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Nos f
Nous conna issons tous « la fo rê t », ne 

se ra it-ce  que par les fab les  — la 
g ra nd e  fo rê t som b re  où rôden t les 

fauves, où l’on cue ille  les baies et les 
cham p igno ns  et où les bûcherons ch e r
chen t le bois.

Dans l’ensem b le  des pays européens, la 
fo rê t, com m e d 'a ille u rs  tou t no tre  env i
ronnem en t nature l, ne ressem ble  plus 
guère  à ce q u ’e lle fu t dans le tem ps. Elle a 
été coupée, brû lée, u tilisée pour bâ tir les 
dem eures de nos ancêtres, et ses p lan 
ches on t servi à con s tru ire  les bateaux 
qu i on t pe rm is  de d é co u v rir un au tre  
m onde — d ’où l’on a im p o rté  des espè
ces é trangè res  à l’Europe.

De nos jou rs , les fo rê ts  — non seu lem ent 
en Europe m ais aussi sur tou te  no tre  p la 
nète — son t de p lus en p lus  m enacées et 
leur p réserva tion  dev ien t urgente . A part 
leur in fluence  sur le c lim at, leur rô le  pour 
régénérer l’a ir et le sol, leur action sur les 
eaux, nos fo rê ts  resten t une sou rce  de

bo is et jo ue n t un rô le  to u jo u rs  p lus im 
po rta n t po u r la récréation . De plus, elles 
ab riten t de  nom breux  rep résen tan ts  de 
la faune  et de  la f lo re  sauvages.

Ces fo rê ts  qu i nous m on tre n t de façon si 
v ivan te  le passage des saisons, do iven t 
fa ire  face à d ’ inno m brab le s  m enaces. 
Parm i ces dangers  ca ra c té ris tiq ues  de 
no tre  ère industrie lle , il fau t c ite r no tam 
m ent la po llu tion  a tm osp hé riqu e  tra n s 
fro n ta liè re  et les p lu ies acides. M algré  les 
in fluences p a rticu liè re m en t négatives de 
ces phénom ènes, l’o p tim is te  se do it d ’y 
tro u ve r un cô té  po s itif : la dé m onstra tion  
d ra m a tiq u e  de la nécessité  v ita le  d ’une 
coo pé ra tion  in te rna tiona le  et in te rgo u 
vem e m en ta le  im m édia te .

A nn onçan t la cam pagne du Conse il de 
l’Europe su r les rivages, ce tte  zone vu l
né rab le  où l’eau et la te rre  se ren con 
tren t, le p rocha in  num éro  de N aturopa  
sera consacré  aux o iseaux aquatiques.

H.H.H.

Bien  q u ’i l  se s o it m an ifes té  très ta r
d ivem ent, i l  con v ie n t de se  fé lic ite r  
de l ’in té rê t c ro issan t que l ’on p o rte  

ces de rn iè res  années à la fo rê t en Eu
rope. Si, en e x p lo ita n t sans scrup u les  la 
sou rce  de m a tiè re  p re m iè re  na tu re lle  
que constitue  la forêt, les c iv ilisa tions  
p ré -in d u s trie lle s  de ha u t n iveau ava ient 
dé jà con trib u é  à sa dé g ra da tio n  et, dans  
certa ines rég ions, à son anéantissem ent, 
les c iv ilisa tions  fondées s u r le p ro g rè s  
techn ique  et / ’in d u s tria lisa tio n  n 'on t 
guère  ag i avec p lu s  de d isce rn em en t 
m alg ré  l ’a ccu m u la tion  des con na is 
sances en sc iences nature lles.

A la s u ite  d ’une s u re xp lo ita tio n  des fo rê ts  
du bassin  m éd ite rra née n  p a r les P hén i
ciens, les Rom ains e t les Vénitiens, de 
vastes te rrito ires  o n t été dénudés e t dé
vastés. Des zones étendues de terres  
a rab les fécondes o n t été transfo rm ées  
en steppes. A u M oyen A ge eu ropéen et 
au S iècle  des Lum ières, on n'a guè re  fa it 
m ieux.

Lorsque, i l  y  a 130 ans, la m onarch ie  
a u s tro -ho ng ro ise  a p ro m u lg u é  une lo i 
fo res tiè re  im p é ria le  in te rd is a n t le d é fri
chem ent, on ava it p o u r  la p re m iè re  fois  
p ris  une m esure  déc is ive  p o u r  la p ro te c 
tion  de nos forêts. De nos jours , a lo rs  que  
la nécessité  de sau veg a rde r la fo rê t n ’est 
depu is  lo ng te m ps  p lus  con testée — ou  
ne de vra it p lus  l ’ê tre  — d ’au tres m enaces  
se p ro file n t à l ’ho rizon. I l s ’a g it des m e
naces que les dégâts causés p a r le 
g ib ie r, la d isp a ritio n  de certa ines espè
ces et essen tie llem en t auss i les ac tiv ités  
in dus trie lles  fon t p e se r s u r les forêts. Des 
m enaces qui, s i l'on  a pa rfo is  tendance à 
les exagérer, do ive n t néanm o ins  être  
prises  très au sérieux. Il s ’a g it du  p ro 
b lèm e de l ’a ir  p o llu é  q u i s ’ab a t s u r la 
végétation sous fo rm e  de p lu ies  p o l
luantes. S i en E urope  les sup e rfic ies  b o i
sées ne rep rése n ten t a u jo u rd ’h u i p lus  
que 5,2 % de la su p e rfic ie  totale, force  
nous est de con s ta te r que com p te  tenu  
des beso ins en eau e t en oxygène a ins i 
que des inc idences  s u r le  clim at, nous  
n ’avons ce rta ine m en t pas tro p  de forêts. 
Si dans certa ines rég ions l ’absence de  
fo rê ts pose  des p ro b lè m e s  graves, les 
opéra tions  de rebo isem en t, no tam m en t

de terres ag rico les à ren de m en t trop  
fa ib le , p e rm e tte n t d ’esp é re r que m algré  
le dé frichem ent, le p a trim o in e  fo res tie r  
sera  préservé . En revanche, le p ro b lè m e  
de la p o llu tio n  est lo in  d ’ê tre  résolu.

S i l ’A c te  fina l de la C onfé rence  d ’H e ls ink i 
s u r la sécu rité  et la coo pé ra tion  en Eu
rop e  con tie n t ce rtes  un cha p itre  s u r la 
p ro te c tio n  de la na tu re  e t la p o llu tio n  
transfron tiè re , i l  ne s ’a g it en fa it gé né ra 
le m en t que de déc la ra tions  de p rinc ipe . 
La p lu p a rt des pays n 'o n t m êm e pas  
en core  ra tifié  la C onven tion  de 1979 s u r  
la p o llu tio n  a tm osp hé riqu e  trans fro n tiè re  
à longue  d is tance et une rég lem enta tion  
a p p ro p rié e  y fa it to ta lem en t défaut.

*
De ce fait, des m esures com m e celles  
prises  p a r exem ple  en A u triche , ne son t 
pas v ra im ent efficaces. Dès 1975, donc  
l ’A nnée de la C onférence d 'H e ls ink i, 
l ’A u tr ic h e  a adop té  une nouve lle  lo i fo res
tiè re  d o n t un cha p itre  e n tie r est consacré  
à ce p rob lèm e. On a p ro m u lg u é  un 
d é c re t d ’ap p lica tio n  dé fin issan t avec  
pré c is io n  les taux de po llu a n ts  e t on a m is  
en p lace  des d ispo s itifs  de m esure  e t de 
con trô le . Cette rég lem en ta tion  ob lige  les 
en trep rises  à p re n d re  des m esures p o u r  
m a in te n ir les ém iss ions de po llu an ts  
dans certa ines lim ites. Cela a ce rta ine 
m en t pe rm is  de co n cevo ir des tech 

n iques auxque lles  on p e u t fa ire  a p pe l 
p o u r lu tte r con tre  la p o llu tio n  de l ’env i
ronnem ent, do n t nous som m es nous- 
m êm es responsab les. Cela ne su ffit 
cep en da n t pas p o u r p ré se rve r la fo rê t 
au trich ienne , c a r dans l ’a tm osp hè re  i l  n 'y  
a pas de con trô le  aux frontiè res.

Or, s i nous ne pa rvenons pas à brève  
échéance à in s ta u re r une rég lem en ta tion  
européenne  com m une, l ’Europe risque  
de se trouve r con fron tée  à des p ro 
b lèm es d 'en v iro nne m en t ana logues à 
ceux que conna issen t de no m bre ux  pays  
du  Tiers m onde.

Tant que la p o llu tio n  e t la dégrada tion  
des fo rê ts n ’es t illus trée  que p a r  des 
ch iffres  ap p rox im a tifs , tan t que les 
valeurs lim ites  to lé rées varien t d ’un pays  
à l ’au tre , e t tan t que l ’on ne s ’e ffo rce  pas  
sé rieusem en t de co n c ilie r les beso ins  de 
la sy lv icu ltu re  avec ceux de la c iv ilisa tion , 
tou tes les déc la ra tions  s u r la nécessité  
de p ro té g e r l ’en v iro nne m en t rev ie n d ro n t 
à s im p le m e n t a ff irm e r q u ’i l  fau t « ch e r
c h e r le cou pa b le  ».

On est, b ien  entendu, tenté d ’in v o q u e r la 
crise  éco no m iqu e ; ce t a rg u m e n t ne 
rés is te  cep en da n t pas à un exam en  
sérieux. N om breux  son t en e ffe t ceux  
qui, en p é rio d e  de reprise, con s id è ren t 
auss i que ce n ’est pas le bon  m om ent. 
Nous n 'avons p ra tiq u e m e n t pas le  cho ix  
et i l  est in d isp en sab le  d ’a g ir  su r- 
le -cham p. Nous devrions en fin  ad m e ttre  
— e t nous avons déjà a tten du  beaucoup  
trop  lo ng te m ps  — que la p ro te c tio n  de  
l ’en v iro nne m en t coû te  de l ’a rg e n t e t que  
la p ro te c tio n  de nos fo rê ts constitue  un 
inves tissem en t rentab le. La p ro te c tio n  
de l ’env ironnem ent, e t en p r io r ité  ce lle  
des forêts, cons titue  un dé fi posé  à no tre  
époque  auss i b ien  à la sc ience e t à la 
techn ique  q u ’à l'é co no m ie  e t une tâche  
urgen te  p o u r  les responsab les p o li
tiques. Les m assifs  fo restie rs  en bo n  éta t 
ne p ro fite n t pas seu lem en t à n o tre  géné
ra tio n ; i l  es t de no tre  de vo ir de p ré se rve r 
nos fo rê ts  p o u r  nos en fants et nos pe tits - 
enfants.

G ü n th e r  H a id e n
Bundesm inister
fü r Land- und Forstw irtschaft
Autriche

(Photo E. Prusa)



St rix aluco  (Photo W. Lapinski)

L E I  f o r ê t ,  pa rtie  intégrante de notre environnement 
K u r t  Z u  k  r ig  I

Sous nos c lim a ts  tem pé rés  la fo rê t 
est la fo rm e  de végéta tion  na tu re lle  
dom inan te . Au m oins 95 % de la 

sup e rfic ie  de  la pa rtie  cen tra le  de l'E u 
rope, au -dessous d ’une ce rta ine  a ltitude , 
sera it, s ’il ne tena it q u ’à la nature, c o u 
ve rte  de fo rê ts ; il en ira it de m êm e po ur 
des pa rties  im p o rtan te s  de la puszta ho n 
g ro ise  et po u r les paysages kars tiques 
du bassin m éd ite rranéen  — abs trac tion  
fa ite  d ’un ce rta in  no m bre  d ’e n v iro n n e 
m ents aux ca ra c té ris tiq ues  extrêm es.

L 'h is to ire  de la c iv ilisa tion  hum aine  est 
l’h is to ire  des e ffo rts  en tre p ris  po u r re fo u 
ler et rem o de le r les forêts. Pendant lo ng 
tem ps  la fo rê t fe rm ée  a été po u r l'hom m e 
un m ilieu  hos tile  et inqu ié tan t. Pour sa tis 
fa ire  ses beso ins v itaux, l’hom m e a dû 
d é frich e r la fo rê t, lui a rra che r pâ turages 
et te rres  arab les. Les lieux im péné trab les  
au regard , nous en fa isons vo lon tie rs  le 
s iège de d iv in ités , d 'esp rits  et de d é 
m ons. De nom breuses  œ uvres, depu is  
les d e sc rip tio n s  des fo rê ts  de G erm an ie  
par les R om ains ju s q u ’à nos sagas et nos 
contes, évoquen t ce cô té  inqu ié tan t de  la 
forêt.

Il y a lo n g te m ps  que les sen tim en ts  de 
c ra in te  et d ’ho s tilité  des Européens v is- 
à-v is de la fo rê t on t cédé la p lace à un 
p ro fo nd  a ttachem en t. Mais le cô té  an 
go issan t n ’a pas to ta lem en t d ispa ru , et 
beaucoup de nos con tem po ra in s  ne se 
sen tent à l’a ise que  dans une fo rê t o u 
verte  et en tre tenue  par l’hom m e.

Il y a souven t p lus ieu rs  s iècles dé jà , que

le recu l de la fo rê t s ’est stab ilisé . 
A u jo u rd 'h u i, l’on est p a rticu liè re m en t 
consc ien t — no tam m en t là où la fo rê t a 
subi les de s tru c tion s  les p lus im p o r
tantes, pays de la M éd ite rranée  ou 
Pays-Bas par exe m p le  — de son im p o r
tance po u r l’hom m e, et l’on s ’e ffo rce  de la 
reconstitue r. M êm e dans des pays qu i, 
com m e l'A u trich e  et la R épub lique  Fédé
rale d ’A llem agne , de m eu ren t re la tive 
m ent bo isés, la fo rê t gagne cons tam m en t 
en superfic ie . C ertes, la rép a rtitio n  des 
zones bo isées ne fa it q u ’e m p ire r, et la 
fo rê t perd  éga lem en t pa rfo is  sa qua lité  
éco log ique . C ’est p réc isém en t à p ro x i
m ité  des zones à fo rte  dens ité  de  p o p u 
la tion, c ’e s t-à -d ire  là où elle se ra it le p lus 
nécessaire, que la fo rê t con tinu e  de sub ir 
des dom m ages; au con tra ire , dans les 
rég ions qu i, en tou t é ta t de  cause, sont 
riches en fo rê ts , les surfaces bo isées 
augm enten t, du fa it du reb o isem en t de 
sols a rab les peu p ro d u c tifs  ou de la p ro 
lifé ra tion  de pâ tu rages don t on n ’a plus 
besoin — d ’où le risque  d ’une d im inu tion  
de la va rié té  des paysages. A insi, m êm e 
la p ro te c tion  de la na tu re  s ’exe rce  pa rfo is  
con tre  la fo rê t, pa rce  qu 'o n  souha ite  p ré 
serve r ce rta ins  types de paysages fa ço n 
nés par l'hom m e, par exem p le  nos p ra i
ries sèches et nos landes.

Le concept forêt

Bien que to u t le m onde  se fasse une idée 
c la ire  de ce que  rep résen te  la fo rê t, le 
concep t c o rre sp o n d a n t n 'est pas aisé à

dé fin ir. L ’on peut ad op te r bien des o p 
tiq u e s  d iffé ren tes, depu is  « les surfaces 
consacrées à la cu ltu re  du bo is », com m e 
l'in d iq u e n t les anciens codes fo restie rs , 
ju s q u ’à la no tion m oderne  d 'écosystèm e 
— c ’e s t-à -d ire  le tissu  au sein duque l 
tous  les êtres v ivants qu i ex is ten t à l’in té 
r ie u r d ’une zone donnée in te rag issen t 
en tre  eux et avec le m ilieu  in o rg an iqu e  — 
en passant par le lieu ap p ré c ié  du pe in tre  
e t de  l’am a teu r de  ca lm e et de  détente.

En m atiè re  de sciences des fo rê ts , il fau t 
rap pe le r les pos itions extrêm es de 
Pressler, ce sy lv icu lteu r ra tionne l du 
d ix -ne uv iè m e  siècle, po u r qu i la fo rê t 
ava it pu rem en t et s im p lem e n t po u r fo n c 
tion  de p ro d u ire  du bois, ac tiv ité  pouvant 
ê tre  ap p réhendée  et op tim isée  par des 
m éthodes m athém atiques, et de  M öller, 
à qu i l’on d o it la no tion de « D auerwald » 
(fo rê t pe rm anente ), et p o u r qu i la fo rê t 
é ta it un vé rita b le  organ ism e. Le Code 
fo res tie r au trich ien  de 1975 dé fin it la 
fo rê t par le b ia is  des fon c tions  fo res tiè res  
(art. 1 ) : la fo rê t est une surface  occupée 
par l’une ou l'au tre  des espèces li
gneuses m entionnées dans l’annexe du 
Code, et qu i re m p lit au m o ins l’une des 
« fon c tions  sylvestres » que  sont la fo n c 
tion  u tilita ire , la fonc tion  de p ro tec tion , la 
fon c tion  de sa lub rité  et la fon c tion  ré 
créa tive  (la fon c tion  de sa lub rité  recou
v re  les in fluences q u ’exe rce  la fo rê t sur 
l'env ironnem en t, en p a rticu lie r sur le c li
m at et l’éq u ilib re  hyd ro log ique , sur la 
q u a lité  et le renouve llem en t de  l’a ir et de 
l’eau et su r la réduc tion  du b ru it). Il ne

fau t pas ou b lie r aussi la fon c tion  liée à la 
sauvegarde de la na ture  en tan t que 
re fuge végétal et an im al.

Le te rm e  « fo rê t » co rre spo nd  tou t 
d ’abo rd  à un con cep t ph ys ionom ique  : 
une fo rm a tio n  végéta le  com posée d ’a r
bres, c ’e s t-à -d ire  de  fo rm a tio ns  ligne u 
ses c o m p o rta n t un fû t d ’au -m o in s  c inq 
m ètres de haut env iron , et d isposées de 
m an iè re  à cou v rir une ce rta ine  p ro p o r
tion  de la su p e rfic ie  (environ un tie rs), et 
ce su r une ce rta ine  étendue, a fin q u ’un 
m ic ro c lim a t pu isse s 'in s tau re r — a b 
sence de vent, a tténua tion  des éca rts  de 
tem pé ra tu re , hyg rom é trie  im portan te . 
Une surface tro p  restre in te  sub ira it trop  
l'in flue nce  de fac teu rs  pé riphé riques . 
A insi, un bo is ou un a lignem ent d ’a rb res 
assuran t une p ro te c tion  con tre  le vent ne 
peuvent être, sur le plan éco log ique , 
qua lifiés  de forêt.

P eup lem en t d ’a rb res, c lim a t spéc ifique  
et sol qu i n ’est surpassé , pour sa richesse 
en hum us, que par les m ara is : voilà, si 
l’on a jou te  une é tendue et une densité  
m in im ales, les p rinc ip a les  ca ra c té ris 
tiques  de la fo rê t. Sans ou b lie r une flo re  
spéc ifique , adap tée  au m ic ro c lim a t fo 
restie r, et no tam m en t au m anque d ’en 
so le illem ent, et une faune  pa rticu liè re , y 
co m p ris  ce lle  qu i v it dans le sol

Un écosystème complexe

La fo rê t est l'écosystèm e le p lus co m 
p liqué  que nous conna iss ions. D’in no m 
brab les o rgan ism es de com p le x ité  très 
d ive rse  y son t rassem blés su r un espace 
é tro it, dans leque l ils v iven t en in te r
action. Les a rb res  ne son t que fa ib le m en t 
représentés, m ais ce sont eux qu i m a r
quen t le p lus l’écosystèm e. Les é lém ents 
do m inan ts  sont les p ro du c te u rs  p r i
m aires, les p lan tes au to trophes, qu i son t 
d isposés en p lus ieurs  couches. Il peut y 
avo ir p lus ieu rs  s tra tes d ’a rb res, don t la 
p lus haute dans no tre  re liqu a t de fo rê t 
p rim itive , peut s ’é lever à p lus de c in 
quan te  m ètres; une ou deux strates 
d ’a rbustes; une s tra te  d ’herbe, qu i est 
souven t e lle -m êm e subd iv isée , et une 
s tra te  de m ousse. Ces stra tes  co n s ti
tuent po u r chaque type de fo rê t des 
s truc tu re s  ca rac té ris tiques . Il y règne tel 
ou te l m ic ro c lim a t se lon la s tra te  con s i
dérée. L ianes et ép iphy tes  constituen t, 
dans les fo rê ts  eu ropéennes d e fa ib le  im 
portance , des liens en tre  les stra tes. Ce 
qu i est m oins connu , c ’est la « fo rê t sou
te rra ine  », le m onde  des racines, avec 
ses systèm es qu i s ’en foncen t p lus ou 
m oins p ro fo n d é m e n t selon la na ture  du 
sol et selon l’espèce considérée .

La tab le  est r ich em en t ga rn ie  pour les 
o rgan ism es hé té ro trophes  — an im aux 
les p lus d ive rs  et végétaux sans ch lo ro 
phylle ; ceux q u ’on rem arque  le p lus sont 
les g rands  he rb ivo res, les ongu lés sau
vages; ce son t les p lus ins ign ifian ts  au

sein de l’écosystèm e, m êm e si leu r p ro 
lifé ra tion  peut en ge nd re r des d e s tru c 
tion s  cons idérab les. Sous l’action  des 
agents de dé com pos ition , essen tie lle 
m en t les bacté ries  et les cham pignons, 
tous les déche ts  son t réd u its  à leur p lus 
s im p le  exp ress ion , à leurs é lém ents  in o r
gan iques — après que les vers, les 
a rth ro po de s , etc. les on t concassés et 
trans fo rm és. Tous ces pe tits  an im aux ont 
une im p o rtan ce  v ita le  pour la fo rê t; sans 
eux, e lle se ra it asphyxiée  par ses p ropres 
déchets. Dans beaucoup de sociétés 
végétales, et no tam m ent dans les fo rê ts  
au sol acide, les sym bioses, les re la tions 
réc ip roq ue s  qui s 'é tab lissen t en tre  d i
vers o rgan ism es et où chacune  des p a r
ties trouve  son com pte , jo u e n t un rô le 
im p o rta n t; songeons par exem ple  au 
m ycorh ize , ce cha m p igno n  qu i s ’associe  
à des rac ines d ’a rb res q u ’il con trib u e  à 
no u rrir. C a rnassiers et parasites v ien 
nent com b le r d 'au tres  n iches éco lo 
g iques. Q uant à l’hom m e, avec ses 
vastes po ss ib ilité s  d ’in flue nce r co n 
sc iem m ent, vo ire  de d é tru ire  l’écosys
tèm e, il se trouve  à la fo is  à l'in té rie u r et à 
l’e x té rieu r de ce systèm e au torégu lé .

Form ica lugubris  (Photo D. Cherix)

Les écosystèm es sylvestres sont c a ra c 
té risés par une grande  accum u la tion  de 
la b iom asse : dans les fo rê ts  a llem andes 
soum ises à l’exp lo ita tion  économ ique , il 
y a que lque  500 tonnes à l’hecta re  de 
substances sèches com posées de m asse 
organ ique , tan t v ivante  que m orte. Dans 
les fo rê ts  p rim a ire s  ce phénom ène  est 
enco re  ne ttem ent p lus m arqué . Les 
investissem ents réa lisés dans les fûts 
énorm es des a rb res géants de la fo rê t 
p rim a ire  con trib u e n t à la s tab ilité  du 
systèm e, qu i est beaucoup plus ap te  à 
rés is te r aux tem pê tes que  ne l’est la  fo rê t 
exp lo itée  économ iquem en t, laque lle , par 
com para ison , est un assem blage  de 
p iquets.

Les écosystèm es sylvestres fon c tionn en t 
depu is  des m illéna ires quas im en t en 
au ta rc ie ; les seuls ap po rts  de l’ex té rieu r 
son t ceux de l’énerg ie  so la ire  et de  l’eau, 
au cyc le  desque ls  la fo rê t est po u r une 
large pa rt associée. Rien ne se pe rd . Les 
déche ts végétaux sont trans fo rm é s  par 
les o rgan ism es du sol en un fu m ie r p ré 
cieux, et en m êm e te m p s  ils assu ren t le 
m a in tien  de la qua lité  du sol.

S

Les fourm is des bois 
sont des auxilia ires  
précieux du forestie r :
- m aintien de ia santé 

de nos forêts;
- am élioration de la qualité  

du sol;
- dispersion d ’espèces 

végétales p a r la récolte  
des gra ines;

- augm entation de
la quantité de m iellat 
de forêt.
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L ’on se p la ît à vo ir dans la fo rê t un 
sym bo le  de  c ro issan ce  pe rpé tue lle . M ais 
ce tte  c ro issan ce  n ’est pas le fa it du sys
tèm e tou t en tie r; ce ne sont que certa ines 
pa rties  du systèm e qu i c ro issen t aux 
dépens d 'au tres  parties. L ’on vo it par 
exem ple  de jeunes a rb res s ’ins inue r 
dans un espace  v ide  qu i s ’est fo rm é  à la 
su ite  du dé pé rissem e n t d ’a rb res anciens 
sous l’ac tion  du vent ou du po ids de la 
ne ige; et l’on vo it com m e n t un certa in  
no m bre  de  spéc im ens é tou ffen t de  leur 
végéta tion  des a rb res m o ins  v igou reux . 
A long te rm e, c ro issan ce  et d é pé risse 
m en t s 'é q u ilib re n t à peu près dans la 
fo rê t p rim a ire . Si nos fo rê ts  soum ises à 
l’exp lo ita tion  économ ique  sont co n ti
nue llem ent en tra in  de c ro ître , c ’est un i
quem ent pa rce  q u ’e lles fon t sans a rrê t 
l’ob je t de  coupes som bres e t q u ’elles 
n ’a tte ignen t pas le stade de la m aturité .

La fo rê t ne conna ît pas non plus de p ro 
b lèm es d ’énerg ie , sau f au vo is ina ge  des 
zones de fro id . Seule une in fim e  pa rtie  
(environ 2 %) de l'énerg ie  reçue sous 
fo rm e  de rayonnem en t so la ire  est u tilisée 
po u r l’é lab o ra tio n  de la substance o rg a 
n ique, po u r l’ass im ila tion . La p lus g ra nd e  
pa rtie  de l’éne rg ie  so la ire  utile  sert à 
l’évapo ra tion  de l'eau et au m a in tien  de la 
sève; à ce tte  fin , il y a p lu tô t tro p  d ’én e r
g ie  que pas assez, de so rte  q u ’il est 
nécessa ire  de rég u la rise r la transp ira tion  
en o b tu ra n t les fentes.

La fo rê t nous m on tre  que seu le une p o li
t iqu e  axée su r l'é q u ilib re  avec les res
sources na tu re lles  et la vo lon té  de sauve
g a rd e r-a u ta n t que  poss ib le  les cycles 
na ture ls  peut, à la longue, ê tre  c o u 
ronnée de succès. N otre économ ie, qu i 
con tinu e  d ’ê tre  éd ifiée  sur la c ro issance, 
le gasp illage  des m atiè res p rem iè res  et 
de l’énerg ie , et la p ro du c tion  de déche ts, 
ne po u rra  év ite r à long term e, de  s ’ins
p ire r de  ce t exem ple .

Influence du climat
■ §

Lo rsqu ’on pa rle  de  la fo rê t en généra l, 
l'on évoque qu e lque  chose de très  
abstra it. Les fo rê ts  son t au m o ins aussi 
d iverses que les a rb res qui les c o m 
posent. Très, d ive rs ifié , égalem ent, est 
l'hab ita t des fo rê ts . En E urope , la pa rtie  
ex trêm e -o rie n ta le  du con tinen t est p ra ti- ; 
quem en t la seu le  où la fo rê t so it susce p 
tib le  de con na ître  une sécheresse due au ' 
c lim at. A illeu rs , quand sécheresse de la 
fo rê t il y a, e lle n 'est im pu tab le  qu 'à  la tro p  
fa ib le  cap ac ité  a q u ifè re  du sol, à sa fa ib le  
épa isseur et à sa fa ib le  pe rm éa b ilité .’ 1 
L 'hu m id ité  n ’est excessive q u ’à un e  , 
éche lle  re la tivem en t locale, à p ro x im ité  
des cou rs  d ’eau et des m arais. La c o n d i
tion  la p lus  p ro p ice  à la c ro issance  de la 
fo rê t est un c lim a t tem péré , m odérém en t 
hum ide. Si la pa rtie  cen tra le  du con tine n t 
eu ropéen est dem eurée  si riche  en 
forêts, en com p ara ison  avec l'E urope  
m érid iona le , nous le devons beaucoup

p lus à la présence d 'un  c lim a t de  ce type 
q u ’à une m e illeu re  qu a lité  du tra item e n t 
de la fo rê t. C h im iq ue m en t pa rlan t, la 
fo rê t pe u t c ro ître  su r tous les types de 
sols q u ’on trouve  en Europe, à l’exce p 
tion  des sols salés. La lim ite  na tu re lle  de 
la fo rê t appa ra ît le p lus ne ttem ent dans 
les rég ions a lp ines et les rég ions  po 
la ires, où  les fac teu rs  dé te rm in an ts  son t 
le m anque de cha le u r estiva le  et la b r iè 
ve té  de la pé rio de  de  cro issance  de la 
végétation.

A chaque tranch e  de ce t hab ita t d ive rs ifié  
est adap té  un type  de  fo rê t bien d é te r
m iné. Certes, chaque pe up lem e n t po s 
sède son in d iv idu a lité , façonnée par l'en 
v ironnem en t, ré vo lu tio n  h is to riq ue  et par 
la s itua tion  — due à ces fac teu rs  — sur le 
plan de la co n cu rre nce  et de  l’a fflux  de 
po p u la tio n ; néanm oins,"l’on consta te  ré 
g u liè rem e n t qu e  des lieux qu i p résen ten t 
en tré  eux des ca ra c té ris tiq ues  co m p a 
rab les a b rite n t des com b in a iso ns  d ’es- 
pècès com parab les . Ainsi," il est possib le  
d ’iso ler des socié tés sylvestres qu i pos
sèdent une pa nop lie  d ’essences ca ra c 
té ris tiques. une s truc tu re - spé c ifiq ue  et 
une dyn am ique  com parab le , po u r ex tra 
po le r les ca ra c té ris tiq ues  des écosys
tèm es dans leur ensem b le , p lus d iffic iles  
à, app ré hen de r. Une fo is  q u ’on a a p p ré 
hendé ces socié tés sylvestres e t q u ’on a, 
en que lque  sorte , exp lo ré  leurs c o n d i
tions env ironnem en ta les, l ’on peut, in 
ve rse m en t, in d u ire  de leur p résence  les 
ca ra c té ris tiq ues  de l'hab ita t.

C ’est en p re m ie r lieu le c lim a t rég iona l 
q u i est dé te rm in an t po u r l ’ex is tence des 
socié tés sy lvestres; le deux ièm e fac teu r 
est le sol, ou le soubassem en t rocheux 
qu i lui a donné naissance. L ’on connaît 
les g randes d iv is ions  de  la ca rte  e u ro 

péenne de la végéta tion  : les a rb res xé ro - 
ph iles  à feu ille s  pe rs is tan tes de la rég ion 
m éd ite rranéenne, les fo rê ts  de feu illu s  
de la zone tem pérée , les con ifè res des 
zones m ontagneuses et sep ten triona les, 
qu i sont p rinc ip a lem en t des rég ions 
fro id es  en h iver, au c lim a t p lu tô t c o n ti
nental. A ce la  s ’a joute, en m ontagne, une 
zone in te rm éd ia ire  occupée par une fo rê t 
m ixte.

Les écosystèm es sylvestres, com m e tou t 
ce qu i se trouve  dans la na ture, n 'on t rien 
d ’im m uab le . Les m od ifica tions  de l’env i
ronnem ent con du isen t à des tra n s fo r
m ations  qu i von t dans le sens d ’un nouvel 
é q u ilib re  avec ses nouve lles qua lités  
env ironnem en ta les ; c ’es t a insi q u ’une 
ba isse sens ib le  du  niveau de la nappe 
ph réa tique  tra n s fo rm e  un fo rê t hum ide  
en fo rê t sèche. Les essences ca ra c té ris 
tiques  de la fo rê t hum ide  d ispa ra issen t et 
son t rem p lacées par d ’au tres espèces. 
En ad m ettan t que les con d itio n s  ex té 
rie u res  de m eu ren t à peu p rès stab les, la 
fo rê t se trouve  néanm oins, dans la m e
su re  où elle a a tte in t le s tade fina l de  son 
déve lopp em e n t (com p a tib le  avec l’h a b i
tat), dans une s itua tion  d 'é q u ilib re  dyna 
m ique . En d ’au tres te rm es, l’on assiste 
à des osc illa tions  —' d 'a m p litu d e  va ria 
ble — de pa rt et d 'au tre  d ’une s itua tion  
d ’é q u ilib re  m oyen. L.'am pleur des flu c 
tua tions  est fonc tion  de la s tab ilité  du 
b io top e  et de  l’habita t. La d ivers ité , 
c ’e s t-à -d ire  la p lu ra lité  des fo rm es  de v ie  
et des espèces, est un fac teu r qu i dans 
l’ensem b le  favo rise  la s tab ilité , m ais qu i 
n 'en est pas une co n d itio n  préa lab le . 
Dans les hab ita ts  aux ca ra c té ris tiq ues  
extrêm es, où le no m bre  d ’espèces est 
re la tivem en t fa ib le  com m e par exem ple  
dans la fo rê t d ’ép icéas suba lp ine , il a rrive  
que  des fo rê ts  aux essences très  peu 
d ive rs ifiées  so ient, e lles aussi, tou t à fa it 
stab les.

La m an iè re  do n t les d iverses fo rê ts  réa
g issen t à l’e xp lo ita tion  éco no m iqu e  est 
tou t aussi va riab le  que leur s truc tu re . Par 
conséquent, l’on do it fa ire  preuve de 
d isce rn em en t lo rsqu 'o n  transp ose  les 
ense ignem en ts  de te lle  expé rience  fo 
res tiè re  à d 'au tres  écosystèm es sy l
vestres. T rès d iverse  éga lem en t est la 
capac ité  de rés is tance aux dom m ages 
causés à l'env ironnem en t. La fo rê t re m 
p lit ic i une nouve lle  fonc tion  im p o rtan te  
en ta n t q u ’in d ica teu r de (’env ironnem ent. 
Le dé pé rissem e n t des fo rê ts  sous l'in - 

. fluence  de la po llu tion  de l ’a ir est un p ro 
cessus si d ra m a tiq ue  q u ’il est perm is 
d ’esp é re r q u ’il p ro voq uera  en nous le 
choc sa lu ta ire  que tou tes les données 
sc ie n tifiq ues  non d irec tem e n t vé rifiab les  
po u r le com m un des m orte ls  n 'on t pas 
réussi à susc ite r; il est pe rm is  d 'esp ére r 
q u ’un rev irem en t se p ro du ira , que des 
m esures rigou reuses se ro n t prises en 
faveur de la p ro te c tion  de l ’e n v iro nne 
m ent, et que nous serons inc ités  à rep en 
ser l’ensem b le  de no tre  po litiq u e  éco 
nom ique . K.Z.

Des rôles multiples
H a n s  L e ib u n d g u t

Dans le paysage agra ire , l’h is to ire  
de  la fo rê t et l’évo lu tion  de ses 
fon c tions  re flè ten t f idè le m en t les 

m uta tions  économ iques, techn iques, so
c ia les et cu ltu re lles . A lo rs  que par le 
passé la te rre  éta it couve rte  de forêts, 
rego rgean t de bo is et d ’au tres richesses 
et que les e ffe ts de la d é g ra da tio n  de l’en 
v iro nn em en t par l’hom m e é ta ien t encore  
peu apparen ts , les débo isem ents , l’ex 
p lo ita tion  in tensive, la sy lv icu ltu re  in du s
trie lle , l’accro issem en t de la popu la tion , 
la tra n s fo rm a tio n  des paysages agra ires 
en paysages in du s trie ls  et la cro issance  
éco no m iqu e  en un tem ps re la tivem ent 
c o u rt augm entèren t très  rap idem en t 
l'im p o rta n ce  des p ro du c tions  et des 
répe rcuss ions  de la fo rê t. Certes, les 
d ive rs  stades de dé ve lopp em e n t peuvent 
enco re  se ren con tre r cô te  à cô te  : s im p le  
cue ille tte  ou ram assage des fru its  et des 
baies, sy lv icu ltu re  in tensive  ca lquée  sur 
l’ag ricu ltu re  avec con s titu tion  de s u r
faces de réco lte  et c réa tion  de pe u p le 
m ents fo res tie rs  hom ogènes par ense
m encem ent ou p lan ta tion , m ais aussi 
sy lv icu ltu re  e fficace respectan t l'en v iro n 
nem ent. M ais il est év iden t que, pour 
rép on d re  à l’évo lu tion  soc iocu ltu re lle , la 
fo rê t devra it re m p lir des fon c tions  nou
ve lles et com p lé m e n ta ires  qu i devra ien t 
p re nd re  une im p o rtan ce  cro issan te .

Une source d ’approvisionnement 
avec une fonction économique

Les fon c tions  d ’ap p ro v is io nn em en t de la 
fo rê t se ra p p o rte n t en p re m ie r lieu à sa 
p ro du c tion  essentie lle , le bo is : bo is de 
con s tru c tion , bo is de com b ustio n , bois 
d ’œ uvre  et bo is d 'in du s trie . Les besoins 
m ond iaux  en bo is augm en ten t con s tam 
m ent et en tra înen t enco re  a u jo u rd ’hui un 
aba ttage  in con s idé ré  des fo rê ts  dans les

pays en déve loppem ent. Si l'on veu t se 
rep rése n te r la consom m ation  annue lle  
de  bois, il fau t im a g in e r un tro n c  de 
50 cm  de  d iam è tre  do n t la lo ng ueu r c o r
re sp o n d ra it environ à 200 fo is  la c irc o n 
fé rence  de la terre . L ’ouve rtu re  d ’un 
n o m bre  su ffisan t de vo ies d ’accès, alliée 
à une e xp lo ita tion  jud ic ieuse , pe rm e ttra it 
a isém ent de p ro d u ire  ce tte  qu an tité  de 
bo is de m an iè re  constan te  et du rab le . A 
cet égard , il conv ien t de  sou lig ne r que  la 
p ro du c tion  et l’exp lo ita tion  du bo is  re 
qu iè ren t peu d ’énerg ie  et occas ionnent 
une p o llu tion  p resque  nulle.

Par com p a ra ison  avec l’ag ricu ltu re , et 
su rtou t avec l’industrie , les ga ins re tirés  
de la fo rê t pa ra issen t év ide m m e nt m o
destes, m ais pour de nom breuses  co m 
m unes de m ontagne ils rep résen ten t les 
revenus les p lus im p o rtan ts  et les plus 
fiab les. De plus, il ne fau t pas ou b lie r 
qu 'en te rm es  d 'éco no m ie  fo res tiè re , plus 
des tro is -q u a rts  des fra is  géné raux  c o r
resp on den t aux versem en ts  de sala ires 
qu i, très  souvent, con s tituen t po u r q u an 
tité  de pe tits  exp lo itan ts  et ag ricu lteu rs  
de m on tagne  le ga in com p lé m e n ta ire  
do n t ils ne sau ra ien t se passer. In d ire c 
tem ent, la fo rê t et son bois p ro cu re n t 
éga lem en t des revenus à d iverses ca té
go ries  d ’a rtisans et des em p lo is  à to u s  les 
trava ille u rs  des indus tries  de tra n s fo r
m ation  qu i en tire n t leur m atiè re  p re 
m ière.

D’au tres p ro du its  fo restie rs , com m e le 
caou tchouc , les co lo ran ts  et les tan ins, 
les écorces, le liège, les fru its , les baies, 
les cha m p igno ns  et le g ib ie r jo ue n t bien 
sûr en m ain ts end ro its  un rô le  im portan t, 
m ais seco nd a ire  par ra p p o rt au bo is. Par 
con tre , la fo rê t jo ue  un rô le  p rim o rd ia l 
p o u r l’a lim en ta tion  régu liè re  des sources 
en eau po tab le  et la p réserva tion  de la 
pu re té  des eaux souterra ines.



Tant pour ce rta ines  com m unes que pour 
les p ro p rié ta ire s  ruraux, la fo rê t cons titue  
un cap ita l d o n t la va leur se m esure  
essen tie llem en t à l’im p o rtan ce  du stock 
de bo is et qu i peut ê tre  augm enté  ou 
d im inué , sans g rand  inconvén ien t et 
dans ce rta ines  lim ites, par une élévation 
du niveau de re p ro d u c tio n  ou une e xp lo i
ta tion  p lus in tensive. La fia b ilité  des 
réserves de la fo rê t perm et, en qu e lque  
so rte  à la m an iè re  d ’une ca isse de c o m 
pensa tion  po rteuse  d ’in té rêts, de fa ire  
face à de lou rdes  dépenses (pa r exem ple  
po u r la co n s tru c tio n  d ’une m aison) et 
de com p en se r des dé fic its  et d ’au tres 
pertes.

Santé et loisirs

Enfin il fau t no ter que dans m aintes 
rég ions, le pa trim o in e  fo res tie r con trib u e  
à la p ro m o tio n  du tou rism e  et de la v illé 
g ia ture , ca r les fon c tions  de santé et de 
dé ten te  de la fo rê t son t de p lus en plus 
cons idérées  com m e des fac teu rs  de 
guérison  po u r d ive rs  types de troub le s  
fonctionne ls .

Ces in fluences béné fiques s ’e xp liq ue n t 
su rtou t par le fa it que l’inc idence  des 
fum ées et au tres  nu isances ca ra c té ris 
tiques  des ag g lom éra tion s  urba ines, des 
paysages in du s trie ls  et des voies de c ir 
cu la tion , est con s id é rab le m en t réd u ite  
en fo rê t. O u tre  la pu re té  de l’a ir qu 'on  y 
resp ire , ce son t su rtou t l'hu m id ité , la 
te m p é ra tu re  constante , le ca lm e, la 
lum iè re  apa isante , la d ive rs ité  des pay
sages, la lib e rté  de m ouvem ent et les 
jo ies  de la na tu re  qu i sont jugés b ien 
fa isants. En ra ison  de ces d iverses q u a 
lités, la p ro x im ité  d ’une fo rê t est très 
a p p ré c iab le  : c 'es t un lieu de dé tente  
p riv ilég ié , m êm e si l’on ne peut y res te r 
long tem ps.

Plus no tre  cad re  de v ie  se m od ifie ra  et se 
d é té rio re ra , p lus  nous ap pré c ie ro ns  les 
é lém ents du paysage qu i au ron t p ré 
servé une g ra nd e  au then tic ité . Les espa
ces verts, les te rra ins  de jeux  et de 
sports , les p isc ines couvertes, les ja rd in s  
bo tan iques  et les parcs zoo log iques  ne 
p o u rro n t ja m a is  rem p lace r to ta lem en t 
les b ien fa its  d ’une p rom enade en forêt. 
Tous ceux qu i n ’on t ni m aison ni ja rd in  
— et ils son t lég ion — on t tendance  à s ’a t
tache r beaucoup p lus que les au tres à 
« leu r fo rê t » : c ’est là q u ’ils peuvent c ir 
cu ler, s ’a rrê te r et ag ir à leu r gu ise. Si dès 
1912 une c lause  du C ode civ il su isse a 
reconnu à chacun le d ro it de pé né tre r en 
fo rê t et d ’y cue illir , dans les lim ites  d é fi
nies par l’usage local, baies, c h a m p i
gnons, p lan tes, fleu rs  et fru its  sauvages, 
c ’est p ro b a b le m e n t que dans ce pays, on 
a ressenti de bonne heure  le besoin d ’a f
f irm e r la fon c tio n  socia le  de la fo rê t et 
d ’en assurer la pérenn ité . C ette  c lause a 
sans aucun do u te  la rgem en t c o n trib u é  à 
l’a ttitud e  respectueuse  des Suisses e n 
vers leurs fo rê ts .

La forêt offre
une protection naturelle

Les fon c tions  spéc ifiques  de p ro tec tion  
con tre  les risques na ture ls  fo n t depu is 
long tem ps l’ob je t de  recherches très 
poussées, su rtou t dans certa ins  cantons 
m ontagneux. Elles dé m on tre n t que la fo 
rêt en trave ou du m oins fre ine  co n s id é 
rab lem en t l’éros ion des sols, d im inu e  les 
risques de g lissem ents  de te rra ins , rég u 
la rise l’écou lem en t des eaux, réd u it la 
v itesse du vent et o ffre  en son cen tre  une 
bonne p ro te c tion  c o n tre  les avalanches.

Parm i les m u ltip les  fon c tions  annexes de 
la forêt, on re lève ra  en p a rticu lie r son 
im p o rtan ce  en m atiè re  de conserva tion . 
Dans le paysage agra ire , en deho rs  des 
fo rê ts  « na tu re lles  », les seuls lieux de 
surv ie  po u r la faune  et la flo re  sauvage 
son t les m arécages, les rares rives 
lacustres et fluv ia les  et les te rres  en 
friche . C ’est pou rquo i, ou tre  l’am éna
gem ent de réserves na ture lles, seu le une 
sy lv icu ltu re  o rien tée  vers la préserva tion  
des com m unau tés  na tu re lles  p o u rra  en
trave r que lque  peu l’appauvrissem en t 
cons tan t du  m onde  an im a l et végétal.

Les che rche u rs  exp lo ite n t encore  beau
coup  tro p  peu les po ss ib ilité s  q u ’o ffren t 
les fo rê ts  tan t po u r les sc iences natu
re lles que po ur l’éco log ie . La fo rê t, en 
p a rticu lie r la fo rê t v ie rge  et la fo rê t de  
p ro du c tion  de type quasi na ture l, est un 
réseau d ’in te rfé rences, e x tra o rd in a ire 
m ent d ive rs ifié  et com p liq ué , de fac teu rs

éco log iques  inan im és et de com m u na u 
tés v ivantes, qui con s titue  un te rra in  
p riv ilé g ié  pour l’é tude de rap po rts  fo n c 
tionne ls  com plexes. Ces recherches 
s ’im posen t a u jo u rd ’hui d ’au tant p lus im 
pé rieusem en t que la na ture  sem ble  
p e rd re  la capac ité  de c o rr ig e r les désé
q u ilib re s  et que se p ro file  à l’horizon de la 
p lanète  la m enace de ca tas trophes  é co 
log iques. La longévité  des a rb res fo re s 
tie rs  pe rm et égalem ent, pa r l’é tude des 
anneaux annuels de tro n cs  abattus, 
d ’ana lyser les varia tions  de la rgeur de 
ceu x-c i au fil des s iècles et d ’en t ire r  des 
con c lus ions  quan t aux m od ifica tions  c li
m atiques et m étéo ro log iques.

Il est im p oss ib le  d ’en tre p re nd re  une éva
lua tion  g loba le  des m u ltip les  p ro d u c 
tions  et répercuss ions  d irec tes  et in d i
rectes de la fo rê t, ne se ra it-ce  que parce 
que la p lu p a rt d ’en tre  e lles ne peuvent se 
c h iffre r et qu 'en  ou tre  le u r im portance  
va rie  selon les époques et les lieux.

En tou t cas nul ne con tes te ra  que les 
fon c tions  de la fo rê t p re nn en t de jo u r en 
jo u r p lus d 'im p o rtan ce  et q u ’à la fonc tion  
d ’a p p ro v is io nn em en t de  la fo rê t s ’a jo u 
ten t m a in tenan t les m u ltip le s  p ro d u c 
tions  et répe rcuss ions  de la fo rê t po ly 
valente. A con d ition  de p ra tiqu e r une 
sy lv icu ltu re  respectueuse  de la nature, 
ces d iverses fon c tions  ne son t nu llem en t 
in com p a tib les . A l’o rig in e  exc lus ivem en t 
axée sur la p ro du c tion  ra tionne lle  de 
bois, la sy lv icu ltu re  re m p lit au jo u rd 'hu i 
de p lus  en p lus une fo n c tio n  cu ltu re lle .

H.L.

Forêt feuillue  
mélangée, 
pla ine du Rhin 
(Photo ONF - Ludmann)

(Photo G. Lacoumette)

Le p re m ie r à avo ir a ttiré  l’a tten tion  sur 
les effe ts béné fiques de la fo rê t a 
sans aucun dou te  été A lexandre  

M oreau de donnés, o ffic ie r sup é rieu r 
frança is  et fo n c tio n n a ire  au M in is tè re  du 
C om m erce  dans un ouvrage inhab itue l 
pour son tem ps, 1825, d ’a illeu rs  co u 
ronné d 'un  p rix  et sa lué de tou te  l’Eu
rope, où il sou lig na it l’ im p o rtan ce  de la 
fo rê t po u r le c lim at, les sols et les eaux et 
po u r « l’éta t socia l des peup les ». Q ue l
ques années p lus ta rd , W ilhe lm  H einrich 
Riehl (1857) rep ren a it ces idées et cé lé 
b ra it la fo rê t, lieu « de la libe rté  pe rson 
nelle où l’on peut a lle r et ven ir à sa 
gu ise  ».

En dé p it de  ces débu ts  p rom etteurs , 
l’am énagem ent sys tém atique  des fo rê ts 
dans l’op tiqu e  de la dé ten te  est resté 
lim ité  à que lques  exceptions, lieux de 
cu re  ou en d ro its  très  tou ris tiques . Au 
m ilieu de ce s ièc le  encore , on estim a it 
que les ex igences de la dé tente  en fo rê t 
pouva ien t ê tre  sa tis fa ites  sans dépenses 
notables, dans le s illage, en que lque  
sorte, de la p ro du c tion  de bois. Le chan
gem en t s ’est fa it de  m an iè re  assez sou 
da ine au dé bu t des années so ixante . Le 
budget lo is irs  s ’é ta it accru  du fa it de la 
réduc tion  du tem ps  de trava il, la m o to ri
sa tion  augm en ta it la m ob ilité , m ettan t à 
po rtée  des c itad ins , pour la p rom enade 
et le w eek-end, des fo rê ts  nu llem en t p ré 
parées à cet assaut et su rtou t la tra n s 
fo rm a tio n  des m odes d ’hab ita tion  et du 
m onde  du trava il, les con cen tra tions  
u rba ines et la m écan isa tion  p ro vo q u è 
ren t une m ontée en flèche  du besoin de 
com pensa tion  dans un cad re  naturel.

Com m ent les propriétaires 
privés et l’Administration 
des Eaux et Forêts 
ont-ils relevé ce défi?

On peut d ire  q u ’ils on t réagi de  m an iè re  
spon tanée  et positive. L’A dm in is tra tion  
des Eaux et Forêts su rtou t, m ais aussi les 
g randes fo rê ts  privées on t accep té  cette 
m ission, nouve lle  par son am p le u r tou t 
du m oins. C ette  ouve rtu re  dé lib é ré e  de 
la fo rê t aux p rom eneurs  dés ireux  de se 
dé tend re , qu i n ’est pas allée de soi dans 
tous les pays européens, et une o ffre  
dans l'ensem b le  généreuse  de pa rk ings, 
de sen tie rs  de p rom enade  et de ran 
donnée, de pra iries, d 'a ires  de repos et 
d ’abris, on t pe rm is  de d ispo se r en q u e l
ques années d ’une in fra s tru c tu re  d o n 
nant accès à p ra tiqu em en t tou tes les 
rég ions bo isées proches des villes. La 
phase su ivan te  a vu la m ise en place 
d ’a ires de jeux  pour les enfants, de  sen
tie rs  fo res tie rs  éduca tifs , de pa rcou rs  de 
santé, de  parcs à g ib ie r et au tres a ttra c 
tions. C ette  phase d ’am énagem ent de la 
fo rê t s ’est accom pagnée de recherches 
très  actives sur les aspects soc io log iques  
de la sy lv icu ltu re  : l’on s 'est e ffo rcé  de 
d isce rn e r les a tten tes de ce lu i qu i v ien t 
che rche r la dé ten te  dans la fo rê t, de 
savo ir que ls équ ipem en ts  sera ien t les 
p lus suscep tib les  de sa tis fa ire  ses vœ ux, 
com b ien  de te m p s  il passe dans la forêt, 
que lles  espèces d ’a rb res  il p ré fè re  et 
d 'un e  m an iè re  généra le  com m e n t do it 
ê tre  am énagée la fo rê t dans ce tte  o p 
tiqu e  de la détente. C 'est l’époque  où on t 
été conçus, d iscu tés  et ap p liqu és  tou te

une série  de m odèles d éva luation  de la 
cam pagne et de  la fo rê t du po in t de  vue 
de la détente.

Cette a ttitud e  positive des p ro p rié ta ire s  
et de l’ad m in is tra tion  des fo rê ts  d o m a 
nia les non seu lem ent im p liq u a it que  l’on 
so it d isposé  à fina nce r l'am énagem ent et 
l’en tre tien  de la fo rê t avec des fon ds  en 
très g ra nd e  pa rtie  m ais pas exc lus ive 
m ent pub lics , m ais supposa it éga lem ent 
que l’on renonce à des po ss ib ilité s  de 
rece ttes supp lém en ta ire s  en s ’abstenan t 
par exem p le  de p rend re , dans l’ in té rê t 
des p rom eneurs , des m esures de ra tio 
na lisa tion  et de m écan isa tion  en ce qui 
con ce rn e  le cho ix  des espèces, l’a b a t
tage ou les techn iques de cu ltu re . Il fau t y 
a jou te r les dom m ages dus aux incend ies 
de fo rê ts  d o n t la fréqu en ce  augm ente  
avec la dens ité  des v is iteu rs , les p e rtu r
ba tions po u r la chasse et, ind irec tem en t, 
les d é p ré da tio ns  et les pertes accrues 
par éco rçage , etc. dues au fa it que le 
g ib ie r, fuyan t les secteurs les p lus fré 
quentés, se concen tre  dans les parties 
p lus d iffic ile s  d 'accès.

Quel bilan peut-on 
dresser actuellement?

Si l’on veu t a u jo u rd ’hui avec un peu de 
recu l p o rte r un ju ge m en t sur ce tte  phase, 
il fau t b ien vo ir qu 'il n ’ex is ta it p ra tiq u e 
m ent pas de m odèles et d ’expériences 
an té rieures  en m atiè re  d ’am énagem ent 
des fo rê ts  et ne pas ou b lie r que ce p ro 
cessus a été in fluencé aussi par les idées 
et les souha its  des co llec tiv ité s  u rba ines
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qui, en am énageant les fo rê ts  proches, 
rechercha ien t, con sc ie m m e nt ou in co n 
sc iem m ent,"une com pensa tion  à la dé té 
rio ra tion  de  la qua lité  de la v ie  urba ine.

Sans m êm e pa rle r, iné légam m ent, du 
« m ob ilie r fo re s tie r », il fau d ra  bien a d 
m ettre  — c 'es t a insi d 'a ille u rs  que le 
vo ien t a u jo u rd ’hui beaucoup de resp on 
sab les — que  po u r m ettre  en va leur et 
am énager la fo rê t aux fins  de dé tente  on 
a, çà et là, vou lu  tro p  bien fa ire ; tou tes les 
a ires de je ux  n ’é ta ien t pas in d isp e n 
sables et l’on aura it pu ren on ce r à 
nom bre  d ’ins ta lla tions  pa rfo is  coû teuses 
sans que les en fan ts  y pe rden t quo i que 
ce so it; la santé pu b liqu e  n ’au ra it p ro 
bab lem en t pas sou ffe rt non p lus si l’on 
avait fa it l’éco no m ie  de la m oitié  des pa r
cou rs  d its  de santé en fo rê t, su rtou t dans 
les rég ions ru ra les ; on au ra it été p rivé  
d ’un ce rta in  n o m bre  d 'in au gu ra tion s  so 
lennelles, f ie rté  des m aires et conse ille rs  
m un ic ipaux , et des m illie rs  d ’ensem b les 
de jo g g in g  « e lle -e t-lu i » n ’au ra ien t pas 
été vendus ou se sera ient vendus beau
coup  p lus d iffic ilem e n t. Je veux d ire  par 
là que le do m a ine  des lo is irs  est devenu 
un fac teu r éco no m iqu e  im p ortan t, rég i 
par ses p ro p re s  lois, et que la m ode est 
de  plus en p lus dé te rm in an te  dans ce 
dom aine. C om m ent exp liq u e r a u tre 
m ent les vagues successives dans les 
spo rts  de  neige, ski de  piste, ski de fond, 
ju s q u ’à la d e rn iè re  nouveauté en vogue, 
la randonnée à sk i?  A ctiv ités  qu i tou tes, 
fa it ca ra c té ris tiq ue , nécessitent un é q u i
pem ent spéc ifique . Il n ’é ta it donc  pas 
poss ib le  d 'ig n o re r to ta lem en t les te n 
dances de la m ode sans se m e ttre  hors 
jeu en m a tiè re  de p o litiq ue  fo restiè re .

(Photo G. Lacoumette)

C ette brève analyse est pe u t-ê tre  trop  
c ritique . Il est ce rta in , tou te fo is , que dans 
les années 1960 et 1970 nous n ’avons 
pas su ffisam m ent p rê té  a tten tion  au 
po ten tie l na ture l de nos fo rê ts  et que 
nous nous som m es un peu tro p  attachés 
à la m ise en va leu r et à l’am énagem ent. 
J ’en tends par là deux choses :

1. Nous au rions dû, en d ivers  endro its , 
poser p lus c la irem e n t la question  de la 
cha rge  m axim a le  su p p o rta b le  par le sys
tèm e éco lo g iq ue  que  cons titue  la fo rê t et 
p rend re  consc ience  du fa it que certa ins 
b io topes  ne s u p p o rte n t aucune p e rtu r
ba tion ou s u p p o rte n t un iquem en t des 
p e rtu rba tion s  très  fa ib les  (p é rip h é ri
ques). Les m odè les d o n t il a été question

plus haut, on t pe rm is  d ’id en tifie r des 
paysages et des fo rê ts  riches de beautés 
et d ’effe ts béné fiques, m ais nous on t 
souven t caché (invo lon ta irem en t) que ce 
son t aussi les p lus im p o rtan ts  po u r la 
p ro te c tion  de la na ture ou les p lus fra 
g iles  sur le plan éco log ique , ceux qu i ne 
peuvent s u p p o rte r un a fflux  de v is iteurs  
sans que des é lém ents im p o rtan ts  — 
flo re , faune, qua lité  des eaux — du sys
tèm e ne so ien t perdus, dé tru its  ou am o in 
dris.

Car la « fon c tion  de dé ten te  » n ’est que 
l’une des fon c tions  que la fo rê t a à re m 
p lir  en m a tiè re  de b ien -ê tre . Cet aspect 
est devenu pa rticu liè re m e n t net dans les 
rég ions de m on tagne  où la con s tru c tion  
de routes, té léphériques , re m o n te -p e n 
tes, etc. tou jou rs  p lus nom breux , a d a n 
ge reusem en t rédu it loca lem en t l’e ffet 
p ro te c teu r de la forêt.

2. Nous au rions  pe u t-ê tre  dû çà et là 
a ttacher aux effe ts exe rcés par la fo rê t 
dans son ensem b le  et à sa d ive rs ité  plus 
d ’im p o rtan ce  q u ’aux équ ipem en ts  de lo i
s irs. Les résu lta ts les p lus récents des 
recherches su r la fo rê t com m e lieu de 
dé ten te  et les observa tions de p ra tic iens 
expérim entés , m on tren t qu 'u ne  g rande  
pa rtie  de ce que H e inrich  von Salisch 
exp osa it dès 1885 dans son esthétique 
de la fo rê t, reste enco re  va lab le. La fo rê t 
ag it par son a tm osphère , par la m u ltip li
c ité  des s tim u la tions  po u r l’œ il, l’odo ra t 
et l’ouïe, par la p résen ta tion  et la suc
cession fo rtu ite , vou lue ou m ieux encore  
habile , de  parties bo isées, d ’a rb res  iso 
lés, de trouées  et de c la iriè res . Nous 
n ’avons pe u t-ê tre  pas su ffisa m m e n t tenu 
com p te  du fa it que po u r jo u e r les enfants 
ne dem anden t souven t rien d ’au tre  
q u ’une p ra irie , un sol m eub le  et sab lo n 
neux ou un ru isseau sur lequel on peut 
c o n s tru ire  des barrages et que dans 
no tre  « env ironnem en t bâti », ce type de 
jeux  n ’est souven t p lus poss ib le  qu 'en 
fo rê t!

Quelles conséquences 
peut-on en tirer?

Il n 'est ce rta ine m en t ni poss ib le  ni néces
sa ire  de do nn er des rece ttes ou des 
règ les ap p licab le s  partout. De m êm e que 
les o b je c tifs  économ iques  et les m é
thodes de sy lv icu ltu re  do ive n t ê tre  d é te r
m inées dans chaque cas p a rticu lie r, de 
m êm e l’am énagem ent de la fo rê t en vue 
de la dé ten te  do it ê tre  envisagé en fo n c 
tion  du serv ice  a ttendu et de  la to p o 
g ra ph ie  généra le . Il est tou te fo is  lég itim e 
de t ire r  que lques conc lus ions  des expé
riences des de rn iè res  décennies.

— Le p rin c ip e  le p lus im p o rtan t es t que 
la fo rê t d o it res te r fe rm ée à la c ircu la tio n  
au tom ob ile . C ’est le seul m oyen de  p ré 
serve r po u r l'aven ir l’un des a tou ts  les 
p lus  p réc ieux  po u r la dé ten te  : le calm e.

— Des a ires  de s ta tionnem en t sont 
nécessa ires; e lles do ivent, ra tio n n e lle 
m ent, ê tre  adap tées à une dem ande 
m oyenne et non ê tre  prévues p o u r une 
po in te  annue lle . La s itua tion  de l’a ire  de 
s ta tionnem en t et p lus pa rticu liè re m e n t le 
tracé  du racco rde m en t au réseau rou tie r 
dé te rm in e n t souvent la cha rge  de  v is i
teu rs  que ce rta ins  secteurs  de la fo rê t 
au ron t à suppo rte r.

— L ’access ib ilité  des ensem bles fo re s 
tie rs  do it ê tre  fonc tion  de la capac ité  de 
rés is tance des b io topes fo restie rs . Nous 
d isposons a u jo u rd ’hui d ’in fo rm a tions  
plus nom breuses  et p lus  préc ises sur 
l’ex is tence  et la fra g ilité  de certa ins  b io 
topes et nous savons que  la cha rge  de 
v is iteu rs  d im in u e  rap id em en t dès que 
l’on s 'é lo igne  de l’a ire  de sta tionnem en t 
et que le deg ré  d ’am énagem ent des che
m ins a aussi un effet sé lectif. La créa tion  
de nouveaux sentiers et les m esures 
d ’am énagem ent do iven t donc ê tre  env i
sagées sous ce t angle égalem ent.

— Les sen tie rs  de randonnée, les aires 
de repos et les ab ris  fon t pa rtie  des é q u i
pem en ts  les p lus im p o rtan ts  p o u r la 
dé ten te  en fo rê t. Leur fléchage, leur 
im p lan ta tion  et leur agencem en t m é ri
ten t la p lus g ra nd e  a tten tion , ca r des 
am énagem ents  peuvent a jou te r au p la i
s ir du p ro m en eu r et pe rm e tten t de  p ro 
téger les po in ts  vu lnérab les.

— Les a ires de jeux po u r les en fants 
do iven t ê tre  conçues avec un soin (et un 
esp rit c ritiq ue ), to u t pa rticu lie rs . Il su ffit 
souven t po u r do nn er p ré tex te  à des jeux 
de m e ttre  à la d ispos ition  des en fants une 
surface  a p p ro p rié e  (p ra ir ie  avec ru is 
seau ou b o rd u re  de cou rs  d ’eau) bien 
am énagée ou d ’en o u v rir l'accès.

— Par p rinc ip e , tous les équ ipem en ts  de 
lo is irs  do iven t ê tre  réa lisés en bo is, non 
seu lem ent parce que le bo is  est un m até 
riau chaud et re la tivem ent peu coû teux, 
m ais aussi parce que sa dég rada tion  
na tu re lle  pe rm et de re tire r é légam m ent 
de  la c ircu la tio n  les ins ta lla tions les 
m oins réussies!

— A u -d e là  de tous les équ ipem en ts , il 
ne fau t pas ou b lie r que c ’est la fo rê t 
e lle -m ê m e  qu i a ttire  les v is iteu rs  en 
quê te  de détente. N otre souci de la fo rê t 
do it donc  com m e nce r par la sy lv icu ltu re  
et par l’am énagem ent de la lis iè re  des 
bois. Ce que l’on p o u rra it pe u t-ê tre  
e x p rim e r com m e suit : p lus la fo rê t est 
belle, variée , p le ine  de résonances ro 
m an tiques et ém otionne lles , m o ins les 
é q u ipem e n ts  son t nécessaires, et plus 
e lle est en m esure  d ’éve ille r l’in té rê t et de 
p ro cu re r jo ie  et dé tente. U.A.
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Les forêts vierges
P a a v o  W. J o k in e n

Dans le présen t artic le , par zones 
sauvages, on entend des zones 
fo res tiè res  qu i on t conservé  leur 

é ta t na ture l. La végéta tion  y est h a b itu e l
lem ent in tacte. Ceux qu i on t des m oyens 
d ’ex is tence na ture ls , par exem ple  en 
p ra tiq u a n t l'é levage des rennes, et les 
randonneurs  en nom bre  tou jou rs  g ra n 
d issant, son t les p rinc ip au x  usagers de 
ces fo rê ts  qu i son t restées te lles que la 
na ture  les a façonnées au cou rs  des 
siècles.

Le paysage

En g é og raph ie  bo tan ique, la S cand inav ie  
fa it pa rtie  de  la zone de con ifè res  sep ten 
tr ion a le  s ’é tendan t su r tou te  l’Eurasie, du 
P ac ifique à l’O céan A tlan tique , et le c li
m at et le sol va rien t cons idé rab lem en t. 
Cela étant, la pa rtie  o rien ta le  a des 
espèces d ’a rb res  to ta lem en t d iffé ren tes  
de la pa rtie  occ iden ta le . Dans les rég ions 
de la zone de con ifè res où se trouve  la 
F in lande, les p rinc ip a les  espèces d 'a r
bres son t le pin d ’Ecosse (P inus s ilves- 
tris) et le sap in  de N orvège (P icea abies). 
L’espèce cad uq ue  la p lus im p o rtan te  est 
le bouleau (Betu la).

Les espèces d ’a rb res  varien t éga lem ent 
b io lo g iqu em en t. Le bouleau est m an ifes
tem en t une espèce p ion n iè re  pu isq u 'e lle  
est la p re m iè re  à occu pe r tou te  zone 
dégagée. Par la suite, la zone se tra n s 
fo rm e  en pe up lem en t de pins ou de 
sapins. Le pin p ro spè re  sur les sols un 
peu secs ou les sols m inéraux secs, car

avec sa s truc tu re  de racines, il peut se 
p ro cu re r l’eau nécessa ire  dans les p ro 
fon deu rs  du sol. Le pin est éga lem ent en 
pa rtie  une espèce p ion n iè re  tand is  que le 
sap in pousse essen tie llem en t sur les sols 
hum ides; ayant un en rac inem en t s u p e r
fic ie l, il peut se p ro cu re r l’eau don t il a 
besoin. Le sap in to lè re  davan tage d ’o m 
bre  que le pin. A insi, pa rto u t où il y a une 
hum id ité  su ffisante , il s ’ins inue  dans un 
p e up lem en t de p ins et lui rep rend  son 
site. Dans les tou rb iè res , la p réém inence  
de te lle  ou te lle  espèce d 'a rb re s  dépend 
des fac teu rs  de qua lité , de  teneur m iné 
rale, d ’ac id ité  et d ’économ ie  aqua tique  
du sol.

Les incend ies de fo rê ts  on t em pêché le 
sap in de re co u v rir to ta lem en t les zones 
sauvages. A leur é ta t na ture l, les fo rê ts  
de F in lande on t b rû lé  au m oins une fo is  
pendan t les cen t ou deux cents de rn iè res  
années. Dans ces zones brû lées, les 
espèces p ionn iè res  réappara issen t en 
prem ier. Ce n ’est que dans les parties les 
p lus sep ten triona les  que les incend ies 
n ’on t guère  pu a ffec te r le déve loppem en t 
des forêts. Le s ite  est te llem en t hum ide  
que ce n ’est que pendan t les étés où les 
p ré c ip ita tion s  son t exce p tio nn e llem en t 
fa ib les  que  le sol peut deven ir sec au 
po in t de pe rm e ttre  au feu d 'éc la te r et de 
se p ropager.

De nos jo u rs , la lu tte  con tre  les feux de 
fo rê ts  à l’a ide  de po in ts  de con trô le  p e r
m anents (tours) et d ’une surve illance  
aérienne régu liè re  et con tinue, em pêche 
que de vastes incend ies  ne se déc la ren t.

Aussi, l'éco log ie  des fo rê ts  na ture lles 
n ’évo lue -t-e lle  que très  len tem ent selon 
les p rop res  con d itions  de la nature. Dans 
les fo rê ts  anciennes, les changem ents 
son t p rovoqués par la m o rt de  v ieux peu
p lem ents  qu i on t a rrê té  de c ro ître  et, en 
ou tre , par les dom m ages dus aux in 
sectes et aux cham pignons. Les te m 
pêtes éga lem en t peuvent ê tre  une cause 
de dom m ages, et tous ces fac teu rs  ré u 
nis favo rise ro n t la régénéra tion  des 
fo rê ts  nature lles. Bien que  la fo rm a tio n  
d ’une nouve lle  fo rê t so it lente, l’âge du 
bo is su r pied dans les zones à l’état sau
vage peut fo rtem e n t varier. La p ro po rtion  
des sem is et des jeunes peup lem en ts  est 
tou te fo is  fa ib le , la p lup a rt du bo is sur 
p ied étant près de son âge b io log ique  
m axim al : le pin a tte in t 300 à 500 ans et le 
sap in  de 100 à 400 ans.

Protection 
de la nature vierge

Lorsque  l'on pense à un pays tel que la 
F in lande don t l’é conom ie  dépend dans 
une large m esure de la sy lv icu ltu re  et des 
indus tries  fo restiè res, on peut se de m an
der à ju s te  t itre  s ’il est ra isonnab le  de 
conserve r aux fo rê ts  na tu re lles  leur ca 
rac tè re  sauvage. L ’u tilisa tion  systém a
tiq u e  de ces fo rê ts , à l’a ide de m éthodes 
sy lv ico les ap p rop riées , augm en te ra it 
v ra isem b lab lem e n t beaucoup la p ro d u c 
tion  de m atiè res p rem ières. Toute fo is , il 
fau t savo ir que les zones à l'é ta t sauvage 
p ro p re m e n t d ites son t s ituées en m a

je u re  pa rtie  en F in lande sep ten triona le , 
près de la lim ite  de végéta tion  a rb o 
rescente. Là, la régénéra tion  de la fo rê t 
est lente et l’a ccro issem en t annuel fa ib le  
(env iron  1 m 3 par hectare  par an). M êm e 
avec les m e illeu res m éthodes sylvicoles, 
on ne peut com penser les fac teu rs  fo n 
dam en taux du c lim a t et du sol. De plus, il 
conv ien t de m en tion ne r que les gra ines 
de p ins de ce tte  rég ion  n ’on t une bonne 
facu lté  de ge rm ina tion  q u ’une fo is  tous 
les d ix  ou qu inze ans. Une te lle  u tilisa tion  
fo re s tiè re  in tensive  p o u rra it avo ir pour 
résu lta t l’aba issem en t de la lim ite  de 
végéta tion  a rb o re scen te  et la déso la tion  
du sol.

Forêts protégées

A fin  d ’a rrê te r l’aba issem en t de la lim ite  
des a rb res, la F in lande a p ro m u lg ué  en 
1922 une loi sur la p ro tec tion  des forêts. 
Cette loi donne  au G ouvernem en t le 
d ro it d ’in te rd ire , dans la rég ion des fo rê ts 
pro tégées, sur p ro po s ition  de l’O ffice 
national de  la sy lv icu ltu re , la lib re  u tili
sation des fo rê ts  au trem en t q u ’à des fins 
m énagères. Pour les au tres sortes de 
coupes, il fau t un plan ap p ro uvé  et l’au to 
risa tion  des au torités . Dans les rég ions 
les p lus sensib les, le d ro it de p ré lever du 
bo is m énager peut éga lem en t ê tre  lim ité  
ou to ta lem en t in te rd it. La lim ite  g é og ra 
ph ique  de la zone des fo rê ts  pro tégées 
traverse  la F in lande, débu tan t au sud du 
68e degré  de la titu de  et s’é tendant, à 
l’excep tion  de pe tites fo rê ts  c o m m e r
cia les, sur la rég ion la p lus sep ten triona le  
du pays. La su p e rfic ie  to ta le  des fo rê ts 
pro tégées rep résen te  2,2 m illio ns  d ’hec
tares. La rég ion des fo rê ts  pro tégées 
peut d onc  ê tre  appe lée  à jus te  t itre  zone à 
l’état sauvage m êm e si e lle n ’est pas to ta 
lem ent « v ie rge  ».

Les excep tions  à ce tte  zone son t les p a r
ties é levées des fo rê ts  pro tégées, c ’est- 
à -d ire  ce lles s ituées à p lus de 300 m ètres 
au -dessus du niveau de la m er où l’ex
p lo ita tion  des fo rê ts  est in te rd ite  par 
l’O ffice na tiona l de  la sy lv icu ltu re . Elles 
rep résen ten t p lus d 'un  m illion  d ’hec
tares, so it p rès de la m o itié  de la s u p e r
fic ie  to ta le  des fo rê ts  pro tégées. En ce 
qui conce rne  le m atérie l sur pied et le 
paysage o rig ina l, on peut es tim e r q u ’il 
s ’ag it d ’une vé rita b le  na ture  v ie rge.

Gestion

La F in lande est un pays fo res tie r où la 
sy lv icu ltu re  est encouragée  à de nom 
b reux égards et où l’e xp lo ita tion  des fo 
rêts est donc in tensive. Aussi im p o rte -t- il 
que les rég ions où le paysage o rig ina l 
et tou t le b io tope  son t à leu r m ieux, so ien t 
tenues à l’éca rt des activ ités  c o m m e r
cia les. Un n o m bre  su ffisan t de  ces 
rég ions d o it ê tre  p ro tégé , ce qu i ne peut 
se fa ire  sans une lég is la tion  spécia le . En

F in lande on a heureusem ent encore  
que lques fo rê ts  nature lles, m êm e de 
véritab les  zones à l’éta t sauvage que l’on 
a pu tra n s fo rm e r en zones pro tégées. Il 
s ’ag it de réserves na tu re lles  (20 au to ta l) 
ou de parcs na tionaux (22). Les réserves 
na ture lles son t essen tie llem en t d e s ti
nées à la recherche  et à l'éduca tion , et il 
fau t un pe rm is  pour y accéde r ce qui 
assure  a insi au paysage son état vierge. 
Par a illeu rs  les parcs nationaux, en tan t 
que paysages na ture ls , c o n trib u e n t à 
accro ître  l’in té rê t po rté  à la na ture  et aux 
lo is irs  dans un cad re  de p le in  air. Ils ont 
été équ ipés  de réseaux de sen tie rs  et de 
lieux spéc iaux pour fa ire  des feux de 
cam p. La cue ille tte  du bo is é tant in te rd ite  
po u r que les con d itions  d ’éta t sauvage 
resten t aussi na ture lles que  possib le , les 
ga rd iens  du parc fo u rn isse n t du bois 
ram assé en deho rs  du parc.

Les zones à l’éta t sauvage on t été co m 
plétées par des zones de p ro te c tion  des 
tou rb iè res . Ces tou rb iè re s  fon t pa rtie  du 
paysage o rig in a l et leu r p ro te c tion  v ise 
essen tie llem en t à g a ra n tir l’ex istence 
d ’une végéta tion  de m ara is et d ’une 
faune  d 'o iseaux versatiles, riches en 
espèces, g râce  à la p ro te c tion  des hab i
tats. Ces zones de tou rb iè re s  pro tégées 
on t éga lem en t une base sta tuta ire .

Les zones pro tégées sta tu ta ires  ex is 
tan tes ou en voie de créa tion  en F in
lande s ’é tendent sur env iron  1,5 m illion  
d ’hectares. Ce ch iffre  eng lobe  environ
141.000 hectares de réserves na ture lles 
à p ro p re m e n t pa rle r et env iron  600.000 
hectares de parcs nationaux.

Il conv ien t d ’in d iq ue r que l’O ffice national 
de la sy lv icu ltu re  qu i ad m in is tre  les eaux 
et fo rê ts  de l’Etat (8,4 m illio ns  d hectares) 
et gère, p ro tège  et e xp lo ite  ses fo rê ts  
dans le but d ’augm enter la p ro du c tion  de 
bo is d ’œ uvre  et d assu re r des bonnes 
recettes économ iques, a, de son p ro p re  
chef, p ro tégé  de vastes zones ou des 
peup lem en ts  un iques rep rése n ta tifs  de 
la na ture  in tacte  o rig ina le  afin d 'en  fa ire  
des exem ples de véritab les  paysages de 
na ture  v ie rge. Tous les types d ’activ ités  
son t in te rd its  dans ces zones qui re p ré 
sen ten t une sup e rfic ie  to ta le  d 'env iron
15.000 hectares.

Garantir l’équilibre 
de la nature

Les zones à l’é ta t sauvage où l’on trouve  
des fo rê ts  qu i se son t fo rm ées na tu re l
lem en t au cou rs  des tem ps, son t un 
exem ple  de la façon do n t la na ture  peut 
se p ro té ge r et p ro té ge r son existence. 
Seul l’hom m e peut, p a rse s  in te rven tions, 
p ro voq ue r des ca tas trophes  p e rtu rba n t 
l’é q u ilib re  de la nature. L’exem ple  le plus 
a la rm an t en est l’ac tue lle  dévastation 
systém atique  des fo rê ts  trop ica les  hu
m ides. Dans la zone de con ifè res  s ep ten 
triona le , m êm e des coupes som bres 
peuvent ne pas a b ou tir à une déso la tion  
aussi é tendue en ra ison de la s tru c tu re  
des sols et du c lim at. La d ispa rition  des 
fo rê ts  v ie rges im p liq ue  su rtou t un v ide  
dans l’éventail des d iffé re n ts  types de 
fo rê ts  don t la régénéra tion  par la sy lv i
cu ltu re  n ’est pas possib le . Cela donne  la 
m êm e im p ress ion  que lo rsqu 'o n  re m 
place un éd ifice  d ’in té rê t cu ltu re l et h is to 
rique  par une con s tru c tion  aux lignes 
m odernes. La préserva tion  des fo rê ts  
na ture lles, m êm e si e lles do iven t seu le 
m ent se rv ir d ’exem ple  po u r les gé né ra 
tions fu tu res, peut ne pas ê tre  une 
dem ande  in jus tifiée . D onnons à la na ture 
v ie rge  une chance de vivre. P.W.J.

Forêt vierge  - les arbres les p lus vieux 
ont p lus de 500 ans 
(Photos R. Kalliola)



Pluies acides

F o lk e  A n d e rs s o n

Depu is v ing t ans, les e ffe ts de la 
po llu tion  a tm osphé rique  sur les 
fo rê ts  d ’Europe et des autres 

rég ions du g lobe  son t un su je t de p ré o c 
cupa tion  cro issan te . Le p rob lèm e a été 
ab o rd é  po u r la p re m iè re  fo is  à la C on fé 
rence des Nations Unies sur l'e n v iro n 
nem ent à S tockh o lm  en 1972, lo rs de la 
p résen ta tion  d 'un e  é tude de cas su r la 
po llu tion  a tm osp hé riqu e  tra n s fro n tiè re  
et les effe ts du sou fre  sur l’a tm osphè re  et 
su r les p ré c ip ita tion s . Cette é tude po rta it 
essen tie llem en t su r la s itua tion  en S uède 
— où la po llu tion  en tra îne une agg rava 
tion  des phénom ènes de co rro s ion , des 
répe rcuss ions  sur la santé de la p o p u la 
tion  et une p rog ress ion  de l’a c id ifica tion  
des lacs — et su r les effets poss ib les  du 
sou fre  sur les so ls et la cro issance  des 
forêts.

Au cou rs  des c inq  de rn iè res années, de 
nouveaux rap po rts  a la rm an ts  on t été 
pub liés  en Europe cen tra le , où des fo rê ts  
sont m oribondes.

En ju in  1982, le G ouvernem en t suédo is  a 
o rgan isé  une con fé rence  m in is té rie lle  
consacrée à « l’a c id ifica tion  de l’en v iro n 
nem ent », d o n t le but é ta it de com m é 
m ore r la con fé rence  de 1972 et d ’en cou
rager la co llab o ra tion  in te rna tiona le  et la 
ra tifica tion  de la conven tion  de G enève 
de 1979 sur la po llu tion  a tm osp hé riqu e  
tra n s fro n tiè re  à longue d istance. Un ra p 
po rt sur I’ « ac id ifica tion  a u jo u rd ’hui et 
dem ain  » a été pu b lié  à l’occasion de la 
con fé rence  de S tockho lm  de 1982. Il 
expose les p rob lèm es sc ien tifiques  et 
po litiques  sou levés par les p lu ies acides 
et dé c rit leurs effets présen ts et fu turs, 
no tam m en t en Suède. Le de rn ie r cha 
p itre  a tra it aux m esures qui pe rm e t
tra ie n t d ’a rrê te r l’ac id ifica tion .

La con fé rence  m in is té rie lle  a été p ré 
cédée de deux réun ions d 'exp e rts  consa 
crées aux e ffe ts  éco log iques  des re to m 
bées ac ides et aux m oyens de s u p p rim e r 
les ém iss ions de sou fre  et d ’oxydes 
d ’azote. La de sc rip tion  c i-ap rès  des 
p lu ies ac ides et leurs e ffe ts sur les fo rê ts  
d ’Europe repose  en g rande  pa rtie  sur les 
conc lus ions  de ces deux réunions.

Les retombées acides - 
leurs effets sur les forêts

Pour c o m p re n d re  les e ffe ts  des plu ies 
ac ides sur les fo rê ts , il fau t conna ître  les 
d iffé ren tes  fo rm es  de po lluan ts  a tm o 
sphériques  et la m an iè re  do n t ils ag is
sent. Il ne su ffit pas de p re nd re  en co n 
s idé ra tion  les é lém ents ac ides con tenus 
dans les p lu ies; on d o it ten ir com p te  
aussi d ’au tres é lém ents qu i son t à l’o r i
g ine  de la présence de certa ins  co m p o 
sants acides ou ac id ifia n ts  dans les éco 
systèm es.

L’ac id ifica tion  se dé fin it ici com m e une 
m u ltip lica tio n  des ions d ’hyd rogène (m e
surée en aba issem ent du pH ou en au g 
m en ta tion  de l'ac id ité ). Le processus 
dé bu te  dès que la végé ta tion  com m ence 
à co lon ise r les sols nus. On peut d ire  que 
l’accro issem en t de l’a c id ifica tion  d 'o r i
g ine  hum aine  qu i ca ra c té rise  la s itua tion  
actue lle  rem on te  à l’époque  où des m a
tiè res  o rgan iques  con tenan t du sou fre  
on t com m encé  à ê tre  u tilisées plus rég u 
liè rem en t com m e com bustib les . L’évo lu 
tion  a fa it un bond à la su ite  du d é m a r
rage de l'in du s tria lisa tion  du d ix -h u i
t ièm e  siècle. Elle s 'est con s id é rab le m en t 
accé lé rée après les années c inquante , 
c ’es t-à -d ire  depu is  le dé ve lopp em e nt de 
l’u tilisa tion  d ’hyd roca rbu re s  con tenan t 
du sou fre  en p lus ou m oins g ra nd e  qu an 
tité. On ca lcu le  a u jo u rd ’hui q u ’à l’échelle  
eu ropéenne, le sou fre  se déposan t à la 
su rface  du sol et de l’eau p rov ien t pour 
50 % d 'in d u s trie s  con som m a trices  d ’hy
d ro ca rb u res , pour 40 % d ’indus tries  c on 
som m atrices  de cha rbon  et pour 10 % 
d ’au tres industries.

La com b ustio n  de m atiè res o rgan iques 
con tenan t du sou fre  en tra îne la p ro d u c 
tion  de b ioxyde  de sou fre  gazeux qu i se 
tra n s fo rm e  dans l’a tm osphè re  en ac ide 
su lfu riq u e  et se d issou t dans l’eau de 
p lu ie  pour fo rm e r des ions d ’hyd rogène 
(H +) et de su lfa te  (S O |“ ). Elle en tra îne 
éga lem en t la fo rm a tio n  d ’oxydes d ’azote, 
qu i se tra n s fo rm e n t en acide n itr iqu e  et 
se d isso lven t dans l'eau de p lu ie  pour fo r
m er des ions d 'hyd rog èn e  et de n itra te

Stop 
acid rain

Pour lu tte r contre l'ac id ifica tion  des lacs, on répand de la chaux (Photo G. Svensson)

(NO 3). A u jo u rd ’hui, le tie rs  env iron  de 
l’a c id ité  p résen te  dans les p ré c ip ita tion s  
p rov ien t de l’ac ide  n itrique . Les po lluan ts  
d issous fo rm e n t su r les fo rê ts  un dépô t 
hum ide. Les é lém ents  acides ou a c id i
fian ts  gazeux ou en pa rticu les  (pa rticu les  
de m étaux lo u rd s  no tam m ent) se d é po 
sent su r les fo rê ts  sous fo rm e  sèche. Les 
po lluan ts  secs son t géné ra lem en t tra n s 
po rtés su r des d is tances p lus courtes 
que les po lluan ts  hum ides.

Effets directs et indirects

C erta ins  gaz com m e le b ioxyde  de 
sou fre  on t des e ffe ts d irec ts  sur les o rg a 
nism es et sur les m atiè res. Les feu illes  
des végétaux les ab so rb en t et, à fo rte  
concen tra tion , ils p e rtu rb e n t ou in te r
rom p en t la photosynthèse.

L’ac id ifica tion  est géné ra lem en t con s i
dérée com m e un e ffe t ind irec t. L ’ac id ité  
p rovoque  des trans fo rm a tion s  c h im i
ques et b io lo g iqu es  dans le sol des 
forêts. Elle m od ifie  les ressources n u tri
tives et si e lle  a tte in t un degré  élevé, des 
é lém ents tox iq ue s  peuvent se trouve r 
libé rés et en tre r en c ircu la tio n . L ’a c id if i
ca tion  dépend de deux fac teu rs  : l’ im p o r
tance des dépô ts  hum ides et secs, et la 
sens ib ilité  na tu re lle  du sol et de l’eau à 
l’a c id ifica tion . D 'autres effe ts ap pa ra is 
sent encore  en présence d ’une c o n ju 
gaison pa rticu liè re m e n t dé favo rab le  de 
dépô ts  et de sols; on peut donc  les cons
ta te r aussi bien à p ro x im ité  im m éd ia te  
d ’une sou rce  d ’ém iss ion  qu 'à  des cen 
ta ines vo ire  des m illie rs  de k ilom ètres  de 
là.

On peut d ire  que les effe ts d irec ts  sont 
les effe ts observab les  sur les feu ille s  et 
les troncs, a lo rs  que les effe ts ind irec ts  
sont ceux qu i a ffec ten t l'env ironnem en t 
des rac ines et leu rs  ressources nu tritives 
et on t de ce fa it des répercuss ions  sur la 
cro issance  des fo rê ts . A u tre m e n t dit, 
l’é tude de l’a c id ifica tion  peut c o m p o rte r 
deux vo le ts  : l’é tude de la nu trition  des 
fo rê ts  et l’é tude des effe ts tox iques  da n 
gereux pour la f lo re  et la faune.

Quel est l’état actuel 
de la forêt européenne?

A près  ces rem arques généra les sur les 
po lluan ts  a tm osphé riques , les dépô ts 
q u ’ils fo rm e n t et leurs e ffe ts sur les 
fo rê ts , l'analyse po rte ra  sur deux exem 
ples :
—  l’Europe cen tra le , où les dépô ts  de 
sou fre  et d 'azo te  son t très  élevés, et
— le sud de la S cand inavie , où les 
dépô ts  de sou fre  et d ’azote son t m oins 
élevés, mais néanm oins cons idérab les.

Ces deux exem ples p e rm e ttro n t de 
m ieux c o m p re n d re  les e ffe ts  p résen ts et 
fu tu rs  des po lluan ts  a tm osp hé riqu es  sur 
nos forêts.

Situation en Europe centrale

En Europe cen tra le , le dé pô t a tte in t 30 à 
60 kg de sou fre  par hectare et par an et 
15 à 30 kg d ’azote par hectare  et par an 
ou davantage. Les dépô ts  secs re p ré 
sen tent une fo rte  p ro p o rtio n  de ce total. 
On recense à l’heure  actue lle  un m illion  
d ’hectares de forêts, no tam m en t des 
sap ins a rgen tés et des ép icéas, en passe 
de m ou rir. Des hêtra ies son t éga lem ent 
endom m agées.

Bien q u ’on n 'a it pas enco re  achevé de le 
dé m on tre r, il est év iden t que ces d o m 
m ages son t en g rande  pa rtie  dus aux 
e ffe ts d irec ts  du b ioxyde  de sou fre  et des 
oxydes d 'azo te  qu i, con jugués à la p ré 
sence d ’ozone, peuvent a ffec te r les fe u il
les et p e rtu rb e r le m écan ism e de la 
photosynthèse.

Les quan tités  de b ioxyde  de sou fre  ca 
pables de ra len tir la c ro issance  des 
a rb res son t p lus fa ib les  q u ’on ne l'ava it 
d 'a b o rd  supposé. A l’heure actuelle , on 
peut esco m p te r des ra len tissem en ts  de 
c ro issance  po u r des concen tra tions  
m oyennes annue lles de 25 à 50 m ic ro 
g ram m es de b ioxyde  de sou fre  par m 3, 
concen tra tions  qu i ex is ten t m a in tenant 
dans de vastes rég ions d ’Europe. Des

dégâts sem b le n t éga lem en t se p ro d u ire  
à des con cen tra tions  p lus  fa ib les  quand 
des oxydes de sou fre  et d ’azote coe x is 
ten t ou vo is inen t avec de l’ozone.

Les taux d ’oxyde  d ’azote dans l’a tm o 
sphère  son t en augm enta tion , ce qui 
favo rise  aussi la fo rm a tio n  d ’ozone, et 
posera  un p ro b lèm e qu i ira  en s ’ag g ra 
vant.

Des m od ifica tions  in te rv iennen t éga le 
m ent dans le sol par su ite  du dé pô t de 
substances acides, et no tam m en t d ’ions 
d 'hyd rogène , de  su lfa te et de n itra te , qui 
en tra înen t des échanges de ca tions  et le 
passage de ces ca tions dans les eaux 
sou te rra ines  et superfic ie lles . N o tam 
m en t là où les te rra ins  son t sab leux  et 
lim oneux, les fo rê ts  son t exposées à 
l’ac id ifica tion  du sol. L’ac id ifica tion  a 
p ro ba b le m en t gagné d ’im p o rtan te s  su
pe rfic ies . Dans certa ines rég ions, il se 
p ro d u ira  des trans fe rts  d ’a lum in ium  et 
de m étaux lourds qui en tra îne ro n t des 
e ffe ts tox iq ue s  sur les organ ism es.

Les hauteurs exposées au ven t du cen tre  
de l’A llem agne reço ivent éga lem en t de 
fo rtes  quan tités  d ’ac ide  déposé pa r le 
b ro u illa rd , ce qu i augm ente  les pertes 
par lix iv ia tion  d ’é lém ents ind ispensab les 
au tam po nn em e n t du sol com m e le ca l
c ium  et le m agnésium .

Il n ’ex is te  ju s q u ’ici aucune preuve con 
c luan te  que les p lu ies acides, par leurs 
e ffets ind irec ts , on t à e lles seules ra len ti 
la c ro issance  des forêts. C ette  absence 
de preuves résu lte  de l’ac tion  fe rtilisan te  
de l’azote déversé en g randes quan tités  
sur les fo rê ts  par les p lu ies po lluées.

La dé grada tion  éventue lle  du sol causée 
par les p ré c ip ita tion s  acides, peut être 
d iss im u lée  par l'e ffe t s tim u la teu r de 
c ro issance  des dépô ts  d'azote. En outre , 
les pertes en po tassium  et en m agné
s ium  par lix iv ia tion  au con tact d ’un 
sol où il ne cesse de se déposer des 
substances ac ides son t de plus en plus 
im portan tes. C ette s itua tion  a été con 
firm ée  po u r les sols fo res tie rs  pauvres 
d ’Europe centra le .



La forêt

Un milieu vivant en évolution continue, où la vie 
et la mort se côtoient sans cesse pour maintenir 
un équilibre fragile et complexe.



Moyens de lutter 
contre les pluies acides

On suppose  que  si des a rb res son t fo r te 
m en t a lim en tés en azote, le d é ve lopp e 
m ent de leurs rac ines est pe rtu rbé  et leur 
ap titude  à sécré te r des substances les 
p ro tégean t c o n tre  les a ttaques des in 
sectes et des ge rm es pa thogènes d im i
nue. En généra l, les fo rê ts  on t une sen
s ib ilité  accrue  dans les rég ions où les 
dépô ts  d ’azote son t im portan ts .

De m êm e, les brum es acides peuvent 
p ro voq ue r une a lté ra tion  des feu ille s  et 
l’a lum in ium  et les m étaux lo u rd s  libérés 
par su ite  de l’ac id ifica tion  du sol peuvent 
en tra îner une to x ic ité  néfaste po u r les 
racines et l’ap p a ritio n  de m ycorh izes.

Bien que des m od ifica tions  p ro fondes 
a ien t été observées dans les fo rê ts  d ’Eu
rope  cen tra le  et q u ’il existe  à ce la  des 
exp lica tions  possib les, des recherches 
plus ap p ro fo n d ie s  sont enco re  néces
sa ires po u r v é rifie r ce tte  nouve lle  hypo
thèse. Il est en tous cas abso lum en t 
év iden t que les dépô ts  de po lluan ts  
a tm osp hé riqu es  y com p ris  de m étaux 
lourds qu i se son t accum ulés depu is  des 
s iècles on t a tte in t un niveau néfaste pour 
les forêts.

La Scandinavie du sud

et par an. Les dépô ts  secs sont p lus 
fa ib les q u ’en Europe cen tra le  m ais p lus 
im portan ts  q u ’ils ne l’é ta ien t dans l’env i
ronnem ent p rim itif.

Les effets d irec ts  sem b len t ê tre  lim ités  
aux zones en tou ra n t les sources d 'é m is 
sion et les e ffe ts in d ire c ts  des dépô ts 
acides s 'obse rven t su rtou t dans un rayon 
d 'a m p litu d e  rég ionale.

La fo rê t ne p résen te  po ur le m om ent 
aucun s igne  de ba isse de p ro du c tion  ou 
de ra len tissem en t de cro issance. On 
consta te  au con tra ire  le phénom ène 
inverse, qu i peut s ’e xp liq u e r par l’aug
m enta tion  des dépô ts  d ’azote. C om m e 
en Europe cen tra le , il est p ro ba b le  que, 
su r les so ls riches, les re tom bées d ’azote 
ne s tim u le ron t pas la c ro issance  parce 
que d ’au tres é lém ents v ie nd ron t la fre i
ner et il fau t donc  s 'a tte nd re  à ce que 
les fo rê ts  so ien t p lus m enacées et 
vu lnérab les.

La d im inu tion  progress ive  des ions de 
su lfa te  et de n itra te  dans les dépô ts  con 
tinu e ra  à en tra îner la pe rte  d ’é lém ents 
com m e le ca lc ium , le m agnésium  et le 
po tassium . Les eaux sou te rra ines  et les 
eaux des lacs dans les rég ions ca ra c té 
risées par des dépô ts  im p o rtan ts  et des 
sols g ross ie rs  a cq ue rron t des teneurs  
im portan tes  en a lum in ium  et en m étaux 
lourds, à l'im age des m od ifica tions  qu i se 
p ro d u iro n t dans le sol.

Le seul m oyen ra isonnab le  de réd u ire  les 
dégâ ts causés par les dé pô ts  acides est 
de co m b a ttre  la po llu tion  à la source. Des 
m esures com m e le chau lage  des lacs et 
des te rres  ne sau ra ient ê tre  cons idérées 
com m e des so lu tions. Ce son t p lu tô t des 
rem èdes tem po ra ires , des rem èdes 
com m e l'asp irine .

La con fé rence  de S tockho lm  de 1982 a 
abou ti à la conc lus ion  qu 'u n  dépô t de 
sou fre  in fé rie u r à 0,5 g par m 2 et par an 
n ’en tra îna it sem b le -t- il aucun dégâ t im 
po rta n t sur les lacs à haute sensib ilité . 
C ette  quan tité  est tro is  à hu it fo is  in fé 
rieu re  aux dépô ts  ex is tan t ac tue llem en t 
en S cand inav ie  du sud. Tou te  réduction  
des dépô ts  de substances ac id ifian tes 
en tra îne ra  des am é lio ra tions  non seu le 
m ent dans les écosystèm es aqua tiques 
sensib les, m ais aussi dans le sol des 
fo rê ts .

La p lu p a rt des pays on t donné leur 
acco rd  de p rinc ip e  à l’idée con tenue 
dans la conven tion  de G enève de 1979 de 
réd u ire  les ém iss ions dans l’a tm osphère , 
m ais les réduc tions  ob tenues ju s q u ’ici 
son t encore  lo in d ’avo ir l’am p le u r sa tis 
fa isante. Il fau t d ’abord  d é fin ir avec p ré 
c is ion  les n iveaux accep tab les  d 'é m is 
s ion de sou fre  et d ’azote que  l’on p rend ra  
po u r ob jec tifs .

La conserva tion  de l’énerg ie , dans la 
m esure  où elle est éco no m iqu em e n t 
avantageuse, est capab le  de lim ite r co n 
s id é ra b le m en t la dem ande en énerg ie  et 
par conséquen t les ém iss ions. De plus, il 
ex is te  au jo u rd 'hu i des techn iques  pe r
m ettan t de s u p p rim e r les ém iss ions 
d 'oxyd e  de sou fre  et d ’oxyde  d 'azote. Des 
travaux en cou rs  von t p e rm e ttre  d ’am é
lio re r les techn iques  ex is tan tes et d ’en 
m e ttre  au po in t de nouve lles. Néan
m oins, com m e les techn iques  ne s ’am é
lio ren t que peu à peu, rien ne ju s tifie  que 
l’on re ta rde  l’u tilisa tion  de  ce lles don t 
on d ispose.

L’évo lu tion  en Europe cen tra le  des dé 
gâts dus à la po llu tion , y com p ris  par les 
p lu ies  acides, a c la irem e n t m on tré  la 
nécessité  de p re nd re  des m esures e ffi
caces pour am é lio re r la s itua tion  ac
tue lle , mais aussi la s itua tion  fu ture . Il y va 
de l’in té rê t de tous de conserve r une 
na ture  v ivante  et saine. F.A.

La S cand inav ie  du sud reço it 10 à 35 kg 
de sou fre  et 5 à 15 kg d ’azote par hectare

■DdtHoiT R

(Dessin F. Duthoit)

Danger! feu! R ic a rd o  V ê lez

Les incend ies de fo rê ts  cons tituen t la 
p lus im p o rtan te  cause de d e s tru c 
tion  du m ilieu  na ture l des pays du 

bassin m éd ite rranéen. L’Espagne, en 
ra ison de ses con d itio n s  éco log iques  et 
dé m ograph iques , rep résen te  le cas le 
p lus grave de ce tte  rég ion du m onde.

Les facteurs de base

C om m e facteu rs  de base du p rob lèm e, il 
fau t c ite r :
— le m anque de rés is tance au feu des 
espèces végéta les m éd ite rranéennes 
non seu lem ent dans les fo rm a tio ns  na tu
re lles, m ais aussi dans les rebo isem en ts  
des c inquan te  de rn iè res  années qu i cou 
v ren t p lus de 2,5 m illio ns  d ’hectares;
— la fo rte  con cen tra tion  de popu la tion , 
augm entée davan tage encore  en été par 
le phénom ène to u ris tiq u e ;
—  le peu d 'es tim e  de la popu la tion  ru 
ra le pour les bois, é tant donné leur fa ib le  
rendem en t éco no m iqu e  d irec t;
— la c ro issance  des dé lits  incend ia ires  
qu i va de pa ir avec l'augm en ta tion  m on
d ia le  de la v io lence ;
— la c lim a to lo g ie  adverse, avec des 
sécheresses de plus en p lus p ro longées 
et des étés ex trêm e m en t chauds.

Les conséquences son t d ’énorm es s u r
faces ravagées par le feu qu i, chaque 
année, de 1978 à 1981, on t a tte in t
100.000 hectares de bo is avec un nom 
b re  d ’incend ies qu i en 1981, a dépassé le 
ch iffre  de 10.000. Les dégâts se ch iffren t 
annue llem ent à p lus  de 6.000 m illions  de 
pesetas en p ro du its  p rim a ire s  (bois, 
liège, résines, fru its , pâ turages) et à près 
de 20.000 m illio ns  pour les consé
quences ind irec tes  : pe rte  de l’e ffe t p ro 
tec teu r de la végéta tion  sur le sol et de 
l'e ffe t régu la teu r des eaux, dé té rio ra tion  
de la qua lité  des zones fo res tiè res  rése r
vées aux lo is irs  pub lics , d ifficu lté s  des 
en treprises, car le bo is  de trans fo rm a tion  
devient p lus  rare. Sans ten ir com pte , en 
outre , de la pe rte  de vies hum aines (100 
depu is  1961).

Face à cette  s itua tion  de danger grave et 
pe rm anent, l’ ICONA (Ins titu t National 
pour la C onserva tion  de la Nature, o rg a 
nism e du M in is tè re  de l’A g ricu ltu re , de la 
Pêche et de l’A lim en ta tion ), su ivan t la Loi 
n° 81 /1968  sur les incend ies de fo rê ts , a 
m is en rou te  un p ro g ra m m e de dé fense 
con tre  les incend ies  de forêts, p ro 
g ram m e qu i a p ris  une enve rgu re  spé 
c ia le  ces de rn iè res  années.

L’exécution  de ce p ro g ra m m e s ’appu ie  
sur la s truc tu re  m êm e de l’Ins titu t qui 
s ’é tend sur to u t le te rr ito ire  g râce  à ses 
serv ices p rov inc iaux  et à sa gestion  des 
bo is pu b lics  avec le co rp s  des gardes 
fo restie rs , lui pe rm e ttan t a insi d ’ag ir sur 
tous les po in ts  de la su rface  fo restiè re . 
Une pa rtie  cependant des actions est 
réa lisée g râce  à une gestion  cen tra lisée, 
pour des ra isons d 'e ffica c ité  et po u r le 
ca rac tè re  généra l des effets.

B ien que la com pé tence  de l’Ins titu t soit 
du do m aine  des bo is pub lics , il a fa llu  d is 
poser aussi de  m oyens im p o rtan ts  de 
dé fense  pour in te rven ir sur les feux qui 
a ffec ten t les bo is privés; ceci pour ten ir 
com p te  éga lem ent du fa it que les effets 
des tru c teu rs  des incend ies  se ré p e r
cu ten t dé favo rab lem en t su r des res
sources d ’in té rê t généra l, tel que l'eau, le 
sol et l’ap p ro v is io nn em en t en bois, m a
tiè re  p re m iè re  don t l’Espagne est hau
tem en t dé fic ita ire .

Le programme de l’ICONA

Il com p ren d  les actions su ivan tes :

1 . Prévention
•  C am pagnes généra lisées d ’éduca tion  
et de p ro pa gan de  po u r crée r des h a b i
tudes de com p o rte m e n t chez les en fants 
et les adultes, a fin d 'év ite r les condu ites  
p ro voca trices  d ’incendies.

•  T ravaux de sy lv icu ltu re  préven tive  
po u r crée r des coupu res  dans la végé ta 
tion  fo restiè re , a fin de ren d re  d iff ic ile  le 
dé ve lopp em e n t de l’in cend ie  et sa p ro 
paga tion et de fa c ilite r l’accès et le pas
sage des m oyens d ’extinc tion .

•  E tudes et expériences pour am é lio re r 
la conna issance  du phénom ène des in 
cend ies et pe rfe c tion ne r les techn iques  
de défense.

2. Détection et alarm e

•  Réseau de surve illance  à des postes 
fixes et m ob iles  dans les bo is  (1.366 en 
1982), connectés par rad io  pour dé tec te r 
les incend ies dès q u ’ils com m encen t 
et m ob ilise r im m é d ia tem en t les m oyens 
d ’extinc tion .

*  Réseau m é téo ro log ique  pour le ca lcu l 
de l’ind ice  du risque  d ’ign ition  et de  p ro 
paga tion du feu, afin d ’a le rte r et de 
ré p a rtir les m oyens d 'ex tinc tion .

3. Extinction

•  Force spécia lisée en ex tin c tion  co m 
prenan t des équ ipes de personne l en
tra îné et m un i de m até rie l adéqua t (ou
tils, ex tinc teurs , m otopom pes, véh icu les 
de lu tte  con tre  les incendies). En 1982, on 
a d isposé  de 1.006 équipes. L’o b je c tif à 
a tte ind re  est d 'avo ir une équ ipe  pour
10.000 hectares de surface  bo isée, afin 
de réd u ire  à m oins de 30 m inu tes le 
tem ps  de la p rem iè re  in te rven tion  con tre  
le feu.

•  M oyens aériens spéc ia lem en t conçus 
po u r appuyer les fo rces  te rres tres  dans 
leur trava il d ’extinc tion . A ctue llem en t, on 
d ispose  de douze avions am ph ib ies  qui 
ag issent en co llab o ra tion  avec l’A rm ée 
de l’A ir. On u tilise  aussi, m oyennant co n 
tra t, d ix  avions d ’ap p ro v is io nn em en t à 
te rre  qu i décha rgen t de  l’eau m é langée à 
des re ta rd a teu rs  du feu.

4. Formation du personnel 
et couverture des risques

•  C ours et é labora tion  de m atérie l d ’en
tra înem en t pour p ré pa re r le personne l 
aux techn iques  de p réven tion  et d ’e x tin c 
tion  dans le but d ’am é lio re r leur ren de 
m ent et d ’accro ître  leur sécu rité  p e rson 
nelle  devan t le feu.

e C ouve rtu re  économ ique  des risques 
du personne l pendan t l’e x tinc tion  et 
cam pagnes de sécu rité  pour év ite r les 
accidents.

5. Coordination

Pour m u ltip lie r les e ffe ts  de ce p ro 
g ram m e, une p o litiq ue  de co llab o ra tion  
et de  coo rd ina tio n  avec de nom breux 
o rgan ism es pu b lics  a été instaurée.R .V .



Castor liber, un g rand consom m ateur de bo is ! (Photo W. Lapinski)

Le manteau vert 
de l’Europe :
les politiques forestières

J o a n n y  G u il la rd

Si on observe  no tre  g lob e  depu is  un 
sate llite , l’Europe tranch e  la rge 
m ent sur les au tres  con tinen ts . Pas 

de m assifs fo res tie rs  im m enses et con 
tinus, à pe ine p ique tés de cham ps ou de 
villages, pas d étendues u n ifo rm e s d ’he r
be, de g lace ou de désert, m ais au co n 
tra ire  des paysages cons tam m en t variés, 
auxque ls  les bo is et fo rê ts  se rvent de 
g ra nd e  tram e générale . P lus ou m oins 
dense  ici et e ffilo ché  là, dans la d ive rs ité  
de  s truc tu res  et de  cou leu rs  de ses la m 
beaux, le m anteau fo res tie r de  l’Europe 
assure  pa rtou t à nos paysages une ém i
nente qua lité  à laque lle  son t sensib les 
tous  les v is iteu rs  é trangers . C ette im b r i
ca tion  pe rm anente  dans les te rro irs  
eu ropéens, l’im p o rtan ce  du bo is et de 
ses dé rivés dans nos économ ies na tio 
nales et dans no tre  v ie  quo tid ienne , la 
p lace p ro fo nd e  que tien ne n t l’a rb re  et la 
fo rê t dans la psycho log ie  des hab itan ts  et 
des socié tés on t en gend ré  en Europe 
depu is  long tem ps des po litiq ue s  fo re s 
tiè res com plexes.

Une riche ressource naturelle

En op pos ition  à ce tte  vue très  g lobale , 
que lle  d ive rs ité  et que lle  richesse de d é 
ta ils  dans ce m anteau eu ropéen ! De l’a l
te rnance  ép icéa - pin sy lvestre  avec les 
taches plus c la ires  de bouleau en S can
d inav ie  ju s q u ’aux subera ies c la ires  du 
Portugal, en passant par les m asses 
som bres  des sap in iè res  et les fu ta ies  de 
chêne et de hêtre , résu lte  une g rande  
varié té  éco log ique . La longue m arche 
des socié tés a len tem ent tra n s fo rm é  ces 
écosystèm es et, su rtou t, leu r a s u p e r
posé des partages bien d iffé re n ts  en m a
tiè re  de p rop rié té . De g randes surfaces 
ap pa rtiennen t en S cand inav ie  à des 
g roupes industrie ls , tand is  que dans les 
rég ions fo rtem e n t m arquées par le Code 
c iv il napo léon ien , la p ro p rié té  privée a 
été fragm entée  au fil des successions. La 
rép a rtitio n  de la fo rê t en tre  l’Etat e t/o u  les 
prov inces, les co llec tiv ité s  loca les et les 
in d iv idu s  et fam illes  d iffè re  assez sens i
b lem ent se lon les pays. A lo rs  que dans 
tous  les Etats la sup e rfic ie  bo isée ne 
régresse plus, dans certa ins  d ’en tre  eux 
e lle s ’est m êm e assez fo rte m e n t accrue 
dans cette  deux ièm e m oitié  du siècle  : 
Espagne, G rande-B re tagne , France.

Dans les Etats européens, assez densé- 
m ent peup lés, avec des concen tra tions  
u rba ines im portan tes , tena illés  par une 
consom m ation  cro issan te  de bo is et p ro 
du its  du bois, les fo rê ts  jo u e n t tou jou rs  
un rô le  im p o rta n t et c la irem e n t reconnu. 
Elles son t soum ises pour la p lu p a rt à des 
con tra in tes  m u ltip les , et fo rtes , m ais p a r
fo is  con tra d ic to ires . Aussi, pour assurer 
la pé renn ité  et la va lo risa tion  éco no 
m ique  et soc ia le  de cette  g ra nd e  res
sou rce  na ture lle , on t été m ises en place 
des po litiques, souven t dé jà  anciennes et 
pa rfo is  un peu sc lé rosées, m ais tou jou rs  
très é laborées et com p lexes  par rap po rt 
à ce lles de beaucoup d ’au tres pays du 
m onde.

Bien entendu, résu lta t à la fo is  d ’a p 
proches et d ’expériences d iffé rentes, 
ga rdan t des traces  du passé et des 
g randes vagues po litiques , chacune 
d ’en tre  e lles est en plus nécessa irem ent 
adap tée aux s itua tions  éco log ique , é co 
nom ique  et socia le  du pays. Mais tou tes 
les po litiques  fo res tiè res  eu ropéennes 
son t assises su r qua tre  o b je c tifs  essen
tie ls  :

1) P rodu ire  le p lus poss ib le  de bois de 
qualité .
2) A ssu re r la p ro te c tion  des eaux, des 
sols et des c lim a ts  par les m oyens na tu
rels les p lus  s im p les.
3) O ffr ir aux socié tés, en p a rticu lie r 
u rbaines, les espaces de dé tente  et 
récréa tion , vo ire  de rêve, do n t e lles ont 
de p lus en p lus besoin.
4) M a in ten ir, en dé p it de la progress ive  
s im p lifica tion  im posée par l’o b je c tif de 
p ro du c tion , des écosystèm es aussi d i
vers ifiés  et aussi stab les que possib le .

Selon les états, selon la pa rt des indus
tr ie s  du bo is dans leur économ ie, et le 
po ids des co llec tiv ités  u rba ines, selon les 
a ttitudes psychosoc io log iques  en face 
de la fo rê t, et bien sûr en fonc tion  de la 
ressource  fo restiè re , l'accen t est p lu tô t 
m is sur un ou deux de ces ob jec tifs , mais 
les au tres ne sont ja m a is  oubliés.

Dans ces v ing t de rn iè res  années, les 
aspects de fréqu en ta tion  du pu b lic  et 
conserva tion  de la na ture  on t été de plus 
en p lus  pris  en con s id é ra tio n , sans que 
po u r ce la les ob je c tifs  de  p ro du c tion  et 
de p ro tec tion  g loba le  so ien t effacés, bien 
au con tra ire .

Un patrimoine à gérer

Si on sou ligne  pa rfo is  le c o n flit la tent 
en tre  le désir, pour le p ro p rié ta ire  privé, 
de sa tis fac tions à c o u rt te rm e  s inon de 
p ro fit, et la recherche  de la m ax im a lisa 
tion  à long te rm e  de l’in té rê t généra l, 
aucune p o litiq ue  dans les les 21 Etats 
n ’a che rché  à le résoud re  par des m e
sures aussi d ras tiques  que  la na tio 
na lisa tion  des forêts. Au con tra ire , à 
un degré  p lus ou m oins g rand , tous les 
éta ts a ident les p ro p rié ta ire s  à sauve
g a rde r leurs fo rê ts , à en am é lio re r la 
com pos ition , la gestion , la p roduc tion . 
Ceci s ’e ffec tue  par des m oyens très 
d ive rs  : a ides d irec tes  ou ind irectes, 
sou tien  de g roupem en ts , associa tions, 
coopéra tives, fac ilités  fisca les, v u lg a ri
sation, etc. En com pensa tion , il y a 
p rogress ive  res tric tio n  de la libe rté  du 
p ro p rié ta ire  d 'use r et abuse r de son

bien (rég lem en ta tion  sur les coupes 
abusives, les dé frichem ents , les re b o i
sem ents, con tra in tes  de gestion , etc.).

N éanm oins, a lo rs que dans tou s  les 
états, l'a g r icu ltu re  béné fic ie  de m oyens 
cons idé rab les  de sou tien  techn ique , m o
ral et fina nc ie r pour des po litiques  pa r
fo is  mal dé fin ies  et souven t fluc tuantes, 
les fo rê ts  son t lo in de recevo ir une aide 
fina nc iè re  de m êm e am p leur, en tous  cas 
ra rem en t en p ro p o rtio n  du te rr ito ire  na
tiona l q u ’e lles couvren t. C’est dans les 
pays où la pa rt des indus tries  du bo is et 
les exp o rta tio ns  en résu ltan t sont les plus 
im portan tes  que la fo rê t reço it le plus 
d ’a tten tion  des pouvo irs  publics.

L 'énorm e dé fic it en bo is de l’Europe sus
c ite  des échanges in te rnes im p o rtan ts  
m ais su rtou t un recours  cro issan t aux 
im p orta tio ns  en p rovenance d 'au tres  con 
tinents.

En m êm e tem ps, la ba isse récen te  des 
p rix  des bo is en te rm es rée ls et la hausse 
des coû ts de p ro du c tion  et de m o b ilisa 
tion , m a lg ré  une m écan isa tion  accélérée, 
renden t p lus d iffic ile  la s itua tion  écono
m ique  des p roducteurs .

Or, c ’est enco re  tro p  souven t le p ro du it 
bo is qu i sup po rte  la m a jeu re  pa rtie  des 
coû ts  de re p rod uc tion  et d 'en tre tien  du 
p a trim o in e  fo restie r, a lo rs  que les co lle c 
tiv ités  im p ose n t des cha rges sociéta les 
cro issan tes m ais ne p a rtic ip en t que  peu 
au m aintien des écosystèm es do n t elles 
p ro fite n t ju s q u ’à pa rfo is  les dégrader.

En généra l l’accent a été, en Europe, p lus 
m is sur les fo rê ts  résineuses que sur les 
feu illus . Les écosystèm es feu illu s  ont, 
sauf cas pa rticu lie rs , p lu tô t été nég ligés

Reboisement à Chypre  (Photo M inistry of A gricu ltu re  and Natural Resources, Cyprus)



ou m êm e pa rfo is  transfo rm és. Dans l’en 
sem ble , il y a eu presque partou t, s im p li
fica tion  éco log ique , vo ire  trans fo rm a tion  
p ro fo nd e  par recours  souven t à des 
espèces exo tiques, en allan t de  Pinus  
con fo rta  en S uède et en Ecosse, ju s 
q u ’aux euca lyp tus et à Pinus rad ia ta  
dans le Sud, sans ou b lie r l’invasion 
im p o rtan te  du doug las et de l’ép icéa de 
Sitka.

Du nord au sud...

Sous leur ap pa ren te  d ivers ité , les p o li
tiques  fo res tiè res  des états eu ropéens 
son t d ’u n e e xe m p la ire  con tinu ité  et d 'une  
assez rem a rqu ab le  hom ogéné ité . Dans 
certa ins  pays, e lles re lèvent du M in is tè re  
de l’A g ricu ltu re , dans d ’au tres d ’un o rg a 
n ism e p lus spécia lisé . P artout e lles sont 
app liquées  de façon assez correcte , en 
pa rtie  g râce  à l'appa re il rég lem en ta ire  
q u ’e lles on t susc ité  et aux s truc tu re s  
ad m in is tra tives  bien o rgan isées m ises 
en place, m ais aussi en pa rtie  g râce  au 
dévouem ent, vo ire  à l’am our, s inon à la 
passion, q u ’y ap po rte n t les pe rsonne ls  
fo res tie rs  de  tou s  grades.

S ubs is ten t p o u rta n t d ’im p o rtan ts  p ro 
b lèm es, et en pa rticu lie r tro is  g randes 
m enaces qu i pèsen t p lus ou m oins sur 
l’ensem b le  des fo rê ts  européennes.

Dans les zones m érid iona les, les in cen 
d ies pa rco u re n t enco re  chaque année, 
par su ite  de  causes m u ltip les, des m il
liers d ’hectares de fo rê ts  et de  fo rm a tio ns  
bu issonnantes, dé g radan t une cou ve r
tu re  végétale, enco re  p lus fra g ile  et p lus 
utile  en c lim a t m éd ite rranéen  q u ’a illeurs.

Les po llu tions  a tm osp hé riqu es  d ’o rig in e  
in du s trie lle  et u rb a ine  m enacent su rtou t 
les fo rê ts  de l’Europe du C entre  et du 
Nord, m ais les rem èdes co n tre  les effe ts 
des p lu ies ac ides ne peuvent se trouve r 
dans les seules po litiques  fo res tiè res  et 
ex igen t des actions sur des sou rces 
d ’ém iss ions à p lus ou m oins longue 
d istance.

Un peu pa rto u t en Europe, un insu ffisan t 
respect des é q u ilib re s  na ture ls , l’am our 
de la faune  sauvage et la passion des 
chasseurs en tra înen t des dégâ ts de 
g ib ie r de p lus en p lus im portan ts . L ’au g 
m enta tion  des coû ts  de p ro te c tion  des 
régénéra tions, l’am p leu r des p rob lèm es, 
les m enaces graves con tre  la pé renn ité  
des écosystèm es fo res tie rs  son t une 
p ré occu pa tio n  m ajeu re  dans de très  
nom breuses rég ions.

Un exemple mondial de gestion

Dans leur ensem b le , les fo rê ts  e u ro 
péennes cons tituen t un exem ple  m ond ia l 
excep tionne l de longue  gestion , assez 
bien équ ilib rée , de ressources na tu 
relles. Elles p rouven t que l’on peut o b te 
n ir à la fo is  une assez bonne pro tection  
des écosystèm es, des services en m a
tiè re  de détente , lo is irs , paysage de qu a 
lité  rem arquab le , une p ro du c tion  im p o r
tan te  de bois, etc. B ien sûr, ceci n ’a pas 
été ob tenu g ra tu item en t, sans e ffo rts , ni 
sans com p rom is  p lus ou m oins heureux 
ou sans sacrifice  p lus ou m oins consc ien t 
en tre  les d ivers ob jec tifs . Les po litiques  
et les a d m in is tra tion s  fo res tiè res  n ’ont 
pas recu lé devan t des trans fo rm a tion s  ici 
im portan tes  et très  v is ib les , là d iscrè tes 
et p rogress ives des fo rê ts . M ais la p ré 
serva tion  g loba le  de surfaces im p o r
tan tes con tre  la de s tru c tion  des fo rê ts  
po u r des usages de n a tu re  ag rico le , d ’ex
tens ion u rba ine  ou de voies de transport, 
une ou ve rtu re  to u jo u rs  p lus g rande  aux 
lo is irs , la con s titu tion  de réserves de 
nature, de  parcs, des p ro du c tions  de 
bo is très im portan tes  en quan tité  et en 
va leur, etc. sont aussi à po rte r à leur 
actif.

Dans une socié té  d 'ab on da nce  où la 
cro issance  éco no m iqu e  s ’accom pagna it 
d ’une expans ion de la consom m ation  de 
nature, l’Europe pouva it envisager de 
fa ire  passer au p re m ie r plan les fonc tions  
éco log iques et socia les des fo rê ts, grâce 
au trans fe rt de quan tités  cro issan tes de 
bo is et d ’énerg ie . C ette a ttitude  peu t-e lle  
ê tre  m a in tenue? La dem ande  tou jou rs  
sou tenue de p ro du its  du bo is et d ’éner
gie, les d ifficu lté s  économ iques , mais 
aussi une nécessa ire  so lida rité  in te rna 
tiona le  devan t la fa im  p lané ta ire  de  bois 
et l’a ttaque des g randes réserves fo re s 
tiè res m ond ia les, redonnen t un regain 
d in té rê t à la p ro d u c tio n  éco no m iqu e  de 
m atiè re  ligneuse  en Europe.

Tout n’est pas parfait

C om m e le fo res tie r et la sc ience fo re s 
tière , écarte lés en tre  l'éco log ie  et l’éco 
nom ie, l’une et l’au tre  à la fo is  o b je c tif et 
ou til çie gestion , les po litiq ue s  fo res tiè res  
eu ropéennes do ive n t ob lig a to irem e n t 
con c ilie r les p ré occu pa tio ns  c o n tra d ic 
to ires, s inon con flic tue lles , de nos soc ié 
tés déve loppées. Long tem ps cons idé ré  
com m e une sou rce  de p ro du its  et d 'é n e r
gie, com m e une réserve fonc iè re , le m a n -

I l faut éviter que nos forêts 
ne meurent...
(Photo G. Svensson)

teau vert de l’Europe, a u jo u rd 'h u i à peu 
près s tab ilisé  en surface, reste la tram e 
essentie lle  de nos paysages. On d iscu 
te ra  encore  long tem ps, en fon c tion  des 
con jo nc tu res  économ iques  et sociales, 
et tro p  souven t du c o u rt te rm e, de po in ts  
re la tivem ent m ineu rs  : la p ro p o rtio n  de 
feu illu s  ou de résineux, l’ouve rtu re  de 
rou tes pour l’exp lo ita tion  fo res tiè re  ou de 
sen tie rs pour les am oureux  de la nature, 
etc. L’in tens ifica tion  de la p ro du c tion  de 
bois, c ’e s t-à -d ire  le p lus  souven t l’a rtif i-  
c ia lisa tion  p lus ou m oins poussée dans 
une zone, a fo rcé m e n t po u r con tre pa rtie  
une pression m oins fo rte  dans une au tre  
zone et une im p o rtan ce  p lus g rande  d o n 
née là aux au tres ob jectifs .

Il reste enco re  bien des p rog rès  néces
saires. D’abord , il fau t essayer de ré 
s ou dre  les tro is  g rands p rob lèm es sub 
s is tan t ac tue llem en t : les incend ies, les 
p lu ies acides, les dégâts de g ib ie r. Un 
e ffo rt cons idé rab le  est souha itab le  dans 
la p lup a rt des pays po u r accé lé re r le pas
sage dans la p ra tiqu e  des résu lta ts de la 
recherche  en ple in  déve loppem en t, pour 
m ieux conna ître  la com p le x ité  de la 
na ture  et la p re nd re  m ieux en com p te  
dans la gestion  économ ique .

C ependant, les po litiques  fo res tiè res  eu 
ropéennes ne son t plus, et ne peuvent 
p lus  être, com m e elles l’on t été pendan t 
des siècles, conçues et app liquées  dans 
un sp len d id e  iso lem ent. Une po litiq ue  
fo res tiè re  ne peut ê tre  dé fin ie  sans ré fé 
rence cons tan te  à des po litiques  a g ri
cole, industrie lle , soc ia le  qu i en co n s ti
tue n t le fon dem e n t et les lim ites. Ces 
de rn iè res  son t fo rcé m e n t évo lu tives et 
souven t à assez cou rt te rm e, e lles sont 
pa rfo is  v ra im en t fo r t peu exp lic itées  dans 
nos pays eu ropéens; d ’où des tensions 
pe rm anentes avec la p o litiq u e  fo res tiè re  
do n t l’ho rizon est tou jou rs  à m oyen ou 
m êm e à long term e. On peut rep roch e r 
aux po litiques  fo res tiè res  eu ropéennes 
actue lles d ’ê tre  p lus le fa it de l’h is to ire  
que le résu lta t d ’une v is ion  c la ire  des 
fo rces  po litiques ; on peut les accuser de 
ne pas avo ir assez v ite  et assez p le in e 
m ent pris  en com p te  les exp ress ions des 
besoins soc ié taux non com m erc ia lisés.

Il se ra it vain de les c r it iq u e r pour leur 
con tinu ité  et leu r com p lex ité . M êm e si 
leur lente évo lu tion  a pe rm is  de p ro 
g ress ifs  a justem ents, e lles sont, qu 'on  le 
veu ille  ou non, nécessa irem ent c o n d i
tionnées par le souci du long te rm e  et un 
respect p ro fo nd  des dé lica ts  éq u ilib res  
naturels.

Elles ne peuvent ê tre  l’œ uvre  des seules 
a d m in is tra tion s  fo restiè res. Il est in d is 
pensab le  que nos soc ié tés de p lus  en 
p lus urban isées, que leurs express ions 
dé m ocra tique s  et leurs organes p o li
tiques, que l’ensem ble  des hom m es et 
fem m es de nos états européens, soient 
de p lus en p lus im p liq ué s  dans l’évo lu 
tion  de la po litiq ue  fo res tiè re  et c o n c e r
nés par son app lica tion .

Préserver c’est gérer

P rodu ire  du bois, a lim en te r des in du s 
tr ie s  et fo u rn ir  des em p lo is , et en m êm e 
tem ps  préserve r la nature, la d ive rs ité  de 
ses constituan ts  et la com p le x ité  de leurs 
re la tions, c ’est tou t le coeur des p o li
tiques  fo restiè res, po litiques  de con se r
vation, au vrai sens du te rm e, d ’un p a tri
m oine. C ’est le fon dem e n t m êm e de la 
gestion  des écosystèm es fo restie rs , ges
tion  co m p lè te  m ais o rien tée, nécessitant 
im ag ina tion  et p rudence . S 'ag issan t 
d ’une ressource  na tu re lle  de p re m iè re  
im portance , le m anteau vert de  notre 
E urope, c ’est un p ro b lèm e auque l sont 
con fro n tés  en pe rm anence  les fo restie rs , 
m ais en face duque l ils ne do ive n t pas 
res te r seuls, et ils ne le souha iten t pas. 
P rob lèm e aussi ancien et aussi du rab le  
que nos socié tés e lles-m êm es, la p o li
tique  fo res tiè re  do it tra d u ire  le change
m ent dans la con tinu ité  et sans cesse 
sauvegarde r l’avenir et l’essentie l.

Sous une d ive rs ité  apparen te , liée aux 
d iffé rences  éco log iques, économ iques 
et socia les des 21 pays, les po litiques  
fo res tiè res  eu ropéennes sont d ’une re
m arquab le  hom ogéné ité  et d ’une g rande  
cohérence . Elles con tras ten t assez fo r
tem en t avec les po litiques  de nom 
breuses au tres rég ions du m onde, ou 
l’absence m êm e de po litiq ue  exp rim ée  
qu i con d u it à un gasp illage  de ce tte  p ro 
d ig ieuse  ressources nature lle .

Il y a ce rtes enco re  beaucoup de p rogrès 
à ven ir dans l’é labo ra tion  et l’app lica tion  
de nos po litiq ue s  fo res tiè res  et beaucoup 
d ’e ffo rts  à fa ire . Elles on t réussi ju s 
q u ’a lo rs  à sauvegarde r et à e n rich ir le 
m anteau ve rt de l’Europe, à gé re r de 
façon assez exe m p la ire  (par ra p p o rt à 
bien d ’au tres  de s tru c tion s  et gasp illages 
de no tre  p a trim o in e  na ture l m ond ia l) une 
ressource de p rem iè re  im portance . Il 
faut, tous ensem ble, p re nd re  conscience 
de la va leu r éco no m iqu e  et socia le  de 
nos fo rê ts  pour, ensem ble , p rogresser.

J.G.



Autour des villes
B o s t ja n  A n k o

a rriè re  les m urs de nos c ités 
m édiévales, il y avait ra rem en t 
su ffisam m ent de place pour un 
adu lte  et, à p lus fo rte  ra ison, pour 

une fo rê t, et po u rtan t ces c ités é ta ien t la r
gem ent tr ib u ta ire s  des fo rê ts  en v iro n 
nantes pour leu r ex is tence m êm e. Cet 
état de dépendance  et l’état d ’e sp rit à 
l’égard de la fo rê t é ta ien t p ra tiqu em en t 
les m êm es que  dans un hum ble  v illage  : 
la seule d iffé re nce  tena it à l’éche lle  des 
besoins et aux répercuss ions  de ceux-c i 
sur la fo rê t. Au fu r et à m esure q u ’e lle se 
déve loppa it, qu 'e lle  gagna it en c o m 
plexité , la c ité  m éd iéva le  é tenda it ses 
lim ites et cessa it d 'ê tre  une en tité  re la ti
vem ent s im p le  et ferm ée. La fo rê t qu i 
l'en toura it, s ’am enu isa it au p ro fit d 'u t il i
sa tions du sol p lus ren tab les te lles  que 
l’ag ricu ltu re  ou la cons truc tion . Peu à peu 
elle é ta it chassée du cham p de v is ion  du 
c itad in , au sens litté ra l du te rm e  et aussi 
de son esp rit, dans un sens p lus im agé.

Les d im ens ions  et la com p le x ité  c ro is 
sante de nos v illes  deva ient donc  tra n s 
fo rm e r non seu lem ent le paysage nature l 
qu i les en toura it, m ais aussi l'ho rizon  
m enta l du c itoyen  dans lequel la fo rê t ne 
tena it p lus aucune place. Il a fa llu  que le 
sen tim en t de  fru s tra tio n  p rovoqué  par 
l’absence de fo rê t, sym bo le  d e to u t ce qui 
est na turel, dev ienne  in sup po rtab le  pour 
que nous soyons am enés à reconnaître  
que les v illes m odernes ont, e lles aussi, 
besoin de fo rê ts , non plus po u r leur 
a p p ro v is io nn em en t en bo is et pour la 
pâ ture  des an im aux, mais pour tou te  une 
gam m e d 'u tilisa tio n s  et de fon c tions  no u 
velles que nos aïeux au ra ient d iff ic i
lem ent pu im ag iner.

La v ille  m oderne  a besoin à nouveau 
d ’une forê t, m ais il n ’y a pas de p lace pour 
e lle d e rriè re  « les m urs de la c ité  ». S u b 
m ergés par une m er de béton, les 
cham ps, les prés, les pâ turages et les 
fo rê ts  on t cédé  la p lace aux v illes  ten ta 
cu la ires, m ais au nom  de quo i?  L 'hom m e 
m oderne  v it en v ille  et rêve de la fo rê t. 
Les rares vestiges qu i en subs is ten t dans 
nos v illes et dans leurs env irons  im m é
diats, p lus par un s im p le  hasard que par 
esp rit de prévoyance, sont tro p  p réc ieux 
pour que nous pu iss ions nous pe rm e ttre  
de la isser lib re  cou rs  à ce tte  tendance.

Mais il se pose en m êm e tem ps  une 
question  : conna issons-nous  su ffisa m 
m ent bien les fo rê ts  po u r ê tre  à m êm e de 
les p ro tége r et de les gé re r convenab le 
m ent?

Les fonctions
des forêts suburbaines

Les fo rê ts  en généra l, rem p lissen t tro is  
g roupes p rinc ip au x  de fon c tions  : p ro 
ductives, env ironnem en ta les  et soc io 
cu ltu re lles . Les d iffé rences  en tre  ces 
tro is  g roupes son t con s id é rab le s  tan t en 
ce qui con ce rn e  les lo is qu i les rég issent, 
la m an iè re  de les e x p rim e r et le nom bre  
de béné fic ia ires.

Le p rinc ip e  de l’e xp lo ita tion  fo res tiè re  à 
des fins m u ltip les  qu i est m a in tenant 
ap p liqu é  dans la p lu p a rt des pays, se 
fonde  sur la nécessité  de ten ir com p te  de 
tou tes les fon c tions  de la fo rê t dans la 
gestion de ce tte  ressource . Il est év ident 
q u ’on ne peut exp lo ite r s im u ltaném en t à 
leur m axim um  tou tes les fon c tions  po 
ten tie lles  d ’un m êm e hectare  de forêt. 
C erta ines d ’en tre  e lles son t m êm e in 
com p a tib les  — m ais il est im péra tif, lo rs 
q u ’on prend une in itia tive , de ne pas 
pe rd re  de vue l’ensem b le  des fonctions, 
de m an iè re  à conse rve r su ffisam m ent de 
soup lesse po ur que les unes et les autres 
pu issent rép on d re  à la dem ande, le m o
m ent venu. En effet, la dem ande varie  et il 
n ’y a pas de m e illeu r exem p le  à c ite r pour 
illu s tre r ce fa it que la fo rê t subu rba ine  
e lle-m êm e.

Les fo rê ts  sub u rb a in es  con tinuen t d ’ê tre  
produc tives , com m e elles l’é ta ien t au 
M oyen Age, m ais on tien t ra rem en t 
com p te  de cette  fon c tion  dans leur ges
tion  con tem pora ine . Nous som m es de 
p lus en p lus  consc ien ts  que leurs fo n c 
tions env ironnem en ta les  et en pa rticu lie r 
soc iocu ltu re lles , sont bien plus im p o r
tantes.

Bien que l’on souscrive  de p lus en p lus au 
p rinc ip e  de la sy lv icu ltu re  u rba ine  et que 
la p ra tiqu e  de ce lle -c i so it de  p lus en plus 
répandue, la dé fin ition  de la fo rê t sub 
u rba ine  sem b le  va rie r con s id é rab le m en t 
d ’un pays à l’au tre , selon les ca ra c té ris 
tiques  na ture lles, soc io -é cono m iq ues  et

cu ltu re lles  d ’une rég ion donnée. C’est 
po u rq uo i nous nous e ffo rce rons  de tra 
ce r une de scrip tion  géné ra le  de la fo rê t 
suburba ine , p lu tô t que d 'essayer d ’en 
donner une nouve lle  dé fin ition . Le fa it 
d 'ê tre  à p ro x im ité  d ’un cen tre  urba in 
con s titue  le tra it d is tin c tif d ’une te lle  
fo rê t. Par a illeurs, e lle dépend de la to p o 
g ra ph ie  et de l’évo lu tion  h is to riq ue  d ’un 
s ite  donné. L’ idéal sera it qu e lle so it s u ffi
sam m ent p roche  de l’ag g lom éra tion  u r
ba ine pour m od ifie r le m ilieu  nature l (par 
exem ple  le c lim at) tou t en o ffran t aux 
c itad ins  tou te  la gam m e des fonctions 
soc iocu ltu re lles . La d iffé re nce  la plus 
im p o rta n te  en tre  les fo rê ts  en généra l et 
les fo rê ts  subu rba ines  sem b le  po rte r sur 
l'o rd re  de p rio rité  des g ro up es  de fo n c 
tions  do n t il a été question  p lus haut. Le 
m o ins qu 'on  pu isse d ire  c 'es t que ce lu i-c i 
a é té com p lè te m en t m od ifié  : dans la 
fo rê t sub u rb a in e  ce son t les fonc tions  
soc iocu ltu re lles  qu i jo u e n t le rô le  le p lus 
im p o rtan t et à leur su ite  les fonc tions  
env ironnem enta les. Les fon c tions  p ro 
ductives v iennent en de rn ie r lieu, du 
m oins aux yeux du g rand  pub lic .

Un trait d ’union 
entre la ville et la nature

Les fo rê ts  suburba ines  con s tituen t non 
seu lem ent un sub s titu t de  fo rê t, mais 
aussi et su rtou t un tra it d ’un ion en tre  le 
paysage u rba in  con s tru it pa r l’hom m e et 
le paysage de la fo rê t na ture lle .

De que lle  m an iè re  la fo rê t sub u rb a in e  
a ssum e-t-e lle  ce rô le?  La p lup a rt des
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personnes s ’acco rde n t à penser q u ’une 
des fon c tions  les p lus im p o rtan te s  de la 
fo rê t sub u rb a in e  est son rô le  récréatif. 
Toute fo is , l’exp é rience  récréa tive  q u ’elle 
o ffre  d iffè re  con s id é rab le m en t, par sa 
s truc tu re  et sa qua lité , de ce lle  que l ’on 
peut fa ire  dans tou te  au tre  fo rê t où l’on 
recherche  géné ra lem en t la so litude  et le 
con tac t avec une na tu re  non dé figu rée  
par des sorties de tou te  une journée .

Les sorties  dans la fo rê t su b u rb a in e  sont 
géné ra lem en t de p lus cou rte  durée, m ais 
plus fréquentes. Elles con s tituen t une 
expérience  brève, m ais très  in tense de la 
fo rê t par le con tra s te  qu elles o ffre n t avec 
la ville. Ce que reche rchen t les gens, 
c ’est la con firm a tio n  de l’im age idéa lisée 
qu ’ils se fon t d ’une fo rê t. Que fau t-il 
en tend re  par là ou p lus exactem ent 
qu 'a tte nd en t les gens des fo rê ts  s u b 
urba ines?  Il sem b le  q u ’il y ait au tant de 
réponses à ce tte  ques tion  que de v is i
teurs. On d isce rn e  tou te fo is  ce rta ins  
tra its  com m uns à tou tes ces réponses : 
les gens veu lent pe rcevo ir la p ro fo nd eu r 
de la fo rê t, sa varié té  na ture lle , les cha n 
gem ents de sa ison ; ils veu lent a d m ire r 
les a rb res géants aux fo rm es  to rtueuses, 
ils recherchen t une a tm osphè re  qu i les 
dé lassera  des lignes s tric tes  de l’a rch i
tec tu re  urba ine , ils veu len t p re nd re  un 
bol d ’air, etc. Ils a ttachen t m oins d ’im 
po rtance  à l’é tendue m êm e de la forêt, 
sauf du po in t de vue de la concen tra tion  
de po pu la tion  qu i peut en résu lte r. Ils ne 
recherchen t tou te fo is  pas la so litud e  a b 
so lue et ils ne sem b le n t pas c ra in d re  les 
rum eurs  lo in ta ines de la v ille ; ce lles-c i, 
b ien au con tra ire , ne fo n t que  ren fo rce r la

(Photo G. Lacoumette)

sensation  q u ’ils ép rou ven t « d ’ê tre  a il
leurs ». Ils ne s 'a ttenden t pas à vo ir du 
gros g ib ie r et se con ten ten t d ’a d m ire r les 
o iseaux ou les écureu ils . Leurs asp ira 
tions  son t en généra l m odestes et re la ti
vem ent fac iles à sa tis fa ire . Le pub lic  
app réc ie , tou te fo is , des rou tes en bon 
état, la présence de bancs, de panneaux 
de s igna lisa tion , etc., et il sem b le  ten ir 
to u t p a rticu liè re m en t à une bonne v is ib i
lité ; les gens cro ien t, pa r exem ple , que 
des sous-bo is  tou ffus  ten den t à en cou
rager la dé lin qu an ce  — il veu len t se sen
t ir  en sécu rité !

L’éducation et 
la conservation de la nature

Parm i les fon c tions  soc iocu ltu re lles  de la 
fo rê t suburba ine , il y a lieu d ’en m en
tio n n e r enco re  deux dans le p résen t con 
texte  : l’éduca tion  et la conserva tion  de la 
na ture. La p lup a rt des aspects de la fo rê t 
sub u rb a in e  énum érés c i-dessus  m etten t 
l’accen t su r un é lém ent im p o rta n t q u ’il ne 
fau t pas sous-es tim e r : ils son t cen trés 
sur les re la tions en tre  le c itad in  et la forêt, 
et ce lles-c i m on tre n t à quel po in t le c ita 
d in  est é trange r à la fo rê t. Il ne v it pas 
avec elle, il ne fa it que la p a rc o u rir  e t il est 
su rp ren an t de cons ta te r à quel po in t il la 
conna ît mal. La so rtie  dans la fo rê t s u b 
u rb a ine  sem b le  d ic tée  davan tage par le 
dés ir de fu ir la v ille  que par ce lu i de 
m ieux conna ître  la fo rê t. Or, à une 
époque  où la p rise  de consc ience  du 
m ilieu  na ture l se déve loppe  de p lus en 
plus, il sem b le  que le fa it d ’exp liq u e r la 
fo rê t aux c itad ins  dev ienne  une véritab le

m iss ion cu ltu re lle  po u r les spécia lis tes 
de la sy lv icu ltu re . Non seu lem ent celui 
qu i com p ren d  la fo rê t en p ro fite  davan 
tage, m ais il l’ap p réc ie  aussi davantage 
et, au besoin, il la dé fend  m ieux. La p ré 
sence de sen tie rs bien tracés, bien e n tre 
tenus et de panneaux docum enta ires, 
peut acco m p lir des m irac les  à cet égard .

Pour le pu b lic  in fo rm é  — il ne s ’ag it pas 
seu lem ent des spéc ia lis tes  — la p ro x i
m ité  m êm e de la fo rê t su b u rb a in e  peut 
en fa ire  un lieu idéal pour les activ ités  de 
conserva tion . C erta ins em p lacem en ts  
dans les fo rê ts  sub u rb a in es  peuvent pa r
fa ite m e n t se p rê te r à ce tte  fonc tion , s u r
tou t lo rsq u ’on d ispose  d 'un e  pièce d ’eau, 
d 'un  m arécage, etc. De te lles zones 
donnen t non seu lem ent une im press ion  
d ’au then tic ité , m ais e lles o ffren t aussi 
des po ss ib ilité s  aux na tu ra lis tes  am a
teu rs  pour leurs observa tions, aux écoles 
po ur la recherche, etc.

Gestion

La gestion  fo re s tiè re  m oderne  exige 
(en tre  au tres choses) une doub le  pe rs 
pective  de la fo rê t : la p rem iè re  est la 
pe rspec tive  p lus ou m oins trad ition ne lle  
de la fo rê t vue de l’in té rie u r et la seconde 
cons is te  à la con s id é re r com m e un é lé 
m ent du paysage, à la v o ir de l'ex té rieu r. 
La nécessité  de ce tte  do ub le  pe rspective  
est p a rticu liè re m en t év iden te  dans le cas 
de la fo rê t suburba ine . En fa it, la p lup a rt 
de  ses fon c tions  env ironnem en ta les  ne 
peuvent ê tre  to ta lem en t com p rises  et 
con venab lem en t in te rp ré tées  que sous 
ce deux ièm e angle. B eaucoup de gens 
se renden t com p te  des aspects béné
fiques  que les fo rê ts exe rcen t su r le c li
mat, l’écou lem en t des eaux, la p ro tec tion  
du sol, etc. Seul un p ro fess ionne l, to u te 
fo is, peut p le inem en t a p p ré c ie r tou te  leur 
im portance , de sorte  q u ’il fau t ten ir 
com p te  de ces fon c tions -là  aussi dans la 
gestion  des fo rê ts  suburba ines. La fo rê t 
sub u rb a in e  d o it ê tre  gérée en fonc tion  
d ’un g rand  no m bre  de pe rsonnes et d 'un 
g rand  n o m bre  d ’é lém ents. A cet égard  il 
se pose une question  im p o rtan te  : dans 
que lle  m esure  le fo res tie r d o it- il g u id e r le 
p u b lic?  En com para ison  du vaste en
sem b le  de va leurs et d ’avantages assez 
in tang ib les  q u ’o ffre  la fo rê t suburba ine , 
la gestion  trad ition ne lle  axée vers la p ro 
duc tion  de bo is de cons truc tion  paraît 
que lque  peu é lém enta ire ; le fo res tie r t ra 
d ition ne l n ’est ni un soc io logue, ni un 
psycho logue, un m étéo ro logue, un e x 
pe rt m éd ica l, un hyd ro logue  ou un a rc h i
tec te  paysager; c ’est néanm oins lui qui 
est le m ieux ou tillé  po u r gérer, in te r
p ré te r et dé fend re  la ressource  vivante  
que cons titue  la fo rê t. Par a illeurs, il est 
év iden t que la gestion des fo rê ts  s u b 
urba ines dev ien t une en tre p rise  in te r
d isc ip lin a ire  qu i a po u r un ique  o b je c tif 
d ’am é lio re r no tre  v ie  u rba ine, non pas 
su r le p lan quan tita tif, m ais su r ce lu i de la 
qua lité . B.A.



L’exploitation 
face à la
protection

F a b io  C la u s e r

Nous avons une grande responsabilité  pou r les forêts tropicales  (Photo Gebr. V. Dam)

Ex p lo ite r une forê t, c ’est coupe r les 
plan tes qu i s ’y trouven t, en tiè re 
m ent ou en partie , p répa re r le bo is 

q u ’on en tire  et l’éb rancher. L’e xp lo ita 
tion  cons is te  par con séquen t à ap p liqu e r 
dans la p ra tique  les p rinc ip es  de la sy lv i
cu ltu re  in tensive pendan t la phase de la 
réco lte  et, lo rsq u ’il s ’ag it de recu e illir une 
pa rtie  seu lem ent des végétaux, pendant 
la phase de m ode lage  de la fo rê t. Evi
dem m en t ces opé ra tions  on t sur l’env i
ronnem ent des e ffe ts d ive rs  selon leurs 
m odalités. Elles peuvent avo ir des effets 
heureux ou m alheureux à long te rm e 
pour la p ro tec tion  de l’env ironnem en t.

Les rap po rts  en tre  l’e xp lo ita tion  et la p ro 
tec tion  cons tituen t par conséquent un 
aspect peu t-ê tre  essentie l des rap po rts  
en tre  la sy lv icu ltu re  et la nature, si l’on 
entend la sauvegarde de la nature 
com m e celle  de l’e n v ironnem en t au sens 
large.

Un équilibre possible

Pour é tud ie r ces rappo rts , il conv ient 
d ’abord  d ’exam iner la po ss ib ilité  d ’in s ti
tue r un éq u ilib re  ha rm on ieux  en tre  la sy l
v icu ltu re  et la p ro tec tion  de l’env iron -

nem ent, en tenant com p te  de l'évo lu tion  
con tinue  des deux no tions de sy lv icu ltu re  
et de p ro tec tion  de la na ture à m esure 
que les conna issances sc ien tifiques  
s ’ap p ro fo nd issen t et quand les c o n d i
tions de vie  et les besoins de la soc ié té  se 
m od ifien t. La réponse  à cette  in te rro g a 
tion  d o it ê tre  im m é d ia te  et pos itive  : les 
découvertes sc ie n tifiq ues  récentes en 
m atiè re  d 'éco lo g ie  fo res tiè re  pe rm etten t 
d ’a ffirm e r q u ’il est poss ib le  d ’ins titue r un 
ra p p o rt ha rm on ieux  et pe rm anen t en tre  
l’e xp lo ita tion  et la p ro tec tion  de l ’en v iro n 
nem ent, en em p run ta n t aux écosys
tèm es fo res tie rs  na tu re ls  leurs m éca
nism es d ’au todéve loppem ent, d ’au to 
dé fense et d 'au toconserva tion . A insi la 
techn ique , et par conséquen t l’e xp lo ita 
tion  fo restiè re , a tte ignen t leurs bu ts (p ro 
tec tion  de l’env ironnem en t, p roduc tion , 
épanou issem ent soc iocu ltu re l) g râce à 
une ra tiona lisa tion  qu i repose sur le 
déc lenchem en t des processus b io lo 
g iques. Le pré lèvem en t des plantes, l’ex 
p lo ita tion  des fo rê ts  ne fon t a lo rs  que 
m ode le r un ensem b le  socia l constitué  
par les p lantes et conçu  com m e une 
s truc tu re  fonc tionne lle . La sé lection  des 
coupes pe rm et de d ir ig e r le flux  de 
l'éne rg ie  na tu re lle  vers les po rteu rs  de 
fonc tions , c ’e s t-à -d ire  vers les p lantes 
qui rem p lissen t le m ieux et de façon 
au tom atique  les d iverses fon c tions  de la 
fo rê t. Au fond, po u r re co u rir à une im age 
suggestive, la seu le énerg ie  à in tro d u ire  
a rtific ie llem e n t dans le systèm e est celle 
du sy lv icu lteu r.

M êm e si l’on tien t com p te  des effets 
d ivers exercés pa r les d iffé rences  de 
con d itions  socia les et de s itua tions  fo re s 
tiè res en Europe, depu is  les fo rê ts  bo
réa les de con ifè res  ju s q u ’aux m aquis 
m éd ite rranéens, la soup lesse  des éco 
systèm es fo res tie rs  par ra p p o rt à leur 
po in t d ’éq u ilib re  avec l’env ironnem en t 
est te lle  qu 'e lle  pe rm et une g ra nd e  capa
c ité  d 'ad ap ta tion  aux exigences locales 
de l’économ ie  et de l’env ironnem en t. 
L ’exp lica tion  thé o riq u e  de ces poss ib i
lités est assez récente, m ais le p rinc ipe  
de son fon c tionn em e n t est connu depu is 
long tem ps. A ce su jet, je  rappe lle ra i l’in 
tu itio n  ingén ieuse de l’ Inspecteur fo re s 
tie r M iche le  B rian i, fo rm é  à l’Ecole de 
V ienne à la fin du d ix -neuv ièm e siècle, 
qu i n ’a pas la issé de livres, m ais de 
m agn ifiques forêts. La règle, me d isa it-il 
il y a p lus de qua ran te  ans, quand j ’étais 
encore  étud iant, cons is te  à e xp lo ite r les 
fo rê ts  de m an iè re  à ce que la ta ille , une 
fo is  pra tiquée , passe inaperçue . L’expé 
rience lui a la rgem en t donné raison.

Il s ’ag it de p lace r l ’en v ironnem en t fo re s 
tie r dans les m eilleures con d itions  de 
pro tection  com p a tib les  avec la p ro d u c 
tion  de bo is e td ’o b te n ir le ra p p o rt q u a n ti
ta t if /q u a lita t if  le p lus favo rab le  qui soit 
pour l’économ ie  loca le  ou rég ionale. 
M alheureusem ent, ce résu lta t ne peut 
pas ê tre  pa rto u t im m é d ia t parce  que bien 
souvent il y fau t un e ffo rt p ro g re ss if et de

longue ha le ine  qu i ex ige d ’hab itude  une 
m odéra tion  de  l’exp lo ita tion  en quan tité  
et en qualité .

L’ im p o rtan t est de cho is ir ce tte  vo ie  en se 
rappe lan t que l’exp lo ita tion  peut ê tre  un 
p o in t de  rencon tre  en tre  les con som m a
teu rs  de bo is ( in du s trie  du bo is et du 
pap ie r) et les p ro tec teu rs  de la na ture 
(éco log is te , •< verts  », etc.), que lle  que 
so it la s itua tion  de la soc ié té  et de l’env i
ronnem ent fo restie r.

Quelques heurts 
entre intérêts divergents

C ependant, com m e chacun sait, ce ré 
su lta t n ’est pas ob tenu pa rtou t. Bien sou 
vent, l’exp lo ita tion  fo res tiè re  est au c o n 
tra ire  l’occasion  de heurts  en tre  des 
in té rê ts  d ive rgen ts . Le p ro b lèm e  est 
com p lexe, m ais pour s im p lifie r on peut 
d ire  que ce con flit est dû à une op po s ition  
en tre  la concep tion  éco log is te  du m onde 
fo res tie r inscrite  dans la thé o rie  sy lv ico le  
qu i v ien t d 'ê tre  exposée et la concep tion  
adverse  qu i repose sur la ra tiona lisa tion  
des processus b io lo g iqu es  et m êm e m é
can iques de la p roduc tion . Au bilan én e r
gé tiqu e  sans dé la i de tem ps  on pré fè re  
un b ilan  pu rem en t éco no m iqu e  im m é 
d ia tem e n t ren tab le. L 'éne rg ie  in te lle c 
tue lle  qu i est m ise à c o n trib u tio n  n ’est 
p lus ce lle  du sy lv icu lteu r, m ais ce lle  des 
che fs d ’en tre p rise  souc ieux de ra tio na 
lise r l’u tilisa tion  des m ach ines pour la 
ta ille , la p répa ra tion  et le débo isem ent.

A pp liqué e  à la le ttre, cette  p ra tique  
ab ou tit à :
— raser les fo rê ts  sur de  vastes s u p e r
fic ies pour une con cen tra tion  m axim a le  
de m atériaux et un coû t m in im al de  tra 
vail m écan ique ;
— favo rise r la m on ocu ltu re  ou m êm e, 
com m e c ’est dé jà  tech n iquem en t po s 
s ib le  avec les con ifères, les cu ltu res  
m onoclona les, a fin d ’hom ogéné ise r le 
m atériau p ro d u it et de  ren ta b ilise r a insi 
au m axim um  les m ach ines de p re m ie r et 
de deux ièm e cond itionnem ents .

Les e ffe ts  sur l’env ironnem en t peuvent 
ê tre  désastreux : appauvrissem en t es
thé tique  extrêm e du paysage et a p p a u 
vrissem en t géné tique  extrêm e des éco 
systèm es fo restie rs . Les répercuss ions 
touchen t aussi le secteur an im al de  l’éco- 
systèm e, et il faud ra  re co u rir de p lus en 
p lus fré q u e m m e n t aux pestic ides et aux 
engra is  qu i peuvent ê tre  hau tem ent p o l
luants. A u -de là  d 'un seu il c ritique , une 
exp lo ita tion  de la fo rê t ainsi conçue 
risque  d ’en tra îner une réaction  en chaîne 
avec des conséquences im prév is ib les , 
m ais ce rta ine m en t graves.

T oute fo is , ce tte  tendance  fâcheuse du 
dé ve loppem en t ren con tre  des d ifficu ltés , 
par exem ple  les règ les de p ro tec tion  du 
te rr ito ire  inscrites  dans les lo is sur la sy l
v icu ltu re , qu i s ’opposen t à une e xp lo ita 
tion  dangereuse  pour le sol, ou les acc i
dents de te rra in  en m ontagne, qu i e m 
pêchent le recours  aux m ach ines lo u r
des, ou enco re  le m orce llem en t des p ro 
prié tés, qu i rend d iffic ile  l’acqu is ition  des 
m achines.

Il y a un fac teu r économ ique  d ’une 
extrêm e im portance  qu i jo ue  à la fo is  un 
rô le po s itif et néga tif : c ’est la pos ition  
pa rticu liè re  de l’Europe dans le m arché 
m ondia l du bois. La g ra nd e  quan tité  de 
m até riaux im p ortés  à des p rix  re la tive 
m ent bas im pose, d ’une part, la ré d u c 
tion  aussi fo rte  que poss ib le  du coû t de  la 
m écan isa tion  et par conséquen t de l’ex 
p lo ita tion  et de l’au tre  pe rm et de d im i
nuer la pa rt de l’e xp lo ita tion  et par 
co n tre -cou p  d 'au gm e n te r les réserves et 
l’é tendue de la sup e rfic ie  fo restiè re , 
c 'e s t-à -d ire  le po tentie l b io lo g iqu e  des 
ressources fo restiè res. En conséquence, 
les fo rê ts  d 'E u rope  ap pa rtienn en t ac tu e l
lem en t à une rég ion p riv ilég iée  de la 
terre. Les s ta tis tiques en reg is tren t une



am é lio ra tion  progress ive  des ressources 
fo res tiè res  en m atiè re  de réserves et de 
superfic ie , sauf en ce qui conce rne  le 
dépé rissem en t en p a rticu lie r du sapin 
b lanc, qu i est due ap pa rem m en t à la p o l
lu tion  a tm osphé rique .

Nécessité de plans régionaux

En som m e, po u r la p ro tec tion  de l’env i
ronnem ent, que lle  do it ê tre  no tre  p ré oc
cupa tion  essentie lle  dans le do m a ine  de 
l'e xp lo ita tion ?  Je re tiend ra i au m oins 
deux po in ts  qu i m e pa ra issent im p o r
tants. D’abord , il fau t se rap pe le r que si la 
s itua tion  des fo rê ts  s’am é lio re  en Eu
rope, on assiste  au con tra ire  dans les 
pays tro p ica u x  à des de s tru c tion s  apoca 
lyp tiques do n t le bu t est l’a p p ro v is io n 
nem ent des indus tries  ou la s im p le  su b 
sis tance é lém e n ta ire  des popu la tions . A 
l’échelon m ond ia l, il existe  donc un désé 
q u ilib re  de l’exp lo ita tion  des fo rê ts  qu i 
est ca ta s tro ph iqu e  pour l'env ironnem en t 
et pour la v ie  soc ia le  et qu i par consé 
quen t in té resse  la sy lv icu ltu re  et la so 
c ié té  eu ropéenne.

Au surp lus, nous devons nous souven ir 
que l’am é lio ra tio n  de la s itua tion  des 
fo rê ts  en E urope sous l’angle de l’e xp lo i
ta tion  n ’est pas to u jo u rs  le résu lta t d ’une 
po litiq ue  fo re s tiè re  consciente . Cette 
am é lio ra tion  n ’ap po rte  donc pas une 
base ra tionne lle  so lide  pour la p la n ifica 
tion  fo res tiè re  à long te rm e  selon les p r in 
c ipes  de l’éco log ie . Elle est p lu tô t acc i
dente lle . Elle résu lte , d ’une part, des d if f i
cu ltés  de la m écan isa tion  et, d 'au tre  part, 
de la liqu ida tion  des g randes fo rê ts  
équa to ria les  et des énorm es réserves de 
bo is dans les te rrito ire s  au tre fo is  inex
p lo ités de la Russie d ’A sie et de l’A m é
rique  du Nord.

La s itua tion  est te lle  que de nom breuses 
é tudes et do cum e n ts  de p o litiq ue  fo re s 
tiè re  dé p lo ren t, que lque fo is  sur le plan 
rég iona l seu lem ent, une ce rta ine  sous- 
exp lo ita tion  de la forêt.

En Italie, pour p re nd re  un exem ple  p ré 
cis, il y en a qu i se désespèren t pa rce  que 
les ta illis  v ie illissen t avant d ’avo ir été 
exp lo ités. En réa lité , le danger pour l’e n 
v iro nn em en t n ’est pas celu i d ’une e xp lo i
ta tion  rédu ite . Il est bien d iffé re n t et, sans 
ê tre  im m inen t, il se p résen te  avec une 
p ro b a b ilité  d irec tem e n t p ro po rtionn e lle  
à la p réca rité  du m arché m ondia l et à l'in 
cons is tance  de la p o litiq ue  fo res tiè re  qu i 
ac tue llem en t ne tien t pas com p te  de l’e n 
v ironnem en t. Les causes de ce danger 
son t donc p lus acc iden te lles  que ra tio n 
nelles.

Le ra p p o rt en tre  l’e xp lo ita tion  et la p ro 
tec tion  de l’en v ironnem en t fa it a p pa 
raître, sem b le -t- il, la nécessité de p ro 
poser des p lans rég ionaux de dé ve lo p 
pem en t des ressources fo res tiè res  qui 
so ien t con fo rm es  à la thé o rie  éco log ique  
exposée to u t à l’heure.

La g rande  soup lesse des écosystèm es 
fo res tie rs  pe rm et no tam m en t de ne pas 
s ’oppose r de façon r ig ide  à la p ro du c tion  
m écan ique  : de  no m bre ux  pe rfe c tion ne 
m ents de la p ro du c tion  m écan ique  sont 
possib les et m êm e souha itab les à côté 
des pe rfec tionnem en ts  de la p ro du c tion  
b io log ique , lesque ls tou te fo is  do ivent 
p réva lo ir dans les cho ix  de fond et dans 
les déc is ions des sociétés.

C’est là q u ’appa ra ît la d ifficu lté  h a b i
tue lle  de l’op po s ition  en tre  les in té rê ts  à 
c o u rt te rm e  et les in té rê ts  à long term e, 
en tre  les in té rê ts p rivés  e t les in té rê ts c o l
lectifs. T ou t rev ien t à des cho ix  po litiques  
fondam entaux.

Sur ce po in t, je  su is d ’acco rd  avec ceux 
qui con s id è ren t que  to u t cho ix  po litique  
do it avo ir com m e fac teu r ra tionne l d é te r
m inan t, non pas la va leu r d ’une théo rie  
sc ien tifique , m ais la p ro b a b ilité  du suc 
cès p o litiq ue  de ceux qu i p rennent les 
décis ions. C ’est po u rq u o i je  c ro is  inu tile  
de che rche r à d é m o n tre r aux resp on
sables de la po litiq u e  fo res tiè re  les poss i
b ilités de succès à long term e, no tam 
m ent économ ique , d ’une exp lo ita tion  
des fo rê ts  co n fo rm e  à des règ les é tro i
tem en t éco log iques  et par conséquent 
ex trêm em en t respectueuses de l’env i
ronnem ent naturel.

Les chances de succès rés iden t p lu tô t 
dans la pe rspective  des avantages im 
m éd ia ts  qu i peuvent en résu lte r pour 
l’en v ironnem en t parce que  ces avan
tages p ro fite ro n t à d 'im p o rta n ts  groupes 
sociaux.

Dans un m onde qui se lam en te  tous les 
jo u rs  sur la c rise  de l’énerg ie , q u o iq u ’il ait 
accum ulé  et con tinue  à accu m u le r dans 
ses arsenaux plus d ’éne rg ie  qu 'il n'en 
fau t pour la de s tru c tion  de la vie dans le 
m onde, il est hasardeux et peu t-ê tre  
ris ib le  de vou lo ir ag ir de façon tan t soit 
peu positive  po u r conserve r le m ilieu 
fo re s tie r en ra tiona lisan t son exp lo ita tion  
su r des bases éco log iques.

P ourtant, un p rove rbe  ita lien  d it : « Ten- 
ta re  non nuoce », c ’e s t-à -d ire  « on ne 
risq ue  rien d ’essayer ». La ce rtitu d e  de la 
c o m p a tib ilité  en tre  la conserva tion  de 
l’en v ironnem en t et l’e xp lo ita tion  éco no
m ique  des fo rê ts , fû t-ce  à certa ines con 
d itions, et la prise  de consc ience  c ro is 
sante de l’im p o rtan ce  des p rob lèm es 
d ’en v ironnem en t peuvent fa c ilite r cette 
en tre p rise  d iffic ile  et nous fa ire  espé re r le 
succès. F.C.
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S'il est des express ions do n t la 
dé fin ition  échappe  à beaucoup 
d ’en tre  nous, ce lle  de la capac ité  

te rr ito r ia le  d 'un m ilieu  pour une espèce 
ou pour un g ro up e  d ’espèces, en fa it c e r
ta inem en t partie.

D’o rig in e  récente, ce tte  no tion  regroupe, 
en réa lité , deux com posantes :
— la capac ité  b io lo g iqu em en t su p p o r
tab le  pour une espèce co rre spo nd  à l’in 
te rva lle  de varia tion  de la dens ité  dans 
lequel la po pu la tio n  p rospè re  le m ieux, 
tou t en restant cep en da n t en é q u ilib re  
avec la b iocénose m ais avec une baisse 
poss ib le  de la p ro d u c tio n  du m ilieu . La 
dens ité  b io lo g iqu em en t sup po rta b le  
n ’est, en effet, pas tou jou rs  éco no m i
quem ent su p p o rta b le  no tam m en t quand 
l’en v ironnem en t m od ifié  par l’hom m e est 
tel que la présence des an im aux m et en 
danger la re n ta b ilité  éco no m iqu e  des 
p ro du c tions ;
— la capac ité  te rr ito r ia le  économ ique  
co rre spo nd  à la dens ité  m axim a le  que 
le te rra in  peut po rte r à la fin  de l'h ive r 
dans le respect im p é rie ux  de l’équ ilib re , 
c ’es t-à -d ire , sans risque  de dégâ ts in to 
lé rab les aux p ro du c tions  sy lv ico les et 
agrico les, c ’est ce que chacun appe lle  
com m uném ent : l’éq u ilib re  fo rê t-g ib ie r.

Cette capac ité  te rr ito r ia le  n ’est pas fac ile  
à dé te rm in e r car, si e lle  est in séparab le  
du b io tope, e lle l’est aussi de  la s truc tu re  
in te rne  de la popu la tion  (rép a rtitio n  par 
sexe, par classe d ’âge, etc.). Par a illeurs, 
là où il y a con cu rre nce  in te rspé c ifiqu e  
(présence s im u ltanée  de cerfs  et de che 
vreu ils , par exem ple), ce lle -c i ne peut se 
dé fin ir que pour l’ensem b le  des espèces 
en com pétition .

La na ture  des dégâ ts causés au m ilieu 
fo res tie r par les g rands  ongu lés de 
p la ine, quand la capac ité  te rr ito r ia le  est 
dépassée, est bien connue : dégâts 
d ’o rd re  a lim en ta ire  (ab rou tissem en t des 
ex trém ités  de ram eaux et des bourgeons

te rm inaux , écorçage, etc.), dégâ ts dus au 
com p o rte m e n t (fro ttis  au m om ent du rut 
et de  la frayure ).

Ces m éfa its  rep résen ten t les aspects les 
p lus spectacu la ires  de la su rabondance  
d ’ongu lés dans un m ilieu  fo re s tie r d é te r
m iné. C ependant, d ’im p o rtan ce  ana
logue, la su re xp lo ita tio n  régu liè re  des 
plan tes les p lus appé ten tes peut con 
d u ire  à leur d ispa rition  et à un dé p lace 
m ent généra l de l’éq u ilib re  f lo r is tiq u e  au 
p ro fit d 'au tres  espèces m oins con som 
mées. Le fram bo is ie r, l’a lis ie r b lanc et, 
dans une m o ind re  m esure, la m yrtille , 
peuvent ainsi d ispa ra ître  des m ilieux 
s u r-a b ro u tis  par les ce rfs  et les biches. 
A insi, à cô té  de l’im pact é co no m iqu e  que 
peut rep résen te r un pe up lem en t tro p  im 
p o rta n t d ’ongu lés, f ig u re  aussi l’im pact 
éco log ique . Dans cet esp rit, le ce rf et le 
g rand  té tras peuvent ê tre  en com p é titio n  
par les m yrtilles, et au tres p lan tes à 
baies, in terposées.

L’équilibre forêt-gibier :
une notion difficile à appréhender

La fo rê t a p rinc ip a lem en t deux types de 
fon c tion  :
— une fonc tion  d ’u tilité  géné ra le  q u ’il est 
d iff ic ile  de q u a n tifie r (p ro te c tion  des sols, 
zone de dé tente  et de lo is irs , etc.);
— une fonc tion  de p ro du c tion , p lus fa 
c ile  à éva luer, p ro du c tion  ligneuse, p ro 
duc tion  cynégétique.

A insi, pour le chasseur, la  fo rê t consti- 
tue -t-e lle  le dom a ine  p riv ilé g ié  du cerf, 
du chevreu il et du sang lie r; pour le c ita 
d in  e lle rep résen te  l’espace de lo is irs  des 
fins  de sem aine; po u r le phytosoc io logue  
c ’est un m ilieu  com posé  d ’é tages f lo r is 
tiqu es  variés (stra tes herbacées, a rbus- 
tives, a rborescentes, etc.) do n t les com 
posantes son t adap tées aux ca ra c té ris 
tiqu es  édaph iques, c lim a tiqu es  et to p o 
g ra ph iqu es  locales. Pour le fo restie r,

en fin , il s ’ag it de tou t cela, m a is s u rto u td e  
pe up lem en t sy lv ico les qu 'il fau t rég é 
nérer, éc la irc ir, exp lo ite r à m aturité ...

Dès lors, l’éq u ilib re  fo rê t-g ib ie r peu t se 
d é fin ir com m e le consensus issu de la 
con fro n ta tio n  des d iffé re n ts  po in ts  de 
vue, tan tô t com p lém en ta ires , tan tô t 
opposés :

— com p lé m e n ta ires  car ils conce rnen t 
d iffé re n ts  éche lons d ’une chaîne b io lo 
g ique  à laque lle  chasseurs  et fo res tie rs  
ap pa rtienn en t;

— opposés dès lors q u ’un in té rê t p ré 
do m in e  les au tres (su rabondance  ou 
ex tinc tion  d ’une espèce par la seule 
vo lon té  des chasseurs — am énagem ent 
exc lus ivem en t sy lv ico le  exc luan t les on 
gu lés he rb ivo res  par la vo lon té  du fo re s 
tier).

Les fo rces  en présence ne son t pas 
égales pu isqu 'en  l’absence de couvert 
fo res tie r, la g rande  faune ne peut ex is te r 
dans nos pays. Dans tous les cas, ce lle -c i 
do it ê tre  adap tée à la flo re  et, dans une 
ce rta ine  m esure, le chasseur est ob ligé  
de s ’in c lin e r devant le fo restie r.

C om m ent dé fin ir cependan t le po in t 
d ’éq u ilib re?

Les dé p ré da tio ns  excessives effectuées 
par les an im aux sur les jeunes plants 
(ab rou tissem en ts) ou sur les gau lis  per- 
ch is  (écorçage) cons tituen t souven t les 
p rem ie rs  s ignaux d 'a la rm e  pour les fo 
restie rs, lesque ls do iven t assurer avant 
tou t le renouve llem ent des peup lem ents  
fo res tie rs  en place. C om m e il n ’existe  
pas enco re  actue llem en t une m é tho do 
log ie  préc ise  et soup le  d ’éva luation  des 
dégâ ts fo restie rs , no tam m en t en rég é 
né ra tion  nature lle , ces ap p réc ia tions  
resten t souven t sub jectives et con se r
ven t un ca ra c tè re  ind iv idue l. Le po in t 
d 'é q u ilib re  est d ’a illeu rs  souven t dé 
passé quand les dégâts in sup portab le s  
com m e nce n t à apparaître .



En ap p liq u a n t des techn iques  so p h is ti
quées utilisées en phyto -éco log ie , il est 
poss ib le  de p ré c ise r le po in t de dé pa rt de 
la dé g rada tion  de la flore , y co m p ris  celle 
non p roduc tive . Ce stade co rre spo nd  au 
débu t de la phase de déséqu ilib re .

La p re m iè re  ap p ro ch e  est p lus p ra gm a
tiqu e  et p lus ou m oins sub jective  en fo n c 
tion  des o b je c tifs  fixés; la deux ièm e 
basée sur l’u tilisa tion  de la flo re  par les 
ongu lés, est p lus  ob jec tive  et, sans aucun 
doute, p lus p réc ise  que la p récédente , à 
la con d ition  cependan t que la s truc tu re  
du m ilieu fo re s tie r so it e lle -m êm e é q u i
lib rée  (peup lem en ts  bien rép a rtis  dans 
les d iffé re n tes  classes d'âge).

Pour conc lu re , on peut donc con s id é re r 
qu 'il y a é q u ilib re  en tre  la fo rê t et le 
grand g ib ie r lo rs q u ’une fo rê t éco lo g i
quem ent adap tée  arrive  à se renouve
ler e lle -m êm e sans q u ’il so it sys tém ati
quem ent nécessa ire  d ’avo ir recou rs  à 
des p ro te c tio n s  te m p o ra ire s  in d iv i
due lles ou g loba les. D iffé rents travaux 
nous la issent sup po se r que le po in t de 
dé séq u ilib re  appa ra ît au -de là  de 26 un i
tés chevreu ils  aux 100 ha (so it 4 ce rfs  +  9 
chevreu ils ) po u r les fo rê ts  les p lus riches 
et qu 'il ne fa u d ra it pas dépasser 10 un ités 
chevreu ils  po u r les fo rê ts  les p lus 
pauvres.

Influence des pratiques sylvicoles 
sur le gibier

Les g rands  an im aux, quand ils sont re la 
tivem ent abondants , ne son t pas, dans 
bien des cas, d irec tem e n t responsab les 
des s itua tions c ritiq ue s  que nous co n 
naissons.

Le cho ix  des essences et le m ode de tra i
tem en t sy lv ico le  in fluen t sur les d is p o n i
b ilités  a lim en ta ires ; l’abandon du rég im e 
de ta illis  ou de ta illis  sous fu ta ie  en tra îne 
une d im inu tion  im p o rta n te  de la va leur 
a lim en ta ire  des peup lem ents ; les peu
p lem ents  denses d ’ép icéa ou de doug las 
sans sous-é tage, con s tituen t de vé ri
tab les  déserts  cynégétiques. L augm en
ta tion  de la d im ens ion  des pa rce lles  m o
d ifie  la rép a rtit io n  spa tia le  de la n o u rr i
tu re  et en tra îne ainsi des con cen tra tion s  
d ’an im aux, augm en tan t les risques de 
dégâts. L ouve rtu re  des rou tes est certes 
favo rab le  par le dé ve lopp em e n t de  la 
végéta tion  he rbacée et a rbustive  q u ’elle 
en tra îne (e ffe t de lis ière) m ais l’au gm e n 
ta tion  de la fréqu en ta tion  de la fo rê t peut 
ê tre  néfaste lo rs  de  certa ines pé riodes 
c ritiq ue s  : b râm e du cerf, époque  des 
m ises bas, etc.). C erta ins  travaux d 'e n 
tre tien  et d ’e xp lo ita tion  ne son t pas sans 
conséquences. Par exem ple , les e n tre 
tiens ch im iqu es  te ls  q u ’ils son t p ra tiqués  
actue llem en t, ne sont pas d irec tem e n t 
dom m ageab les  pour le g ib ie r, m ais ils 
rédu isen t ce rta ine m en t les d ispo n ib ilité s  
en n o u rr itu re  o ffe rte  (d ispa rition  de la 
ronce).

La réduction du déséquilibre : 
moyens d ’action

La réduc tion  du dé sé q u ilib re  passe par 
l’ap p lica tio n  de m esures d iverses :

•  La réduc tion  de la popu la tion , le 
réé qu ilib rag e  des sexes et de la s truc tu re  
in te rne  son t souven t p rio rita ires .

•  Ensuite, il fau t che rche r à am é lio re r les 
con d itions  d ’ex is tence des an im aux.

Les p ra tiques sy lv ico les do iven t être 
repensées en fon c tion  de leur im pact sur 
le g ib ie r (d im ens ions  des p laceaux de 
régénéra tion , in tens ité  des écla irc ies). 
Un am énagem ent cygéné tique  spé c i
fique  peut ê tre  envisagé (créa tion  de 
p ra iries  et de cu ltu res  à g ib ie r). L’ap 
p o rt de n o u rr itu re  (a ffou ragem en t) do it 
ê tre  lim ité  dans le tem ps  et l’espace et 
c o rre sp o n d re  à des con d itions  p a rticu 
liè rem en t d iffic ile s  de surv ie  (enne ige
m ent p ro longé).

•  Enfin, il fau t assu re r au m axim um  la 
tra n q u illité  des an im aux en o rgan isan t la 
péné tra tion  to u ris tiq u e  en fo rê t (zonage 
des activ ités, in te rd ic tio n s  d ’accès, etc.).

Toutes ces m esures ne son t efficaces 
que si e lles sont ap p liquées  s im u ltan é 
m ent sur une zone co rre sp o n d a n t au 
dom a ine  v ita l annuel de la popu la tion  
d ’ongu lés. La coo rd ina tio n  des o p é ra 
tions  à cette  éche lle  est abso lum en t in 
d ispensab le  car il conv ien t d ’assurer 
p rio rita ire m e n t une ce rta ine  hom ogéné i
sa tion  des con d itio n s  de vie  des an i
m aux. Les résu lta ts  ne sont, par a illeurs, 
jam a is  im m éd ia ts . Des études récentes 
m on tren t, par exem ple , que la reco ns ti
tu tion  d 'un e  flo re  dég radée  est très  lente.

Jusqu 'au  m ilieu de ce siècle, le m ode de 
tra item e n t des fo rê ts  feu illues de p la ine 
(ta illis  ou ta illis  sous fu ta ie ) c o rre sp o n 
da it bien aux ex igences en n o u rr itu re  et 
en abri de la p lup a rt des espèces grand 
g ib ie r de  no tre  pays. L’ag ricu ltu re  fa m i
lia le  et au ta rc ique  p ra tiqu ée  en p é ri
phérie  des surfaces bo isées sup po rta it 
l’ex is tence de ces espèces.

A u jo u rd 'h u i, l’in tens ifica tion  des m é
thodes sy lv ico les et ag rico les  a to ta le 
m ent m od ifié  les données du prob lèm e. 
A l’avenir, le m ain tien , vo ire  le dé ve lop 
pem en t des po pu la tio ns  de g rand  g ib ie r, 
devra  passer par l’éva lua tion  et la prise  
en com pte , dans leur ensem ble , des p ro 
b lèm es re la tifs  à leu r présence dans l’en
v iro nn em en t fo res tie r et agrico le .
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