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UTILISATION' DES CONNAISSANCES DES 
POPULATIONS INDIG'ENES DANS LA GESTION 
DES RESSOURCES 
des divers. Bcosyst&mes amazoniens 

Emilio F. MORAN 

Introduction 
L'ensemble du Bassin Arnazonien a la capa&td de nourrir une population de 
taille relativement importante, mais cette potentialitd ne pourra s'exprimer 
que dans la merure oh les formes actuelles.d'exploitation des rekources et de 
dtveloppement s'adapteront 1 un large hentail de groduits plutat que de se 
restreindre 1 une garnme Ctroite. I1 serait ndcessaire Cgdement de reconnai- 
tre que cette ;&ion n'at pas homogtne et qu'elle n'at ni un u Enfer Vert B, 
ni un u Paradis B. L'Amazonie est une mos;iique de rCgions Ccologiquement 
diffdrentes dont la flore et la fiune sont t r h  riches, les sols trts varits, et oh 
les diffdrences climatiques sont significatives. Les populations indigenes en 
ont eu conscience depuis bien longtemps et il est grand temps que nos con- 
temporains reconnaissent ces diffdrences qui peuvent ddterminer la fason 
d'apprthender et de gtrer cette vaste rdgion. 

Le Bassin Amazonien n'est ni un vide culturel, ni un vide dtmographi- 
que. Dans cet espace de verdure, vivent des Indiens et des populations mt- 
tisses qui se sont familiarists avec le caracttre particulier de leur habitat (Posey 
et Bdde, 1989 ; Morh ,  1990, 1993). Si nous voulons contribuer h mainte- 
nir un certain dquilibre entre I'utilisation et la conservation de cet habitat, il 
faudrait commencer par apprdhender les connaissances que ces populations 
ont de leur environnement. -L1Amazonie comprend un trts grand nombre 
d'tcosysttmes, li& l a  uns a w  autres, chacun avec sa propre histoire natu- 
relle, ses caractdristiques gdophysiques et chimiques uniques, ainsi que ses po- 
pulations humaines qui dimrent de par leur histoire, leur dtmographie, leurs 
organisations sociale et politique, et leur apprtciation de la nature. Ces dif- 
fdrences rhultent pour partie des processus &adaptation de chaque popula- 
tion la variabilitd interne de I'ensemble de I'Amazonie; elles sont does 
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dgalement a w  diffdrences dans leurs histoires culturelles. Les Hommes sont 
lids A leur passd et leur h t u r  se faqonne en fonction de leurs experiences, cha- . 

cune ayant ses particularitts. 
b a z o n i e  est beaucoup plus diverse que ne le suggtre la simple dicho- 

tomie entre les zones dt terrc ferme (terra firme) et les plaines .inonddes 
(vrfreca). On peut utilement distinguer les savanes qui, aujoud'hui, sont A sol 
bien drgnC, de ccllcs mal draindes. O n  peut diitinguer les for2ts matures des 
f o r k  anthropisCes qui apparaissent u viergesu, mais qui ont t t d  faqonntes par 
un uaitement indigene ancien. On peut distinguer les for2ts A forte diversite 
sptcifique de celles oh une esptce est dorninante, et tgalement les forets 
sempe~irentes des fortts semi-caducifolides. Chaque dcosysckme offre aussi 
bien des avantages que des inconvdnients. Chacun posstde ses propres carac- 
tdristiques qui peuvent ttre soit ucilisdes avantageusement, soit transformies. 

Non seulement Ies populations indigtnes s'adaptent A leur environne- 
ment, mais, de plus, elles le modifient activement pour en amdliorer sa va- 
leur A long terme. 11 ne faut pas considdrer ces populations ?mazoniennes 
comme dtant u arridrtes u (point de vue accept4 t r b  comrnundment dans les 
cerdes gouvernementaux nationaux) mais au contraire tenter d'apprdcier leurs 
qualitds de gestionnaires de la rdgion. Le point de vue selon lequel ce sont 
des u nobles sauvagesm n'en est pas moins dtpasst. Ces populations prdsen- 
tent de grandes variations entre elles et leurs avis sur la fason de gdrer la nature 
peuvent &re t r h  diffdrents, comme dans bien d'autres regions du Monde. 
Mdgrt leur utilisation de la rdgion depuis des milldnaires, I'impact laissd sur 
les fortts a Cd pourtant beaucoup moins destruct'if que celui que nous avons 
exerct pendant seulement quelques anndes. 

Diversite des bcosyst&mes amazoniens 

k a z o n i e  partage avec les autres rdgions tropicales, un ensoleillement dlevt, 
des tempdratures uniformdment dlevdes, de fortes pluies, une grande humi- 
ditd ainsi qu'une grande diversid d'esptces. k a z o n i e  est si diffdrente des 
regions ternpdrdes et sub-tropicales daoh viennent la majorit4 des scienti.fi- 
ques et des technocrates, quail n'est pas surprenant que, pour eux, cette KC- 
gion soit un ensemble d'une humiditt extreme, chaud et avec une vCgdtation 
luxuriante. En fait, on a tendance A faire une seule distinction baste sur la 
dichotomie simple mais spectaculaire, entre les plaines inondables et les in- 
terfluves de terre ferme. Cependant,-cette dualitt emptche de distinguer, 
parmi les rtgions de tekre ferme (terrafimre), les zones trks fragiles de c~ller 
de plus grande rtsilience, ainsi que les zones possddant une productivitt en 
biomasse vtgdtale et animale relativement Clevte de celles ayant une produc- 
tivitd nettement plus limitde. Les zones de plaines inondables totalisent 2 % 
du'Bassin Amazonien, contre 98 % pour les zones d'interfluves. 



Figure 75.1 , . 
Profils de la pluviomCtric mcnsucllc et isoy5tcs (en mm dc prdcipitations annuclles) 

Les donndes sur la diversite des Ccosysternes en Arnazonie ne sont appa- 
rues evidentes que depuis une dizaine ou une vingtaine d'anndes. Au niveau 
climatique, d'importantes differences apparaissent, au sein de ce vaste bassin 
fluvial, dans le regime des pluies (figure 75.1). Dans les regions sous I'in- 
fluence du relief des Andes, les precipitations annuelles peuvent atteindre 
5 000 mrn, pratiquement sans saison stche. Par contre, 1'Est de 1'Arnazonie 
peut ne recevoir que 1 700 rnm, avec une saison seche d'environ quatre mois, 
et .est recouvert de forets denses hurnides ou de forets semi-caducifolides 
(Morin, 1991; Salati, 1985). Longtemps on a pens6 que les sols de la region 
dtaient uniforrndment pauvres et acides, rnais on reconnait maintenant qu'ils 
peuvent varier selon un large spectre de types de sols et de fertilitd (tableau 
75.1). Ceci est evident 21 la fois au niveau de la structure rn2rne du sol et au- 

----------- 

Z e Z  Tesdiassins versants (Junk et Furch, 1985) oh la composition du subs- 
trat entraine la distinction de trois types de fleuves: 2I eaw blanches, A eaux 
claires et A eaux noires, (Sioli, 195 1, 1984; Sternberg, 1975). La vision com- 
mune, exprimde recemrnent par Bailey et a l  (1 989, 199 l),  selon laquelle la 
for& tropicale serait tres pauvre avec des rivitres A eaux noires, s'applique uni- 
quement A une petite partie du Bassin Amazonien, drainCe par le Rio Negro, 
avec ses grandes dtendues de sable blanc pauvre en tldments nutritifs ou 
(( spodosols )) (Morh ,  199 1 ; Jordan, 1985 ; Clark et Uhl, 1987 ; Goulding ct 
aL, 1988). La pauvrete extreme de ces rCgions est exceptionnelle et atypique 
de I'ensemble du Bassin Amazonien. Smith (1979) avait rernarquc! que les lacs 
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Tableau 75.1 , Cufiation ct dpartition des sols en Am;rzonic 

Odsols 

Ultisols 

Alfisols 

lnceptisols 

Aquox 

Udults 

Aquults 

Aquents 

Aquepts 

Tropepts 

Spodosols 

Mollisols 
Udolls 
Aquollr 

Vertisols 

Haplorthox 
Acrorrhox 
Euthorthox 
Avutthox 
Haplutthox 
Euvosthox 
Pllnthaquox 

Tropudulu 
Pdeoudults 
PUndrudultt 
Pllnthaquulu 
Tropaquulu 
Meoquults 
Albaquults 
Rhodunults 

Fluvaquents 
Tropaquents 
Psammaquents 
H ydnquents 
Troporthents 
Q-p-ts 
Tropflwenis 

Tropuddfs 
Tropaqualfs 

Tropaqueptr 
Hunuquepts 
Euuopepts 
ovtU0pe~tr 

Source : Cochranc et Sanchez, 1982 : 152-153 

d'eaux noires produisaient 15 1 19 fois moins de poissons que les lacs alimen- 
t& g a u x  blanches. En &it, la fleuvcr 1 a u x  noires, p=uvres'en biomasse de 
poissons, sont, par conue, riches en nombre d'esptces (Goulding et aL, 1988). 
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Dans les plaines inondablcs on distingue au moins trois types &habitats 
diffCrents : l'estuaire, la zone de plaine inondte a d  et la zone de plaine inon- 
die arnont. La zone de l'estuaire est moins riche en espkces vCgCtdes que le 
reste du bassin, mais elle procure A la population humaine un rcvenu net 
ClevC, car, traditionnellement, les populations ont su tirer avantage de ces 
rigions en les amdnageant afin que les palmiers rdpondent bien au cyde des 
mardes. Alors que cette zone est trts resveinte en surfice, elle peut supporter 
une forte population si la gcstion en est bien G t e  (Brondizio ct al, 1994). 
La densit4 de population actuelle peut atteindre 48 personnes par km2, ayant 
des revenus beaucoup plus Clevts qu'ailleurs, en raison de la proximitt! des 
march& des villa oh il y a une forte demande en fruits de palmiers. Gpen- 
dant, il serait CronnC de croire que le systkme extractiviste trouvd ici puisse 
Stre transpost! ailleurs, dans les autres rdgions de plaines inondables ou dans 
les zones de terre ferme (Anderson et Ioris, 1989). 

Un second type de plaines inondables connu sous le nom de Basse Arna- 
zonie s'ttend au-dessus de l'estuaire. C'est en fait la cadgorie que I'on pense 
la plus typique : riche en dCp8ts d'allwions venues des Andes, avec bn pH pres- 
que neutre et une forte biomasse de poisons (Junk, 1984 : 215). Cette region 
a t!tC trks habitte dans les temps prthistoriques, par exemple, par les Omagua 
(Myers, 1989 ; Porro, 1989). Cependant, A la suite de l'extermination de la 
population aprts I'arrivCe des EuropCens, cet Ccosysttme a CtC sous-exploit4 et 
ma1 gCrt!. Les variations trts importances du niveau des eaw au cours de I'an- 
nee, rend dificile et coQteux le conu8le des inondations, A la fois en termes 
de travail et de capital. G t t e  rdgion reprdsente l ,6% du Bassin Arnazonien, 
soit 64 000 km2. Nous avons beaucoup A apprendre auprts des cabocles 
(caboch ou ribc'rcfios), populations riveraines qui vivent la depuis longremps, 
(voir par exemple Chibnick, 1994 ; Frechione ct d ,  1989 ; Wagley, 1953). 

Le troisikme type de plaines inondables se situe dans la region de la 
Haute Amamnie dont la gdologie du sous-sol est trts variCe, ce qui entraine 
la formation de sediments de nature diirente. Certains sCdimena sont 
trks acides, d'autres sont presque neutres et les potentiels des sols, en terme 
de production alimentaire pour les populations humaines, varient en 
constquence. Dans la plupart des uavaw d'ethnologie, ces variations nBont 
pas CtC analysees et on ne sait donc pas exactement quelle est la producti- 
vitt! de cette mosaique d'kosysttmes. Cependant, cenaines populations 
indigknes et non indigknes (comme par exemple les Shipibo) sont encore 
su~samment  nombreuses pour que l'on puisse ttudier les formes alterna- 
tives de gestion de la rCgion (voir par exemple, l'utilisation complexe des 
biotopes par les populations locales dans la rCgion de la haute Amazonie 
pCruvienne; tableau 75.2). 
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Tableau 75.2, Usages complexes des divers biotopcs par les populations locales en Haute 
Amazonie Ptruvienne (d'aprts Hinolca, 1985, modifid). 

Zone w dessus des diies Non soumise urn lnondations, 
sols d e u x  et llmont argilew 

Zone sous digue haute InonWons peu fdquentes, 
sols d e w  et Umoneux 

h e s .  manioc. pates douces. 
Vigm, ananas, gopves, arbres fruitien 

Manioc, h e r  plantains. anchide et 
riz apds les inondadons. 

Zone sour digue moyenne '~uement inocrdk sols argiieux Manioc, banana planpint, anne A sucre 

Zone sous digue basse 

Berges 

DCpressions peu profondes 
entre kr digues 

Vigna sur sols sableu, 
&ides sur sol ugileux 

Mat4riaux de construction 

Lctdebnsmon Poissons et gibier 

Mareages peu profonds, domines Fruits de palmiers 
pu p l d e ~  Mauritia ~ U O S ~  . 

Le Bassin Amamnien comprend 98 % de terre ferme (terrafirme) prtsen- 
cant une grande varidtd de formations vtgdtales. O n  doit, au minimum, faire 
la distinction entre cadngas, for2t.s de lianes, f0r2ts de palmiers, forets de 
bambous, for2ts'semi-caducifolide et savannes (voir le tableau 75.3 pour une 
classification rdcente des types de vtgdtation en Amazonie). Les Cizutingas 
amazonicas et les campinaranas sont des types de vdgCtation xtromorphique 
prtsentes dans les eaux noires du bassin du Rio Negro (Jordan et Herrera, 
198 1). La pluviositd y est U d e  avec une faible saisonalitd ; les sols sont des 
spodosols extr2mement pauvres, de quartz presque pur ; les plantes prksen- 
tent une forte concentration de composts secondaires, ce qui rtduit la pres- 
sion de prtdation dcs herbivores ; la composante racinaire reprksente une part 
importante de la biomasse t o d e  ; beaucoup d'especes prbentent des feuilles 
scltrophylles. Lcs populations indigenes n'essayent pas de cultiver ces zones 
oligotrophiques et n'utilisent pour leur culture que les secteurs de for& tro- 
picales de montagne bien humides, installdes sur les caches d'oxisols (Hill et 
Mordn, 1983). C'est la que nous trouvons, par rapport aux facteurs limitanrs 
rencontrds en Amazonie, l a  rdponscs les plus tlaborkes - ainsi que les plus 
eficaces. Sur le plan des activitts horticoles, nous rencontrons la une certaine 
dtpendance vis-a-vis du manioc amer,. avec une quasi absence des varikcts 
douces, contrairement aux autres regions comme en Amazonie occidentale o t  
ce sont principalement les varittds douces qui sont cultivies (voir McKey er 
Beckerman, 1996; Dufour et Wilson, 1996; chapitres 9 et 55 du prtsenr 
ouvrage). Contrairement 1 ce qui se pntique dans d'autres rtgions d'A.rnazo- 
nie, on peut trouver dans ces zones des terrains riverains approprits, dont les 
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Tableau 75.3 , Types dc vdghdon en Amnonic   our&: Pru~e 1978, ct Pim a ~hce 1985: 1 13). 

Fodo de terre ferme (term me) 

For4o de plaines Inondb et Inondables 

Savanes de terre f e r n  (terra m e )  

a. for& dense 
b. for& owette 
c for& de lhnes 
d. caarhga ou campina sur spodosols 
e. for& de bombout 
f. for& de palmiem 
g. for& seche 
h. for& de I'ktage prC-montagnard 

a. for& sur sols argileux 
b. for& Inondable de la Basse Amazonie - c for& inondabla de la Haute Amazonie 
d. for& de PEstuaIre 
e. pantclnal du Rio B m o  
f. fodt lnondbe des bords de flewes i eaux noires 

a. camp0 wjo 
b. compo cerrado 
c c m d o  
d. cmdao 
e. camp0 nrpestre 
f. savane de Ronima 
g. same cotidre , 
h. same inondae 

a. mangroves 
b. vCgCtatlon des digues 
c zones i palmien burid ou aguajal (Mauritia) 

droits sont transmis pauilintairement. C'est uniquement la aussi que certai- 
nes communautts dtlkguent leurs droits de chasse a des populations tenues 
en faible estime par les populations dominantes de pecheurs et de cultivateurs. 
Le systtme repose sur une homogdnCitC culturelle, bien qu'induant des grou- 
pes de diverses fimilles liguistiques, et sur des systkmes de mariages entre 
personnes tr&s Cloigntes gtographiquement, ainsi que sur un sysdme de clas- 
ses de hitrarchie interdependante (voir l'andyse dttaillte dans MorAn, 199 1). 

I1 cxiste d'importantes diECrences et ressemblances entre les caatingas et 
les forets tropides humides avoisinantes sur oxisols ct Cgaement entre ces 
deux types de formations vdgdtales et la moyenne des auues forets tropides 
humides d'Arnazonie (tableau 75.4). Notons tout spCcidement l'augmenta- 
tion importante de la diversitt spdcifque quand on passe des forets de type 
bana lcaatinga 3 d e s  du Rio Negro, qui des-memes sont ub semblables 
aux autres for& denses. Gpendant, Ies for& du Rio Negro sont plus bas- 
ses, leurs surfices territres sont nettement plus faibles, les biomasses aCrien- 
nes sont plus faibles et Ies biomasses racinaircs sont plus grand-. Ces rCgions 
sont Cviter en tant que zones de cultures; elles ne sont utilistes que pour la 
rtcolte de produits secondaires A usage pharmacologique et en tant que rC- 
serves pour leur divenid biologique (Schultes et Raffauf, 1991). 
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Tableau 75.4 , Camcttristiqucs Ccologiqucs des difftrcnts types de fortts. 

.&maet Forb du Autres for& 
6-0 . Rio Negro denses 

Nombre d'es+ces uborescences 
>I0 an dbh par hectare 

Nornbre d'individus 
>IOmdbhparhectare 

Hauteur de h voQte (m) . . .&u) 

Biomuse abrienne 
(tonne par hectare) . . 170-335 

Biomasse des ndnes (%) 34-87 20-38 20 

Sources: Klinge (non publit) et Uhl et Murphy (1981). 

w 

Lcs for2ts de livles dont la surfice est estimk h environ 160 000 km2se 
rencontrent dans tout le Bassin Amiuonien (Pires et Prance, 1985). Elles 
tendent h ?[re wocites avec des affleurements du substrat de base incluant 
des zones avec sol fertile et anthropogdnique. Ce sont Ies forets ddcrites par 
Herrera (1985) comme eutrophiques, en comparaison de celles oligo- 
trophiques que avons mentionnd ci-dessus. Le cyde agricole,peut Ctre main- 
tenu sur ces terres pendant de longues pdriodes, compte tenu de leur fertilitC 
initide plus UevCe ainsi que du pH plus t l d .  Dans ces zones, I'abandon 
des champs se ferait plus pour tchapper h la surcharge du travail de ddsher- 
bage qu'en raison de h baisse de fertilitd (Sanchez, 1976). Nos rdcents tra- 
.vaux ddmontrent que, dans cette rdgion, les r e c h  forestiers sont trts rapides, 
avec une accumulation de biomwe quaue fois plus npide que dans les zo- 
nes oligotrophiques cornme par' ucemple sur le Rio Negro (Brondizio ct a l  
1994). I1 existe des,preuves que ces for?ts puissent rhulter, en totaliti ou en 
partie, dcs activit&des populations prdhiitoriques d'Amazonie qui, au cours 
du temps, autaient fivorisd la concentration des plantes utiles sur ces sols de 
grande fertilitd (Bake, 1989). Ce sont ces rdgions, gui permettent de penser 
qu'il est possible de dtcouvrir des strattgies &exploitation des rcssources, in- 
tensives et durables en Amazonie, sans ignorer toutefois que ce qui fonctionne 
bien ici, n'est pas ntcksairement viable dans d'autres rdgions. 

Les palmiers sont de bons indicateurs d'occupation prdhistorique quand 
on Ies trouve en densitd inhabituelle. Ainsi, Ies palmiers Pupunha (Bactris 
grusipacs), inajd (Mrwimiliana maripa) et buritf (Mauritia fIcxuosa) ont CtC 
utilis& par Ies ethnobotanistes comme preuves d'occupation ancienne. Le 
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palmier Tucumh (Astrocatyum uukare) est Cgdement associe avec les recrbs. 
forestiers : les Urubti Ka'apor de Maranhb, au Brhil, pensent que ses fruits 
attirent le petit gibier et les tapirs. Pour cette raison, les populations favori- 
sent la croissance de ces palmiers afin d'augmenter la densite du gibier dans 
les plantations oh se pratique leur capture $gar& hunting (Linares, 1976 ; 
Bake, 1989). Le palmier babapi (Orbi'yaphahata) est probablement le plus 
connu et le plus intensem,ent favorise. Les for& de cette esptce s'dtendent 
sur plus de 196 370 km2 en Amazonie Brtsilienne (May et aL, 1985: 1 15). 
Bdee a observe des fortts de babafti couvrant jusqu'A trois hectares (Bake, 
1984). Le fruit posstde une grande valeur prottique et calorique, tandis que 
les feuilles representent un materiel de choix pour la couverture des toitures. 

Les for& de bambops ( G d w  glomerata) sont de grande importance 
pour les populations indigtnes. En Amazonie brdsilienne, elles couvrent 
environ 85 000 km2 (Braga, 1979) et indiquent une occupation .ancienne 
(Sombroek, 1966). La for2t.s h noyers du Brtsil (BmholIctia exceha) occu- 
pent de larges ttendues en Amazonie orientale dans la basse vallde du Tocan- 
tins (environ 8 000 km2) et demeurent en grande parcie aon cartographides 
dans le reste du Bassin-.Arnazonien. On a pu observer que les Kayap6 Gorotire 
plantaient des noyers du BrCsil pour leur pouvoir attractif sur le gibier, pour 
leur valeur alimentaire et actuellement aussi pour leur valeur marchande (An- 
derson et Posey, 1985 ; Posey, 1985). Les noyers du Brtsil sont parmi les arbres 
de la for& qui vivent trts longtemps, et leur destruction actuelle par les ele- 
veurs de betail est des plus tragiques. 

Les savanes occupent en Amazonie une surface relative non negligeable, 
mais eiles ont peu retenu l'actention en raison de la concentration des etudes 
sur les fortti. On  peut y distinguer le long d'un gradient, au moins cinq types 
de vdgdtation : le campo limpo est caractCrisC par l'absence d'arbres et d'arbus- 
tes et la dominance des gramindes ; le campo sujo concerne les zones oh les ar- 
bres mesurant moins de 3 m sont isolCs, A egale distance les uns des autres ; le 
campo c m d  se rapporte A une couverture discontinue d'arbres et d'arbustes 
hauts de 4 m en moyenne ; le c e d ,  sensu stricto, est une zone de vdgdtation 
dense haute de 6 m ; enfin le cmza20 est un type intermediaire entre la savanne 
er la for& avec des arbres de 9 m en moyenne, montrant parfois trois strates 
distinctes (Ferri, 1977). Eiten (1972) a propose une sixitme categorie, appelde 
campo rimido, pour les zones de vegetation A sols mal draines, oh se ddveloppe 
bien le palmier burid (Mauritiaflncuosa). Le tableau 75.5 resume les caract6- 
ristiques des sols et de la vdgdtation des savanes d'Arndrique du Sud. Les sava- 
nes du Brdsil central ressemblent beaucoup aux savanes du Nord comme celles 
de Roraima. La biomasse vegdtde est en gkndral plus fiible dans les llanos de 
Colombie et du Venezuela que dans les savanes du Brtsil. 
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Tablau 75.5 , Sols ct typcs de vtgttation de s a m e  

Matiere orpique (94) 
Potassium (milliBquMemr pow 100 ml) 
Calcium (milliQquMemr pow 100 ml) 
Magnbium (milUCquidents pow 100 ml) 
zinc 
Cuivre @pm) 
Fer @pm) 

Source : Lopes, 1975 

Gestion des divers 6cosyst&mes 
Les systtmes de gestion observh dans Ies rCgions de plaines inondables et 
dans la rCgion de l'estuaire devraient nous encourager l etre t r b  prudents en 
ce qui concerne la gestion l long terme des productions de poissons. Les po- 
pulations locales Cvitent de couper .la forets inondables car ella savent que 
ce sont des l i e u  fivorabl; l la pCche, oh Cclosent l a  muis egoh se d4velop- 
pent Ies poissons. On  apprend Cgalement l'importance des cultures sur les 
berges alluviales, les digues et les autres zones qui s'enrichissent en alluvions 
pendant la pCriode d'inondation. Ce potentiel ne pourra &re maintenu que 
si l'on conserve les cridres locaux de prhision de la montCe et de la descente 
des eaux - qui, h leur tour, s'appuient sur les observations l long terme du 
comportement de' la faune locale et des critbres ethnoCcologiques. Dans la 
zone de I'estuaire, il txiste un potentiel de production trts ClevC, base sur des 
esptces fruititres h croissance rapide qui peuvent s'accornoder des conditions 
d'inondation, comme par exemple de nombreu palmiers. 

Dans les fortts situCes en amont, on peut trouver une multitude de prati- 
q u a  de gestion. Sur les meillcurs sols, des forets anthropistes cornportent de 
fortes densit6 d'esptces utiles l SHomme, sans qu'il y ait une trop grande pene 
de diversit4 spdcifique de I'Ccosysdme. Ainsi, pendant longternps, on a pens4 
qu'il s'agissait de for& u vierges w .  En suivant les mCthodes utilis4es par les po- 
pulations indigtnes, on pourrait dhrelopper des fortts de palmiers, des forets de 
bambous et des for& de noyers du BrCsil. 

Dans les rCgions de transition entre for& et savane, la restauration de zo- 
nes de fortts converties en paturages pourrait aussi b4n4ficier de l'expertise de 
populations comme lea Kayap6. I1 existe d o  preuves que des populations indi- 
gtnes ont reforest4 des savanes et qdelles savent quelles sont les espbces qui 
peuvent cohabita dans de telles conditions (Posey, 1985). Dans les savanes ma1 
drain&=, comme par exemple celles des Llanos de Mojos, en Bolivie et celles de 
l'fle de Maraj6 A I'embouchure de I'Amazone, la restauration des canaux de 
drainage et la reconstruction de champs surClev4s pourrait permettre ces rC- 
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Tableau 75.6, Stntcgies d ' a m ~ c n t  des divers Ccosysttmes unazoniens 

Rigion de fEstuak: Pahien fnrtdvr i adrsuKc npide; a m  produlrs u<tncdvistes ; agriculture g6n6ralement 
limit& aux champs sur buttes; frible k l t C  spCcifique, satCgles de forte productivite specialement prks 
des centres urbains. . 
Zone de base pblne Inondoble: Cultures annuelles 1 croissance wide, systeme d'irrigation; developement des 
pecheries et  de la pisciculture; agriculture mCcurisCe; Ccotourism 

Zone de ploine lnondabk et amont: M o p c m e n t  de la pkhe  dans let lacs; culture de rfz et autres cereales 
dans let zones de faiMe addk4; de palmenles dm let t o n u  madcageuses. 
Zona de tern ferme mtc & T n s t e r i e  centr(. sur lu phntes mddicidu: agriculture extensive 
centrCe sur le manioc mr ;  pkheries cxfcnsives pour dduire une surocploitadon potentielle; diversite 
specifique C l w k  +s ab le  producdvitd 

Zones de tern f e r n  tans eaux ndm: DCvalopement de sydmet agroforuden en foncdon des conditions 
locales d'environnement: forhts de palmierr, fodts de bambous, f&ts de noyen du Brhil. d'hbvbs et 
d'arbres A fruits et i production d'huile; &ns Ies zones Ies plus riches. culture Intensive avec intrants de 
nutiere organique pour des recoltes i forte d e u r  monCtaire. 

Sownes: Au centre de la region, production de cerhles avec fertiliution intensive; sur les bords, restauration 
pour des usages foresden et agoforestien. 

gions d'Amazonie de retrouver leur productivitd des temps prthistoriques et de 
renforcer Ies revenus et I'autosuffisance rdgionale. Cependant, de tels grands 
travaw ont peu de chance de se poursuivre si la densitd de population reste fai- 
ble et si les prix de vente des denrdes produitts restent trop bas. Ainsi, toute 
personne qui pdnttre en Amazonie et qui voudrait utiliser intelligemment les 
ressources nacurelles, peut apprendre beaucoup des populations indigenes, en 
portant attention h leur fason d'utiliser ces ressources (tableau 75.6). 

Discussion 

Toit systtme de production alimentaire qui s'auto-entretient doit ndcessaire- 
ment briser I'Ctranglernent imposd par les gros producteurs de cCrCales sur les 
systtmes locaw de production. Chaque nation doit fivoriser ses propres agri- 
culteun pour maintenir et augmenter la fe&lid des terra agricoles, tout en 
produisant asscz de produits alimentaires pour assurer les besoins de sa popu- 
lation. Pour mectre en place une telle stratCgie, il fiudrait trouver les moyens 
pour maintenir et accrottre eficacement (et h bas prix) Ies processus biologi- 
ques qui recydent les nutriments, gdntrent la matitre organique, maintiennent 
le potentiel hydrique (dans Ies zones arides) et facilitent I'Ccoulement de l'eau 
(dans les zones trts humides). En resume, nous devons trouver les moyens de 
mimer la complexitd et la diversit4 des sysdmes naturels. Pour produire notre 
alimentation, nous devrions dgalement nous tourner vers des sysdmes biologi- 
ques intensifs et abandonner I'utilisation des dnergies fossiles ou des investisse- 
menu dCmentiels (Freudenberger, 1988). Ce nouveau systtme de production 
alimentaire consisterait en micro-arndnagements de plantes h faibles intrants, 
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incorporant beaucoup de nouvelles esptces dans le systtme de consommation 
alimentaire et permettant d'acdder au potentiel non exploit4 de nombreuses 
esptces vtgdtales et animales. 

Ce systtme de production alimentaire du h t u r  ressemblerait beaucoup 
a celui, actuellement bien connu, de nombreux peuples indighes d'Amazo- 
nic. Bien que ces derniers ne se sentent gutre concernds par notre concep- 
tion d'une certaine w eficacittu, leur mode de production pourrait en fait 
rdsulter des nombreuses migrations et rtinstallations sur de nouveaux sites 
qui les ont profonddment &ectCs depuis le dCbut de la colonisation. En 
raison de ces changements d'implantation, toutes les populations natives ne 
posstdent pas un tgal niveau de savoir sur tous les processus biologiques de 
leur milieu, bien que beaucoup en aient gardC connaissance. En travaillant 
avec elles, il serait possible de trouver les inter-connections entre les proces- 
sus biologiques permettant de reduire les tchecs qui ont si souvent ghche, 
dans le passd, tous les efforts destinCs A accroitre la production alimentaire 
sous les Tropiques. Pourquoi, par exemple, disskmirier l q  investissements de 
capitaux en favorisant les cultures de haricots Phascolus dans les zones humi- 
des de I'Amamnie oh il est Cvident qu'il est dificile de contrdler les attaques 
des plants par les charnpignons Fusarium! Et pourquoi, au contraire, ne pas 
investir dans la culture du manioc, sa transformation et sa commercialisa- 
tion? Pourquoi introduire des variCtes de manioc doux 13 oh on ne cultive 
presqu'exdusivement que du manioc arncr ? Pourquoi planter du coton des- 
tine au commerce international, si le pays ou la rdgion n'arrive pas A se nour- 
rir elle-meme? On se demande souvent pourquoi certaines plantes sont 
cultivtes par les indigtnes. La reponse immddiate, u parce que nous aimons 
cela w ,  peut cacher une vtritC plus profonde qui serait : nous avons essay6 x, 
y et z et ces produits ne nous ont pas Ctt profitables ; et donc nous nous som- 
rnes concentrds sur cette culture parce qu'elle est toujours rentable. En ma- 
titre d'approvisionnement alimentaire, la fiabilitd est peut-&re, en definitive, 
beaucoup plus importante pour les cultivateurs comme pour nous tous : de- 
manda-le donc A n'importe quel cultivateur, que ce soit a Cuba, en Russie, 
ou en Europe de 1'Est. 

Le point de dtpart d'une recherche appliquCe consisterait A Cvaluer I'ex- 
pertise des informateurs. Concernant le degrC de connaissance d'un cultiva- 
teur, le temps qu'il a passt dans la region est certainement le meilleur garant 
d'une bonne expertise. Pratiquement, on considere qu'il ne faut pas moins 
d'une gtndration pour pouvoir etre expert des us et coutumes d'une region. 
Une fois le degrt d'expdrience Ctabli avec certitude, il faudrait rnettre I'infor- 
mateur A raise en faisant de lui I'expert sur la question, en admetrant que 
personne d'autre que lui ne connait mieux la cornplexitd du systeme. Un 
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point de dtpart tout nature1 serait de parler des sols de la rtgion. La strie de 
questions suivante permettrait &identifier les principales aires ptdologiques : 
les sols des alentours sont-ils bons pour l'agriculture? Comment pouvez-vous 
dire' que tel sol at bon et tel autre mauvais ? Certains sorit-ils bons pour telle 
culture et d'autres ne le sont-ils pas ? Est-ce que certains sols ntcessitent plus 
d'intrants que d'autres? Dans les rdgions oh Ies agriculteurs distinguent de 
nombreux crittres hitrarchiques, il peur dcvenir ntcessaire de rentrer dans 
les dCtails -1es sols d'ici sont-ils meilleurs pour le mais, ou pour les bananes, 
ou pour le cacao? Comment peut-on trouver cette qualitt de sols? I1 vaut 
mieux poser de telles questions directernent sur le terrain, quand il est pos- 
sible de montrer les sols et d'en discuter. 

Une autre rtgle pratique concerne la nomenclature; plus elle est com- 
plexe, plus elle a de chances de rtsulter d'une longue pratique empirique 
reflttant la grande variabilitt de I'environnement et sa signification pour la 
population. L'ttude faite par Harold ConMin (1957) chez les Hanunoo, aux 
Philippines, est un exemple de cette rtgle. Ainsi, on doit s'attendre A trouver 
une plus grande complexitt taxonomique dans un agrosysttme de montagne 
que dans un autre situt en plaine, et des distinctions hitrarthiques plus gran- 
des chez des populations qui vivent dans la rtgion depuis plus de 500 ans 
que celles ttablies dans un type de paysage connu depuis seulement 20 ans. 
Comme corollaire, on peut dire que plus la nomenclature: est dichotomique 
ou A un seul niveau, plus la population est r pionnitre w ,  rdcemment installde 
dans la region, ou n'afiche pas de dtpendance particulikre vis-a-vis de la terre 
pour sa subsistance. 

Comment les termes vernaculaires concernant les sols et les plantes lo- 
cales peuvent-ils aider un agronome? Le point de vue des autochtones qui 
estiment que des sols couverts par une certaine vtgttation ne sont pas pro- 
pices a la culture des bananiers, sugghe une mtthode permettant d'identi- 
fier une dtficience mintrale de ce sol (probablement en potassium ou en 
phosphore) et d'attirer I'attention sur la qualit4 des engrais ndcessaires et, par 
constquent, savoir s'il est rentable de planter telle ou telle espece en fonc- 
tion de ses exigences en nutriments. En definitive, cela peut rtduire conside- 
rablement la dude  des tests avec 'difftrentes compositions d'engrais. 

En se plapnt en position de Sttudiant vis-a-vis du cultivateur, indtpen- 
damment du niveau d'ttudes que chacun peut avoir, on tend A crder entre 
I'expert technique et l'agriculteur une relation de meilleure qualit4 que lors- 
que l'expert arrive avec des rtponses toutes faites pour s'apercevoir qu'elles 
ne s'appliquent pas aux conditions particulitres du lieu. Les pratiques des 
cultivateurs peuvent &re exptrimenttes en. parcelles et les risultats compares 
avec ceux des cultures afin de dtcouvrir la valeur de certaines associations de 
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plates. De nombreux essais ont Ctd rdalisCs depuis plusieurs anndes, par 
exemple sur I'association mdislharicots ; mais bien d'auues associations me- 
riteraient d'ttre Ctudites. 

L'approche ethnoscientifique est un outil incomparable permettant 
d'accdder h la connaissance d'une population sur son environnement. Cette 
connaissance est en gdnCral non pas abstraite, mais pragmatique, basCe sur le 
besoin de produire, de faqon fiable, des aliments et d'autres ressources 
commercialisables. Quelques Ccueils seraient biter:  d'abord, ne jarnais se 
fier i un seul agriculteur pour Ctablir une nomenclature, mais au contraire 
hire des recoupements parmi plusieurs mernbres de la population, represen- 
tatifs des diffdrentes classes #age, de sexe et de revenus ; ensuite, il est indis- 
pensable d'etre familiarisd avec l'agriculture car lorsque l'informateur est tent6 
de se moquer de l'interviewer, la proddure peut &re facilement ramende i 
une relation de respect mutuel. 

Les pratiqucs de terrain des populations indigtnes forment un registre 
de savoir expdrimental i partir duquel nous avons beaucoup i apprendre; 
tenter de le reproduire expdrimentalement devrait permettre de corrrprendre 
les processus en jeu. C'est en identifiant les principes biologiques sous-jacents 
aux pratiques indigknes complexes que nous pourrons influer sur la qualit6 
de notre avenir. 

Anderson, A. et Ioris, I.M.(1989)'. The logic of extraction : resource management and 
income generation by extractive producers in the Amazon Estuary. Communication ; 
ConfCrence Traditional Resource Use in Neotropid Forests n, Gainesville, Florida 

Anderson, A. et Posey, D. (1985). Manejo de Cerrado pelos indios Kayap6. Boletim 
do Museu Paraense Lnilio Goeldi, Botanica, 2,77-98 

Bailey, RC., Head, G., Jenike, M., Owen, B., Rechtman, R et Zcchenter, E. (1989). 
Hunting and gathering in a tropical rain forest: is it possible? American 
Anthropologist 9 1, 5 1-82 

Bailey, R.C., Jenike, M. et Rechtman, R. (1991). Reply to Colinvaux and Bush. 
American Anthropologist 93, 1 60- 1 62 

Balk, W. (1984). The ecology of ancient Tupi warfare. In Ferguson, R. B. (ed.) 
Warfare, Culture and Environment, pp. 24 1-265 (New York : Academic Press) 

Balk, W. (1 989). The Culture ofAmazonian Forests. Advances in Economic Botany, 
7, 129-158 

Braga, I? (1979). Subdivislo fitogeografica, tipos de vegeta~lo, conserva$io, e 
inventario floristic0 da florcsta Amazonica. Supl. Acta Amazonica, 9, 53-80 

Brondizio, E., Morh, E., Mausel, P. et Wu, Y. (1994). Land use change in the 
Amazon Estuary : patterns of caboclos settlement and landscape management. 
Human Ecology, 22,249-27 

Chibnick, M. (1994). Risky Rivers. (Tucson : University of Arizona Press) 



Connaissances des populations indighnes et  gestion des 4cosysthmes amazoniens - E.F. MORAN 

Clark, K. et Uhl, C. (1987). Farming, fishing and fire in the history of the Upper 
Rio Negro region of Venezuela. Human Ecology, 15,l-26 

Cochrane,.T. et Sanchez, P. (1982). Land resources, soils and their management 
in the Amazon region. In Hecht, S. (ed.) Amazdnla : Agriculture and Land Use 
Research (Cali, Colombia : International Centre for Tropical Agriculture) 

Conklin, H.C. (1 957). Hanunoo Agriculture. (Rome : FAO) 
Dufour, D.L. et W~lson, W.M. (1996). La douceur de l'amermme : une rC-Cvalua- 

tion des choix du manioc amer par les Indiens Tukano d'Arnazonie. Chapitre 
55 du prdsent ouvrage, pp. 875-896 

Eiten, F. (1972). The cerrado vegetation of Brazil. The Botanical Review, 38, 20 1- 
34 1 

Ferri, M.G. (ed.) (1977). IV. Sympdsio Sobn o Cerrado (SZo Paulo: Editbra ItatAiaJ 
Universidad de Siio Paulo) 

Frechionc, J., Posey, D. et da Silva, L.F. (1989). The perception of ecological zo- 
nes and natural resources in the Brazilian Amazon : an ethnoecology of Lake 
Coari. Advances in Economic Botany, 7,260-282 

Freudenberger, C.D. (1988). The Agricultural Agenda for the 21st Gntury. KIOMA 
(Israel journal of Development), 10(2), 32-36 

Goulding, M., Carvalho, M.L. et Ferreira, E.G. (1988). Rio Nigro: Rich Life in Poor 
Water (The Hague : SPB Academic) 

Herrera, R (1985). Nutrient cycling in Amazonian forests. In Prance, G. ethvejoy, T. 
(eds) Amazonia: Key Environments, pp. 95-105 (London : Pergamon Press) 

Hiraoka, M. (1 9 85); Mestizo subsistence in riparian Amazonia. National Geographic 
Research, 1 , 2 3 6 2 4 6  

Hill, J. et M o r h ,  E. (1983). Adaptive strategies of Wakuenai people of the Rio 
Negro Basin. In Hames, R et Vickers, W. (eds) Adaptive Responses of Native 
Amazonians, pp. 1 13-1 35 (New York : Academic Press) 

Jordan, C. F. (1985). Nutrient Cycling in Tropical Forest Ecosystems (New York: Wiley) 
Jordan, C.F. et Herrera, R. (1981). Tropical rain forests: are nutrients really critical? 

American Naturalist, 1 17, 167-1 80 
Junk, W.J. (1984). Ecology of the vdnea ofAmazonian whitewater rivers. In Sioli, 

H. (ed.) The Amazon (Dordrecht : Junk) 
Junk, W.J. et Furch, K. (1985). The physical and chemical properties of 

Amazonian water and their relationship with the biota. In Prance, G. et 
Lovejoy, T. (eds) Key Environments : Amazonia, pp. 3-17 (London : Pergamon 
Press) 

Klinge, H. (unpublished). Low Amazon caatinga or bana. Xeroxed manuscript. 
Linarcs, 0. F. (1976). Garden hunting in the American tropics. Human Ecology, 4(4), 

33 1-349 
Lopes, A.S. (1975). A Survey of the Fertility Status of Soils under Grrado vegetation 

in Brazil. Masters Dissertation, North Carolina State University, U.S.A 
May, P.H. , Anderson, A., Balick, M. et FraGo, J.M. (1985). Subsistence benefits 

from the Babassu palm. Economic Botany, 39(2),113-129 



CALIMENTATION EN FORh TROPICALE: interactions bioculturelles 

M c K q  D. et Beckerman, S. (1996). &ologie et tvolution dcs substances secon- 
daircs du d o c  et &dons avec l a  systkmes traditionnek de culture. Chapitre 
9 du pr&ent ouvrage, pp. 165-202 

Morh,  E. F. (1990). Ecofogia Humana ah Populafbcs da Amawnia (Petropolis, 
Brtsi : Editon Vozes) 

Morh,  E. F. (1991). Human adaptive strategies in Amazonian blackwater 
ecosystems. American Anthropologist, 93,36 1-382 

Modn, HE '(1993) (ed). ~hmugb k n i a n  Eya: The humnn fiohgy ofAmazonian 
Populations. Revised english edition (Iowa City: University of Iowa Press). 
Originally published A EEologia Humana das Populaf8es da Amaeonia. 
(Petropolis, Brazil : Editora Vozes, 1990) 

Myers, T.l? (1989). The expansion and collapse of the Omagua. Paper presented 
at the Wenner-Gren Conference "Amazonian Synthesisn, Nova Friburgo, Brazil, 
June 2- 10 

Pires, J.M. et G.T. Prance (1985). The vegetation types of the Brazilian Amazon. 
In Prance, G. et Lovejoy, T. (eds) Kg Environments: Amaeonia, pp. 1097145 
(London : Pergamon Press) v 

Porro, A. (1989). Social organization and power in the Amizon floodplain: the 
ethnohistorid sources. Paper presented at Wenner-Gren Foundation 
Conference "Amazonian Synthesisn Nova Friburgo, Brazil, 2-10 June, 1989 

Posey, D. (1985). Indigenous management of uopical fonst ecosystems : the case of the 
Kayap6 Indians of the Brazilian Amazon. Agroforcstry Systems, 3,139-1 58 

Posey, D. et Balte, W. (eds) (1 989). Natural Resource Management by Indigenou~ and 
Folk Societies ofAmaeonia, Advances in Economic Botany, 7 (New York : New 
York Botanic Garden) 

Prance. G. (1978). The origin and evolution of the Amazon flora. Interciencia, 3 (4 ) ,  
207-222 

Salati, E. (1985). The climatology and hydrology of Amwnia. In Prance, G. et Lovejoy, 
T. (eds) Q Environmrn~: Amazonia, pp. 1 8 4 8  (London : Pergamon Press) 

Salati, E., Marques, J. et Mdion, L.C.B. (1978). Origem e distribu~zo das chuvas 
na AmuBnia. Interciencia, 3,200-205 

Sanchez, l? (1 976). Properties and Management of Soils in the Tropics (New York : 
Wdey-Interscience). 

Schultcs, RE. et Rafhuf, RF. (1990). The Heding Forest: Medicinaland Toxic Plants 
of the Northwest Amaeonia (Portland, Oregon : Dioscorides Press). 

Sioli, H. (1951). Zum Alterungsprozess von Flussen und Flusstypen in 
Amazonasgebiet. Archiv f i r  Hydrobiologic, 4 5, 267-284 

Sioli, H.( ed.) ( 1984). The Amazon : Limnology and Landscape Ecology of a Mighty 
Tropical River and its Basjn (Dordrecht : Junk) 

Smith, N. (1979). A Pesca no Rio Amazonas (Manaus: INPA) 
Sombroek, W. (1966). Amazon Soifr(Wageningen: G n u e  for Agric. Publ. and Doc.) 
Sternberg, H.O. (1975). The Amazon River of B r a d  (W~esbaden : Franz Steiner 

Verlag) 
Wagley, C. (1953). Amazon Town (New York: Macmillan) 



NO. 96-01 
Moran, E.F., A. Packer, E.S. Brondizio, and J. Tucker. "Restoration of Vegetation Cover in the 
Eastern Amazon." Ecological Economics. 18:41-54. 

NO. 96-02 
Brondizio, E.S., E.F,Moran, P. Mausel, and Y. Wu. "Land Cover in the Amazon Estuary: 
Linking of the Thematic Mapper with Botanical and Historical Data." Photogrammetric 
Engineering and Remote Sensing. 62(8):92 1-929. 




