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- ---COMMENT LES PYGMÉES DU SUD 
CAMEROUN FORESTIER MODÈLENT 
LA FORÊT A L’USAGE DE LEUR VIE 

NOMADE 
Ethnies Pygmées du Cameroun et des pays limitrophes 

CENTRAFRICAINE 

E n  ces temps oil scientifiques, 
organisations internationales 
e t  médias s’interrogent - à 
j u t e  titre - siir le devenir des 
forêts tsopicales, l’lieuse est à 
l’liumilité : notre compréhension des 
facteurs (écologiqiies, économiques, 
historiques et culturels) qui lient 
l’liomme aux forêts tropicales est 
dramatiquement lacunaire, e t  les 
recherches concernant les interrelations 
“iiature/société’’ en milieu forestier sont 
encore balbutiantes. Il devient urgent de 
s’inquiéter de l’extinction des savoirs 
traditionnels à l’égard de la forêt. Non 
pas à la seule fin nostalgique d’archiver 
dans des “écoinusées” ces savoirs en 
perdition, mais surtout parce qu’on ne 
peut comprendre l’évolution des 
&osystèikes forestiers, ni  aborder le 
problèine de leur aménagement durable, sans avoir 
préalablement analysé ces modes d’exploitation 
tsaditionnels. 

On  sait aujourd’hui que l’action de l’homme au 
cours des demiers millénaires a contsibué aux 
irrégularités de stnrcture des forêts et a aménagé la 
distsibution des ressources qui n’a plus sien 
d’aléatoire (Balée, 1989). La  répartition spatiale, 
de même que la densité e t  la production des 
espèces végétales ou animales continueiit à subir 
cette influence au  gré des chaiigenieiits des 
liabitrides alimentaires e t  de la deinande 
dynaiiiique des innrchés. D’oìr le caractère impropre 
de terines comme “forêts vierges” et aiitres clichés 
tenaces qui persistent dans notre imagiiiaire 
collectif. Des travaux menés récetninent chez les 
Pyginées Efe en forêt d’Ituri (Zaïre) confortent cette 
réalité. Griice ir un iî-iode d’écliaiitîlloiiiin~e 
aléatoire des ressoiirces, à l’intérieur et lion des 
tersitoires parcousus par les Efe, noirs savoiis que ces 
chasseirrs-collecteirrs favorisent le développement 
d’essences comestibles le long des sentes pédestres 
territoriales, ainsi que sur les emplacenieiits de 
l e m  anciens campeineyts. 

La “paraculture” de l’igname et 
d’autres plantes utiles 

Parcourir l’ensemble de la gestion des ressources par les 
Pygmées ne pourrait tenir en quelques lignes, aussi nous nous 
contenterons de l’illustrer par quelques exemples significatifs. 
Les complexes culturels“’ les plus perceptibles dans la majori- 
té des sociétés dites “Pygmées” sont la chasse à I’éléphant, la 
collecte du miel et la collecte des ignames. À tout complexe 
culturel correspond un corpus de termes spécifiques tradui- 
sant une parfaite maîtrise de la biologie, de I’écologie et du 
comportement de la ressource-cible par les Pygmées. En 
usant d’une métaphore, c’est un peu comme un corps de 
niétier recourant à un jargon pour évoquer son art, jargon qui 
reste iticompréhetisib~e au néophyte. Dans le cas de la collec- 
te des ignames sauvages qui va illustrer notre propos, l‘analyse 
du complexe culturel accompagnant cette activité a permis 
aux botanistes d’affiner leur connaissance sur cette famille de 
lianes à tubercules jusqu’alors mal décrites car difficiles à 
observerà l’état sauvage. 

Les Pygmées Balta de l’est du Cameroun disposent d‘une 
nomenclature précise et très particulière des organes d’une 
igname, qui s’inspire de l’anatomie humaine. À ce titre, les 
ignames (nous avons répertorié dix espèces comestibles dans 
le sud Cameroun) bénéficient d’un statut original au sein du 



système de représentation baka. 
Cette importance culturelle est ren- 
forcée par des modalités de déterra- 
ge spécifiques et doublées d’une 
appropriation individuelle de la plan- 
te sauvage, que j’ai qualifiées de 
“paraculture” qui s’accompagne de 
règles sociales relatives à la protec- 
tion de la plante, à son usufruit et à 
la redistribution de sa production. 
Pour être opérante, cette manipula- 
tion d’un produit de collecte a 
nécessité la conception d’un outil de 
déterrage (une tarière) parfaitement 
adapté aux contraintes de vie nonia- 
de, c’est-à-dire qui soit à la fois per- 
formant à l’usage, simple de fabrica- 
tion et éphémère. 

Bien au-delà de sa simple fonc- 
ti on a I i ni en ta i re, I ’ igname sa u vage 
est élevée au rang de bien culturel à 
part entière. Elle apparaît dans les 
échanges matrimoniaux, dans la 
nourriture à caractère ostentatoire, 
dans la pharmacopée et même 
comme objet rituel. 

Cette ”paraculture” se situe à l’interface du sauvage et du 
domestiqué, et nous invite à reconsidérer les stéréotypes les 
plus tenaces concernant la collecte dans les sociétés de chas- 
seurs-collecteurs, lesquelles sont généralement perçues 
comme parasite de l’environnement, et menant leur activité 
de subsistance de manière opportuniste. La paraculture 
constitue une réponse à la répartition hétérogène des 
ignames à l’intérieur de la forêt et à la disponibilité saisonniè- 
re des différentes espèces. En favorisant la régénération de 
véritables “ignameraies naturelles”, les Baka atténuent la 
dimension aléatoire de la collecte. La difficulté ne réside plus 
dans la recherche de pieds d’ignames mais plutôt dans la ges- 
tion temporelle de la production afin de mieux en disposer 
au fil des saisons. 

Il est probable que le phénomène de paraculture inter- 
vienne pour quantité d’autres ressources végétales forestières 
et relève d’une stratégie subtile qui viserait à modeler I’agen- 
cement des ressources tout en préservant les attributions 
”naturelles” de la sylve et son autonomie d’autorégénération. 
Parmi les autres ressources dont la distribution et la produc- 
tion sont probablement contrôlées, citons les plantes à 
feuilles comestibles, les plantes à écorces condimentaires, les 
arbres hôtes de chenilles, les arbres hôtes d’insectes melli- 
fères, les arbres à graines oléoprotéagineuses, les arbres et 
lianes à fruits de bouches, les champignons inféodés à certains 
arbres. 

Cette liste soniniaire d‘utilisation alimentaire des res- 
sources pourraît être étendue aux niatériaux de construction, 
aux médicaments, aux poisons (de pêche, de chasse), à la 
confection d‘objets et d’ustensiles, sans oublier les domaines 
de la religion et de la magie (par exemple les résines inflam- 
mables et odoriférantes de Canarium schweinfurthii, essence 

Ndesali prélève dnizs les feuilles de Maraizta- 
cées le i?ziel liquide de trigoizes (iizsecte melli- 
firre dépourvu de dard) sittié dniis mi troizc 
d’arbre abattu duraiit In iiiiit par l’orage, 
Bnkn (est Caineroziii). Photo : E .  DOUNIAS 

fournissant par ailleurs des drupes comes- 
tibles, des graines oléifères et un bon bois 
d’oeuvre...). Nous sommes en réalité 
confrontés à un vaste savoir encyclopé- 
dique et c’est seulement à I’échelle de 
ce dernier que l’on peut véritablement 
appréhender l’ampleur de la gestion des 
ressources. 

II ne faut pas sous-estimer I’inipor- 
tance d’une ressource sous prétexte 
qu’elle n’est pas beaucoup utilisée. En 
plus des dix espèces d’ignames sauvages 
régulièrement déterrées par les Baka, il 
existe de nombreuses plantes à tuber- 
cules immédiatement comestibles (Dios- 
coreophyllum spp ...), et bien d’autres 
encore susceptibles d‘être consommées 
après détoxification par trempage prolon- 
gé (Asparagus warneckei, Stephania lae- 
tificata, Gloriosa superba, Gnetum bul- 

cholzianum ... ). La gamme des ressources effectivement utili- 
sées ne couvre en réalité qu’une portion congrue du spectre 
de connaissance acquis et entretenu au fil des générations. 
Avant d‘envisager l’introduction de ressources exotiques dans 
le cadre de programmes d’aménagements forestiers, il impor- 
te de prendre conscience de ce savoir de réserve et d’en 
explorer la richesse trop souvent mésestimée. 

l’arbalète, outil de gestion durable de la faune 
sauvage 

La gestion des ressources par les Pygmées ne concerne pas 
uniquement les ressources végétales. Les plantes exploitées à 
la périphérie des aires agricoles ont une incidence considé- 
rable sur la faune et les pratiques cynégétiques. En effet, de 
nombreuses essences dont la production est recherchée par 
les Pygmées, sont également préservées pour l’attraction 
qu’elles exercent sur la faune. La conséquence qui en décou- 
le est tout aussi importante : les mammifères frugivores attirés 
par ces arbres utiles vont favoriser leur dissémination en faisant 
transiter les graines dans leur tractus digestif. 

Une technique d’origine bantoue dont les Pygmées sont 
quasiment les derniers utilisateurs est celle de l‘arbalète. Les 
villageois lui préfèrent l‘emploi, plus déprédateur, du fusil. À 
sa manière, l‘usage de l’arbalète constitue une forme de ges- 
tion des ressources fauniques. L’arbalète est employée princi- 
palement sur les singes arboricoles. Le chasseur lui adjoint en 
général des cris d’appels, l‘emploi d’appeaux (confectionnés à 
partir de graines évidées de Sapotacees ou d‘olacacées), ou 
un bouquet de feuilles coriaces de Peniantus longifolius, une 
Menispermacée dont les feuilles coriaces, lorsqu‘elles sont 
agitées, simulent le battement d’aile de l‘aigle-chasseur. Ces 
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accessoires ont pour vocation cl‘attirer le mâle dominant du 
groupe ; la mort cle ce dernier ne met pas en péril la survie de 
la communauté. Par comparaison, le système pernicieux cle 
prêt d’arme et le coiit élevé cles cartouches, incitent le chas- 
seur au fusil à rentabiliser chacun cle ses tirs. II cherchera alors à 
profiter de la clispersion des chevrotines pour abattre, d’un seul 
tir et sans dicernement, plusieurs singes d’une même bande, 
avec les conséquences néfastes que l’on peut imaginer sur la 
survie du goupe. 

L’usage de l’arbalète cristallise par ailleurs l’interaction 
entre ressources fauniques et ressources végétales et la nécessi- 
té d’aborder la “gestion des ressources” comme un tout indis- 
sociable. En effet, le poison enduit sur les carreaux est obtenu à 
partir d’une liane sauvage à latex, Strophantus gratus (Apocy- 
nacées), que les utilisateurs ont l’habitude de transplanter à 
proximité des campements. Cette liane est d’ailleurs abondan- 
te dans les jardins de cases d’anciens villages abandonnés. 
L’alcalo’ïde qu’elle contient, la strophantine, est recherchée 
dans l’industrie pharmaceutique pour ses propriétés cardioto- 
nique. Elle fait donc l’objet d’une forme d’extractivisme et 
constitue encore à ce jour une source de revenu importante 
pour les Pygmées Kola. Ces derniers savent où trouver les lianes 
et, grâce à leur sens de l‘escalade, parviennent à collecter les 
gousses sans altérer la plante en place. 

Gonclusion 

Malgré l’abondante littérature dont les Pygmées ont 
jusqu’alors fait l‘objet, ils continuent d’exciter l’imagination des 
Occidentaux. Quand on evoque l’exploitation des ressources 
de la forêt, notre pensée converge toujours vers ces minorités 
de chasseurs-collecteurs, vivant en pleine forêt, en retrait du 
reste du monde. Mais ceci ne doit pas occulter la multitude 
d’autres ethnies (près de 1500 selon une estimation basse) 
vivant dans la for&t et cle la forêt. Les exemples anecdotiques 
du filet de chasse et de l’arbalète dont les Pygmées ont acquis 
la confection et l’utilisation auprPs des bantous, prouvent que 
ceux-ci disposent d‘un savoir forestier, certes différent, niais 
tout aussi accompli. La gestion des ressources forestières n’est 
pas entre les seules mains des Pygmées, des Indiens d’Amazo- 
nie, des Negritos de Malaisie OLI des Papous de Nouvelle-Gui- 
née. C’est également dans l’aménagement des forêts seconda- 
risées péri-villageoises, que se joue le devenir des forêts tropi- 
cales. 
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