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APPRO ATUREL A FORTES CO 

SYNTHESE E BLOGIE ET PHYTBECOL GIE PQUR UN 
RES EM CQRDlLLERE CO%OiilBIE 

RÉSUMÉ 
Certaines vallees des Andes Colom- 

biennes, soumises à des regimes cifma- 
tiques contrastes, et à une intensifi- 
cation des actions humaines, connais- 
sent une acceleration des phanomenes 
Erosifs et une forte racession des 
ressources en forêts, pâturages et eau. 

Dans un bassin versant de taiffe 
moyenne, une carte d’occupation des 
terres et une carte de sensibifite des 
terrains ont éte superposees a la carte 
geomorphologique et des processus 
d’&rosion pr&existante. Une éhde detaff- 
Iée du fonctionnement des Bcosystcmes 
est conduite dans le mbme temps. 

Les deux approches repondent à des 
dcmarches et des concepts de respon- 
sables locaux et d’agrkufteurs. Qn 
propose ensuite des experimentatfons 
sur f’utilisation des terres permettant fa 
recuparation des sols et le controie de 
f ‘erosion. 

SUMMARY 
Some valfeys of Columbfan Ands, 

subject to contrasted climates and 
growing human action, are submitted to 
fast erosion and loss of water, forestry 
and pasture resources. 

In a medium area water-Med, maps of 
Band ocupatfcn and soiis sensibifity are 
foined tu me-existent geomorfofogicaf 
map. Ecosystam dynamic’s study is 
made at the same time. 

Bath approaches are drived, accor- 
ding to farmers and local organiser’s 
needs and concffpts. 

Than, fand management experimen- 
iations are designed for soif recovery 
and ercsoion control. 

RESUMEN 
Se presentan en afgunas zonas de fos 

Andes Colombianos, regimenes clima- 
ticos contrastados y acentuaci& de ta 
presion agropecuaria que aceferan la 
erosion provocando perdfda de recursos 
htdricos, forestales y pastorafes. 

En una cuenca de tama?io mediano se 
ha sob-repuesto mapas de ocupacion de 
tierras y de sensibiiidad de fos terrenos a 
un mapa geomorfoiogi6o preexistente. 
En el mismo tiempo, se estudia la 
dfn~mica de las ecosfstemas. 

Ambos enfoques siguen los requisitos 
y conceptos de responsables locales y 
6ampesinos. 

Res&ta si dfsego de axoerimenta- 
ciones para un manejo de la cuenca, 
permitiendo recuperaci& de sueios y 
controf de fa erosion. 

Dans les Andes de Colombie, se pose chaque anrke de 
façon plus pressante le prsbhne de I’érosion hydriquedes 
versants, ii& au phénméne de modification des murs 
torrentiels. Des facteurs comme Be relief accus& des 
di5forrnatiQns géologiques r&cemment soulevbes, parfois 
instables et fortement aEtérées sont les acteurs naturels de 
l’évolution des paysages. Mais quand s’y ajautent des 
rbgimes climatiques contrastés, opposant des saisons 
humides courtes, & pluies torsentieiles, CE des saisons 
s&ches très marquées, ainsi qu’une aetivit6 agricQ8e en 
augmentation, et non planifiée, ces pMmmbnes Brosifs 
prennent une amplitude qui peut conduire h une perte 
totale des terrains. 

Cet état de fait peut induire une inVerSiQn de k tdE&E! 
d’interaction : si le développement des phQnom&nes 
érosifs dépend ckms vw premier temps des caracEQris- 
Fiques du milieu naturel, une gestfon fnacfeqwate de ce 
milieu par l’homme va rnodifiea cette depencfance. Les 
érosions (hydrique, BQEienne, torreratie&le) s’accentuent et 
imposent leur cycle, elles deviennent alors le facteur 
premier de Wvolution du milieu, et çorm-wmdent &‘&at des 
ressources naturelles et Ueurs possibiMs d”utilisatiQn. 

Qn trouve pr6cisément dans la Commune d’ABREG0 

* IFARC - GERDAB. ActueEEement BSRA - CNRA - SénégeB 
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toutes c& Atapes des cycles de E%rosion hydrique, 
depuis I’équi8ibre dynamique en G’absence d’irrterventiora 
$-w-mine jusqdau blocage total des ressources par une 
érosion intense résultant de l’action anthropique. De plus, 
la grande diversit6 g&msrphologique et géologique du 
bassin versant entraîne une grande variét6 de processus 
nocifs qui, jointe B la pression sQciaEe, rend difficile la 
soiestion @un probiérne maintenanF uagewt. 

En effet, la Conmuae d’ABREG0 vsit 88~ activité 
agricole (seule ressource bconsmique) dbpendre 
principaie,merPt d’un district d’irrigation mis en place en 
1967 par Hnstitut Coismbien de la Réforme Agraire 
(INCOAA). Ce district couvre 1 508 hectares et scsn. 
alimentation en eeu se fait par 2 barrages placés sur Ees 2 
riviéres principales. &‘érosiQn htense dans certaines 
parties du haut bassin provoque Gepuis 5 ou 6 ans, une 
diminution de l’étiage : Ca la saison sQche, les terreins n’ont 
plus la capacité de rétention de Veau gui, jusqu’en 1970, 
régulait le débit des rivi&res. De plus, les réservoirs 
coflnaisent une sédimentation qui Oimite leur capacité & 
70 % des prévisions les pfus pessimistes. Enfire, les terres 
du haut bassin ont sustout une vocation de patuëage avec 
quelques cultures dans les vaMes, sur les terrasses, et 
queiques champs de manioc et pommes de terre sur les 
pentes. La encore, Ia dégradatisn des sols entraîne un 
abandon rapide des parcelles, me défriche accWm??e, et 
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donc l’attaque de la derniére ressource: la forêt en 
moyenne et haute altitude. Le haut bassin du Rio 
Algodonal est donc un siteexemplairepourI’imporfance et 
l’urgence des probl&mes d’érosion. Du fait de la nécessite 
d’une intervention rapide, et grâce aux nombreuses 
connaissances disponibles, il constitue un terrain typique 
pour l’application d’un “diagnostic”. Diagnostic qui doit 
introduire une “thérapeutique” car le résultat attendu est 
une orientation de la gestion de l’espace permettant 
freinage de I’erosion et Inversion des tendances. 

I - PAYSAGE ET IMPLANTATION HUMAINE 
Le Rio Algodonal prend sa source dans le massif qui 

domine AGREGO, et se jette dans le lac de Maracaibo, au 
VENEZUELA. II est donc le fleuve le plus nordique de la 
Cordillére orientale colombienne. Le haut bassin se creuse 
dans des terrains cristallins et métamorphiques, puis le Rio 
passe dans des terrains sédimentaires (Commune 
d’Ocana) I’atitude étant alors beaucoup pfus faible (moins 
de 800 métres). 

Le bassin versant d’ABREG0 a une superficie d’environ 
40 000 hectares (la Commune compte, en 1980, 8 006) 
habitants dont 2 000 résident au bourg). II présente une 
variation altitudinale de 2 600 m : “Cerros de Las Nubes” 
culmine à 3 640 m, le Rio Algodonal est a l’altitude 1 250 
lorsqu’il sort du territoire de la commune. 

Le territoire se décompose en 8 zones : la partie Sud-Est 
où des montagnes à géologie schisteuse assez abruptes 
s’élévent, la partie Sud-Ouest de coflfnes à faible relief, et 
envin le Valle de ABREGO, zone de terrasses alluviales et 
de glacis qui forment une cuvette. L’implantation agricole 
s’est concentrée dans les parties basses et moyennes. Les 
riviéres dans leur partie haute, sont fortement encaissées. 
Les quelques élargissements de leurs vallées comportent 
de petites terrasses où l’on trouve des cultures maraê- 
chéres. Enfin, les pentes sont le domajne de l’élevage 
bovin, les collines et glacis de la partie moyenne étant 
exploites par quelques troupeaux de moutons. Les 
paysans de la partie haute (jusqu’à 1 800 m) pratiquent une 
culture itinérante de manioc et parfois de maïs. 

Si les documents manquent pour decrire l’évolution des 
pratiques agricoles, il nous est cependant possible d’en 
dégager les tendances au vu d’une carte d’occupation des 
sols de 1962, et grace a des entretiens avec les paysans les 
plus âgés. 

L’implantation du district d’irrigation, de 1964 a 1967 a 
donne de bonnes conditions de travail aux paysan du 
Valle. La maîtrise de l’eau sur 1 000 hectares permet aux 
agriculteurs de cultiver le haricot, la tomate et surtout 
l’oignon (l’oignon de la region est réputé dans le pays) avec 
des bénéfices intéressants. Les producteurs travailient en 
culture attelée (zébu et races croisées) sur de petites 
parcelles (10 à 30 ares). La reforme agraire prevoyait 
l’octroi de lots de 05 à 2 hectares. Cet amenagement a 
entraîne une concentration des paysans dans le Valle. 
L’insécurité dans les montagnes (guérilla entre 1965 et 
1972, vendetta traditionnelle entre les familles) accentuait 
le phénoméne. Le district d’irrigation et le remembrement 
ont permis à cette époque de freiner un exode qui obligeait 
les agriculteurs a s’expatrier au VENEZUELA, assez 
proche (130 km). Cette migration concernait les hommes 
adultes, la famille restant au village. 

L’enrichissement des paysans a été, de leur propre avis, 
tres important, et a contribué a fixer les agriculteurs. La 
perspective d’obtenir un lot, avec l’extension du périmètre, 
donnait un espoir a ceux qui n’avaient pu profiter des 
premiéres attributions. Cependant, une concentration de 

la propriéte, avec un retour au systéme de metayage, s’est 
rapidement produite. L’isolement de cette vallee (Ocana, 
15 000 habitants, est a 30 km, mais les villes importantes 
Cucuta et Bucarramanga sont à 7 et 6 heures de route), a 
donne aux habitants une identité culturelle marquée. Le 
pouvcir de I’INCORA, s’il a éte relativement accepte dans 
la partie irriguée, a tout de suite été conteste dans la partie 
haute où des actions de reforestation étaient tentées en 
1965. Par la suite, les notables ont oppose une forte 
réaction à la réalisation du remembrement. 

La reforme agraire est stoppée en 1974, les districts 
d’irrigation passent sous controle de I’HIMAT (Institut 
Colombien d’l-lydrologie, Météorologie et Aménagement 
des terres). Les aspects sociaux et fonciers ne sont plus 
un préafable aux actions techniques. La concentration 
de la propriété peut se réaliser et en 1980 de nombreux 
attributaires possèdent plus de 5 hectares en irrigue. 

Enfin, un dernierélémentvafragiliser l’équilibresocial et 
écologique du bassin. Vers 1973-1974, les planteurs de 
marijuana étendent leurs activités dans toutes les zones 
isolées du pays. ABREGO est à 30 km d’un contingent 
militaire d’environ 500 hommes. Mais la partie haute du 
bassin est à une heure et demie d’ABREG0, par une 
mauvaise route, en saison sèche. En saison de pluie, la 
route non goudronnée, construite dans d’épaisses altérites 
de roches cristalljnes, se ravine et s’effondre. “La Maria”, le 
principal hameau, est coupe durant 3 à 4 mois des 
communications routiéres. Les trafiquants ont donc trouvé 
un excellent terrain, et on imagine qu’une sélection s’est 
operée parmi les paysans, relançant l’exode et accentuant 
la pression fonciére sur la partie basse. Un programme 
d’aménagement des parties hautes, on le verra, s’oppose 
aux interêts des “marimberos” et doit compter avec cette 
réalité. Notons de plus qu’il s’agit fa d’une revancheofferte 
aux petits paysans des montagnes, qui considèrent les 
habitants du Valle comme favorises par le périmétre 
d’irrigation, et qui ressentent fort mal la demande d’un 
effort qui ne favoriserait à leurs yeux, que la cuvette. 
Reboiser, limiter les pâturageset la défriche, c’est perdre la 
possibilité d’extension du manioc, la pomme de terre, les 
troupeaux, c’est se priver de ressources de bois précieux, 
et l’intérêt immédiat n’est pas évident. 

Ainsi, on se trouve en 1980 devant une vallée que l’on 
peut diviser en 3 grands paysages. Les paysages sont 
associes à une histoire, une utilisation des sols distinctes, 
et f’on peut decrire 3 sysfbmes agraires, bien sûr 
étroitement corréiés : 

- 6E VALLE, avec des agriculteurs qui ont toujours été 
relativement aises. L’irrigation permet aux plus mal lotis de 
tirer un bénéfice correct de leur culture. Pour ceux qui ont 
pu bénéficier des meilleurs lots, ou qui ont accru leur 
capital foncier, il y a réelle prospérite qui se manifeste par 
l’achat de cheptel ovin ou bovin, et souvent création de 
petits commerces (auberge, épicerie). Notons que le 
marche hebdomadaire permet aux petits agriculteurs 
d’écouler directementm le produit de leurs petites cultures 
vivrieres ou fruitiéres (goyave surtout). Ce sont les 
notables du Valle qui tiennent les cultures de marijuana, 
contrôlant le trafic et les planteurs des montagnes. 
Certains ont également des troupeaux de bovins-viandeet 
d’ovins dont la production part au VENEZUELA: 
l’écoulement est assure au prix fort. 

- LES COLLINES, où les agriculteurs pratiquent 
l’élevage, les cultures vivrières (manioc, maïs). Les fermes 
possèdent un petit verger de fruitiers (banane, goyave, 
orange). Les agriculteurs qui possédent des terres de 

43 



terrasses, le Bsng des rOvS&res, cubtivewl oignon, tomate, 
&arScot rouge, car Ues débouchbs sonU a.seurQs av0c 
enlêvement des pr~dtBiEs $3 ABWEQO. En faPU, nrmb~e de 
sotmes sonU d&ownées, eU depuis %a créaUi0n du distréct 
et Sa mise en place d’oms s%ructu~e de comme~cèaSi5atiow, 
des tuyaux et cærnaux de bambous sil80nwent les coi&iraes, 
assurant B’érrigakion nQcessalre au maratchage. 

- kA MONTAGNE, ~“89% Ue Uer~aEn traditSonneS de 
Mlevage bovin (races europBenwes, HoP5teiw swtorst) et de 
Vexploitation forestière. Le vivriee (pomme de terre, 
haricot, mai’@ est r&duiE eux quelques zones proches de5 
riviéres, ou bien il suit une pratique extensive, avec 
ren0eevelSemenU des parceEUe tous Bes 4 â 5 ans. Les 
fruitiers sont Eimiths par U’aQtitude. ha défriche donne une 
faible production de bois nsb8e @-mgal, noy&>, roble 
(d-tênep, édro (Weinmannia, Podocarpus). Cependawt, 
S’tsoSernent nécesséte la commercialisation et donc 
B’exploitatisn continue de ces ressources. Enfin, n0us 
Pavons vu, c’est &e terrain des pBantatPopts de marijuaina. 

Les données ~~~Sales, êconomiques, agronomsquea et 
zootechniques n’existent que pour la zone du Valle, seeivie 
statistiquement depuk Sa wéatio~e du District, avec Pes 
éléments importants pour Pa période t945-1964. Elles sont 
pratiquement absentes pour le reste de Sa vaMe et de la 
montagne. Les queSques &lmmts de sbatktique agrécole 
08-d me trame temporelle (8 â 10 ansg Ussp Uâche pour 
rendre csmpte des mouvements de population depuis 
1960 (migration au VENEZUELA, exode vers ABREGO, 
fixation autour de la cuEture des stupéfiants). Enfin, Oa 
guérilia jusqu”en 6978, les trafiquants de drogue depuis 
1973, Qi’3t cio apporter aux enquQ%em Ses gZ6W CQW’ElgWX 
des réponses an3336 Sérnltêee que brutales. 

Par contre, on dlspose d'btudes poassséessee~e'eco[ogle 
des sites, avec des donn&es chattques : 2 s&akt~ns, sur le 
Valle et dans la partie haute @erra de Las Nubes). On 
trouve égaPemerst des levées Bimnim&riques sur Ues 
barrages et en 4 poiwts sur B’amont des cours d’eace. On 
compte aussi wne carte de la géomsrph0QogSe el des 
processus d'érosion (missSon française d972), bene carte 
de 8s couverture v@&aIe dress$e en 1965 par I’BNCORA. 
Enfin, l’Institut géographique propose une cartographie 
des biocbfmats sur B’ensemble du pays, et B”on dspose 
encore d’une Qbauche de carte gboiogique et d’une carte 
des sok du Valse. 

Le manque de dsmn~es analytique5 poser ks Facteurs 
socle-éconsmSques ne nol.ls Pol'& pas pr&JdSce dans 
S’approche que ~TOUS av~rns. La cûnwaissawcû des 
dynamiquss passQes, Vexamew des pratiques actuebs 
dome une k9omeosienkatSow. Toutefois, un éUémenU préck 
$OQ~QS fait d%faut : il s’agit de Bai chaige pastorale sur Bes 
versants des mowtagms et des colbines, ainsi qde le 
chiffrage des terres mises en culture. Lbxamen des 
pholos aêriennes h 12 ans d’lntePva&Ue (1986-6978) donne 
une descriptiow ds I’Qvolutian des terres cuPtivr3es et du 
d&richement. Par contre, i’infhmce des troupeauxsur les 
écosyst&mes reste ff Sffécik â QvaUuer. 

Au contraire, Ies donn6es et études Bcologiqües sont 
nombreuses et touchent à différenUs domaines. Elles sont 
directement utiiisabies, comme synth&e ou en tant que 
données bKuteS, pow no%rs tâche en 1980. 

Les probS&mes ~OS& par Ses agricutteurs et les 
responsables du projet d’&~~Sgation sont d’srdre social 
autawb qu’écoSogique : dégradaUion des terrss hautes, 
pression fsnc%re SUK Se ValSe, iar&ulaiM de5 d&its 
f&uviaux, ddgradation des r&ervoirs et des réseaux, 
réduction des revenus dans éoeet Se bassin, limitation des 
alternatives. L’objectif semble technique dans une 
premS&Fe' vue: co~atr8le de S'érOaion, amértagemen% des 
terres de montagne. ka f~alkseFim Fechnkp~e passe 
Bv~dammbnt par un iM$rssssmsntg una ~articipatbn das 
paysans des hautes &3rf13s. 

Les points de b8ocage ref&vent donc du miQiees nature!, 
des tecfmiqares agricoles et d’élevage qtS@va.qt tc?out du 
domaine social. En UR mot, ils touchent Ca I’iMgratité des 
systhes agraires, et E’&tde se plàce & I&F niveau de 
percepàion (petite région, &ReHe MO à 1/16)&9 OCKI). 

&a méthodescientefiquedoée~t~e posyaactorielle,cequi 
se traduit en terme de technSqese de travail, par une 
programmation pluridésciphaiae. ta premihe %tape 83 
donc bté un travail d’équipe (un agronome Grbls Rural, un 
ingQnieur civil, un &coQogue) qui aboutit CE la construction 
~‘EQPE modéle cp~apialqued’8wtepactiorps (Figure 1). Cegraphe 
est &a synthhe de 3 sous-modhles concernant les variables 
biotiques, physiques et socio-%csnomiques. Ce graphe 
giobal part de I’inventake des facteur5 infhantsur lesu les 
phénomênes approch&, et passe ensuite par o.me liste.fles 
interactions. Enfin, &es reBations causaSes et Pes r%tro- 

‘actions sont reprFasentée5 dans le sohha Final. L'utPli- 
sati0n que I’on peut faire d”usee exprekion qui parait 
complexe, eb: qui en tout cas, ne dsnne pas une d%marche 
BonctionneSOe (au contraire, Ees nombreuses reiations entre 
Ses tecUw~s empêchent, dans un premier temps, de sérier 
Ues problbmesp, est trhs concr&e (1). On definit sur Pa base 
du scMma, Bes enqu%tes spécSaSSsées rhessaires pour 
analyser les variables fondamentaies. De plus, le graphe 
oriente Ua construction de cha@kme des enqu%tel en 
repiaçant leurs objectifs dans Ie fowetionnemewt globai. 

ASnsS, si S’sn demande en quoi /es a&r’ons de 
d&@lsppemenF rural dans Es bassin (district d’irrigation, 
formation des agricu8tews) jouent sur !a stab~~iF6 do sol, 
variable h prkui bien &oignée, Oe graphs montre que les 2 
variables convergent sur une troisi&me, qes”on peut 
qualifier de wodaQe : les &xhniquas de mise en valeur du 
SO!. Le programme de recherche orientera l’analyse de la 
fonction dQvek9ppement vers son rfkwltat sur les 
techniques de culture et d'&evage (en scrivant bien sûr les 
chafnes d'iuateractions)i. 

Le dialogue entre &es sp%ciailstes, que c$acun 
redeviendra au d&ket de Ia phase d”enqu%te, est donc 
cadré. &a r%partition des tdchss et la limitation des 
recherches aux seuls objectbfs s’en Urocsva facilit%e. Enfin, 
dans ce travail de co67isEructSon de graphes, s’expriment 
toutes Ses kaypsthèses pr6alabbs, souvent confuses et 
erptrem&ées. Le schéma fInaS ?t-t doms I’expression laphs 
dépouiSk%e, et c’est Pâ un acquk dont ii peut btre coQteUx de 
se priver. 

En résumé, cette premi&e iz9EarQckemetstodotogiclueSe 
paagscschec8'unedémapc&esyst8mique.Ge graphepeutse 
comparer’ au scR6ma du corps d’tin sy$%érne, Ses 
interactims esa éllrestrmt Ie kmctésnnement. ks puitti, les 
flux de U’ewvtronnement en amsnt sowt seuiement 

(1) Bans WI iecond temps, le graphe Btant une pr&entation d’un modble, 
on seut donc envisaocr E’exkwessicm des Interactions, flaur&s EcE par de 

44 



1 DIAGNOSTIC SYSTEME AGRAPRE [ 
Les Cahiers de la Recherche-Développement no 3-4, 1984 

mentionnes au travers des variables classées comme 
exogénes. Mais une telle représentation ne doit pas, à 
notre avis, commander à elle seule la collecte des données. 
On verra plus loin que ceci impliquerait un canevas de 
recherche assez lourd, puisqu’il faudrait decrire I’en- 
semble des variables et de leurs relations. Cette vision 
théorique peut se heurter, outre à des contraintes 
financiéres et d’emploi du temps, a des difficultés 
scientifiques. Si ces difficultés sont démesurées en regard 
de l’information que leur solution peut apporter, une 
approche heuristique doit redéfinir certains objets 
d’analyse et réorienter le programme. 

Ill - ADAPTATION DE LA METHODE 
Au moment d’engager la collecte des données, le graphe 

ci-dessus nous a permis de faire un tri rapide entre les 
éléments expliqués (données existantes) et ceux à 
expliquer. 

D’autre part, cette régression des interactions aide à 
préciser les objectifs que nous pouvons classer chrono- 
logiquement : 

a) comprehension des mécanismes de l’érosion, et de 
leurs relations avec l’utilisation des terres. 

b) localisation des zones a haut risque et estimation des 
possibilites de récupération, 

c) évaluation des ressources naturelles, des possibilites 
de mise en valeur, adequation avec les motivations 
paysannes, et la faculté d’evolution des systbmes de 
production, 

d) programmation d’experimentations pour la gestion 
des terres du bassin versant. 

On voit qu’il est necessaire de dépasser I’actualite de la 
situation (constat actuel) pour pr6voir les evolutions, et, 
dans le cas d’ABREG0, les dangers qu’elles representent. 
Cette prévision passe bien sûr par une compr6hension des 
fonctionnements passés, de leurs resultats presents, enfin 
de leur trajectoire dans un proche avenir. Ainsi, les 
objectifs appellent l’utilisation de techniques scientifiques 
de 2 ordres : celles permettant un constat de situation, et 
celles qui servent a décrire des fonctionnements.Nous 
nous sommes donc heurtés au probleme bien connu de la 
coordination entre approches complémentaires mais 
dissociées par leur échelle spatiale, et les pas de temps 
qu’elles abordent. Question encore plus difficile lors- 
qu’elle se pose au moment de l’association, dans les 
diagnostics polyfactoriels, d’enqu&es portant sur des 
domaines jusqu’alors dissociés (techniques de production 
et milieu naturel, milieu naturel et societe). 

FIGURE 1. - MODELE D’INTERACTIONS 

/ 
Epaisseur de la \ 

LITHOLOGIE : Variables exogenes au modele 
Stabillle du sol : Variables centrales 

ID est certain que ce probléme se pose quotidiennement rejoint la typologie des systemes de production puis en 
dans le travail des spécialistes. Or, il se résoud tout aussi affine l’interprétation, d’autre part, en agroécologie où les 
quotiennement par nécessité d’abord : l’approche cartes se basent sur des levées ponctuels qui sont utilisés 
analytique et dynamique nourrit le constat global d’une dans l’interprétation subséquente (legendes des cartes 
part en agronomie, où le suivi parcellaire diachronique morphopédologiques graphe de successions végétales 
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qui affinent les cartes phytoéco~ogiquesj. 10 y a donc, dans 
les acquis de chacuwe des discip8ine9, des techniques 
permettant cette re6atiQn entre écheltes tempQre6les et 
spatiales, et B’on peut se demander si cette difficulté dans 
les diagnostics agi-o-socio-écologiques, ne vient pas de 
I’obligation conjQncture66e d’utiker 6es outik trad&tbnnek, 
qui sont jalousement défendus par leurs possesseurs, 
alors que B’on demande tsawsfoamation pour un besoin 
noweau, et donc identification des interfaces possibles. 

Dans notre cas, S’exBgence des aesu6tats precis, 
facilement compréhenslbies, nous amene à centre 6e 
travail sw une démar&e cartographique, oukiE pas aCxxs 
bien maPtris6 par Ees agrs-hobogues. Les cartes 
b’accompagnent d’une information sur la dyrmmique des 
écosystèmes, information acquise par approche analy- 
tique. 

Ce sont ces deux phases exécutées sPmukai96ment que 
nous décrévoras dans les lignes suivantes. 

. 

- le démarrage de I’anaIyse se fait en Eaboratsire, par 
I’étude de tous les dscuments pertinents. Cet examen 
améne a écarter B’étude geologique (Arias et Vargas 1978) 
en CQntradktiQn avec les résu6tats de B’étude géomorpho- 
Logique, et dont lafiabi66teest 66m6teesurcwtains poéats, de 
l’avis même des auteurs. De même, 6es Eevés cilma- 
tologiques sont incomphets, de nature differente dans Des2 
stations, donc difficiles a ut686ser. Les documents 
pédologiques concernent le seul ‘“VaBle” et relèvent d’une 
approche très statique (description des quaiités agrono- 
méques des ~06s). Mais d’un autre CM, on constate que 
l’étude ~éQmO@‘BQ~Q~6C.jk.K? se base, pour Ees substrats I-EOR 
quarternaires, sur des analyses BIthographéques. Le cEmat 
peut être approché par la carte des formations 
végetales de Colombie (Espinal, 1977), Ees concepts de 
HQ6dridge re6evant de la biocbnatobgie. 

Aênsi, te grand nombre de documents dkpQnib6es au 
début de I’étude se reduit (analyses non appropréees, 
redondantes, peu fiabses), lorsque I”on veut synthetiser Ees 
connaissances dans une approche globale. 

Dans notre approche, t’analyse documentaire dsit 
déboucher sur un résuhat concret. C’est ka un poént 
commun aux approches phytQéco6Qgiques et morpho- 
pt5dologiques : les informations existantes sont tcpksjours 
replacées dans un cadre mQthodio$ue précis, et esles 
dolvent permettre pour 6e moins, d’afftner 6es hypothêses 
prealables, et de séEect6Qnner Bes descriptions Bes plus 
performantes. Le résukat principal de cette phase est donc 
~‘ékdboratio~ d’un plan d’6chanti66onnage rea66seidpartirde 
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regroupement des variables dhectrices, à pripri de la 
diversité des m66ieux. Ces variabfes, regie dans toute 
approche synthétique, dQ6Vent renseigner les 3 compo- 
santes fondamentaies des phénomènes biologiques. 

ieS dQCumeRt§ uti8iSab6es rendent CQmpt@ de la 
géosphére (étude géomorphologique) de I’atmosphére 
(biocllmats) et très légèrement de la biosph&‘e avec 6es 
formations vegetales. 66 faut completer l’information par 
une description de la composante biotique. Pour une 
prQb6ématiqUe d’érosion, on l’a vu, les 2 variables 
essentielles sont les communautés vegétales et I’utilisation 
des ressources par I’homme. Nous décidons de réaliser 
une carte des formes de végétat6ons, c’est-a-dire 
combinaison de la structure des communautes (hauteur, 
densite, strates) et de leur UtWsation par C’homme 
(anthropisation, depuis fes formations climatiques 
jusqu’aux cukures). 

La conc6usion vient d’une Combinai§On de 3 cartes, 
ramenées à la même échelie. Cette superpssition permet 
de réaliser une,statification du milieu et de classer les 
terrains en types de milieu définis par 6es 3 caractéres 
(géomorphologie, couverture végétale et activités 
agricoles, climat). Cette stratification débouche sur un 
tableau d;échantiiiQnnage (GODRON 1971) où 96 types 
s’averent possibles par croisement des etats des 3 
varlabies. La vérification des combinaisons realiséessur le 
terrain, élimine les combinaisons “‘&&ha6es’“. 24 types de 
mi6ieu existent reellement. be placement des échantillons 
dans Ee type de milieu se fait par un calcul d’efficacité de 
I’echantillon (NEVMANN cité par GODRON 1971), la 
défin’rtlon de type du milieu a pris& donne prec6sément la 
deuxième série d’hypothèses de travail. te détait de la mise 
au point de 6’Achantillonnage se trouve dans un rapport 
intermediaire (FGNTANEC 1980). 

Les cartes seront ensuite testees sur Pe terrain, les ieves 
et la cartographie permettant de redresser I’hypothése de 
depart, &entueilement de redéfinPr les themes de 
cartographie, s’fls ne s’avèrent pas pertinents sur le terrain. 
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,MÀPA DE SENSIBILODAD DE LOS TERRENDS 
Cuenca Superior db/ Rio Algodonal HIMAT 

LEYENDA 1 

A) Grade de proteccih por la vegetacih B) Nivel de eroskn de ios terrenos 

0. Formacibn herblcea de cobetiura<75 % 

1. Formacibn herbkea de cobertura X5 % 

2. Formacibn herbkea de cultiva o de pantano. 

! Erosion marcada y progresiva 
II Erosibq’muy marcada hasta maxima pero de 

evolucibn y a limitada. 
Ill ErosiBn mediana con evoluci6n peligrosa en 

grandes superficies. 

3. Mosaico de herbkeas y leïïosas altas dominando 
la superficie cubierta pqr formaciones herbkeas. 

4. Mosaico de herbkeas y ieiïosas altas dominando 
la superfie cubierta por formaciones IeEosas altas. 

5. Formacidn leñosa alta y letîosa muy aita. 

IV Erosion mediana con posibilidades de erosi6n 
peligrosa muy localizada. 

V Erosion livi&a sin amenaza de evoiuci6n. 
VI Erosion muy liviana, evoluci6n controlada por 

el hombre. 
VII Erosion natural localizada. Evoluci6n nula a raiz 

del estado actual del medio natural. 

1 CBNVENCIONES 1 

A) Unidades de senbilidad de las 
terrenos 

Vegetaci6n herbdcea cubriendo de 0 hasta 50 % 
de la superficie. Son bad-land de evoiucih 
regresiva casi terminada 

Vegetecibn herbkea cwbriendo 50 a 75 % de la 
superficie. Se!& !OS terrenos evoluciona hacia 
bad-land o feralitizackin. 

Zonas con vegetacidn herbdcea de poca protec- 
ci6n. pueden evolucionar ‘râpidemente hacia 
bad4and o feratilizacion. 

La cobertura vegeta[ limita la evolucibn pero 
tramos importantes pueden tener Ea evolucibn 
vigente en B . 111 

El estado es et mismo, pero la naturateza de 10s 
terrenos limita las pnsibilidades de evoluci6n. 

La coberture vegetal por su regularidad, limita 
mejor la erosi6n. 

Cobertura vegetal muy debil Wtivos) pero C) Convenciones / topogrhficas y 
control de [a erosi6n par 81 hombre, administrativas 

Formaciones herbkeas subclimacicas de 
pantanos: La situaci6n topogrdka impide 
cualquier erosibn. 

Cobertura vegetal de bueo nivel ixotector 
sentada en condiciones topogr6ficas &Y3as de 
10s rios) que impiden la erosidn. 

Equilibrio 6ptimo vegetacion - sflelo sobre 
terrenos poco sensibles. Evolucibn nuIa en e! 
eatado actual. 

B) Simbolizach de 10s procesos 
de degradacih 

Soiifluxibn en EupBs 

uûolpes de cucharar 
(derrumbes) 

Nichas de deslizamientos o 
desprendimientos. 

Escurrimiento superficial 
difuso (erosi6n 
lamina0 

Escurrimiento superficial 
concentrado (zurcos) 

[Bad-Landsr (Erosion muy 
severa) 

CArcavas 

Principio de Rubefacibn 

Limite de la cdenca 

Rios o quebradas 

Limite de unidades 
de cartografia 

Municipio 



0 12 3 4 5 -m- m- 



MAPA DE SCLjPAClthl DE TIERRAS 
7 

Cuenea Superisr del Rio Algodonal HIMAT 

Leilcisos Altos 

A) Especies dominantes 

Leihsos bajos Herbaceas 
BS ~ Bergnonia SP BE Baccharis SP 

MF Myrtes Foliosa FS Fumaqueso SP 
QI3 Quercus Humboldtil k& Micon’ia SJI 
ws Weinmannia SP PI P+rit0 

C@ Ciperaceas 
gsp Gramineas (varias especies) 
mm Molinis.minutiflora 
Pk Pasto n iir0mu.s * 
PL Pasto u lolium ï, 
PS Paspalum Sp 

B) Formaeiones vegetales 

Formaciones complejas 
1:l Leksos muy altos ( >16 rn.) muy denses (90%) 8. Formation compleja herbkeas lekos altos. 
2.1 L@ïTosos muy altos (>16m.) pccoabiertos (76.9C%) Ambos tipos biol6gicos cubren mas de 75 % de 

2.. L~~O~BS altos (2.16 m.) poco abiertos (75.9M) superficie 

5.. Herbaceas poco abiertas o densas (751Opk) 9. Formaciôn compleja herbaceas le&os bajos - 

5’. Herbkees bastan!e abiertas (5@75%P 
le@xos altos. 
Los treçtipos biologicos cubren mas del 75% de 

5”. Herbkeas abiettas (10.56/0) superficie 

C) Grade de attifializacih 

I Vegetacion climkica 
II Artificializacion muy debil 
Ill Artificiaiizacian bastanté 

debil 
IV ArtificializaciBn mediaoa 
VI Artificializaci6n fuerte 

CONWENCIBNES 

Formas de vegetacibn 

Formas de 
sregetacion Artificializacih 

FO;;;~I;~ 

1.1 I 

1.1 It 

2 IV 
..e..*o 

G 
.**.... 

5 III 
. . ..Q.. If..... 
0 * * * * 
* ‘ . . . 

5 IV El s . s . < 

5 VI 
. . . f . 

G 
e.... 

5 Ill . . . . 1 

5” Ill El 

a Ill Ll3 
3o 0 

III 
l”“o 0 

9 I[l ‘ 0 oDo 

Mosaicos 

2.1 - 5 111 
.‘... 
. . . . . 

2-5 Ill y IV B 
. . . 

5-2 Ill m. 
I) . . 
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-La campagne de terrain en elle-même repose sur une 1’6cologie des communaut& wSg&ales, particuliérement 
cartographie avec de plus une approche analytique de détaillée pour l’aspect pédologique. 

Choix final des thèmes cartographiques et organisation du levé des données analytiques 
Actualisation - Etat actuel des processus érosifs. 

- Comparaison avec carte 1971. 
- Description de l’aggravaiion sur 9 ans. 

CARTOGRAPHIE Occupation 
des terres 

- Constat global : facteur biomasse, physionomie 
(espéces dominantes) et intensité d’utilisation 
des sols 

Sensibilité 
des terrains 

- Sensibilité de la végétation, pouvoir protecteur des 
végétaux en place. Pédogénése, altération et 
morphogénése, type pédologique, pente, climat. 

L’étude analytique a consisté en un inventaire 
floristique, des relevés phytoécologiques (70 échantillons) 
et des analyses pédologiques in situ, avec collecte 
d’échantillon à fin d’analyse. 

Les fiches d’analyse phytoécologique et botanique sont 
adaptées de celles du CEPE. La fiche d’analyse 
pédologique est préparée pour la mission, et constitue une 
implication des fiches d’analyses détaillée utilisées 
couramment (INRA, CNRS). 

La relation entre les 2 s’est faite tout simplement en 
conduisant la campagne comme pour une cartographie 
classique. On réalise seulement les levés de terrains en les 
systématisant, et de façon à les valoriser (par traitement 
statistique global) indépendemment de la représentation 
cartographique. Evidemment, le nombre de relevés 
élémentaires est limité par la conduite parallèle des deux 
tâches. Nous n’en avons réalisé que 70. 

2) Association des méthodes morpho-pédo-phyto- 
écologiques 

Historiquement, l’utilisation effective de ces deux 
modèles a eu tendance a les mettre en concurrence, ce qui 
est logique dans la mesure où elles ont un objet commun : 
la description, la classification des milieux et l’étude de 
leurs contraintes et potentialités de mise en valeur. 

Cet article n’a pas pour objet de discuter des mérites 
respectifs de l’une ou l’autre approche, mais il montre un 
exemple d’association des outils. (Dans le cas de l’étude 
ABREGO, nous avons profité de cette opportunité 
qu’était la carte géomorphologique). 

En fait, le document nous a servi de lecture du paysage. II 
se rapproche de ce que KILIAN appelle la “carte du bon 
sens”. Les communautés végétales et les connaissances 
sur la dynamique des milieux (apport de l’approche 
écologique dans notre cas) se sont superposés pour la 
description des terrains CI sensibilité identique, qui se 
rapprochent autant des unités de milieu (KILIAN TRICART 
1979, BERTRAND, ?984), que des séquences de 
végétation. (GODRON, POISSONET 1972). 

En fin de compte, le résultat de cette association est une 
véritable synergie, dont l’effet se trouve dans le niveau de 
précision des informations acquises, l’accélération dans 
l’obtention des résultats. Nous arrivons de plus h des 
propositions de gestion de l’espace qui ne sont pas 
seulement techniques car elles profitent de l’approche 
polyfactorielle. L’actif des 2 écoles comprend une certaine 

maîtrise du dialogue avec les décideurs (responsables du 
développement agricole, d’aménagement hydroagricoles 
ou forestiers, services financiers). Suite logique, la forme 
donnée aux résultats dans notre étude a été conçue pour 
une interprétation par les non spécialistes. 

IV - LES RESULTATS ET LEUR UTILISATION POUR 
L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 

1) Résultats de la première phase: thèmes et cl& de 
cartographie, lecture des cartes 

Cette première phase débouche sur le rendu des 2 
cartes : occupation des terres et sensibilité des terrains. 
Leur lecture doit se faire avec celle de la carte 
géomorphologique, qui apporte la première définition 
d’unités de milieu. 

Une liste des clés de cartographie montre que l’on trouve 
à peu de chose près, les variables introduites dans le 
graphe de la figure 1. 
GEOMORPHOLOGIE 
- Lithologie (roche mére) 
- Tectonique (trés succint) 
- Pente des terrains 
- Processus d’altération - météorisation des roches 
- Types géomorphologiques: genése des substrats et 

leur 6volution 
- Culture des sols et sous-sols 
- Hydrologie superficielle et sub-superficielle 
- Processus d’érosion 
- Sensibilité des sols 
OCCUPATION DES TERRES 
- Formations végétales (structure de la végétation) 

(ligneuse haut, bas, herbacées) 
- Espèces dominantes 
- Artificialisation (action passée ou pr6sente de 

l’homme) 
- Ressources végétales (quantitatif et qualitatif) 
- Biomasse (approximation) 
- Influence de la végétation sur l’activité biologique du 

sol 
- Intensité de l’utilisation des sols 
SENSIBILITE DES TERRES 
- Pouvoir protecteur des communautés 
- Sensibilité de ces communautés à l’action humaine et 

capacité de régénération 
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- 
- 

- 

- 

- 
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Effet protecteur 006 destructeus des actions agricoles 
EvQBution des sois et des processus &osifS à cwra 
terme dans be cas d”une gestion identique 
Dégradation des sofs les pfus sewsibfes et des 
végétatisns 
Capacite de récup&ation & très court terme des sols 
dans le cas d’uw aroêt de pratiques destructrices 
Aptitude des terrains (sois + v@%tion) à différentes 
mises en valeur. 
Sélection des sites aptes i3 fa constresction d’ouvrages, 
régénération de @turages ou forêts. 

Weprenom les objectifs ~Jécsits 813 EIB : 

ap c~mpréhensi~r~ des mécawlsmes de E’éroséow, et de 
leurs relations evec I’csti8isation des terres, 

b) définition des zornes & haut risque et des possibi6ftés 
d@ récupératiow, 

6) évaluation des resSQurces naturelles et des poten- 
tialités de mise en valeur, facrskk d’évo8cetbn des STP, 

d) programmation d’exp&imentation pour Ia gestion 
des terres du bassin. 

Les points a et BP sortent directement de La lecture des 
cartes et de leurs notices. Le point c trouve un élbment de 
réponse dans les cartes géomorphologiques et d’occupa- 
tion des terres. En fait, les points 6 et d ne sont dévehoppés 
complètement que gshe & l’analyse détaillée des 
écosystêmes, dc%t nous akms prksenter tes r&ultats. 

A travers fa lecture des 2 extraits de cartes et de Beurs 
notices explicatives (fig. 2 et 3) on peut voir Ba 
connaissance acquise Sur la cQmpr&bensiQn des rnéca- 
nismes d’érosion et de Ba dMmi%stion des zones à haut 
risque (objectifs a et b). 

ensemble ew fait peu fourni pour b’fmportance des 
phénoménes Cn analyser. &a campagne cartographique, 
comme on l’a vu, s’est accompagnée de levées de terrains 
portant sur i’envirormement et la composition, structure et 
phénologie des communaut~5s v$g&ales. Dans l’analyse 
de f’environnement, Des sois ont fait l’objet d’tin examen 
poussé. L’ensemble de ces données est réparti sur 
Mchanti~lonnage, chercharat tn rendre compte de Ea 
diversitb des milieux. FinaBemeatt, WQUS disposons de 70 
reievés phytoécologiques et de 25 relevés pédol0giques. 
l-‘interprétation vient d”un traitement manue& qui se &aIise 
facilement, en croisawt les trois variables dominantes 
(Ch?&, IJRbtéS géQ!TQSphQ~QlgiqeCeS et ~hySiQ~Oh?S 
v&&taiesp. On analyse ensuite un par 8.8~6 les sQuS- 
ensembfes de relevés qui entrent dans une unité 
mQrphQcMnatique. Bu fait de la diversi&Q des Formations 
végétales, ces échanti&lows permettent une description de 
I’évo~ution des milieux Eréaresséow. stabilité. sécur3ératton) 
Le résultat des analyies-de sok; joint $3 ‘[a d&caiptio~ 
morphdogique in siter, donne Sa dernière ch5 de lecture de 
S’éfat des milieux et de leur sensibibt6. 

La tra!-lSmiSsiQ~ des h’&L&atS se fait tQ&t d”a&ord dans les 
deux cartes, et plus spécialement dans Ba carte de 
sensibilité des teraains paur B’bvafuation de fa f~agi8iEé des 
fQrmatk3ns ou de leur peaissance de réceepératéon. Notons 
que ce théme se sapproche.de Ea vitesse de cicatrisation 
(POISSONNET, 1972). Ensuite, une descrfptisn des 
chaînes d’é~0f~ti~i7 des milieux sous forme de schhna, 
compléte les documents transmis aux décideurs. 
(VQir fi@ 4) 
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3) UWsa%lseP de Ea connaissance âcquke : propositisns 
pour Ba gestisn des terres 

Cette uti8iSatEQn a en fait consité en un plan d’am& 
nagement et d’th%satiow des terres du bassin versant, 
passant par un canevas expérimentai. Pour une utiiisation 
plus rapide des r@suHats, une courte note de recomman- 
dations a Bté rbdigée QFONTANEk 1980 (dl). EI!e reprend 
rapidement les rkwltats scientifiques décrits ci-dessus, et 
se focake sur les mesures techniques envisageables et 
leur SactibiEité économique et Sociale. 

Cette présentation ne nous apparaissait pas évidente en 
1988, nous I’avons adapté Lp Ia demande de Mquipe des 
ingénieurs de B’HIMAT. En effet, pourdiscuterd’uneaction 
de dévefoppemeppt, iE est plus efficace de partir des 
mesures à prendre, que, sur Be pian technique, décideurs, 
agriculteurs et scientifiques connaissent tous plus ou 
moins. On peut alors revenir aux documents descriptifs 
pour discuter Ea justesse de ces propositions, et les 
réorienter si besQin est. En Somme, une carte de 
“sensibGit6 des terrains” avec “sch6ma des successions 
végétales”’ et ‘TabEeau des contraintes @dologiques” 
ihp~~rp0ré~ se MS trés bien quand QII voit d’abord ce qu’eiie 
apporte concrétemené. 

Ceci peut se discuter, mak ii est de toute façon utile de 
séparer le plan d”actiQw de C’information scientifique, leur 
utilisation pouvant diverger par Ea suite0 et leur regrou- 
pement donnant un rcisultet souvent Ellisibie, dans les 
disciplines techniques ers particulier. 

6e texte ne permet pas de reprendre la totaiité des 
recommandations et les plans d’exp&imentations en vraie 
grandeur. Disons simplement que nos propositions 
faisaient la part entre Ea reforestation, gestion de la forêt 
native, aménagements anti-érosifs, semis de pbturage, 
cultures en franges alternées avec des fourrages. Les 
cartes de fig. 2 et 3 permettent de donner les priorités, 
écobogiques ou sociales, et d’adapter les mesures 
techniques aux pratiques actuelles des agriculteurs. 

Les quelques lignes précédentes dorment une idée de ce 
que peut apporter, pour I’analyse du mitieu naturel, une 
association d’approches paralléles. ParaIMes au sens 
premier du terme, puisque morphopédQ8ogie et 
phytohcologie ne se rejoignent le plus souvent que par Pa 
grke de Dieu. Or, il apparaît que i’association des 2 outils 
permet $3 la fois acc&&alion de I’analyse et augmenfakn 
du niveau de d&ai/. Une contradicticsn apparaît alors entre 
ce qui se réalise couramment et fe besoin de diagnostic, 
qu’il soit formul8 par Be DéveBoppement ou la Recherche 
elle-même. Les communications du présent numéro 
concourent Ca définir pr&iS&ment ia notion de diagnostic, 
8ri peut en dire brihvement que c’est un constat de 
sitoatfon introduisant les principaux blf3mertts 
d’eX~kXtiQt-%, (EU Xl ~Qif-S de SQiideS hypQth&SeS. TQUt 
comme en médecine (cf. M. BENOIT-CATTIN et F. RUF), 
Oa rapidit& d’exhution et Vexactitude S’imposent. Ainsi, 
tout Be monde s’accorde sur la DéCeSsité d’une approche 
systémique, seule capable de rendre compte du 
fonctioarnement gbobal d2.m milieu agraire. Approche 
systbméque imp8Oque pratique Pransdicipbinaire (au niveau 
individuei QLB dans une Opquipe). 

EB semble que, jusqu’& présent, ce n’est pas cette 
interdiscipharite qui a prévalu, mais ph~t6t~w%? mise en 
concurrence des méthQdeS, et de fait, des “‘Bco8es’“. 6e 
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lw] (?iiG?iiGL~q7i~~ 

tl Ct 
&rgnonia sp 
Micoz - 

Arrayan 
Miconia sp 

Graminées Graminées 
forestiéres forestières 

FORET CLAIRSEMEE 

1 LANDEOU MAQUIS [ 

LANDE EPINEUSE 
“Pajarito” 
“~,sXZïium” composées sp pl 

LANDE CLAIRSEMEE 

Hyparrhenia ruta -- “pasto lolium” 

PELOUSE 

1 BAD LAND 1 

t 
tenure a pasto lolium 

0 figures “clés” s’étendant sur de grandes superficies 
Arrayan : noms vernaculaires 
Miconia sp. : binom linnéen 
“pastoiüm” : désignation codée 

49 



[ DIAGNOSTIC SYSTÈME AGRABRE 1 

constat est vaiabie dans les dsmaines agronomiques ou 
socio-économiques. La conséquence, dans le cas des 
études agro-écologiques que nous connaissons miwx, est 
que l’on privilégie une composante: pédologie et 
hydrologie dans certains cas, vegétation dans d’autres, ou 
encore stratification verticale et structure du milieu. Avec 
un peu de chance, le mikieu considere sera en effet dominé 
par les variables centsdes de I’écde maîtae d’oeuvae dans 
le diagnostic, cab presque toujours, c’est km Baboratoire, et 
un seul, qui conduit te travail. b’integration des disciplines 
scientifiques est alors faite dans le cadre d’une theorie 
(nous allions dire d’un dogme) et viendra ptus du Sujet 
(chercheurJ que de l’objet (milieu Qtudie). 

De cet état de chose, Ia recherche est responsabfe, du 
fait d’un ClQiSor’mement traditionnet. FvaaiS UeS CQmmandi- 
taires d’études confortent ba situation par ta recherche- 
justifiée - du resultat te plus rapide et te moins coûteux. Et 
ceci amène à faire O’économie d’analyses p8uridiscipli- 
naires ou systémiques, avec tout te poids financier, Ia 
lourdeur administrative et la tenteur qui ieur sont associées 
par a priori. 

Or, cette économie ne serait-elle pas itlusoire? Bien 
souvent, les résultats s’eloignent des objectifs vises, du fait 
d’une double erreur d’appréciation : tout d’abord, ou est 
actueitement cette BQurdeur que l’on prête aux études 
pluridisciplinaires et systemiques ? Nombreux sont les 
exemples de travaux menés par des equipes réduites qui 
ont su utiliser des études précédentes, puis s’associer de 
programmes spécialisés. Ensuite, on !“a vu, te choix d’une 
méthode oriente l’étude non pas sur ce qui devrait en être 
le guide premier (objectif du travait et ceracteristiques de 
la zone), mais sur les postulats de Iathéorie que Von adapte 
parfois avec bonheur, souvent avec peine. 

Ensuite, la rentabikt6 d’une étaede poses fe déveioppe- 
ment ne se juge pas seulement à Ia pertinence scientifique 
et a la fiabiiite des résu8tats. II faut introduire des solutisns, 
et pour cela, l’engagement sur un objectif de diagnostic 
contient une véritable caution. 

Cependant, ies 2 exigences semblent se rejoindre, et Ea 
COR’l~i~atiO~ d’QUtik UIOUS 8 eoT @Ut CSS peKmiS, denS k? 6% 
d’ABREGQ, de joindre aux résultats technicjues un plan 
expérimental d’utilisation des terres. 
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