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L.? terme. d'inv+3nteire ?arait suranné et pête , dans un pays euro-63, 
. g'n.5rq~ly.qe~t * <a sourire 31 estlaplus souvent associé ,Z l'image du chasseur de 

papillons avec son filet ou du botaniste herborisant, la. boite verte en ban- 

doulière et la loupe i41 la main. 

Yn effet, dans 12. plu.~zrt des rigions temp&+es 0% la flore comme 
la fzune sont bien connues, illustrées, vulgarisées, le stade des inventaires 
semble largement d&p;.lssé et supplante par les sciences modernes et les recherches 

applicuées. * 

Tar contre, dans les zones tropicales humides, la situation est tota- 
lement différente et les inventaires doivent non seulement être poursuivis mais 

encore intensifiis et rccevcir l'aide d'outils performants comm~r la t&lédétec- 
tion et l'informatique, associés aux techniques traditionnelles qui sont irrem- 

glaçables. 

Mon propos est de vous en exposer, en quelques minutes, les justifi- 

cations, les objectifs et les m8thodes. 

L'accent sera mis sur les differences entre forêts tem&ées et 
forêts tropicales aussi bien quant à leur richesse spéciÎique que sur les métho- 
des utilisées et l'état d'avancement des recherches très in&&. 

La plupart des exemples seront empruntés à la Guyane française. 

1 JUSTIFICATIONS 

la - Pourquoi tenter de conserver la plus haute biodiversité possible ? 

Les espèces animales et végétales naissent et disparaissent naturel- 
lement au cours des millénaires mais l'homme accélère dans une proportion 



2 

alarmante lk processus de d i s p a r i t i o n  ( m u l t i p l i é  par  1 O00 environ) sans  

pour au tan t  a c c é l é r e r  l e  processus d ' appa r i t i on  de nouvel les  espèces,  

I1 y a donc un appauvrissement progress i f  de la f l o r e  e t  de la faune 

t ropica le 'qu i  représente  une p e r t e  i r r é v e r s i b l e  d'un c a p i t a l  ines t imable  

8 l ' é c h e l l e  p l a n é t a i r e  : l e  patrimoine génét ique na ture l .  

Non seulement c e t t e  p e r t e  n ' e s t  pas acceptab le  sur l e  plan s c i e n t i f i -  

que e t  sur l e  plan moral rais e l l e  es t  également p ré jud ic i ab le  à l'homme 

dans l e  domaine économique. Chacun sait,  en e f f e t ,  que l a  f l o r e  t r o p i c a l e  

fou rn i t  dé j2 de nombreuses espèces a l imen ta i r e s ,  des produi t s  pour l ' i n -  

d u s t r i e  e t  une q u a n t i t é  de p l a n t e s  médicinales : l a  p lupar t  des médicaments 

modernes sont, en e f f e t ,  fabr iqués  en copiant l e s  modèles moléculaires  de 

substances n a t u r e l l e s  e x t r a i t e s  de plantes .  

15 - Importance de l a  d i v e r s i t é  spéc i f ique  par  rappor t  aux fo rê t s  tempérées. 

? lu s  de l a  moit ié  des espèces animales e t  végé ta l e s  de la p lanè te  

se  t rouvent  concentrée dans l e s  f o r ê t s  t r o p i c a l e s  humides qui ne représen- 

t e n t  cependant que 6,376 des t e r r e s  émergées. 

Sur l e s  2 0 Ó  à 250 O00 espèces végé ta l e s  e x i s t a n t  dans l e  nonde, p lus  

de I50 O00 vivent  dans l e s  f o r ê t s  t r o p i c a l e s  humides. 

A s u p e r f i c i e  égale ,  l e s  pays t rop icaux  comptent, en moyenne, 2 2, 10 

f o i s  p lus  d 'espèces de p lan tes  que les  pays tenpérgs  (F ig  I ) .  

S i  l 'on ne considere que l e s  a rb res ,  l e  rappor t  est  encore p lus  

é levé : il y a 10 à I5  espèces d 'a rbres  sur un h e c t a r e  de forê t  tempérée 

a l o r s  qu'un hec ta re  de f o r ê t  t r o p i c a l e  en possède 10 à 20 f o i s  plus. Par  

exemple, en Equateur, on dénombre 153 a r b r e s  su une p a r c e l l e  d'un hdlctare 

en Guyane on en t rouve en myenne 160. 
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Fig. 1 : Richesse comparde des pays temperes et des paye tropicaux, en nombre d'espkces de plantes. 
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Fig. 2 : Les, inventaires en for6tCtropicäj.e humide : r81e, importance et methodes pour une 
stratdgie de conservation de la biodiversitd. 
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Après l e  mnde végé ta l ,  l e  monde animal e s t  principalement r e p r é s e n t é  

par l e s  i n s e c t e s  qui  son t  2 la base de la cha ine  a l imenta i re .  En f o r ê t  
t r o p i c a l e  humide, la biomasse des  i n s e c t e s  a t t e i n t  pl.usieurs tonnes  2 

l ' h e c t a r e  alors que c e l l e  des Xammifères n 'es t  que de 2 kg 2 l ' hec t a re .  

L'entomofaune de Guyane f r a n ç a i s e  e s t  es t imée 2.300 O00 e s g c e s  d ' insec-  

t e s ,  s o i t  10 f o i s  p lus  que c e l l e  des  f o r ê t s  de p l a i n e  de France q u i  avoi- 

s i n e  30 O00 espèces. 

I1 y a p lus i eu r s  raisons 5. c e t t e  extrême r i c h e s s e  : 

- absence de f a c t e u r s  Bcologiques l i m i t a n t s  en zone t r o p i c a l e  humide 

(pas de sa i sons  marquées, cha leur  e t  eau d ispensées  en abondance.), 

- ex i s t ence  de re fuges  f o r e s t i e r s  permanents pendant l e s  pér iodes froid.es  

e t  sèches  du Quaterna i re .  

- Equi l ib re  t r è s  ancien favorable  i un f a i b l e  tan d ' ex t inc t ion  6es  espèc'es. 

Dans les régions tempérées, f r o i d e s  ou sèches,  on observe re la t ivement  

peu d'espèces mais une p r o l i f é r a t i o n  d ' i nd iv idus  de c e r t a i n e s  espèces.  

C'est l ' i n v e r s e  gui  se produi t  dans la zone t r o p i c a l e  humide c a r a c t é r i s é e  

p a r  un grand nombre d'espèces mais un p e t i t  nombre d ' ind iv idus  de c h a p e  

espèce. La b i o d i v e r s i t é  des f o r ê t s  t r o p i c a l e s  n 'en e s t  donc que p l u s  

lné rab 1 e. 

IC - NGconnaissance r e l a t i v e  des espèces  e t  de leur r é p a r t i t i o n .  

L a  f l o r e  de l a  p lupar t  des régions t r o p i c a l e s  humides e s t  encore 

i nFarf a i  t e ment CO nnue . 
%I Guyane, par exemple, ah cependant un programme d ' i n v e n t a i r e  

systématique est mené ?i b ien  par  l'ORSY'OT$? depuis  p lus  de 25 ans ,  on 

découvre chaque année en moyenne, 12 espèces  nouvel les  pour la sc i ence  
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I ,  
e t  200 autres nouvel les  pour l a  Guyane mais connues d ' a u t r e s  2ays d'Am6rique 

t r o p i c a l e  (données fou rn ie s  par .  la. Banque de Données informatisée "-4UBLEX"1 

du Centre ORSTOX de Cayenne). 

b 

1 

i 
Toujours en Guyane e t  en ne considérant que l e s  a r b r e s ,  SPBTIER e t  

P W 0 5 T  est iment  B environ lo$ l e  nombre d'espBce 

par  l e s  s c i e n t i f i q u e s .  Sachant q u ' i l  e x i s t e  environ 1250 espèces d ' a r b r e s  

de p l u s  de 10 cm de dianGtre,  c e l a  s i g n i f i e  que 125 d ' en t r e  e l l e s  sont 

encore totalement  inconnues pour la Science. 

non encore d é c r i t e s  

Quant B la p e t i t e  faune, TAVAKILIAN estime q u ' e ~ v i r o n  1/3 de l 'ento- 

mofaune de Guyane e s t  inconnue s o i t  de l'ordre de ..... 100 030 espèces 

d ' i n s e c t e s  ! Paradoxalement, 9 es,@ces d ' i n s e c t e s  sur 10 actuellement 

d ë c r i t e s  sur l e  Globe proviennent des  zones tein?érées, ce pi montre 3. quel  

point  l e s  zones l e s  p lus  r i c h e s ,  l e s  t rop iques  humides, sont encore n6gligés. 

Au cour s  d'une très r k e n t e  e t  brève mission en Guyane un s p & c i a l i s t e  des  

b l a t t e s  5 découvert 30 genres nouveaux e t  130 espèces nouvelles. 

Znfin,  l a  r é p a r t i t i o n  des espèces e s t  r é g i e  p a r  de nombreux f a c t e u r s  

( l e u r  h i s t o i r e  au  cours des temps géologiques, l e s  v a r i a t i o n s  c l i m t i q u e s ,  

k b p h i q u e s ,  gkographiques, topographiques, l e s  v a r i a t i o n s  l i é e s  aux phases 

de la sylvig6nèse).  Les donnEes concernant c e t t e  r é p a r t i t i o n  sont extrème- 

ment f ragmentaires  c a r  beaucoup d'esL;&ces, en p a r t i c u l i e r  c e l l e s  q u i  son t ,  

r a r e s ,  peu connues ou nouvellement d é c r i t e s  ne sont  representées  que par  

quelques spécimens, souvent même un s e u l  ( l ' é c h a n t i l l o n  type)  d'oÙ l'impos- 

s i b i l i t 6  d ' é t a b l i r  des c a r t e s  de d i s t r i b u t i o n .  

I d  - Régression alarmante des f o r ê t s  t r o p i c a l e s  

L a  d i s p a r i t i o n  des massifs t ropicaux humides e s t  un f a i t  i n d i s c u t a b l e  

e t ,  b i e n  que l ' op in ion  mondiale s o i t  désormais a l e r t G e  l e  processus ne fa i t  

que s ' a c c é l é r e r  : e n t r e  I980 e t  1985, l a  s u p e r f i c i e  de f o r ê t  dense humide 
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annuzllement d é t r u i t e  6 t a i t  de 5,8 mil l ions  d ' hec t z re s  (dont  1,3 m i l l i o n  

d 'hec t a re s  dans l e s  parcs  e t  rdserves  !), E l l e  

mil l ions '  d 'hec ta res  (source 

d ' a u t r e s  sources.  L a  dé fo res t a t ion  concerne p l u s  l 'Afr ique  (775)  e t  l 'As ie  

(7O$) que l'Amérique (43%) . 

est  maintenant d'au moins 7 , 5  
XA3/UlESCO) ,  1 1  mil l ions  d 'hec ta res  se lon  

Les causes en sont  m l t i p l e s  : 

- L 'ag r i cu l tu re  e t  1' é14vage ex tens i f  sont l e s  p r i n c i p a l e s  causes de des- 

t r u c t i o n  des massifs f o r e s t i e r s  tTo2icaux. Lorsqu'un mil ieu e s t  d é t r u i t  , 
t o u t e s  l e s  espèces qu i  l e  cons t i tuent  l e  sont  e t  i l  y a un fort r i s q u e  

d ' e x t i n s t i o n  pour . w l l e s  des  espèces qu i  occu;?ent une a i r e  r e s t r e i n t e  

(espèces  endémiques). Actuellement, l e s  f o r ê t s  t r o 2 i c a l e s  sont d é t r u i t e s  

b i en  avant que l ' i n v e n t a i r e  de l eu r s  espèces  ne s o i t  achevé, de so r t e  que,- 

chaque année, un c e r t a i n  nombre d ' en t r e  e l l e s  d i spa ra i s sen t  avant même 

d 'avoi r  & t é  connues. Selon 1'IB.GA ( I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  do Xeio Ambiente 

e dos  Recursos Natura is  Renovaveis), 202 espèces animales sont menacées 

d ' e x t i n c t i o n  au B r é s i l  par  la des t ruc t ion  de leur biotope e t  par  la  chasse. 

Sept d ' en t r e  e l l e s  sont  d é j à  consid6rges d isparues  comme l e  p e t i t  Ara bleu.. 

- L'explo i ta t ion  e t  l ' expor t a t ion  des b o i s  t rop icaux  v i e n t  en seconde 

pos i t ion .  Bien .que, l e  p lus  g h é r a l e x e n t ,  l e s  écosystèmes ne s o i e n t  pas 

d é t r u i t s ,  l ' e x p l o i t a t i o n  du bo i s  é t an t  assimilablei comme en Guyane, B 
une f ' c u e i l l e t t e " ,  un "ecrêmage", l a  f o r ê t  e s t  souvent f o r t  per turbée  e t  

l es  p i s t e s  nouvellement c r é e s  sont au tan t  de v o i e s  de péné t ra t ion  ouver tes  

aux chasseurs  e t  au défrichement ag r i co le  &ins b i en  des pays. 
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L ' o b j e c t i f  e s s e n t i e l  es t  donc de maintenir ,  B l ' é c h e l l e  mondiale, IZIS 

d i v e r s i t é  en es?èces e t  en 6cosystèmes la  gl-m élevée poss ib l e  (Fig, 2 ) .  

2a - E q G d i t i o n s  de r é c o l t e  s u r  l e  t e r r a i n  

La  première é t ape  est  l e  choix des s i t e s  p - i o r i t a i r e s  gour ï ' i n v e n t s i r e  

Ce sont  : 

- d'une. p a r t ,  l e s  zones l e s  p lus  menacées p a r  l'homme, 

- d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  r ég ions  dont l a  fame e t  l a  f l o r e  sont peu connues. 

- e n f i n  l e s  s i t e s  ponctuels  présentant  des carzct Gr i s t iques  Qco logiques 

p a r t i c u l i è r e s  en t  r e i n a n t  1 ' exist ence d ' espè ces endémiques donc vulndra- 

bles.  

En Guyane, l e  programme d ' i n v e n t a i r e  f l o r i s t i q u e s  pour su iv i  depuis 

1962 a pour g r i n c i p a l e s  é t apes  : 

1 - l e  repérage des z3nes dé j à  prosyectées  e t  d'où proviennent les c o l l e c t i o n s  

anciennes : bande c ô t i è r e  e t  e s t u a i r e s  p i n c i 2 a l e m e n t  (Fig. 3). 

2 - L ' inven ta i r e  systématique, 'depuis 1962, l e  long des cours d'eau q u i  sont 

l e s  s e u l e s  v o i e s  de communication (Fig. 4). 

.3 - L ' inven ta i r e  des  massifs montagneux Qloign4s des  f l euves ,  B p a r t i r  de 

1971 (Fig.5). 

4 - L'établissement de s t a t i o n s  de recherche pervanentes permettant un inverì- -.. 
t a i r e  quas i  exhaus t i f  t o u t  au long de l 'année e t  l e  développement de pro- - 

grammes de recherches i n t e r d i s c i p l i n a i r e s  : T i s t e  de Saint-Elie,  Camp des 

Bouragues, Saut Pa ra ré ,  Satil. . . (Fig. 6) . 
*- 
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I1 .n'y a pas de c o m m e  mesure e n t r e  l es  méthodes de prospect ion,  e t  d'in- 

v e n t a i r e  en zone tnmp6r6e e t  les  expédi t ions  de c o l l e c t e  en forê t  t r o p i c a l e ,  

longues, coûteuses e t  c l i f f i c i l e s .  Les d i f f i c u l t é s  d 'accès  aux s i t e s  sont  ché- 
ralement considérables  : l ' usage  de véhicu les  t o u s  t e r r a i n s  s'impose inais 

l o r s q u ' i l  n'y a pas de r o u t e s  de p6n8t ra t ion  cornme en Guyane, on a ob l iga to i -  

rement recours  aux canots  e t  aux pirogues sur des cours  d'eau barrés 6e n o w  

breux obstacle .  

I 

L'hél icoptère  e s t  p ra t ique  m a i s  onéreux e t  l e s  zones c?e poser n a t u r e l l e s  

sont  rares en fo r2 t .  

Le ?lus souvent, seule la mrche B r i e d s  permet l ' a c c è s  EUX s i t e s  l e s  

plus Qloignis ,  

D'zutres d i f € i c u l t Z s  apparaissent  siZr l e  t e r r a i n  : c e l l e s  d'acckde? $ l a  

cano?ée, 2 le v&te f o r e s t i e r e  05 s e  t rouve concentrge la >lus grande :)?ertie Ce 

la v i e  a n i m ? e  e t  vSgGtale, oh  s'6pz.nouissent l es  fleurs des a b r e s ,  des l i a n e s  

e t  des. glarites 6si$q-tes, ?our accéder B Is voQte,  on peut t r z v a i l l o r  sur Ces 

c:ianticrs d*abat tage  (souvent trBs d i f f i c i l e ) ,  descendre des Gchant i l lons bota- 

~ i i q u z s  zu f u s i i  0'1; u t i l i s e r  l e s  d i2"f ren ts  d i s 2 o s i t i f s  pour grimper aux a r b r e s  

ou !??core l e  raceau fies cînes;  

r k  bonnes co?,ditions phj;si<uss. 

II Toutes ces  inkthodes sont  coÛteuses e t  2enan2:en'c 

L a  r é c o l t e ,  l e  s6clieg-2 e t  le t r ansFor t  des Bchant i l lons ? ' h e r b i e r  sont  

?.i:ffisilement conparcibles avec l e s  mgthocles employées en yays temp&-& : 

- L e s  condi t ions de t r e v a i l  sont ruc inen ta i r e s ,  
- L ' i n s t a l l a t i o n  de camp de b ~ s e  e s t  nécessa i r e  pour préparer ,  s6cher e t  

t r i z r  l e  m t S r i e l  1 

! 
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- Les c o l l e c t i o n s  doivent g<n4ralenent ê t r e  tz-zns>ortGes 2. dos cllhonne 

pendznt :?.es j ou r s ,  v o i r e  ?.es semaines, zour Iss rem;ner 5 bon ? O r t .  

. .  Le niegeage e t  la  capture  d l a n i m z x  posent autant  de problsmes _nkr 
exemple la  n 6 c e s a i t i  de t r a n s s o r t e r  un groupe electrogsne pour l e  siégeage 

lumineux des i n s s c t e s ,  l ' o b l i g a t i o n  d'accéder B l a  cmopde pour 1 'obsen-zt ior  

e t  l a  capture  des animu:.: c p i  y sont  inf iodEs e t  ne descendent janzis au s o l .  

Une grande g a r t i e  6 2 s  c o l l e c t i o n s  de la f l o r e  e t  de la faune des r6gior. 

t r o p i c a l e s  a ét5 r k a l i s g o  pendant 1'8Foque co lon ia l e  e t  e s t  conserv6e dans 

l es  gran& musees nationzux des pays europ5ens. 

&té d@posQs dans l e s  ms4es locaux. Toutes ces  c c l l e c t i o n s  sont  cllune valeur  

i nes t imab le  pour l e s  syst6mzticiens mais n6cess i t en t  des c o n d i t i o n s  particu- 

liGres pour heur bonne conservation et l e u r  e x p l o i t a t i o n  : des bâtiments de 

stockage b i e n  adapt8s et convenablement deshydratss,  des t r a i t e m e n t s  rkgu l i e r  

con t r e  l es  p a r a s i t e s ,  l e  classement, l ' é t i q u e t a g s ,  l ' en reg i s t r emen t  dans l e s  

banques de données, des  mises B jour régulières en fonc t ion  des r 6 v i s i o n s  

e f f e c t u é e s  p a r  l e s  systdmaticiens,  l ' i d e n t i f i c z t i o n  des t y p e s  q u i  s o n t  l e s  

é c h a n t i l l o n s  de r é f i r e n c e  etc.. . 

Rarfois ,  des  doubles ont 

Malheureusement, au cours de c e s  d e r n i h e s  décennies, l e  manque de 

c r é d i t s  consacrés & l a  rnus6ologi.e e s t  gravement r e s s e n t i  dans l e s  pays 

européens où la  p l u n a r t  des grandes i n s t i t u t i o n s  ont des  moyens trBs insuf- 

f i s a n t s  pour g é r e r  e t  conserver des  c o l l e c t i o n s  souvent énormes ; l e  Nuséum 

Na t iona l  d ' H i s t o i r e  Na tu re l l e  de P a r i s ,  p a r  exemple, possède l e  l e r  h e r b i e r  

du monde avec 7 m i l l i o n s  de spécimens dont l e  p lus  ancien 

La  s i t u a t i o n  est souvent p i r e  dans les pays t ro2 icaux  devenus indépendants. 

Par  exemple, au Guyana, l ' h e r b i e r  n z t i o n a l  oÙ sont ztockés les doubles de l a  

c o l l e c t i o n  h i s t o r i q u e  de J e m n ,  e s t  en p ro ie  a u s  i n s e c t e s  dans un l o c a l  non I 

climatisé de l 'Un ive r s i t é ,  f a u t e  de moyens e t  de personnel. 

remonte B 1595. 

..- 
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Fig. 3, 4, 5, 6 : Le programme'd'inventaire floristique de 1'ORSTOM en Guyane. 
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Pig. 7 : Exemple d'aire de distribution d'une esphce 
cartographiée d'après l'dtude des spécimens 
d'herbier : Caryocar microcarpum (ä'après 
Flora Neotropica). 

Fig. 12 : Propositions de zones & protéger en Guvane 
(projets de '1975). 

, . " I I  
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2c  - Systématique e t  i d e n t i f i c a t i o n  6es sp6cimens (Fig. 2 ) .  

Une b o n n ~  connaissance des espèces e s t  une base ind ispensable  2 t o u t e  

a u t r e  recherche sur l e s  écosystkmes. O r ,  un c o l l e c t e u r  ou une iquipe de 

b o t a n i s t e s  ne peut connai t re  e t  i d e n t i f i e r  avec c e r t i t u d e  les  milliers d'es- 

pèces q u ' i l  e s t  amené à rencont rer  s u r  l e  t e r r a i n .  

c 

Tour t o u t e  recherche s u r  la faune ou la  f l o r e ,  il e s t  indispensable  

d ' é t z b l i r  un réseau & t o f f é  de s p é c i a l i s t e s  sys témat ic iens  co l laborant  3. 

l ' i d e n t i f i c a t i o n  des  c o l l e c t i o n s  dans une même a i re  ggographique. L a  r i c h e s s e  

except ionnel le  des  f o r ê t s  t r o p i c a l e s  humides implique souvent une spéc ia l i s a -  

t i o n  relat ivement  é t r o i t e  : un s y s t h a t i c i e n  t r o p i c a l i s t e  n 'é tudie  que l e s  

e s g c e s  d'une s e u l e  f ami l l e ,  pa r fo i s  d'un seul genre. ?a exemple, l es  

RT3Ia4PuG3, qui ne sont  représentées ,  en %rope, que par  quelques herbes ,  

occupent une p lace  considérable  k n s  l e  monde t r o p i c a l  : l e  s e u l  8 n r e  

Psychot r ia  comcrend p l u s i e u r s  

une d iza ine  d'espèces nouvel les  ont é t é  d é c r i t e s  en Guyane au cours de ces 

d e r n i è r e s  années p a r  STEYERL4RK. 

centa ines  d 'espèces  en Amérique du Sud, ... dont 

Le s e u l  t r a i t emen t  des palmiers dans la  f l o r e  des  3 Guyanes en cours de 

rGa l i sa t ion ,  demande la  p e r t i c i p a t i o n  de 9 s y s t é m t i c i e n s .  

2d - Cartographie' de la d i s t r i b u t i o n  des espèces e t  des  écosystèmes (Fig. 2 )  

L ' inventa i re  n ' e s t  pas une f i n  en s o i  : dans l ' o b j e c t i f  de l a  conserva- 

t i o n  de la b i o d i v e r s i t é ,  les inven ta i r e s  doivent ê t r e  o r i e n t é s  v e r s  l ' é t u d e  

de la  d i s t r i b u t i o n  des  espèces e t  des écosystèmes. 

La  d i s t r i b u t i o n  d'une espèce ne peut ê t r e  car tographiée  que d n s  l a  mesure 

oh l ' on  dispose d'un nombre de c o l l e c t i o n s  s u f f i s a n t  de c e t t e  m3me espèce 
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La car tographie  des &osystkmes, c ' e s t  l ' é tude  de la végéta t ion  q u i  

nécess i t e ,  d'une p a r t ,  des études au  s o l  ( t r z n s e c t s ,  desc r ip t ions ,  phy-toso- 

c io log ie ) ,  d ' a u t r e  pa r t  une vue g loba le  aé r i enne  de la zone 2 car tographier .  

- 

3-i Guyane, l e s  granzes for rmt ions  v é g é t a l e s  qu i  ont  é t é  car tographi6es  

d a s  l 'Atlas sont  : 

- Les marais subcôt ie rs ,  

- Les savanes c ô t i è r e s  

- La f o r ê t  dense s u r  s o l  &ra in& 

- L a  f o r ê t  marécageuse 

- La f o r ê t  submntagriarde à nueges . 

- Les i n s e l b e r g s  e t  "Savanes-roches" du Sud 

L a  car tographie  peut ê t r e  r é a l i s é e  2, p l u s i e u r s  niveaux de précis ion.  Far 
exem?le, la  rég ion  de Kali:, en GuuyFme, a fa i t  l ' o b j e t  d'une car tographie  Flus 
f i n e  en vue, de son classement en zone protggée (Fig. 8). 

Jusqu ' i c i ,  l e s  photographies aériennes é t a i e n t  courament  u t i l i s é e s  dans 

c e t t e  optique.  On dispose actuellement d'un o u t i l  plus moderne grace aux s a t e l -  

l i t e s  : l a  td l éd4 tec t ion .  

3 ien  entendu, l ' in te r - fen t ion  de l l H o m e  r e s t e  nécessa i re  m r  l e  t e r r a i n  

a f i n  de savo i r  2 que l s  groupements v6gétaux correspondent l e s  d i f f j r e n t e s  

plages des images fourn ies  par  la t é l4dé tec t ion .  

2e - Stabl issement  de banques de donnjes (Fig. 2 )  

Les banques de d o n n a  in fo rma t i s j e s  sont  des o u t i l s  précieux, v o i r e  ind is -  

pensables,  pour l a  ges t ion  des c o l l e c t i o n s  d'une p a r t ,  pour l e u r  e x p l o i t a t i o n  

s c i e n t i f i q u e  d ' a u t r e  part .  
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CARTE 1 

H I ClIE55E SPEC I F i  OUE EN GUYANE FRANCA ISE 

I 

I I  

I I I  : Zone i richesse rp8cirique faible (moins de 30 enpbcea 

IV 

: Zones .4 richesse spPciTique Qlevbe (plus de 100 espbcos psr 
quadraC). Les tones sont  numProLCes de 1 B 18 [ V O I T  texLe). 

: Zone i richesse spdcirlque moyenne ( d e  30 à 100 esphces par 
quadrat.). Les i o n - s  snnL idenllrihcs de A a J Ivolr LexLel.: 

par qlJadroL. 
: Zone .4 richesse 5pbcif.jque non connue. 

Fig. 9 :La diversité spécifique de différentes zones de Guyane 

Fig. 8 : Exemple de cartographie des groupements végétaux 
d'une région de Guyane en vue de sa protection : 
la a la ine  e t  1.a montame de Kaw. 
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F i g .  9 : D i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  o f  endemic  s p e c i e s  
i n  F r e n c h  G u i a n a  ( l i s t  o f  s p e c i e s  : c f .  t a b .  2) 

Group 1 : S a u l  a r e a .  . . 

Group 
Group 

Group 
Group 
Group 6 : Cayenne a r e a :  
Group 7 : Montagnes B e l l e v u e  d e  l ' I n i n i .  

Group 
Group 9 : R o n t s  Atach i -Bacca .  
Group 10 : P a u l  I s n a r d - /  Dbcou-Décou / Llontagnc L u c i f e r .  

Group-11  : T r o i s  S a u f s .  . 

Group 12  : Montagnes d e  l a  T r i n i t é .  
Group 13 : Mana / S a i n t l L a u r e n t .  
Group 14 : Sain t -Georges '  / C r i q u e  G a b a r e t .  
Group ,I5 : Tumuc7Humac. 

Group 1 6  : l o n t  Y a n i w k .  
Group 17 : P i t o n  d 'Armontabo .  

2 :' PJontagne d e  X a w /  Cacao / Comté r i v e r .  
3 : Sommet T a b u l a i r e  / litassif d e s  E m e r i l l o n s  / 

4 : S a i n t - E l i e  t r a c k  / % e t i t - S a u t .  
5 : Montagnes B a l e n f o i s  ( "Nouragues" )  / S a u t  P a r a r é .  

Monts  Bakra .  

8 : Mont B e l v é d è r e  / hlont Sa in t - ISa rce l .  

. I  

* 

. . '  

.Pig. 10 : Distribution des espèces végétales  
endémiques de Guyane. 
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L . La banque de donnQes "AUBLTT" du Centre ORSTOX de Cayenne fonct ionne selon 

se lon  l e  plan su ivan t  : 

1 - E3aSlissement de f i c h i e r s  catalogues comine l a  l ist2 des espkces e t  de l e u r s  

sponymes, la l i s t e  des  c o l l e c t e u r s ,  c e l l e  des  h a b i t a t s ,  c e l l e  des  l o c a l i t i s .  

2 - Enregistrement des spécimens de l ' h e r b i e r  (co1.1ections anciennes e t  col lec-  

t i o n s  r é c e n t e s  au f u r  e t  à mesure 6e l e u r  arr ivge) .  

3 - Tri, classement,  a.xhivage permettant,  e n t r e  mtres ,  d ' k t a b l i r  la l i s t e  des  

specinens pa r  f a m i l l e ,  la l i s t e  des  espèces ?ar l o c a l i t g ,  l e s  c a r t e s  de 

r 6 p a r t i t i o n  etc.. . 
Pf - S t r a t Q g i e s  de conservat ion (Fig. 2 )  

L a  p r o t s c t i o n  des  esskces  peut E t r e  envisagEe individuel lement  à p a r t i r  

d e s  l i s t e s  d 'sspgces menacées f o u r n i e s  par les banques de donnGes. C'est l e  

r ô l e  des  j a r d i n s  botaniques,  des b a q u e s  de g r a i n e s ,  des  zoos etc... e in s i  que 

c e l u i  de l a  1 6 g i s l s t i o n  pour la  nro-tection des e spèces  ;nenac&es. 

Das la mesure du poss ib l e ,  il e s t  p r é f é r a b l e  d ' env i sage r  la p r o t e c t i o n  

des  es$ces dans leur h a b i t a t  na t i l r e l  e t ,  &ns ce cas, il f a u t  préalablement,  

d é f i n i r  des  a i res  p r i o r i t a i r e s  pour l a  conservat ion basées  sur : 

- Les zônes de hau tc  d i v e r s i t é  spec i f ique  d'une p a r t  (exemple de l a  

Guyane : Fig. y), 

- Les zônes d'endémisme é l evé  d ' au t r e  p a r t  (Exemple de la Gujjane : 

Fig. IO) 
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3 . 
Le même processils peut ê t r e  ré$té pour l a  f l o r e  e t  l a  f a n e  pu i s ,  ?zr 

combinaison e t  sune rpos i t i on  des  c a r t e s  obtenuzs on peut z i n s i  d é f i n i r  l e s  

a i r e s  p r i o r i t a i r e s  pour la conservztion s e l o n  i a  i;.éthode u t i l i s é e  au cour s  du 

colloque qui s l e s t  di.lrouI.6 2 Ean,?,us en j a n v i e r  1990 : " P r i o r i t y  a r e x  f o r  Conser 

t i o n  i n  Amazonis" (Fig. 11 ). 

a f i n ,  l ' d t a p e  u l t ime  c o n s i s t e  2, d é l i m i t e r ,  9 l ' i n t é r i e u r  de ces zones 

p r i o r i t a i r e s  des  es2aces 2 protéger  e t  2, proposer des  s t a t u t s  a2gquats : 

a r r ê t é s  de p r o t e c t i o n  de b i o t o w , r é s e r v e s  b io log iques  domanialcs, r é s e r v e s  

n a t u r e l l e s ,  r Q s e r v e s  de b i o s ? G r e ,  parcs  régionaux, p m c s  natioriaux etc... 

(Fig. 12) .  

COY CLU s I O N  s 

Quels e f f o r t s  f a u t - i l  f a i r e  pour a c c é l é r e r  l e  processus d ' i n v e n t s i r e  

e t  a c c r o î t r e  son e f f i c a c i t é  ? 

I1 f a u t  donner l e s  moyens f i n a n c i e r s  en p r i o r i t é  pour l e s  a c t i o n s  

su ivan te s  : 

1 I n t e n s i f i e r  l e s  missions d l i n v e n t a i r e  e t  m u l t i p l i e r  l e s  s t a t i o n s  f i x e s  s u r  

l e  t e r r a i n .  

2 Créer une muséologie moderne e t  dynamique. 

c 

L 

w 



FiK. 22 : F r i o r i t y  a rcns  f o r  comervnbion i n  Fimich Gitinna. 

I \  
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54' O.M.I. 53. 5 2' 

Fie. 22  : P r i o r i t y  a reas  for coiioervation in Prench Guiana 

Uore than 30 endemic species.  

20 - 30 endemic species. 

10 - 19 endemic species.: 

5 - 9 endemic species.  

lIigh p l an t  spec ies  d ive r s i ty .  

High f e m  spec ies  d ive r s i ty .  

Al t i tude  overtopping 500 m. 

Annual r a i n f a l l  o f  more than 3 500 mm. 

Presumed Ple i s tocene  r a i n  f o r e s t  refugia.  . .  

" Saül-Cari pasoula" : 

1. Saul-Laripasoula a rea  and c e n t r a l  mountain ranges. 

" Kaw-O i anoqu c " : 
2. Cacao/l:aw/"Montn nes '  Tortue" area.  

I .  ' 7. "Crique Cabaret"$"Mont.agne des 3 Pitons". 

"Sinnamary-'Saint-I~ie" : ' 

, . 3. i a in t -E l i e  t rack/"Pet ï t  Saut" dam projec t .  
4. "Kontagnes de l a  Tr in i té" '  . 

"Galibi" : 
5. T80wer Kana r i v e r  area.  

"Faul I snard"  : 
6. Paul  Isnard/"h:assif du 'Décsu-Décou"/"I<ontagne Lucifer".  

6. Tumuc-llumac and h igher  Marouini r i v e r  outcrops. 
"Ttiniuc-l[urnuc" : 

. .  
"L:ont Uelvddbre-Trois Sauts" : . 

9. " T r o i s  Sauts" area : ."Pont Sa in t - la rce l"  ' and "Mont Belvddkre'l 
outcrops. 

"Eontacnas Balenfois" : . . .  
10. "Saut Farard"/"l.lontagnes Ildlenfois", 

I .  

Fig. 1 1  : Délimitation des zones d'in-bkrêt biologique Blevb, en Guyane, par combinaison des données sur 
la richesse spécifique, l'endémisme, l'altitude, la pluviosité, les refuges Quaternaire présumés. 
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3 Développer e t  adapter  des techniques nouvelles a p t e s  à a c c é l e r e r  e t  à f a c i l i t e r  

les  i n v e n t a i r e s  : radeau des cimes, hé l i cop tè re ,  t é l é d é t e c t i o n ,  i n f o r m t i q u e ,  

té lémat ique ,  vid6odisques e t c ,  

4 R é h a b i l i t e r  l a  s y s t 6 m t i q u e  e t  r e c r d e r  l e s  s t r u c t u r e s  u n i v e r s i t a i r e s  pour l a  

formation de s y s t d m t i c i e n s  t r o p i c a l i s t c s ,  en p a t i c u l i 2 r  en Europe oh nous 

menons actuel lement  une p o l i t i q u e  inve r se  de c e l l e  des Etats Unís ( l e  DEA 
d'entomologie a 6 t6  supprimé, il n ' e x i s t e  pratiquement zucune formation en 

systématique végéta le ,  l e  DEA de Sotanique t r o p i c a l e  e s t  également sur  l e  point  

de d i s p a r a i t r e .  ), 25 O@@ s y s t é n a t i c i e n s  se ra i en t  ngcessa i r e s  pour r épeTto r i e r  

la faune e t  la f l o r e  des Tropiques humides, a l o r s  q u ' i l  n'en e x i s t e  que 1500 

actuel lement  ! 

' 

5 I z u l t i p l i e r  l e s  programmes p ~ . u r i d i s c i p ~ i n a i r e s  (flore/f2, .ne/écoloeie) pour 

l 'approche g loba le  des Gcosystèmes t ropicaux  avec l e  support  l o g i s t i q u e  des 

s t a t i o n s  de t e r r a i n .  

Nais t o u t  ce l a  ne do i t  pas r e s t e r  un voeu p ieu  e t  n é c e s s i t e  une p r i s e  

de conscience sé r i euse  5 l ' k h e l l e  nondiale  : il f a u t  examiner no t r e  p l anè te  avec 

un regard  d ' e x t r a t e r r e s t r e  : l a  d i sgEr i t i on  de centa ines  d 'espèces  animales e t  

végBtales s u r  Terre n ' en t r a ine  encore que de t imides r é a c t i o n s  a l o r s  que la décou- 

v e r t e  d'une s e u l  espèce v ivante  s i  i n s i g n i f i a n t e  s o i t - e l l e ,  sur une z u t r e  p lanè te ,  

ferait pendant longtemps, laYune" de l ' a c t u a l i t é .  


