticm. des etudes de Droit (CapacjtC et, Lrcencc) en Guyane, ïe. 
Seriicdi 17 Octobrr! 1964 .ILI Foyer Laïque, P. 18 heures. 

L A  REGTE DEPARTEMENTALE DE L’EAU ET DE 
L’ELECTRICITE COMMUNIQUE : 

~- 
Afjn d’efiectuer les travaux de raccor?rinent .nkessairc-s i la 

iiijse on service d u  nouvem groupe de Ia Centrale le courant 
sera coup6 le DIMANCHE il OCTOBRE 1R64, de !3 h. à 8 heures 
sur tout le réseeu de 1’Ile de Cayenne. 

Le courant serli rétabli sans préavis, dès la fin des travaux. 
1 - 2  
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les rives de  très grands fleuves y a créé de5 
ports importants. L'influence marine se  f a i t  
sentir  très loin dans l'intérieur, la  traversée de  
lu plaine côtière par les fleuves é t a n t  beau- 
coup plus longue que chez nous ; mais le tra- 
fic des navires ;st tellement important qu'il 
permet un certain entretien des chenaux tracés 
par les quilles et les hélices dans la vase. 

Un thenal  artificiel peut ê?re creusé dans  l a  
barre bu Mahury à la côte - 2.50 m, par 
rapport au zéro de  Cayenne, permettant  l'accès 
de bateaux ca l an t  6 m. 50 pour des marées 
de  coefficient 70 (2 m. go), compte tenu d'u- 
ne marge sous quille de  0,30 m. Dans ces con- 
ditions, les entrées e?  sorties seraient possibles 
15 jou'rs et plus par mois. 

1 

ffice de Ba erehe 
Scientifique et Tee 

Mer en Guyane : 
Travaux de l'Institut Fra; çais d' Ainerique Tropicale 

--_ -2-w.- 
- 

Cette  pratique n'est qu'une solution provi- 
soire ; c'est ainsi qu'on 'trouve en  conclusion 
d'une très importante é tude sur  le port  d e  
Georgetown, effectué par le Laboratoire d e  
Delft (Hollande) : U Une coopération inter- 
nationale et  une coordination des efforts lo- 
caux sur tous les sujets relatifs à la côte, e n  
particulier avec le Surinam et  la Guyane fran- 
caise sont  considérées comme essentielle$ pour 
IC développement de  la zone Caraïbe B. 

1 
Souhaitons que cet te  action commune, pour 

la Sédimentologie e t  l'Océanographie, puisse 
rapidement voir le jour. 

J.-M. BRUGIERE. 

L'agport sédimentaire é t a n t  plus restreint 
que d4ns un fleuve 1 fort  débit, l'entretien d e  
ce chenal creusé en  sera facilité d'autant. Une 
étude sur modèle réduit doit permettre d'en- 
visager une implantation judicieuse d'épis, wccé- 
18rant' l a  vitesse du  courant  au moment  des  
grandes crues et permettant ainsi d'établir. une 
chasse dans ce chenal, tout  en reportant au 
large Ia zone d'équilibre marin qui provoque 
le dépôe des sédiments. 

Elles o n t  donné-,des éléments permettant d'a- 
vancer l'hypothèse d'une périodicitB cyclique 
des phénomènes d'envasement et d e  dévase- 
ment,  aui semble liée d,J'activité solaire, avec 

VI1 SEDIMENTOLOGIE 

il est remarquable de  constater que 1'lFAT 
f i t  appel à un spécialiste d e  Sédimentologie 
pour résoudre des problèmes de  Géologie, coil- 
cernant les terrains sédimentaires récents (a¡!u- 
vions d e  la plaine côtière), mais que les re- 

cherches d e  ce t t e  discipline, tout en répondant 
à ces questiosn, se sont orientées rapidement 
vers les phénomènes de sédimenta'tion actuelle 
(envasement, dévasemest des côtes), e t  qu'en- 
fin elles on t  pris un tour beaucoup plus spé- 
cialisé, e n  s'intéressant plus particulièrement 
à la dynamique des sédiments dans les rivières 
et les estuaires, apportant une contribution 
précise aux projets portuaires du Département 
d e  la Guyane. 

Nous allons parler de chacun de  ces points : 
Etude des  terrains sédimentaires récents. 

Des études d e  laboratoire très poussées (ta- 
misages, morphoscopie, analyses physiques e t  
-L*-1-..-- \ e,,r lac mafériaux des 

Au Surinam et  en Guyane Britannique, les 

Envoyé en mission cet  effet, en 
1962 par I'ORSTOM, le Professeur B 
spécialiste de  ces problèmes, a 6th frappe P 
toute une série d'observatiods f a i h  en parcou- 
rrtnt.la côte, de  Cayenne à St-Laurent, dans les 
estuaires (Maroni, rivière d e  Cayenne et Mahu- 
ry), sur  mer  et au cours d'un survol aérien. 

d 
Pendant toute l'année 1963, I'IFAT a riali- 

sé, sous sa direction une série "fétudes : me- 
, 



s,,,,,,,,.+"=-. . .,, .-....e--_ --_ 
sondages effectués par le BRGM, principalement 
dans la région d e  Mana, on t  permis de déter- 
miner d'une manière précise la succession des 
séries sédimentaires récentes, leur composition 
lithologique, leur stratigraphie e t  leur age, ce 
qui a facilité le raccordement avec les séries 
reconnues chez nos voisins (Surinam, Guyane 
britannique e t  Brésil), e t  I'établissement avec 
eux  de5 correspondances de dénomination. 

La plaine côtière sédimentaire constitue une 
bande entre les affleutements du socle ancien 

plus 

étendue à l'ouest, e t  dans cet te  partie, où les 
sédiments sont  particulièrement épais - Un 
Sondage n'cP at te int  le Socle qu'A 110 mètres - 
6n a même découvert une &;e fossilif&re ter- 
tiaite, rapportée à i'éocène inférieur, qui n'df- 
fleure nulIse part. 

Sud et la "er ; en Guyane, elle e s t  

l a  distinction en 4 séries - détritique de 
base ; de hl Coswine ; de bemevdra ; dctuel 
et subactuel - a permis la cartograph;e. 6 n  
e o n n d t  pour chacune Son histoire e t  la sdccësb 
sion des &énetttents géologiques qui d présidé 
i Sa mise en  pldce, 

I 

h t d e  ¿es phénomènes de s6d;mantat:on hc- 
fuejle ie long ¿es chtes. 

Tout. nouvel 'drrtvant e s t  étonné par Ia te- 
heut en sédiments de Id mer, le long de hl 
Guytine, par I'abonddnce des mdngP6VeS b ptl- 
létuviers ins td lées  sur une cbte basse e t  vu- 
sieuse, d'autant plus fortement que son itiné- 
mire lui a générdlement fa i t  survoler ler An- 
t;lleiì. 

Mais qui reste dan$ ce Département est rapi- 
d e k e n +  frappé pdr , les phénbmèties d'envase- 
ment  e t  de dévdsement qui se succèdent tlu 
dours des saisons e t  des dnnéeS : - l b  oÙ exts- 

. #&,un étaltement de vdse, ¡a. mer creuse et 
peut -même app6ttep du  sable ; ailleurs, les 
fonds Se décdtivrent et !ont Vite eolani$éP pc[r 
des.  pdlétuviekC4. 

Leg CechercheS ont. .pokté' à la Cois +ir d,es 
6bserVut~ön.ti diteciei, päi. étudeS.-iUr le$. sédi- 
L ë n i s  tk&ntpoYtéS et déposés, i e i  ed r i i i h i s t i -  
dues; des eaux  de mer et ietiki WoliVementk i-f 

des, houle, cdurtints "L l'inteiipi&ciiiori de 
fd Nókpboiogle des côte3 : trt des: es#rl¿ifl'es, ¡cl 

. Vépartttton' des sédimmts. ,  JeIoñ. ieiit iriii~re, 
@?fin fur I'exploita~ton dee tënSefgn.ëmënt5 totit- 
'fito par leo tiiciimëiits 'änciens - ? .  éerits, edites 
It phótögidphiet uédefinéh, 

..i 

, .  

..:. . .  . . . .  . .  
. .  . . _. - -  , 

sures de salinité, de turbidité (teneurs en sédi- 
ments des eaux), de vitesses de courant, pour 
diverses conditions de marées e t  de crues des 
fleuves dans  le Mahury, la  rivière de Cayenne 
e t  le Maroni. Pour chaque station, ceS.mesures 
ont é t é  faites ir différentes profondeurs, 12 
heures durant, d'une pleiwe mer b Ia pleine 
mer suivante. Les stations judicieusement. dis- 
posées dans  le cour inférieur e t  les estuaires, 
distantes de  plusieurs kilomèties les unes des 
dutres, é ta ien t  nombreuses : 6 dans le Mahury, 
6 dans les rivières de  Cayenne et de Montsiné- 
ry, 7 dans 1e.Maroni : cela représênte des jours 
et des nuits à I'uncre sur des canots, dans les 
vdguef, SOUS le sbleil et' sous la pluie.. , 

Le dépbltillement de ces mesures, joint aux 
résultats d'une cumpagne de carottages eet de 
sondages dans  les barres d u  Mdhury e t  de id  

rivière de Cayehne, destinée 2i vérifier I'abeen* 
ee de roches et b étudier Ia cbmpösition granu- 
lométrique des sédiments constitutifs, U permis 
de préciser ler condÎtions de la s&d¡mentatian 
ddns les ebtuaires. 

IJJ> IOU$ 
l a  dynamique de cette s6dÎmentation résulte 

:un  sur. 
eseentieilement de ía présencie dans chaque -Ired, 
tleuve d'une lenttile d'edu immobile, dans Id , 
Zone d'équilibre Cluvio-marin, où les sédiments ,,,. ~a s, 
fins Se décantent. Cette IenTiIIe es t  plus bu ia Sa, , 
moins e n d a g i e  dans les estuaires en fonckioti hos aBJ 

lua!a!jt. 
du débit  des fleuves. Selon s c ~  posifion, tes sé. 
diments eablettx peuvent ou non arriver b la j xnsaa, 
raer e t  ettgrclisser lee barrea. 

$z nr, 4 

Une nbuveduté : les phénomènes observé3 pw np  
p a y 3  

sont inconciliables avec Ia thèse . de  sédiments 
exclusivement dûs cburant équa'torial, nous 
tippbrtant les alluvions de I'Amdtone : les sédi- 

i 
' 

manis Zluvi~llux jouent un rôle essentiel e t  le$ 
effets du  courclnt équatoriai sont beaucoup plus 
I Î m h  que ce q d  d été envisagé par les étude$ 
antérieures. 

Les .cbncIuston$ pratiques sonit les suivantes . 
en ce qui cbn.cerne les projets p6rtyàiues du 
bépartement : 

Le poit de I d  'rtvÎère de Cdyedne, à .faible 
débit d'edu .douce, pfésente les conditions Sé-  

dimentologidties les pius défavorableS. .Sur .le' 
Mbit& à très .fort débit,, on peu t  envisagép 
d'étabijr liri pork A' traHc importänt, mats ,'l'bit* 
tretiën Petaft.*'i+èS cobteux. bens  le Mdktiry, & 
débit  ,majëfi, bit iraiive des 'konditione a c c e p '  
tables . 'p~"p ì'ét&iisseMënt. d'"i- gokt.i;e 'mbjiefia 
në I lpor tance ,  à conditton.de ne pä1 se:situer 

. ¡es tnsta¡l.aitoni~p¡us-en..gmöni. que' le.. dépvddi. 
dei CdnnQq, 

-̂ --.I.1, i. >: .._f 

i . .  
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['OR$TpM O U  'd'autres éditeurs, dans  les comp- 

Congrès, et Conférences, dans  les colonneq d e .  
périodiques spécialisés, etc. . . 

' compétences frangaises doit  ê t re  considéré com- .$cientifique et Technique ' Outre- tes-rendus d,e l'Académie des Sciences, des me un facteur important de rayonnettlent en 
Amérique du Sud,. de  même que Ia formation 
par I'ORSTOM de  chercheurs et techniciens 
éirangers permet à ces pays d'étoffer leurs ser- 
vices de recherche. Ces actions doivent s'ampli- 

- .  
. ~. 

. ,  
' M,er, en 'Guyane: . .  

Disons enfin que, I'ORSTOM a déjà  des mis- .. . III],.. de .1'lnstitut Frapcais d7hnfiriqne 'Tr()pic&]e ' sions,,, Brésil .par Permanentes exemple, en hydrologues Amérique et du pédologues .Sud.. AU fier missions ; .le temporaires' personnel disponible' doit ê t re  suffisant pour de  telles pour 
-.s-.--- 
, .. - 

&vuillent 1 des o robhnes  de mise e n  valeur du  accorder toute l'assistance et Ia coopération -sol- 
. .  .. j .  

Certaines questions ,intéresseront le lecteur : 
In Recherche est-elle payyate ou non rentable ? 
Se déroule-t-elle dans de. bonnes conditions ou 
est-elle en  retard ? apporte-elle les renseigne- 
ments qu'on a t tend  ou non ? Este l le  complète ; 
est-elië isolée i, etc... 

.. . 
&.&tièm dé coFclusion de cette série d'ar- 

&les concernant ' les travaux 'de I'IFAT, Insti- 
t u t , &  i80RsToM en  Guyane, on peut affirmer '  
que  la recherche scientifique, et .technique est  
payante. . .  

* I  

L'énumération forcément rapide dans ces co- 
lonnes des résultats obtenus dans chaque disci- 

.pline a .mis l'accent sur :'les points principaux 

ayant  'une incidence directe avec le développe- 
ment  du Département : dans tous les domai- 
nes où I'IFAT 'a é t é  &ené 'à travhiller,, ces r,é- 

Val Jdgua r ih ,  i proximité de  Récife. Des epé- 
cherche sont exploités par d'autres, Ingénieurs cialistes de I'ORSTOM sont appelés e n  consul- 
ou Techniciens, qui met ten t  en  pratique les SO- tation dans plusieurs pays sud-américains ; 
Iations proposées ou t iennent compte des don- "AT. lui-même CI é té  amené à envoyer à l'ex- 

licitées, sans toutefois négliger nos p r o p r s  be- 

!. soins. 

J-M- BRUGIERE 

_ "  
n&es exactes fournies sur  les facteurs étudiks. 
Cet te  phase intermédiaire entre la recherche et - e 
l'application effective ne dépend jamais de  l'or- 
'grrnisme. de  reckerche. . 

S'il peut '  pataî t re  a n o r i d  que  I'exécution ne 
suive pas les données d'une recherche faite, 'mê- 
me apportant des résultats positif% c'est que  
d'autres considérations, qui n'ont rien i! voir 
avec la recherche, interviennent soit pour re- 

.'nonCer, soit pour reporter dans le temps leur 
réalisation. Ceci échappe entièrement aux  res- 
ponsabilités de Ia recherche. 

.- , 

L'IFAT n'a pas, en  Guyane, le  monopole des ~ 

recherches ;, d'autres organismes, dans des do- 1 
mainès variés, sont chargés d'en faire : Insti- 

* , 
t u t  Pasteur, pour toutes celles de  .la science \ 
médicale e t  l'hygiène du milieu, BRGM, pour 1 

'Ia'géologie et les, mines. . I  . :. ' 

1 , - , ;t .. ,_ .- . I:. i ,it: .. - : .r: . ~. .. . . .., ,.. .., L 
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