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Gendarmes e t  au t r e s  mi l i t a i r e s  de Cayenne vont p a r f o i s  camper dans une 

c l a i r i è r e  sous f o r ê t  non l o i n  du pont sur la Comtée sur la route  de l 'Est .  C'est 

18 que, lors de sa première s o r t i e  en f o d t ,  un gendarme récemment a r r i v é  de 
Métropole a contracté  une leishmaniose, 

Après une rapide examen du t e r r a i n  nous a l lons  t e n t e r  de décr i re  la 

végétation de l 'endroi t .  

I1 s'agit d'une végétation é t a b l i e  (de type primaire) 8 d i f fé renc ia t ion  

prononcée l e  long de la toposéquence. D e  l ' i n t e r f l u v e  chaotique au thalweg occupé 

par un ruisseau permanent, on distingue en e f f e t  8 zones physionomiquement bien 

dis t inctes .  (fig. 1 ) 

- zone 1 - chaos de rochers d'oÙ émergent d'assez gros arbres. La roche forme des 

plaques épaisses,  dressées, qui en basculant les unes sur l e s  autres 

ménagent des espaces caverneux. L a  roche est c la i re .  A la loupe on 

distingue, séparés par des micas no i r s  or ientés ,  de vas tes  zones de 

feldspath englobant des c r i s taux  de quaAz. C'est un "granite or ienté"  

comme nous l ' a  nommé Reni?. Boulet, roche dont l ' a l t 6 r a t i o n  do i t  conduire 
B des sols fortement argileux, Mais localement l e  s o l  e s t  sableux avec 

une mat ibe organique mal incorporée (humus de type mor, en surface l e  

sab le  se separe de la matière organique e t  apparait  blanc), Ce sont de 

s6diIQentS mWinS ( "Coswine") inperméables en profondeur e t  t r è s  pauvres. 

Notre impression sur l e  t e r r a in ,  confirmée par  une discussion u l t é r i e u r e  
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l e s  au t r e s  carac tè res  pédologiques importants pour la  végétation. 

Partout l e  drainage v e r t i c a l  e s t  mauvais e t  on peut penser que c ' e s t  

la r ap id i t é  du drainage latéral qui conditionne l e s  d i f f é renc ia t ions  

s t ruc tu ra l e s  observées. Nous avons f igu ré  notre  perception i n t u i t i v e  

du drainage par des f lèches dur l e  schéma de la  f igure  1. L e s  zones 

de chaos 1 e t  3 correspondraient précisement aux moins mauvais drainage: 

- zone 2 - val lée  sèche carac té r i sée  pa r  une forêt  basse e t  c l a i r e  B Tovomita sp 

e t  I r y a r t e a  exorhiza. Le s o l  semble t r è s  mince. 

- zone 3 - comme zone 1 

- zone 4 - fo r s t  assez b e l l e  e t  bien s t ructurée,  quelques t r è s  beaux individus. 

- zone 5 - zone de r e p l a t  portant une forêt nettement s t ruc turée  en 2 s t r a t e s .  

L'abondance des Rapateaceae montre l'importance de l'engorgement. 

- zone 6 - c e l l e  où est é t a b l i  l e  campement. E l l e  por te  une f o r ê t  assez belle, 

mais l 'absence de sous-bois exagère l ' impression de hauteur. 

- zone 7 - zone hydromorphe, prenant l'empreinte des pas, ca rac t é r i s ée  par  des 

dépressions, p e u t 4 t r e  analogues aux "djougong pété" que l ' on  rencontren 

sur les  plateaux à s o l  à drainage v e r t i c a l  r a l e n t i  e t  qui sont dues 

2 une d isso lu t ion  loca l i sée  des minéraux. 

- zone 8 - bas fond inondé e t  ruisseau. 

Quelle gue s o i t  la  zone l e s  t roncs  sont t r è s  moussus. 

Compte tenu des déclarat ions du  gendarme qui ava i t  é t é  contaminé 

après son bref  séjour à cet endroi t ,  ce sont les zones 6 e t  7 qui ont é t é  observées 

avec le  plus d 'attention. Tro is  re levés  structuraux ( tableau 1) on t  et6 effectues ,  

l e  premier à l'emplacement du campement (zone 6)  l e  deuxième contigu mais sur 
la zone hydromorphe 7, l e  troisième, qui est aussi l e  plus  grand, en zone 6 peu 

perturbée. (fig.  2 )  L e  d é s i r  d ' i n sc r i r e  les parce l les  de relevé dans une zone 

homogène explique la p e t i t e  t a i l l e  des re levés  e t  leur forme i r régul iè re .  
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Les principaux indices que l 'on  peut t i r e r  des relevés structuraux 

sont consignés sur l e  Tableau 2. 

Sont indiqués dans l ' o rd re  : 

@a surface, l e  nombre d'arbres de plus de 20 cm de circonférence à 1,30 m,le nombrc 

d'arbre de plus de 90 c m  d e  circonférence, la surface terrière(ST)en m2 e t ,en t re  .. 
parenthèse ,en m 2 b ,  la, biomasse selon la r e l a t ion  allométrique é t ab l i e  par 

LESCURE e t  31. :<6j& a t i l i s é e  précédemment (ALEXANDRE 

biomasse rapportée B l ' ha ,  l e  nombre de chandelles (arbres  morts  sur pied),  la 
hauteur des plus grands arbres  en & t r e s ,  1'Qtat de maturité ou stade sylvigéné- 

t ique apprécié en se basant essentiellement sur la hauteur de la fourche, enf in  

l e s  paramètres d'ajustement de l a  d i s t r ibu t ion  des circonférences à u n e  exponen- 

t i e l l e  décroissante ( s t ruc tu re  du peuplement). 

1983), entre  parenthèse la 

L'analyse des s t ruc tures  doi t  se  f a i r e  avec la plus grande prudence 

compte tenu du p e t i t  nombre d'échantil lons e t  de leur t a i l l e  réduite. Afin de 

l i s s e r  suffisamment l e s  fréquences sans perte  excessive d'information, nous nous 

sommes f i x é  des c lasses  de circonférence de 20 c m  à p a r t i r  de la l imi te  i n fé r i eu re  

des mesures (20 cm). Les arbres dépassant 180 cm de circonférence posent un problèr. 

de pr i se  en compte du fait de classes  vides. Pour la parcel le  1,  c e l l e  du campemen- 

l a  régression a é t é  calculée pour l e s  c lasses  de plus de 60 cm de circonférence ; 

l e s  arbres de p e t i t  d i d t r e  sont en e f f e t  pratiquement l e s  seuls  à avoir  é t é  

coupés pour la construction des carbets. 

Quelque s o i t  l e  paran&tre considéré, la parcel le  2 s e  distingue des 

deux autres. Les g r o s  arbres  y sont plus fréquents e t  partant e l l e  possède une 

surface t e r r i è r e  e t  une biomasse plus grande. Les valeurs calculées peuvent même 
ê t r e  considérées come exceptionnelles, tou t  à fait  comparables aux valeurs  

également t r è s  BlevtSes constatées à "changement". 
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DIS CUSSION 

Le s i t e  du Ilcarbet sur la Comtée" o f f r e  par 

Vhangement" précédemment é tudié  plusieurs  similitudes. L 
rapport 

une d'e 

au s i t e  de 

l e  e s t  la 
biomasse calculGe t r è s  grande du peuplement. Mais, a l o r s  qu'à "Changement" c ' e s t  

l'ensemble du peuplement qui e s t  t r è s  beau, i c i  les a rbres  de f o r t  diamètre sont 

loca l i sés  e t  cantonnés à une d i f fé renc ia t ion  microstationnelle topologique. P a r  

ailleurs si à "Changement" l e s  g r o s  a rbres  sont également t r è s  hauts,  i c i  les 

f o r t s  diamètres appartiennent à des a rbres  tou t  à fa i t  moyens. 

Compte tenu des remarques précédentes, la deuxième s imi l i tude  

observée a probablement plus  de s ign i f i ca t ion  ; il s'agit de la relativement 

grande abondance des chandelles. Cette abondance prend une s ign i f i ca t ion  accrue 

dans l e  contexte guyanais oÙ l e s  propriétés  physiques des s o l s  sont t e l l e s ,  sur  

une majorité du t e r r i t o i r e ,  que les a rbres  dépérissants ou non sont facilement 

déracinés. L'origine' du pram! mm-sre de chandelles e s t  i c i  de tou te  Bvidence 

anthropique : l e s  campeurs successifs  ont exerc6. l eu r  t a l e n t s  au maniement du 

sabre d ' aba t t i s  en martyrisant l e s  a rbres  gui avaient l e  malheur d ' ê t r e  à portée 

de l eu r s  regards. 

CONCLUSION 

S i  l 'é tude d 'autres  s i tes  de contamination confirme la présence à 

une fréquence particulièrement élevée des chandelles,on sera en d r o i t  d'émettre 

l'hypothèse qu 'e l les  sont favorables aux Lutaomya. On ne s'arrêtera pas sur c e t t e  

remarque opt imis te  sans souligner qu'alors  gutà "Changement" il y ava i t  beawoup 
4( de vecteurs po ten t ie l s  v i s ib les ,à  Carbet aucun n'a é t 6  rencontré' ; es t -ce  dû 

simplement au cycle annuel ¿'u vecteur ? 

\' 
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Coefficients de la regre Nombre 
arbres 

ST 
m2 

iomasse 
t 

'tlk.) 

Hauteur 
vont e 

Surface 
m2 

Nombre 
arbres L o g F = a C + b  Chande 1- 

l e s  
maturité 

b 20 cm m a 

46 
(383) 

0,0128 1200 22 

(183) 
4,55 

(3799) 
52,j 

(434) 

1 34 adult  e I 

18 

(250) 

6594 
(908) 

0,0106 3930 II 720 4947 4 37 adulte 

0,0201 112 

(747 1 
23 
(153) 

5 ,o6 
(3397) 

49,7 
(331 1 

30 s u b  
adulte 

8 

-~ 

0,0180 / / 3,99 

Tableau 2 : Principaux paramètres structuraux de trois parcel les  6chantillons. 


