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«C'est par I intégtation que chaûge la qualité deç choses»

Fmnçois JACOB
Prix Nobel de Biologie et Médecin€

«La nodes,ie sîed au saÿanL nais pos autc idées qui I'habitent et qu'it doit defendre»

Jacqu€s MONOD
Prix Nobel de Biologie et Médecine

«Le: scientifqu": doiÿent assumet leurs îesponsabilit&.

Qu'ils at erti$etu à tenps le nonde des périls
qu'ils sont bien placet, parfois, pow perceÿoi. aÿan! quiconqùe »

Axel KAHN

«Uæ sociéjé ne se nobilise que si eüe pense qu'il ÿ a des solutiotls»

Hubefl VÉDRII.IE

«L'étu.cle des interactions natùelle^t et d$ consëq aces de notre intenention
retafde sur le rythne des chatgements et cotlrs»

Andre1 D. SAKHAROV

Prix Nobel de la PaiÀ

Corjvefijre : La Lobe en été 2003, entre Oudon et Chahptoceoux

lit maj€ur à sec, végétâtion ..bmnissante", ciel lourd mais qui ne donne.a aucune goutre d,eau

J MPALIERNE ln GrMde Décohtun nàîn



La sciefice ,r'estIaite ûi de scoop ,ri de mode

chârl€s-Pi€rr€ PÉcuY qui m'a éveillé à la Climatologie,

je dédie cet ouvrage quej'ai conçu parce qÿe je crois que I'on se trom& en pûtie, sur

les cawes réelles et profondes du «char,garûerr, cllttotiqae», et sur les solutions que

l'on inÿeûte potr tésoudre ler problèmes qu'il soalèÿe.

Comme je l'etpose dans ma Coaclusioa Géürule Firrale, je I'ai appelé 'La eruùde

Décompensstion", car en lant que praticien du monde ÿiÿant je sak que les

phénomènes qui rcmpent la compensation enbe les otganes sont de ceur qui

anhohcekt Lt mort des organismes; si l'ofi ne trowe pas rapidement la bonne parade

voir lâ POSTFACE €n ,in dê t€xte (p. 2s7)

J.M PALIERNE La GràhàP Nrohb?Æatiô"
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Publicâtions scientiliques de l'âuteur

voir BIBLIOGRAPHIE, p. 253
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Pour une éthologie botsnique

Logo Ponô StokhâzomaI
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CONVtrNTIONS DE LECTURE

ABRÉVIA TIONS

(J-M. P) = à meftre au compte de l'auteur (Jean-Max Palierne)

approx. = approximativement
Bib. ou Biblio : bibliographie (v. SECTIoN Ill)
c-à-d. = c'est-à-dire
cf. = confer = (voir pour comparaison)
cl. = cliché(s)
coef- = coefficienr
Dpt = Département
e,g. = par exemple
Ffig. = figures
Fig. = figure
id. ibid. = iden ibidem I rerÿoie à vn ouvrage et à son auteur
lalo Jer?J,l = âu sens large
p (lire "mu"), ou pm - micromètre, anciennement "micron" (l millionième de mètre)

mutatis mutandis = "en changeant ce qu'il laut changer"
not. = notamment
op. cit. = opus citatum: ouvrage cité
p. : page
passim = çà et là
Pl. = PLANCHE(S)
pp. = pages
resp. = rcspectivement

sp.: (species en latin): espèce; mis après le nom d'un genre quand il n'est pas néces-
§âire de preciser da\ân!âge le nom de I'espèce
s17. - suivant[(e)s]

ÿat. = ÿalietas (ÿa(iété en français), s'emploie en Systématique botanique

USAGE ORDINÂIRE DE L'ITALIQUE

L'italique est utilisée conformément aux .ègles ordinaires : pour les mots (ou
expressions, y compris les noms de plantes) latihsi dar.s les cr'rarrors avec guillemets
français ((<»)- Voir aussi ci-dessous.

GUILLIMITS

français = <<>>, ils encadrent une citâtion (mol, expression, phrase);

autrcs = "tt, ils encadrent un mot, une expression ou une phrase, généralement propre

à l'auteur du présent ouvrage.

TYPOGRAPHIE i itâlique et càpitales

Afin de faciliter la lecture, les mots et les idées essentiels ou importants ont été mi5 en
reliefgrâce à I'usage de I'italique ou de la CAPIîALE, dits "gas".

TLLUSTRATIONS

Chaque fois qu'il a été possible de le faire, le toxte a été éslairé, complété ou precisé
par une illustration. C'est dans cette optique qu'il faut donc considérer les figures et
photographies qui ne sont pas de simples "ornements" de I'exposé, mais des éléments
d'information à part entière. À première vue! on ne sait pas trop comment, par
exemple, est perçue la chaleur dans le sol. Un graphique peut aider à le comprendre.

La G&tu1e Décompeatdtion
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Toutes les illustratioûs non «sourcées", cartes et photographies, sont de I'auteur (J,M.
P = J-M. PALIERNE). Sâuferreur involontaire, quând la sourse n'est pas de l'auteu., elle
est mentionnée explicitement : par exemple, pour lâ figure l, la sinusoiide a été
élaborée par J-M. P d apràr les travaux dt groupe Epica. La source des données brutes
est donc Epica qüi est mentionnée. Mais âucune figure n'a été tirée, telle quelle, de
quelque source que ce soit ÿrns mention ad hoc. le tiens à remercier ici, très
chaleureusement, H-E. RENAUD, pour son inlâssable vigilance critique et pour sa
contribution à la mise au net de mes illustmtions.

Si la plupart des figures ("Planches" comprises) obéissent à une règle assez
générale de présentation, une totale liberté a commandé à Ia "gestion" de cette
présentâtion, au gÉ des besoins et particularités.

ASTÉRISQI]E

* Sauf s'il renvoie à une explication immédiâtement proche, le signe rejette à
I'ÀPPENDICE, ên fin de Première SECTION (p. 195), ori des éclaircissements (#) sont
donnés pour les mots qu'il accompagre.

FORMAT

L€ choix du module A4 (21/29,'l cû) a été impose par I'utilisation abondante des
illustmtions. nolamment photographiques.

J.M PÀLIERNE ln Graade Déunæmaliù



BN GUISE D'AVANT-PROPOS

PETITE MISE AU POINT
Nota Bene

L} PRÉSL\ f oI vRAcD A É TE R}DIGË PL\JD4N I LA (,4MPA(.\L i LL( ToRALT
À r a PRÉsrDrt\cl DL L^ RËpt BLteuL

EN FONCTION DE L'IMPORT NCE ÂTPAREMMt'Nl ACCORDÉf, À LA QTJESTION 'ÉCOLOOIQUE"

ro-- PouRQLot ( ET ouvRAcf t\DÉPE\DANI ?

Parce que, d'abord,.je suis un homme libre et que j'entends le rester.

Pârce que, âuss i, lorsqu e j'étais «chercheul et enseignatlt» universitaire,je n'âi
demandé ni à I'Etat, ni à aucune institution. de m'aider de ses subventioûs ou de ses

"relations" pour conduire les recherches qui me plaisaient, étant entendu quej'avais
pour objectif unique de servi le bien commun, comtne m'y obligeaient mes devoirs
de serviteur de la chose publique. Que l'on juge ces convictions, nâiies, ou même
sottes, sinon dépâssées, m'est profondément indifférent. A l'époque ori j'ai
çornûencé à «fairc de la recherche» comme on dit, j'âi estimé que la Évolution en
co]rrs, celle g$i üsertiliait les carnpdgnes, qui eî détuisait ler pdtrsages équilibÉs et
qni exploitait /es jfolé.§ inconsidérément, cette révolution-là méritait que l'on s'y
intéressât. De mêm€, aujourd'hui, j'est imet en me fondant sur les Ésultals qae j'ai
obteftus, qùe l'rrrienlition prise par les projets de lulte contre le échau[îement
ttthtosphérique n'esl pas toujours la bonne, concetnant MON DOMAINE
PROFESSIONNELT et j'entends le dirc clairemenl, débarrassé cette fois de mon
<ldeÿoir de résene», et des insupportables prétentions des ignorants et des arrogants
qui s'imaginent que leur .(sémantiqùe»J comme ils disent si mal, suflit à tout résoudre.

2". _DROTT À LA PAROLtr ET LÉGITIMITÉ D'INTERVENTION

J'en distingue trois sortes principales.

l. D'abord, celui que lout citoyen libre a de s'exprimer sâns hâine et sâns peur
sur la politique qu'on lui propose pour son pays.

2. C€lui, aussi, de quelqu'un qui BIEN AyANT tous ceux qui bavardent,
spéculent ou tranchent actuellement s!î le chongement climatiqaq dont certains font
même (hélas t) leus «choux gras»- a t:availlé, ès qualités, suf celui-ci, et l'a
aûnoncé par la parole et par l'ecrit (voir SECTION II, Présentation du Document 5),
tândis que cerlains faisaient, «Poignée dans le coin», dela moto "sauvage"-..

Élève de Charles-Pierre PÉCUY Lfils du grand écrivain, et climatologuo fmnçais
parmi les plus éminents (cl son Précis de Climatologie chez Masson)1, _j'ai
elfectivement ,lPPRlS, puis ENSEICNÉ, la CLIMÀToLOCIE à l'Université, oir j'ai
effectué et dirigé des travaux de rocherche consacrés à cette discipline. Aussi bien, ma
THÈSE D'ÉTAT a-t-elle comporté un€ partie importante consacrée au climat de la
région dontj'ai étudié les foréts et l€s structures agraires.

Par ailleurs, et plus précisément, dès 1976 (année de lâ premièrc crise ca icülaire
à avoir frappé la France au »C siècle),j'âi consacré une partie de mes recherches au
déÈglemefil climatiqae et à ses conséquehccs. Cela m'a conduit à publier un certain
nombre d'observations, de réflexions et de p/apositions d'ÀMÉNAGEMENT :

soit brièvement lcolloque interrultionûl srr /ss à.,cdg?r (voir SECTION
II, Document l)1,

soit assez longuement et par extension (articles sur les massifs forestiers
littoraux et intérieurs, voir SECTION l. B, et SECTION II),

Lo G rdh.la Dëco hpe û at ian
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soit, spécifiquement et de fâçon détaillée, dans üt TMVAIL DE FOND -
publié en 1978 (voir, SECTION II, Document 5, l'article intégralement reproduit)- §,,'
les tendûfices pluÿiomél qûes eûlre 1950 el 1975 el leuts cottséquences.

C.e lruÿail annonçait clairemenl, POUR LA FR4NCE ()e reviendrai sur ce poin!
très important, p. l7\, le récht ulfement et I'assàcheme du climat, âinsi que les
conséquerrces des risques nbiologique§" qae je préÿofais à l'horizon 20oo-

Sous le même point de !'ue, je m'estime également fondé à intervenir dans le
débat relatif à la cf,lsE climatique actuelle, en raison de mes travaux sur la d)mâmique
des forêts dans leur reconquête postglaciaire sous climat océanique, notamment en ce
qui conceme la chênaie. De fait, comrne il est odinairement admis que le
«changement climalique» va. a,roi de sérieuses incidences sur la Faune et s'rl la Flore
des régions tempérées (pour ne parler que d'elles, ici), il est important d'avoir plus
qn'une "idée" de la capacité des esse^ces forestières à résbler el à r'a.lapter à ce
chaûgement climatique.

Dès 1915 (Thèse susdire), en effet,j'ai insisté sur la part d.la génétique dàns la
différenciation des "ligiées" présentes dans ce que les forestiers onl nommé la
«chêrurie o ailique», à cause des caractères distinctifs du Chêne (Orerc6 lp.), que
j'âi définis de la façon suivank pour les comparer à ceux du Hêtre (Fagus sp.), la
pagination mentionnée étânt celle de ma frrrse :

"GÉNÉTISAEMENî jeune, le Chêne est une espèce en EXPANSIoN, sinon
pionnière. Bénëliciant d'we aptitude élevée à la DISSÉMINATIoN de ses fruits, (-.- il)
est capable d'ENVAHIR tous les MILIEUX ou presque (p. 59?)", gtâ.ce à ü\e "matrice
génétique souple dont I'ADAPTABTLITÉ seruit k, traduction tlorphologique et
ëcologique ÿisible" (p. 735). J'avais certainement vu juste, puisqu'un chercheur, A.
KREMER, récompensé en 2006 par le prix Wallenberg («Nobel de la recherche

Jorestièror, selon Le Monde,14 Aÿn12006, p. 7), est parvenu aux mêmes conclusions,
trente ans plus tard; je le cite | <<Les chênes possèdenl un énorme porenliel adaplalil.
Leurs fornidables Jacu és de dhpe.siol leur permettent de colorrber à la ùoîûdre
opportunité des espaces nouveaxx» (Le Monde; 14 Avril et 28 Juillet 2006). Je serâi

condui! du reste, à revenir plus loin sur les caracteres de Ia f1ore, qui sont d'excellents
"matqueurs" bioclimatiques. Mais, dès mâintsnant, je dois dire que les 'appté-
ciaridn.r" ci-dessus (PAI-IERNE redit par KREMER) doiÿent être RÉÉVÀLUÉES à lo
lufiière des éÿolulions foîestiàres el cours (v. I.8.4, p. 107,3{), notamment par

approfondissement de la recherche fondamentalo.

3. Et, pÉcisémet! voilà la troisième Éison quej'ai de donner mon avis : celle
touchant à Iadite RECIIERCHE FoNDAMENTALE. Si, aüjourd'hui il y a contradiction
entre ceux qui dénoncent la <<panique» des prises de position hâtives face au

"changement climatique" (e.g. Claude ALLÈGRE), et ceux qui' au contraire, s'en
prennent à la lenteur des réactioN face au même phénomène, c'est parce que lâ
rccherche londomet tale ne suit pas ube logique claire. Air,si, en Frânce' âprès
l'éblouissant sucês de nos prix Nobel de biologie -JACoB, LwoFF êt MoNoD -, tout
le monde s'est cru obligé de 'faire du moléculaire", même dans des organismes dont lâ
vocation était d'un tout autre intérêt pour le pays. Je citerai l'exernple du MUSÉ|JM
(National d'Histoirc Na,urelle), dont j'ai été personnellement appelé à sâuver la chaire
de Biogéogrophie en foumissant à ses soutiens un argumentaire de 'défense et
illust.ation" (voir, en SECTIoN Ifl, les pieces de ce 'dossier"). De cette politique
irréfléchie, sont sortis des abandons ou des retards prejudiciables à la "surface"
scientifique de notre pays, tel, entre autrcs, le dépérissement de la SYSTÉMA1:IqaË qui
est la discipline d'identification et de classement des espèces animales et végétales' à
une époque oir, précisément, on ne jure que par la sacro-sainte et "magique"
biodive6ité. Aussi bien peut-on mettte en cause le recul spectacrtlai.Ie de la Géogruphie

L4 Gronde Déconpe6otioû
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ph))sique (oit la CLIMATOLOCIE avait sâ place mârquée), au profit d'une géographie
dite "humdirc", laquelle n'est, parfois, qu'une pâle imitation des "cousines"
sociologique et économique.

3". _QUtrLLtr FORME ET QUEL FOND ?

L'un et I'aùtre seront dépouillés autant que possible.

Pour ce qui est de la I'OtrMr, je ferai en sorte de ne pas éc.aser mon lecteur sous
un jârgon d§ "spécialiste" ou de "professioûnel'i propre à le déconce(er €t à le
décourager. Aussi bien, aucune préciosité "stylistique", aucune recherche laogagière,
n'affectera un texte qui doit rester direct et immédiatement accessible. Néanmoins, par
respect de ce même lecteur, je ne recourmj pas à une "vulgarisation" métâphorique,
simplificatrice ou infantilisânte- Je crois sincèrement et lermement que l'on peut dire et
fâire comprendre des choses tsès compliquées avec des mots ordinaires. Au demeumnt,
chaque fois q['il serâ nécessaire, j'éclairerai, par une brève explication, toute notioo ou
tout vocable un peu trop particuliel Par exemple -pour prendre un mot des plus banals
dont tout le monde pense connaître le sens ,la cahicule, il doit être clairement défini
lorsque l'on se place au sens scientifique, car ses implications ne sont pas celles du
langage 'vernaculaire". C'est pourquoi je serai amené à citer assez souvent des articles
des "quotidiens" Q)resse écrile), porr montrer, à la fois, que les problèmes posés pâr le
réchâuffement atmosphérique sont abordables per ,oas et chacun et qne ce genre de

"médi^" fait correclernefit soî traÿail d'injo.ma:lion.

Comme il eû existe dans tous les travaux du genre de celui-ci, des Cofiÿefitiorrs de
lecture (po]JJ les abréviations, §onventions typographiques, etc.), on! d'ailleurs été
placées en tête d'ouvrage, pour être consultées aisément afin de lever toute ambiguiite.
Une restriction cependant ; s'agiss^nt des DOCUMENTS foumis à la SECTION ll, ils ont
été reproduits tels qu'ils ont été écrits pour les spéciâlistes auxquels ils étaient destinés
en leur temps. Leur place, dans le présent trâvail, se justifie moins pâr leur rôle de

"pièces à conviction" (!) que celùi de GUIDE MÉTHoDoLoGlOUE Pour en rendre
I'abord aisé, un îés\rmé des idéesalés est donné sous forme d'un soMM.ifi, explicatif
(placé au début des textes), qui ne pose, lui, aucun problème de compréhension.

Ën ce qüi conceme le F0ND, :e resterâi strictement ce que je suis : un
SCIENTIFIQUE des ûtilieux ûat rcls el de letlI ÿégéhtion, âinsi que de leur
enÿironfierfienl clirrrdlique. Ce chafip technique est trop précis pour donner Iieu à des
divagations de la part de qui ambitionne de Ie parcourir. En conséquence, je ne traite.ai
que des problèmes pour lesquelsje suis compétent, et seulement desdits problèmes.

Toütefois, comme je suis également un citoyen-contribuâble âyart toujours
voté (sad impossibilité soudaine par maladie), je m'autoriserai à "évaluer" les
1'PROGRÀMMES" des caûdidsts à la Présidence de la République dans le dohai e de
h Nature {miliettx, environnement hydrique et climatique, etc.), et de leurs
repeacussions sur lâ vie des citoyens-contribuables, mes semblables. J'en ferâi autant
poùr tout ceux qùi se piquent de lraiter du changement climatique, qu'ils appartiennent

^u morlde sciefilifque, polilhue, o$ de la repftsenlatioh-comhunicatioh (les
"médiatistes"), câr ce fameux "chângement" a aigûisé les appétits de tous ceux qui
font commerce des singularités du monde, à trâvers leurs clichés photographiques,
leurs films ou Ie récit de leurs ttaventures" (terrestres, aériennes ou marines). Aussi
bien n'aurai-je garde d'oublier ceux qui exploitent les travaux des autres pour en tirer
profit; pas toujours avec bonheur faut-il le dire ? J'exclus de ce petit monde, assez
vain, des gens comme Patrice FRANCESCHI (sar sa Boûdeuse) ou Stéphane PEYRON,
qui avec modestie, chaleur et intelligence, nous donnent à voir une huma.ité riche €t
fratemelle. J'en retlanche de même mon double compatriote, le chanteur ANTOINE,
qui ne se flatte pas, lui, d'éduquer ou de regeûter le monde.

t.d Grotrle DécodpeÆation
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INTRODUCTIoN GÉNÉn,tlp

Destinée à présenter la substance du présent travail, cette Introduction sem
bêve.

Cefte substance est .épartie entre trois SECTIONS 4ti sont i'ârmature
d'ensemble du travail.

SECTION I
lntitttlée L'URCENCE CONJONCTURELLE, elle consritue l'ob.jer même

du texte, lequel est une étude criliqae, constactiÿe et "ciblée", menée à propos de ce
que l'on nomme d'ord]nàie «Changement climatique»», qre, po]U:t ma parr, je préfère
qualifier de CRISE CLIMAîIQIJË, étant donné les conséquences plané!âires -
potentielles ou prévisibles - dudit "changemeflt"- Certains (e.g. J M. JANCOVICI)
préfèreirt dir€ «Choc clirnatique» (Atjourd hui. zo-Ol-2001. p. 4), expression que l'on
pourrâit tout à fait adopter ici. Sije lui préfère Ie mot ,,crise', 

1= 
.r5ro1rut,, .n t.""r,

c'est précisément parce que je veux inclure, formellement au choc proprement dit, ce
$i er RÉSULTERA (ce qui en résulte déjà du reste) relativemenr aux so1s, à la
ÿégétolion (forestière en particulier), à l'économie hldtique, àùx afiénqgenenls
ag tulturauxi pour m'en tenir aux effets majeurs sv les MILIEIIX rlantrels et leur
ENVIRONNEMENT, ainsi que sur l'espncs rod, qui leur est intimem€nt intégré (voir
I.A.l. p. 26-31 sq., la distinction entre les deux mots écrits €n majuscules, et photo l).

CRITIQU4 moù étude est, comme je l'ai dqà dit, éÿaluatiÿe des pRopoSITIONS
des uns et des autres, notamment des politiques, face à la crise climatique. Je ne
saurais, en effet, m'intéresser (et perdre mon temps) à analyser des tèrles qui

'appo ent rieâ de fondâmental (ni même de constructio, parce qu'ils ne lont que
reprendre -sons lorme.le catalogae crerx, ennuyeux et, parfois, faut;f- cequisedit
ici ou là. J'l3n donnerâi des exemples pour en montrer la parlâite inânité-

CONSTRIICTITE, cette étude l'est aussr pârce que, rompânt âve c la prudence qtle
l'on attribue d'ordioâire à ta pratique scientifique! mon texte entr€ daos le détail des
ÀPPLICATIONS CONCRETES| car je ne vais quand même pas reprocher aux autres
leur manque de propositions, et fâire comme eux. En consultant la, SECTION , oi
verra, par exemple, qü'en 191'1 j'ai pris le risque d'vn prorrostic climatique porr lÈ
début des années 2000, pronostic qui s'est malheureusement rcvélé exâct (volr
égalemenl lâ SECTION II, Document l).

CIRLÈq, enfin, l'étude l'est de deux façons : l'une thématique, l'autre
territoriale.

Thétnûtique, je l'ai expliquée plus haut en définissânt mon "champ de

Territoriale, elle se limite à l^ FRANCE métrupolitaine, toujours par
conformité au champ des compétences acqüises dâns le travail de recherche mené
elfectivement et personnellement sur le terrain. Pour prendre un seul €xemple, j'ai
parcouru (en plus de trente ans d'exercice professionnel spécialisé), studieusemefil (et
non en promeneur), pratiquement TOUTFTS les forêts domaniales françaises et un
ce ain nombre de forêts privées : je me suis même astreint à vivre (sous la tente),
dans certâines d'entre elles, plusieurs jours (voire plusieurs semaines), ce qui, par
parenthèse, âvâit beaucoup surpris mon Jury de thèse (voir SECTION III, Compte,
rendu d'A. ME\NIER).

SECTION II
Consacrée aux DOCUMENTS MÉTHODOLOGTQUË9. cetre partie de

l'ouvrage comporte plusieurs textes "anciens", d'importance inégale, mais dont les
fondements scientifiques (quand les textes sont de l'aùteur) étaient conditionnés par la

Ln Gr ndP DlrcnDen\thon
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fiise à \'ÉPREUVE d'hypothèses de travail. [,eur reprise, en l'occurrence, vise des

objectifs differenrs seloo le câs lraité : ici, on lcs mentionnera simplemenl, chacun
étant, à sa place, accompagné d'un bref commentâire lrd roc.

Le prcmier (l), personnel, esl illustr if . il schémâtise le modèle de matrice
extractive des fact€urs climatiques des bases à utiliser pour lâ simulation des tendances
à projeter pour les évolutions possibles du climat.

Le deuxième (2), personnel, est dérnonslralif : il établit, sans équivoque,
l'existence d'une 'Ériode seche" ancienne en Vendee du sud (lâjustification du choix
accompagne aussi le document).

Le troirième (3), peisonnel, est prédicqf I il pose lâ question des mpports entre
végétation sâuvâge et structunes agrâire§, d'une pan, et climat en situation de pré-
sécheresse, d'autre parl.

Le qaolrième (4), impersonnel, esl irrdicotiî : il renvoie aux conceplions
évolutives du cliDat dans les années 1970-80, chez les chercheurs Éputés de 'haut
niveau". Sa consultation, apnes coup, esl fort intéressante : édifiante et confondante à

la fois.

Le ciryaième (5), peÉonnel el londamental, est prospectiî, el potentiellem€nl
nomal{ | il con]si§e en une étude approfondie des éÿoluaions mélé.Èclirrurliqucs telles
quc je les imaginais en 19?6-77 pour les trois décennies à venir, à partir d'étùdes,
surtout pluviométriques, éalisées pour deux'stations" secondâircs de Loire-
Atlantique, prises pour reférence du *Grand Ouest" (pour la période 195l-1975). ll
annonce la técunence des sécheresses (autour de I'an 2000 not.), le rëchoqlernerrl
,§riÿar, et l'éventualité consécutive de degâls 'biologiqûes", par dégmdalioi
oc é a n h u e essentielle me nL

SECTION III
Dite des ATTESTATIONS DOCaJMENTAIRES, cette section comporte des

documents destinés à établir la rcalité des r€mârques faites ici et là dans le texte,
certaines de c€s remarques pouvanl *intriguer, le lect€ur.

En outre, la Section tll propose une bibliographie selective coîsacée À l'auteur
du present travâil, pour servir, de la sorte, de référence aux exemples cités dans le
texte (parritl ).

J.M P,IUERNE Lâ Grund. Nc@pcÆatiu
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AVERTISSEMENT PR.EAI-ABLE

Cette première §TCZON est divisée en deux parties :

l^ premièrc est consacrée aux COI{,SIA L§ qui portent sur les pon..i/§, les
utopies et les contradiclions, sans qu'il y ait d'ordre hiérarchique strict entre ces
âspects, qui se développent dans la société à la faveur du réchauffement atmosphérique.
L'ordre a été plutôt recherché à traÿerc l^ qualifrcation des "pe6onnes", c^î ce sor,t
ell€s qui dgirsea, sur les "choses", C'est pôurquoi on a distingué trois catégories
d"'acterJrs" I les poliliques, les nédiûtistes, les scierrtüques ;

kr seconde p«rlie est destinée à mettrc en évidence les propositions
concrètes que j'ai à laire en fonction de mes "resp.,nsôbilités de scientifrque qui a
percu, en ta t que tel, les éÿénements à reûir avant quiconque" (pour rappeler le
t'message" d'A- KAHN cité en frontispice).

Chercher dans ta sphère "du" fondâmentâl est bien; très bien même.

Mais, pour le bien commun chercher à mettre en application Ies résultâts de ses
rech€rches fondamentales, c'est mieux. C'est évidemment aussi très risqué lorsque I'on
s'engage dans le domaine de la prévision ou du pronostic. Cette considération,
cependant, ne doit pas faire reculer le scientifique qui doit, alors, indiquer ses "attentes
probables". Et, s'il le peut, sa marge d'erleur.

Donc, puisque l'opinion est désormais !'sensibilisée", accessible, et favorable aux
messages et âux enseignements des scientifiques,je vais essayer de lui faire comprendre
ce quej'ai déjà dit en espérant c€tte fois qu€ les médias (pot( rîoi là presse écrite, q|re

.je préGre entre tous autres) relaieront mes avis, mes conseils et mes propositions,
même si, çà et là, it est certâines choses qui sont désâgreâbles à entendre (e.g.
champignons).

Comrrre chez les scientifiqües aussi peut séÿir ce que I'on nomme la "IÀNGUE
DE ROIS", que pe$on ellemeût, je réprou\re et je récuse, j'en rejette tout naturellement
I'usage.

JE RISQUE DONC D'TRÀITER LES FERWNTS DU SIMULACRE, DU
CATALOGUE, DE L'TNCANTATION, DU V(trU PIEUX, trT DE TOUTE AUTRE
POSTURE Lf,XICALE OU SÉMANTIQUE DONT RAFFOLENT 'POLITICIENS-*,
MEDIATISTES, «LOBBYISTES' ET DEVOTS PRATIQUANTS DII LA SOCIETE DU
SPICTACLE. Dtr LA PARLOTE ET DE LA GESTICULATION.

LA SCItrNCE OBÉISSANT À D'AUTRES VALET]RS, JE N'EN AI CTJRE.

* Je ne confonds pâs les *politiques" et les 'politiciens".

La Gldnde Décoûpe6ation
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POUR SERVIR DE PRÉAMBULE

r,E DÉRÈGLEMENT CLIMATIQTIE

COMME MOTEUR
du

DÉSoRDRE ÉCoLoGIQLTE

QUESTIONS SIMPLES ET RÉPONSES R.{PIDES

Réserves introductiÿes

Le 26 Juillet 1956, Bertrând POIROT DELPECH, dans son billet ordinaire du
Monde, s'iùterrogeait, avec une belle fougue, ÿ)r «L'horrlfie hraîtrc .les climats ?tt. La
question était de savoir si l'homme allait gagner à I'agricultu.e les regions privées d'eau
(les ./drerr§, au v.ai). Oui, semblait-il, comme s'en déclaraient «conÿaincus les er?e s
du Conseil exécutü de I'Uûesco». Les «connaissances humaifies» deÿaieît
effectivement tout permettre, de la «biologie (à) l'énergie atomique», y comptis
réaliser «l'adaptation de la ÿie ûtimale dur zones atidesn, et même rechercher «Ia
nodilicition des climats». Il n'est pâs question ici de moquer qui que ce soir.
Simplement, au moment d'âborder des questions dilliciles, ce rappel d'un texte à peine
ancien, invite à he pûs trop hypothéquer l'aÿeni\ et à demânder atrx «experts» -
qu'ils soient «dü cliûtat» ou de toute autre discipline, r€dry€r ementaLtn ou \on -
de.ester modestes et conscients du retentissement des avis qu'ils donnent. Bien queje
ne me flatts pas d'être un "expert", mais un simple chercheur, je compte m'âppliquer
ces conseils à moi-même lorsque j'aborderâi l'exposé de mes proposirions.

À h question «Y-a-t-il un cha gemenr cümatique ftel?»
1â réponse esl très clai.ement OUL

«Ce chakEenent est-il profond ?»
la réponse est O U L

«Ce chansenent est-il orienté au.échdufJemeù ?»
la réponse est OUI.

«Ce chansement est-il un sinple réchaujfeneht ?»
la réponse est : pas se ement, donc NON.

<<Ce changenent est-il .ûastruphique? »
la tépoîse esr PEUT-ETRE ,tois pouüqi. êtrc OUI.

«S ûgit-il d une mktitioh ? »
la époîse est (àcejout) INCONNUE.

«Résulte-t-l de lncfion humairre ?»
la répoûse est pour inprfiante pûrtie OUI.

«Les solutions inaEiné* p@ tet "politiques"
sonkües réellened apryopiées ? »

la Épolise est claircmett NON.
«et celles proposées par les "écologistes" ?»

la éponse est clairement NON.

Par exemple, pour les deux demiàes :

<<Le clidat est-il I objeî .l études sulltsammenr appruprües ?»
la Épot\se est clairement NON.

«Résout on les contra.lictions tiées à la "bindiÿeisité",
au 'renouvelable",du "du,abte". etc.? »

la réponse esi très clairemeht NON.

J-M PALIEKNE La Gtaa.L Décahpe 6ùtion
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Ce sont ces qucstions, etquelques autres, qui voùt être développées maintenant,
car c'est bien sul /e plan de l'ÉCONOMIE et de son carl.e éÿolutif,là CONJONCTURE
(au sens exact), que se posent les problèmes dits "écologiques",

Et ces problèmes-là soulèvent l'épineuse question de ce que je nomme "CRL'
CLIMATIQUE", laquelle, si rien n'est fait de sérieux ni de profond, débouchera
inexorablement sv ùne MIITÀTIqN, c'est-à-dire, à l'échelle de la PLANÈTE, U,ne

traosformation compamble, au moins, à celle qui â fait de la .s,l YANË SAHÀRIENNE un
DI,SERT ("dbsolu" par endroits tels le Téré.é ou le Tanezrouft). Du coup le
DÉsofirtrE écologique se muera en DÉ,s..t.srfi-E.

I.A.I.NATUREDf,LÀC
de lâ nécessâire distinction entre milieu et environnement

Afile scriptun

Avant de commencer cel exposé,je ÿotulrais laire ûæ REMARQUE DE FOND et
D'IMPORTANCE quant au derûiel ruppofi du GIEC (Gîoupe htergouÿerfiemefi,al des
Experls du Climat), IPCC en anglo américain (Intergoÿerfimental Panel ofi Clit ate
Change). N'ayant pas entre les mains ledit rappott, j'en suis rëduit t1w inform.rtionJ
délfurées par la presse ÇournatLr, radios, téléÿisions), Selon ces sources, j'ai cru
comprendre que l'origine du réchauflenent atmosphériq e Nait "90 % DE
CHANCES" d être d'origine humaine.

En logique statistique, où l'on diruit que I'hypothèse obéit à une Q.C. ou "Quasi
Ceûitude" de O.90, cela signûe que l'origine humaine du réchauffement climatique
est sître (prcbabilitë) à 90 oÀ; donc qù'une aulrc oigine ("nature e", éÿidemme t, en
I occurre ce) pourrait être ÿruie (... à l0O%) pour les 10 ol restants.

Or, une "cherchewe olftcielle en climatologie", s'erprimant à la Télévision, a
donné un tout autrc sens à cette ÿaleur, pour tépondre à une question pertinente qut
l i étdit soumise. Pour elle, les l0 94 restants sont la composante d'origine ature e
(ÿolcanisme, efjets solaires, etc.) de la RÉSULTANTE-RÉCHAaFFEMENT Ce qui est
STUPÉFIANT. Comment peut-on atteindre un tel degré de précision dans l éÿllluatio
respectiÿe de chacune des composantes : hutu)ine et rulturelle ?

Aatanl, je suis prA à odmettrc Ia premièrc ÿersion, aularrt la seconde me paraît
suspecle de n'êlre pas en accord avec les ucanons" éprouvés de 11, Stalitlique. La
moindre.les choses elil de s exp rfiel clairemefit, cat en malière scienirtque on fie peut
pas se permettre de nager dans le flou ou l'à-peu-près, olt, pis, ddns I'ineract. Surtout
quand les perspectiÿet sonl empreintes d'une telle graÿitë. Personne ement,j'incline à
croire que, dans s.1 réponse, la chercheuse s'est fourÿoyée, ce qui est surprenant de la
parî de quelqu'ufi répulé "expefl de haul iÿeau". Au ÿrai, la répor,se esl qae le
réchauffernent o DIX CHANCES suR CENT de n'être pis du tout d'otigine humaine,
POINT:.,.

Oû ne reprendra pâs ici les descriptions du changement climatique, lesquelles
sont, désormais, pârfâitement connues de tous et de chacun (pour peu que l'on veuille
s'y intéresser).

En revanche, pour bien "asseoir" les faits dès maintenant, on justifiera la
position prise plus haut quant à l'origine humaine de ladite crise. Dsux choses sont, sous
ce point de vue, à éclaircir immédiatement :

d'un côté, la rostriction ou la négation de la PART HUMAINE düÉ le

"changement" du climat (négation qu'il est inutile d'appeler "négationnisme", mot
totalement outrancier et irrespectueux de ce qu'il qualifie commuoément);

Lo Glokde Décotupewdtioh
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de l'autre, les 90 oÀ da certitude qu'ont cru pouvoir âttribuer à cette part
"congressistes" réunis à Paris (fin Janvier début Février 2007), sous la houlette
Président de la République Fmngaise-

Concemânt la part humaine d'abord, on sait qu'un scientifique comnre le
géophysicien ALLÈGRE (tl n'esl pâs Ie seul mais lui est "emblématique" de son camp)
conteste ÿigoareusefiehl la paît alîibuée à l'Homme dans le üchaulfement dû clittlat.
Cette position, qu'il défend courageusement bien que maladroitement (cl des erreurs de
références coupables de tel ou tel ârticle), Iui vaut des mises en accûsation
insupportables. Dans un commentaire sur ses prises de position, on s'est ainsi posé lâ
question de savoir s'il est légitime de contester un consensus scientifique. Mais depuis
quand la France serairelle un pays totalitaire où un citoyen, scientifique de surcroît,
n'aurait pas Ie droit de contester un consensus, surtout scientifique ? Celâ est âberrant,
scandalellt et inadmissible. On comprend que d'aucuns mettent en caùse 1a... pensée
unique. Ë,i revaîche, il est tout à fait légitime de relevor et de souligner le fail que M.
ALLEGRE n'esl PAS CLIMATOLOGUE (et là encore il n'est pas le seul, notamment
parmi ceux quise prononcent 'tprofessionnellement" sur les avatars du climat), et que
donc, de ce point de vue, ses criliques sonl tres sujelres à ctution.

Sans m'étemiser sur cet aspect des choses, je veux quaad même expliquer ma
conviction qtre les Hurmirrr sont, pour partie (et non négligeable), responsables de Ia
c se climatiqae. D'autant que depuis quârante-cinq ans (15) je réfléchis à cette
question, sur laquelle je me _suis prononcé depuis plus de trenle ans (Jr); voir en
SECTION II : DOC(MENTS METHODOLOGIQUES).

Pour éclairer ma position, et tenter de "conÿâincre" M. ALLÈGRE et ceux de son
avis,je prendrai seulement derlx (2) exemples factuels, ceux que nous livrent les sources
issues du groupe EPICA .t celles du gtovpe UEAmadky Cenrle, spécialistes du
pâléoclimât et du climat, dont le sérieux et la notoriété ne sont plus à établir.

a. concemant la P/eûtièfe soufce,
je commenterai lafSa.e I (ci-dessous) que j'âi tir€€ des résultats mis à la disposition du
public (en les simplifiant sarN dénaturation ni déformation). De la courbe représentée,
les commentaires à faire sont nombreux; j'en .etisndrai seulement un (f) : celui qui
touche à l'analyse de la fin de courbe, celle qui concerne l'"Actuel" (N Holocène),
c'est-à-dire lâ périôde d'âge "géologique" (ou "ère") dans laquelle rrotts ÿiÿrrr§.

Dans une "composante" génémle allant de - 650 000 ans à : + 2000, où la
concord.rnce est claire elr.lre les ÿariarions de la tenear en CO, (gaz carbonique ou
dioxyde de carbone, dit 'gaz à eIïet de sene" ou GÈ,s) et leslluctuations de la coübe
des letnpératurcs, jusqÿ'à un peu avant le z,etu (0 BP) -concordance qui, du reste, est
]une "CORRÉLATION" (mathématiquement parlant, et donc beaucoup plus forte que la
simple concordance) -, une seule Ériode est en DISCORDANCE ': l'ÀCTAELLË.

En effet, actuellement, Ies teneurs en GES et les températures ne sont PZU.§
CqRRÉLÉES,la courbe des températures étant même atténuée (dans la partie queje
nomme «Amont!', située après - 50 000) par rapport à celle de l'ondulation
immédiatement antécédsnte qui va de - 150 000 à - 125 000, alors que Ia courbe du CO4
efle, monte à pic et en flèche. C'EST CETTE D\SPARII|ON DË LA CO&RÉLA|ION QUI
EST REELLEMENT PREOCCUPANTE et qû prcaÿe, en outre, que :

soit l'Humanité est responsable d'nne "explosion" de la teneur d€ la bass€
atmosphère en GES-CO), avec pour conséquence l'élévation des températures
planétaires;

soit cette teneur est due à une 'autre câuse", 'naturelle" donc, mâis dont il faut
îlors et?liciler nécessûirement I'otigine, ET Nî PAS sE CONTENTER DE NIER UNE
REALITE QUE L'oN NE COMPREND PAS. Et ce ne serâ pâs facile à faire (ce qui est peu

les
du
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dire !), câ., si l'on peut arguer d'éventuels facteurs "cosm;ques" (ou "géophysiques -?-)
pour essayer de justifier la monlée des lempéralures, trouÿer lesfacleurs exta-hut tùns
de I élêratron du CO n'eçr pa\ pour demain.

Figùre I - Représêntatioù synthétiqüe simplifiée dês fluctu.tions dù grz câ.boniqnê
(COr) et des oscilhtions lhê.ûiqtres .orr€spondânr$ (O) sur les 650 deroiers miUénaires

(soüor.te schéûârisée J.M P d après les tràvaüx d'Ep,.a)

rô ,o,mora -ô r..1-,... .o1"n *. -i r".p.*or.n
+ 2u CO2 €! 2ü CO, : lmn€s, supérieue et infé.ieùre, o! rails de sécuitè dù gu cdbonque

+2u 0a-2ü 0: limits. supérieuE et infériôüæ. ou rails de sécürilé des tempé.atùres

ppmv : pa,tics pû niuon en volude BP rAvantl Actuel (eglais BeJüe Ptesenanù P - 1950)

Les todanæs, qüæiment nülles, n onl pas été.eprésenlês

rre eo oæ ;rhêrâ baÉ Ïbæ

Voa, page 74 (L B. I . c), lâ j ustification détaillée er lâ signilicêrion des subdivisions des ères

géologiques poùr l'évolution du climât aù XXI' siècle

Il faut impérâtivement insister sür le "DÉCR)CHAGE" (pis, la 'DÉC1R-
RÉLATION-') ENTRE TEMPÉK4TURES EI CO,, CAl iI MONTRE QUE L'ËFFEI- DE
SERRE N'ESr PAS PRÈS DE SE RÉSOR9ER, CE QUI EST EXîRÈMEMEN7. CRAI/E
comme on le sait.

tt . concernant la seconde source,
je commenterai brièvement aussi la rtgure 2 (ci-après). Dans le lhetmogtamme, ou
diâgramme des températures qui sont relevées ici entre 186l et 2005, on distingue
clairernent de,Ly grundes périodes, que sépare (pour simpl;fier) l'année moyenne 1933.
Si les deux périodes ont, sensiblement, le même,lSPECf (composante grossièrement
concave), elles n'ont pas du tout la même,{ZIURrj ce que prouve clairement le calcul.

En décomposant la tendance d'ekserfible de lâ période en ses den-t §rtt§-
ensembles que je ÿtens de citer, on obtient immédiatement des résultats significatifs et

-- 
+rug ------+-\r-_\.-_\r/
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même éclatants : visuellement, déjà, on peut apercevoir que les valeurs du premier
sous-ensemble (1861-19ll) sont prcsque toutes placées AU-DESSOUS de la moyenne
généra,e (O, lire thêta), alors que celles du second sous-ensemble (l9ll-2005) sont en
très grande partie placés ,4 U-TESSUS de ladite moyenne. En établissant 

'e 
rapport entre

leurs moyennes respectives! on constate que la moyenne du second sous-ensemble
(1933-2005) est ?,1jfois supérieure à celle du premier sous-ensemble (1861-i933).

Figure, - Disgramme de fluctültiotr des écs.ts à h moyerne de référe.ce (lE6l-1990)
d.s tempém.trres à la surface dù globe, €trtrc lE6l et 2005

Cc &eûo8rmhe a ére étâbli à panir de données b es, calées sur une achctle
des hauteùE .omaliÉe J M P à zjro pù supprcssion des si$es néeatifs

(les .tonnées btulcs sont tirc6 de tl!A/ Hadley Cenre)
A : ànê moyeme 0: tehpérâture moyeme de .éférenæ T : Tend.nce

+ 2ü er - 2u: ùnrles, snpérieure et mléneure! de sécunré

On peut aller un peu plus loin, et somparer entre elles les deur moitiés du
premier sous ensembler de part eI d'autre de l'année 1895, pour sinlplification. Ofl !oi!
bien que la première morTié a une composante 'hotix,ontale", alors que la secorrale a tÿre
composante oblique dscenddnte. Le même phénomène se reproduit! dans un contexte
plus fort toutelois (ce qui n'est ni indifférent ni oégligeable), dans le second sous-
ensemble, où, de part et d'autre de l'année 1965 (pour simplification), à une premièrc
composante 'thotizoûlale", elle aussi (1913-1965), s'oppose une seco .re à composante
"oblique ascendante", elle aussi, mais fortement (1965-2005).

Ces différences, globales et de détail, son! évidemment en rapport avec les
activités humaines DE |OUT ORDRE, notamment de la CROISSANCE DÉMO-
GMPHISUE, trop souvent négligée. I est évident que le demier tiers du XIx' siècle a
été plus calme que le premier tiers du ).)a (notamment sur le plan du développement
iûdustriel), tout comme le demier tie.s du xx'siècle a été beaucoup plus actifque toutes
les périodes précédentes (et pas seulement sur le pldn indaslriel).
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Et de cela les chiffres témoignent objectivement et clairement :

àlors que l^ leûdance à l'augmentalion des températures (1861-1933) sLrt
uî(. "pefile" de + 0.133,

celle de I9.lJ à 2rr5 suit une "pente" de + 0.131,

soil un înpport de I à 3,J en fâveur de lâ période 1933-2005.

Du même coup, la "qualité d'ajustemerr" de Ia t€ndance au temps, c'est-à dire
la dépendance de la monlée des tempéralures par ropporl au lemps qui passe, est
beaacoup plus acceLluée doûs le second sous-erasemble que dans le premiet. Ce qui
constitue, évidemment,$ SIGNE INOUIÉTAIr'I, et qui vient CO.I(ROBORER le ftpport
élévation des températures/Cor- Plus exactement, ce rappoft est 2.2ris plus étroit
dans le second sous-ensemble que dans le premier, ce qui, en clâir, veut dire qæ le LIEN
1:EMPÉR4TURESCO, EST BEAUCOAP PLUS ACCENTUÉ ACTUELLEMENT ql'l| NE

I'était voilà moins d'un demi-siècle.

Mais on peut aller encore plus loin sans forcer ni son talent ni les chiffres, €1

compârer la tendance de la première partie du premier sous-ensemble (approx. /86l-
l9rr) et celle de la seconde partie du second sous-ensemble (1965-2115) :

le rapport est de 1 à... 218 (ce qui est proprement "phérlohiéhal"), l^
première tendânce étant, en effet, de - 0.0065 (donc pratiquemenl nulle, le signe
négatif n'ayant cependânt ârcur poids), et la seconde étant de + I.r2.

On voit bien qüe I,AUGMENTATION DES TEMPÉRATARES SE FAI| EN
FONCTION DU TEMPS.A L,IMAGE EXACTE DE L'AUGMENTATION,ES CE,s. Et ces
GEs (gaz à effet de serre) n'âyânt pour le moment aricune autre cause connue que non
naturelle, il fâut se rendre à l'évidence de ce que montrent les chiffres. Maintenant, M.
ALLÈGRE et les tenants de son parti peuvent toujours n i€l ce que signifient ces chiffres,
mais ik ne peuÿeû sapprimer ceux-ci. Ils ne peuvenl d'ailleurs pas daÿdûtûge les
expliquer par d'aulres ÿoies.

Mais peu importe en définitive ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, car
l'heure n'est plus guère aux débats stét1les I ilfaut agù, çomme y invite expressément
ce que j'ai appelé le "Poinl Ctilique" en bout de courbe du COu (Fig. l), où la "flèche"
de I'augrfientdlion du GES esl quasi à la ÿerticate, TRÈS Aa-DELÀ da mil dz sécurilé
+2u * (ou double ésidu quadratique moyen*, mùqu^û lÀ lifiite supé eurc dcceprable
dos variations autour de la tendance, qui forme avec -2r. ce que je nomme l'amplitude
de conrtance o\ de 9ûRETÉ).

Cette observation est d'autant plus significative que l'existence possible de
facteurs inconnus (extratelluriques ?) dans le réchauffement est soulevée pâr des
professionnels tout à fait compétents. Ainsi, Jean-Louis DUFRESNE, responsable de
l'éqtripe Modélisalion du clittdt et étude du changement climatique (hstittt Piene el
Simon LAPLACE de Patis), a confié au Monde 2 (12-08 2006, p. 16) : <dlon, soit nous
sofimes efi présence d'une ÿatiabililé natüelle mais on la sous-estime, ce qui reut dire
qu'il y a quelque chose que l'on ne connaît pas, soit on soLr-estime l'e.fîel du
chtmgeîlent climatique et là aussi cela ÿeut dire qu'il y a quelque chose que l'oû ûe
cohnaît pas». le lxouve ce langage d'une remarquable clarté et d'une totâle honnêteté.
Beaucoup de scientifiques n'ont pas une telle hauteur de vues. J'ajoute, toutefois, que!
partageant complètement ce point de vue, je vais cependânt un peu plus loin, en
proposant de dire que ce que l'on une conmûl pas" n'est peut-être que uce que I'on 4e
VOIT PAS encorc, ou que I'on ne COMPREND PAS encore". Ce qJi est üne aaçon de
rester optimiste, cart malgré qu'on en ait à l'encontre des scientifiqùes (quand on les
insulte en les traitant de *scientistes'), il n'est rien qui, à force de persévérance et de
ténacité, ne cède devant Ie raisonnement de la logique analytique, en ne perdant pas de
!,ue le propos d'Andrei SAKHAROV (exergue), quej'ai cité dès 1970.
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Conclusior Partielie
CATASTROPHE OU NON ?

De Ia responsabilité humaine dans le réchâuffement atmosphériqùe

Attéouâtion de l' EFFET-TÀMPON biosphériqne

des MILIEUX NATURELS à l'INvIRoNNEMENT
et

Origine probable

Sans vouloir minimiser la part prise par l'industrie dans le "foisonnement" des
cES, ni trop regarder vers le domaine qui est le mien, j'estime que les boLleÿersefiefits
surÿehus .fu s la fiaturq dr fait de ,'expansion DÉMOGMPHIQUE, sont actuellement
SoUS-ÉVALUÉS pü les "spécialistes", qui, à mon sens, n'ont pas u,te connaissance
saflisante dufonclionnefil des syslèhres ÿiÿtrrls inscrits dans l'écosystème d'ensemble d€
la Planète. Frânçois JACOB, dans La logique du ÿiÿant,a dil, avec une extrême finesse,
que la biologie esl «un slstème de slstème»r. Or, les problèmes posés par le

réchaaffement de l'ûmosphèrc touchent directement la biosphère, ou "monde des
ÿirdrrs", où les choses ne valent que par leur «inlégîation» (id. ibid.).

À cet égard, on a, jusqu'ici, beaucoup trop négligé les effets désastreux,
calûslrophiqües mên\e, qu'ont eu s$ de gigarûesques espaces quijoua,ent un rôle de

"TAMPON" ent e l'atmosphère et la biosphère - la DÉSYLI/ATISAî|ON *et la mise en
CULTüRES ou en PATURÀGES, sans compter l'exploitation insensée des 1orl6ièlss ou
l'assèchement des zohes hufiides, compliqués d'une extension galopante de
l'ARîIFICIALISATION par les voies de circulation (et leurs "emprises"), et
l'urbanisation des milieux ruraux. Un exômple, simple et accessible à tous les Français,
est celui dit dù "rcrfiefiblefieftt" des teres rurales, lequel a été, sous bien des aspects!
un véritâble fléau, notjdï)i\enl sur le plan de ce que l'on appelle aujourd'hui la

"biodiÿersité", dont on essaie maintenant, presque dés€spérément, de limiter les

a(eintes morrelle§ (voir DEtrxtÈME PARTIE! B, PRoPostTIoNs, L 8.5, p. 169, et, p,

183, Ffig. i 14-115).

Cette remarque, et le fait qu'il y a controverse sur !a réalité humaine du
réchauffement, invite à rechercher ln ÿfiie CAUSE DECLENCHANTE DU RECHAUF-
TEMENT ATI'OSPHÉRIQUE FT I 'ÉVAI U 4TIO\ DE SES CO\STQL,ENCES.

Sans ménagem€nts oratoires inutiles et hypocritement précautionneux, je me
range résolument du côté de ceux qui âffirment gue la CAUSE HUMAINE du
réchauffement atmosphérique actuel est "sûre" à 90 o%. J'ajoute, toutefois, que l'origine
de ce réchaulfement est à mes yeüx :

l. beûucoup phls ANCIENNE que ce que l'on affirme d'ordinair€, en en faisant
porter la responsabilité à l'industrie et aux transports "CONTEMP0RAINS" (lato sensu,
c-.à-.d. xlx'-.. )Oa s. voir eh I. B. l, Conclusions 2", à propos des «pluies acides», p.

79).

2. ORICINELLEMENî, elle est en coïncidence de l'expansion ,nossiÿe des
humaiks sur la Plifiète, et de leu. pratique drâstique des "ktlx de bruusse", (défense,
chasse, puis, plus tard, pâtur.ages st cultures), spontanément amplifiés par le mécanisme
du "proche-en-proche". Episodiquement, en fournissant en surâbondance du gaz
ca.bonique aux végétaux (COr, ce "dérèglement" â permis une extension remarquable
de la forêt (on en suit aisément les épisodes en Afrique Occidentale), extension qui, en
plus des phénomènes naturelsi â pu provoquer de mini-"âges glaciaires", la répartition
dâns le temps et dans l'espace de ces phénomènes d'ensemble ou de détail, s'effectuant
de façon ni homogène ni équilibrée.
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L' in.lusttialisalion, l'exphritation des rcssouîces ÿégélqles de tout ordre, puis la
,hassilicttiofi des lrafisporls, notamment ,4ÉRIENS, est ÿer.,u cortoborer plus cncore
que rclancer la dilfusion "explosive" des GaS Igaz cârbonique (COr, mélhane (CIll) et
autresl. Et pat "contaminalion" [fusion des espaces gelés (pergélisol) ou eng]acés
(irl,rrdrir et banquise)l.Ie phénomène est e train de s'ËMBALLER-

Je cro;s, en effet, que I'on n'a pas suffisâmment mesüré, sémantiquement
parlant, l'importaûce dt ûoL RÉ-.1:HAUFFEMENT, dont je ne suis même pas sùr que
ses auteu.s l'ont conçu comme je vais l'expliquer mainætânt. Pour celal il faul revenir
à la FIGURE /, si importante de ce point de vue. On ÿerta dans la PftsentLtion du
Documenl 1(SECTION II), que, contrairement à moi qui annonçais dès 1976-77 ùn

réchauffement atmosphérique, mes collègues et conlrères scientifiques inclinaienl
plutôt à prédire ùne petite GLACIATION pour les "environs" de l'an 2000, âu point que
ls GÉosTRATÉcIE s'en est préoccupée jusqu'à mobiliser les se.ÿrces secærs aux fins
d'évaluation du risque... Au vu d'une partie des courbes du passé, on pouvait
effectivement le croire. En revanche, si I'on établissait les tendances PROJETABLES,
ce quej'ai fait alors, c'est l'hypothèse d'un Écltdufîemenl impofiant, combiné à un
ASSÈCHEMENT sévère, qui se profilait à l'horizon 2000. Au demeurant, quand on
analyse de très près la de ière pulst tion de la courbe donnée à la figure l, on
s'aperçoit, comme je l'ai déjà laissé entendre, que ladite pulsation présente une
ANOMALIE FORTE, outre celle du décrochage de la corrélation températures/émission
d€ CO2 ; c'est celle qui montre que cefte pulsation, pourtant plus fâible que la
précédente (qui 'crève" le rail de sécurité supérieur, + ?4,), après son acmé, s'apprêtait
probablement à redescendre- D'où l'idée s'est faite jour, sâns doute, d'une probable
glaciation pour l'an 2000 environ.

Or, c'est à ce moment précis que les températures (bien moins que le COr)
REMONTENT I en ce sens,la RE-rioûtée est donc plus gravo qu'une simple "montée",
qui correspondrait à une pulsation "cyclique" ordinaire. Ën clair, c€la veut dire qu'ün
ptocessus a été intefiompa,ce q\t est évidemment plus grâve, car il y aeu INVERSION
ACCIDENTELLE o! ARTIFICIELLE d'un phénomène; et inverser le cours "naturel"
des choses conduit toujou.s à des situations imprévisibles. Par parenthèse, on peut
évidemment spéculer sur l',{tIERN/l TI I/8, qui pounait è:]e w ûuel DILEMME, selon
laquelle il faudrait choisir entre une glaciation et un réchauffement puissant. La
première, en effet, exigerait, pour être combattue elficacement, une consommation
d'é ergie considér.rble; tant il est vrai que I'on combat mieux la chaleur que le froid, de
ce point de vue particulierJà du moins.

Ce qui doit donc retenir l'attentioû, c'est la montée proprement moL§tuease dù

COz, car elle ne correspond à efi de connu sur le plus de demi-hlillit rd d'a nées
(650 000 ans) qui nous a précédés. La date de - 60 000 / - 40 000, or;gine de la pente

ascerrdante (Amont\ de la demière pulsation, est une date-clé dans l'Histoire générale :
celle d une probable grânde e\pânsion de\ humain.. notamment de leur ânivee en

Australie. A cet egard, les paléontologues australiens ont fait une découverte capitale I

ils ont établi q]rie I'EXruNCTION DE LA MÉGAFAUNE de leur sous-continent était
attribuable, sâns I'ombre d'un doute possible, à l'arrivée des humains et de leur
expansion par usage immodéré des "incendies de brousse"- On rapprochera de ce
fait celui qui concerne la disparition, plus récente, par désertification, de civilisations
entières, telles que celles du laÀ,4/(or,rl4 et des vallées à oasis dites aujourd'hui «r"o,rrer
de la soie» en Asie Centrale; telles âussi celles de I'INDUS (Mohenjo Daro, Harappa,
etc.); telles encore celles du s,,llrrÀ,,l, passé en quelques dizaines de siècles de la scvaze
au déselr, localement absolu; etc. L'usage immodéré des "incendies de brousse" (ou de
forêt) a dû d'ailleurs revêtir aux yeux des hommes l'aspect d'une CATASTRoPHE, aü

moins aussi importante que celle du "déluge", puisque l'un des plus grands textes
Iittéraro-mythologiques de l'Humanité, le Mahâbhâruta, comporte un récit des plus
importants, connu sous le nom d'INCEND/E DE IA FORET.
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Par parenthèse, on peut réfléchir un pcu sur le sùhle saha er, car il esl plus
riche d'enseignements qu'il n'y parait au premicr abord. Son origine ne s'explique pas
par l'évaporatior d'on ne sait quel océan (il se trouve des "scieorifiques" poùr
l'affirmer ! ), mais bel et bier. pai la dispaûtion colosÿ e de IOL.T ItN MILIEU DE t/IE
sur Terre, et dort on n'imagine pas aujourd'hui, le retour spontané ou la reconstitution
par l'homme, en dépit des rêves du milieu du siècle dernier (cl le t,billet,, de POIROT-
DELPECH dâns le PüAMBULE ci-dessus! p. t8). Cette disparition a atteint l'immense
région saharienne "jusqu'à l'os" (pourrait-on dire), puisqug après l'ânéantissement de
la végétation, ce sont les ,SOa,.l qui se sont ezÿolls au sens propre, ne lâissant subsister
que la roche nue ou les cailloux du rqg (déseft de pienes -v. photo 2 p. 35, fin de §)-
tandis qu'ailleurs les sables étaient amassés en dunes (eag), remaniées au gre dos vents.
Ces sables, souvent rdû8,€s, sont la fraction Iâ plus "grossière" des éléments physiques
des sols (entre 50 micromètres (pm) et 2 mm.). Tout le reste - sables fins, limons
(grossiers et ftns), argiles- s'est volatilisé, et continue de le fâire là oir il subsiste. C'est
aitsi qu'il 'pleut" des minérâux rouges sur la forêt amâzonienne à lâquell€ ils apportent
de lâ sorte un amendement inattendu; ou en Europe (les fameuses «pluies de sang»
médiévales), sur les Alpes, où elles contribuent à "désacidifier" (adoucir) les eaux de
fonte des ûeiges, et en Russie aussi, oir peuvent âpparaître des *neiges orangées", etc-
Cette couleur bien particulière, qüaûd eue n'est pas d'origine iûdusrtielle attesteJ à
mon sens, l'rrr8.ine pédologique (sols) et ,ropicale de ce que l'on peut appeler des

"sédiments atmosphériques". Et ce qui esl presque ângoissant, c'est que la
désertÜcalion contitrÙe et s'ttrrrplilie. Attention I Ce pourmit être beaucoup plus grave
qrc la pollution atmosphérique de nos villes, qu'il faut fâire disparaître pu;squ'on en a
les moyens. Mais il Faut aussi, et très vite, se préoccuper de Iâ désertification (v. Pt. It,
et I.B.l., Conclusions, 30, p. 80). Et se souvenir que les cultures mal conduites ou

"épuisantes" aboutissent à des catâstrophes locales imitant la désertification : un bel
exemple en a été doûné aux Etâts-unis d'Amérique par les drrsl-rarÿl§ (r'bols de
poussière' littéralement), c'est-à-dire les "cuvettes" creusées par le départ des ,er.es
a rbles, efipo ées par Ies vents des TORNADES, là où les cultures avaient été
excessivement "intsnses". Il faut avoir alors lâ sâgesse de repat trop demauler a*r
biocarburafils du "Sud", car on poufiait tomber dans des errements pareillement
désastreux. Là encore, il est inutile de s'époumoner en trépignaît <dIO ! BIO ! BIO !r,
pour fair€ s'éclore les pânacées miraculeuses.

Je suis très frappé de voir combien ce phénomène est négligé par nos écologistes
et médiatistes. Je suis également frappé de voir que ceux-ci, du moins les adeptes des

"méthodes DOUCES" (alimentation, médecine, etc.), sont implacablernent DUn§ dès
lors qu'il s'agit d'e.rr?,er (récupération des eaux pluviales dont il n'est même pas sur
que, à terme, ce soit une bonn€ idée - isolation des habitats, etc.), de ,aier (le carbone
notamment, ce qui efïiaie ceux qui ignorent ce que cela recouvre)! de pxrrr par
l'amende, voire par la prison. Sans doute faut-il des mesures "fortes", mais elles
doivsnt être explEuées posémerrl el poliment à c€ux à qui oû veut les imposer, el
donner aussi soi-même I'exemple, surtout lorsqu'on ne faft que ftpétet ce que les âutres
trouv€nt par leur travail. Personnellement, j'évite les gâspillâges depuis toujours, mâis
je ne somme personne de m'imiter sur le champ. Attention aux demandes de comptes
et aux révoltes, si les... "ÿ.dr:es gerrs" (possibles "jurés-citoyefis". pâr exemple) se
sentent floués par les "petits malins", prédicteurs, prescripteurs, et producteurs! en tout
genre, de diktats et d'oukases.

Pour faire comprendre la sorte d'estime en laquelle je tiens les applications de
"mains vertes" sur les murs, complaisamment exhibées ensuite aux caméras,je dirâi que
j'assimile ces pratiques au tlès mauvais CABOTINAGE des CAMELOTS de
l"'anastasitropisme". J'y roviendrai d'ailleurs un peu plus loin.

Donc, si reduire la consommation des <<ënergies fossiles» est tres certainemenl
de la plus haute importance, tout at§si importantes, sinoû davantage, sont, en
commençant, "chez nous", par :

to Cronde U@npe6o on
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PLANCHf, I - MILIEU f,T ENYIRONNEMENT

Photo l- Dâns le pignada landais

Ce cliché €st intéressant car il permet de comprendre ce qui différencie le milieu
et l'environnement. En effet, dans t/N EIVIZITONNEMENT exaclemenl le même
de part et d'autre de la route forestière séparant deux parcelles peuplées de pins
mâritimes de même origine, de même âge et plantés dans les mêmes conditions,
dans un relief d'ensemble plat, et naturellsment dans les mêmes conditions
d'exposition et de 'climat", avec un sous-sol fait de sables identiques, une toute
petite différense de niveau a fait se développer DEAX MILIEIJX lolalemenl
différcûts | 1mètre en plus (avec déclivité infime) du côté gauche de la route. A
gauche, donc, sur un sol bénéficiant d'un meilleur drainage des eaux de pluie, d'oir
plus sain et mieux aéré, des fougères (Grand-aigle) constituent la strâte
'herbacée" d'ulr peuplement dense de pins vigourcux (sous-bois "sombre") qui
ont bien Ésisté à une vague de froid sévère : 20 heures de gel cum.uléss entre -21
et -26" Celsius dans cette partie du pignada (v. Pl. vlII, photo 9). A droite, le sol
très humide et plus pauvr€, n'a permis que la croissance de la Molinie, herbe très
acidifiante, sous des pins qui ont pouss€ en un peuplement clair et bas (souÿbois
lumineux), et qui ont été la proie du même gel destructeur.

(Voir âussi les Planches XIV et XXIV)

Vue prise en Janvier 1985 aprà coup de gel sévère dâns la foÉt des Landes
de Gâscogne, €i dommages importafts causés âux peuplements de pins maritimes.

Voitl Bib- 15 , L'anëiagewnt des Landes de Gascoqne
à l'éprcwe du clinat (PALIERNE Terres et hommes du Nord, Lille, 1987)

J.M PALIERNE In Grû p rti.ônb.^ati.n
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la RESTAURATION des milie.Lr ûalurck,
là RL(OLllGl R4TION dcs sttuctuæs ogruirc!.
la RESTRUCTUL4TION des domaines îorestie$.

En d'autres termes, il ne fâut pas considérer le seul "ENIIRONNEMENT"
comme décisif, mais aussi prendre en compte Ia notion de ',MLLIEU". Au foîd,
I'appréciâtion de la situâtion est quelque peu victime de sa sémantique, qui a tout
regroupé sous Ie *chapeau" de I'anglicisme forgé sur "€nvirons', C'est pourquoiil faut
préciser, brièvement, ce que sont en fta,lité les milieux p{ ruppo.:. à l'eftvironnement
(voir Pl. I, photo l).

Tiré effectivement dtr fuançais 'tet ÿiron(s) ", comme l'indiquent eux-mêmes les
étymologistes ânglo-saxons (CHAMBERS, 1934, p. 312), le mor désigne ce .?,ri
entoure" (surrounding), et implique un flou et une fluidité propres à l'atmosphère et
eaux madnes dont la synergie pèse fortement sur le climat. Irs Ànglais, pragmatiques,
ont élargi et étendu l'usage du mot a tout ce qui est «conditions ifiJluencrng
development or growth», c'est-à-dire jusqu'à englober ce que, plus cârtésiers, les
Français appelaient, il y a peu encore, les "n i/ieat" (sous-entendu plutôt "naturels").
Qui ne se souvient des fameuses «érlde,r du milieur, que fâisaient, oaguère! effectuer
instituteurs et professeûrs (de géogaphie ou de "sciences naturelles'). N'eo déplaise
aux scientifiques (et aux aut es) - qui ont cédé à I'anglomanie chère aux precieuses
ridicules et aux "beaux esprits" dù passé -, il est bon de distinguer, en françâis, entre
l'enÿironnehreht qui intéresse I'atmosphère et l'hÿdrosphèrc, sur lesquels jouent
directement les GrS (et jouera leur réduction), et les , ilieur, surtout terrestres de la
pédosphèfe et de là phtlosphère (sols et actiÿi^és sylvo-pastoto-agroires), qui relêvent
d'actions plus complexes et sü genetis, quand bien même l'âction sur les GES les
conceme-t-elle égalemenL On a bien vu les limites des espoirs placés dans la
«séquestruliorr' du COz dans les "puils à caùone" qli n'ont pas fonctionné comme
attendu... De cela aussi il faut tirer les leçons et agir en conséquence et de manière
appropriée, c'est-à-dire SPÉCIFIoAE, comme je tente de le faire dans mes
PROPOSITIONS,

CAT ON NE SAUVERA L'ENVIRONNEMENT

qu'en ÀcIssaNT suR Tous LEs MILIEUX
de l'écosystème planétairc ou

BIOSPH È R E,

étroite sombinaison de ces

DEUX ÉLÉMENTS STRICTEMENT INDISSOCIABLES

Photo 2. Crillou! drns lê rzg sâhârieh
lci, il y a eu, un jour, de la t€rre et des végétaux

J.M PÀLIERNE La Gratule DéconpeLtdrion
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I . À . 2. a - De I'ambiguilé des politiques : du pire âu meilleur

Ce parâgrâphe est consacré à qrclques r'instantanés" sur le rôle des 'politiques",
face aux responsabilités "écologiques" (pour "faire vite") qui leur incombent.
L'engouement actuel pour ces questions qu'ils ont longtemps dédaignées (on le sâit bien
quând on l'a ép.ouvé soi-même), ne laisse pas, en effet, d'interpeller quant à la fâçon
que ces "décideurs" de la "chose publique" (sens exact de r'république") ont de
percevoir la réalité, et de se projeter dâns l'avenir en vue d'en traiter les aspects les
plus préoccupants. La question mérite d'autânt plus d'être posée que, M. HULOT
(Nicolâs) - qui les a vigoureusement apostrophés et même menacés de se présenter
contre eux à l'élection présidentielle-, a dit toute la méfiânce qu'ils lui inspiraiont, dans
une allocution ori, bizarrement, il a pris prétexte de cette méfiance pour finalement
s'effacer devant eux.

Ce qui n'est pas le moins surprenant dans cette aventure-spectacle, sauf à
considérer que les donneurs de leçons ou les "presctiplews" .edoutent d'être les

"opérdleurs".. C'est pourquoi la 'tune" du joumal Le Monde (30 Janvier 2007) ne
mânquait pâs d'un certain (sel", en titrant i «Rëchauîement climatique I les décideurs
sommés d'agir», à comparer à , «Réchaufement climatique I les scieûtiliques
dulcissent le ton» (Les Echos, 29-01-2007). Cette fois les imprécateurs étaient Ies
«climatologues" réunis en congrès à Paris pour livrer leur diagnostic-pronostic sur
I'état de lâ Planète. Du moins ceux-ci ont-ils la légitimité de leur fonction.

D'autres ont abordé le problème un peu différemment : ainsi, en Janvier 2007, le
joumal Ze I'rgalo a ouvert une tribune intilulée «Réchauffement climatique, que fa la
France ?»t. Y ont pris part des chefs d'entreprise (tel Pierre GADONNEX pouf EDF),
des scientifiques (tel Hervé LE TREUT pour la climatologie), et, irévitablement, des
hommes politiques, ce qui est bien le moins pour ceux qui sont rtn charge des affâires"
de la Nation (tel Alain ruPPÉ, maire de Bordeaux, ex-Premier Ministre),

Dès lors. I'euhibition ,nédialique d\r Q\\ai Branly prend tout son intérêt. Là, en
eff€t, M. HULOT tenant haut la férule («ceci n'est p!7s un aboulissenefit mais un
comfiencement», a-t-il menacé en substance), nombre de candidats à la Présidence de
la République sont venus, tels les otages vénètes au camp de CÉSAR, pour porter
attestation de future bonne "gouvemance" écologiste à un citoyen privé, ne disposart
d'aucun mandât électif ni d'aucune responsabilité publique dâns la gestion ordinaire des
affaires nationales, et fi'élanl pis non plut vn cherchew scieûirtque. L'action, ès
qualités, de Patrick PELLOIX, médecin urgentiste des hôpitaux, stigmatisant l'inertie
ministérielle au moment de Ia canicule, était d'une tout autres natue et légitimité,
puisqu'elle émanait d'rn professionnel do,ublé d',uJ:l syndicaliste; même si elle fut par
trop "maximâliste". Au moment du drame du pétrolier ,.r'lta, il eût fallu l'homologue
d'un PELLOUX pour secouer, tout de même que lui, l'inertie ministéri€lle.

La si[gulière "rrrsrrd", du Quai Branly, qui est assez farce en son genre, a donc
été appréciée à sa juste valeur par les commentâteurs. Ainsi, Vendredi 2 Fé''niei 2007 (9-
l0 h), sur la chaîne de télévision ,C7, Luc FERRY a fusigé une .(gl, ullexio indigne»:
srt ITélé (tt.30-12 h), Eric ZEMMoUR a dénorcé rn <<be usconisme téléÿisuel (mêlé)
d'tne grande peur de l'An Mille»r; d^is le Jounal du Dima che (04-02-200?, p. l7),
Michèle STOUVENOTa stigmatisé ceux qui «re soht rendus en ÿoy1ge à Caiossarr, elc.
Et nous, que pouvons-nous tirer de tout celâ, compte tenu du jugeme.t sévère que
formule Jean-Marc JANCOVICI (Aujourd'hui, 29-01-200'7, p. 5) | «Le niÿeau de
conndissances perso nelles des politiques sur le chdngement climdtique est très

faible»1
Nous, nous pouvoûs essayer dejuger les "politiques" à partir des connaissances

que trahissent /ea.s propds, sur ces problèmes redoutâbles, qu'ils abordent souvent avec

IM PAUERNE La Gra e Décoùpe$ation
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l'incorrscience des ignorunls, mais aussi avec la sulfisaftce, pârfois I'arrogance, des
«dlilss.rl qu'ils se flattent d'être, quand, sans v€rgogne, ils n'affecteùt pas de nép ser
les "experts", attitude pas même nia;se, mais seulement risible, car elle ne traduit que la
crâinte et le complexe d'infériorité de ceuxqui manient et manipulent le verbe contre
ceux qui s'efforcent de comprendre les difficultés du Monde. Za conlusiofi des genres
peul ÿirer palfois à h, confusiot da s les esprits, de la même façon que le "faire
savoir" peut tuer parfois le "sâvoir-faire". On assomm€ beaucoup trop les Françâis
avec ces "chantierst' et ces "atelie$" où l'on prétend ceuvrer, alors que l'on n'a guère
d'égards pour le tmvail "ouvrier", précisément; avec aussi ces "curseurs" que l'on
déplace, ces "lignes" que l'on "bouge" (!), ces "logiciels" que l'on veut utilis€r, et tout
ce verbiage creux, cette logorrhée tiède, qui coule comme à la demande. Et l'on
s'étonne parfois de la «pusillanimité»» des scientifiques (Ze I'rgalo,03104- O2-2O07, p.
20) ! Mais qu'irâisnt donc faire les scientifiques dans ce ,rrrnde dtttape-to t et ,ftdsse-
miettes, oit l'on ne leur accorde d'attention qu'intéressé ou contmint ?

Il arrive cependant que des politiques prêtent attention aux âvis que formulent
des scientifiques; je puis l'attester à tmvers un échange de courriers avec le Président de
la Région des Pays de la roile, M. Jacques AUXIETTE (v. SECTION IU, ATTESTAIIONS
DOCUMENTAIRES)- Mais lâ plupart du temps, on a affaire à des comportements de
malappris, voire de grossiers personnages (le genre masculin n'ayant rien à voir ici avec
la réalité du sexe des correspondants). Monsieur JUPPÉ reconnaît lui méme
implicitement que Ia parole d'un scientifique ne vaut pâs grand chose, puisque nles
opinions publiques» ne semblent âvoir compris le réchauffement atmosphérique que
gtâce à <tplusiears pe6onnalités donl Ia parule a une lfofie résofia ce médiatiqüe» (Le
Figaro, \7-Ol-2007, p. 14 . Nous soîtfies touÿ citoyens de 16 Terre). Qæ peut
effectivement un scientifique, qui n'a rien à vendre, conlre un écolo-médiatiste (épris
d"'aventure" si possible), qui, au cours du srop orl il met en scène [es malheurs de la
Plânète, sâit assez hâbilement fair€ de la publicité à ses cÊuvr€s-.. On fera quand méme
observer à M. JUPPÉ, que si l"'opinion publique" de la"Fr"]nce d'en-bâs", comme dit
l'autre, a droit, elle, à l'ignorance, tel "Administrateur de la Nation" ne peut se
prevaloir de ce droit, lui qui, très souvent, est allé à l' "Ecole " faite "exprès pour"....

Aussi, quand on lit l'afticle de M. JUPPÉ (op. cir- plus hâut), on est étonné d'y
trouver un catâlogue de mesures générales qui traînent partout, et qui ne sont pâs toutes
bonnes à prendre (cf les "biocarburant§", fâusse bonne solution, à tous les points de vue
voir plus bas, p. 44). Au lieu de vouloir en remontrer aux spécialistes sur les mots de

'pergélisol" et de "pernaJrost" (problème tranché en France dâns les ânnées 50, cl
Ma.\ DERRUAU, Précis de Géotnorphologie, Masson, Paris 1958, 2' éd.), l'auteur
devrait p lutôt se méfiet de l'enllure l$ngagière et de I' iûJLrtion sérfidrr rrque qu'uti lisent
les «persofifialités» médialiqæs <<à forte résondnce», et se documenter sur les aspects
et fondements exacts du réchauffement atrnosphérique! tels que [es perçoivent Ies
scientifiques dans leur ensemble, et pâs seulement les climatologues ou assimilés. On a

pouvoir supposé de... <6éqaestrutiob, du gaz carbonique, parce que des non spécialistes
de la chose vivante ignomient le .ôle de l'aeors dans la fixation du gaz carboniquo, ce
que sait tout étudiart débutant en pédologie (science des sols), quand on lui a expliqué le
rapport C^{ (carbone sur azote) à propos de l'humus. [l en va de même pour le
méthane (v. p. I84),

Je reprocherâi égâlement à M. ruPPÉ - comme à toùs ceux qüi utilisent ce
slogan qu'il n'â pâs inÿen1é (les «Verts» en reclâment bruyamment la patemité, qü'à sa
place je leur laisserai bien volontier§)-, I'a.bus de lâ formule .(dr, local aü global».
Certes, il est important de regler les problèmes de "proximité", comme disent nos
contemporains, et ceuxqui se posent à l'échelle de la Planète; mais ce surquoi il faut
surtout jouer à lond ce sont les échelons *intenüdiaircs", si l'on ose dire, soit ceux du

La Arôtulè Décônpe6ation



-38 -

"teîritoirc ftahçais" dans son entier et son eisemble, et de I'Unioh Eütopéehhe (U.8.),
qui n'est pas un «maillon régional» (comme le dit l'auteur), et qui a, en commun avec
nous, des problèmes de crise climatique et d'adaptation à ladite crise. Ces échelons sonl
fohdfifie tiu.)c, et j'y viendrai dans mes Pl?OPO§171Orv.§. Aù demeurant, M. JUPPE ne
les ignore pas puisqu'il demande à l'U.8. «une politique énetgétique plus ÿolonla sle».
Simplement, c'est au politique qu'il est de définir mieux qu'il ne le fait cette politique.
De même lorsqu'il évoqoe «un outil statistique un peu moins Jiuste que le PNB), pout
"mesureî" «ufie autre forme tle croissance)», M. JUPPÉ devrait-il dire en quoi
consisterait cette folme nouvelle. C'est celâ le rôle du "politique" en la matière; pas de
rester dans le champ clos de la querelle de parti comme Mme ROYAL y a cédé; en
voulant nous dévoiler les «ÿîaies causest de la 'canicule" (Le Monde, 02-08-2007, p.
l2), elle ne s'en prend, en effet, qu'aux âvântages accordés par le Président de la
République aux «,recreurs industriels», en matièrc de <<quotas d'émissions de CO2 ».

Cette critique est parfaitement fondée, au regard des engagements pris, mais,
pour autant, elle n'a rie à ÿoir aÿec les ciuses lrRÀlES de lo c4nicn1e, qui ne sont pas
politiques, comme peuvent le suggérer les propos de Mme ROYAL. L'auteur ajoute
effectivement 9w la «rAluctiofi de ces quoLrs (devài|...\ contibuer à limiler les
changernents climaliques dont la prése te canicule n est qu un symptôme), (les rnots
sont soulignés par mes soins). D'abord, à la date indiquée, il n'y avait pas, â
proprement parler, de canicule majeure, comme l'a très bien noté Cécile PRIEUR (Ie
Monde, 09-08-2006, p. 2), qui relève que «l'excès de zèle» du gouvemement
(mobilisation des étodiants en médecine et des médecins retraités pour voler au secours
des " Urgences') a élé vain, « les ÿellëités des ca didats étant rapidement douchées par
la baisse des tempérdtures)r. C'est pourquoi il était excessif d'écrire que "Irs DÉCÈs
relatifs à L1 vague de chaleur (..-\ coûmencefi à se muhipliet» (Le Figaro,22n3-01-
2006, p. 8). Fort heureusement, le bilan final n'a fait état que de quelques dizâines de
décès, lesquels ont touché surtout des gens âgés de 80 à 94 ans. Ce ne sont donc pâs
quelques émissions en moins qui eussent réduit le changement climatique, et encore
moins «rES» changements, Bien que l'article compofte un certain nombre de choses
justes par ailleurs, on constate qu'il est toujours dangereux d'user de termes impropres
dans les sujets délicats où une exactitude rigoureuse est hautement souhaitable. Les
lectevrs dv Monde, interpellés comme moi par un titre attractif, auront été déçus que
celui-ci, voulu par l'ancienne ministre de l'enÿirorrneme t, reco',]vre a lrc clrose
qu'une explicalion de fonrl sur l'otigine de Ia canicule. Heursusement, depuis, le
«Pacte présidenliel» (encore un !) est venu un peu éclaircir les choses; mais, outre que
Ia modificâtion de l'habitat paraît être une idée fixe (2 mentions, aux N' 6l et 62 des
«10a Propositions» de la candidate), il n.y a en de concrut quant aux grandes
orienrâtions de luue cohtfe l4 DÉGRADATION DES CONDITIONS DE ZIE, de plus en
plus à la merci d'un emballement imprévu des «yRugs CAUSES», pour le coup, du
réchauffement atmosphérique.

Et cela est d'autant plus ennuyeux qu'une "nouveauté" institutionnelle vi€nt
jete. un doute sur le sérieux de son apport : c'est celle qui a trait au poste de ÿrce-
prcmier ministrc,Iequel jouirait d'un pouvoir étendu. Cette plélhore dans les hauls
postes de l'exécutif -en quoi cerlâins ont voulu voir une sorte de "préemption" de son

"inventeur" afin de disposer d'une sorte d"'emploi ftsetvé"- ne semble pâs propice à
faciliter les choses dâns un gouvernement où les rivalités de préséance seronl
évidemment exacerbées! sans qu'un avantage réel en soit tiré. Puisque l"'air du temps"
est à la participâtion des citoyens, je dimi comment je conçois le sujet en la matière,
compte tenu de ce que.j'attends réellement des "politiques' sur le plan des "ch.tses de
la Naturu". C'est donc bien cett€ "ambiguilé", que j'ai prise pour titre de ce
paragraphe, ce flou qui gêne dans Ies propos des "politiques". Cette ambiguilé peut
"ÿiret" à l'obscutité, quand elle est simplifiée au point que des objectifs peuvent
ressembler à des slogâns.

J.M PALIERNE La Grunde Déconpensatioh



-39-

C'est ce qui se passe avec Mme BUFFET, dont le Parti Communiste populârise la
pensée à travers ses tracts. Ceux-ci méritent donc une petite analyse. Certes, on sait
qrc l'écolagie n'est pas le 'Tott" des Cot tûNu istes. Leur idéal politique s'accommode
mal, en effet, des rcstrictions que s[pposent les réformes écologistes, tant il est vrai
qu'ils sentent, instinctivement, ou savent, par expérience, que ce seront toujours les
"sâns-grade" qui pâtiront le plus des mesu.es restrictiÿes. Alors pourquoi faire "comme
si" l'écologie, soudain, pouvait entrer dans les perpectives marxistes, au point de
déférer aüx objurgations d'un upacte", ayant reçu l'agrément des partis d.or:t aÆ ou
«boürgeois". Cela est peut-être plus facile à faire, il est vrai, quând on sait que l'on ne
gouvemera pâs-.. Puisque les Communistes sont si peu au fait des choses de l'écologie,
comme pmtiquement tous les politiques du reste, Ie plus simple était qu'ils
s'informassent auprès de sciettifiques compétents pour définir le minimum acceptable
en la matière. Il suffisait pour trouver les capacités, en dehors des médias, de faire des
appels publics d'offies. Cela eûi évité d'aligner des banalités sommaires comme celles
qui vont être brièvement rapportées ci-après, lesquelles trahissent ta hâte et la légèrete
d'une réflexion comme "blùclée". Voici. donc ce que contenait le tract mis dans les
boîtes à lettres nantaises le 10-01-2007. A propos des «r' eûgagements», ot «quatrc
g ttds chanlie6», ou «qualre piliers», on déroule un programme d'une gmnde
insignifiârce. Rien, effectivement, n'est consacre aux problèmes cruciaux liés au
«changement climatique", dont la notion même est omise. Le «déÿeloppement
dt rable» î'est 

^bordé 
qu'au point 9 du premier eûgagoment, celûi dit pourtant des «-10

chantiers d'action pour CH.INGER LA yIE» (so]u.lig/lle par moi)! avec cette seule
précision non explicitée du reste qt ant a\tx «critères»» mentionnés | <<redéfnitiofi du
type de croissaûce,le déÿeloppement deÿant êire indissociable des üitères sociaux et
environnementaur». Dans l'engagement intitulé «J. utiliser autrement I'argent pour

lype de croissa ce», ce type n'est pas défini en tenant compte des
variables climatiques et do leuls conséquences. Le No 4 du quatrième engâgement est
encore plus constemant '. intitulé <<agir pout ptéserÿer la plaûèterr, on décoûvre qu'il
est «ÿilal de relever le défi de I'enÿironnement», qu'il lavt «fiettre en eLÿre le
protocole de Kyoto» et «redéfinir les modes de produclion, de consofima,ion ea

d'échahges», sans donner la moindre idée ni du «défi» (!),nide lamiseen cuvre, ni
desdits nouveaux «<zrodes».

Par contraste avec tout cs qui précède, on peut citer I'excellente tribune du
Franc-Parler (Joumal. du Dimanche (4-2-2007, p. 17), or) Hubert VÉDRI|,IE (ancien
Ministre des Affaires Etrangères) écrit, à propos de ce qu'il ûomme, fort justement,
<<l'bfedlpoülik» | «L'opinion génerale étrrit que nous ÿiÿions dans un morule post
lragique, poslnational, post-traumatique, posthistorique (...) nous n'avons presque
aucune iiluefice srr /es ltzsses, les Chinois, les Arabes ou les Àlricains. Et pas
beaacoup, pour ûe pas dire pas da tout, sur les Etats-Unis». Devant ces carcnces, le
Minist e ajoute «Défendre plus clairement nos intérêts nous pernettra de défendre
mietàc encofe des idées généreuses. Ce serait plus franc, plus conÿrrincant et donc plus
efrcace». On ne sa,,,rait mieux dire, et c'est pourqùoi, j'ai choisi de mettre ur jugement
de M. VÉDIUNE parmi les citations de mon frontispice.

I. À - 2- b - Des écologistes et leur quadrature du cercle
aux médiatistes en leur lobbyitrg

ARGUMENT LIMINATRE

Qu'il soit clair, dès maintenant et une fois pour loute§, queje ne raûge pas sous
le vocable de "médiatistes" les jourh.rlistes, tout spécialement ceux de la "Presse
Quotdiedde Ecrrre", lesquels font plus qu'honorablement leur travail (e.g. Yves
THRÉARD, n'hésitant pas à s'opposer à M. HIJLOT, v. p. 1Sl). Je û'ai pas,
évidemment, I'outrecuidance de décemer ici quelque satisfecit que ce soiL Je reco ais
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sinplernent un fuit. On verrâ que je cite souvent des aûiclcs de ces "quotidiens", non
pâs parce queje ne lis pas les revues scientifiques, mais parce quej'ai le souci de voir
cotftrncfit les cito))e s "lùmbda" (tnoi, entr€ autres, dans beaucoup de domaûres) sont
inlomés dans le tout-venant de l'actualité. Je constat€ qu'ils le sont bieh gràce arx
'Iournaux". Au chapitre traitant de la forêt (1.B.4. a l"), j'en donne des e.remples
signiftcadrt, 16'nt de la presse "nat;onâle" que de la presse "régionalo".

ll y a, évidemment, les imperfections; mais il n'est pas sûr que le locteur pressé
et non familiarisé avec Ies graphiques et la. Statistique éprcuye le besoin de vérifier les
échelles ou les coordonnées de l'"lnfographie" (horrible vocable, soit dit en passant)-
Sans doute y-a t-il aussi les "rirles-cro.1§" (dont certains *critiques" font de faciles
'gorges chaudes").

ET ALORS ? Celâ ne fait-il pas partie des "règles du jet", car altirct I'aflention
du leclew et de l'électeuî sü, des problèmes polenliellement grcÿes ne me paraît pas
dpréhensible; au contraire. Tout au contraire même. Je n'aurai garde d'outrlier, parmi
les informateurs avisés, talentueux et inlâssables (surtout), M. Yv€s CALVI qui, bien
qu'(officiant" à la Télévision, n€ ménage ni peine ni comptétence pour tenir le public
infofiné des prolrlèmes craciaux d\r clifi t e! de I'écologie. Lâ cause étant entendue, il
est temps de passer aux ÿftis MÉDIATISTES, dont il n'y a pâs autant de bien à dire, par
rapport notamment à leur ttactivisme".

C'est pourquoi on sera relativement bref. J'appelle "médiâtistes", tous ces gens
quise précipitent sur les "plâteaux" de télévision etlou dans les studios radiophoniques,
pour débiter leur discou.s éculé, car cent fois entenduJ et qui, par la même occâsion,
Tont Ia promotiorr" de leurs (luvres de toute nature. J'ai déjâ dit ce quej'en pensais
plus haut,ie n'y reviens pas. En revanche! je veux m'arrêter ùn instant, sur ceux qui se
flatt€nt d'animer des "lobbys" ou "groupes de pression". Je dis tout de suite quej?
détesle le mot car, en français, il évoque les inlrigues de "corlorl." (sens du mot en
anglo-américain), c'est-à-dire des actions qui ne se déroulent pas au grand jour- C'est
quand même une bouffonnerie que de voir - dars un pays et à une époque où 1oût le
monde se réclame à grand fracas de la "transparence" el des "Lumièrcs" ! mâgnifier
presque simultanément des âctions qui évoquent l'ombre. Je n'aime pas dâvantâge le

"lobbfi g", ftLt-ll «de: consciences» (sic), cat tl signifie h Jin de I'INDITIDU at prcfit
d\! groupe, du claû ou de Ia secre (parfois\, qû aliène la libe é. Pou( moi,le lobùyint
(cf.les class.tctions ârùéricâines) risque de faire disparaître les Drails da I'Homme o\
Droits de l'Humâin (si l'on préfère, et non "Droits humâins" qui relèvent d'un autre
concept)! en empêchant un être seul de se laire respecter.

Du reste, on voit bien aujourd'hui que les médiâtistes l'ont emporté, puisque,
dâns leur nouveau "créfleau'i l'écologie, ils en ont réduit â qria les soutiens politiques
traditionnels. [.a mésaventure de M]ne VOYNET face aux remontrances de M. HULOT
est symptomatique de cet état de fait. Mâis ce n'est peut-ête qu'un juste retour des
choses après tout. Quând ils ont accaparé le mot "écologie", Ies politiques de l'époque
ont déstâbilisé totalement les scientifiques de cette discipline, âu point que les
ma,heureux ont dû se promouvoir "écologues" po'dr struivre, ce à quoi ils ne sont pâs
totalement parvenus. Phénomène d'autant plus regrettâble, ou néfaste, que, dans le
même temps, css scientifiques "naturalistes" ont perdu pied devant les biologistes
("molécularistes", en particulier -v. SECTION lll, Documents l, 2, 3), cela expliquant
peùt-être ceci d'ailleurs. Et cela n'a pas été un gain pour la science frânçaise. Tout au
contrâire. Eh bien !, actuellement, subissant un sort un peu identique, Ies écolo-
politiques se font tailler des croupières par les pet;ts malins du "rndlrlatisme" actif.

Le débat ayant opposé préferentiellement Mme voYNET et M, HULOT, c'est au

"pacte" du second nommé que I'on doit s'intéresser, puisqu'il a mis à mal le CoNTRAT
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de lâ première. Autant le dire tout de suite et sans ambages, je n'aime pas le mot
"PACTE" q$1, outre sa laideur et son agressivité phonétiques, cornote des souvenir5
désagréables | "Pacte col.tnial", de mise en coupe réglée des "colonies" des grands
empires européens du xlx xx" s-; "Pacle d Acier" des lorces totalitâires fascistes;
"Pacte germano-soÿiétr{re", etc. pour ne rien dilie de la pactisatiotl avec l'ennemi naz i
d'un certâin ex-ma.échal de France. Csrtes, le'Pacte écologique", pas plusque tel ou
tel "pacte" politique des candidats à la présidence de la République, n'a strictement rien
à voir avec ces "traités" d'un type singulier, mais, pour ma part, je lui préGre
«contrât", plus neutre et tout aussi efficace, même si je n'ai pas d'inclination
particulière pour celui de Mme VOYNET.

Ce qus je reproche à ce pacte de cinq propositions, accompagné de ses dix
objeêtifs (t€l que le présente la Presse), c'est que :

1l tép me (e.g. ta-xe-catbone sur le logemeht individuel sans aucune explication);
il escaîrole (.e.g.les TP,ANSPaRTS ÀÉRlfiY.s, les plus dangereusemen! pollueurs, sont
oubliés alors que les routiers sont mentionnés «lotammentn):
il alo rdil et complique la politique de l'Etat (avec une création non *cadrée"

fonctionnellement et constitutionnellement, d'un poste de ÿr'ce-prcmier ministre)t
il préconise des nouveautés économiques (e.g.la "réforme de Ia politique agicole"
(objectif) pour "encouragü une agriculture de qualité" par les ,éIomes des
sübÿentiofts ag cole§", sans rien üre des STRACTURES ÉCOtOetqUrS ar on
PRODUCTION;
il prolèrc des vérités pr€mières, en prônant une "grande politique d'éducation
,ralionale à I'enÿironnemerrl", alors que, déjà, géographes et naturalistes s'échinent,
DANS L'ÉDüCATIùN NATIoNALE, à sensibiliser leurs élèves aux périls que fait courir
une mauvaise "gestion" de la Planète (il en est même pour s'ingénier à leur faire
fabriquer du papier recyclé...);
il ddmoneste implicitement (et avec râison) les édiles et les urbanistes qd ont opté
pour une politique de dilution de l'hâbitât, puisqu'il recommande de rapprocher
logements et lieux de travail, MlI,§ ne souflle mot de ceux qti font des parcoun
"triangulaircs" à longue distance (pat ûÿiorr-pollueur) entre leu. lieu d'âctivites
professionnelles, leur résidence principale et le logis de leurs vacances-loisirs,,. Et l'on
pourrait continuer. Mais là n'est pas l'essentiel.

Ce qui mérite CRITIQUE, €n effet, c'est le J.OND; c'est la position que M.
Hl,il-oT prsnd pour aborder le problème scientifique, lequel est évidemment central en
cette affaire. Dans sa double pa1e, Sciences-Médecine (12-13), Le Figaro (03-04-01-
2007), râpporte, en effet, ce propos étrange : «L'urgeice ,r'est plus à la connaissance,
,nais à l'action immédiate»- Cette opinion est très grave car elle montre que M.
HLrLoT, personnellement, n'est pâs du tout au fait des questions scientifiques : ce dont
ôn a un urgent besoin aujourd'hui, plus encore qu'hier, c'€st précisément de
connaissance, et même de confiaissdhce-g. Attention ! "ld REublique n'a jarrrais eu
dutafit besoi de saÿaûrr". Et j'opposerai aü tâlentueux producteur télévisu§I, ce que dit
ufl climatologue âverti, M. LE TREUT : «A kt scizace de I'alerle deÿra aussi s'tjouter
uie science de I'aide à Ia décisioft», ce que, pour ma part, je trouv€ même trop
laconique (v. Conclusion, plus bas, p.47).

Aussi bien, suis-je choqué, plus encore qu'étonné, que le "Pacle" soit muet ou
vague sur tout ce qd touche à là recherche clitttalique, à la sauÿegarde de milieux
fiaturels claireme l cerftés, à la préserÿdtion des espdces ru rux, à Ia polilique de
I'ea.r, etc- Les géfiéralilés ass&Ées ne suffisent pas : il faut ou'ÿri des perspeclive§
.éelles, concrètes, à l'opinion, pour l'associer à une action qu'elle doit comprendre dâns
le DÉTAIL Wut qu'elle y participe, Je renvoi€ une fois de plus à la sagesse d'Hubert
vÉDP.I].lE : ce qui importe ce sont les sozallloÀs. Mais, ici, les réalités soflt rudes, les
utopies abondantes et les contradictions bien embarrassantes. Je ne ferai pâs perdre son
temps à mon lecteur, etje ne perdrai pas le mien non plus, à "listea' et à commenter
longuement ces aspects-ci. J'en donnemi seulement quelques exemples significatifs.
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Je veux dire d'abord mon extrêm€ réserve devânt des gens comme ces
manifestants intempestifs qui ont "emmaillo!é" quelques stâtues à Paris, alors que dans
la ville se tenait précisément le Congrès des scientifiques qui luttent pour faire
triompher des idées chères à leur association. Cerlaiûs pourraient dire qu'on ne s'y
setait pas p.is autrement si l'on avait voulu provoquer ou saboter. Il serait beauconp
plus d'actualité d'entreprendre one action "fo e" contre les lentations qui "allèchent"
ceux qui ne voient dans la fonte des glaces de l"'Arctique" qu'une occasion de lancer,
dans les "eaux libres", leurs porte-conteneurs et de fouiller les fonds marins à la
recherche de pétrole et de minerais rares. Ces perspectives hautement Iucratives se
matérialiseront demain de façon sauvage si l'on n'y p.end pas garde.

Alors que pèsent à côté ces recommandâtions, parfois iîjonctives, à "fairc des
pelils gesles"'l On ne sauvera pas la Planète, en effet, en utilisant des ampoules à bâsse
consommation, en se douchant avec parcimonie, ou en ne laissant pas en kveille" ses
appareils électriques et électroniques. Ce n'est pas mériter de la "patrie écologique
reconnaissante' que d'isoler son logement contre le froid (donc contre la chaleur et le
bruit âussi...) : c'est user de banal bon sens.,. et réaliser des économies intelligentes.
Face aux enjeux et aux dangers prévisibles, ces actions, pour louables et utiles qu'elles
soient, n'auront pas plus d'impact dans le sauvetage de la Planète, que le bâttement
d'une aile de libellule au cæur d'un ouragan. Attention toutefois : que les "conseilleurs"
soient aussi les "donneurs d'e-xemple", sans quoi... On sait que les "purs" aiment bien
la "désobéissance civique". Mâis il y a beausoup plus important.

^ 
ces petiles ulopie§, s'en opposent, effectivem€nt, de bien plus graves : celles

qui visent à attirer les pdls "émergents" dans Ie camp des *nantis", mais sans tout à
fait leur accorder les avantages dont ceux-ci bénéficient depuis des siècles; en clair, leur
demander de réduire leurs "prétentions" à un développement aussi gourmand. M. JUPPÉ
l'a bien noté d'ailfeurs dans sa trib]'J.îe Nous sommer tous des citoyens de la Terre (Le
Figaro,17-01-2007,p.14) t «Si les pays érnergents ÿenaient peu à peu à en co sommer
(de l'énergie) autaü par tëte d'habitad que le font les grands pays déÿeloppës,
plusieurs planètes n'y sufrin ienl pas» (souligné par mes soins). Et les projets visant à
créer ùne "ONU rle I'Enÿironnement" ont été plutôt fraîchement accueillis : Sunita
NARAIN, directrice du Centre pour la Science ei l'Enÿironnement indiefi n'a pas

"mâché" ses mots : a(Norr,r ne pouÿot1s pas fious permettrc de créer une noutelle
str ctÿre bureaucratique». yoilà la fin d'une utopie qui annonce des conflits
inévitables, même si l'on souhaite ouvrir, en guise de solution «le plus grand marché
de carbone au monde» (Le Monde, 2A/29-01-2007, p. 14, Chr. de PERTHUIS, re roa
nob de I'après 2012), comme en rêvent encore ces pays "développés" qui ne veul€nt
pas renoncer à leur confort, à leur "civilisâiion", surtout ce fameux "art de vivre" tant
vanté parmi les plus galpil&ras d'entre eux, les prâtiquants de l'ame,.ican way of lde.

La liste serait trop longue à faire des i/1Nions et des sophismes que, les uns et les
autres, "écologistes" et "médiatistes" ont égrenés sans désemparer et sans sourciller,
rejoignant sans même s'en rendre compte, les libéro-capitâlistes qu'ils dénoncent en
tant que pilleurs des mondes "exotiques". Alors, on se contentera de quelques exemples
cursifs et pris au hasard, car il n'est pas besoin d'être "altermondialiste" pour
s'apercevoir que Ie monde développé et le monde à développer ne doivent faire qu'un.

L'dÀNcLE D'ATTAQUE" des "gmndes causes" écologiques a été mâl choisi :

certes, les "gmnds singes", les "bébés-phoques", les bâleines'franches, à bosse" et
autres, les (félins tachetés", Ies éléphants, les loups, les ours bruns, les lynx, les oies
sauvages, et lout le reste, sont respectables, mais leur déf€nse a employé des arguments
pas toujours très convaircants et inutilement agrcssifs, d'autant que, par-denière, ou
par-dessous, on devinait une sofie d'hostililé à l'Hotfihe. Le cofibat pour les loups, et
surtout celui pour les ours, a revêtu, en France! un caractère presque insupportable, car
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on ne préseûâit plus quelque chose de menacé, mais on voulait recréer de toute ptèce
et à toute force contre les travailleurs, créaleurs de richesse que sont agriculleurs el
éleveurs, quelque chose qui n'existait plus. Et cela a été d'autant plus mal perçu que, très
souvent, ceux qui défendent ces causes ne sont pas des gens qui vivent dans la Nature ou
quiy travaillent, mais quis'y p.omènent; et encore... Exactement comme en Afrique
oir la sauvegarde des animaux sauvages s'est parfois faite au détriment de petits
cultivateurs ou de pasteurs vivant au bord de la farni e. Image d'autant plus
insupportable que la !'p.omotion" dû SAFARI, fût-il photographique, est venue
brouiller ou salir les bonnes intentions. Assez compamble aussi, la recherche frénétique
des t'plantes" à valew pham.tcologiqre est-elle sous-jacente aux slogans défenseurs de
la îameuse R|ODII/ERSITL et s'accompagne de spoliation méprisante à l'égard des
"naturels" dont on pille les connaissances, avec, à la clet les indélendables "brevets" de
... MoLÉCULES, productrices d'abondantes royalties. Même quand il y a "partage", les
ptopriélaires naturels de ces biens, dont ils sont, au demeurant, les \,rals
'INVENTEURS", sont victimes d'un marché de dupes.

Il n'apparlient pas au scientifique de.juger sur le plan moral : ce que j'énonce ici
n'est donc qu'un simple constat. En revanche, il appartient âu scientifique d'évaluer
une démarche qui touche au champ de son action, et là, pour le coup, _je ne rctiendrâi
pas mon jugement. Tandis que l'on s'échinait à promouvoir, par toute la Planète, des
actions protectrices des animaux, on oubliait la ftgressioi st hs précéde\t de ls
ûFqRÊT PRIMAIRE" où vivent les grands singes; on ne percevait pas que les zarres
humides et les MARÉC,,CES sont autre chose que des "reposoi.s" ou des *mangeoires"
pour migrâteu$; on ne voyait pas que la SAVANE ÿit^it àl^ steppe "sahéIien e" à lne
vitesse inquié1ante, et pas seulement pour les éléphants ou les félins; on ne pensait pas
la MONTAGNE comlr,e autre chose qu'un repaire à préserver pour les "prédateurs" à

"réinstaller chez eux", pourvu que soient assurés dans le même temps les'SporrJ de
glisse"; on perdait de vue que les EÂUX MARINES ne sont pas faites seuleme[t pour
que les baleines s'y ébatieot. Au lieu de défendre le TOUT BIOLOGISAE, on s'esl
accroché à des délails seEtirrrerrtttlistes, yoire de pùre sensibletie. Exactement comme,
lo.squ'il s'est agi de défendre le syslème, ei fiêûe l'écosÿstème BOCAGER, contre
l'imbecillité d'un remembrement purement bureaucratique et technicien, on a avancé
des argumenls, abscons pour le commun des mortels, qui - au lieu de fâire valoir cct
équiyalerl spalial de la Maraille de Chir.e, ifirnense et ingénieLx, et rcspectable,
lraÿail des hommes po]ur domestiquer une Nature plutôt ingrate ou dangereuse
entendaient vanter plutôt la "chaîne lîophique" e! le rôle primordial qu'y jouent les
ÿrpè.es. Absurde; tant il est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je me
souviens d'âvof vu à la télévision ce zoologiste, voué à une sorte de cufte de
l'éléphânt, sangloter presque en évoquant leur possible disparition; que ne songeait-il au
biologiste "du" végéÎâl qui, dans le même temps, constatait que ses sympathiques brutes
étaient en train de saccager baobabs et autres grânds ârbres de lâ savane. Ne s'était-il
jamais avisé que l"'herbe à éléphant" s'§st exagérément développée au détriment de la
très chère biodiversité, sans que les hommes y soient pour beaucoup... tndéfendabie.

Car c'est là que Ie bât blesse : à l'endroit des CONTL4DICTONS. Sans vouloir
jouer les philosophes du samedi soir, on doit constater qu'il y a, désormais, comme une
contrqdiction kanlierrne dans la Éllité du monde, contradiction qu'il va falloir, qu'on le
veuille ou non, résoudre au mieux; ot pas par la logorrhée des meetings électoraux,
"chauffés" par des militants 'peu" critiques... Et enco.e moins par des simulacres
télévisés et lucratifs de sauvetage de la Planète. Pour bien comprendre ce que ces
conflits sont 0U.4N7,{U FOND, on prendra quelques exemples simples et succincts.

Parce qu'il est spectaculaire et très représentatif des fausses bonnes idées
proclamées à son de trompe pour être ensuite reniées sâns vergogne par leürs panisans
initialement enthousiastes, le premier à retenir est seluiqui oppose ESPACE UTILE et
"biocûtbutunts",.ebaptisés "ACROCARBURANT,§", sans j ustification autre que de pure
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tactique po,iticienne. Sâchant, en effet, que la France consomme quelque chose comme
5, millions de tonnes de pétrole, et sachant que l rorrre d'équiÿalent "âgro" exige .l

heclare pour être produite, 50 millions d'heclores se?ieît donc nécessâires à Ia

"couverture" de nos besoins (compte non tenu d'éventuelles augmentations), soit 9, %
de I'ensen ble du lerritoire hatiofiûL. Celà stgnifie que les autres 1A % devraient contenir
TOUT LE RESTE I montagnes! fleuves, rivières,lorêts, prairies et troupeaux, champs et
cultures, villes, villages et autres surfaces bâties, près de 65 millions d'habitants, routes,
voies ferrées, etc., etc. Voit-on I'ÉNORME RIDICULE de cette chose censée être une
solution de remplacement de l'inénarrable "développement durable" (même le tourisme
l'est devenu : voir plus bas). Mais il y a plus grave : la îome d'uliliÿrtion de la terre
t t«ble, ce dont les écologistes s'avisent quand même un peu târd.

Lorsque M. LE BRAS, déûographe bien connu, dit effectivement face aux
caméras de télévision de C dans I'air (France 5), qu€ seul le Brésil pourrait affronter
cette demande, il énonce une contre-réalité, car si, aîilhmétiquemerrr, la chose est
concevable, malériellehe l elle est impossible, en ce elle signifierait, à court terme,
l'épuisement définitif des terres de culture, même compte tenu d'un "dopage" effréné
aux amendements et aux engrais- En toute hypothèse, il est .§cdrrdalea,r de penserque
des produits des|,inés à fiourrir les h,rr,airs puissent être détournés de leur objectif au
point de servir de carburanl. Le scandaleux devient même INQUALIFIABLE si ce
détoumement s'opère dans des pâys oir l^ îfilnulfiliott, voire la disette, accâble une
grande partie de la population. Certes, depuis peu, on envisage de remplacer les
végétaux terrestres par les micro-algues; tant que l'on n'a pas buté sur des questions
d'incompatibilité la solut;on peut séduire (re Moûde, 22-02-2007, p. 7; v. en fin de
séquence à CONCLUSION). Les "Verts" qui tenaient, au début, pour ces biocarburants
ont dû déchanter depuis. C'est toujours ce qui arrive quand on ne réfléchii pas assez, ou
que l'on n'est pas âssez compétent pour traiter d'une question. Les t'experl§" ne sont
pas aussi inutiles qu'on le dit quand on n'y connait pas grand chose...

Autre contrâdiction majeure : celui qui oppose la FqRÊT, panacée supposée du

"renouvelable" et du "durable", et la BIqDIVERSITÉ qui la cortrarie nécessa;rement
par les objectifs qu'elle vise. Par exemple, à propos de celle-ci, Philippe TESTARD
VAILLANT (Z? Frgdro Mûgazine,2a-o4-2oo6, pp. '71-'79, ou Journal .lu C/r'RS, Mai 2006,
ou encore lvww 2.cnrs.frlpresse/) a constitué un dossier pour exposer Les 5 défrs du
CNRS sur la Biodiÿersrte, oir il consigne, pour le souligner, ce conflit oir la diversité de la
«mosdlqae ÿégétele (..- se taréfre) soüs I'elfel de l'e,cpansion des foléls) (p. 75). Pour
stigmatiser cette raréfaction, l'auteur note qu.e <<depuis le début du Xÿ siècle, la
superfrcie boisée de la région Langüedoc-Roussillon a doublé à la suite de I'abandon
des terres et des pratiques culturales)t. Cet exemple est fort intéressant, car il montre
le ûle posilil de I'Homme en tant que créateur de biodiversité en raison de son action
d'ouverture de lâ Nâture spontanée. Ce qui n'est pas le moins paradoxal. Et des
paradoxes d€ ce genr€, il va falloir en affronter à chaque instant avec le réchâuffement
atmosphérique. ll en est ur, quej'ai dénoncé en son temps, mais qui semble ne pas
avoir été compris I celvi du DÉBROLISSAILLAG E de la forèt \t\éditerranéenne, ENNEMI
de la diÿersité ÿégétule et de la solidilé des sols. Dès 1975, à la suite de mes travaux de
recherche, j'avais relevé ce conflit, et proposais !ûe solulior pour corrcilier forêt et
diÿersilé ÿégélale. Je vais y revenir dans Ia seconde partie de la présente SECTIoN,
puisque rien n'a été fait, contrairement aux allégations que I'on m'a opposées a
l'époque et depuis.

C'est un conflit d'une autre sorte, mais tout aussi révélateur, qui oppose, à Palis,
la volonté de sâuvegarder la MANNE TOURISTIQUE contre elle-même, puisque «/€
secteur des ÿisiteurs est le plus é etteur de gaz à efet de serrerr, comme l'observe la
Ville. Politiquement, le sqiet voit s'affronter les membres de Iâ maiorité municipale, le
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"vert" Philippe CONTASSOT- r.O, he peut co tinuer comme Ça» - ) et le ttûdical de
gauche" Jeân-Bemard BROS qui «"rdppelle que le tourisme à Paris esl la prcmiùrN
actiÿité générdtrice de recettes de la Ville"». L'adjointe socialiste Anne HIDALGO
concluant alors qu'il fâut inventer «des solutions pour un toutisme durable». C'est
bien du "plâisir" en p€spective (ÿoir Le Monde,26-Ol-2q07, p. 7). Un peu semblâble est
la contradiction entre le maintien des vieux à leur domicile et les restrictions de la
dépense en COz, par l'attribution de «quotas personnels» (cl Julie CFIAUVEAU, TeT
Echos, 29-01-2007, p. 28). Même inapparentes, les contradictions pèsent, et les conflits
menasent. Ce qui Ie révèle âssez bien, entre autres situations! tient aù ûle de I'edu dans
la vie moderne. Présente partout, massivement consommée, l'eau est cependant
suffisamment menâcée pour "s'inviter" dans la câmpâgne à Ia pÉsidence de lâ
République.

Effectivement, des candidâts (ou leurs porte-parole) imaginent, comme les y
invitent certains conseilleurs écolomédiatistes, de récupérer, à I'écrelon indiÿiiluel,les
eaux pluÿiales pour servir aux usages domestiques. C'est vraiment prendre le problème
par son aspect le plus dérisoire et porter au pinacle des srrüégies .le chel-lieu de
cahtoû. Et cette dérision du raisonnement se lait inquiétante menace quand on voit un
des plus hâuts responsables en la matière, décréter que c'est RÉGIONALEMENT, par
bassin, que le problème de la distribution de I'eau doit être trâité et résolu. C'est là uoe
pure absurdité, non seulement parce qu'elle efface la responsabilité nationale, et
désolidarise la nécessairc cohésion que les citoyens se doivent d'observer enûe eux,
mais, surtout, elle peut aboutir à 'SÉoUENCER" le réseau hydrogtaphique et oppose(
l€s régions entre elles. Dans la pârtie consacree aux Propositions (plus loin en B),
j'indiquerai comment il me semble préférable de régler ce problème.

I. A . 2. c - Scientifiques et Scientistes

Phobie et Obscurrntisme âffrotrtés ârx deux voi€s du salut

Avant toute chose, on doit se débanasser une bonne fois des soupçons de
§cr:enr.trr€ qui pèsent s\r les scientifiques à l'occasion, précisément, dû réchauffement
âtnosphérique actuel. Ces soupçons, et c'est cequi est cocasse, sont formulés tant par
les lenanls de |'origine hamaine dùdit réchâuffement (e.g. le GlEq que pâr ses
adÿer.saircs (ALLEGRE et a/.). Les premiers considèrent les partisans de la thèse
ALLEGRE comme des sortes de psychorigides de lâ science, âyant trop foi en son
talent et ses capacités à lutter efficacement contre les efÏèts du réchauffement, el les
récusent pour câuse de non appartenance à la ucomrrranduté des clirnûtolog es",
qu'incarnerait, idéal€ment, le GIEC. Les seconds (ceux du "camp ALLÈGRE"), peu
convaincus par les ârguments des premiers, tiennent ceux ci pour des "alarmistes"
débridés, qui utilisent mal une science qu'ils font servir à leur cause phobique. On
imagine bien qu'un scientifique a beaucoup de mal à trancher entre l'une et l'autrô
position. Et poürtant c'est ce que je vais faire, car je les ti€ns l'une et I'autre pour
excessivement pâ(isânes, et, en l'espèce, peu en conformité de la sérénité scientifiqu€
O . Petu Àdditif, t et 2, pp. 46-4'7).

Si je me refuse à opter pour l'un ou l'autre olan, c'est d'abord, sans céder à la
faÉse 'objectiÿi|é" où à la "neutlalité" hypocrite, pârce qre j'ai persoûhelleme t
él ùü et praliqué la clitu tolagr" (voir AVANT PROPOS,2"). Mais c'est aussi pârce que
je crois à la puksance créattice de la science. De fait, et d'un côté, je liens,
effectivement, pour I'origine humaiûe d$ réchauffementi mais, à lâ différence de
beaucotrp : à une origiîe LOINTAINE (ÿoir Conclusiofi p.3l .rq.), donc non en rapport
initialement avec I'industrie, et par conséquent imperceptible au débtrt. L'expdttsion
induslrielle - activée el accélérée prugressiÿemen (et quâsi généralisée de nos jours)
pâr des sociétés de plus eî pl\ts ,.ombreuses et de plus en pluspeaplies , a donné une
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impalsion brutale et considéturble au réchauflement et à ses conséquenses, bien
évidefltes aujourd'hui. Pour autant, et d'un autre côté, je ne crois guère aux mesures de

"déctoissance po ieUe " en vue de lutter contre ledit réchauffement, décroissânce, que,
d'une façon ou d'une autre, préconisent les écologistes; ou alors leur discours est
inintelligible, voire inintelligent.

Pour moi, ,a lutte est à poutsuiÿre dans les "DEUX VOIES DA SALUî", que
peuvent offrir :

le RETOUR à ürc Nalurc reconstruite el maît sëe, d'une part,
et le RECOURS à une science slirflulée et conlrôlée, d'autie paft.

Je suis extraordinairement surpris qu'au pays de LAVOISIER ("tout se
transforme"), on en soit encore à maudire lâ science par pusillânimité ou sottise. Pour
le coup, voilà une attitude obscurin iste eI dëfoitiste. Ef FOLLEMEN| ÉGO|STE Er
ÀUTOMENSONGÈRE ,,IUS.SI. Ou alors, on €n est revenu au;x temps harhares où des
imbéciles clamâient à pleins poumons qre "la Républiqüe n'a pas besoit de saÿants".
Quoi qu'il en soit, ce relirs de la science €st criminel car il obère I'AVENIR à long

Monsieur JOUZEL (membre du GIEC), répondant à une interview d'Emmanuelle
CHANTEPIE, dans le.lournal du Dimanche (04-02-2007, p. 17), a fait, en substanc§,
cette observation très juste : "aujourd'hui, ce sont les e4fdnts de nos maternelles qui
sont concerfiés". Certes, mais il faût allù plus loirr, voi. âu-delà de ce que nos

"politiques" ne cessent de rabâcher, concemant "nos enfants et petits-enfonb", à qui on
pourrait laisser une dette écrasante. Les écologistes, de leur côté, utilisent le mème
discours concernant l'héritage naturel qui pourrait partir en lambearx. Mais 4re
prcpo§e t-il§ les uns et les autre§, à part taxes, restrictions, et même privations ?

Voient-ils seulement au-delà de ces d€ux générations ? Car, qui pensent aux pelits-
efifants des pelil§-e fart§, tout aussi respectables pourtant ? Eux, si les calculs des

"évâluâteurs" sont exacts, n'auront plus ni pétrole, ni gaz, peu de charbon, et pâs grand
chose d'autre en lieu et place. Eux ne peuvent donc compter que s\x l'inventivilé qtre
l'on saura créer DÊ§ M,{ INTENANT, qoe la Scierce, plus précisément, saura commencer
à imaginer dès maintenant, pour que leur vie soit aussi supportâble que lâ nôtre, malgré
les aléas quotidieos et les revers inévitables dr destiî. Que I'on cesse alors de ÿîlipender
les scierrtirtques, et qu'on leur donûe les moÿerrs de découÿrù h futar ÿiahle.

Conclüsiolr pârtielle

Suloi, ne altra crep ldm

De ces coûsidérations cu.sives,je crois utile de tirer uûe leçon générale : qUE
LES SCIENTIFISUES S'OCCUPENT DONC DE SCIENCE, selon leurs aptitudes, leur
talent et, surtout, à l'irtérieur de leur domaine. Puisque M. ALLÈGRE -fâit tellement
débat" prenons son cas de géophysicien.

Il est notoire que M. ALLÈGRE est quelqu'un de "haut vol" en géophysique. C'est
donc dans cet espace scientifiqu€ que ce savant doit déployer toute sa puissance
d'analyse, et non dans quelque jugement hasardeux et plus ou moins bien informé cn
matière de climat (il a dû, on Ie sâit, corriger quehues remarques insuffisamment
précises sur le sujet), Personnellement donc, je n'aüenils rien ile M. ALLÈGRE du point
de vue écolo-climatique, et je pense que tous mes collègues naturalistes, biogéographes
et climatologues authentiques partagent mon avis. Quar.l a]ux eatlx fiari es qui tendent
actuellement à submerger certaiûes i/es de I'Océan lndien ou de l'Océan Pacifique, je
laisse M. ALLÈGRE démontrer le bien londé de ses arguments qui -rcjelanl I'hlpolhèse
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.l'une "CRUE" mdrine pour cause d'apports hydriques nouveaüx lont appel à la
théorie de régression des g4l,rrr (édifices volcaniques sous-marins "redescendanl"
prog.essivement vers les londs d'où ils proviennent). Ici, le géophysicien parle
sûrement d'or, e1s'il se prononce en ce sens! c'est qu'il adi\ É|4DEMMENl, travailler
pefsorlnellehefil et ht silu ayanl de se prononcer, comme le fait tout scientifique
rigoureux... A mon sens, son devoir est donc de comrnrntque( le Ésullat de ses lfitÿaLx
aux climatologues pour les convaincre de leur erreur. Pâr là âussi, il inÊormera utilement
le public, el contribuera peut-être à conjurer quelque crainte irraisonnée. Sous ce point
de vue du respect des limites de spécialité, un autre cas mérite réflexion : celui de M.
REEVES.

Sans doute, aucune "déontologie", qui serait d'ailleurs mal venue, n'inte.dit-elle à
quelque sc;entifique que ce soit de "déborder" de son domaine. Néanmoins, ce faisant, il
risque, soit de prolérer des bânalités confondantes, soit de se fourvoyer dans des
appréciations erronées. C'est dans le premier de ces pièges qu'est tombé M. REEVES.
Cet astrophysicien est en effet prolixe de publications "ecologiques", sans qu'aucune de
celles-ci âpporte quoi que ce soit de neuf, d'inédit, de révolutionnaire. En revanche,
dans le cadre de la discussion ouÿe e p$ certains sur le point de sâvoir si le
rethaufferfient ûtttlosphériqüe acluel est d'origine aulrc qu'humaine, je crois que M.
REEVES serait bien inspiré de nous faire bénéficier de ses lumières. L'astrophysicien,
qu'il est, a sûrement des choses très intéressantes à chercher, à découvrir et à offrir à la
communauté humaine, sur d'éventuelles causes t't:osmiques" du réchaut'fement
atmosphérique, ou, alors, à établir que ces causes n'existent pâs.

En toute hypothèse, un scientifique ne peut se contenter de calquer son attitude
ni ses propos sur ceux du premier "médiatiste" venu ou du "politique" qui I'imile en
s efforÇanr. de ne pas se lâisser disrancer dans le "listage" facile des vceux pieux et
rebattus. A quoi sen. que M. ALLECRE, en effet, proclame i "Recofiquérons la
biodiÿe$ilé .htns ûos riÿières el nos lorê|s", s'il n'a en à nous dire sur [a façon
d'effectuer cette reconquêle (in Tribune du 29-01-2007, Le Figdro, p. 14) ? Aussi bien,
l'excellent jugement porté par M. LE TREUT sur l'état de ltscience actuelle - 'i /a
science de I'ale e deÿra aussi s'ajouler une science de I'aide à ld décision"- laisse-t-
il sur sa faim le lecteur qui voudrâit savoir ce que cet émineat clifiatologue a à lùi dire
sur laso e d'aide à la décision qu'il envisage d'appliquer à son domairre (Le Figaro,
30-01-2007, p. i4),

Mais, à tant faire que de proposer, il convient surtout de ne pas !'sortir des clous"
du aisonnable. A cet égard,je pense, etje ne dois pas être le seul, que, tout prix Nobel
(Chimie) qu'il est, Paul CRUTZEN eût dû réfléchir plus longuement avant d'avâncer sa
proposit;on "ébouriffante" sv ta "r aûipuhtlioh da climit" en vue de "contrôler"
celui-ci pour .afraichir la Terre. Son projet : envoyer en orbite autour de la Terre, des
myriades de particules de dioxyde de soufre, de façon à intercepter les radiations en
excès (cl tra Recherche, N" 399, Juillet-Août 2006, p. 82 r4.). Cela rappelle les
élucubrations délirantes de STALINE envisageânt de bouleverser toute l'hydrographie et
!'hydrologie "soviétiques", de la zone circumpolaire à la mer Noire afin d'adoucir le
climat de son Empire. De fait, je tiens P. CRUTZEN pour incomparablement plus
redoutable que Cl. ALLÈCRE, car, lort de son "Nobel" et de son appartenance à
l'hyperpuissance étasunienne, il peut faire passer plus facilement ses exubérantes
extravagances, Je le répète, ce n'est parce que l'on â mis en évidence le problème de
l'ozone stratosphérique que l'on est pour autant un connaisseur averti de la "chose"
climatique terrestre (v. B. PROPOSITIONS, plus loin). C'est également le "problème"
de ce.tains "décrypteurs' de bulles emprisonnées dâns Ia glace. Maitriser l'analyse des

isotopes ne valide pas nécessairement la qualité de "climatologue".
APELLE lui demandant d'apprécier les sandales d'un de ses personnages! un

savetier commença à commenter la peinture dans son entier. L'artiste grec le reprit
l}trssilôt a «Cordonnier, pds au-dessus de Ll sarrla1e ", ce que PLINE a ûpporté en latin
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(Srtor"...). En elfet, que chacun s'en tienne à son domâine. Pour fonnuler des avrs
pertinents sur les phénomènes biosphériques, il n'est pas sûr (pure litote) que les
géochimistes, les astrophysiciens ou les mathématiciens soient les mieux placés : ilest
parfois bon de recourir aux truismes ou aux lapalissades afin de se faire bien
comprendre. La mésaventure du COr, non piégé pour cause de carence azotée dans les

sols, rappelle lort à propos que pour traiter de lâ végétation et de ce qui lâ porie, il est

quand même préférable de connaître Ia physiologie végétale et la pédologie, lesquelles
mettent en oeuvrc des lois chimiques intrânsgressibles.

I.4.2. d - L'âmâteurisme n'est pâs une sci€nce exâcte...

Il faut féliciter Le Figarc pout l'intérêt qu'il â su apporter âux choses de r'1û

science el de la médecine", pour reprendre l'excellent titre d'une de ses "pages"
spécialisées. Il faut d'autant plus le félicite. que! lorsque cela est nécessaire, il ouvre
d'autres pages à cette préoccupation : telle était celle consacrée à son Foram d'l03/04-
02-2007 (p. 20). Le propos étail de donner Ia parole au "lectorat", qui s'est
«ûpproprié», comme on dit, lâ chose scientifique du climat, mobilisé qu'it était,
surtout! par la prise de position de M. Æ-LÈCRE. Bien que toutes les opinions aient été
représentées, la balance a penché en faveur du parti pris par Ie géophysicien, et le fait
n'est pâs négligeable en raison de la qualité des signataires : ingénieur, géologue,
directeur de recherche à l'lNsERM, etc. Le lecteur non scientifique pourrait être
impressionné, d'âutânt qüe les exposés so.t de qualité : par exemple, on lit des mois
tels que "corrélation", "a,gorithme", etc. Sans doute; mais quând on est ighoraht dàns
un domaine, on risque - si l'exactitude du raisonnemenl critique n'est pas à cent pour
cent de passer pour igfiate I c'esl même Ie cas de certains spécialistes. Il faut donc
toujours rester prudent. Ce fut le cas à piopos des pluies acides qui donnèrent lieu à
quantité d'hypothèses qle,le temps se chargea de ruiner (v. I.B. I - MÉTÉORoLoGIE,
CLIMATOLOCIE, où "METEOCLIMATIQUE" ?, p. 56).

Ainsi, en matière climatique, surtout lorsque I'on prend en compte le gâz
carbonique (COr), "nutriment" non négligeable des végétaux, il est préférable de bien
connaître ceux-ci et leur support de vie (le SOr) avant de propose. des panacées. C'est
exactement ce que n'ont pâs lâit les partisans des miraculeux "puits à carbone"
qu'étaient censées être les forêts. Les "climatologues" qui ont cédé à ce mirage se sont
d'ailleu.s fait tâper sur les doigts pour avoir ignoré que Ie carbone ne se fixe bien qu'en
présence d'azote, comme je l'ai signalé déjà au paragraphe traitant des "politiques".
Les "débatteu.s" dv Forum acco.dent probablement trop de crédit au géophysicien
qu'est M. ALLÈGRE. Lâ climatologie est effectivement une discipline trop complexe
pour que! de but en blanc, on ! joue les expe s-., el les cofitrc-expefts I C'estlàque l'on
s'âpeçoit que l'âmateurisme n'est pas une science exacte..,

Pour complémen! on 5e reporteru aussi à ce que j'ai dit à propos de
I'explicitation de la Statistique en l.A.l (Anie Scriptum, p, 26). Pour bien comprendre
en quoi peuvent coexister la pftvision MÉI'ÉOROL0GISUE à courl teme et le
prcfiostic CLIMATIQIIE à long leme .emi.s en cause pâr un débatleur du Forum, qu'on
se reporte donc à la SECTION II, Document 5, à propos duquel j'ai suffisamment payé
de ma peasonne pour "immodestement" me citer. On consultera également avec profit
le "Petit Additif2" un peu plus bas...

CONCLUSION PÀRTIELLE

À l'issus du Congrès des "expe s du clin.tt" qui s'est tenu à Paris (29- o1/o2-02
2007), M. JOUZEL, membre du Comité d'honneur de ce Congès, répondant à une
interview d'Emmanuelle CHANTEPIE sul le changement climatiqre (Joûnal du
Dim.Tnche), a donné son sentiment en ces termes : «Il ftlul absolumefit aÿoir une
otganisdtion mondiale folte sur tous les problèmes d'enÿironnement pour disculer d'ë-
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gll à égal aÿec l Oryanisalion noûdiüle du commerce». Je partage entièrement ce
point de vue, mais j'eslime qu'il fâul aller plus loin, et ne pas craindre d'être ferme, très
ferme, sur le terrain des relations internationales, car on ne peut pâs continuer de vivre
dans un système oil l'on oblige des populations entières à vivre selon des règlesqu; les
désavantagent, tandis que d'âutres vivent en suivant des règles qui les privilégienl A cet
égard, j'adhère totalement à l'opinion de Rony BRAUMAN râppelant DE GAULLE :
«UNE NEGOCIAîION NE PEUT BIEN SE CONDUIRE QUE SI L'ON ESi. PRËT À LA
ROMPRE),. J'ai déjà dit combien je trouvais scanddleLx et extrêmement PEU
COURÀGEUX que fes manifestants "écologisles" de la "PaL\ Ve e" s'agiTent à Paris
Iors du congrès du clEC (Janv-Fév. 2007), alors que leur place était ailleurs : là oi, les
responsables politiques se moquent éperdument de leurs opinionsi mais peut-être
redoutent-ils que lesdits responsables ne tolèrent pas leurs épanchements (rev. t .A.2. b,
ci-dessus, p. 42). Cette remârque vaut également pouÎ nos médialistes qui exigent de nos
responsables politiques qu'ils se plient à leu.s objurgations : pour nous montrer ce qu'ils
savent réellement faire, qu'ils aillent donc sermonner d'abord ceüx qui polluent le plus
(v. Fig, lll, dans les Co1ÿCI.USIONS FINALES). ll semble que là serait le
compottement... (!), comme le serinent à nous en assommer les
politiques, leurs sondeurs, leurs commentateurs et leurs "professeurs", qui s'ébattent
tous dans le même baquet d'eau tiède, pour... «bouget les ligheo) et les «cuÆeuts)» de
Ieurs sempitsrnels «/ogiciels.,r.

Je reviendrai d'ailleurs sur cette agilation plus encorc brouillonne que
btownienne dans les mêmes CONCLUSIONS FINALE.S, car elle pe utbe pafiois
excessivement I'afibiance d'inlomotian du public, qui gagnerâit à être beaucoup plus
paisible. On peut craindre, en effet, que le fameux "dogfie" dü «publish or pe sh» ne
corrompe parfois inutilement les propos des chercheurs.

PETIT ADDITTF (I)

La partie du texte qui précède était achevée quand sort parus, Ie 16 Février
(2007), deux articles fort intéressants et qui m'ont déterminé à ajouter cette notule
cursive, destinée à modifier légèrement I'avis que ie donne au paragrâphe LA.3; i'estime,
en effet, y avoir été trop irrdulgenl. Et puisqu'il.est à la mode pour les scientifiques de
"durcb le ton", comme I'a noté le journal Les Echos (29-01-2007, v. I-A.2), je vais dire
plus lermement ce que quej'ai déjà dit plus haut,

De fait, le l6 Février, on relève ces deux titres pleins d'enseignements,
respectivement, dans Le Monde «Les loxes ëcologigues, u left.tifi hriûé poû les
cûnditldts à la pÉsidentiellër, et dans Aujourd'hui «Ecologie : les bons el les mauÿals
élèves». En d'autres termes, des âssociations - que rien ne légitime, que ce soit sur le
plan électit administratif ou gouvernemental, pour ne rien dire du plân scientifiqu§-,
s'autorisent à "fiotet" les cândidats à l'él€ction à la presidence de la Répubtique, en
fonction de crilères qu'€lles détinisse l elles-mêmes, et ce, pa.aît-il, poû «rûettrc la
prcssion». le ne sais comment vont réâgir les candidats, mais, à leur place, j'ignorerais
ces prétentions, et renverrais les pétitionnaires à leurs banderoles, car ce qu'ils
préconisent est proprement abusif et, scieniifiquement très pâuvre. Pour m'en tenir à la
méthode adoptée dans ce travail, c'est-à{ire l'estimation, à travers lâ P/esse
quotidienne, des répercussions des agissements des uns et des autres, je me référerai à ce
q]re doone Aujourd'hui quant zux l0 ptopositions de I'Alliahce pow la planète.

1o -. Je refève que la première mesure retenue touçhe «IMMÉDIATEMENT» à
«l'kolalion de 400000 logemenls a ciens par an».

2o - Je note, en le soulignant, qu'aucune des dix "propositions" ne mentionne les
tiès sévèies reslriclions à faire de façon impérative *r le TMFTC AÉRIEN, trës Bros
pollueur au regard des GÊS (962 à effet de sene).
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3" - J'observe que R/rN n'cst dit quant à l'aménagement du territoire à propos
des p héno mènes nalarel§.

Je n'aurai pas la cruauté d'insister sur le caractère purement incanlaloirc qut fixe
de produire «15 ol d'éneryie primairc à partir les énergies lenouÿelables», en i\éme
P.1S ClNq (5) ans, sans dirc en quoi consiste lesdiles énergies. Aussi bien,je trouve assez

farce de voulo ir «conÿertir 2 5 oÀ des leües t gtkoles efi bio » , sans préc iser de q uelles
terres il s'agit, ni donner de délais.

Que l'on me permette de dire que ce sont là propos de "salonnârds au petit pied"
dont on peut douter qu'ils se soient longuement frottés à la réalité du terrain des sciences
de la Nature, du travail de la terre ou de la production d'énergie.

En revanche, je dois constater, une fo;s de plus, que ce sont les individus sans
défense (ceux visés par le 1') qui devraient paye., les premiers, Ies pots cassés par ceux
qùi ne veulent pas fondamentalement changer de genre de vie (notamment les usagers
réguliers de l'avion) que l'on omet, ou que l'on n'ose pas affronter duremenl. Que ces
beâux discoureurs aillent donc faire leurs sommations auprès de c.w. BUSH, des Chinois,
des Indiens, des Brésiliens et de tous les âutres qui,jusqu'ici, se sont souciés comme d'une
guigne de ces propositions qui se roudraient comminatoires.

4" - Ce qui précède était déjà enregistré depuis un bon moment, quand,
nouveauté, M. HULOT - qui avait disparu de la campagne pour n'avoir pas voulu en
affronter les rudesses, comme il ou on le lui a fait dire - , vient d'y revenir ce 20 Mars
2007, dans un interview au Parisie (pp.2 et l), pour ajouter à ses «cinq propositions el
tlix objectifs», «quatre moratoires»». Sous des titres qui lont pârt de s «colèrc» (à la
Une et de sa «neftace» (p. 2), le présentateur télévisuel fait sevot que «ce n était p!:ts

dans le pacte, mais que c'est (deveûlr) nécessqire», (cl la "Une" du Journal du
Dinanche, «Nicokls HULOT en colère »», 30-07 -2007). Evidemment, la concurrence est
rude entre Mme VOYNET et M. BoVÉ qui font de l'ombre à l'auleül dü '«Pacte
écologique», dont tout le monde soulignait qù'il 

^vait 
<<perdu la mainn, cettaiûs fiéme

allantjusqu'à dire que les hommes politiques l'aÿaient <iait cocu» (Eric ZEMMoUR sur I
Télé, dans nÇa se dispute)r). De fait, les moratoires sont apparus en pleine lumière
depuis l'exhibition du Quai Branly avec les politiques venus à Canossa, M. BovÉ
s'illustrant particulièrement daûs leur défense et illustration (e.9. I Télé, dans I'émission
vespérale de M. Thomas HUGUES, 27-03-2007).

Peu importe, au fond, qui défend lesdits "moratoires" (mot dont on use

goulûment); seul compte leur contenu et leur objet, et ceux-ci sont décevants, tronqués,
manquant presque I'essentiel. Effectivement! si sont rappelés, dans I'ordre, <<le

dëÿeloppement autoroutier, les OGM, lc.l usines d'incinération et I EPR») les
TRANSPORTS AERIENS, EUX, ANE FOIS DE PLUS, SONT SOIGNEUSEMENT
ÉCARTÉg... Ce qui est singulier quand on sait que se mode de déplacement est le plus
ravageusement pollueur en CO2. Ce ne peut donc sûrement pas être pârce que les

PROSELYTES DA MORÀTOIRE SONT PLAS SOAVENî EN L'ATR QAE SUR TERRE A
S,ÉCHINER DANS LA RECHERCHE...

PETIT ADDITIF (2)

Chicân€ GALAM . TREINf,R

Le 7 Février 2007, le physicien Serge GALAM écrivait dans le journal Le Monde
un article intitulé «Pas de cerlituile scienfirtque su le clima»r, dans lequel il expliquait,
en substance, que la <<cause humaine du réchauffement»» est l'objet d'un «consensus
des chercheurs et des euperts mais pas d'utl diagnostic ifidiscutdble)). Evoquant

maladroitement GALILÉE (aux dires d'un contradicteur de ses collègues, v. plus bas), M.
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CALAM relevait que la relation, mieux, laco élalioh entre un réchaulfement avéré et
une augmentation de la teneur de l'âtmosphè.e en COr n'était qv'vne «sLtpputation),
dénuée de lolrte «base scientifrque», établie à partir de «modèles limités». A preu\e,
selon l'auteur, la piètre <(frdbilité de nos modèles météarologiques âcttels, ddns leurs
prédictions à quelques j<turs»,laquelle pose «la question de ce qu'ils peuÿent dire s r
des échellet de dizaines d années», La conclusion tirée de ces «peurs atchai:ques» que
suscitent les conclusions issues du réchauFfement, était particulièrernent violente,
puisqu'elle évoquait une collusion des «scientiligues et des politiques», tottjouts
porteuse de câtastrophes i «nazisme, communisme, Inquisition». Pour ce partisan
appâreot de la cause "naturelle" du réchauffement, Ia leçon à sortir, en ce cas, est qûe
a<lutter contre k! pollùtiotl (...) n est ÿraiment pas la ptiorité».

Le 15 Février, dans le même journal, le physicien Jacques TREINER (J-T.)
répliquait de façon cinglânte aux arguments avâncés pâr S. CALAM (S.G.). Faisant
observer que «N est pas GALILEE qui ÿeu»» (à propos d'une bourde commise par S.G-
sur la confusion sphéricité de la Terre/Géocentrisme), J.T. rep.ochâit à S-C. son
<<naÿrafit arlicle de mëlhodologie scientûque» et tn «certain relôchement
ifiîellectueb). Ce qu'il avâncâit alors en matière de lois de la physique est évidemment
imparable, et tout à fait.juste sâ îoffîrle | «Il fi'y a de certitude qa en fiathémdtique,
les dutres sciences therchent à qudntûet le prcbable».

Néanmoins, affirmer que «La climalologie n'esl pas la mélé»», frôte le
soplrisme, soùs un apparent boî sens! surtoul dan s Iâ s ituâtion act,lelle d' éÿolulion hots
nofmes des variables qui composent le climat, et plus encore dans la perspective d'un
'climat" à ÿenù, puisque [e climat ne peut se caractériser que par rapport au pa.§sé, et
qu'il n'est qu'une dpprécialion molenfie de la succession des q/pes de lefips sv la
longue durée, lesquels "ryZer" sont le pain quotidien de la "météo".

C'est bien pourquoi, aujourd'hui tout est compliqué, €t difficile à démontrer avec
des'icertitudes à loo o/o". C'est donc la raison pour laquelle je préfèrô lever toute
controverse confuse à propos des deux mots susvisés, et définir l'étude de ce que
j'appelle le TEMPS-CLIMAT, comme constituant I'objet de ce que je nomme
MÉTÉoCLIMATISUE.

D'une laçon générale, au demeürant, je iiens pour constant que chacun,
scientifique ou non, s'occupe du domaine oii il est compétent : on peut êtle un brillant
géophysicien, un astrophysicien éminent ou un géochimiste d'exception, mais n'être
qu'un piètre "commentateur" en matière de climâtologie. Certains "climatologues"
eux-mêmes ne donnent pas toujours une image irréprochâble de leurs compélences.
N'est-il pas surprenant, par exemple! que certains des plus "experts" aient omis
d'intégrer â leurs recherches l';nfluence de ,a végétat;on ?

N'est pas WEGENER qui veut...

La Cran.le Décompentdtion
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a- Principes généraux sommaircs *

ll y a, sur une chaîne de télévision, une émission qui s'intitùle t «À slr pkûe ÿous

feriez quoi 7». À l'issue de mes critiques precédentes c'est exâctement la question quc
l'on pourrait me poser, concemant n'importe quel décideur placé devant la crise
climatique. Et c'est exactement ce à quoi je vais essayer de répondre. Mais avant de le
faire,je vais dire dats quellos limites j'entends formuler mes propositions, compte tenu
de ce quej'âi déjà indiqué au 3' de mon AVANT-PROPOS, relâtivement à mes propres
capacités et aptitudes (p. 15)-

Pour commencer, je dois dire qùe je ne me mettrâi jamais dans rne poslurc
ûÿefit riste. S'il faut un exemple, en voici un et de taille : celui de Paul CRUTZEN. J'ai
déjà âbordé lâ question soulevée par ce distingué chimiste, en rapport avec sa solution
pour un refroidissement de la Planète. En admettant que cequ'il propose soit possible
-l'envoi hors atmosphère de milliards de milliards de particules soufrées-, pour autant,
lui ni personne n'est en mesure de dire que le remède ne serait peut etre pas pire que le
mal; et celâ pour une raison très simple, du moins telle qu elle m âppârârr. A l'heure
actuelle, en effet, si la certitude d'ur réchauffement atmosphérique est acquise, aucune
prevision n'est formée qvant àl'ÉYOLUTION dudit réchauffement, d'une part, et quant
à la SUIT, qui interviendra en fin de réchâuffement, d'autre part.

Pour ce qui est de mon senliment, à I'examen de la coarr? donnée à la figure l,
ci-dessus (I.A.l, â, p. 28), et en fonction de mes observations $t l^ dégrsdation des
inflaences oüaniques dans le climat des côtes occidentales françaises (âtlantiques)
depuis le milieu des âùrées 1950 - dégadation que semblent confirmer les travaux
conduits actuellement dans l'Atlantique-Nord ("Gulf Strean") - , il est à craindrc,
pour cette partie du Monde, un effet de "REBOND" qui abaisserâit les températures
brutalement, et ce, d'autant plus que la courbe thermique (Fig. l) pâraît âtler dâns ce
sens (voir aussi SECTION II, Document 5). Donc, au moins pour l'Atlantique-Nord,
mais ce peut être vrai ailleurs, refroidir I'atmosphère, temporâirement ou non, ne
réglerait non seulement pas la crise du réchauffement sur le long terme, mais risquerait
même d'ag$aver les choses en cas de brutal ÀEFROIDISSEMENT naturcL

Si, §ffectivement, j'ai critiqué les p/éÿisirt s fixar.t une GLACIATI0N 
^rtonr 

de
l'ân 2000 (cl SECTION II, Document 5), ce n'est parce queje ne croyais pas à uûe telle
éÿentualité ,ralarelle ou que j'estimais incompétents les prévisionnistes qui en
répandaient l'idée : c'est parce que cette éventualité naturelle (cl, Fig. I, ce quej'ai
appelé "point critique') était violemment CONTRECARRÉE pat le réchduîfement
d'origine a lhropique (humaine) en cours d€puis plusieurs millénaires (en dépit de
petites "pointes' de froid, tel Ie mini-âge glaciaire du xvll-xvu' siècte),
réchauffement occerrlué et accéléré par une expansion industrielle non COMPENSÉE
et sans précédent, qui s'est manifestée à partie des années 1950. Réchauffement que ne
voyaient pas mes collègues, seulement préoccupés des phénomènes planétaires, ce qui,
à mes yeux, constitue une faute méthodologique par occultation d'une partie du champ
d'investigârion. PouÀ OoMPRENDRE LES MÉCANISMES CLTMATIQUES, C'EST, EN
EFFET, A ANE ECHELLE BEÀUCOUP PLUS CRANDE QA'IL FAUT ANALYSER LES
CHOSES, C'EST-À.DIRE SUR DES SARFACES RÉDAITES, YOTRE PETITES. CE SETA

l'un des principes généraux que j'obsenerai ici.

De ce premier principe en sort immédiâtement ùn secohd, $i, à I'ESPACE,
conjoint le flgMPS. En clair, cela conduit à '1lpriÿilégiar" la clihûtologie au profu de
la météorologie Qe m'en expliquerai plus loin); ou, en d'autes termes, à travailler &en

continu", seule fagon efficace de s]uivre l'éÿolulion des COMPOSANTES du climat,
comme pas à Pas.

* Voir p. 199 (SECTION ID, Document r, le modèle d'analyse utilisé par l'autêur.
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Quant à mon troisièmo principe général, it est des plus simples ': ne proposet de
solutions que dans sott domdihe de compéterrces.

P - Cbânger de concept

Par les temps qui courent, crest fou c€ qu'il y a comme gens à se réclamer de lâ
climatologie. Or, ceux qui la pratiquent depuis longtemps, savent que cette science est
en ÿoie de disparilioû. D'une fâçon générale, le slimat, entendu comme vî "FILM du
tunes Aibü dans la longue dürée", î'a pu exister dans sa conception idéale qu'avant
l'avènement sur Terre de ce que j'appellerai Homo industriosus (ou l'homme au
travail, même sous sos formôs les plus frustes, car cet homme usail dufeu).le dois à la
vé.ité de reconnaître que cette manière de voir ei de dire les choses n'est pas répandue;
en dehors dece quej'énonce ici,je crois même qu'elle n'existe pas encore, car on en
est r€sté à ce qui s'enseignait dans les années 1950 (oilj'ai commencé de me familiariser
âvec l'étude du climat), c'est-à-dire à la déIinition donnée ci-dessus. Cefte définition
avait un complém€nt parmi les climatologues : la "volatilité" de Ia météorologie,
représentée comme faite de "PHOTOCL4PHIES" (instaotanés) des "qpes de temps".

Il y avait évidemment quelque condescendance dans cette appréciation des
choses, d'autânt que l'art de la'prévision" n'était pas ce qu'il devenu depuis, sûr dans
l'immédiat (sur 24 heures), et largement fiable sur quelques jours, Les histoires de

"grenouille dans leùr bocal" et les pronostics fântaisistes d'un brave homme de radio,
contribuaient beaucoup à contenir lâ météorologie dâns le domaine des "techniques" (à

"marge d'erreur" importânte), tândis que lâ climatologie, enseignée dans les Facultés,
bénéficiaient d'autant plus de l'âurâ des matières scientifiques que, exemptée de
prévisions, elle ne risquait pas de se tromper à décrire, à coup de moyennes, les régimes
thermiques et pluviaux du passé, Tout cela est révolu, et d'autant plus révolu que
l'avènena\l de I'Homme des Ages populeux, indusbiels et hlperconsommaleu$ û
pécipité les choses du temps, iusqu'à les rendre plus instables et plus imprevisibles
encore que par le passé, à cause de la FORMIDABLE DÉCOMPENSAuON BIOTIQUE
qu'il a provoquée dans l'écosÿstèrûe planélaire, laquelle est presque occultée par
l'exclusive biodiversité (on y reviendra). C'est pourquoi, pour ma part, en mison d'une
DÉRÉGULATI0N GLoRÀrE des composantes du climat, je tiens LA MÉTÉoRoLoGIE
COMME L4 SCIENCC ACTUELLE de celu],-ci.

Ce charrgement de CONCEPT scientifique implique un changemenl d'approche
MÉIH'DoL0GIQUE : désormais, il va falloir "deviner" les évolutions dans leur
CoURSE, et plus seulement par référence au passé- Et il va falloir les deviner à des
NIVEAUX DE PERCEPTION bien différenciés, eûre local (station d'observation) et
globdl (planétaie) . RÉGIONAAX, nationaux et ZONAUX (pour nous Français, à
l'échelle européenne, selon des échelons ciblés,tel celui du No.d-Europe, par exemple,
où des phénomènes solidaires peuvent se produire, ainsi qus je vais essayer de le
montrer plus bas; ou celui des rivages méditetanéens et de leurs "enveloppes'
d'arrière-pays; ou encore celui du Ceatre-Eûrope, qti peùt bouleverser telle évolution
en cours, etc.). Il va donc falloir faire preuve d'imagination, car, contrairement à ce
que croit et allrme M. HULOT, il va falloir amplifier considérablement la
«CONNAISSANCE», parce que, précisément, il y a <<ARGENCE»). Politiquement, cela
est important, et il faut dénoncer L silence écrosant des politiques sur ce sujet que
n'ont évidemment pas vu leurs conseilleurs "médiatistes" à lù parole de «forte
résonance» (comme dit M. JUPPÉ), puisque personne n'a soumé à ces donneus de
leçons eÎ à ces pourvoyeurs d'injonctions qu'il y avait peut-être là une source de
preoccupâtions sérieuses à venir... Quoi qu'il en soit, traiter les variables
méteorologiques n'interdit pas de faire des projecliorrs troizraires, du moment qu'elles
restent analytiques*. Ce qui n'est pas vraiment possible, en revanche, c'est de
construirc des sJmrrères sur la duree; a fortiori, stIJ la lon.grc duree (v- aussi I. B - 4. b. I " p.
118, sq.).
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I. B. l. a - La France : exemple ou câs d'espèce ?

On sait que l'exemple a beaucoup plus de lorce démonstrative que le cds pour
déterminer ce qui a valeur heuristique. Encore ne faut-il pas trop exâgérer la force de
l'exemple. En toute hypothèse, et fort heureusement, le sujet traité ici ne donne pas
lieu à départager avec rigueur, car si Ie "cas" lrançais en matière de climat a ses
caractéristiques propres, il ne se distingue pas au point de devoi. être traité à part du
reste du Monde. Les faits d'illust.ation que I'on va exposer maintenant ont donc valeur
d'exemple. Toutefois, de façon à ne pas ensevelir le lecteur sous une avâlanche de
situations et de chiffies, on les a réduits Ie plus possible. Par âilleurs, comme ils ont été
empruntés à des organismes officiels de recherche travaillant dans des optiques bien
précises, on a adapté leur représentation à une lecture plus facile en norûalisant
l'échelle des écarts à zéro, ce qui a permis d'étiminer les vâleurs négatives. Chaque
exemple sera ainsi analysé au plus près et de maniè.e critique. Pour d'évidentes raisons
de simplicité, on ne traitera que des /eax grundes ÿaliobles qui constituent les
fondements du ciimat dans son aspect immédiarement perceptible ,les températures et
les pücipitarions (converties en "pluies"). De ce point de vue, on peut considérer que
qÿalre Iaits mériteot de retenir prioritairement l'aftention :

- l' ÉLÉ|,ATIùN DEs TEMhÉRATILRES atmosphériques;
- le "TEMPS CÀNICULAIRE", à définir très précisément;
- Ia SÈCIIERESSE;
- Ie DÉCÀI,AGE SAISONNIER.

I. B. l. a - 1o- élévatiotr des tempérâtures

Pour ce qui est des tempéralures, plusieurs diagrâmmes ont été retsnus afin de
dtesser le cadre général qui servirâ, dans les R ÉCAPIîULAI:IONS de fin de paragraphe ou
de chapitre, à présentet les PROPOSITIONS, et à introduire des études plus fines.

T ----

Fisure J - Diasmnm. d. nüctuetion des écsrts à li moyeDûe de référence (186r-190)

(eo deg.és cetrtigrrd.s) d€s t.mpéEfu.es en Frânce, entre 19l0 et 2004,

exp.imê en deg.és centigEdes

Le themogleoe est établi à pani. d6 domées brulcs, cales sur ue écùelle dès hàüreuts

ôomalisées (,'M. P) à ltu pù suppEssion des signes négalias

À : annee moyenne - e- , te-pe.aru.e moycnnc générale

T: Tendae gé.éû!e de lâ pénode (,910-2004), avæ +2u et 2ù

porr Imrre\ .upeneue er inlen.ue, d. surcre (ou mplùde de conlme generale'

"O"- zéro des domées initieles foumies pa. I'ONERC
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Ce diagramme, tiré des travaux de l'oNERC et publié "brut" dans la Presse (e.g.
Le Figaro, 03/04-02-2001r, a été conçu par ses auteurs pour montrer les écdls des
températures âônuelles entre l9L0 et 2004, pour la F.ance, rapportés à la moyenne de
référence de 186l à 1990 [thermog.amme exprimé en degrés centigmdes (Celsius)]. Ce
PARAMTïTRAGE a deux inconvénients : celui de transaormer une variable (suiè de
relevés de iempératures au thermomètre), déjà paramétrée (valeurs condensées dans
leuj moyerrrc annuelle), en un nouveaü pammètre (écarts à une moyenne de référence)
qui en complique la lecture à cause de l'existence de valeurs négatives (inférieures au
zéro -*oÿ- du graphique). Le deuxième inconvénient du paramétmge choisi est
d'exagérer les difîércnces (valeurs négatives), ce qui, évidemment, entraîne des
suspicions de la part de critiques peu au fait de la pratique statistique; ce.tains parlent
fième de «malhonnêtetë» ou de «nanipulation» des données. Dans la figure 3, le
"O" (zéro) des données ONERC a été maintenu de manière à montrer sette Iâcheuse
illusion d'optique. Effectivem€nt, la courbe tracée donne l'impression de suftÿaluer le
phénofièrre de ftchauîfement et d'hypeiiophier le facteur sous:,acent, supposé lié aux
activités industrielles au sens large (c-à-d. y compris lâ prolifération automobile! le
châüffage domestique, etc.). D'ori, ici, pour simplifier et pour "assagir", tout â été
norrnalisé à zéro de manière à faciliter la lectur§ (suppression des valeurs négatives), ce
quine modifie eû rien les modes de calculs que l'on peut exécuter sur les données, ni sur
leurs résultats.

Pour accompagner ces calculs une figure complémentaire (Fig.4) a été ajoutée à
la figure d'ensemble ci-dessus (Iig. 3). Le choix étânt ainsi arrêté, on peut dégager
l'essentiel de ce que montre le thermogramme à travers quatre calculs principaux de
tendance, qui en explicitent le contenu. Cette demière comporte Ia moyenne (6, lir€
thèta) de la, période considérée (1910-2004), sa tendance générale (T), qui est modeste,
puisqu'elle est seulement de O,83oC d'écart à la moyenne de référence sur l'ensemble
de la période. On le comprend aisément à la vue : plus de 80 % des valeurs sont sous le
"0" des données ONERC. Cela, évidemmert, donne une force particulièrement
spectaculaire à la montée brutale des écarts entre 1972 et 2005 -t,48"C -, laquelle a
déclenché l'«dlerte rouge)) sur le réchauffement atmosphérique... et la méfiance des
sceptiques, d'autant qLrc la qualilé d'ajustemerrl sur le temps est modeste : 4? o%

seulement.

Figu.e 4 - Mêmes donn,Ées et ligurés qu'À lâ figurê 3

TDis tendm@s sonl EpÈsentéesTt (pou.la période l9i0-1953) - 12 (pou là Énode 1953-1972) -
Tl (poù l& Éno.È 1972-2004), ave 0 = températuie eoyonc .

0 t Gu Tl) - e2 Gu T2) - 03 Gur T3)

17 dt -,-;-'
-1--"''-
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Une grande partie de la méfiance exprimée par Ies sceptiques ou les critiques [tels
Claude ALLÈGPG (pdr.riÆ), Serge GALAM (lans Le Monde du 5 février 2007, p. 20, ou
d'autres)l vient du fai| qre le phénorrrèr.e du échaufîemen atmosphérique â été ,rl4A Z
EXPLICITÉ et ses causes INCOMPLÈTEMENT EXPLIQUÉES ov n al üJinies pa( les
tenants dudit réchauffement et de ses causes humaines. On va donc essayer ici de
remédier à cet état de fait en décomposant le thermogramme de la figure 4. Si l'on
prend, en effet, la première tendance (Tl, 1910-195i), on constate qu'elle s'inscrit dans
un contexte en hausse des écarts à la moyenne de référence, hausse mad"sle certes à
peine plus de 0.5oC (Celsius) -, mais robuste : 67 o% de liaison sur la durée, ce qui laisse
entendrs que si on prolonge cette tendance jusqu'en 2004, elle rattrape presque la
tendance générale en recoupant la garde inférieure de celle-ci (-2u), ce qui est logique,
puisque ladite pente est proche de celle de la tendance générale. Ceci est importaût, car
on voit bien gtre Id lendance ab ÉchaulTerfient élait ir.stallée dans Ia longae durée, et
donc n'est pas aussi récente qu'on le croit en général, On me permettra de n'être pas
surptis, puisque dans l'étude jumelée que j'ai conduite en 1977 [v. SECTION II, III. 2 (2)]
ontre températures et précipitations (suivant, elles, une tendance concomitante à la
baissel, je notais que cetle orie lation climatique générale extstait "DEPUIS PLUS
D'UN STECIE" Iv. Section tl, ltl.2. (l)].

Comment se fait-il âlors que, dans la décennie 1970, les climatologues croyaient
au surgissemeût d'une glaciation aulout de I'ar, 2OOO ? L^ littérature s'empâra
d'âilleurs du thème à travers le best-seller intitulé Ze sixièfie hiÿet (Lon&es 1979; v.
Section II, Document 4), présentânt New-York parcourue par les traîneaux à ,usfier.
C'est la deuxième tendance de la figure 4, T2, qui apporte la réponse- Au lieu de
continuer à monter, les températures, autour de 795r, se mirent à bâisser au point de
briser net l'élan du réchauffement et d'/NrlEÀ§ER la tendance de îaçofi sensible. Entre
1953 eT 1972, la tendanse partielle s'oriente nettement à la bâisse : È -0.50oC, pour un
ajustement sur le temps très robuste : 73 70, laissant deviner une orientation à la barsse
solidc et durable. Effectivement, si on prolonge cette tendânce jusqu'à l'an 2000, on
débouche sur une glaciation incipiente. Cette CASSARE DANS L'IiVOLUTION
CLIMATIQUE, tovte b.ève qu'elle a été, a réduit la tendance d'ensemble (I910-1973) de

= o.fAoc (soit un râpport à la tendance de 1910-1953 de seulement 22%o), autant dire à
l'équivalent d'un lhemogrumme plat; ce que confirrne évidemment l'ajustement sur le
temps, abaissé à 16%0, c'est-à-dire presque rien par rapport à celui de la période l9l0-
l95l (qui étâit de 73%o). Les climatologues pouvaient donc croire à un re ÿersernent le
sirzatiorr; leur seul tort a été de ne pas tenir compte de I'Zÿét ement majeur qtri a aüêlé
,rel l'évolution à la baisse thermique, Cet événement m'est âpparu, au contraire très
clairement car, en tant que biogéographe, l'ai immédiatement mesuré le CHOC qui
veûait de se prcdtirc. La îoût, d'abord, les cullurcs sensihles ensuite (le mais en
l'occurrence), m'ont incité à examiner de plus près ce que signifiait aux latitudes
moyennes, sur la rive orientale de l'Atlantique, ce qui surgissait, à travers la sécheresse
,res sévèrc de 1976. C' est pourquoi je donne, en SECTION II, les deux documents (3 et 5)
qui sont un aperçu de ma méthode de travail et de i\es ptulocoles de rccherche.

En rcgardant, en effet! ce qui se passe autour des années 1974-1976 oir se croisent
les tendances et leurs rails de sécudté (a 2u) des périodes 1953-72 et 19'12-2004, on ÿoit
immédiatement le centre de gravité de la nouvelle INZEXSION de terdance, laquelle a
permis à l'évolution de reprendre son cours "normalt' d'avant 1953, Zd raison de la
ruprure précédente esl e:xttêfiement peu cldil€, et a, sans doute, des origines autres que
telluriques (le 1'Mai 1954 a été neigeux dans le doux climat nord-aquitain de lâ Loire-
Atlantique), Ici, ce serait, comme je I'ai dit précédemment, aux aslruphlsiciens de
chercher I'explication. S'agit-il, par exemple, de la fin de l'interglaciaire que pourrait
suggérer la fin de courbe de la figure I ? Dans cette hypothèse, on peut conjecturer que
la période 19511972 est signifrcatiÿe, et que ce qui l'a déclenchée est un renforcement
des facteurs extra-telluriques, dominant pour uî moment le ftchaulfement aflificiel di à
l'actiÿité exponentielle d'une humanité de plus en plus nombreuse sur la Terre,
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Celâ pose d'ailleul§ un autre problème, celui du RETOUR à un climat plus
clément, "débarrassé" d'un réchauffement jugé intempestif, "§lémence" qui ne durerait
pas, car /e rcfîoirlissement "nomal" rcprckdtuit sot couts otdinairu. D'aldtres
inconvénients surgiraient alors qui ne seraient pas nécessairement plus faciles à traiter
et à résorber que ceux du réchauffement. Mais on en est encore loin, car l'évolution
actuelle (période 1972-2004), quil1e va pas dans ce sens, est très spectaculaire (noter la
hausse de la moyeone et la "raideur" de la pente de tendance).

Le choc déclencheur du durcissement de cette situation est évidemment d'origine
humaine, comme cela apparaît dès lors que l'on met en rapport l'augmentation des
températures, celle des gaz à effet de serre, celle des indices industriels, les productions
de "machines" § compris les véhicules automobiles), les surlaces déboisées, les
extensions de cultures intensives, l'hypertrophie de l'élevage, etc, Ici, c'esl le CALCIIL
MATRICIEL qû entre en action, afin de déceler les F./CIETRS dominants qu'extraient
les Analyses en Composantes Principales (en situation de variables quantitatives) ou les
Analyses des Coffesponddnces (pour les variables qualitativ€s). On espère que les
critiques, qui s'en prennent aux résultats mettant en cause l'origine humaine des cES,
ont procédé à ce genre d'analyse factorielle avant de prendre position, sans quoi leur
parole n'a aucune valeur ni même aucun sens. On comprendrait qùe levr didgnostic
lacloriel soit différent de c€lui des 'rexperts intergouvemementaux", mais on ne
comprendrait pas qu'il n'y ait pas de diag|ostic, parce qu'il n'y aumit pas eu
d'analyse... Toutefois, il fâut bien dire que, surce point, on n'entend guère s'exprimer
lesdils "experts intergouvernementaux" quand ils viennent dans les rrmédias" exposer
Ieur point de vue : leurs méthodes n'apparaissent pas sufiisamment en lumière.

Pour ce qui est de mon propre diagnostic, j'estime que le "tournant" des années
1974-1976 es1 t ès clair : §n France, pour sa plus grande parti,e,le SIGNE de I'inÿeÆion
de teûdance réside dans le temps caniculairc de l'été 1976, lequel prolongeait une
sécheresse printanière sévère, relayant elle-rnême la SÉCHERESSE DRASTIQUE de
l'hiver 1975-1976. On y reviendra plus bas. Quant à la CAUSË déclenchanle ptincipale,
elle s'explique d'abord par une CoLLlsIoN fotmidable er,tre lne indusbialisalbn qui
commençait à deÿenir ûqcpone liel/e" (comme on dit) et une débotaûisatio * qui
s'emballait sur la planète tout entière, dott trois exemples simples 

- 
sont la

DÉSIRUCTURATIoN des terres rurales en Fîance (remembrefienl), le SURPÂTaR4GE
âu Sah€l .africâin et des zones sreppiques er géûéral, et la DÉSYLVATISATIùN
EFFRENEE des zones intertropicales humides. Mais, la collision n'explique pas tout :
de fait, il a fallu, pour déclencher un redressement de Ia pente subit et brutal, qu'aitjoué
ce que l'on appelle un EFFET DE SEAIL,lequel rend les "contre-mesures'r inopérantes,
car il appartient à ce que l'on appelle les "nouÿemenls irréprcssibles". Cet état de fâit
est très bien exprimé pâr la tendance des années 1972-2004, dont lâ ûarque à la hausse
vaut l.rd sur la droite (ce qui est fort), et l'ajustement sur le temps, 8970, En
comparant ces valeuas à celles données précédemment pour les autres tendances, on
comprend que les préoccupations des gens du GIEC soient au plus haut de l'échelle de
leurs inquiétudes, puisque cette pente est crrrq (5) fois plus éleÿée q\re celle de là
tendance d'ensemble... Evidemment,je ne risquerai aucun prcnostic pour la fin du xxl"
siècle, te possédant pas la masse de données nécessaires à ce genre d'exercice. J'espère
simplement que les calculs ont été bieû faits. Ce quej'espère surtout, c'est que, au vu
desdits calculs, les actions entreprises pour faire baisser la montée en puissance des
températures tiendront compte le plus exactement possible des RÉ?trÆcussroNs de
ces actions. C'est pourquoi, à partir de ce que je vism de décrire, j'exposerai, en
Co clasion,les DÉCISIoNS que j'attends de la pârt des "pouvoirs publics" pour lâ
France. Avant d'en fini. avec cet aspect des choses, il faut ajouter encore une figure et
son commentâire (Fig. 5 ci-dessous), tirés de ce qu'a livré ls GI,C dans son rapport de la
Conférence de Paris (Janvier-Février 200?). Un des apports les plus intéressants tient à
I'affinement des connâissânces sur l'évolution de la température entre 1000 et 2000.
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Banalement, le rapport établit que les flustuations "naturelles" n'ont pâs dépassé
un demi degré sur le millénaire considé.é. tl est vrâi qùesi l'on calcule le coefficient de
variation des données, oo obtient une vâleur faible : environ 27 7o, ce qui est peu. Mais
ce n'e5l pas lâ l_e.sen(iel à sonir du diagramme proposé,

Figure 5 - Diig.arDe dê l'évolutioD d€s écÙts À lÂ têmpérâtur€ moyêrne
po{r la périodc 1000 ' 2000

Lr theftogrene s! Aabli à partir &s domées brul6, calées sui une écheue des hauleuB

nomaiisées {j.M. P) â æ.o pù sùppression des sieres négatif

Tl : Te.dancc dc ta piriode 1000-1900 - T2: T.ndance.lc la pé.iode 1000-2000

avec + 2u et 2u pour linites! süpérieur€ et inféneuÈ, de sûreté (ou anrplitude de confiæce générâle)

Ar: mê moyeme (1000-1900) - A2: amée moyeme (1000-2000)

L'intérêt principal de ce thermogramme (diagramme des températures) est de
faire apparaître nettement la teftdance thetmique du millén@iru, laquelle avant 1900
était résolumert orientée à Ia B.l/s.§r; ce qui vient confirmer ce qui a éré dit plus haut
à propos du réchaallene l arrtiltciel créé par les activités humaiûes, dans un
,r.ouÿement général de REFROIDISSEMENT, tel qu'on I'a discemé à travers la figure l.
A cette date, en effet (1900), la pente de la tendance s'établissait à = - 0.22"C (Tr),
pour un€ qualité d'ajustement de 43 o/o (r È -0.660). Cela, évideûment, renforce encore
laprudence à obsewer dans le "traitement" du Échauffement en vue de le faire baisser
et disparaître, car I'inversion de tendance demeure faible pour le moment : pente = +
O.2lôC (T2), pow un ajustem€nt de 7 oZ; autrement dit nul. Cela tient au fait que le
redressement, malgré sa forte pente (- 1.3oC), entre 1900 et 2000, n'a pas encore pu
rattûper une éÿoluliofi à la baisse sur neuf siàcres. Le coe{Ticient de variatior (CV) des
fluctuations (rapport de l'écart-type à la moyenne multiplié par cent) ne donne
effectivement que 27 o/o, ce qui minore sérieusement l'impact du redressement, car CV
est faussé en variable à origine non aléatoi.e. Pour mieux mesurer l'impofiarce de
celui-ci sur la courbe, il faut faire appel aù CoefJiciaût de Pulsarior, (J-M, PALIERNE, v.
Biblio. 17), lequelfait 108 %, plus conforme à la réalité d'une variable dépendante du
temps, dite chru ique (oi, les valeurs, contrairement à celles des variables aléatoires,
suivent l'ordre fixé par l'origine teûporelle déterminée des mesures).
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Pour autant, si l'on ne se réfère pas à une analyse par calcul mabiciel -du t:lpe
des analyses multivariables (e.9. ACP ou A,lt1lyse en Composantes Principales, -, tien
n'indique, autrement qu'intuitivement, que l'âugmentâtion des lempératures est de
nature artificielle (activité humaine product.ice indirecte de chaleur, que I'on app€lle
eîîet de seûe ADDITIONNEL, pârce qu';l s'ajoute à l'effet de serre d,t "nâturel"). Pour
le comprendre à partir d'une analyse peu "sophistiquée", on peut mettre en rapport les
températures et la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, puis effectuer quelques
calculs simples sur le rapport entre les deux variables : c'est ce que montre la figure 6,

CO2 ppm
0"c

co,

.::.... /
-.j"_-l't

,\e

Fisùrc 6 - Éc.rh à ls tempérrture moy€ntre (O) et teneurs en saz ca.bonique(COx)
pour lâ période 1850-2005

T1 et T2 soni rspectivdeni les renda.6 sû I el CO2

Av.c désylvltisâtion en Amamnie pour la période 1990-2006
y compris ta Teodanæ T3

Pou les figùes ci-dessus, sour6 : Mét@ Fr@æ, Hadley Cenire.GlEc,oNERc,NoÀÀ
ppm I partie par million

Les deux courbes tracées dans la figute 6 montrent chacüne une lendance
îortemznl ajustée sur le temps fcorrélation (r), respectivement, pour lss températures,
r È 0.760, et pour CO: : r È 0.920j. Donc, le Échaulfement et le volume de gaz
carbonique s'accroissent bien, l'un et l'autre, avec le temps. Si on corrèle ces deux
variables entre elles, leur deglé de liaison est, évidemment et également, très fort : r =
0.860. En clair celâ signifie que le rapport du réchauffement au temps est de 5802, et
celui du COz, de 85o%. Cette différence s'explique pâr I'allure respective des courbes :
nombreuses fluctuations pour les teûpératures, montée sans à-coups pour CO2. Pour ce
qü est du rapport enûe les deux variables, elles s'expliquent l'une par l'autre à râison
de 749l", ce qui revient à dire que les rRol,S CüARTS Dü RECHAAFFEMENT solJ.t dus à
l'augtueûtalioû de la le eur en CO? (gaz carbo[ique), §I l'on considère que les deux
phénomènss sotrt vraiment liés. La preuve de cette liaison à 907. de quâsi certitude,
selon Ie cIuC, n'est pas matérialisée autrement que par les calculs, ce qui laisse
évidemment la possibilité d'en contester les conclusions que l'on en tire.
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Si, âu contraire, on estime que les deux phénomènes ne sont liés QtlE par leur
fort râpport au temps, il faut extraire l'influence de celui-c;du rapport entre les deùx
variables : la conélation particlle ainsi réalisée abaisse *veftigineusement" le degré de
liâison à un peu plus de DEUX POUR CENf(r È 0.150). On se demande pourquoi les
contestâtâires de lâ corrélation entre réchauffement et gaz carbonique n'ont pas pensé
à cet argument: ne savaient-ils donc pas calculer la sonélatioo partielle ? Ou bien otlt-
ils perçu la contre-objection qu'on pouvait leur opposer ?

En effet, le résultât corrigé de la corrélâtion partielle est nî îûux-semblant
statistique, comme il y a des "faux amis" entre vocabulaires anglais et français, par
exemple. En réalité, le temps fxPaICUE Ia corrélation, qui ne serait pas ce qu'elle est
en dehors de lui qui "régit" (statistiquement) la production artificielle des gaz à effet d§
sene (CO, industriel, CHa ou méthane produit notamment par l'élevage, et§.), car
celle-.ci S'ACCROîT aÿec le temps. Si on la rejette, il faut alors trouver la source
NATLTRELLE da ces gaz, ce que ne peuvent faire les critiques (ALLÈGRE, GALAM, et
a/.). Simplement, mais cela est fondamental, il ne faut pas.tÉDUnE l'augmentation
de la te[eur en gaz à effet de serre à une sr'.rnple productiofi ihdusttizlle éttoiiem.ent
ciblée, qui met en cause le châuffage domestique ou l'utilisation de l'automobile, et qui
NÉGLIGE SYSTÉMATISUEMENT les problèmes posés px la MASSIFICAToN de
l'utilisation des AÉRONEFS.Prcoant en compte de nombreuses autres variables, telles
qæ la débotaù.§aliofi* (notion plus lârge que la seule désylvatisation), les rép€rcussions
de la sécheresse sur la physiologie végétale (diminution de I'assimilation du COz par les
végétaux), etc., l'exploitation de I'Analyse en Composantes Principales permet de
mieux dégager le phénornène d'ARTTFICIALISATION DE LA Pr,4NÈfE, beaucoup plus

"|OMPRÉHENSIF" (c-à-d. globalisant), donc beaucoup plus sâtisfaisant, et plus
explicite des voies à suivre pour résorber sagement le réchauffement atmosphérique.

Afin de ne pas charger inutilement le graphique, on s'est bomé à y faire figurer
l^ désylÿatisûiiofi en Amazonie pour la période 1990-2006. Le parallélisrfie entIe la
prugîessiott des teîtpératurcs, dtr COl atmosphériqué €1 de la désylvatisation est
d'autant plus qAISISSANT que la désylvatisation toume à la DÉBoTÀNISATION*,
Iorsque les cultures laissent le sol à nu pendant un temps plus ou moins long. Or, les sols
ainsi dénudés sont, par nâture, des sols relativement pauvres €t fragiles. Le risque de
devoir les "doper" aux engrâis, en vue de les rendre plus productifs, se complique d'ut
inévitable recours aux pesticides et insecticides, et l'on sait que dans des milieux
comparables, au Costa Rica par exemple, la pollütion /ssjfo.érs commence à poser de
sérieux problèmes aux gestionnaires. 11 faut ajouter que Ie risqus est également grand de
voir, all bout de quelques annéest ['ÉfirsloN s'emparer des surfaces passées de l'état
sylvatique spontâné à celui, artificiel, de tenes "emblavées" ou pâturées- Ce qui est le
plus préoccupant, c'esl le RVTHME de la désylvatisation : dans le cas d'espèce, c'est
l'équivalent de 55"/ô de la surface de la France qui a disparu de lâ forêt brésilienne
d'Àmazoûie, en ün peu plus de quinze (15) ans. Et, §n dépit de baisses erratiques. cette
désylvatisation suit une forte tendance (v. figure) de plus de 5600 km' par an. soit, en
l0 ans, > l0%" de la surface du territoire métropolitain français. Plus loin, âvec le
«rcr embrcr enbt des terres rurales, en France, un nouvel oxemple de débotanisation
sera donné (en I.8.5 (p. 169), b. (not.), p. 174, r4.).

Tout ce qui vient d'être dit dans ce paragraphe (I. A. 1a- l") se trouve vérifié par
fe dernier rapport du G/rC, lequel monhe bien qÙ,e la lendance à la hausse des
tempérulurcs est co frmée, comme le révèlent les figures 7 et 8, ci-après. L'exemple
choisi est celui qui restitue l'évolution des températures, en France, pour la période
1950-2005. Comme le dit l'un des membres du GIEC (Jean JOUZEL), les évaluations de ce
groupe scientifique n'exâgèrent pâs les choses, il s'en fautt comme on peut le voir à la
figure 7, où la tendânce générale sur l'à peu près cinquantenaire reste modérée. Ses mils
de sûreté, calculés ici par Ie double residu quadratique moyen* ( + 2u), l'attestent sâns
âmbiguité, â 9o%. de quasi certitude (QC 0.90).
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+2a

1950

figure ? - Flùctùâtions des tempérrtures moyennes pour h périod€ 1950-2005
aÿec teùr rendùce (Frirce)

O : my.me des écads aÿec I 2 6 (i eruaue do coinmco

T = teddâ.æ sùr 0, avæ a 2 ü «aih de sûreré)

On relèvera cependant que, jusqu'en 1975, les écarts sont très
majoritâirement disposés sous la moyenne générale, très loin de +2o (soit +2
écarts-types), alors que de 1975 à 2005, ils sont très majoritairement supérieurs à
ladite moy€nne, très au-dessus de -2o. Ce qui conforte encore l'acruttlité récenle
d' une aggraÿation du réchoufîement atrnosp hériq ue.

Cett€ distorsion appelle évidemment urle explicitation plus poussée : la figure
8 y pourvoit.
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1950 19751976 2006

Figure E - rluctùation. des lempérâtüres moyetrnes pour h périod€ 1950-2005
dé.omposées en leurs deur tendrnces principrles
Tl - tendeæ 1950-1975 avec a 2u (@ils de sûrelé)

T2 = tend ce 1976-2005 avcc + 2u(6ihdesûeté)

La différence saute aux yeux : alors qu'entre 1950 et 1975, les écârts à la
moyenne des températures suivent une tendance quasi nulle (imperceptiblement
descendânte), ceux de la période suivarte (1976-2005), suivent au contmire une tendance
en forte hausse. Par 1à , il est claix q,re l'accélétutioh du réchaaffement se ptécise au fur
et à mesûre qüe le lenps passe, La comparaison des 'ajustements" sur le temps, entre
autres éléments probants, attestent le phénomène sans le moindre doute | à t,26"/",
pour la première période, s'opposent Ies plus de 52"2 de la seconde. Ceci n'est pas
indifférent dâns une perspective élargie et i'prospective".
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ll fâut effectivernent revenir sur ce que dit le C1rC, selon J. JOUZEL, à propos de
la "modération" des pronostics de hausse des températures pour le XXI'siècle. En
comparant les résultâts, rapportés dâns les paragraphes precédents, à ce qu'ont donné
mes propres estimations pour l'Ouest français (à partir d'exemples tels que celui de
Nantes, v. SECTION II, III. 2(3), + Températures), on peut remarq\rcr qu€, DANS UNE
PHÀ9E DE TEMPÉRÀTaRES PLaTôT DÉCRoISSÀNTES (tendance T2 de la figure 8, à

- 0.9'C d'écart sur la normale), le bilan estival, pour les 25 années considérées,
represente un ACCROISSEMENT de O.37"C. Il est donc prudent de rester très vigilant,
surtout si l'on rapproche températurcs et précipitations comme il est d'obligation pour
estimer au plus juste le "socle" du climat. Mâis, aupâravânt, il est indispensable de
définir âvec précision ce qu'est la 'conicule", laquelle est mise un peu à toutes les

"sauces" depuis que la fièvre climatique â gagné les "médias" et les !'politiques",
comme conséquence du funeste été 2003.

I. B. 1. a - 2" - déIinitioD du "temps cstriculâire"

Historiquement, la ca icale est un mot qui s'applique à voe situatton
cosmographique camctérisée par le lever et le coucher concomitants du Soleil et de
Sirius, à la latirude du Caire. Cè sonl donc les Égyptiens de l'Anliquilé quiont délerminé
les premiers cette relation qui marquâit pour eux, non seulement le début de l'été, mais
surtout l'ârrive€ de la crue du Nil, laquelle les saùvait des rigueuG d'une sécheresse
estivale des plus sévères à la surface de la Terre, püisqü'elle est de nâture déserlique.

Sémantiquement, le mot est d'origine latine, signifiant (petite chienne"
(canicula, de carfu = "chien"), parce que Sirius est l'étoile la plus brillante de la
constellation du Grand Chien, ainsi nommée par les Grecs de l'Antiquité, qui la
voyaient comme accompagnant Orion, le gmnd chasseur du Ciel, et qui est une des plus
remarquables figures cosmiques de I'horizon Sud.

Actuellemeot, à cause de la nutation et de la pftcession de-s équifiores, la
situation astrcûomique de la canicule ne se produit plus, à lâ latitude du Caire, qu'au
mois d'Août et ne marque donc plus le début de l'été. Par ailleurs, et quoique la canicule
soit toujours estivale et désigne de fortes températures, la locutio,., «chaleur
canicalairc», pal son aspect pléoMstique, montre bien qu'il faut préciser mi€ux Ie mot
canicule, auquel, à mon sens, il est preférable de substituer l'expression 'tezrps
caiict lairc". De ce point de vue donc, quatre corlditioûs, solidaires au dem€urant,
doivent être réunies pour déIinir le temps câniculaire à la latitude moyenne de la
France :

w\e Iorte tempérulure, diume (> 30"C) Er noctume (> 20oc), durant plus d'une
semairle;

une situalion anlicÿclonale (hautes pressions : > l0l5 hectopascal) interdisant
toute turbulence atmosphérique (absence de vent);

we îorle ir.solation (ciel pur : 8/8 octats);
une sécheaesse absolue (d'au moins trois semaines consécutives au momenl oir

commencent les trois événements pÉcédents).

Ce type de sifirâtion météorologique est celui qti a séÿi en 2003, û qrc l'AI
DÉCRII:, EN 1978, dans uûe 'projection à hautear ile I'an 2000" (.,r- SECTION II,
Document 5, p.223), et qui induit, tel que je-l'ai également decrit en l9?8, ',i
L'ÉCqELLE BIoLoGIeaE DES EFFETS sÉrrrrx" (même porr "d'i fimes
ÿaîialiot s'). Afin d'apprécier le sens et l'étendue du phéûomène, on se reportera aux
différentes figures du Document 5 (Ffig. 7 et 8 not.), qui viendrort co[forter celles qui
vont être présentées ci-dessous, dans un contexte Égional bien precis et des plûs
intéressants pour la France métropolitaine. Mais, aupamvant, on estimem lâ situâtion à
I'échelle de la France afin d'en dégager les originalités.

J M PALIERNE Le Grande Nconpe6atian
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Figü.ê 9 - Dép!.temerts êtr <«igilsnce canicule» ru lE Juillet 2006

QuadnlÉs: ÿigilæe "otuge" = I jou* suftôssiB > sêüil dê deger lhemique -
Poitrtill& : vigilme "jû6e" = I iom < seuil de dépNment - Ble6 : situârion mmle

figu.e l0 - Déprrteme.as touchés pâr l, sécherese !u 26 jlillet 2006

Qua&iués : rcslrictiotu tor.les d&a I'ùtilÈatiôn de I'etu - RÂyés : resEidiôrs fortes - Pointillés i nésues limitèes

BIm6: ecue Éstriction
Clrcles .ois plei6 : tiÿeù d6 nappes inlérieù à lâ rcmale

Il û'est pâs besoin d'un long commentaire pour comprendre Ie lien très fort qui
existe entre hautes temÉratures et sécheresse, dans ce qui vient d'être défini comme le
«ternw car.iculaire" (J-M. P). Ce qui, en revanche, mérite considération, c'est la
géographie de ce do\tble phénomène, laquelle désigne l'OuesïAtlantiqz?, de la Vilaine à
l'Adour, comrne ure zone particulièrement sensible. C'est d'ailleurs ce qui m'avait
engagé à attirer l'attention des Président(e)s de région (Pâys de la Loire et Poitou-
Charentes) sur les risques que courent ces régions, risques déjà anciens (comme on I()

verra dans les paragmphes à venir ci-après, et en SECTION ll, Document 2), et mal
comus ou méconous. Je relève avec plaisir l'attitude responsable du Président de Ia
région des Pays de la Loire qui a dit prendre ces risqoes en considémtion.

rigrre ll -Ét!t des nâgâsins hyd.iques en Septembre 2005

Quadrillé: àsc- Rayé: déIicitaj@s - Pointillés | €n situation de vigilaæ - Blarc: cmpli

J M PÀLIERNE La Gruide Décotupehtdtion
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En compârânt les trois figures ci-dessus, on s'aperçoit de la permanence d,un
"problème" climatique sérieux dans le Centre-Ouest français, soumis à ce que I'on pcLrt
qualifier de "climal aquitain", Iequel se prolonge jusqu'en Loire-Allantique. Par
conséquent, en lonctioa de ce que nous apprennent les conclusions du C1rC, il faut
procéder à une coffeclion, car le Sud de la France, sa rive méditeffanéenne plus
précisément, n'est pas seul en cause pour ce qui est d'une aggravation des déficirs en
eâu. Cela est si vrai, que, parfois, cette région apparaît même comme moins sensible à
la sécheresse quedes régions situées plus au Nord, ainsi que le montre la figure 12, ci-
dessous : cela tienr au fEGtME DES PREC|P|TATIONS ET À LEUR .DÉBIT" LtÉ, qü'il
faüt donc toujours anâlyser de concert pour fâire des ..projections,'. C'est que, en
eftet, la SÉCHEREÿSE sera l'un des éléments majeuis du climat qui vànt se
développer au cours du xxl' siecle.

Figure 12 -Précipitâtions .n Nov.nbr. 2005 rrppo.téer à lâ moyentre 19dG2004

Quad.illé:150 260 % > nôyenn -Rtyé: 100-150 % > molcnnc
Blec:25-50%<moyenn€-Poinlillélâche:5G75%<moycnne-Poinrillédensc:7i-l0O%<froycnnc

Goùrce Minislèrc de l'écotogÈ)

I. B. 1. a - 3" - Iâ sécheresse, phétromène rnajeur, complexe et redouteblc,

câr cârâctérisé par des contrrstes spâtio-t€mporels

Dans lâ carte de la figure 12, on voit effectivement bien que la rivc
méditerranéenne (notâmment à I'Ouest) et ses prolongements (à pârtir de la bâsse vallée
du Riône, et le Sud-Aquitâir) étâient les seuls à avoir résisté à l'épisode sec de l'été 2005,
grâce à la reprise des pluies en automne. L'examen de la situation en Avril 2006 montre
que,8râce à ce retour localisé des précipitations, le déficit hydrique a pu rester liûité
dans la partie lâ plus arrosée (Golfe du Lion occidental). Ailleurs, la situation a évolué de
façon contrastée, comme le Évèle lâ figur€ 13, Iaquelle decèle le carâctère très
particulier du phénomène-sécheresse.

De fait, dans un pays comme la France, les épisodes secs sont difficiles à c€mer
avec exactitude, en raison, d'une part, de son appartenance au c€eur de Ia zone t€mpéréc
et, d'autre part, de sa proximité avec la dérive Nord-Atlântique (branche du "Gaf
Strcam"). De cetle conjonction découlent, en effet, des phér.orrrèrres fiétéo-cliftatlques
«eüatiques" dans I'ESPÀCE et dans le IEMPS.

Lo Ctoûde Dë.oûpe$dtioh
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Tantôt,
contrai.e, ils peuvent se
après.

l'espace et le temps jouent de
combiner, ce que r€présentent, en

façon séparée, tantôt, âu
partie, les figures 13 et 14 ci-

Figurê 13 - PrécipitrtioN .rficâces pour lâ recharge d€s nappes entrê S.pteûbre 2005 et Mrrs 2006
en poùrcêntagê pâr.apport à lt normale

Noir:4n0l2s- Rayé: r25 80- Ponctué:8r}60- Bt c:60-0
(source BRGM)

Figlr. t,l - Précipitations ellicrces enire S.pt.mbrê 2006 êt Jâtryi€r 2007
.n poorcentrge pfu rapport à la normrle

Noir:300-150 - Qàdrillé.150-125- Rayé:125-80- Ponctué : 80 - l0 - Blec . 30 0

A un an d'intervalle, le contraste entre les cartes 13 et 14, pour ie Midi
méditerranéen, est assez remarquable, ce qui illustre bien le caractère assez irrrpréüsible
des pftcipilalions en nilieü tempéré, trait que RENFORCE ACTLTELLEMENT la crise
climatique. Un fait, toùtefois, dem€ure constant et doit être regârdé de tres près : celui
lié à la fragilité, désormâis sensible, des gmnds drsirs sédinÈhtaires en matière de
magasin hydrique que jouent leurs ioches 'tpeméables". Pour autant, il ne fâut pas
négfiger les régions de "socle" aftcien, à roches "impe.méables". Si, dans les cârtes ci-
dessus, le bassin aquitâin, le bassin parisien et le *couloir" rhodan;en apparaissent
régulièremsnt déficitaires, c'est du point de vue de leurs nappes CÉOZ OGIQIJES, c'est-à-
dire de leurs aquifères profonds, lesquels se rechargent lentement, parce qu'ils
correspondent à des niÿeaut phréatEues eüoais. Cela ne signifie pas nécessairement
une situation dramatique, même si, par moments, elle peut être préoccupante. En
revânche, il ne faut pas se satisfâire de I'apparente bonne situation des égions de socle:
ici, en effet, les nappes sont de typ€ plutôt PÉDOLOGIAUE (ktto sensu, c-à-d. et
incluant le sous-sol srr quelques mètres de profondeur), autrement dit phréatiques
supeÜcielles. Le propre de ces "nappes" c'est qu'elles ne constituent pas un aquifère
proprement dit, et qu'elles sont incapables de constituer des réserves durables. En
sitûation de sécheresse hiÿerûdle,les conditions d'approvisionnement se détériorent tlès
ÿite, aJortiori si s'y ajoutent des sécheresses de "demi-saisot " (aùtomne et printemps,
comme en 1975-1976 par exemple). Toutes ces particularités appellent des clarifications.

la Grdnde Déconpeatatioi
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I. B. l. â - 40 - Le décâlâge saisonnier

Commeje l'avais déjà noté à ptusieurs reprises par le passé (1975, Bib. 7, et 1978,
Bib. 10), les .égions tempérées ayant un climât essentiellement composite,l^ notiorl .le
§dison, notamment pluvieuse, est sujette à caution, en ce sens qu'elle n'a pas la belle
"régularité" des périodes assez bien tranchées des moussons, par €xemple. C'est se qui
vâut à la Frânce, entre autres, d'avoir tantôt des «étés pourris» (parce que
excessivement pluvieux), des hivers précoces, des gelées tardives, etc. Actuellement,
d'ailleurs, les étés dits "pourris" sont en nette diminution du fâit des récunences de
sécheresse, souvent de "temps caniculaire". Cette instabilité "structurelle" permet, dans
un pays, modestement anosé en moyenne, de ne pas trop souff.ir du manque d'eau,
particulièrement par transfert de la pluviosité d'une "saison" (ou d'un mois) à une autre.
Le Document 5 de lâ SECTION II rend assez bien compte de ce phénomène, quej'ai
appelé de'compensatioh".

PÉcisément, quand ces compensations ne jouent pas, les dlgârs provoqués par la
sécheresse deviennent îedoütables. En fait, dans l'éÿolution actuelle, qui est beaucoup
plus subtile que ce que l'on semble en dire ici et là, il y a DEUX PHÉN0MÈNES
MAJEARS qti sont à craindre : d'une part, l'aagmentation du nombrc (et peut-être de
la gravité) der lypes de TEMPS EXTRÊMES el inpftÿisibles (tempêtes, "canicules,',
pluies "diluviennes" avec inondations, etc-) gé[érateurs de dommages sérieux, risque
assez bien perçu et décrit par les spécialistes; et, d'autre part, mutatis mutandis, letr
homologue stable I le DÉCALAGE SAISONNIER. [æ plus sensible, à l'heure actuelle,
pâraît êtr€ Ie relard de surÿenue de I'aatom e avec retard comparable pour le
pri lenps. Ei çlair, celi signiîE qu'à des étés plus chauds et plus secs, pourrsienl
co espondre des hiÿe$ daÿanlage pluvieuu el empiélant sur le prihtehrps
'lrudilionnel". Cet aspect des choses ne semble pas bien pris en compte, puisque l'on
insiste plutôt sur le fâiÎ que certains oiseaux migrâteurs ne migrent plus. Il faudra être
extrêmement attentif à ce phénomène, câr il pourrait se révéler trompeur, der
migfttlions "occukes" et inattendues pouvant survenir hors de périodes là âussi

'traditionnelles". Le MOTEUR de ces "anomalies" pounait résider, comme je l'âi
signalé dès l97E (SECTION II, Document 5, IV, 2, p. 234), dans la "dégradation
préJéreûtielle" de la COMPOSANTE OCÉANIQUE de notre climat (cf les
dysfonctionnements relevés dans l€ comportement du GuA Sîeam). Ce demier aspect
des choses invite à aller plus loilr dans l'analyse pour aborder l'échelon zonal,

I. B. l. b - De l'Atlatrtique à l'Oural, ou de la Région à la Zone

I. B, 1. b - Cr- Définition de lâ séch€resse

Lorsque le problème de la sécheresse est abordé, on ne sâit trop sur quelle base
exacte repos€ sa définition. Longtemps les géographes et Ies naturâlistes ont disputé de
formulss adaptées à rendre le mieux compte de l'efriarcité des pÉcipitations, s îs
qu'une propositior I'emporte sur l'aut e. Un repère existe pourtant qui paraît Ie plus
sags à utiliser : celri des besoins efi edu des ÿégétaux. Ar demeurant, c'est bien lui qui,
aujourd'hui, "fait débat" (comme on dit fort mal), puisque, au moment des péîuries
hydriques, certâins, notamment les "écologistes", remettent en cause I'utilisation de
l'eau par l'agriculture. De ce point de vue pmtiqu€ donc, on dispose de deux approches
simples et efficaces : celle, technique, dite de la trf'U (Réseve Facilement Utilisable), et
celle, théorico-scientifiqte (dite de l'éyapobanspirution potentielle), que l'on peut tirer
des travaux de C. lV. THORNTHWAITE adaptés par G. EUVERTE.

La C ra nde Dé conpe fttat ion
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A la figure 5 du Document 5 de la SECTION ll (p. 224), on trouvera un abaque
général conçu pour rendre compte de ladite évapotranspiration potentielle, par
combinaison des températures et des précipitâtions, et son exploitation au Document 2
(id). Par utilisation immédiâte, les figures 15, 16, 17 et 18, ci-après, en donneront des
représentations appliquées à l'échelle régionâle.

I. B. f. b - 0 - un exemple régionâl

Comme on l'a dit précédemment (t. B . l, Remarque préliminaire), les échelons
d'observation - entre le "local" (stationnel) et le ..Elobal" (planétaire) - doivent êrre
diversifiés par affinement des degrés intermédiaires. Parmi ceux-ci, l'échelon régional est
essentiel pour le "suivi" de la méléoclimatiqae ; par exemple, compte tenu de ce qui a
été dit plus haut à propos des "dégradations océaniques" et de la singularité du climat
"ag]uitain" (lûto sensu), on peut prendre l'exemple du Massif Armoricain breton-vendéen
à travers quatre stations (ou échelons locaux) significatives. Pour servir de référence dans
l'espace ainsi délimité, on retiendra, entre la Bretagne du nord-ouest et la Vendée du sud-
est, une station de la Loire-Atlantique pour sa position "§entrale", et, à partir d'elle, on
examiûera trois auhes sites pertinents dans la perspective du climat à venir (XXI'siècle).
Cette station-référence est celle de Blain, et les stations de comparaison sont celles de
Quimper (Finistère), Fougè.es (Ille-et-Vilaine) et Fontenay-le-Comte (Vendée).

m '"-"**
fiffm E-.d',É,a,...

E,..,...d,*,6ùiyddq..

tf ,.-"*,",.",,-**.,--.

j 9 l5 a2,26 ft---]- ] -#"
L,é.ndh r,/Pp e§ r; @dtuÿ t s tor* tust ls (rv,Fv )

r' "C Pp 'a Oûû

Figure 15 - Diâg..mme ombmthermiqu. dê lâ stâtion de Blâir
Ls ærcl6 insffils des le gtud dodécagone (pluüonônF Pp) rcp.és.nlent : grmd cercle = rerpérâture moyeme amælle

pctit @rcle = températüre indùisdt Ia vie végétarive, âvec 7 = températ@s

Le diagmmme de lâ figure 15 représente les mpports entre precipitations
(ombroî en grec) et tempé.atures (therma en grec\, selon les doMées des besoins en eau
des plantes (défmis ci-dessus en t B. l. b - o , p. 69). La représentation par coordonnées
polaircs permet de r'visualiser' l'année en continu et d'ün seul coup d'oil. On remarque
g!'wre grande parlic de I'eau est apportée aux sâisons fraîche et ftoide, hors période
ÿégélüiÿe. Mais c-ette eau est de réservoir "pédologique' comme noté plus haut, c'est-à-
dire qu'elle constit].te w slock supetfrciel, faible et ftagile. En année normâle, comme
ici, l'éte est doûc nettement déflcitaire du point de we des apports pluviométriques, et
les plaûtes ne peuvent compter, pour l'essentiel de leurs besoins, que suI la réserve du
stock superficiel. En urs de séchererse de saisons fralche et fioide, le risque
d'instfiisance h!ûique est donc €xtrême, surtout s'il est aggravé pat lne arîilite
estivale.

J M PALIERNE li Grande Déconne^ation
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plus haut ( br€ ton- vendêen ), les stations (euimper,
fougères, !-ontenay-le-Comte) forment on rriângle iÿrèle de 220 Km a. càre ègai
Gommel à Fougères), la plus grarde distance étanab ..base. de euimper à Fontenay_ie-
Comte I ] l0 km), pour moins de 2 degÉs de latitude, et pour de faibtes dhunc;;; I; mer
(de 18.à 50 km). C'est !1 espace modesle 124 800 kfi) puisqu,il correspond â seulement
1,5.o/o d.e la \urlace de la Frûnce fiérropolitarhe. Or dans cei espac, ,Zduit. dou, types
clirùatiques coexistent, l'un el laulre subdivisables en deux [en incluant Blain ti;ité
précédemment. (Fig. .15)1. Les figures 16 ((FontenayJeComà1, tz (euimper) er 18
(fougères) traduisent bien cene diversité qui n'est pâs de détail, câI ellè va bien au-delà
des sjmples nuances qu'on attendmit dans une region d,aussi faibie ext"r.ion , 

"n 
qretqu"

I0O *itorrràtres, entre Fougères et Blain, une pd.i;de sèchc frunche appanit en étë.
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Fieùrc 16

rigùÈ 16 - Dirgrrmme onbreahÛmiqu. dG l. station d. rotrl.o.y-1.{omr.
Figùn 17 - Di.Bnûne ombmah.nniqüê de l, statio. dc Quinlpèr
Fisur. 18 - Diâgramme ombmthtmiqu. de h ststion d. Fougèrcs

l,cs fi8urès sonl identiques ô ceux de la 6gù.e l5 (ùais sinrplilië,

Ces figures mettent donc en évidence deux types climatiques nettement
distincts : le ùpe brcloû océsnique pw (Fig. l7), nuâncé d'un soupçon de
'continentalité" (Fig. l8), et lc qpe ,tord-aquitaih océaüque îtunc (Fig- 16), et sa
variante atténuée (rev. Blain, Fig- l5)- La grande dilfére\ce eûte le premier et le second
type tient à la PÉRIODE ESIMLE : convenablement a.rosée pour le premier,
franchement sèche pour Ie second. On en tirerâ ultérieurement les conséquences
prâtiques (v. RÉCAPITULATIF-CONCLUSIONS, en fin de chapitre L B. l), mais d'ores et
déjà on voit bieî q)e l'éÿolution climdtique.î co:Uls n'aîlectera pas de Ia même îaçon
le comportement respectif des deux types mentionnés. Elle demandera donc à être
surveillée de près à l'avenir, en raison des possibles translations ou transferts
saisonniers, comme on I'a dit plus haut (1. 8. l. a - 4"), surtout si la dégradation océanique
se precise et se renforce. C'est pourquoi il est important, intéressant au moins,
d'envisâger les choses dans un contexte plus vaste, celui de l'Europc du Nord pour
prolonger I'exeûple régional qui vient d'être exâminé.

À cet égard, il faut revenir sur les présumés "asteurs" de toule sorte qui prennent
la parole à propos du climat. Les politiques d'âbord, qu'affolent les murmures ou les
grondements médiatiques, et qui, dans le droit-fil de la câmpagne à l'élection du
Président de la République, se saisissent dc tout ce qui traîne çà et Ià, de peur d'oubliêr
quehue broutille qui pourrait leu. coûter quelques voix- Piètre; et même navrant. Lcs
médiatistes ensuite, qüi, privés d'un hypervedettâriat facile et grâtifiânt, revienoent à la
charge. âvides d'une notoriété trop vite éteinte sans doute : ici, je pense, évidemment,

La Ctun.le Dë.oûpéÆauon



à l^ «colère» de M. HULOI qui, depuis la rédâction de mon paragraphe l. A . 2. a, veut
«reprendre la main» selon I'expression commune tânt en lsagc dans nos 'médias". Zc
Parisien prenait p.écisément le mol pour liùe (20-03-2007, p. 3), el rapportait que,
s'estimaJnt «tompé», M. HULOT menaçait si «le! engogemehls (...) /o#./s» de son
«Pacte écologique» et ceux qu'il y a 

^jontés 
(«quatre moroloires») ['élâieû W pris

en compte -.. de «donner un bon point supplAnentaire» à tel ou tel,de «transgrcsser»
sa parole, et de «faire se passer des chosesr» aÿant l'élection presidentielle, et même
entre c6lle-ci et les législatives. Mais qui est M. HULOT pour menacer et trancher ainsi

lcf l'émission Le Graid Jury LC|-RTL-L. Figarc, oi) il concéd. que M. ALLÈCRE
«érairt» (dÿai( é1é ? comme le releva M. APATHIE) un bon scientifiquel? Quijugs de la
sorte ? Un élu chârgé d'administrer qu€lque unité &territoriâle" ? Un gestionnaire en
responsabilié du bien public ? Un scientifique maitrisant quehue specialité un peu

"robuste" ? Non : M. HULOT est un professionnel de télévision, Certes la foflction est
des plüs resp€ctables, mris €lle ne légitime ni I'admonestâtion ni la menace.

Quant aux «erperts» .epùtés "climâtologues" et âssez diserts dans les médias, on
les voit trop se cantonner dans les génémlités, en refusanl évidemment, de se risquerà
des pronostics trop precis. Ainsi, bien que tous et chacùn se tiennent pour des

'Europé€ns convaincus', on n'a relevé pa.mi eux aucune proposition pécise et forte
sur la prise en compte, tâu niveaut do I'Europe, des constquences du chângemenl
climatique. C'est assez consternant, car des phénomènes se dessinent pourtânt à cette
échelle-là.

I. B. l. b - T- Dcs cootingenccs européennes

Pour fixer rapidement et simplement les choses on va examiner la cartc dc la
figure l9 ci-dessous.

Fit!.. 19 - Sir!.iioo th.miqü. ctr Duiope à h d.t. dcs 19 êt ,l Jùill.a 2006

nages themiqles en 'C du 19{7-2006 : Non - t(Èlj - Quldrillé = lt-10 - Râÿé = 10-20 -
Pon tÉ g6 = 20-15 - PorctÉ fa'U. = l5-t

Cælc§: T.Foéatur.s m*indcs le 2147-2m7 de! lcs qpil8lcs.uropëmct

D .prÈs cm. paN dus I4 l,lel"
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Dans cette caate, on voit clairement que, mêmo si elle reste en retrait de ce qui
se passe dans sa partie sud, l'Europe, pour sa partie nord, peut-être affectéo par
d'impo(antes vagues de chaleur. Ce'a serait très banal dans un contexte climatique tel
qu'il existait dans la première partie du XX" siècle, ou même dans ses deux premiers
tiers. Mais, aujourd'hui, lss choses ont indéniablement changé, et c'est daos leur
nouvelle configuration géographique et dynamique qu'il faut les considérer. Trois fâits,
entre quelques âutres, justifient que l'on s'inteîroge. La sécheresse qui a frâppé en 2006 a
touché âussi bien la Gra de Brelagûe (l'herbe de Hyde Park 1danslormée en savane
brûlée), que les PaJr'r-Bdr oir plus de 1000 personnes sont décédées à lâ suite du temps
caniculâire de Juillet.ou la Pologfie dont les députés ont commândé des prières en vue du
retour de la pluie... A la fin de l'année, les Lapons étaient obligés de faire migrer leurs
troupeaux de rennes vers l'ouest de [a Scandinavie pour les sauver d'une mort ceftaiûe :
la moitié d'un cheptel de plus de 200000 animaux s'est trouvé de la sorte condamnée. Et
100 000 sapins sont morts dans l'Aude. Pour ne rien dire du Sahel qui peine à retrouver
une pluviosité décente, cette crise, fait pendant à celle survenue en,{MIZONIE oit,pour
la première fois de son histoire, cette region hyperpluvi€use a été afteinte par la
sécheresse (2005), ou encore à celle qui, en 2006, a dévasté l'Aaslrulie . 60 oÀ

(SODUNTE pout CENT) de pluies en moins en I ar, (2005-2006). Ces signes aÿa t-
coureurs générali.§és ne doivent absolument pas être négligés. En toute hypothèse, pour
nous Européens, il convient de comprendre ce qui peut arriver plus pres de nous, en vue,
si possible, de le prevenir. La cârte (Fig. 20), que !'ai dressée, rend bien compte du phénomène.

-13-

Figure 20 - Les dontrées fondâmeûtiles d'ùne géogrâphie .limrtique dytrânique pour I'Europe

B&i @ntinenial . Pointillés lâch€s = G200 r Pointillés dos€s = 200-500 m - Noir > s00 m
Mouvements o.éæiq@s : flèch.s = treslâtion dos oex cbaudG de lâ dériv€ no.d-adtrIique (C,f.l,r,au)

Rayé : ",,Iâlc conlinontol" - profondeuu < 200 m
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Point n'est besoin de commentea longuement ce que montrent à l'envi les
structures qui sont représentées à la figure 20, surtout lorsqu'on les rapproohe de ce que
montrait déjà la carte de lâ figure I 9, Ouverte sur l'océan - mers annexes inc luses donc,
à I'exception de la Méditenanée qui appartient à un autre système -, ce que I'on peut
appele( l'Ëurope oîd-atlanttque constit]ue rn ensehble doublement ÿulfiétable, F,ffec-
tivement, les faibles reliefs qui prennent en écharpe toute la partie nord du continent, de
l'«Atlantique à I'Oural»» (pour reprendre la célèbre formule gaulienne), offrent
largement cette partie aux influences de l'océan, de sorte que si le système dynamique
des eaux de celui-ci venait à être sérieusement perturbé, c'est l'ensemble du climat qui en
subirait directement les conséquences, des ÿes du Goçe de Gûscogne jrsqu'aux fins
londs de la pluifie gerfidto-polorraise.

En ce quiconcerne la Fenno-Scandie intérieure (Suède et Finlande), il faut faire
une réserv€, car le systèm€ marin de la Baltique est sous une autre influence, à Ia fois
continentale, par la proximité de la grande plaine septentrionale russe, et polaire, par
l'avancée des terles vers le Grand Nord. Ce qui arrivera donc en Europe nord-
occidentale (slriclo sefisü) aura de sérieux retentissements en Europe nord-orientale, Le
dsque principal que l'on peut craiûdre, daûs ces conditions, est ÿn "RENVERSËMENT"
de l,existant pal CROISEMENT DES COMPOSANîES CLIMA|IQUES DE DÉTAIL.En
clair, cela signifie, pour prendre des exemples simples, que les uûiélés climatiques
OCCIDENTALES (e.9. Fig. l7 el, afortiori, 16, pourrajent ÿoi. le''r HIVERS modws
dans le sens de la BAISSE SENSIBLI: DE LEURS TEMPERÀTLRES ldécalage saisonnier
compris), le "retrait" partiel des eaux chaudes ouvrant la voie aux influences
continental€s, tandis que les ÿaùélés ORIENTALES (e.9. Pologne) verraient leurs lrls
"océaiises" daûs le sens d'une plus grande R4 RÉFACTIoN DES PRÉCIPITATIoNS.

Il faut d'autant plus réfléchir à ces contingences, que I'existence du plateau
co lineûlal et de sa mince *lame" d'eau en bordure du continent accentue encore les
risques dans la situation dtt"rctrait" dt GuU sr/e.,, . Ces possibles ûodifications de fond
du climat doivent être "prospectées" de près, car un éventuel "refroidissement",
surv€nant après le réchauffement actuel, risque d'aggraver les choses dâns un sens à
définir, lequel, pour le moment, est exftêmement problémâtique.

I. B, 1. c - L'inconnue d'un éventuel refroidissement

Ici, on sera bref, car les données mises à notre disposition soüt très
fragmentaires et largement insuffisantes. L'essentiel, cependant, peut être conjecturé à
partir de co qu'enseigne, une fois de plus, le diagramme de la figure l. On l'â déjà dit,
effectivement, les flactuations lhemiques sw les 650 derniers millénaires - même si
elles sort assez variables selon les périodes des "ères" géologiques -, montrent toutes
une grunde régulatité de leurs rythmes. Cela est d'autant plus vrai que l'on se rapproche
de la période actuelle (Holocène). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir du
"temps moyen" (T barre de la courbe) qui sépare assez exactement la demière période
du Pléistocène (déterminé automatiquement par Ie calcul), j'ai distingué, on sépaünt
cette période en deux, ce quej'ai appelé Pléistocène "médiofinâI" (fin du Pléistocène
moyen) et Pléistocène 'terminal" (fin du Pléistocène). Pour le premier, en effet, la
régulariæ des oscillations est beaucoup moills nette que pour le second, toutes choses
supposées égales par ailleurs, c'est-à-dire compte teûu d'une continuité rigoureuse dans
lâ méthode d'estimatioû des données traitées (bulles prisonnières des glaces
antarctiques), et dans la finesse d'appréciation des résultats.

Si ces conditions sont remplies, cela signifie qu'un nouveau refroidissement -
clâirement une g/aciction caructéîisée - devait survenir au point BP de [a courbe, déIini
par moi comme "poiût ctitique". C'est d'ailleurs ce qui â probablement conduit mes
collègues, dans les années 1970, à pronostiquer cette éventualité pour l'année 2000.

J M PALIERNE La Graide DéconpeLratioh
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De fait, une indéniable ,u;rse der terrrpéûtares était observable depuis
approximativemeflt 1950 (rev. Ffig. 3 et 4). Ce qui les a conduits à eû tirer des

conclusions erronées tient, d'une part, àl'ignora ce de la TENDANCE GÉNÉMLE qui
était, elle, à la lrczsse, indéniatrlement aussi, et, d'autre part, à la ,ton prise en compte
des activit€s humaines de DÉBÛTANISATI,N*, surtout par DÉSYLVaTISATIoN*, de
l'écosystème terrestre (agriculture et élevage) et à Ia SURINDUSTRIALISATIoN des
économies développées, les deux, conjuguées, produisant une ,a6re sensible et coilinue
de presence de gaz câ.bonique et de méthâne dans l'âtmosphère, avec pour résultante
ÿefet dit "de rerr?". Il n'empêche : la tendance générale au ref.oidissement,
contrairement à ce qu'affirment certains spécialistes, persiste en une sorte de'BRüIT
DË FoND", susceptible de se "découvrir" à tout moment, dès lors que cessera l'effet
ARTIFICIEL dù réchauffement actuel. C'est pourquoi il îart èfie d'rne ExTnÈME
PRüDENCE da,]§ les éventuelles tentatives de modification de l'évolution en cours.

En toute hypothèse, il faudrait pousser bien dava[tage Ies recherches eû vue de
déterminer lâ éslité d'ûne modification du climat soùs irrfluence sobire, thèse défendue
par divers scientifiques actuellement. Car, en la matière, comme en tout ce qui toüche
arrx scienc€s, il ne suffit pas d'affirmer pour prouver ; l'esprit scientifique ne se fonde
pas sur les coaÿicrions intimement pére,r,ploiaes. Il revieût donc, encore une fois, aux
PfiYSICIENS, géophysiciens et astrcphysiciens, de se mettre à l'ouvrage qui est le leur,
plûôt qve d. ÿaticinü dans des domaines qui leur sont étrâflgers.

CONCLUSIONS PARTItrLLES

PRÉVOYANCE FT PRÉVISIO\S

RÉCAPITULATIF de PROP0STTIONS

MIMSTÈRE D'ÉTAT AU DÉ\TI,OPPf,I,ffiNI M,C,ÎTRISÉ

PO['R L'ORGÀNISÂTION ET L'T,ITILISATION
ÉcolocreuEs ET ÉcoNoMreuEs RAlsoNNÉEs

DU TERRITOIRE NATIONAL

Dans lâ controverse sur le rechauffement atmosphérique et ses conséquences,
deux délauts gruÿes f^\ssent le débat. Le premier tient à ce que, selon une expression
détestable, les fmncophones de France stigmatisent de «franco-frd,tçais». Le second
résulte de ce que les mêmes vitupèrent sous le nom d'«atogance». Relève du prcmier
reproche, M. HULoT qui, pour parcourir la Planète, ne voit pourtant les problèmes qu'à
l'échelle de son pays, semblant ignorer, comme tous les donneurs de leçons

"écologiqueso d'ailleurs, que c'est ar NIVEA{J MONDaL qre seront tanchés les
prol)lèmes |'ENYIRONNEMENT au serls exact, tel celui posé par les,,tr?ON§ qui,
polluent I'enÿimnnement alrrrosphhique géûérar, En revanche, Ia pollution des fleuves
et des rivières, pour prendre cet unique cas, relève, elle, des questions de MILIEU'
lesquelles, poul le coup, peuvent être traitées à l'échelon d'un P,{f,§ ou d'une
communauté de pays si le cours d'eau franchit les frottières, tel le Danube par exemple.
Il est donc incompréhensible que M. HULoT'oûblie" les avions, ce qui biaise quel+É
peu son discoum réprobateu sur le problème des autoroutes.

Du second défaut relève cette ministr€ du "développement durable", qui, au lieu
de chercher à résoudre ltr roN, les problèmes posés daûs Ie cadre de ses obligations, ne
trouvait comme parade à Ia sécheresse que le recours à la menace, tândis que s'étendait
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le déficit d'eau hivemal. En cas de prolongation défcitaire, cette <<excellencet» se
bomait à dire i «Nous prcfidrcns des mesures draconiennes (...). Nous deÿrons agir
dutant l'ëté comme dans les pays chauds, en procédant à des coupûes d'edu potable
da s Ll journée)r. Quand on est un(e) «responsable politique", on doit s'adresser à ses
concitoyens, électeurs et contribuables, de façon PO,SÉE. C'est le moindre des devoirs.
C'est donc en prcnalJt de la hauteur et du recul que l'on traitera le mieux les questions
auxqueltes il faudra répondre d'une manière ou d'une aütre, et sans trop tarder. E! pour
commencer, on doil songer à une réorganisatioar ptofonde de nos structures de
r'gestion' des "affaires publiques",

De ce point de vue, l'idee de donner l'importance qui convient aux problèmes
d'environnement et de milieux naturels et drrén gés, cette iüe-là esl saine e, positiÿe.
Il faut savoir gré à M. TIüLOT d'aÿoir attiré I'otterrtion sur un poin, aussi capiurl-Mais
il faut rejeter la solution qu'il a cru pouvoir lui apporter par la création d'un poste de
vice premier ministre. J'ai déjà dit qu'une telle innovation créerait des complications
insurmontables dans un pays où le prolocole, les pftséaaces, les..honneuÆ" en tovt
g€nre, y compris un goût quasi pathologique pour les *décorations", produisent toutes
sortes de contorsions supposées "bienséantes"; etj'imagine que ce point de vue est
certainement partagé par la rnajorité (silencieuse) des gens sensés. En revanche, I'idée
d'vn "Brand tinktèrc", {'ÉTAT si l'on veut, est excellente; encore faut-il qu'elle soit
précise, claire et explicite: c€ que, hélâs, M. HULOT n'a pas fait, puisqu'il s'est
contenlé d'indications générales. Gouvemer c'est prévoir, et l'on ne se mêle pas de
goüverner, ou fairc semblant, sam prévoir. Comparé à ce flou ou à cette désinvolture,
la proposition de Mme ROYAL est plûs tiche n\nis etrcote ttop ÿague et incorrrplète.Eî
quoi consistsm, par exemple, l'adjonction de l"'adminisîation du teûitoire" à ce
ministère d€ compilation ? Ayant critique,je me dois, à mon tour, de proposel

Mon idé€ de base est des plus simples, et regrcupe les questions liées à la fois à
l'environnement et aux milieux (naturels eÎ aménagés), cela par souci de cohérence et
pâr fidélité aux Iimites que j'ai fixées comme n'excédant pÉls mon niveau de
compétence théorique. Comme le titre de ces conclusions l'indique, cet organisme
gouvernemental de premier rang devrait s'appeler MINISÎÈX E d'ÉîAT AU
DÉZELoPPEMËNT txlÎrntsÉ poar l'organisation et l'urilisation écologiques et
économiques raisonnées du territoire nationâL

La dénomination de l'orgânisme ayant é1é déjà domée, il faut passer à Ia double
qualification qu'induisent les mots "organisation" et «utilisation". Ce distinguo
s'explique par la nëcessilé de séparer les arr,ér,agemerrts {ORGANISAîION) des
erploitalions (UTILISATIONS), afin d'éviter les évertuelles collusions d'intérêts.
Cependaflt, le regroupement dans un même orgaûisme des deux façons d'envisager
l'espace teffitorial permet d'éviter les "doublors" et de reli$ harmonieusem€nt les
i4fra$lruclures el les s!ôtèries d'exploirdlion, qui pour n'êfe pas en connivence, ne
doivent pas, non plus, donnêr lieü à diÿeîgences et encore moins à corrjlriB. C'est de
ceux-ci que naissent généralement les inconforts ou les désagrcments des'tsagers" et
Ies possibles "concussions", ou, du moins, les desseins égol31es nûisibles aux finances de
I'Etat.

Cela posé, il reste à déflJlh les GRANDES ORIENTATION,§ du ministère. Pour ma
part, j'en vois oAÀTRE, qrri pelvent êhe appelées Directiorrs o! Délégations
mfuistérielles, ÿoire Secrétorials d'Erat : c'est au personnel politique qu'il incombe de
trouver les dénominations et les 'hiérarchies' adéquates. En prenant cette hypothèse
de travail, on peùt donc envisager les délégations et les seqétariats spécialisés suivants :

à h ÿic rütule et à l'agricuburei
aux ÿoies de corrrrnuûicüioû, ,rdnsporls et empûses indust elles à ûsques;
à la foîêt et aux rcssot rces hydriques)
aü.x aléas clirlürthaes et aax pollulions.
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A trâveas cette distribution, on comprend que je tiens pour nécessaire de ne pas

dissocier des éléments qui sont liés à un titre ou à un autre. Certes, on poormit objectcr
que tout est lié; cela est vrai, mais vrai dans une certaine mesûe. L'eîltcacilé
comnande dohc de rassefibler ce qui esl PRÉFÉRENTIELLEMENT lié, et le climat,
les pollutions, les ressources en eau,la reserve en biomasse et en diversité biotique sont
d'abord et surtout solidaires à travers la ruralité et l'agriculture, dont les espâces doivent
être préservés des gênes excessives qu'entraînent, d'une part, ce que les géographes
appellent la "ÿie de rclalions" (communications diverses : rout;ères, ferroviaires,
fluviales, etc.) et, d'autre part, les implanlations indusîielles, y compris l'élevage et
f'agriculture de masse. Voilà pourquoi _j'estime qu'un sEUa MINISTRE, s'appuyant sur
quatre ministres-délégués travaillant ds concert, peut "gérer' raisorüMblemenl
l'organisation et l'utilisation du territoire national. Mais il faut bien voir que c'est là
nne TÂ.HD RUDE ET LouRDE. Laissant à de plus qualifiés que moi les projets
touchant à I'industrie, aux transports et aux voie de communication, je ne

m'intéresserai donc ici qu'à ce qui a été précédemment examiné . le CLIMAT.
Ultérieurement, après les avoir examinés de plus près,je dirai en quoi peuvent consister
les objectifs à réaliser sv lalorêl,les eaux oula ruralité.

Sans doute, dans la situation que l'on connaissâit jusqu'à la fin du xx'siècle or)
tout pamissait "normâI" de ce point de vue, envisager rne stuclurc paraminisléfielle
pour le climat eût paru singulier, sinon déraisonnable, même en y associant les
pollutions. Aujourd'hui, on peut considérer cette singularité comme banale, car le
climat, comme je l'ai dit, n'est plus une donnée à peu près immuable. Au demeurant,
c'est pourquoij'ai proposé d'envisager son étude, désormais, comme u\e météorologie
llargre, sous le nom de MÉTÉÙCLIMATISqE, câr ce sont plutôt llrs .4 LÉAS DES TYPES
.§I/aCES.§/rTS DE TEMPS qu'il faut maintenant surveiller de près, surtout dans la
perpective d'une décroissance des gaz à effet de serre, décroissânce qui peut

"désoblitérct", je le répète, la tendance d'avant le réchauffement atmosphérique aigu.
et prôvoquer, par \rn choc en rctoar, la résutgence btulale de li lendance climatique
rraturelle de fond. C'est ce moment dont il faut güetter les PRODROMES
D'APPAMTIoN, pour éviter l'incohérence de la situation actuelle qui a pris de court
ceux qui ne voulaient rien entendre.

Comme ce n'est pas mon sas - car je n'ai pas attendu le GlrC et encore moins
les «personnalités à forte résonance édiatique», pour comprendre ce qui se passait
(v. Document 5...) -, ma modestie dût-elle en souffrir, je me permets d'insister, et de
renvoyer audit Document auquel j'accorde la valeur d'une fiéthode de travail et
d'appftciation, puisque, n'étant ni dans un hypothétique "secret des dieux" ni doué de

"voyance extra-lucide",je ne me suis fié qu'à mes observations professionnelles, à mes
calculs et à la robustesse fiable de la Statistique, pour annoncer l'nssèchemenl du climat,
son Échaulfement estival concomitant et lâ possibilité d'elfets biologiqües séfieux
l'accompagnart, dans une situation de dégrudation préférentielle des ia.fiuences
océaniques,le tout dans un mouveheit de îorrd de plus d'un siècle, seulernent perturbé
dans les deux déceûnies 1950-60 et 1960 70.

En conséquence, surtout à partir de structures solides, pe.tinentes et
compétentes, comme le sont celles de Météo-France, avec le secours d'un "Plan-
climat" déjà en place, des laboratoires universitaires qu'il faut astreindre à une
recherche "appliquée" non déshonorante quoiqu'en disent ceux qui prennent de grands

airs pour rcvendiquer uoe "recherche fondamentale" trop souvent c(euse et illusoire,

lo - latàche NATIùNAÆ que doit s'assigner par priorité ce Ser/édl iat d État'sr
telle est sa nature, est de sûiÿrc e pe ftafience l'éÿolulion des contposantes simples du
,en ps (températures, précipitations, pressions et vents), observables dans.les p/arn es,
morrlag es moyennes et raures, ainsi que sur les ,irro.drr.r. Pour ce faire, l'Etat a l'obli-
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gation de mettre en place uû réseau d'observations au sol dense et riche de *stations,,
élémentaires (il y en a déjà beaucoup, il suffit de les consolider et de les pourvoir en
moyens techniques .ld Àoc), car c'est bien d'une responsabilité «régalienne», comfie
on dit pompeusement, qu'il s'agit ici. En suivant, jour par jour, les évolutions et les
lendances calculées ainsi en temps réel, il sera possible de dess;I.rcr ÿne cafle fr e (les

4ryes méléoclinatiques français I c'est bieî pourquoi, d'ailleurs, j'âi tenu à montrer la
subtile diversité des «climats» LoCAIlx (Ffig. 15, 16, 17, tg), dont on comprend bien
qtre par ternps caniculaire (estival à observer dès I'hiyer précédent) ou de crues
inoftddnre§, a! moins, il est indispemâble de coonaître la variété des situations.

Le IRAVAIL COMPLÉMENTAIPE de ce Secrétariat sera de préparer le plar
indispensable de mlrîtrise de l'hydraûlhuej tant dans la perspective de lu6e contre la
séchercsse gue dans celle d'une ,rririrarior générule q otidienne de l'eau. L'existence,
dans le sein du Ministère au Développement Maîtrisé, d'une shucture consacrée "drâ
ressources hydrîques", facilitera considérablement ce travail! pour lequel il faut prévoir
aussi, et lout naturellement, un rattâchement des sbuclures d'études géologiques (ùr
type BRGM), car les rêve.ies sur le !'demier fleuve sauvage d'Europe" et autres
fantasmagories pseudo-écologiques doivent cesser : aujourd'hui, on a les moyens
d'utiliser la Nature à des fins hautement économiques, tout €n préservant la Faune et la
Flore que nul, SURTOUT PAS UN B|OCÉOGMPHE qui leur a consacÉ sâ vie
professionnelle et personnelle, ne songe à soumettre, à reduir€, et encore moins à
délruire.

J'espère que, au fur et à mesure dù développ€ment de mon exposé, le lecteur
aperçoiÎ de mieux en mieux les liens qli existent entre toutes les facettes que j'évoque
cursivemeût et succinctemont ici. Sous ce point de vue, et puisqu'il vient d'être fait
allusion à 1â Flore et à la Faune, l'un de seflices annexes dv Secréta at au climar, doit
être consacre a\x obseflations des viÿanls. Les Asiatiques, qui ne sort pas moins
intelligents que nous, savent très bien interpreter les comportements e1 les
mouvements des âûimâi.rx pour prévenir, dans la mesure du possible, la survenue de
catastrophes, par exemple daûs les signes avant-couleurs des séismes, dont la prévision
est très difficile. Noüs devons uliliser ces méthodes pour renforcer ce que nous
âpprennent les phénomènes météoclimatiques. Au demeurant, des initiatives en ce sens
orrt déjà été prises, telles celles touchant aux dates des ÿe danges, par exemple; il suffit
maintenant de les rationaliser et de Ies encadrer dans une action de grande arnpleur
"politique". Ainsi, la Zigue de Protection des ais"azi, et d'autres organismes du méme
genre, et leurs homologues en matière de Flore, doivent tout naturellement collabor€r à
lâ mise en place de ladite action politique.

Pour illuster cet aspect des choses, on peut donner deux ou trois exemples
rapides, relativement al.rx fiigrutions d'oiseaux ot) aux déÿeloppemerrls ÿégétûüx
spécifiques (floraison, etc.). S'il est vrai que certâines migrations aviaires sont plus
précoces qu'il y a une ou deux décenûies (une semaine gagnée ainsi dans Ia région
nantaise €ntre 2002 et 2005 pour Ies martinets noirs (,{pzs apzs) ou même que certaines
migrations ont cessé, il ne faut pas pour autart en conclure trop hâtivement à des

'mutatioûs' inéversibles ou même siûplement décisives. La différence entre les
vivants animaux et végétaux tient beâucoup à la mobilité des premiers, laquelle leur
con{è.e une indéniable supériorité. Entre la mi-Féwier et la mi-Ma§ 2007, un bnrsque
refioidissem€nt su.vênu eî Frânce a provoqué le départ d'oiseaux réputés et observés
elfectivement «sédentaires" les années précédentes malgré le froid. Ainsi, des mésanges
chârbornièr€s (Palai major),bleÿes (Parus c@rulas), des merles noirs (Turdus merula),
des accenteurs ûo,rche§ (Ptünella modularis), ou des pinsons des art'tes (F ngilla
cælebs) oît quitté la region nantaise durant cette période pluvieuse et froide. Leur
retoui a été quasiment simultané, comme Ieur départ l'avail été, et a correspondu à la
reprise d'activité des tourterelles nlrqùes (St/eptopelia dec.rocto), selolJ, ce que j'en ai
Person[ellement observé.
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De telles observations, colligées sur plusieurs années, contribueraient
certainement à une meilleure connaissânse des conséquences des faits climatiques, tout
en assurant une su.veillance utile pour la "biodiversité". On protestera peut-être que
l'Etat ne peut pas tout faire; certes. Mais, outre qu'il s'âgit là de missions que les
pârticuliers seuls n'ont pas l'autorité suffisa[te pour mettre en @uvre, les pouvoirs
publics doivent au moins organiser les graûdes actions d'ensemble. Il ne s'agit pas de
multiptier le nombre des "fonctionnaires" ûi de se substituer aux associations qui
travaillent déjà fort bien avec leurs propres moyens; il s'agit simplement de bénéficier
d'expériences enrichissantes en même temps qu'utiles au bien de tous. Et c'est là une
des obligations fordamentales de l'Btât,

Ce qui est vrai des animaur, l'est aussi des végétaux, et, là encore, les
associâtions privées ont déjà entâmé le travail : il s'agit donc là aussi d'améliorer
l'efficacité de ce travail en le rendant utile à toute la Nation; mission qui, là ensorc,
incombe à l'État Sans doute n'est-il pas iûdifférent, sur le plân économique, de savoir
qu'en cas de prolongation du réchauffement le "champagne" serâ produit par Ies
vignobles londoniens plutôt que rémois, mais, pour autant, il ne faut pas dédaigner les
végétaux sauvages. Il faut même chercher à déceler ceux qui sont les meilleurs comme
indicateurs clihratiques. D'après mes propres observations, le peuplier d'Italie
(Populas higa L. var. pyramidalis Spùch.) est l'un de ces indicateurs. TÈs sensible à la
pollution de l'air par les gaz d'échappement des âutomobiles, cet arb.e a également la
verhr de révélor ce quej'ai appelé le "décalage sahonrrier" de l'âutomne vers l'hiver.
Effectivem€nt, lui qui perdait ses feuilles début Octobre jusque dans les années 1990
(dans la region nantaise), reste vert, désormais, jusqu'au début de Novembre. On verra
ultérieurement à propos de la forét et de la diversité floristique, d'autres exemples
probants du réchauffement à travers d'aûres "végélauxréactirt ", mais on peut déjà
signaler, en pâssant, l'€xcellence du UlrÀnf qui profite énormément de la pollution.

Mais c'êst surtout ei hrûtière FORESruÈRE qus l'État a un grand rôle à jouer.
Prcpriélaire-etploita l d'un GRÀND PATRIMOINE dans ce domaine, il ne peut, en
effet, se désintéresser de l'évolution climatique, dâns Ie contexte du réchauffement
âtmosphérique et dans la conjoncture qü attache tant d'importance aux biens
'RENOAYEIÀBLES» de la forê1. Dans la pârtie consâcrée spécifiqoement à cet âspect
des choses on reviendra d'ailleurs plus en détail sur ce point très important, car là
er,cote les idées reçues font flo.ès. Il lui faudra du reste hès probâblement joindre ses
efforts à ceux des autres pays européens! czr eux aussi ont tout à redouter des aléas
climatiques à venir. C'§st donc à cet aspect des choses qu'il convient maintenant
d'accorder quelque attention.

2" À L'ÉCEELLE DE L'EUROPE, il est souhaitable qu'une structure relaie le
SecÉtariat national au climat- De ee strict point de vue, il est profondément
const€mant, et même choquânt, que des écologistes - "européistes" convaincus, du
moins si l'on ajoute foi à leurs déclamtions ofiici€lles -, n'aient rien prévu - dans
leurs différerts «pacteÿt, t(contratÿr, «projets» ot «progranme.§n - en vue de jeter
les bases de ce que l'on pourrait nommer vrc "politique climatique commur.autairc".
Sur deux points, plus particulièrement la collaboration entre Européens est hautement
nécessaire :

d'une part, celui des risques de ce qte j'ai appelé pl\rs ha.Jt le CROISEMENT DES
COMPOSANTES CLIMAZCUTS (p. 72 ci-dessus) qui menace l'Euope du Nord-Ouest et
du Nord, par l'éventualité de dégradatioft des cohditions océaniquesi

d'autre part, celui du rôle que peut tenir ce que certains ont appelé la "MOaISSOÀ
D'EUROPE CENTRALE" dans l'évolution climatique actuelle. Cet aspect des choses est
trop mécoûnu pour qu'on l'élude au lieu de l'élùcider. Dans un article consacré à la
forêt, éventuelle victime des "iües reç.res", j'â,i, en 1986 (revùe géo$aphique Noi.or's,
No 129, pp. 5l-66, Poitiers), signalé, à propos des PLAIES ACIDES, que la ûise en cause
des gaz d'échappeme[t automobiles était largement surfaite et nuisible à notre industrie.
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Lcs Allemands, dont les forêts payaient un lourd tribut aux ravages exercés par
lesdites <<pluies acides», relevaient, en effet, que le système des vents d'Ouest-Nord-
Ouest, venus de 'Frunkreich" (France) et de "Groqlita iefi" (Grande Bretâgne),
pouvait être générateur do ces (pluies" nocives (v. G. MEISTER, Ch. SCHÛTZE, C.
SPERBER, Dre ,age des Waldes, CEO, 1984, cartes pp. 82-83, Schwefetdioxid-Emission
et Niederschlâge).

Personnellement, .j'inclinais plutôt à penser que c'était la conjonction des
émissions de FUMÉES PÛUSSIÉREü,SES des centrales d) lignile d'Europe Centrale et
du système de vents d'Est, dits de "MOUSSON EUROPÉENNE ', qui était la responsable
réelle de c€tte nocivité à l'encontre de la végétation forestière. [,€ géographe,

"présélecteur" local de la revue (un collègue de ma faculté dort je tâirai le noû par
pitié), craignant ùîe «mauÿaise impressio diplomatique» (!), et, surtout,
impârdonnablement ignorant de ce système de "mousson" un peu particulière, me fit
comprendre qu'il ne trânsmettrait pas mon article sije restâis sur rnes positiors. Je dus
donc, pour faire passer quând même quelques unes de mes idées, recourir à une formule
plus anodine, qui désignait comme cause des pluies acides, non pas les automobiles
"franÇaises", mais ces fameuses "îamées el poatssières htdustrielles" couvertes pat wr
anonymat r€spectueux des relations intemationales convenablesr lequel cédait par trop
à 1tî *simplisme" commode qu'il eût fallu po urtant 'éÿitet" (p.64, op. cir. ci-dessus).

3O - AU PLAN INTERNATTONAL, et da.ls Ie cadre d,un CODÉVELOPPEMENT
bien compris, on pourrait imâgiter égâlement une collaboration efficace entre ce
Secrétâriat et les pays africains placés sors la dépendance d'une autre "MOUSSON",
d'Afrique Occidentale cellelà qui donne beaucoup de fil à retordre âux climatologues
qui la "trâquent" littéralement sur le terrâin. En effet, la survie de ces régions dépend
de lâ régülarité des pluies autant que de leur abondance. On sait que le Sâhel a traversé, il
y a relativement peu de temps, une périodo aride sévère (décennies 1970 et 1980 surtout,
avec un pic actuel effrayant au Niger, pour ne rien dire du Mali ou du Burkina Faso
encore plus touchés). Heureusement, la coopération moûdiale est en kain de mettre en
action un dispositif d'étude efficace (Progmmme AMMA, otr d'Analyses Multi-
disciplinaires de la Mousson Africaine, au budget de 50 millions d'euros) : il faudra sans
doute le renforcer encore, car Ie problème pôsé pâr ce phénornène est encore mal
compris. Si mal, que Caroline de MALET pôuvait écrire très judicieusement, dans un
article fort bien documenté sw I'AMMA (Le Figaro, 15/16-07-2006, p. l1), qu'il est
«méconnu (au point q\re) bien des composantes échappent encore aux scie tifrques)r.

Pourtant, on aumit pu croire que I'ORS?OM, qui a beaucoup fait, y avait travaillé;
à moins que sâ trâûsfoûn tior. en Institut Frdfiçdis de Rechelche Sciefilifique pour le
Déÿeloppenent en Coopératio , eî 1984, à buts écoûomiques sociaux et culturels, ne
l'âit détoumé trop tôt de ce genre de préoccupations. Câr le problème de cette

"t roussofi" n'est pâs une nouveâute : dans son raire de Géogr1phie physique, (l*
édition en 1909, chez Armand COLIN), le géographe de MARToNNE le mentionne : ((Ze
cas de Co akDt et son opposition à la Côte d'Iÿoire s'expliqua t par la mise en jeu
d'une sorte de mousson»t (op. cit- p.239, 4' édition). Du reste, tout enseignant en
climatologie se devail, nâguère, de l'exposer, au moins, à ses élèves, commeje I'ai fait
dès 1969, dans mes leçons sur le climât, données aux étudiants de l'Institut de
Géographie de l'Université de Nantss. Ce sont d'ailleurs les documents quej'utilisais à
cette fin - reproduits à la PLANCHE II, des figures 21 à 32 , que je reutilise ici pour
mieux faire comprendre le phénomène aux lecteurs peu ferus de climatologi§. Si ce
problème est resté inexploité, c'est peut-être, une fois de plus, pour les misons que j'ai
dites quant au naufrage de la Geographie Physiqlre (rev. ci-dessus 2" - 3, pp. 14-15).

L'intérêt à porter au climâÎ est effectivement d'autant plus nécessaire, que celui-
ci gouveme pour une bonne part l'état de la ÿégétation, notammenl à troÿe6 les sols
qui la portent et que l'on va exâminer à présent.
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PROGRESSION DE LÀ MOUSSON D'AFRIQUE OCCIDENTALE
FiÊurês 2l à 32

Schémâ de locâlisatiotr
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Principe limitrâire

Sortir du t'stâtut" de (<pâreût pâuvre»

En Juin 2006, Yves MISEREY signait un court mais très bon article dans Ze
Figaro, intifilé «Bientôt une cafiogtaphie des sols ftanÇais)r, A très juste titre, il y
relevait que «/er.rol.r,ront encorc les parents pauÿres de l écologior.ll faut bien dire
que, à part quehues scientifiques où s'illustrent d'ailleurs les forestiers grâce au travail
remarquable de Philippe DUCITAUFOUR, pe.sonne n'accordait, jusqu'ici, beaucoup
d'iîtétêt à la pédologie lde pedon, en grec, sous-entefldu ce que I'on "foule du pied",
avec pézeuô = "aller pâr tetrc" ('2" se prononce dz), cf. pes, pedis : "pied" en
latinl. A l'université, en géologie ou en géographie dite "physique", on n'accordait
aucune attention à la science du sol, pour laquelle. il est vrai, il faut beaucoup payer de
sa personne, physiquement sur le terrain, et par dextérité au laboratoire. Aussi, outre
l'auteur déjà cité, il faut rendre hommage à ceux qui, âvec abnégation et persévérance,
ont consacré leur temps à faire progresser la discipline, tels Jean BOLILAINE, Georges
AUBERT, Yvon DOMMERGUES, Jean POUQUET, G. GAUCHE& P. PESSON, G.
VTENNOT-COURCIN, et quelques autres. Pour ma pârt, en tant que biogéographe, j'ai
toujours considéré l€s sols avec beaucoup d'attention, trouvant d'ailleurs dans leur étude
théorique, pratique et expérimentale, de grandes satisfactions. C'est notamment à
rravers leur "comportement", décelé par la végétation, quê j'ai pu comprendre les
évolutions climâtiques que nous vivons actuellement (v. SECTION II, Document 3). Il
est donc grând temps que l'on s'occupe de ce sJL,slène viÿant du plus haut intérêt 91rc
constituent les sols, en tant q)e MÉDIATEUR entre climal et ÿégétdtiorr, t'io
l'hydrologie. car c'est ToUT CELA QUL REPRÉsENTE LE soL.

On comprendra aisément que le cadre du présent travail n'est pas adapté à un
traitement approfondi de la question pédologique. Mais, pour ceux que Ia discipline
intéresse et qui souhaiteraient aller plus âu fond des choses afin de mieux apprécier
l'importance du problème posé par les rapports de l'eau et des sols, Ies auteurs que j'ai
cités sont de précieux guides qui éclaireront ce queje vais devoir "survoler" ici. Par
souci d'efficacite, donc, et parce que l'objet même queje me suis fixé m'y contraint de
quehue façon, je ne développerai, dans le p.ésent segm€nt, que les problèmes liés à
\'HYDRoMoR?HIE (comportement des sols à I'eau et de l'eau dans les sols),laquelle
est VITALE dans la situation acluelle, qui fait alterner, de plus en plus souvent,
§écheresse et pluies ,noss,'ÿe§, ce qui ost très préoccupant quant à la §rrâJrarrce des sols*-

l. B- 2. 
^ 

- Position du problème

Lorsque l'on ouvre une "fosse pédologique", on fait apparaître le sol sur ce que
l'on peut appeler sâ "trafiche". Pour qüalifier cette tranche, les pédologues ont inventé
le beâu mot de PRoFIL, car ce n'est évidemment qu'une softe de "silhouette" de la
réâlité qui est alors donnée à voir. Toutefois, sur le profil âinsi dégage, on peut lire
quantité d'informâtions precieuses, particulièrement dans l'apparence que prend la
trânche à trâverc ses "couches" superposées, que les pédologues ont nommées, fort à
propos, HORIZONS, à câuse de leÙI stratificatiofl horizontale. Eu égard à
I'EYDROMORPHIE, et du lriple point de ÿùeîoiclionnel, dynamique el éÿolulif, il est
essentiel de distinguer Ies sols monochromes, dont le profil n'a qu'une seule couleur
pour un seùl horizon ou à peu pres, et les sols polychromes, à horizons superposés et de
différentes couleurs. J'ai appelé les premiers "holosols" (car ils sont d'un bloc) et lss
s€conds "scrrr?osol§" (car leurs horizons sont disjoints); les sols hydromorphes
appartiennent à la deuxième catégorie (voir, ci-dessous les profils-types, Ffi9.33 et 34).

* Vo;r POSTFACE, p. 257
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L€s deux sols sont issus, ici, d'une même ro€he-
mère siliceuse.

[n 3f,, le sol s'allèrc léeèrem€n. en profoodeur
mais I'activite esr conlinue (c€rcle unique er bien
bouclé)

En 34, le sol se divise en 3 horizons net$ et
l'activité se dédoubl€ €n surfâce, âvec dépans
d'éléments organiques et minéraux v€rs le bas de
profil, et hors du profil.

L'horizon Ar, inexistant en ll, est ici nettement
différencié pâr pene des argiles et du fer notamment
(quadrillage et "ponctuations").

Figure 33 - Holosol

I. B. 2. b - Les deux impérâtifs pédologiques fâce à la crise climâtiqüe

Dans l'article cité plus haut (Y. MISEREY), annonçant la prochaine parution
(2010) d'une cârte des sols, on apprenait que ce tmvail doit regrouper tous les types de
sols : agricoles, ùrbains, forestiers. Certes, il élait probablement nécessaire de regrouper
les différ€ntes institutions travaillant sur les sols afin d'augmenter l'efficacité
financière du projet, Néanmoins, on peut regretter que soient traités, dans un méme
ensemble, des matières lrès difîérentes. De fait, il y a très peu de choses en commun
entre un sol forestior et uû sol "urbain"; et même entre un sol agricole et un sol
forêstier. Chaque catégorie a ses spécifrcités propres, tellement typées, que l'on voit
mal leur conjonction au sein d'un même travail. La critique faite ici porte précisément
sur ce qu'â imposé ce regrcupement, et qui n'est pas lorcément visible. Ainsi, le Éseau
quia servi de trame au tmvâil ne comprend que 2500 points, ce qui donne un découpage
territorial à la maille carree de 16 km de côté, soit une sudâce "stationnelle" de 256
kmt ce qui est beaucoup. Quand on pense qu'une forêr moyenne, comme celle du Câvre
en Loire.Atlantique. qui necourrequ_unpeumoinsde45Lm'mais comprend plusicurs
types de sols (entre 3 et 5 selon les critères et en simplifiant), on peut s'interroger sur
l'efficacité de ce que contiendra la "pédothèque" constituée à Infosol, l'unité-
conservatoire de I'INRA d'Orléans. Aü demeurant, Ies objectifs de l'enquête paraissent
insuffisamment ciblés. Selon l"'enquête d'opinion" commandée par la Commission de
Bruxelles, serâienl effectivcment davantage visées l'érosion et la p€rte dc matière
organique. Ce sont, indéniÀblement, des questions fon impoftantes, mais, du poinl de
ÿae FORESTIER, el compte tenu des pertpecliÿes éÿolutiÿes /l/ crr'rrrar, ces questions
n'apparaissent pas comme nécessâirement prioritaires, car, étant de nslare
t'SAUI/AGE'\les sols forestiers ne sont vraiment pâs comme les autres. Pour nous, ici,
qui ne nous âttarderons pas dans une étude exhaustive, deux aspects foftdarnentaux
retiendront l'âttention : d'âbord, celui de I'avenir des sols laçonnés pat I'EAU
(hydromophes), car ils sont sous la double servitude de la sécher€sse et de
l''ennoiement' pluvial alternés; ensùite celui de la FERTILITÉ, eü égard à la demande
qui est fâite à la forêt de devenir l'i#puisâble r€serve des 'biens renouvelables".

N.8. voir la léAende générale à la PLANCHE III
des ligurcs 35 à |t.

Ào se lit'A 7éro"Fi8ürc 34 - Schizosol
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I. B. 2. c - Singülarité des sols forestiers

On l'a dit plus haut, les sols forestiers sont des sols "sauvages', ce qui est presque
pléonastique, étymologiquement parlant, aspect que nous négligerons ici, le sens du mot
ayant, aujourd'hui, une acception moins restreinte. Sauvage, du point de vue de la
pédologie, cela ÿe\i dire 'laissé à l'état naturcl", "non lrûÿûillé"i et plus exactement
eîcore i «no modiJié mécaftiqüerfieftt", pai des labours par exemple, 'tot
lransJorr é physiquetuent", par des amendemenls (tel le chaulage), "rron cho gé
chirniquement", par des ezgrari. De ce triple point de vue, cela signifie que les sols
forestiers sont plus ÿalnérubles aÉsi, si on les soumet à des exploitations ftpétitiÿes.En
observant la PLANCHE III des figures 35 à 41, on peut considérer que les sols cultivés, ou
«agricoles» donc, sont plutôt du type représenté à la figure 36 (holosol, dit "brun").
Quand les roches-mères d'oil ils dérivent sont médiocres, ou quand les travaux
d'entretieo sont insuffisants, ces sols peuvent évoluer vers le type représenté à la figure
37, I'horizon B constituant alors parfois ce que l'on nomme une «semelle de labour».

Rien de tel pour les sols forestiers, ori l'on trouve peu de types appartenant au
premier nommé ci{essus ("brun" de la Fig.36). Le type "brun évolué" (Fig.37), en
revanshe, est plus fréquent, €t désigne des sols à l'état "nalürel" encore acceptable, le
type "brun", quand i[ n'est pas trop acide, pouvant être considéré comme un sol
sauvage "riche". Dans la perspective d'un changement climatique, ces deux types
sauvages, le "brun" surtout, contrairement à leurs homologues cultivés, ne devIaisnt
pas poser trop de "problèmes", notamment du point de vue des pertes de matière
organique (cl plus hâut). Tel n'est pas le cas des autres types représentés dans la
PLANCI{E III, et qui sont, de loin, les plus répandus sous forêt. Les sols lorestiers
appartiennent en effet souvent à [a catégorie des sok LESSILÉî, c'est-à-dire cett\ qui
perdent des éléments organiques et miné.aux à partir de leurs horizons supérieu.s (Fig.
38).

Ces ttpertes" ne se font malheureusement pas au profit de leurs horizons
profonds, sauf dans le cas d'un lessivage léger comme l'est celui des sols "bruns
évolués" : les horizons profonds sont effectivement le plus fréquemment
"déconnectés" des horizons supérieurs et ne participent plus à [a vie végétale; c'est
pourquoije les ai nommés rcrr'zaJols. Dans les cas les moins favorables, la migration de
matièae organique peut se faire avant qrc celle-ci n'ait commencé à se transformer en
matière minérale, et s'accumule en profondeur, sous le A2 léluvial (lessivé)] et sur
l'horizon illuvial (B), en réplique du Ao de surface : on dit alors, et à la suite des Russes,
les premiers a avoir donné un nom àces sols, que l'on a affaire à des pol2ol,§ ou "sols
cendr€ux" (de zola : "cendre", et pol = "sous", en russe), car, comme je l'ai dit plus
haut, les horizons lessivés, à l'état sec deviennent pulvétulenls (gris-blanc et
impalpables comme l'est la cendre du bois brûlé). Lorsque l'r,4U des précipitations a un
régime à forts contrastes à l'intérieur du sol (!. Pl. ff des figures 42 à 45), faisant
altemer les états de sursaluration par surcharge des nappes lesquelles peuvent méme
affleurer sur le sol (v. Pl. V des Photographies 3 à 7, p. 9l), et les ét.ats de dessict tion,le
lessivage évolue en hydromorphie, laquelle est un autre des états néfastes des sols, à
l'égal, muîatis mutandis, de ce]ni des podzois. Ces questions de pauweté et de fiagililé
ne sont pas ûouvelles pour les forestiers, dont certains ont essayé d'attirer l'attentior
avec insistance sur leur I'ravr'té, sans être toujours suffisamment entendus. Ainsi, dans le
Guide des Forê\s de Frarce (La Nefde Paris, 1963), Ceorges PLAISANCE écrivait : n .t
t onoculture forestière a eu des conséquences (...). On ne sait pas encore, mais on
saura peuTëtre bientôt I'inlluence du chêne (riche en tannin), celle du pin sylÿestre
(riche en lignine)...r, (op. cit. p.47). C'est précisément celte problérflaliq e qùe ÿa
qccentuet la crke climalique en cours, pafticulièrement du point de vue du
comportement de l'eau, comme déjà indiqué plus haut. C'est pourquoi, avant d'en venir
aux faits d'hydromorphie, il est bon de corsulter la PLANCHE [V consacrée aux
principales nappes (figures 42 à 45; voir aussi Pl. V des photographies 3 à 7, p. 9I).
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III. NOMENCLATURE ET TYPOLOGTE PiDOLOGIQUES SOMMAIRES

Fig. 35 - Nomcnclrtü.c pedologiqu€ élémentairc (ci_conlre)

r Un. coup. de sol § appell. un PROUL
Urc couch. dc ce profil s appcllc un HORIZON, (A ct B)
NlvEAl dtrsne un holizon du SOUS-SOL. (C)

Ê ÉTAGE désien.la ROCHE-MÈRE. R (*orogiqucr.
Les dcux demiels termcs mc sont propr€s et servent à amélio.er la lcctur€

% C. aerien" la rcche-mère décompôsée (saprolithe), non .cconnaissâble

c C dêign€ la roche-mère oltérée (régolilhc) à structure rc.onnahsâblc

Ici le rc.he-mère est !llic.u3.. L'autrc gmnde variélé 6l c.lcrir.

Fis.36r4l - Quclques types d. sob (ci-d€ssou,

Nora Bene
L i"kNttë .t b d.dûi d,t noig .t d.t poi* c@ætéris.nt l abt d awlatioa ttet
phé"ùèæ\ E .Dqles : tails apaÉ .t thû.t - peudi@htiû

poùn Us,B.t tidt t = JùEéÉluriù

(^u)

a

E=]
EI

[TliTl *.

Wtlffiffi

Sol brun
Evolué 3z

"v

Sol

à ps.udo-glcy

D6ign.tio6 des horizon§ :

Sol

.,'t,a','^

àYÀ9:

f Matitre organiqüc

Sol lcssi!é

A" 
" 

: Litièr. (aæumulârion dc débris orgâniqu€§. essêndellem€nt f€uilles mo ês) ' A. :

Humus brut ("!erreau"), = mâlière otgan;quc peu décomposéc ' Ar : Humus .cllf à

maliè.e orsùique évoluée el'minérâlisé€", comp€Eble à lâ ær.e amble (as.icukurë) ou
de jardin - A, : Hodzotr êluÿial, dit "lessivé" @ perdânt dcs éléments orgûniqucs,
phv3iqu6 et ohimiqùes, avec (A, = ar €n cours dc fomation - B : Horizon lllüvhl' dil
d"'accumulâtion" pa' ânivéês des élémeflts lessivés lcnus de I'éluviâl 's : Ho.lzon

"D.ruorisé' (lach€s mdbræs sous l'€ffcl de I eâu)i caractérisc les §ols irès mcdiærcs
dns "hyd.omorphe3" - k: con8lomér.ls orgdo-ferro-mansaniques - ù : âccumularion
de m.tiè.6 orÊEniques "brules" dâns lcs podzols ou "sols c€ndrcux" (mot russc). Voir
photos 3, 4 et 5: I (J-M. R lircaanaa): "Clot!6" ='digitatioûs" hvdromorphiqu6.

Râppel : Ao sc lit "A zéro"
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I. ts.2- d - Hydromorphi€ et bonilicatiofl des sols foresti€rs

Ces deux aspects, qui sont égâlement fondamentaux, comme on vient de le dire,
doivent cependant être disjoints dans l'exposé, car ils ne visent pas dutout le méme
objectif. L€ premier touche à un état actüel, dég.adé et évolutir du sol, dont il faut
s'occuper tout spécialement; le second conceme une action éventuelle à mener, dans le
contexte d'une demande accrue de services à la forêt, compte tenu de la concurrence
que la biodiversité fait à cette dernière. Le thème sera donc approfondi au segment
traitant spécifiquement de la forêt (p. l07.rq.) mais sous un autre âspect, en relation
avec cet aspect pârticrilier des problèmes forestiers à venir.

I.8.2. d -g- Receûser, évâluer, et sorveiller I'hydromorphie

I.8.2. d -ctI- Les précurseurs de l'hydromorphie :

chélation et déferrilicâtior

Lorsque j'ai fait remarquer ci-dessus (t. 8. 2. b) qu'il fallait traiter à part les sols
forestiers, c'est pârticulièrement la question de l'hydromorphie que j'âvais en tête.
Effectivement, cette question ne se pose pas de la même manière pour les sols

"sauÿages", ceux de la forêt laissés à eux-mêmes, et pour les sols cultivés, objets de
multiptes ÿçorrs" dites précisément cullutales, dort l'objectif constant est le
maintien en bon état aux fins de rendements hautement productifs. Pour rester dâns le
domaine du ruppott des sols et de I'eau, qui est strictement celui de I'hydromorphie, il
n'est pâs exceptionnel que l'on "assainisse" les sols sous lotêt a! moyen dü dtainage.
Un bel exeinple, queje connais fort bien pour y avoir travaillé plusieurs décennies,
l'illustre à merveille : c'est celui du mâssif du Gâvre. Les forestiers domaniaux français
n'ignorent rien, en effet, de son "i[gratitude" de nâture (e.9. I'lngénieur Général
MoRMICHE avec Iequel j'ai eu le plaisir de m'entretenir précisément sur ce point)' En
1958, quand j'ai commencé à m'intéresser audit massif, Ie Chef de District LE GALL, qui
en avait la responsabilité sur place, m'a fait observer qu'en hiver on avait affaire â

«ane forêt inondée», comme pourrait l'être - toutes choses égales par ailleurs et en
petit - la vârzea brésilienne. De fait, les pluies hivernales toûbant sur des sols
hyperlessivés hydromorphes "noyaient", à I'époque, les peuplements, qu'ils fussent de

feuillus ou de résineux. Quelque vin$ ans plus tard, un responsable des travaux s'étant

"attaqué" au problème de l"'itondation" hivemâle, le massifdu Gâvre, sillonné par un
réseau de jfos.rls de drainage tÈs développë, avait pratiquement oublié l'inondation
hivemale. Tout le problème est de savoir si Ie bénéfice de l'opération a été appréciable.
Compte tenu de l'évolution actuelle du climat, la répoose n'est pa.t rafichefienl oui.
Et rnême en dehors du changement climatique; car un remède trop violent peut être
pire que le mal qu'il prétend guérir, tout simplement parce que I'hllrotrorphie fi'esl
pas juslicidble de solütions simplisles... Que cela p laise ou non (v. cl. 5 I -53, 166- I 67).

À cela il y a une raison bier simple : l'hydromorphie ne consiste pas seulement
daûs ffi etcès d'eau en hiver, d'autant que cet excès n'est que RELAflF, Si l'§au satuae

les sols au point même d'en sortir à l'air libre pour y former uoe nappe quej'appelle
"posée" (ÿ. photos 6 et 7, PI. V pp. 90-91), ce n'est pas parce que les "abats" des
précipitations sont phénoménaux, loin de 1à, ni même parce que les "roches-mères"
(supportant les sols) sont "imperméables", c'est pârce que Ie complexe sol-végétation
(celle-ci par l'entremise de sa production de feuilles mortes donnant la "litière" Aoo
dss Ffig. 35-41, p- 84), souffre d'un climat trup fiais, eh é14 pour favoriser une
décomposition rapide et totale, et ce, d'autant plus que les feuilles sont plus riches en
élémenls acidifiafils ("aiguilles" des conifères), ou en rltrirr§ (chênes).

J-M PAI,IERNE Ld Grak.le Dé c oùpe Æ at ioû
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PLANCHE IV . TYPIS DE i,IAPPES D,EAU DANS LES SOLS HYDROMORPHES

Fig. 43

Fig.45

Fig. 42 - Nâppe sospendue - Fig. 43 - Napp€ perchée -
Fig. 44 - Nâppê flottânte - Fig. 45 - Nâppe bâttântê -

Les termes qualifiant les nappes me sont propres, ou ont été réâdâptés pâr mes soins.

Les ûappes sont "suspendues" lorsque, à Ia saison humide [c-à-d. en dehors de l'été en
milieu océano-aquitâin nord (selon lâ définition donnée ên "1. B. l, b - P, p.70, un exemple régional",
et Fig. l5)1, elles s€ foment dans les horizors humiques superli€iels (Ao et Ar), pour dispamître
en été ou ne subsister qu'à l'état très diffus, même dans des sols pas trop dégrâdés, comme ici (sol
hyperlessivé, à hyd.omoçhie faible, sâns "mârmorisâtion").

Les nappes sont "perchées" lorsqu'elles percolent assez âisément jusqu'à l'horizon
illuvial B qu'elles ne pénètrent pas pour cause d'4imperméabilité pedologique" (liée au lessilage
des argiles à panir de Ao et de Ar). Stationnant perdant un temps assez long, lleau de ces nâppes
eségrège" le fer qui s'âccumule sous forme de taches "marbrsût" de tâches ocre-rouille I'horizon
lessivé blanchâtre ("cimetrté" à l'état sec, mais pulvérul€nt à l'écmsement).
En général, les auteurs ne disdnguent pas entre "suspendu" et "perché", alors que tes deux états tant
hydrodynamique que pédolog;que sonl mdicalement diff€rents.

Les nâppes sont 'flottântes" lorsque, par suite de Étention moins forle en Ao ou At,
l'eau des precipitâtions percole en Az (horizon éluvial) ou elle se "sûspend" te{nporairement. lci
âussi, la mârmo.isatiotr es1 importante, dans un horizon très déstructùré. A l'état sec, les
camctéristiques sont semblables à celles des sols à nappe perchée.

Les nappes sont 'battantes", lorsque elles sont plus fugaces qu'en situâtion de
perchement vrai (comme Fis, 4l). On peut Ies cônsidéH comme des nappes *à é{lipses" en
profondeur, à partir de l'hor:zon B où elles se perchent en le "contaminânt" à son sommet qui est,
comme le A?. mârmorise pâr ségrégarion du ler.

J.M PALIERNE La Gftnde Décohpe^atioh
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I)e l'accumulation au sol d'un "matelas" de feuilles qui ne s'humifient que très
Ieniemcnt (passage de I'état végétal à l'état de '!terreau"), résulte la constitution d'une
sorle d'éponge SUPERFICIELLE cap^ble de stocker I'eâu de fâçon importante. Dans la
phase suivante, d'humification, les choses empirent et aggravent le blocage dc l'eau, câr
l'humus, cette fois constitué, est à l'état «bmb>, très âcide et tÈs rëteûteur d'eau, le
phénomène d'éponge est encore amplifié- ll n'est pas rare que dans ces horizons dits
respectivement Aoo et Ao, les teneurs en eau atteignent 100 à 300% du poids de lo
malière sèclre. L'horizon dit Al, qui leur fait suite, et oir l'humus s'est <<humifié)r -
c'est-à-dire où la mâtière organique est passée à l'état (<minéral», donnant ainsi ce que
l'on appelle vulgairement la "terre" -, cet horizon, "fertile", est souvent mince, et
hérite directement les propriétés de Ao, dont celle de retenir l'eau. A cette action
physiqae s'ajoutent des processus chirûiques également néfastes.

On a vu plus haut (p. 85) que le forestier G. PLAISANCE se demandait ce que
pouvait êtrs «l'inJluence du chêne Oiche en lannin)») à la suite d'une longue
«monoculrure îorestièle)). Curieux comme lui desdites coNéquences! j'âi trâvaillé sur
l'ûction des tanins, taût irl situ qu'au laboratoire, ce qui m'a permis de mettre en
évidence I'efficacité de ceux-ci sur le plan de l'évolution pédologique, et de comprendre
ce.que sont les deux soarces de I'hydromoîphie: d'une part, l'éhetgie d'ah clihltt à
RÉGIME PLUVI'MÉTRIQUE DÉ9ÉSaILIBRÉ (saison fraîche-froide abondamment
arrosée et saison r'chaude" déficiente, cl Ffig. 15 et 16) sur des sols à composante acide;
d'autre pa , /d tràs longue Épetition de ld MqN0CULTURE Dr.s CIIÉNr.s, selon un
patron ;mmuable, celui de la futaie pleine et équienne (c-à-d, laite d'arbres
sensiblement de mêm€ âge). Cette conjonction â été fatale aux sols qui n'étaient pâs
trop mauvais à l'origine, et quasi "mortelle" pour ceux qui élaient très pauvres
chimiquement et plus que "quelconques" physiquement, tels les "sabtes et cailloutis"
quelque soit leur âge géologique.

Les processus mis en æuvre dans cette évolution sont ceux de la CHÉLÀTI)N et
de la "DÉFERRIFICAru0,^I" (J-M. P), tes deux étant conjoints. En installant les futaies
de chênes à la place d'une végétation sâuvage caractérisée par sa diversité floristique (et
naturellement faunistique, y compris du point de vue ,ricroàiorogi4re), Ies hommes ont
modifié du tout au tout les données du milieu, notamment dans l'écorromie de I'ena
da s le sol, par suite de la modification brutâle de la "couverture" végétale et d'un
changement radical dans la distribution des approvisionnements en fonction des besoins
vitaux. Dans les premiers temps, le sol a résisté, puis la répétition monoculturale a
appâlivri les apports au sol, tant floristiques que faunistiques. Les tanins s'accumulant et
s'activant ont enclenché le phénomène connu par les chimistes sous le tom de
chélation. Celle-ci est Ia captatio[ des ions métalliques, tel le ,.r'À qui y est
particulièrement sensible. Sous l'action des tanins, les ioos sont saisis comme dans une
"pince" {,(rèlé en grec) el. dès lors. lacileme ÉLtMINABLES.

Au début Ie sol &fonctionnant" comme un holosol, les ions captifs ont été
entraînés en profondeur, oùr, libérés partiellement, ils pouvaient êtrc récupérés par les
racines. Mais le processus enclenché en surface, et sans cesse réalimenté en tanins par la
"monoculture' des chênes, s'est poursuivi et amplifié, presqlre emballé, au point que Ie
fer n'a pu continuer d'être exporté vers les bas de profils, oir les demiers ions
disponibles ont été paisés jusqa'à épuisehrefil pa( les racines, provoquant I'apparition
des décolorations blanc-gris de l'horizon ocre massif originel (B), lesquelles "marbrent"
par places ledit horizon. Immédiatement auiessus, le sol, totalement appauvri en fer,
est deveîr blaûc-gris dars sa rnasse (42), et incapable de "nourrir" Ies chônes assez

exigeants de ce point de vue : le profil es1 devenu celui d'un sclrizosol. En appliquant le
test de MCFARIANE aux "cendres" du Hêtre et à celles du Chêne, on trouve en eflet uû
rapport de I à 3-4 0-M. P; v. figures 46 et 47 ciaprès.). Par ailleurs, Ies ions captifs sont

"exportés" aussi hors du profil, soit par le ruissellement de surface, soit par "drainage'
interne (endogé) oblique, sur les versants (v. Pl. V des photos 3 à 7, cl. 3).

La Grande Dé.onpe6dtioh



90

PLANCHE V - QUELQUES SPÉCIEICI'IT:S DDS

Photos J à 7

CLICHÉS

SoI,S FORF,STIF,RS

Photo 6
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PI,ANCHF] V - QUELQUES SPÉCIFICITÉS DES SOLS FORES-I'IERS

Photos .l à 7

CONTùIENTAIRAS

Photo 3 - Sol en voie de déstructuratiotr

Ce sol brun, issu d'une roche-mère porphyrique, se développe sur un versant à
faible pente (vers la droite du cliché), et porte une chênaie (sessiles avec hétres,
mres, en mélange). Les effets d'une ,Jdlomorphie ificipiente se manifestent dans
le tiers inférieur du profil par un début de "marmorisation" (esquisse d'horizon
B), avec précipitation du fer qui a amorcé sa migration de I'horizon supérieur,
lequel commence à s'individualiser en À2. Malgré la pente, l'eâu s'écoule
effectivement mal, et la répétition, pendatt des siècles, de la même végétation a
provoqué le lessivage du sol, avec déstuclurulion, surtout visible à droite et à
contre-pe[te (!) par tassement de la structure (Tronçais, Dpt 0]).

Photo 4 - Sol hyperlessivé hydromorphê

On est en présence, ici, d'un sol hyperlessivé hydrcmotphe l.l,pr4rre. Sous un
horizon A (Ao et Al mal définis) gris-brun peu stlucluré, se développe utt hotizott
A2 "blanc" cara.téîistiqùe, ippiuÿli eû argiles et en minéraux (/er notamment).
Lui fait suite un ,orizor.B ocre-.ouille (plus sombre sur Le cliché), avec Iaches de
marfiorisalion (précipitation du fer lessivé de Az). L évolution est 1.ès avâncée
comme I'atteste la profondeur du prol:il (la pelle lai! I.50 m de haut). Le cliché,
pris en hiver montre $\e totale dbsence d'ed, (Chaux, Dpt i9).

Photo 5 - Podzol

Ce superbe podz.ol, à horizon Ao épais et très sombre (bouné de matière
orga.ique faiblement décomposée) montre bien, lui arrssi, la pollchromie,
caractéristique des sols évolués (schizosols), etjustifie bien son nom de sol Sous
la cendre" t entre le blanc du A2 lessivé et le B du bas de profil (ocre rouille rendu
ici par un gris plus soüteûu que le blanc du Az, se développe lâ bande sombre
d'hûrfius on décornpoJ4 -8, (Landes, Dpt 40).

Pholô 6 - Nàppr posée ôpârsr

L'absence d'eau, dans le sol hydromorphe (C1.4) était exceptionnelle en hiver.
Ên temps ordinaire, les sols hydromorphes regorgent d'eau en situation
hivernale. Par temps de précipitâtions surabondantes, la ,rdppe (temporaire)
habituellement "§uspefidue" daîs les horizons Ao/Ar et incapable de s'enloncer
à cause de l"'engorgement" de 42, "déborde" vers le haut et recoupe la surface du
sol, à l'air libre, comme dans cette chênaie : on peut pa.ler alors de "nappe
posée",laquelle est très visible au premier plan (Vierzon, Dpt l8).

Photo 7 - Nâppe posé€ étendue

À [a suite d'une saison lroide massivement pluvieuse (1966-67, v. ifig.64 et 65 p.
103-104), des pineraies (P. mâritime avec de rarissimes chênes rabougris en sous-
bois), coupées à blanc, ont été submergées sors une' ûppe posée" géfiétalisée (=
nappe suspendue en surcharge absolue). En bord de route empierrée, la trace de la
voie de débardage apparaît, elle aussi, envahie par lc "débordement" de la nappô
(Av.il 1967, Le Gâvre, Dpt 44). Voir Ffig. i00 et 101, p. 165.

Nota Bene

Dans le cliché 6, renarquer I'entutinement supeiiciel du chêne 'enpt tté" (dit imptuprement
<<à contftîorts>r. Ceta Âulte des siructules asphrxùrntes de I hydrcnotphie. Canparet les
raciies tra,tchées en 3 et 5, égdlement cantonües en sutface, pat ewacinenent "traçunt".
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i',i iltum,rre i rla,:

Figür€s 46 êt 47 - Deux "proffls-Ier'cârâctéristiques
En 46 : holosoi brun

En 47 : schizosol hydromorphe
Teneur en fer exprimee en '/..

L'aspect même des profils dispense de les accompagner d'un lo:rg commentâire,
sinon celui cons,stant à attirer plus encore l'afiention sur l'intérêt qu'il y a à regarder de
très près les problèmes liés à l'hydromorphie.

t. f. Z. a -c,II- De lâ nocivité foncière de l'hydromorphie :

désubstantiâtion, déconstructiolr, dévitalisation,désaération

Lorsque les forestiers signalent avec inquiétude que certains massifs sont en passe
de «sott des limiles de la surÿie» (v, i. B .4 -a1 p. 108, Ie propos de Claude-Marie
VADRoT), sans doute font-ils allusion à celles des forêts les plus mal loties au point de
vue pédologique, et il serait bien surprenant que l'hydromorphie n'y soit pas au ccôur des
questions les plus préoccupantes au regard des épisodes de sécheresse à répétition qui
affligent Ie climât français, singulièrement celui qui est sous la dépendance directe ou
atténuée des ittllue ces océaûiqaes. Sous ces influences, on l'â vû, les forêts sont
actuellement à bout de force, car leur sol, appauvri, n'est plus en mesure d'assurer leur
subsisfance, par suite de lâ monoculture et de lâ défaillance des processus biochimiques et
biophysiques que l'on ÿa résumer très brièvem€nt.

V L'hydromorphie esÎ, en effet, d'abo"d une DÉSUBSTANîL4ruoN, en ce sens
que par le mécanisme du lessivage, la malière orgonique minéNlisée,les argiles (dites
aussi colloides minéraux), le_/er, entre autres éléûents (dont des oligo-é1éments), ont été
entraînés en profondeur, où, accumulés, ils deviennent inutilisables. Le départ des ârgiles
des horizons supérieurs est particulièreûent catastrophique, puisqu'il fait naître, au sein
de l'horizon Ar, un horizon 42, qui n'est pas seulement décoloré (par migration du fer),
rn is sufiout ptiÿé de ses colloïdes: n'y subsistent que les limons moyennement fins à
très fins (sables microscopiques de<20:,1à2 p de diamètre). Cette perte de substance
fondamentale a des conséquences sur la physique et la "mécanique" du sol.

ÿ La suite logique de la désubstantiation est, effectivement, la DEc(rNS-
TRUCruON dr sol. Celle-ci affecte à la fois [a structure et la texture. Succinctement, la
sttucture déîtnit l'arrangement des composants physiques : grumeaux, grâins, ct
particules, Si les grumeaux laissent librcment circuler I'air, les particules, en revanche,
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peuvenl contrarier la ventilation du sol, donc son r(oxygénâtion", ce qui nuir au\
bactéries aérobies : on parle alors de structure asplry.ri.rnle. De là, résulte que la Id-r1r,/e
est plus ou moins favo.âble. Ses principaux types sont définis par lâ cofibinaison des

"grains" du sol : sables, limons et argiles. Ainsi, par exemple, on distingue des textures
argilo-limoneuses ou limono-aagileuses, selon que l'une ou I'autre des composântes
l'emporte dans le mé!ânge, dominant de toutô façon la propot'tion des sables. Du point
de vue qui nous occupe ici! seules comptent les textures donnant Ia prééminence âux
LIMONS, dans les textures dites silrerrser_. C'est aux types des structures, correspondant
aux textures silteuses, et que l'on dit "mtssires" o\1 'fo lluesi qre va la palme de la
mauvaise "qualité'! : elies correspondent aux sols hydromorphes, donc à des sols
déstructurés ou "déconstruits". L'horizon A2, lessivé et limoneux, est col1ârrt en hiver
si un peu d'eâu peut s'y faufilsr, et il devient alors en se ressuyant et s'asséchant dur
col]J.me dÿ bélon. En été, et même en hiver si l'eau reste dans la nappe suspenduc (voire
posée), il affecte rne foûne pulÿérulenle. Dans de telles configurations structuro-
texturales, l'ioconvénient majeur est la séparation du profil en deux "compartiments"
entre lesquels les échânges des sièges organiqugs aux sièges minérâux sont rendus
impossibles, alors {lue leurs contributions combinées sont ilrdispensâbles à la ferrilité du
sol et à sâ "pérennisation" dynamique, la chélation n atteignant pas que la partie
"inerte" du sol.

V Un signe de cette action est asscz clair, o'est celui donné par le
développement exagéré des mousses, en "coussins" [Zer.oôrlum glaucurn (Ilefu'-.1
Angsü., ou en "tâbliers" (Polytric commune L . ex Hedw.\). C'est là le signe des sols
pâuvres en ezote, ce qui signifie que l'absorption de COz par les végétaux est rendue plus
difficile. Mais c'est su.tout là DÉI/ITALISATTON qu il laur rerenir, car par chélarion,
lorsque les sols s'assèchent, un "foisonnement" bleu-violet à noirâtre se produit dans
l'horizon humifère, pris pa.fois pour des excÉtions racinaires. A mesure que ce
foisonnement s'accentue, il provoque une abondante production de bulles d'air,
lesquelles bloquent, par dégazage,l'eau qui devrait normalement percoler en protbndeur.
Le résultat est une déstabilisation biochimique, par ses effeis hticrobicides, boctéticides
en particulier. Et cette véritable ahoxie pédologique est d'autant plus nuisible qu'elie
s'ajoute à une aare forme de oÉSAÉRAzoN(J,M. P), due à un comporlement singulier,
bien que trop souvent méconnu des eaux dans le sol.

I.8.2. a -cr.IrI- Anisotropie et thermo-osmose

Avant d'en venir à cet aspect particulier des choses, il cst bon d'avoir une idée,
même succincte, des formes dc l'eau dans le sol, ce que montre la figure ci-dessous (48).
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Figüre 48 - Formes de l'eâü dâns le sol
On 6-â Éptésenté qù'une seule foÈ l'€aù d adnérenæ et l'eau hreroscopique

lesquelles sonl a{Ls..bces sû chaque "emin" du sl
(inspiÈ de A LEBEDEV)
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S'âgissant des mouvements de I'eau dans le sol, ce sont bien entendu les lonnes
"gravitaire" (descendante, pâr pores de 8-3Opm) et..capi,laire,, disponible (remontante,
par pores de 2-8 pm) qui sont en causc, la tortuosité compliquanl sinplement les
déplacernents de la première.

À partir de là, pour qualifier I'action négative de I'eau pédologique en milieu
hydromorphe, on peut d'abord retenir l'anisottopi" (distribution aléatoire dâns l,espace)
qui en est le trâit singulier. En effet, dans les sols ma.morisés, quel que soit le type de
nappe qui s'y développe, du fâit de la combinaison des stnrctures (tâssées) et des tcxtures
(limoneuses dominantes), /'ea! esl comme partoul el ûulte pa.t à /o/ori. par exemple,
le'gisement" des nappes n'est pas constânt : il peut changer de site au gre de tel ou tel
événemeot météorologique, pédologique, de drainage ou d,âuke sorte,

Evidemment, §e saractère est un élément défavorable sapplefiehtdirc des sols
hydromorphes, lesquels, quand [es grains de leur ,3squelefte. sont rugueux, pâtissent d,un
dégaæge physiqae qui s'ajoute au dégazage chimique de lâ chélation vue plus haut (v.
Fig. 50, ci-dessous).

De gruchê û drotè

Figùre 49 - Écoutement grâvitaire normâl
Figure 50 - Ecoülemert grsvirair€ à dégâzâge
fieure 5l - Le phénomène de th€rmo-osmosc

Pour ce qui est de la THERMO-OSMO,SE, qui survient toujollIs en période
ÿégétative, i1 est indispensable de bien I'identifier, car elle aggrave sévèrement les
phénomènes d'hydromorphie, auxquels ellc est, pourrait-ôn dire, comme ,.consub-

stantielle", puisqu'elle conceme les mouve,nents de I'eau dans les sols. Le prccessus que
recouvre ce mot n'est cependant pas spécifiqure à un type de nappe, ce qui le rend
évidemment redoutable- Lorsque les sols sont "ressuyés', après avoir été gorgés d'câu, il
suffit d'un brusque'coup de chaleur" pour enclcncher la thermo-osmose, laquelle agit
alors de deux façons sur I'eau rémânente et diffuse dans le profil.

La première se fâit, dâns les horizons supérieurs, par éÿaporuliofi accélérée dc
l'eau qui disparâît ainsi rapidement, mettant en danger les végétâux à enracinement
"superficiel", ce qui est précisément le cas des arbres des milieux hydromorphes (rcv. pl.
V des photographies 3 à 7, Commentaires, Nola Sere),

La seconde opère par le processus que les spécialistes nomment ,.de surface
froide", qui provoque une crn.lerrsalion eû PROFONDEUR de l'eau, asséchant par là l€s

.-a--l-
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horizons de mi-profil, Par rapport à la partie haute du profil, en éIâl de "surchauffe", sa
partie basse parai^t (très) "froide". L'eau ainsi condensée loin des racines esr perulue pour
Ies ÿégëtaLt, car les phénomènes de remontée capillaire sont quasi impossibles dâns les
sols marmorisés. En lout état de cause, la distance séparant désormais les appareils
râcinaires "traçants" (superficiels) de la nappe condensée est telle, que toute remontée
est proprement inenvisageable. tl est évident que les problèmes soulevés par le
changemenl climatiqke doiÿe l fate craindre ufi iccroissement de la thermo-osmose,
aggravaût ainsi les déficits par épisode de sécheresse. Ce qui implique que l'on cofinaissc
très bie les sites des sok hydrcmorphes à pseudoglels alÂ de prendre les mesures de
protection ad hoc. 1l paûît opportun de réenvisager, par exemple, les "plans de
drai age" e\.cessifs au r€gard d'un climat qui fera altemer surabondance de I'eau et
déficits très creusés de lâ pluviométrie. De ce point de vue, l'exemple cité pllls haut à
propos de la forêt du Câvre (cl ci-dessus 18.2. d {r, p. 87)montre que le draimge y a été
trop poussé, car des gains de productivité sign;ficatifs n'ont pas été enregistrés, et le
aéseau des drains risque de se révéler exagérément développé au regard des âlternances
accrues des extremes pluviaux, particulièrement néfastes en mâ(ière d'hydromorphie.
Encore faut-il bien distinguer entre les diffé.entes sortes d'hydromorphie.

I. B, 2. d -c[Iv- Les sols hydromorphes à pseudogleys par leur gétrèse

Si l'horizon A2 est un trait remarquabie de l'hydromorphie, même très évolué, il
n'en est pas le tftit caruclétisliqûe : celui-ci réside dans l'existence d'un holizo B b;en
typé, surtout si la fiarmotisation y est important€. L'horizon B peut comporter, en
effet, plusieurs types : 81 (ou simplement B), palier de simple précipitation des bases

"échangeablos" ou cations métalliques l(calcium (Ca), potassium (K), magnésium (Mg) et
sodium (Na)], du fer, du mânganèse, etc., en provenance du palier Al; Br, zone
d'accumulation de la matière organique non minéralisée, descendue dc Ao; B.?, palier
d'accumulation massive des éléments minéraux mentionnés en B (et parlois
concrétionnés en masse : alios! "renards", "grisons", "roussins", "grepps" et autres ji/.
de la PLANCHÊ VI, Fig.59, p. l0l); rg,, palier d'accumulation sélectivc dcs minérau\,
dite "à pseudogley" (où "mitmofisés"\, due aux flnctuations d'une nappe d'eau
temporaire (marmorisation). A cet égard, il est bon de ne pas confondre pseudogley et
gley, les deux espèces de sol n'ayant rien à voir l'une avec I'autre, sinon leur commuoe
dépendance par rappol't à I'eaLL C'est l'aspect comme "moiré" (de g/el en anglais
d'après une origine écossaise) que l'eau donne aux sols lorsqu'on y ouvre une fosse qui a

déterminé les appellatifs, les gleys étant "glauques" au sens exact (c-à-d. bleu-ve.t
miroitant, à cause de la *réduction" du fer, dans les marais ou les rizières), les
pseudogleys, ocre luisant à tachetures gris-blanc. Il ne faut pas dâvantage confondre les
pseudogleys et les sols podzoliques, ce qui arrive parfois, non plus d'ailleurs que ceux-ci et
les podzols, bien que tous ces sots se distinguent par les phénomènes du lessivage dont ils
sont le siège.

Il faut donc bien différcncier ces "espèces" pédologiques de marière à ne pas
commettre d'impairs, et l'enquête en cours quej'ai évoqué€ plus haut (i. B. 2. b, p. 84), ne
donne pas tous apâisements, semble-t-il, sur ce point, car elle ne parait pas aller assez
loin dans les détails, par utilisation d'une trop petite échelle. Pour simplifier, on se
limitera à distinguer deux grandes câtégories de pseudogleys, lesquelles n'appellent pas les
mêmes attentions. En effet, deux modes pédogénétiques remarquables se partagent la
ma.morisation, mais, au lieu de distinguer comme on le fait d'ordinaie er.tre pseudogleys
stricts et stanogleys, on pr€ndra ici pour terme séparateur ce qui distingue les pseudogleys
EOLOM0RPIIES (à profil koh totalement dissocié du haut en bas, photo 3), et les
pseudogleys SCHIZOMORPHES {à prurtI tutulement dissocié ente sutf^ce et profondeur,
photo 4). C'est évidemment le second type qui réclâme le plus d'attention.
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Ce sont, en efl'et, lcs sols oil Ie profil est déconnecté entrc sommet et basc qui
sont non seulement les plus vulnérables, mais surtout ceux qui présentent des lrails de
sérrescence lels, qu'il faul les considérer coûme MORIBOND\ pàr "diÿorce" errlre
otganitlue el mirréru|. ll îatll le répéter ces sols sont ceux qui supportent actuellement
«les foîêts en lruin de lo ir des limites de la surÿie», ce donl n'ont même pas l'ombrc
d'un commencement d'idée ceux qui fondent de très grands espoirs sur le caractère plus
que renouvelalrle, inépuistble, de lâ ressource forestière, celle de l^ famerse <<Jilièrc
âois», Le plus piquanlr ou le plus dramatique, pour ne pas dire le plus absurde er
I'occurrence, c'est que ce sont ces mêmes "ultra-écologistes" qui préconisent que la forêt
soit laissée à elle-même sous prétexte d'anthropocentrisms abusif, Fort heureusem€nt ces
gens ne représentent encore qu'une minorité déraisonnable. De fail,les loiêls épuisées,
que I'on présente comlx.e «DEGIIADEES", vivotent difficilement sur des sols qui sont
morls en profor.deur. On en tient une remarquable preuve, qui devrait d'ailleurs servir de
signal d'alarme, dans ce que l'on appelle les «sols à glosses» (v. ci-dessous les Ffig. 52 et
s3).

i Closses ÿer calcs el norâux horizonlaux

: Niÿeâusablo-caillouleux

Bmcdecailloùr cl banc dc eble srgÉ8és et
entrecroisê Planche.de là nappe incrusc

Figure 52 - Sol er sous-sol à glosses sür sâblo-câilloütis "pliocènes"

Ces "glosses" (horizon BZde la PLANCT{E III, figure 40) sont des "langues" (sens

du mot g/oj.rai en grec) de couleur blanc-gris qui pénètrent sur plusieurs décimètres
ÿefiicole err, dans l'horizon B ocreux, et forment comme les .l-xes d'un /seaz
ho zontal, dont les unités sont nettement plus petites. Lorsqu'elles sont plus courtes, les
glosses ne forment plus que des 'digitations"- A lâ suite des géomorphologues, les
pédologues attribuent ces glosses à des lormes du modelé d'avânt la dernière glaciôlioD
(dite wiirmienne). Dans des régions très froides - comme en signale Ph. DUCIIAUFoUR
pour la région entre Moscou et laroslav (,{I/.4,t écologique der .sols dtl morde, Masson,
Pl. X cl.5)-, cela sst possible.

Mais dans l€ Massif Armoricâ;n, où j'ai étudié ces mêmes glosses, I'orErn€
pélologiqûe aclaelle ne fait aucun doute, car, daûs le limon décoloré et pulvérulcnt

"emplissant" les glosses, des ,rdces /acinabes sont présentes (à > 75 cm de profondcur),
facilcment repérables et identifiables grâce à la rigrrine qu'elles contienncnt. Ce sorrt donc
les survivances encore perceptibles d'Un enracinenenl artciefi, alétruit pal la
pédomatmorisûtion à I'cDuvre dans les sols hydrornorphes à pseudogleys. tl est, en c[fct,
assez invraisemblable que des lormes de perturbations morphogénétiqües subsistent sur
des millénâires dans des sols où s'est exercée (et s'exerce encore) une activité non
seulement micro et mésobiologique, mais aussi mâcrobiologique (e.9. lombrics), et Dlêrne
macrofaunistique (cl terriers) . En fait, l'inlerprétation par les <<formes héritées» esl !îe
explication qui évacue lâ réâlité d'unc dégrodaaion acluelle par excès de
MONOCULTURE RÈPÉTITIyE d.e\sences /N,4D,{PTÉS À UNE CLI T4 4|OPÉDqLOç I E
pricise, Et il est toujouts dafigeteux de lrahsposer des explic.tlions d'une silttation à une
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Du reste, des exemples pris sur le vif (cl figure 53 ci-âprès) confirment cette
pédogénèse "régressive", quc les pédologues nommerâient d'ai'leurs "évolutivc", car
c'est bien ce que I'on observe dans les sols dits évolués : un vieillissement inexorable.
C'est exactement le sort qui attend le sol figurant à la PLANCIIE V (cl- 4). On a donc
tout intérêt à repérer Ies sols à glosses pour appliquer un traitement salvateü. â ces
milieux "f,.1ÇOIr'NÉS PAR L'ËAll", que j'ai appelés hyttroake rdtirt (successivement
noyés et dessechés, v, Bib. 1l), que la nomenclature âgrologique définis comme
'séchdtds" et "baltûtlts".

Sol

Figure 53 - trnrâcine ent et esquisses de glosses cn sol p.é'hydroalterratif

C'est aussi pourquoi on doit exastement appréci€r le tetme «dégradées» qri esl
appliqué aux formations lorestières "cultivées" sur les sols hydromorphes marmorisés, à
glosses tout particulièrement. tl faut en effet sortir d'une ambiguité dont on voit bien
qu'elle caractéris€ une réalité, sinon niée, au moins éludée, peut-être inconsciemmeût
par les forestiers : celle de la soi-d;sant <(chênaie atlantique» qui, dans la plupart des
régions de France, n'est pas une formation "domestiquée" mais un "paysâge"
totalement artiftciel, comme on Ie verra au chapitre trailânt spéciflquement de la lorêt
(voir aüssi le chapitre traitant des eaux). D'ici là, on .etiendra que les formations dites
«dëgradées» soni! pluiôt, des formâtions DÉGRÀDANTES. En touie hypothèse,
compte tenu de ceque disent les professionnels eux-mêmes, ilest nécessaire de clazgee
de , étLodes sylÿicullurdles pour sauver la forè|, chafigemenl climalique ou pas, et cela
commence par la restaurâtion et la bonification de sols sauvages.

I.8.2. d -P-BoDificatiol et régétrération des sols forestiers

Comme la question posée par le titre ds ce segment le suggère, Ie problème des
sols forestiers implique ûn traitement global et synthétiquo qui ne peut se faire qu'une
fois la sphère de la vie forestière explorée dans sa totalité, Néanmoins, il s'agit, ici, de
donner un complémelt, même succinst, aux faits analysés plus haut. Car, comme on l'a
dit, c'est I'ensemble pédologique sauvage qui doit être r€considéré, précisément parce que,
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étant sâuvage, il fàudrait en isoler le traitcment de celui des ensembles *donlestiques",

agricoles et urbaias.

De fait, Ies traitements monoculturaux de la sylviculture ont impose à tous les
sols sauvages des contraintes que Ia Nâture seule ne pouvait supporter, ni mème
compenseL En supprimant la diversité du "cortège floristique" accompagnant les
grands arbres "dominateurs" d'associations infioiment plus complexes et plus subtiles
quece qu'endit la "Phytosociologie", les "P,-1TÀONS" d'exploitâtion - notamment
ceux de la chênaie atlantique supposée "spontanée"- ont t todilié ptofo démehl el
.lurublene t la pédogéûèse naturelle (création et entretien évolutils du sol). Cette
modification est d'ailleurs Dne péjotolion, en ce sens qu'elle â induit des processus
oowea|rx ofilagonisles aù regârd du climatr ainsi qu'on l'a dit également plus ha!t. La
süppression de la diversité et son remplacement par un '(cortèger' âppauvri a fermé
excessivement le spectre des humus. Le choix de privilégier à toute force telles espèces,
le chêne entre autres, a, dâns cette orientation nouvelle, imposé effectivement une

"humification" dangercuse, car productrice largement excédentaire de substances
puissantes telles que Ls taîiÉ. Le grand défaul,la. FAaTE mème, a été d'appliquer une
méthode mise au point sans connaissances scientifiques et techniques sulÏsantes (celles
du dernier tiers du xvll' siècle), et pour des objectifs exagérément spécifiques au regârd
des exigences naturelles : l'(Ordonnance de réformation" du domaine forestier royal à
des fins de construction navale, prise par COLBER-I. On rcviendra sur.cet âspect des
choses au segment traitant de lê forêt. El cerre faute! PERENNTSEE, consiste à

considérer la forêt comme ùî, BIEN AGROLOGISUE, tout en Ia traitanl selon un statut
de RÉALITÉ sAUVAGÉ. Le mot même de .Sf, WCULTURE en est I'attestation absolue,
puisque "sylvestre" signitie étymologiquement "sauvage", et que Ie mot "culture"
s'applique même aux âctivités les plus "policées" qui soient : l ârt ou les produits de la
pensée humaine.

Un seul chiffre suffit à revéler cette nnlinomie radicc&, cclui du coemcient de
variation* (Cv) des circonférences des chênes parvenus à l'âge dc l'exploitâtion: quels
que soient les sols, même ceux considérés comme les "meilleurs", les arbres ont un CV
de 20 9/o au moins (avec parfois, en hydromorphie sévère plus dc 50 7., chez des pins
sylvestres en milieu sous climat océano-nord-âquilain). La norme, poor les popul^tions
réellement cultivées est Cv = 59/o au plus (?.g. agriculture, horticukwe, atboticulluft),
20 7o caractérisânt les populations laissées à elles-mêmes. Dans celles-ci, NATUREL-
LEMENT| Cv ne dépasse jamais 25 %o : au-delà les populations commencent à mourir.
C'est ce que l'on appelle en sylviculture des «lo nations dégfity'le.§r, ! Cette supposée
dégradation ne tient pas à Iâ génétique des populations, commc tout spécialiste peut lc
vérifier, mais à ÿîe ihsafrisLhce c ante eA éléftents nulritifs, due à !'inadéquation des
forêts, prétendument "cultivées", aux milieux pédologiques et à l'environnement
clhnatique dans lesquels on les oblige à vivre.

Par là,je n'incrimine pas la mauvaise volonté des forestiers, comme le font trop
souvent certains écologistes, qui vont jusqu'à les accuser de "sabot€r" la forêt, ",/e
cacher les résineut dertière les feuillus"... Non; ce que je reproche aux forestiers c'est
de croire en la so{idité et à la pércnnité des fiodes culturaûx qu'ils appliqüent, et,
surtout, de ne pas remettrg à leur place des "amateurs" sans connaissances suffisantes,
en osant promouvoir une véritable ARBqRICULTURE FqRESTIÈRE, laquelle
commence par un /rdir?ftefit des sols digne de ce nom, c'est à dire :

en employant des FAÇ0NS culturales imitées de celles de I'agriculture pour
restructurer physiquemenl et mécaniquement les sols ;

en uÿrnt de pratiqttes d'arrrendeme[, propres à remonter les p;I*
dramatiquement bas, ct quasiment 'létaux' en hydromorphie sévère (v. Ffig.6l à 63)i

en recourant aux errglar§serl errrJ nécessaires, en vue d'améliorer mais avec beau-
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coup de prucence les teneurs en azote, afin de faciliter h fi ûiofi du CO),
"Ierriblement" à l'ordre du jour par les temps réchaulfés qui courent, etc.

Mais ces bofiiltcotionr doivent s'inscrire dans un p/zz beaucoup plus vaste et
beaucoup plus complet de sauÿelage de I'ensemble forcstiet, de îiçon à en rustaurct le
"métabolisne" général (lM-P),lequel englobe la.liÿersilé vëgétale el animale (v.Fig.
s4).

MF

FM
FF

MFFm
R _-€--= DN

Rrn]MLllll

Figure 54 - Le métâbolism€ forestier

Dr = dômê forcstier - MF = mur forestier - So = sol - Rm = rocùe-ûèrê - Râ =
m.h6nè.e altéée ' Pp = précipitàtions - MP = modificatiotrs des
précipitâtio.s (en qtrrûtité ef .n "pnissân.€") - LT = rpports l{mineux
therûiques - LQ = ipports lûmineüx qualiritifs (spcci.aux) - Ab = rlbédo
(lumière rélléchie) - ML = modificàrions spê.trales de là lumière - Vê = vena-
MV modification3 citrétiques du vert (vit€sse) - ET: évâpot.ânspiâtiotr - AC
= assimilitior cùlorophyllienoe - AO = apporb d. matière orgrnique - DX =
d.âinrge exogé (écotrlem€nt hors sol) - DN = drainaCe endogé (écoulêmênt
dâns le sol) - IML = (feuillcs mo.tês de la lifière) - tFm = microfautre et
mi.roflo.e - MFFm = minérelisation dc Ia litièr€ pâr la microt une et la
mic.ofloft - HH - hô'izon! humifère\ - HM = horizons mi!érrur

d'ap- JM PALIERNE 1969

RECAPITULATTON{ONCLUSION PARTIELLE

On se reportera aux PLANCHES V et Vl, afin de "visuâliser" quelques exemples de
sols à domestiqu€r par la bonification.

Ce qui est dit ci-après, vaut surtout dans le cas oir la /o/é, devient $n enjeu majeur des
tessoarce! tenoûvelq.bles, car, en l'état âctuel, elle esl ificapable de jouer ce rôle
éminent, voire de pd[acie, que certâins Iui attribuent un peu à la légère, ignorants qu'ils
sont des POSsIBltIIÉs RÉELLES de I'espaee forestier ftt.rçdis. Mais, même sâns

atteindre à ce niveau très élevé d'€xigence, la mânière de "gérer" la forêt a besoin d'être
rcvue de fond en comble, donc par les sols d'abord, sâns lesquels toute "projection" n'est
que spéculation et I ittératu.e.
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Comme ies développements qui précèdent ont été suftisa,nment explicites, on se
contentera, en guise de conclusioat, de rappeler les grandes orientations à respecter en
matière de pédologie sauvage.

Inÿenloriel à part et finement les types de sols forestiers de façon à bien mett.e
en valeur ceux qui doivent être traités en prrorr'lé.

De ce point de vue, l'attention doit se porter particulièrement sur les sols
h)tdromoryhes, les pseudogleys à nalmotisulîon évoluliÿe surtout de manière à l'enrayer
et à ren\erser la tendancc.

Secondairement, envisager des l ùtemefits "agrckomiques" pour les sols
podzoliques et les podzols afin d'en laire des sols lorestiers conÿer.ablemenT producfirt.

D'une laçon plus générale, considérer la forêt non plus comme un domaine
"naturel", ce qu'elle n'est plus depuis longtemps, mais conlme une culture tl'oûrcs à
,ais comme il en est à fruits; en d'autres termes i l'inügrct ftanchement à l'ûrkoûmèûe
(espace sous contrôle "humain"), sans lui appliquer des méthodes qui I'assimilerait à un
verger ou à une peupleraie (par exemple), ce qui serait la pire des choses.

R

Figures 55 - 56 - 57- Trois typês d'eüracin€ment révélâteurs

Er 55 : bon enrâcioement profond, dans un holosol brun, jusqu,à tâ roche-mère
f,n 56 : enrâcinemelt supcrficiel impàrfâit, drns un schizosol l€ssivé pré-hydromorphe

En 57 : enrâcinement correct, dâns un sol mince sur roche-mère peu âlré.ée, pénétrée
En 56,1e développement excessif du collet (entre tronc et mcines) par "empattement,, rrâhir lâ
difficul.é de croissânce des arbres dans de tels sols, ennaînant ainsi des rendemenis plus Îâibles.

Ce tlpe de sol doit êre ftité pour "accepter" une forèt convenablcment développable.
(Voir, pour comparaison, PLANCHE Lll figure li, le protil §.hématique)

Le recours aux amendements et aux engrais quand les seules ,,/rrÇorr§

cullumles" (e.9. labours et autres travaux mécaniqucs du sol) ne sufflsent pas - ne doit
pas tàire perdre de vue que, pour intégrée qu'el,e soit à l'cÊkoumène, la forêt doit obéir à
ses RYTHMES PROPRES, notamment en matière de diÿersité biologique, garânte de la
bonne 'td,?ll" des sols. Les "enrichissements" artificiels dewont donc être pensés surle
7-RÈS LONC TERME, en accord avec ulte transformation des patron; tbrostiers,
aujourd'hui totalement dépassés, mâis en fonction des nomes fotqstièrcs, et non celles,
irréelles, des écologistes, surtout de ceux qui n'ont jamais personnellement travaillé sur [a
forêt, professionnellement ou scientifiquement.

c
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PLANCIIE VI - TROIS PROFILS RE]!IARQUABLES [N SITIjÀTION D'Ul'DRONIORPHTE

, -,., 
' 

. !,,...,:.,.

:.,:,,1'.j
t:: .r

ii .:

Fig. 59

ærm

m'""

="'f ==t, H'" rbdctrEnrar

(MÙ)

ffi
ffi
%
w"
æ"

E'
Li-.-:J
EæI"
E-:i

l:ig.60

Tæh6 de nla]mrisatid

« Rened » Côngloméral à
natière orgtuique + Fe + Mn

tl

Figüre 58 - Sol eî situâtion de pré-hydromorphie
Dâns lhorizon B. la nappe se dédoublc pàrlois èinnc ici, délerûinant au bout d-un certain tcùps la
foanalion d une structure insrable dit. "boulanlc" (figuréÉ cn heragoqe), susceptible de se iasser et de
produirc un niveau impeméable: d'oLl lâ nappc s.co dairc "suspcndue" au-dessus de la nappe prolonde.
Cc sont là les prodrohes d'ùne h)dromorph;c inéluclable. Dans cc tlpe de sol. les arbres doiÿeni
s'enEciner en surface Doù. éviter l_6rrhrxi. Dar e\cès d'câu.

Figure 59 - Sol hÿdromorphe trè évolüé à "oivcar cuirassé"
lci,il n'y a plus de napp. prcfondc imponanrc pércnnc. A 1 cst sxagéément dévêloppé sôus lanâppe
suspendue en 

^o-Àr, 
au poiol de fai.. croirc à uo "hariraBc" Jc l-,pe trcglàciaie À cout sür il s âgil d'un

sol ancicn, où da6 l ho.izon B, les concrélions organo-fcrro-manganiques, qu on aperçoit dispelsées,
sonlr pour ærlains, cimeûtéês er blocs ou en bâncs, qu€ les lorestieE font parfois "$us-soler" (déltuir€).

Voir, pour identification de ces "niveaùx cuirassés" l. 8.2. d -c("'(p.91).

Figure 60 - Sol à "gloss€ÿ'
Cc type de sol hydrcmorphe eÿ égalcmcnt très évolué : lui âussi peul ê1re parlois polygérique, quând on
ne pcul clpliquer tbnciionrellement les pé étrâtions de Ar. par di8itations emplies de limons fins
décoloré (blanc'g.is), de l ho.izon oc€ B. tci, la nâppe ti:mporaire signalc la lonctionnalité.

I-a Grunrlz Déconrye n\atiok
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PI,ANCHE VII. POUVO(R I'AMPON DES SOLS EN HYDROMOPHIE

Figure 6l - Épreuve réâctive à I'acide chlorhydrique et À la soüde

Lc pouvoir tampon d'un sol du point de vue de son pH (de$e d'acidité ou d'alcalinire ou basicité)
est tesié au moyen d'un acidc et d'une basà L'echelle cenlrdle ve.ticâle indique -de part et d'autre
du seuil de 'neutrdlite" repéd à pH 7- les niveaux d'acidité (de 0 à 7) er d'âlcâlinité (de 7 à l3),

L'€chelle aété ânetée ici à I l.

En A,lasensibilité aux "réaciif's" révèle un sol normâlement tamponné, à faible hydromorphie basse.
En B, la sensibilile aux réâotifs révèle un sol très mâl tamponné, à hydromorphie haute très nette. Ce
sola un besoin impératifd'être ééquilibre.

F&63
a

Fig- 62

Figures 62 €t 63 - Prorils d€s sols corrcspondaot à l'épr€uve réâctiv€ de la tigure 6l
N. B. La légende est cornrnune aux d€ux planches

Lo Grunde Dic,,npeû,tio
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I. B. 3 - M4IIE!§EB qE4u i rq B 4,Y_pB^o_L,9ç!E-I§TÉGB-9-E
des eâux libres aux captives *

Et pour prendr€ contact avec une question assez ardue! à Ia lois dans sa com-
plexité propre et dans celle des réponses à lui trouver, un exemple très simple mâis assez
significatif, à travers deux stations de mesures (distantes d'environ 5 km). Celles des
débits du ruisseau ont été effectuées par mes soins, et validées par six de mes collègues,

2000

1500
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s00

* Voir POSTFACE, p. 257
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Figure 64 - Hydrogramme dü rûisseâu forestier de l'Étoile (Forêt du Câire - Dpt 44)

1967

Fignre 65 - Pluviogrumme d€ la stâtion de Blâin (Dpt 44)
Note. h coîcordanc€ remarquable entre les deùx diagrammes

(source Omce National de la MétéoùloAie)
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Bien que j'aie étüdié et eose;gné l'hydrologie à I'Université, y compris au niveau
du concours de I'agrégation, je ne me cons:dère pâs somme techniquement compéteot
en cefte mâtière particulière. Sij'aborde la question des eaux ici, c'est parce que, comme
on I'a vu dans les développements précédents (rev. lfig. Io-la), celles-ci se situent à
I'exacle a iculalion dÿ climal et des so1s, d'une part, et! de l'autre, des besoins vitaux,
tat\t de la ÿégéldtiofi sauÿûge (fiotèts not.) que de ceux des ÿégétaLr agricoles. De ce
point de vue, les sols hydromorphes présentent une singularité remarquable dans la
mesure or), très vite saturés, ils sont incapables de retenir les eaux de pluie. Celâ
s'observe dans l'écoulement des ruisseaux forestiers qui répercutent presque .rinstan-
tanément" les abats d'eau, ainsi que je l'ai vérifié sur plusieurs saisons des pluies sous
diverses forêts. On en a vu ci-dessus un exemple très significatif aux l:igures 64 et 65 (Le
Câvre et Blâio, Dpt. 44). Ce qui veut dire qu'il faut étudier l'hydrologie de manière
extaêmement fine, compte tenu de l'assèchement annoncé du clima!.

Sur les sols "imperméables" (ou saturés), l'eau ruisselle facilement après la pluie,
comme l'explicite l'hydrogramme de la figure 64 que sous-tend le pluviogramme de la
figure 65 de façon exemplaire. En situation de mréfaction d§s précipitations (liquidesou
solides), les déficits d'écoulement deviendraient extrêmement préoccupants, tant sur le
plan de t'agriculture que sur celui des consommations domestiques, et même sur celui des
loisirs.

Cet assècherneht, que certains reconnaissent mâintenant comme concomitant
des chaleurs estivales, est en ellet déjà /i /'{parle. Plusieurs séchercsses, .lepuis I'année
1974 ont déjà .endu périlleuses les activités agricoles, et entraîné des restrictions dans les
usages domestiques.

Ces pénuries ont été sensibles dans les années 1980, bien qu'on semble les ignorer
âujourd'hui, obnubilé que l'on est sans doute par les canicules ou crises "aquiprives" des
années 2000 (2003, -0i, -06). Pour ne prendre qu'un seul exemple, on citeaa celui du
Conal du Midi, où, au 3l Janvier 2007, Ia circulation a été interrompue entre Toulouse
et Villedubert, car le dëlicil de niÿeau, eùîe Toulouse et Carcassonne, a atteint assez
vite 20 ct t, pü rapport âu niveau normal. L'évaporation aidant, le déficit est passé a -
40 cnt dtl niÿeau "navigable". Cela se comprend d'autant mieux que la réserÿe dt Lac
SainFFerréol est à moins d'un million de mètres cubes {. 1000000 rz'), alors que les
besoins de la navigation exigent une réserve de trois millions six cent mille mètres cubes
(360000{l de m'). Si les pluies ne revenaient pas avant lâ fin Mars, les responsables de la
navigation ne pourraient rouvrir la circulation aux quelque 600 bateaux qui empruntent le
cânâl chaque mois. Or, les chutes de neige, en nette diminution, aggmvent encore cet
aspect des choses. Qui ne manquera pas d'affecter le Sud-Est lrançais autant qus l'avant-
pays pyrénéen, puisque la ra.éfaction des précipitations neigeuses et la fonte des glaciers
n'affectent pas seuleûenl <(notre regtrrd de batiste» comme l'a dit, un peu légèrement!
un "expert" du GIEC (cependânt âssez âlarmiste par ailleurs), dont, par bonté, on
oubliera le nom,

Sans doute, à première vue, il semble ne pas y avoi. grand rapport entre un
ruisseau fore.tier du Maqsil Armorrcain el le Canal du Midi. À première \ue. oui, mais
pas si l'on raisonne du point de vue de la «cotttinaité lerûloriole». C'est pourquoi ct
je souhaite que les «rcsponsables politiq,ei» aient cette élémentairo sagesse - je pense
qu'il faut INTÉG.REÂ tout ce qui touche à l'hldrologie au Ministère d'État ûa
Déÿeloppemenl Miltrisé, c.,.r il s'agit là d'un de ces domaines que l'on dit RÉGALIENS.
De ce point de vue, il me paraît indispensable d'éviter trois ésueils principaux.

En prernier lieu, n'avoir pas le réflexe désormais presque "pavlovien" de vouloir
tout régler par la ÿoie disciplifidirc ou grâce aux rar.re§ lcf. Conclusions, Préÿoyance et
P/ÿr'sior.t (ci-dessus après I.B.l.c, p. 75), à propos des mesures <<draconiennes»
envisagées en cas de pénurie d'eau)]. Ce n'est pas bien gouverner que gouvemer
brutalement. Tôt ou tard, ces excès se retournent contre leurs auteu§. D'autant que ce
qüi n'est rien d'autre que des expédients ne répond pas aux questions, sur le fond,
évidemment,

J.LI PALIERNE l.n G kd. Dérnhb.hÿiti.n
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Ensuite, ne pas céder aux modes du moment ou aux tu.Ju.,des écologistes, cofime
en ce qui concerne le aaux sauvetage dc la Nature ef de la biodiversité, ,ia la
réirtroduction des ôurs ou des loups. Et ne pas écouter les citadins rêveurs qui
s'imaginent préserver les eaux "libres" en vilipendant des 8.4RR,tcEs qui résoudraient
bien des problèmes. C'est nolâmment le câs pour Ia Loie, ex abruplo téplrtée «dernier
Jleu,,'e saa'age d Ettrope»- Ces thuriléraires empressés devraient voyager davantage.,,
Régalafiset les débils, dans la perspective de situations r.er-réne.t» à venir, telles qu'en
craignent les experts du clrc relativement aux i ohtldlio s, n'est rien d'autre que le
respect d'une nécessité impérieuse. Remplir les ûquilères (^at]]Jels) lorsqu'il pleut
abondamment est également impératif, et autrement réaliste et faisable que «séquestrern
le gaz cârbonique dans les "réservoirs" géologiques. Construire d€s /éserÿoirs,
précisément mais "hydriques" ceux-là, chaque fois que cela est possible sans nuire au bon
équilibre des milieux relève des mêmes obligations salvatrices. Il faut même prévoir une
ADDUCTION D'EAU GÉNÉmusar à I'ensemble du teftitoirc naliondl.

Et c'est le ltroisième écueil à éviter : celui dù ltdcliohnement des actions, qui
conduirait à un "chacun pour soi" désastreux. C'est pourquoi, en vue de permettre aux
régions en difficulté de bénéficier des surplus des .égions favorisées par une pluviosité
abondante, il est hautement souhaitable de construire un réseau d'aqaelucs moder es,
ou "HYDRoDUCS", à l'image des oléoducs ou des gazoducs. En prévenant, ici, les
inondations dévastatrices, on assurera, là, le soutien d'une alimcntation normale en eau.
S'en remettre à ùne «gestion bassin par bassin», comme le recommânde I'un des plus
hauts rcsponsabl€s en la matière, serait conlraire à I'intërêt gé érd. D'autânt que Ies

travaux à engager sont d'une importânce lelle, que seule la paissafice publique peut la
prendrc en charge de façon à préserver les équilibres nécessaires el l'égqlilé de lous
deÿa t la ressource, Tous ceux qui réclament sans cesse de g tnls chafitiefi d'it tétêt
rratiùhal devftieni se ranger à cet âvis, qui engage par aiileurs la responsabilité des

générations actuelles à l'égard de leur descendance. Le l.êitement des eaux usëe!, ot1

l'imâgine bicn, devra laire partis de ce plan d'ensemble, en \île de pourvoi. aux ,erorrrs
secondaire$ ceûx des /disils, tels que la pratique du golf ou des sports de neigc, qui ne
sâurâient bénéficier de l'impunité que conêre l'impéritie, alors que la distribution d'eau
potable pour Ies 6€roi.rs ÿr7oa.r relèverait des solutions pâr privation, comme l'a srrggérÉ
cette ministre «en charge» du «déparrcment» de ces allaires en Janvier 2007.

On aurn l'ûattû\t plts de raisons d'ê|rc péÿolant et précûutiofi eux qae le
RISAUE exisle - du moins est-ce mok seûiheht au regard de ce qae montrent le p ssi
et les éÿé emehls méléorologiques récents- de ÿoir les ACCIDENTS CANICUL4IRES
saivàt l'ÉpISoDES ZLU|1EUX q}TENTIELLEMENT \R(JTAüY, cat il )' i un lien
indéniable des uns aLr aarler (v. SECTION II, Document l, p. l99Jq.).

Dans Le Figaro (29-03-2001, p. 12), Yves MISEREY signait un article relatant le
fait que, se,on les spécialistes du climat, <des éIé.1 rorrides de I Eurcpe de l'Ottest sont
toujows précédét par de hiÿers secs dans le no de la Médilerranée occidentale>>.
Personnellement, n'ayânt pas travaillé sur la météorologie récenle de la Médit..r.anëe
occidentale, je n'ai aucun âvis sur le jugement porté à propos de cette zone. En
revanche, comme je l'ai déjà dit dans les segments consacrés à la météoclimatique (v. L
B . l), le problème de l'Ouest fi«nçais, singulièrement du CENruE-OUEST à climat que
j'appelle "aquitain" (lato sensu), est strictement semblable à c€lui posé par la
Méditerranée occidentale, ce quej'ai signalé dès 1976 (SECTION u, Document 3), plus
encore en 1978 (SECTION II, Document 5), et quej'ai affiné ensuite dans divers textes.
Les ÉTis sECs ET .HAUDS sont rnÉcÉoÉs par des séchercsses séÿères de Ia saison

îraîche etfroide: automne-hiver-printemps. C'est cette conjonction qui est à l'origine
des problèmes des "temps caniculaires" les plus redoutables, en relation_ avec les
DÉGRADATIqNS Écentes (années 1970 sensiblement) des INFLaENCES ocÈANIAaES
(v. aussi p. 199 sq.).

J.M PÀLIERNE La Crônde Décortpe6ation
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I.8.4 - DE LA NÉCESSÀTRE RESTRLCTURATIO\ DE LA FORÊT

ENTRE BIOMASSE ET BlODIVERSTTE

Introduction : le "syndrome de Kampâla"

De tous les sujets abordés dans le présent travail, celui touchant aux forêts est
l'un des deLx, non pas les plns difficiles, mais les plus compliqués et les plus "touffus"
(sans mauvaisjeu de mots), câr lâ forêt î'est pds ufte ENTITÉ ,nak un SYSTÈME ÿiÿsnt
que certains appellenl «écosystème», ce que traduit d'ailleurs, mais assez obscurément,
le ClgC (comme on va le voir plus loin). L'autre sujet épineux, et pour les mémes
ra:sons, est celui qui touche au monde des "campagnes", de la ruralité si t'on préfère;
mais, ici, apparemment, le GIEC |l.'a en à d],re, sur le FOND, ce qui est plus que
surprenant, surtout de la pa.t de ses membres français, qui devmient avoir à l'esprit les
questions soulevées naguère par le remembrement des teares rurales, dont certaines
sequelles soût encore vivaces. Quant aux «yerts», à paft leurs moratoires et leur
détestation de l'agriculture «productiÿistor, lls te présentent pas davantage de solutions
d'ensemble, alors qu'ils se flattent d'être des "acteurs politiques". Sauf à ne plus rien
entendre à la langue française, un âcteur c'est fait pour "âgir". Où sont les actions
positives des écologistes en la matière ? Quand l'une n'est «pas conlre les OGM», au
laboratoire, l'autre ne songe qu'à les détruire, laboratoire ou pas... Ce ('est pas ainsi que
se règlent les questions embaarâssantesr d'autant que toutes sortes d'avis fusent de toute
part, sans grando rigueur d€ vocabulaire, parfois même chez des gens qui se pensent
"scientifiques", précisément à propos de la nature de la sylviculture, ainsi qu'on le
montrera plus bas, car il y a Zi tnr DÉBAT CAPIIAL, gri povfiait engagef \'ALENIR DE
LA PLANÈTE, si on le tranche mal. Pêle-mêle, on citera donc pour ouvrir co débat les
cinq ou six gmnds thènes autour desquels il tourne, de façon à réfléchir à de possibles
solutions, précâution d'âutant plus nécessâire que certains organismes ne contribuent pas
à éclairer pârfaitement les choses.

Ainsi, le C1rC, dans sa "livraison" de Bruxelles, faisant suite à celle de Paris et
préparant c€lle de Bangkok (Mai 2007), a, curieusement, distirgué entre «Jofits» et
«écosystèmes forestiers», sans autre précisioû, du moins telles que lâ grânde presse
quotidienne a publié ses conclusions (e.g. Le Figaro, 07 /oa-04-2007, p. t4), laissant
perplexe plus d'un exploitant forestier... C'est d'ailleurs là l'un des reproches majeurs
que I'on peut faire au G/aC : celui de ne s'adresser qu'âux seuls «décideurs» cor..,me 1l le
dit lui-même dâns ses textes qu'its rend publics,.. officieusement, ce qui est une autre de
ses singularités. Cela est extrêmement gênant quand on sait et la gravité des sujets traités
pa( ce <(Groupe d experts», et ce qu'elle appelle comme décisions subséquentes. Donc,
pour poscr les termes et les thèmes du débat forestier, il est bon de différencier les
notions de ,7onÉr et d'ÉcosYSTÈME FoRESzrR, de manière à clarifier des mots tels
qUEt ENTTE AUTTES! DÈFORESTATION, REFORESTATION, SYLWCULTARE, PLAN-
TATIONS, ROTANISATION (J,M.P), BIOMASS E, ATODTTERSITÉ, REBOTSEMENT*,
ARB0RICULTURE, SyLyE. Oüte cette question fondamentale du vocabulaire,
indispensable à apurer pour ne pas commetke d'impairs, on peut également clarifier les
notioûs d'efîel-tahîpo induit par cette importante composante de la biosphère qu'est la
forêt, car, de I'eau des plrle.r interceptée par Ies frondaisons et ses incidences sur
l'écoaleûreit uÿiâ.tile, j usqu'à Ia fabrication d'rttr.rzs à travers la production des feuilles
mortes ot son influence sur I'évolution pédologique (rrb), en passant par la lumière
captée par la mâsse des feuilles (pour la photosynthèse), donc la chaleur éEalefient
absorbée, l'évapolranspirdlion et ses conséquences sur le climal, notamment, tout se

trouve intégre au "problème" forestier, avec, au centrc de ce problème, la question
épineuse de l'.{.§sÈcHEMENr. Cet aspect des choses est d'autant plus prégnant que les
questions forestières se posent à tous les niveaux géographiques, du bosquet à la Planète
elle-même, avec des implications inattenduos, qui peuvent être regroupées sous
l'appetlation de "S)'ndrome de Kampala" (l-M. P).

J M PALILRNE Ld G.ùn le Décohpe ns at iok
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En quelques mots voici ce dont il s'aglt, à travers le titre ré\elarcur d'un article
du journal Ouesrfrunce (.13-04-2007, p.2) | Ét4EUTE qOUR LA FoRÉT EN oUGÀNDA.
Le jeudi 12 Avril, en effet, à Kampala, capitale de I'Oug nda, ltuis persorrnes onl élé
,llllss âu cours d'une manifestation qui proteslait contre le "déclfissefient" de la réserÿe

foreslièrc de MabiJa, pour en vouer les 10000 hectares à l'€xtension d'rne plantation .le
cdn e à sucre aux mains d'immigrés d'origine asiatique. Des voitures incendiées, des
lynchages et des traques au "faciès" ont tristement illustré les suites de Ia manifestation.
A partir de là, deux faits sont à noter : d'abord, celui qui sooligîe le peu de poids qu'a la,
politique de saaÿegarde de la Natuîe face à l'avidité de l'économie de harch4 ars$ite
celui qui rappelle la fioinmise constante des puissances élrungères sur des biens ne Ieur
appanenant pas, ouvertement ou de manière détou.née- En Afrique Centrale, en
Amérique du Sud, ootamment, le fait est couramment prariqué par ious les États à
l'économie puissante (âfïirmée ou en développernent) qui cherchent à étendre leur
territoire d'exploitation hors de leurs frontières. Les mêmes problèmes sont soulevés,
quoique plus discrètemen! par les besoins de la pharmacopée (rcv,1. A . 2. b, p. al).

Pour toutes ces raisons, il serait nécessaire, et urgent, de dresser, à travcrs le
Monde, un yaste AUDIT écologique el économique de la loÉt. Cela peut parâître
chimérique, mais la question est tellement complexe et décisive que I'entreprise devrait
en être conduite par les Nations Unies, à I'image, en quelquc façon de ce qui se fai( pour
le climat; ce qui pourrait, du reste, permettae de "croiser" les obscrvations notées sur
l'une et sur ['autre, au profit des deux. Poua nous, plls modestement, nous allons essay€r
de dresser quelques constats cursifs, afin de mieux évaluer la situation âu niveau national,
en commençant par l'état des l;eux tel que le dresse la presse! en relais entre les
scientifiques, les prolessionnels et le "grand public",

I.8.4 -a - De quelques généralités

I.8.4. a - to - L'étât des lieux vu par la Presse

Avant d'en venir à mes propres constats et propositions, je tiens à montrer
comment la presse écrite rcnd compte de la situation actuelle des forêts françâises, à
panir des informations qu'elle reçoit des professioû0els ou des scientifiqües spécialisés.
Ce qui, par ailleurs, me donnera l'occasion de souligner I'appréciable travail des
journalistes, auxquels je veux exprimer ici ma satisfaction pour le service rendu â
l"'opinion publique". Coup sur coup, du point de vüç fifitioial, deux articles sont parus
pour mettre au jour une situation préoccupante.

D'une part, il y a eu un "papier" de Claude-Marie VADRoT (dans le Journal du
Dimanche, 16-0?-2006, p. 9), excellemmcnt titré Les FORÉTS et les CULTURES
MEURENT DE SOIF, oit I'auteur, relatanl l'opinion des professionnels, écri1 :
<(Maintenant, ce qÿi esl en cause, c'esl lq survie des arbrcs (...\ PLUSLEURS FORÊTS
SONT EN îRAIN DE SORTIR DES LIMIîES DE SURVIE» (mots soulignés par mes
soins)- Tout à fâit à propos, C,M. VADROT attire l'attention sur le lien eîl.re cuhurcs
et végéldtion "sauvage", thème que je r€prendrai plus loin.

D'autre part, un peu plus d'un mois plus tard, Gaëlle DUPoNT, dans un
remarquable article, court mais dense, consacré à la foÉt face à la sécheresse (Ze Moride
21DA-08-2006, p. 6), et intitulé Même si elle tésiste aux séchercsses, h forêt est à terme
menacée'), I'auteti,r, q\ti emploie forr intelligemment le pluriel, relève qr]le «le HÊTRE
résiste mîeux» que le chêne, et, souligne, par ailleurs, qu'«un arbre résiste fioins bien
aur aléas climatiqües s'il est sitü loih de son OPTIMUM ITCOLOGIQUE»; ici aussi,
comme pour les textes ci-après, c'est moi qui souligne. Et d'âutant plus volontiers que
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j'ai très tôt attiré I'attention sur ce1 aspect des choses, notamment dans mâ thèse, en
1975, à propos des pins sylvestres et maritimes, victimes de mauvâises conditions pédo-
climatiques (c,imat océanique à étés frais, cl SECTION III Document A5, pour les pins,
p. 249); dans un article de 1986 (rvor"or§, p. 54, v. Bib. l4), à propos des "exotiques
lointains" tel le b.ux «.ÿapin (ou) pin daùglas» Pseudotsuga nenziesii 

^dirb.\Franco gros consommateur d'eau, et victime de Ia sécheresse de l'année 1975-76 en
miLieu climatique nord-aquitain (v. I. B. l. b- P - un exemple régional, p- 70, et Ffig. l5
et 16); et, quoique avec réserves, dans un autre article, eî 1988 (Hommes et Tetres du
Àror4 v. Bib. l5), à propos des pins maritimes de race portugaise, victimes
préférentielles du gel dans les Landes de Gascogne (v. p. 14, photo l; p. 1ll! photo 9).

Aussi bien, avec beaucoup de pertinence, Gaëlle DUPONT relève-t-elle deux
propos remarquables de Jean-Marie BARBIER (Directeur général de la Fédération des
Forestiers Privés de France) relatifs, le premier, à ,â norr «SL|BITE» des arbres, après
ürc DIZAINE d'années «de souffrance» silencieuse (invisible), et, le second, à
l'INSUFFISANTE «rigueur des/orestiers dans le choir des essences», en ajoutant fort
justement : «Mais qu'estce qu une essence adaptée en pétiode de chaûgemefit
clinatique ?». L'essentiel est dit ici : il suffit de développer à partir de ses recherches
personnelles, précisément sur ces sujets, telles que je les ai menées depuis plus de
quarante ans. Je vais donc prendre successivement les situations évoquées dans l'article
de Gaëlle DUPONT, afin d'asseoir mes propres propositions sur lâ forêt. Mais
auparavant, je voudrais donner deux autres exemplcs! relatifs ceux-là à une situation
"locale", ex1.Iêmement intércssanIe, câr elle â vâleur "heuristique" elle aussi.

Il s'agit, d'abord, d'un papier danné à t;dr-matin (08-12 2006) oir, en "Une",
l"'accroche" signale que Le climdt déboussole Ia forêl vatoise. L'auteur, Mireille
MARTIN, développe, en un très bon article (p, 2), la question qu'elle pose | «kr îoftt
est-elle ÿruiment malade de la sécheresse ? Esl-elle en trûin d éÿoluer pour résistet ?».
Pour complément, M. MARTIN relève arrx fins d'illustration, que Pins et Chênes
dépérissent du fail de la sécheresse, tels les pins Sylvestre, Pigoon passé au feu, d'Alep
(proie du chancre); et que les chênes (Liègc, Vert, Blanc) ainsi que les peupli€rs et les
aulnes ripuaires ( = du bord des eâux) sont affaiblis âu point de mourir par endroits.

Dans le même journâl, moins d'un mois plus tard (04-01-2007), un article, d'une
autre tonalité mais également bien fait, traite de là Filiàrc àoir sous le titrc La lorêt
ÿaroise riche de promesses (en une), et met en garde, dans son développement (p. 2),
contre un déficit de rentabilité. Patrick ROLETTO, I'auteur, fait effectivement ressortir
qus <(ld lorêt ÿûroise pour ÉTEND{IE qu etle soit, est PEll RENTABLE (... pdt
exemple), e, 2005, pour ufie praduction de 810 00A m3 seuls 177 000 3 ont élé
exploités)». Cet afticle soulève âinsi foû oppo(unément un problème grave qui touche
lâ forêt lrânçâise dans son ensemble, et sur lequel on va revenir.

I.8.4. â. 2" - Remârqu€s persornellcs prépâratoires

En commençant, et en jouânt s$ le mot 'tiéÿoluliott" (qùi est le laps de temps
séparant deux coupes d'exploitation définitives des peupiements forestiers), on pourrait
dire que c'est la îoftt lout efiîière qui a besoin d'une révolution généralisée, pour en
revenir à un étât proche de celui de la SyZrlË (nom que je donne aux populations
arborescentes sauvages, telles celles de la forêt "vierge"), état rendu aujourd'hui
nécessaire en vùe de la pÉseflûlior| de la ÿégét@lion supé eure qûe fienace le
lra mdlisrne d'une "mutation" climatique possible. J'userai cependant plutôt du mot
RESTRUCTARATION comme équivalent de la ftformation" que COLBERT utilisa en
son temps pour restaurer l'état lamentable dans lequel se trouvait le "doûraine"
forestier royal, héritier d'une exploitation anarchique que I'on flommait, au Moyen
A9e,le hoisillement. Déià à cette époque, du reste, les seigneurs avaient procédé à une
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PLANCHE VIII TORTES INTEMPÉRIES : DANGER I

Photos 8 à 13

cr.rcsÉs

Photo 12
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PLANCHE YIII - FORTES INTEIITPÉRIES : [}ANCER !

_ \lEN.,T _ GEL - SÉCIIERI'SSI' _

COùIIlIENTAIRES

Photo E - Forêt intramoûtâgnarde vosgienne (vent)

Passage d'une lorte tempête (198j) sur une pessièrc paru (boisement d'épicéas), d'oir
nombreux "rompis'! (fûts brisés à hauteur variable), "châblis" (arbres couchés avec la
"boule" motteuse de leul§ racines mise à l'air libre), et arbres ployés. Ce type de
formation arborescenæ est le pire qui soit, câr, par sa composition et sa constitution
mêmes, il est d'une grande vulné.abilité en offiant une prise considérable au vent

Photo 9 - Pignâda landais (gel)

Le cliché rappel)e la photo I de la PLANCHE I (p. 34). Effectivement, [a préseûte vûe
est prise de ,'intérieur de la parcelle à peuplement déf,cient, avec, ici, âggravation du
cxactete sourffieleur des prrrs qui n'ont jamais atteint leur développement normal. Les
dégâts dus au gel ont revêtu à cet endroit une particulière ampleur. Au fond , on aperçoir
le peuplement florissânt de la photo I (ligne sombre)

Photo l0 - Littoral dunaire vendéen de front de mer (séch€resse)

La forêt de Monts, en Vendée littorale, est ul1 pcuplemenf a(ificiel de pins maritimes
sùr dooe. La séclreresse caniculdirc i, en Juillet-Aoûi 1976, parachevé la sécheresse de
l'automne-hiver 1975-19?6, et du printemps 1976, et détruit nombre de parceLles. Ici, en
bord immédiat de mer, la canicule a.joint ses caractères propres à ceux d'une tuùulence
aérienne forte et à la projection d'embruns mar;ns lortement salés, dâns une atmosphère
desséchée. Les jeunes pins, en pleine santé, ont été détuits en qaelques jorrls, prenant
cet aspect ca.acté.istique de forêt incendiée (v. le tabl€au de la figure 79, p. 140)

Photo l1 - Dune littorâle intérieure vendéenne (sécheresse)

lci, en cceur de forêt, les particulârités de l'immédiat bord de mer n'ont pasjoué. Les
peuplements de_jeunes pins ma.itimes ont longueme t agorrisé (10 ans en moyenne de
morbùlilé tléfrnitiÿe o$ <rsouffrance» silencieuse, vue p. 109). La mortalité progressivc a
lentement éclairci les boisements (v. aussi le tableau de la figure 79)

Photo 12 - Forêt littorale intérieure vendéenne (sécheresse)

Bien que poussant loin de la mer (contact avec ia zone non forestière), ces pins
maritimes, plus vieux que ceux des clichés l0 et I I, ont été également frappés à mort par
Ia sécheaesse caniculâirc. Seuls les arbustes du sous-bois onl surÿécu

Photo 13 - Forêt cofltinentale de Tronçâis (sécheresse)

S ituée au centre de la F .ance (A I lier), ce / rcstigieu* tnas:tiî fotesliü a conn u lui aussi les
rigueurs de la sécheresse caniculaire. Mais ici, la mortalité a pris une forme sélective,
comme dans nombre d'âutres forêts de feuillus (chênes notamment) : ce sont su out les
lisières et les clai èrct, sua leurs liserés, actuelles les unes et les autres, qui ont le plus
souffert (v. PLANCHES XII, XVI, XIID

J M PALIERNE La Grande Décanpensdtioa



- ttz -

"réformatiolI" pragmâtique (donc rnoins le mot), en imposânt une distinction juridique
entre la sJr,/ÿa, ou forêt laissée à l'état sauÿage et aux cueillettes et braconnage des
boisilleurs, et la jfolesra, partie boisée de leur domaine située en dehors (/ore en lâtin) de
leurs terres cultivées. C'est d'ailleurs l'un d'entrc eux, CUILLAUME LE CONeUÉRANT,
qui imposa aux Anglais sa drastiqûe "Loi de Ia Foftt", l^q&lte sauva les sylves
misérables de Grânde-Baetagne. On le voit, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les
préoccupations lourdes en matière fore\tière.

En fait, lâ restructuration, que je préconise, ambitionne, sans outrecuidance
aucune, d'effacer la réformation de COLBERT, dont les ob.joctifs étâient
incommensurables aux objectifs actuels, les situations respectives des deux époques
étant radicaleûert différentes l'uoe de I'autre, même si leur importânce est égale en
gravité.

Effectivement, en vue de convaincre LOUIS XIV des bienfaits de la Gruade
Ordonnance qu'il prenait en son nom (1669), et visant à t.réformer,, les forêts du
doûraine royal (d'oit le nom actuel de lotèts «domuhiales" donné aux forêts d'État du
domaine public), le ministre écrivait au roi | «Sa Majesté aura mêrne la satisfaction de
ÿoir durant sa vie son reÿenu rétabli, son rolaume déliw-é de I'appréhension du
fianque de bois, aÿec I espérunce qu'il s'en ttouÿera assez pour bâtir des vaisteuu.x,
soit pour la guerre, soil pour le létablissement du com erce)r- Or, si le bois n'est plus
le combustibie quasi unique des hommes, si la marine n'est plus "er1 ôoir", si les rivalités
commerciales du ,aerclrt lilisme "dix-septiémiste", ni celles, belliqueuses, de lâ ,.course,'

contre l'Anglais ne sont plus de saison, la gestion d€ la forêt française n'a guèrc
changée, elle, même si, souvent, à la place des chônes - et de leurs «grosses billes»
recherchées avec lrénésie pour construire les navires de « haut bord»» -, les coni!ètes
(pins, sapins, épicéas et autres "résineux") ont fait leur apparition, ce que sritiquent
sans rstenue, et parlois sans raison, des "écologistes" tenants d'un retour à la Flore
spontanée-

Personnellement, dans ma thèse (ÿ. Bib- 7) et daûs les nombreux articles quej'ai
donnés ici ou là (Bib. 14, 15 not.), j'âi également émis de sétieuses /éselÿes sur ces
"enrésinemehls" qvelguefois aveugles, car leurs conséquences sur les,§OZ.l peuvent aller
jusqu'à une forme de ruine de ceux-ci, notamment en sréant des humus "lourds" et quasi
inertes (dits «rl /s')r), lesquels, en surface, et en profondeur dans les redoutables
podzols (voir Pl. ü1, Fig. 41, et Pi. V, Photo 5), bloquent l'évolution des sols en les
acidifiant exagérément. Mais là n'est pas la pire des tares de gestion, car elle est visible,
et ce, d'autant plus qu'elle introduit dans les paysages, des individus'texotiques" qui les

"dénaturent" de quelque façon, installant des populations valnérables aux tempêtes,
aux sécheresses et autres t'cak fiités" nat$relles. Des exemples en sont donnés plus loin
(v. Pl. VllI).

Ce qui, à mon sens, est beaucoup plus dommageable à la forêt domaniale, c'est la
gestion en «rapi.r ÿertt», chü aux forestiers, c'est-à-dire conduit selon le "patrcn"
d'aménagemenl eî futaie régutière ÉÙutzNNz, MoNospÉcIFIeUE (donc selon une
espèce quasi dominante,à Égénérutior, «tutlurelle» pat coupes d'éclaircies répétées :

prelûièrcs multiples ["dépressages" ou éclaircies du bâs-âge des
peuplements, soit du "fourré' (quelques annees de pousse), du "gaulis" ( ô < t0 cm) et
du "perchis" (O = 10-20 cm)j,

et "lerminales" progre.§siÿ?i, en fin de révolution des vieilles futaies (plus
de 150 ans en moyenne) :

dites, soit "sombres" (pâr abattage de peu de "pieds" ou ,,brins" pour
préserver les «semenciers" ou arbrcs reproducteurs v. Pl. XXV),

soit "claires" (par abattages répétés, puis définitifdes pieds survivants).
Cette pratique a trois inconvénients majeurs dont les forestiers n'ont pas conscience ou
ne veulent pas convenir :
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elle USE les sozs par !fie callure îépéliliÿe sur les hÉnres pk ces,
clle ÉPUISE les fEssOURCES CÉNÉT|QUËS des individus s'i,rrc.-

Iécondant sans renouvellement du stock chromosomiquc (avec "bouquets" de pieds
porteurs de caracléfl stiquc\ rnôrpho-analomiques idenlique\),

elle RUINE la BIODIVER.SITE. et. du même coup, APPAUVRIT les
appons o.gâniques diversifiés aux sols.

La situatioo âctuelle résulte eftèctiv€ment de ce qùe Jean-Pierre HUSSON â bien
noté €n soulignant que «les changemenb s)l|icoles imposés onl un impact palsager et
écologique dirable, dommageable à kng terne>» (in Les hommes et la loft| an
l,oraihe, Chr. BONNETON éd- Pâris, 1991, p. 82). ll faut être tout à fait conscient de ce
phénomène tres importânt, avant de proposer une REFONIE des structures forestières.
Car on ne peut éluder le redoulable dilemme que semblent ignorer tous les réformateurs
écologistes en châmbre, dilemme très bien résumé par un forestier dont j'ai pu
apprécier personnellement !'ouverture d esprit quant aux questions biologiques, A.
MORMICHE (tngénieur Général du Génie Rural des Eaux et dcs Forêts), lorsqu'il a écrit,
dans sa préfacs à l'ouvrage cité ci-dessus, à p.opos du travâil des sylviculteurs, qu'il «eJl
la conlrontdtion entre le long leme forcstie\ un à deux siècles, el le court terme de
nolre ciÿilist lioh».

Il va bien falloir pourtânt que les uns et les aürres AFFRONTENT CE DILEMME,
et tâchent de le resoudre, sans quoi les pctiles mesurettes des écolonrédiatistes pourront
être jetées aüx poubelles de Ia toute petite Histoire car elles seront sans eflel

I. B. 4. â. 3o - Le mythe foresticr : Is cassette, la caÿe et l'épong€

Déjà à l'époque de la Crande Ordonnance, des contradictions se faisaient jour,
dans les objec[ifs que se fixaient les officiers des «Eaut et foréts», enlre 1., ptoduclion
régulariltée de bois deleu el la hrise er, Ése|ÿe de beaLt ch ênes, contrad ict ions qu'ils ne

percevaient pas nécessairement, du reste, puisqu'ils entamaient une grande action, sans
précédent pouvant servir de référence. Mais aujourd'hui, cette excuse n€ tient plus.
Seuls un dogmatismc technocratique, exagérément imbu dc formâtion ullrâ-
mathématique (pour ce âins), une rigidité bureauc.atique excessive, un mépris pour les
spécialistes extérieurs au "génie rural", une insufllsance mânifèsle en matière dc
biologie, peuvent expliqucr les blocages mis à une "rélormation" -pour parler comme
les gens das «Iables de Marbre» - si néccssaire des'patrons" sur lesquels sont taillés
les tissus forestiers. Mais relever les défaillances humâines est trop facile si i'on n'en
cherche pas les causcs profondes et parfois cachées. Pour ma part je vois, sous cet
aspect, trois points spécifiques que j'ai âffectés d-une irnage parlante : celle de la

"cassctte", celle de la "cave" et celle de l"'éponge", telles que les perçoivcnt ceux qui
exaltent, de façon sihpliste, les vertus de Ia forêt.

Ces trois points spécifiques n'appartiennent d'ailleurs pas en propre aux
forestiers. Ce es, ils étayent leurs convictions, que l'on peut comprendre quand on
compare la robustesse des chênes à la fragilité des violettes, en pensânt à lâ masse
impressionnante des grands àois (la «bionaste» rnême pour certains), quiconstituent
cette sorte de "casserre" enfermant le trésor de ces biens <oehouÿelable.s» que des

écologistes de cabinet croient, un peu nalvement impérissables et "inépuisables". En

cela, et c'est plus surprenant, Pier.e-Olivier DRËGE (Direcleÿr Général de I'Ofrce
National des Forêts),ne les détromperait pas exagérément, puisqu'il a affirmé à Jean-
Marc PLANTADE, dans le journal AUIOURD'HUI (18-09-2006, p. 8) que ((/e bol§
cotubustible le moihs cher (est) totalement renouÿelable». Sans doute, est-ce exactt
mais avec cette réserve, toutefois, qu'il exiga beaucoup.re /ernpr pour êt.e 'produit",
et qu'il n'est pas exempt d'émeftre en brûlant d'assez importanls gaz à eîfü de seûe.
Sâns compter les problèrnes "sanitaires" aüuels que I'on va rcprendre plus loin-
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Photos 13 tlis à 16

CLICHÉS

Photo 13 Bis

Photo l6Photo 15
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PLANCHE IX - DE LA MORTALITÉ ARBORESCENTE

Pbotos l3 Bis à 16

COMIlIENTAIRES

Photo 13 Bis - Mortalité eû forêt continentâle

Reprise de la PLANCHE \1II (photo l3), cette photographie montre un âspect
des conséquences de kt séchercsse de 1976, tel qu'il étâit observable vers 1980 en
forêt de ltonçais, comme dans nombre d'aures grânds massils entre Le Gâvre
(traité par ailleurs : e.g. Pl. XIII et XVt, pp. 123 et 132) ou Chaux, en passant par
Châteauroux, Orléâns, Seillon, Vierzon, etc. Beaucoup moins généralisé et
g€vissime qu'on ne l'a dit à l'époque, ce dépétissemefit, nettement visible ici,
n'a pas exactement touché le cceur des forêts, comme certains textes ont pu le
laisser croire, mais seulement les lisièrcs (el encore pas toutes) et le liseré de
ceftainÈs clairièrcs ainsi qu'on le verra aux Planches Xll et XVl. Deux faits
néanmoins méritent de retenir l'attention I c'est la FORME qû'â prise !e
dépérissement SÉLECTIF, d'une part, et la CIBLE du dépérissement, d'autre
pârr.. Pour ce qui esr de la .econde. on \oil clâiremenl que les ÉaGfS
INiËRILLtRS de Ia forel sonl INDEMNES de degàts. Quanr a la premiere, on
constate que les VIEAX arbres dominants sont seuls touchés, et touchés à la
CIME et av HOûPPIER, ce qui n'est pâs aussi "évident" qu'on pourrait le croire

Photo l4 - Mortalité etr forêt littorâle
Déjà vue également précédemment (Planche Vllt à propos de la forêt litlorâle),
le DÉPÉRISSEMENT GÉNÉRaLISÉ rouchanr de jeunes p;ns maritimes a été
dértn iJ, contfti(emeat à ce que l'on â vu au cliché 13 Bis, Ici, il a fatlu
reconsliluer intégralefiefit une forêt intégralement détruite (on aperçoit au
premier plan et sur le défilement dunaire, les manchons de prolection des tous

"IËU]{ES arbrcs replantés). Autre diflérence fondamentale : les cimes n'ont pas
été tâ cible première du dépérissement. On remarquera également la relative
abondarrce des cônes

Photo 15 - Mo.tâlité en milieu rurâl
Ce chêne pédonculé de prairie bocagère n'est pas une victime de la sécheresse
caniculaire de 19?6, Le cliché a été pris, en effet, en 1970, pour un progêmme de
surveillance des processus de mo alilë chez les ârbres. Dekx fois et demie
centenLirc, ce chéne â commencé à entamer son processus de mort en 1962, par
Ie dépouillement normal de ses p14.r lrr.utes tmilles. La sécheresse de 19'76,l'a
laissé indemne. Malgré ta répétition des épisodes caniculaire secs des ânnées 1980

et 2000, l'arbre n'est pas encore mort en 2007, bien que son houppier soit quasi
totalement dépouillé. Le processus de MORT pît DESCENTE DE LACIME ÿers le
rrl. est leul à relenir pour le sujet qui nous préoccupe ici. pour comparaison au
cliché 14

Photo 16 - Mortalité er milieu urtain
Ce cliché est intéressant, car il confirme, en les éclairant, les faits mentionnés ci-
dessus. Coincé entre un cèdre du Liban et un bâtiment imposant, ce séquoia
largement prus que centenairc a été atteint de plein fouet par la sécheresse
caniculaire de 1976 (cliché pris en 1980), Lui aussi, a péri par la ,ére, comme les
chênes forestierc ou le chêne de plein champ, mais pas comme lesjeunes pins
littoraux, Ce n'est pas une question d'apparlenance (feuillus contre résineux) qui
est en jeu, mais bel €t bien ùrle QUESTION D'ÂGE. C'est un point à retenir pour
les discussions à venir
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PLANCHE X SIGNES ET SIGNIFICATIONS DU DÉPÉRTSSENIENT EN CIÙIE

Photos 17 à 19

CI,ICHÉS

Photo Ia

Phoio 18 BisPh.,tô l7 Bis
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PLANCI{E X SICNES ET

Photo 17 - Cime et houppier de pin mâritime âgé

L'arbre, arr;vé âu tetme de sa vie, commence à entrer dans la phase de défoliation de sa
cime, par la mort de sa «couronne»» (sommet de la cime ou paftie apicale).

Photo l7 Bb - Corps entier de l'ârbre d€ lâ photo 17

Dans ces deux clichés, on voit nettement comment uo indiÿidu Agé meu , dans des
conditions normales, qu'il soit un conifère, comme ici, ou un "feuillu", comme le chêne
pédonculé de la photo 15. Les forestiers ont un très beau mot pou( q\ralifie( ce débul de
mrr, : ils le qualifient de "couronnemenl efi cime". On voit, en effet, très clairement
dans le cliché 17 (agmndissemenf de la "tête" de l'ârbre du cliché ,7 Bis), comment la
CIME est déjà morte (totalement défeuillée), alors que le houppier est encore vivant
(garni d'"âiguilles"). Le peu de cônes présents sur l'arbre est le sigoe que celui-ci, à bout
de souffle, ne peui plus se rep.oduire. Toutefois, alors que les chênes, méme de plein
champ (e.9. pédonculés), mettent plusieurs décennies à mo,r.I, (quatre pour des
individus de plus de deux cenls âns -observations personnelles), c€ pin maritime,
comme tous les conifères du reste, mourra bealrcoup plus vite : en moins de dk a s,
pour un âge de cent cinquante ans environ, par dépérissement progressif du HOUPPIEÀ,
de hour en bas.lequel e.l donc deJà amorce,

Photo 18 - Cime d'une cépé€ de sâules

Contrâiaerneît au cas précédent, celui-ci montre une cime encore feuillée, chez de
jeunes saules entamant leur défoliation automnale. On voit bien, en comparant les deüx
individus entre eux! et à ceux de la PLANCHE lX, la différence fondamentale entre les
individus entrant en «dotnlt hcer, (repos hivernal dans la zone tempéré€) et ceu\ qui
entament leur p/oce.rsns de ltn de ÿie.

Photo 18 Bis - Corps de lâ cépée

Au milieu de l'automne, cette cépée de saules est enlrée el "dormance" hiÿeûale, en
laisant tomber ses feuilles prog.essivemeat de bds efi haul, contrairefiÊlJ.t à ce qui se
passe dans le dépérissement. Ce processus est commun à tous les arbres dits "feuillus",
c'esFà-dire à feuilles câduques. Pâr là, les individus se mettent à l'abri des rigueurs
hivernales des zones tempérée et froide, imités par de très rares conifères (e.9. les
mélèzes). Ce défeuillement temporaire est vrai aussi bien dl}s arbres de "îtanc-pied", à
tronc unique, que des arbres /eclpls, à brins multiples, rejetant de souche comme ici.

Photo 19 - Houppier de jeune pin "foudroyé" pâr la sécheresse

On remarquera l'abondafice "insolite" des cônes chez cet individu frappé par la
canicule âride de 1976. C'est l'un des traits distinctifs des arbres "anticipant" une
sécheresse esliÿale à venir, lorsqu'elle est prëcédée d'uî sécheresse automno-hiÿetno-
prihlanièrc. Ce phénomène esi vrai pour toutes les espèces arborescentes. Voir à ce
sujet la Planche xvll (pp. 136-137).
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Pour ce qui esl do tôle écologique de la forêt, les naturalistes et les géographes y
ont vu une telle chance - après les indéniables succès dcs reboisements en montagne
pour lim iter lcs conséquences de l'érosion -, qu'i ls ont voulu fa ire de la forêt une sortc
d'"éponge" capable de retenir de grandes quantités d'ea]u de pluie. Effectivement, la
forêt est un rctitdoeut d'écoalemedr, mais avec de telles variations dans les modes dc
rétention ou de "frcinagg", qu'il faut nuancer les choses. Certains sols forestiors,
notâmment cerx dits ht)dromorprrer, sont en effet de ,/às tnûuvais ralentisseurs
d'écoulement, et ils sont assez fréquents sous forôt (.ev. Ffig. 64,65). De même, §al /e
plah climolique, on a imaginé que la forêt joue le rôle d'une «caÿe», tant on pense
qu'elle est un "rnodétileur" des lempérnlures. Là encore, les nuanc€s sont de rigueur,
ei l'intérêt peut-être pas là où l'on pensait le trouver (v- plus loin)- Donc, avant d'eo
ÿenil à un bilan poür âvancer quelques propositions, il est bon de regarder quelques
exemples qui doivent inciter au moins à la prudence.

I.8.4 - b - Fragilité de la forêt I des faits à méditer

Dans ce segment du texte, il ne s'agit pâs d'échafauder des hypothèses ou des
constructions idéales : il s'agit simplement d'exposer des lailri d'obserÿaliofi
longuement éiudiés, mesurés, analysés. C'est moins lew nombre, d'ailleurs, que leur
signification profonde qui importe, comme Éponse aux interrogations et aux
reportages fon opportunément conduits par lesjoumalistes (en I.B.4.a plus haut), ainsi
qu'aux remarques faites ci-dessus à propos de la "cassette, de lâ cave et de l'éponge".
Que des professionnels âttirent l'attention sur le fait que des forêts sont sur le point de
«so ir des limites de lo surÿie»»,ou sw le «minque de gaeut» dans la sylviculture, ou
enaorc su( l^ «rneilleure résisrance da llêlre)) à la chaleur et à lâ sécheresse (et quc dire
d'une chaleur combinée à la sécheresse séÿère ?), âlors que l'on attendait que ce mt le
Chêne, tout cela et d'autres faits encore, ne peut Iaisser indifférent dans un temps oir
I'on vante les mérites de laloÉt pouîwyeuse de bierrs inépuisables' du moins telle que
la voient les thuriférâires du "naturel" el d\t «biorr. Le degré d'enlhousùtsme, en
I'espèce, sefible iûÿe$eûenl prcpo ionnel à I'exoctilude de l'ir{otmatiofi str les laits
réels et au "bagage" ,ec hhico-scienlilique possédé.

Le plus grave, en I'occurr€nc€, c'est que les r'politiques" ou les "médiâtistes"
vont vantânt et répétant des somettes qu'ils n'ont même pas pris la peine de vérilier.
Cependant, pour reprendre les mots de Mme RoYAL à propos de la "canicule" (Ie
Monde, o2-oa-2oo7, p. l2), et compte tenu de ce que la presse quotidienne (pour ne citer
qu'elle) rapporte de façon régulière, (.personue ne pourra di.e que l'on ne saÿait pasrr.
Goüvemer c'est ÿévoir, et prévoit c'esl s'ir'rlomer avec application! surtout quand'
même "féru(e) d'environnement", on ignore pratiquement tout des prcblèmes
colossaux que pose la Nature. Sans quoi, on relève de l'amateurisme et de la politique
gesticulante des tréteaux. Pour comprendre râpidement et succinctement une pârtie de

ces problèmes, pe.çus à travers l^ FfrÀGlLlTIi DE LA FoRÈT, on se repoftera à la
PLANCHE VIn et à ses commentaires, où sonl exposés les méfaits de trois «calamités
naturctles» qvi metlenl fréquemment à mal les fo.êts I le froid ercessif,b ÿent ÿiolenl,
la sécheresse cumulaliÿ€ (par temps caniculaire not.)-

L B. 4. b. l' - Dês atrtécédents révélat€urs : la sécheresse câniculâire de 1976
êt ses récurr€nces en forêt continentâle

Dans l'actuelle ambiance de "réchauffement climatique" - où s'affrontent, à

armes inégales, panisans et adversaires du susdit, exaltés ou exâspéres par les
prophéties, les admonestations, voire les vaticinations des can'telots 'globe-lrotteurs'
et catastrophiles-, mielx vaut s'en tenir au "factuel", comme on dit inélégamment.

La Grun.le Deconp6ation
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L'examco attentii des PLANCHES IX à Xi a dégagé plusieurs faits importants quant à la
morbidité et à la mortâlité arborescenres.
On n'en retiendra;ci que les plus sâillants
âfin de ne pas âccumulcr les détail.,
inutiles- D âbord. on doit dtstinguer entre
les arbres jeunes el les arbres mûrs
t€ndant au ÿieillissement. Les premiers!
très fragiles, peuvenl suscomber qu:§i
«instantanément" (un ou deux ans) à un
"stress" climatique sévère, quelle qu'en
soit la nature. Les seconds, au contrâire,
connaissent des temps d'agonie assez
longs; et ce sont ceux-là qu'il faut
examiner de près. On a vu, en effet, que
le dépérissemeht ,Cra, touche les arbres
âgês à leur sommet fcime. pui5 houppier).
Ce dépérissement s'observe aussi bien en
ÿr7le, qu'en plein chnmp découÿe ou en

lorêl d.ue. Dans le cas de lâ photo l3 Bis.
lâ secheresse caniculaire a donc hâté les
pnocessus de vieillissemeot ante motlem.
Si l'on compare mainlenant ces obser-
vations à celles que l'on peut tirer de la
photo 20 ci-contre qui représente un
dépëtisement des cimes chez des sapins
mûrs, victimes du champignon armillâire
(FoÉt d'Ecouves, Dpt.6l), on note que
le STRESS CLIMÀflQaE agit COMME le
YIEILLISSEMENT ou la MÀLllDIE.

Photo 20
Sapins dépé.issrnts, vic(imes de l'armillâire

C'est en cela, évidemment, que la sécheresse est un plténomène cornplexe et
rcdoutable cofiole on I'a dit plus haut (l.B.l.a-3"), surtout lorsqu'elle ne laisse pas le
teûps aux arbres de S'ADAPTER pour assurcr leur descendance- C'est donc sur ce
problèmc qu'il faut concentrer les recherches. Car il v a une question qui est passée
quasimenr inaperçue dâns les publications relatives à la crise de l'été 1976 : celle du
DËPÉRISSEMENT 9ÉLECTIÈ. C'tst wÊ question dilJicile mais extêfiehenl
ittpo anle, sur laquellc d'ailleurs il faudra revenir quand tous les faits d'observation
auront été regroupés. Pour le moment, afln de bien comprendre le phénomène, on se
reporlem à ce que montre la PLANCHE Xl. Les clichés figurant dans cette PLANCHE
montent, comme on l'a dit dans leurs "COMMENTAIRES", que les chênes
PÉDoNcaLÉS en enÿiroûûement découÿerl - donc ouvert aox rigaùirs exlrêrnes de
l'éÿapolmûspiration sovs exocetbdlion pat sécheresse caûicult irc, donc également
beaucoup plus exposés que les tuilie x couÿe s et compacls des lotùs - que ces chênes-
là ont survécu alors que beaucoup de chên€s pédonculés mouraient, dans le même temps,
en milieu forestier. C'est $ne PREMIÈRE DISCRIMINATION dans le dépérissement
sélectif. Mais il y en a une §ECONDE : en forêt, les chênes pédonculés ont succombé en
nettement plus grande proportion, beaucoup plus sévèrement et avec un temps de
lâtence beaucoup plus couft que leurs cousins très proches, les chênes .sE'SSLE,s. Cette
discrimination par I'espèce (ou la rac6) a d'autant plus de s€ns que les chênes sessiles
sont rarissimes dans les milieux décor.rverts, même densément bocagers (du moins sous
climat océano-nord-aquitain tel que nous l'examinons dans cet ouvrage - v. I. B. I . b - Ê-

ln G rand. Dëc odpe Not t ùt



PLANCHE XI - REPRÉSENTATIONS D'ARBRES EXTR"{FORESTIERS

- 120 -

Photos 2l à 23
CI,ICHÉS

Photo 2t
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?I,ANCt{E XI - REPRÉStJNTÀTIONS D'ÂRBRES EXTR;\FORESTIERS

Photos 2l à 23

COMillENTAIRES

Les photographies de la Planche xI sont intéressantes dans la mesure oir elles
monlrent quâtre chônes pédoncalés de plei ait, d'âge différent mais également
vigoureux et même prospè.es, par rapport à la ftsisrance à Ia séchercsse.

Photo 21 - Chêre pédonculé pluriceûtenâire

Cet arbre remarquable, âgé deplus 400 afls, a atteint en Juillet 2006 (date du
cliché) üne circon{ërence de 5.87 à I.50 m du sol. Poùssant en enÿironnerneht
tolalemenl exposé comme on le voit [paysage dit de "champs ouverts" ou
openfreld (emblavé), avec bosquet à l'horizonl, il a surmonté S,,llÿS
DOMMAGE toutes les sécheresses depuis 1976, c'est-à-dire celles,
RIiPÉruTIyES, et des années 1980 et des années 2000. C'§st à peine s'il
commence à dépérir de la cime, sign€ avant-courcur d'une mort dans les
décennies à venir, et d'un "dégarnissement" d'une bâsse brânche, victime,
elle. d'une sécheresse des années 2000.

Photo 22 - Chêne pédonculé adulte fait

Dlj,ns rn enÿirohhem€r, d'u. tout auke type, ,ocag?/ celui-ci, ce chêne
pédonculé d'environ cent cinquante 150 ans à surmonté brillamment, lui
aussi, les épreuv€s des sécheresses à répétition depuis celle de 1976. Sa vigueur
est pleinement âttestée par son heau "débourrage" (ouverture des bourgeons)
précoce au printemps 2007 (cliché pris en lile-et-Vilaine du Sud, ie 5 Avril).

Photo 23 - Chônes pédonculés adultes mûrs

La sihration de ces deux chênes est identique à celte des individus précédents,
notamment par I'enviroûnement vu âu cliché 22, même si les cultures
remplacent ici l'herbe de la prairie. Prise également en Avril 2oo7 (le 5, en
Loire-Atlântique, au nord de Nantes), la pholographie montre un même
débourrage précoce et une mêne excellerrte sinté que ceux de I'individu du
cliché 22, auquel ils ressemblent beaucoup. Plus jeunes (un peu plüs de cent
lr, .,rrJ pour celu; du premie. plan), ces arbres ont supporté avec autant de
vaillance que les précédents les sécheresses qui se sont succédé depuis 1976, et
c€la dafis un enÿironfiemenl pdlsager pats daÿa lage protégé.

La question que posent ces quatre arbres est donc des plus intéressantes, püisqu'il s'agit
de ch4*§ PÉDoNCLILÉS ayant affronté les rigueurs de I'oridité caniculoire de 1976,
jamais égalée depuis, même si la "canicule" de 2003 a fait plus de 30000 morts en
Europe. Les mêmes chênes pédonculés ont été réputés pdtticulièrerneût ltagiles
pourtant, puisque beaucoup d'auteurs ont mjs en tel;eÎ leür degré éleÿé de morlalilé,
consécutif précisément à la sécheresse de t976, et ce, dans les ENVIRONNEMENTS
forestierc COUtlrRr.i (v. pour expl;citation, les PLANCHES XXI et l.xII), donc protégés
d'une évapotranspiration importante comme celle des environnements DÉcoavERTS
que l'on voir ci-àessus (v. pp. t+s-t+l et tso-tst1. Étant donné la place tenue par les
pédonculés dans Ia forêt lrançaise et les .isques de sécheresse répétés en fonction du
réchauffemeot climatique, il est bon d'approfondir la question (v. texte en I. 8.4. b. 1",
p. I18, et s4).

La Grahde DécanpeÆdtion
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un exemple rôgional, et Ffig. 15 et 16), et ce! en raison de leur plus tàible résistance au
dessèchement âtmosphér;que, Il est donc nécessaire d'approfondir ici aussi, et de se
reporter aux faits d'observation tels que les montrent les figures 66 et 67 (page I2i).

Dans cet exemple, révélateur de situations très nombreuses, on s'aperçoit bien
qR le\ lommüges dus à la sécheresse de 1976 ont fiappé SÉLECTIVEMENT les
trSrEÀLS. les LISERES DE CLAtRIÈRES ou les Ct4rRrÈRES elles-mèmes. mâis por
f impofie où fii f importe comment.ll ne peut être indifférent, en effet, que certaines
lisières n'aient pas été atteintes autant que d'autres, ou pâs atteintes du tout. D'uoe
façon générale, ce sont les néolisièrcs (îaîchement créées) et les clai ères le , ême
nslare qui ont souffert, et quasiment elles seules. Ainsi, dans la figure 66 on note que les
dégâts dans la haute futaie mûre de la parcelle 76 ayant donné lieu à analyse (125 arbres
plus ou moins atteints sur 477 relevés et fichés), il o'y a que trois sectebrs attei ts I la
,ôr?re (: N-S) se développant le long de l'allée îorcstièrc dite du Pont de Curun (II'),
j usqu'au drain et au layon I im itaophes des parcel les 74 et 78 tout au N ord, la clairière (C )
dans le Nord également de la parcelle 79, et toute la zone clairc (C) du Sird du relele.

Si I'on complète ces indicalions par l'observation des photographies de la
PLANCHE XXI (Eÿolution da dépérissemenl en lisièrc, pp. 148-149), on remarquera
effectivement que le dépérissement cesse, le long de l'allée forestièrs susdite, à l'endroit
oti Iâ lisière d"'e{errre" passe à une lisière ,rrterfie (à l'aîière plan des vues où la forêt se
referme sur elle-même). La lisière que j'appelle "EXTERNE" oû "néolisière" a été créée
artiliciellemenl par les coupes de régénération, dont la coupe définitive des derniers
chênes semenciers de la parcelle 79 (début des années 1970), réduite, dès lors, à ce que
l'on appelle ûe <<brosse de semis»» vieillie (photo 42, p. l5t), ou tâpis de tous jeunes
chênes de quehues années d'âge, et hauts de moins de 50 cm). Les vieux arbres d€ la
parcelle 76, formant jusque là un bloc compact avec leurs semblables de la parcelle 79
(comme au fond des vues 39 et 40), ont été brutalement exposés à un eovironnement
non forestie. sur leur lisière orientale, et ont subi de "plein fouet" les rigueurs de la
sécheresse caniculaire de t976. L'effet de cette exposition "insolite" est d'autant mieux
mis en valeur que la moûitlilé est prugressiÿemefit déctoissante dù bord de l'âllee \,ers
l'intérieur du peuplement où elle cerse par suite de l'effet de ,rrû§re protectrice des arbres
peuplant l'intérieur de la parcelle. Cet effet autoprotecteur, admirablement efficace aussi
au Nord de lâ parcelle 76 (dans la parcelle 74), est absolument irrconrrr, de lâ "clairière de
coupe" occupant le Nord de la parcelle 79, où les semenciers laissés debout en vue
d'obtenir la Égénération t.ès longue à venir dans cette partie défavorisèe par
I'hydropédologie d'un bas de versant (sol hydromorphe à pseudogley sévère)-, ont
IoUs été frappés par une moûidilé slÿàle. En afflnant l-observation, on peut aller
encore plus loin dans l'anâlyse de la morbidité par .ÿLR-ES.§ CÀNICULAIRE SËC
CUMALATIF. Pour ce faire, on se reportera à la PLANCHE XIII (pp. 124 125).

Crâce aux vues figurant dans cette planche, on voit comment dos peuplements,
même souffreteux -<<mdl ÿefiafitÿ) dans la langue forestière -, peuvent pâtir des cffets
des sécheresses caniculaires. On y vérific égalemen! Ia différeûce qu'il faut
nécessairement faire toujours enlde le MILIEA et I'ENVIRONNEMENT, même s'il est

"tendaoce" de succomber à l'anglomanie régnante de ceux qui, se voulant "scientifiques
et spécialistes", confondent les deux sous un même et unique vocable. Il serait absurdc,
ici, de ne pas voia que dans un même mrTier, (hydromorphique), deax qpes
al'eiÿironrrement coexistent : l'un exposé, l'autre "abrité". La figure 68 (ci-dessous) va
permettre d'ensore affiner les faits d'observâtions et les béréfices à en tirer en vue
d'vne meillearc pépamtion de la lorêt à résirtet, si possible, à la dégradatioo des
conditions de ÿie (tûilieu ET enÿironnement), due au réchâuffement atmosphérique.
C'est que les dépérissements "climatiques" ne sont pas aussi 'simples" qu'il y paraît :
compte tenu de ce que nous montre le "terrain", cinq conditions sont requises pou. que
ceux-ci soient effectifs.

Lô Gtunde Déconpe6atiai
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LIsIÈRES [T CLAIRTÈRES

Figures 66 et 67

DÂNS LE DEPIRISSEMENT

o id. morbides iûcipienls

E Fou.ré ("b.osse" vieillie)

E Peloùse à Molinie

E cônières (Dousl6 er al.)

C Clairière

CLC/Lisière

Date du rele!é : 1984

Noùveaux numé.os d€s Parcellesr

14=2?' - 16= 225 -78 =216 -79 =211

v. Pl. XXI

Axe de Prise de vue(Fig.67)

WWSW. EENTJ

Coin inlérieùr gauche

x-I

Figure 66

Ce c.oquis pris sur l'axe tracé à la figure 66
montre bien comment les dégAts dus à la
Jiclreresse se sont maflifestés dans les fiéalisières.
On distingue âinsi de gauche à droite I une lisière
"e:rerne" (à gauche\ rotalement exposëe au\
rigueurs d'une irr,rrrdrion, d'une chaleur et d'\tîe
évûpottufispirt tion ma-,(imales; d'oit ttî dépéris-
sement très se sible. Au centre! le dépérissement
est plus limité, les ârbres de la tisière étant ic;
moins exposés du fâit d'un double effet :
d'amortissement vers l'extérieur par la lisière
exteme, et, vers l'intérieur, de protection, par la
lisière interne. A droite, la lisière dsvient
«inte te", et, protégée, elle, par la masse

forcstière, elle est pmtiquement iademne de
dégâts. Noter le sous-bois (lrêrrer surtout) dont le
rôle hautement "amorlisseur" des effets négâtifs
de la sécheresse a été cdpital (v.1.8.4. d, p.152).

Figure 67

Ld Grunde Dé.onpensdtianJ.M PALIERNE
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Photo§ 24 et 25

CLICH ÉS

Photo 24
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PLANCHE XIII - DÉPÉRISS6ÙIENT. MILI[]U ET ENVIRONNEùINNT

Photos 2,1 et 25

COM\,If'{TAIRtS

Photo 24 - Forêt souffr()teuse en hydromorphie sévère

Ce cliché peut seryi de ÉIérence absalrre en matière de .lépéîisseme t par ctise atide
caniculaire. En effet, on le voit, lâ chênaie, établie ici sur un sol atteint d'h|r.lromorphie
sëÿèrc (ÿ.1.8.2.d- a\ p. 92), est dans ui élat désaslrcux. Agée de largement plus de cent
ans, elle n'a jamais réussi à grandir normâlement. Sur un tapis herbacé graminéen
constitué de molinies (herbes acidifiûfiles el quasi "imputrescibles") formant 1e,.. sous-
bois, avec, en limite de parc€lle, des ajoncs qui profitent du léger relier des talus bordiers
pour pousser, les clrArres n'ont jûmûis pu se déÿeloppei. Contrairement à ce que montre
I'amière-plan lointain où le léger .elief a permis aux chênes de croître en rangs serres sur
des sols non noyés d'eau en hiver et non desséchés en été, ici, aux avant-plans, ne
viennent que des arbrcs bas, contrcfoil§, en forrnatiot si lôche qtle I'on peine a y
reconnaître une forêt. Or, après la séchercsse ca iculaire de 1976,AACUN de ces arbres
n'avait souffert, saufcelui indiqué par la flèche mais dont le développement insignifiant
en a très vite fait un individu morbide, victime à la fois de sa génétique déficiente et de la
concurence de ses congénères dans un milieu d'une extrême pauvreté (hydromorphie
sévère). Pour bien comprendre ce que contient ce ctiché, il faut Ie comparc.
immédiatement au suivant, et à celui de la PLANCHE xvl (photo 26).

Photo 25 - t'L'effet-de-lisière" etr formâtion souffr€teuse

En avanÇant du c(Êur de la parcelle ci-dessus vers son extrémité! on voit immédiatement
commenl le peuplement, ici, t pâli de la sécheresse de {976. P.otégé par la végétation
enÿironnante, il avait jusque là supporté lss mauvaises cond;tions de son MILIEU de vie
(hydromorphie). Mais, comme pour la parcelle 76 (figure 66), l€s coupes du début des
années 1970 ont bnrtâlement modtfié I'ENVIRÙNNEMENI devenu soudain pour lui
inhospitaliet I c'est, en effet, le coin de la parcelle, doublement exposé, qui a soulfert le
plus, à cause des coupcs httétale (deuxtèûe plan\ et frontale (à droite du cliché)
simultanées : flèches dâns les cimes et en trâce au sol (cnte lumière et ombre) de la
coupe frontale. Le cliché 25 Bis, à effet contrasté, souligne bieo la réalité du phénomenc,
par I'aspect beaucoup plus "dégarni" en allant de la gauche de ,a parcelle vers sa droite.

,I.AI PALTLR\IE

Photo 25 Bis
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Ces cinq conditions sont nécessaires, chacune, mais pas suffisa les prises
isolément. Toutefois, bien qu'elles soient solidâires et mêfie s!netgiques, iI en est UN6,
la tro is ième, qui est un peu plus importante que les autres pour deux raisons : d'une p a rt,
ellejoue, en quelque sorte, à la fnçon d'un cilalÿseur, ea, d'autre part, elle ".Iétemihe"
pratiquement l'avenir en Iimitant quelque peu les effets catâstrophiques de la sécheresse.
Pour s'en rendre compte, il n'est qlre de comparer ce qui s'est passé dans les forêts
leuillües continentales où il y a eu un très fort taux de su.vie et les forêts littorâles ou ce
taux a été pratiquement nul, comme on va le voir après avoir énuûéré les cinq
conditions des dépérissements d'origine "climatique" que voici :

- condition enÿirofinemeûale générale désastrcase (climatique); condition
remplie lors d'une une slcreresse cuhalotiÿe à pic caniculaire estival (c-à-d. par
cumulation ininterrompue de déJ-tcil pluÿionébique sensible en automne, hiver et
printemps précédant I'itÎdile d'un d/l marqué, en outre, pa. uneîo e lempéruture di.rme
et nocturne);

- condirion physique de ,nilieu néfasle, dor.t le paradigme est représenté par les
stations à hÿtlropédologie désotganisée (régtme de I'eau dans le sol, à éclipses);

- condiliott stdlionnelle biologiq e défaÿo rble, avec aspect microe,tÿiron-
nemerrlal, pat absence d'action sur les données clirnatiques générales de vivânts modifiant
l"'atmosphère" forestière (ou "mélabolisme Joreslier", J-M. P, p. 99) : par exemple,
absence de I'action "protectrice" du IIê|rc e^ "sous-étage" du Chône; rev. Fig, 54, §
I.B.2.d-Ê p. 97; et Pl. xXI (pp. 148-149)et XXII (pp. 150-151);

- condilion biologique I'appa enance non conforme, laquelle concerne les

"eiotiques" introduits dans des milieux ou/et des environnements qui ne leur
conviennent pas; on notera d'ailleurs, au passage, l'exacte a tinomie enlre ttexotiq e"
et "écologique", le premier signifiant venant du "dehors" (ero en grec), le second
renvoyant au "dedans" (ÿia le lieu de vie ou "maison", oîkos .t grec, sur quoi a été
forgé "lco"-logie);

- condilion d'endurcissemenl dcquis non réalisée, par exemple pour des arbres
ÿiolemment eI subitement exposés à lune"anbiance" à laquelle ils n'ont pas été entralnés
à faire face [e.g. ouverture d'alÿéole de piqae-nique er' forêt compacte, coupe brutale
dans un peuplement, etc.; le contrc-exemple étant celui donné par les arbres des ÿiei1le§
,ôièles, des otées os de "plein air", lesquels ne sont pas affectés par les rigueu.s des

sécheresses caniculaires (ou des gels intenses, entre autres calamités météorologiques, v,
Pl. tX (pp. I l4-l l5), XI{ (pp. 123), XIII (pp. l2a-l2s)1.

Il faut ajouter à ces conditions hâbilue,les celle, exceptionnelle, des sécrelesses d
RÉPÉTITIqN, l€lles celles qui, depuis 1976, ont ponctué, surtorit dans les années 1980 et
2000, ce qu'il est convenu de nommer le "chângement climatique". Leur effet a été
agg tÿttfil en ce qui concerne l'incapacité des arbres à ré§ister, surtout en situation
CANICaLAIRE. Ainsi des individus, qui âvaient pu supporter deux ou trois crises sèches,
ont succombé à une nouvelle crise. D'autres, qui étaient en état de survie depuis 1976, ont
été victimes d'une hruta'le décofipefisalioh, ou d'un épuisement pat sur-reproduclion (ÿ.
Fig. 79, p. 140). Il faudra en tenir le plus grand compte à|AVENIR : nous y reviendrons
lorsque nous aborderoîs la Éforme des mélhodes sllÿicoles. Avant celal il est donc bon
de regarder comment la forêt réagit à l'action thermique.

I. B. 4. b.2o - Du pârticulârisme des températures sous forôl co[tinentâle

Parce que I'on n'étudie pas les pathologies chez les bien, portants! c'est
également darls la forêt du Câvre (Dpt 44), réputée paradigme des forê1s difficiles' que I'on
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prendra un exemple des plus significalifs, relativement aüx risques que courent les massils
lorestiers en cas de fortes poussées thermiques (v. Fig.68, ci-après).

Fieure 68 - Th€rmogrâmme des mâximâ et mioimâ h€bdomadaires €n lorêt et hors forêt
l=maxima - 2=minima
â ; en forêt - b : hors forêr

Relevés effecaués entre Ie 0l-10-1972 et le li-0i-1973

Pour donner tout leur seos à ces relevés, on a placé les thermomètres
enregistreurs en 21elr, rri (sans protection aucune), à 1.80 m du sol, le premie. : dans unc
parcel,e à relief plat, peuplée de pins sylvestres poussant en lormation lâche, sur un sol
fortement hydromorphe (v. Pl. XX, Fig. e2, p. 147); le second, par contraste : dans un
peuplement dense de pins maritimes, plantés sur une colline voisine à sol brun bien
drâiné, de manière à comparer non seulement les milieut physiques et biotique\! mais
aussi et su.tout les enÿirofinefients, "abrité" dans le premier site, dégagé dans le second.
Dans les deux séries thermiques, la forêt s'est révélée plus lraîche et même plus ftoide
pour les mrrrirra, sur presque toute la période d'observation, saufà partir du Printemps ou
les températures sonrr_jfolêl ofit tlépassé celles horsîorêl.Dwant toul l'éré cette situation
s'est maintenue avec des différences à l'avantage de la forêi pouvant atteindrc plas de l0
.1eglés Celsius au cceur de l'été (mi-Juillet/mi-Aôut). Une observation identique, menee
sous hêtraie, a montré en revanche, que les couverts forestiers denses restaient plus frais
au c@ur de l'été. Une conclusion majeure se dégage clairement de ces obser!âtions,
relativement au rôle de la coaee ure ptutect.ice assuré€ par les peuplements forestiers.
On y reviendra au moment d'aborder les ,fiodirtcaüofis à apporter aux tftriterfiehts
sylvil:oles en prévision d'une augmentâtion sensible des températures estivales par suite
du RÉCHAUFFEMENI atmosphérique en cours.

Par par€nthèse, on comprend mieux, à pârti. du profil du thermogaamme de la
figure 68, la raison des énormes dégâts subis pâr suite de gel intense dâns la forêt des
Landes de Gascogne, dont une petite idée est donnée par les photos t (Pl. I, p. 14) et 9
(Pl. Vtll, p. ll0). Pour compléter ce que montrent ces clichés, et pour enrichir les
réflexions à venir sur la réadaptation souhaitable des modes d'exploitation actuels de la
forêt, dans les grands massifs domaniaux notamment, il faut regarder de plus près Ie
phénomène du gel intense mentionné ci-dessus et résumé à la PLANCHE XIV (Ffig. 69 à
71, p. 128).
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PLANCHE XIV. METf,O DE

Figure 69

Dc -21'à -26'

De -26'à -ll' (^rocEL-NoÀ{)

Végétâtion
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AFOCIL Mission aénetue d évalualion .tcs surfaces gelées
(LaboratoiÉ de Télédetectioû de I INRA
CMG - NOAA (ÿ. INDEX)
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L'EXTRÊME, MONDE VIVÀNT ET ]\IILIEU PHYSIQUE

Fisures 69 à 7l

Cel (iânÿier l98s)

Le 8janvier 1985 à 8 h. CMT:

Er-:::I:i

E
Du I0au 20:-.-

Duiau20:-h- 5. 10. 20 : heures cumulées
des lempémtures au-delà de -17'C (^cMG)

a Pôles des dégâts mà\imâux

L Lu.y

Lande hunide à molinie

D ap.ès SCVE

Podzols humo-femgiûeùx sur alios

Soh hyd.omoQhes sur alios

lisure 7l
J M PALIERNE La Gronde Dëca p.ntarnn



Le commentaire que l'on peut faire des trois figures de lâ PLANCHE XIV est très
simple : outre, évidemment, le caractère aigu du get par des iempératures ayant dépassé
les 25 degrés sorls zéro Celsius pendant plus de dix heures consécutives entre le l" et l€ 20

Janvier 1985 (Fig. 69), le froid a été meurtrier pour la pineraie lândâise à câuse de lâ
îatùie de la couÿertute ÿégélile (Ftg.70), elle-même tributaire de celle des sols (Fig, 71).
Le froid a, en effet, sévi dans des formations telles celles que montre la photo 9,
lesquelles conespondeü à des pineraies CLAIRES, mal venanûes sur des tapis graminéens
de Molinie (herbe acidifiante et "imputrescible" mâinte fois évoquée dâns ces pages).
Cette herbacée spontanée, âccompagnée de bruyères, constitue précisément avec €llos le
ford naturel pauvre de nombre des "pâysages" des landes. Une telle pauvreté s'explique
pàr l^ pa weté des sols dont lâ composante principale est I'flyDÀOMOIPâIE (elle aussi
mainte fois citée). Saturés d'eâu en hiver, ces sols sont très vulnérables au gel, lequel,
outre son action possiblement létale, agit comme la.secheresse chaude en privant les
végétaux de l'eau dont ils ont impérativement besoin. A nouveau, on retrouve donc ici le
caractère VIJLNÉIIABLE des associalions "foreslières" claires.

Mais, ce qui est vrâi du froid peut l'être âussi de la crtaleu., puisque la fo.êt claire,
comme l'â montré le thermogramme (Fig. 68)rjou€ le rôle d'un accamulateur, les
tempérâtures, dès le Printemps, y dépâssant celles des découverts. Il existe un site idéal
pour évaluer ce rôle-.ci, c'est celui des fo.êts claires de pins en enÿiroûnemenl lilloral,
car, là encore, on a doûné des exemples de dégâts sérieux subis par ces massifs (v. Pl. VIII,
photos 10, ll, 12,pp. ll0 lll).

I. B. 4. b.30 - Comportemcrts thermiques etr environnement littoral

Ici, on se reportera à la PLÀNCHE xV (figures 73 et 74, p. 130) qui montre les

variations des températures dans le sol et hors sol poür quatre stations, remarquables tânt
par leur site que par leur couverture végétâle, laqu€lle p€rmet des compâraisons utiles.
Comme on pouvait s'y attendrer on voit que ce sont les ftonts de met, non boisés, et les
sommets des dunes couvertes de pirs dessenes qui sont les plus sensibles- Mais le
comportement de laîoÉt leui ue est également intéressant, car ,rralgré des pulstttions
therrftiqües co trûstées (v. Fig. 72 ci dessous), c'est la plus stâble pour les températures
prises dans l'air (fraîche en été, douce en hiver). On notera âussi, en comparant Ies deux
thermogrammes (Ffig, 73, 7a) que les tempé.atures prises dâns le sol sont moins
contrastées que celles prises dans I'air, en dépit de pulsatiom notables lots des saisons
tiède (Prinremps) et chaude (Eté).

-129-

x

z
Figure 72 - PulsatioN therniqùes dâns le sol sous érâblière à robiniers (X)

et sous pins à sous-bois de chênes verts (Y), entrê le 2E Mârs (l) et le 2l Juin (t3)
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PLANCHE XV - TORÊT ETTf,MPÉRATURES

Figures 7.3 et 74

Figure 73 - Er haut

Vâriâtions hebdomâdaires des tenpérâtures maximâles ct minimales absolües daûs l'àir, pour
quatre stations remarquâbles, dü 21-03-1982 âu 20-03-1983 (thermomètr€s orieûtes au SW)

Figurê 74 - En bâ§

Vâriations hebdomâdâires des tempérâtures mâximâles et minimâles âbsolues dans le sol (-10
cm), pour les mêmes stations et la même période qu'en 73

À = Pelouse dunâire en sitê exposé de rivâge - B = Pinerâic maritime pure €n haut de dun€
intérieure - C = Futâie d'érâbl€s et de robiniêrs etr secteur irtcrdunairc plat intérieur - D=
Mâquis de chênês vêrts en secteur fâiblêmênt otrdulé et ass€z vênté

J M PALIERNE

(Parcelles 25,8, 10, I I, Massifd'Olonre - Veûdée)
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Bien que la figure pa.le d'elle-même, on insisterâ sur la sensibilité âux vâriatioos
de températüre des sols, plus grande sous forêt à feuilles caduques (érablièrc à sôus-étâge
de robiniers) que sous forêt résineuse (pins mâritimes à soüs-bois de chêûes verts). lci, lâ
forêt résineuse est dense et ne souffre donc pas des défauts des formâtions claires en câs
d'excès "météorologiques". Quant à lâ forêt feuillue, son "dépouillement" hivernal doit
être pris en compto pour n€ pas l'exposer exagérément aux mêmes r;sques

"météorologiques". Devanl l'ince itude climatique qlri se ptofilc, il serait bon de ne pas

négliger ces aspects particuliers. Dautant plus qu.ela "composanle" du climat repose sut
des variables "enatiques" dans la Zone fenpérée, en ce sens qu'it n'y a pas de régutârité
saisonnière, ni d'une année l'autre, à l'encontre de ce qui se passe dans les climats de
mousson pour s'e[ tenir à ce seul exemple. Afin de bien comprendre cet aspect des
choses, on exâminem d'abord les figures 75 à 78 ci-dessous, consacrées aux Jlucfitlttions
plûÿiornétriques en yendée littoral€-

I. 8.4, b- 40 - Lâ €omposante pluviométrique pluriânru€lle et s€s conséquences

Figures 75 à 78 - Fluctuâtioûs pluviométriques sûr lâ cô1è verdéenne
D€ gâuche à droite et d€ hâût en bâs :

Iig.75 = tetrd ce pluviométrique décennrle entre 1956 et l96s
Iig. 76 = tetrdrtrce pluviométrique décennrle etrt.e 1965 et 1974
fig. 77 = pluyiométrie de lâ sâisoî yégétâtiÿe eît.e l97l et l98l
Fig. 78 = pluÿiomét.ic ân.(elle décennale entre 1976 et 1985

T = lendance en millinètreÿan (mm/an)

i: moyenûe décennaLe de lâ plirviométrie

Là non plus les commentaires ne sont pas longs à établir ni cornpliqués à
décrypter : ils confortent en effet ce qui a été dit précédsmment à propos du climat; à
savoir que, dans la Zone Tempérée, les tJrpes de lemps sont nombteux, le lerfips
changeanl et le climal plvtôt ÿariable, d'lllÊ année l'autre, même si l"'intervalle de
confiance" de ses variations est connu et assez fiable dans l'ensemble; saut bien entendu,
si des éléments extérieurs, mal cernés, viennent, comme actuellement, en perturber les
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PLANCHE XVT. I'RAGILITÉ DES NÉOLISIÈRES

Photos 26 À 28

CLICflÉS

Photo 26

Photo 28
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PLANCHE XVI. FRAGILITÉ DIS NÉOLISIÈRES

Photos 26 à 28

COMMEN-TAIRf,S

Les trois vues de cette PLANCHE ont été prises à la fin du mois d'avril 2007. Elles
sont destinées à compléter, à préciser, à affiner et à confirmer les observations
antérieures ou simultanées faites dans des conditions analogues [v. PLANCHE Ix, p.
1la (Fig. li Bis, PLANCHE xll, p. l2l, (Fig.67), PLANCHE xllt, pp. 124-125 (photos
24 et 25), PLANCHE XXI, pp. 148-149 (photos 38 à 4l)1.

Photo 26 - Mortalité Iioale dans les chênaies médiocres

Comparable aux clichés 24 et 25, cette vue montre un de ces passages de chAuries cliires
el très soaffrebuses sur sols médiocres (hydromorphes), où, lorsque les coupes
d'exploitation ont créé des lisières ftaîches (néolisièrcs), leurs ârbres «mal-venants>>,
contrairement à ceux des peuplements vigoureux, ont mieux résisté à la sécheresse, dans
ur! premier temps (après 1976), en mison de leur "adaptation" progressive et partielle à
la "sévérité" d'un milieu défavorable. Mais, au cours des deux décennies et demie
suivant€s (1980-2006), le RETOAR de ces phases réellement /R/DES pour eux, à câuse de
la spécificité de leur support pédologique (hydromorphie du sol), leur a coûté massi-
vement la vie l beaucoup sont morts avant 2000, comme au centre du cliché, et le reste,
agressé de surcroît par de nouvelles coupes (à droite vers l'arrière-plan du cliché), a

succombé dâns les années 2000, offrant ce pitoyable speclacle d'apparence hiÿernale ar
cæur de la renaissance printanière circumjaceotÈ. L'elTet iutoprolecleur de l^ fotêt (\.
texte§I.8.4.e, p, 155,etPLANCHES xX,p. I47,etXXI,p. 148), te,lement important en
la circonstance, n'â pas joué.

Photo 27 - Début de mortâlité pâr exposition intempestive

L'exemple, donné pai l'«ûlvéole dè pique-niqae» que montre cette vue, identifie ce qui
vient d'être dit, du point de vue du "démarragc" du phénomène : récemment ouvert par
déboisement partiel, Ie susdit alvéole a exposé brutalemeni les arbres de cette ,rdo,/isËre à
la même agression que celle dont sont victimes tous les arbres forestiers en la
circonstance. De5 faits semblables ont ponctué chaque nouvelle ouve.ture d'alvéole, les
premiers dès après 1976, oir une vague d'aménagements poùr 1a... «ré.tpptoprialion» de
la forêt par les promeneltrs a, dans les années 1970-1980, déferlé sur les mâlheureuses
forêts ouvertes aux plaisirs «intelligents et de délefite». Ces "aménagemeflts" ont
supprimé l'€ffet autoprotecteur mentionné au cl. 26 ci-dessus.

Photo 28 - Morbidité créée par accumülâtiot d'effets négatifs

Ledit effet autoprotect€ur (fM. P) avait joué, en revanche, pour les hêtres de ce
carrefour. De la,t, cette espèce a un compodement qui se révèle, au fil des SÉQUENCES
sèciter, assez différent de ce que l'on en aftendait communément, sans y avoir réfléchi
suffisamment. Personnellement, j'avais une position différente, ainsi que je l'ai soutenu
dans ma Thèse (Bib. 7). Mais, abusé, par les âlfirmatioûs de ceux que je croyais être des

"spécialistes" de cet arbre, je n'ai pas su, sur [e moment, en tirer toutes les consé-
quences; ce qui est fait maintenant que j'ai un peu poussé mes investigalions. En
consultant les PLANCHES XXI et XXI (p. 148-l5l), on ver.â pourquoi le Hêlre paftît
surmonler ÿaleu,re:u:sement les crises arides- Mais, ici, les représentants de l'espèce ont
été pfis en déîaut. La "Nature" n'y est cependant pour rien i c'est aux traÿau-v h ar oins
que ces arbres, que l'on voit dans un dépouillement annonçant leur mort anticipée,
doivetû de ne plus pouÿoir résisler aux agressions de t'aridiré. Dans une perspective plus
tape-à-l'æil qu'écologique, et moins encore sylÿicole («arboretum pédagogique»,
<(parcours-santé», «alÿëole pique-fiique» et autres futilités de ûême trempe), les

"aménageurs" ont redessiné un carefour de telle façon que les arb.es ont été Lxposés
aut rigüeu$ il'une insolation desséchante exagérde. Une coupe (visible à I arrière-plan
à droite) a parache\e la maurâise action involonlaire de ces 
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Ëo revanche, il faut âccorder la plus grande attention au DÉCOAPAGE de lt
période 1956-1985. Sur la triple décennie qu'elle forme, la variâtion est beaucoup plus
importante qu'il n'y paraît au premicr regard. Si I'on s'en tenâit effectivement à la
lenùance générale, on passerait à côté de ces subtilités qui sont capitales, entre autres
choses, pour la vie végétale. Il est donc indispensable de chercher ('tour par jour"
presque) les "décrocherfienls" de tendafice afin de fixer des rcpèrcs pertineûts pour
opérer les analyses de données qui permeltront d'ëv«luer l'éÿolution du lemps, et,
partant,dr cl nal éÿehluel qvi peut en résulter. Ici, le premier tiers de lâ période 1956-
1966 a été si encourageant que les forestiers ont per.sé pouvoir boiser les dunes
Iillorales ÿendéennes jusqu'à quelques mèlrcs de la mer, dans les massiFs d'Olonne et dc
Monts. Une belle poussée végétale était de fait observable daos le sous-bois (Monts), Ia

fructilictttiofi, et mème la régérrératiot raturelle des pins maritimes, était spectaculaire
(Olonne). La t€ndance pluviométrique était alors orientée à la hausse (+ 30 mm /an).
Toutefois, il aurait lallu pousser l'analyse plus loin, car les abats de 1956 et de 1962 (resp.
un peu plus de 430 et 540 mm) auraient dû attirer l'attention. Des signes phlsiques et
biologiques inqaiéldnts, pâr âilleurs, auraient dû être pris au sérieux au lieu de .i/dile
rica er» (sic) des universitaires réputés spécialistes, tel ce géomorphologue du {ittoral
(aoTeu. «reconnu»» d'\tn manuel) qui, manifestement, ne comprenait rien à ce qu'il avait
sous les yeux. Et c'est ici que la consultation des témoignages photographiques est
éclairante, surtout lorsqu'elle renvoie à des faits notés dès avant 1975. On y voit
effectivement que la "luxariance" \égétale, propre à certains siles, ne pouvait cacher la
fiagililé d| plùs gtand ombrei que les "rerfiofitées" de sable vers l'intérieur des massifs
littoraux correspondaiest à des pertes dues à l'abrasion par les eaux marines en légère
surélévation; que le îoisonnemenl rcproduclif de "juÿéniles" était le prodrome de
souffrances physiologiques prolétâles, bien mises en évidence par Ie Tableau de la figure
79. On se reportera au § I. B. 4. c. 1", ciiessous (p. 135), pour compléter ce que l'on peùt
ajouter à ce que nous apprend Ia figure citée.

Et il y eut la catastrophe de 1976... Ellô était inévitable dès lors que la le dance
pluÿiométrique, jusque là à lâ hausse, venâit de s'ihÿerser btulalemenl, passant à la
BAISSE tde + 30 mm/an à-16 run/an entre 1965et 1974 (Fig.76), C'esl pourquoi il faut
réPétET qUE I'ON ùOJISUIYRE PAS À PAS LES TENDANCES DES GRANDËS VARIÀBLES
CLIMATIQaES, TEMPL|MTaRES ET PRÉ.IPITATIqNS. En surveillant de très près leur
évolution, on se serait aperçu, du reste, que la "décennie" 1975-1985 (Fig.78) était, etle
aussi, à lâ baisse i - 32 mm/an. Ce qui est rien de moins que logique, puisque les
mécanismes de canicule et d'assèchement estival étaient désomais bien encl€nchés.
comme je le pressentais dès 1976 (v. SECTION II, Documents 2, 3 et 5), ce que laissaient
deviner les étés exagérément secs de 1956 et de 1971, repris par 1976, 1985, etc., pour le
Cmnd Ouest. En se souvenant toutefois que les sécheresses sont réellement destructrices
quand elles sont cumulatives et à pic caniculaire (comme dit pius haut, § 1 8.4. b. l" , p. 126,

première des sinq conditions du dépérisseûent végétal pour raison ctimatique, Fig.77).
Avant d'en venir aux solutions à envisager pou. lutter contre les éventuels méfaits du
réchauffement atmosphérique, il est bon de tirer les enseignements des crises passées.

I. B. 4. c - Lâ forêt et les crises climatique§ : impuissance ou résistâtrce ?

On se souvient peut-être du trouble "écologiste" créé par les PLÜIES ACIDES
«destuctices de forêr.s». De l'Alberta canadien à l'Altenberg centreuropéen, l'alcrte fut
génémle et ['usage de l'autoûobile mis en cause. Or la cause était autre : je l'ai évoquée
plus haut (pp,48 et 80 not-); je n'y r€viens donc pas, saufà dire qu'il faut se méfier de ses

premiers mouvements, lesquels ne sont pas suffisamment mûris pour fonder un
raisonnement scientifique. Il en est allé de même avec le supposé «dépérissement du
chêne» dàns lâ forêt fiançaise.
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Dans Ies débuts des années 1980, en effet, des afficles assez nombreux, émanant de
p€rsonnes qualifiées en mâtière forestière, attirèrent l'attenlion sv ce'tdépé ssefient"
attribué à descauses assez mal définies, somme toute, mais mettant en cause clairement
le Chêhe pAhnculé, téputé trop fragile. Pour apprécier la singularité de [a chose, il suffit
de se reporter à la PLANCHË XI et aux comm€ntaires quien ont été faits (pp. 120-l2l),
pour comprendre que l'argument ne valait rien, La Planche XXIt lèvera d'ailleurs quelques
ambiguites se rapportant au chêne pédonculé. Pour mâ pa.t, du reste, et dans le méme
temps, je notais des îaits compambles, mais, comme po]]I les «pluies acides», je fis
remarquer qu'il fallait se méfier desjugements hâtifs et des "idées reçues", Je fis même un
artisle sous se titre (v. Bib. l4), où je protestais contre le pessimisme ambiant, faisanl
remarquer, entre âuhes choses, que ce dépérissement se limilait, pour I'essentiel
comme je l'ai montré plus haut (Ffig. 66 et 67, Pl. xlt, p. l2i) et comme on y reviendra
plus bas --, à ce que j'appelle les rréolisières, lesquelles sont de nature assez diverse.
J'appuyais ces réflexions sur une éÿaluation qaantitative faite en Composantes
Principales (i t lyse maltiÿariable\. La PLANCHE XVI (photos 26 à 28, pp. li2-133) en
montre un exemple qu'il faut regarder attentivement.

Celui-ci ne fait pas que reprendre ce que d'autres. documents (figures ou
photographies) ont montré ailleurs : il le conlirme, en vue de souligner, à nouveau, le
danger des 'emballements" sur les idées reçües, mais aussi et surtout la nécessr'té de tenir
compte des dÿerrrSseûrerrr que nous signifient les vivants par réaction à nos entreprises

"aménageantes", afin que la coqueluche verbale des écologistes de toutes variétés - je
veux dire le «développement durt ble» mérite réellement son nom, et soit conduit en
toute connaissance de cause. Sans quoi il n'y aurait qoe de la piètre littérature ou de la
vaine logorrhée. Au demeurant, pour ce qui nous concerne! il faudra pousser l'analyse
eocore plus loin pour comprendre ce qui fait réellement la résistance ou l'impuissance de
la îoÉ1 feuillue à résistea, ses rapports au milieu et à l'environnement n'étânt
effectivement pâs aussi simples qu'on apu le croirejusqu'ici,où,en toute hypothese, on
a beaucoup frop t égligé l'aspect "LIBERTÉ DU t/tl/ANT" des végéÎaux. On y reviendra
donc plus loin, car à l'occasion des crises climatiques, surtout sous leur fonÎe aride, il est
posslble de décryplet rn peu plus que des phénomènes, quasi "mécanistes", de physiologie
végétale.

I. B. 4. c. 1'- Les Iorces et les fâiblesses des Iorêts de résineux

Pour ce qui est de bforêt de 'résinëux" (ou conifères), les leçons qu'elle a pu
donner eussent dû être plus «attendues" me semb,e{-il. En tout cas, pour ma part, il y
eut moins de su.prises en raison de ce quej'avais noté sur la frogilité des coniJàrcs (piîs
entre autres) introduits dans des nrTie ûu hosliles ct au se:rt d'environnemefits ébangers
(cf. Bib. 7, pp. 667-704). J'ai déjà signalé l'intérêt que suscitent, aujourd'hui, c€s réactions
que certains paraisseni découvrir (v. I. 8.4. a - l' , p. 108). Afin de bien poser le problème
qui, dans l'hypothèse conftrmée d'une /rggldÿatiofi choude el sèche du climat, deviendrait
réellement préoccupant, il est utile de prendre en considération ce que nous a appris la
sécheresse caniculaire de 1976 et ses récurrences. Pou. ce faire, on consultera les deux
planches photographiques (à suivre) qui résument assez bien les choses, toutes deux (xvll
et x\{II) coflsacrées aux forêts littorales de Vendée. A ma connaissance et dü point de

vue qui nous inæresse ici, ce sont elles qui ont été les plus sensibles à la SÉOa/ENCE sèche
qui a marqué le Grand Ouest fiançais, de I'aalomùe 1975 iusqu'à l'ûutomne 1976, en
prenant, au con.s de lAé 1976, lne forfi:f, canicalûire. Je ne partage pas du tout l'avis
qu'exprimè.§nt, dans les années 1980, les t'spécialistes" qui recherchaient les causes du
dépérissement des pins de ces forêts, en négligeant totalement l'aspect climatique
exceptioûnel qui venait de frapper le littoral vetdéen, obnubilés qu'ils étaient par Ia
teneur en calcaire de certains sols dunaires, slrr lesquels les forêts prospéraient pourtant
depuis Ie.,. xlx" siècle !
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Ptotos 29 à l3
CLTCHÉS

Phôto 30

Photo 29

Photo 32

Photo 3l

Photo 33
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Photos 29 à 33

COMMENTAIRES

Vigueur de la régénération spontaûéc

Photo 32 - Détresse biologiqu€

La mauvaise régénération, en forêt de Monts, a conduit les forestiers à en peupler les
vides, comme ici, à I'aide de pins la.icios, autre espèce exotiqu€ qui avait bien réussi à

Olonne. Mais il suffit de voir l'hyperproduction de cônes de ce très jeune pied pour
comprendre qu'il est en ,ÉrÀESSE biologique dans un mirr?r, qui lui est comme l,oslile.

Photo 29

A l'été 1976, cette vue prise dans le massif d'Olonne (Dpt 8s) (éÿèle la ÿigl?ui
erceplio nelle de la forêt littorale faite de PiL maritime. Certes le peuplement est
crair, mais les arbres, encore jeunes, afÏichent une belle croissafice. Cette croissance
dynamique s'accompagne aussi, on le voit, d'oî DÉvELoPPEMENT également
d),rtamiqae. La Égénérulion, dont les brins, denses et drus, "noient" le pied des

"semensiers", s'effectue de làçon spo tarrée et parFaitement sdine. Biea qu'introduits
Hons de leur afe environ ementale d'otigiûe, plt$ méridionâle, et da s rn milieu
élrifiger, ces pins semblent âvoir magnifiqu€ment réussi leur adaptation à l'une et à

I'autre.

Photo 30 - Pinerâi€ noD régénérBnte

Très diîîérente de lâ précédente, cette vue (forêt de Monts, Dpt 85, moins de 40
kilomètres plus âu Nord que la précédente) qui montre aussi une pineraie matilime
quâsiment du même âge que celle de lâ photo 29 et située et fiênes relief el exposilion,
révèle un tout autre dynamisme. Sa croissance, sensiblement réussie à l'identique de la
précédenle, ne débouche cependant sur IUCUNE REPRODUCTON spontanée . le sous-
bois demeure ,4r8, les cônes des pins jonchant le lapis "lichéno-moussu" (v. c]. 32).
Puisqu'il ne s'agit pas de la même forêt, on serait tenté de voir là la dillérence de leur
réussite : ;l n'en est rien.

Photo 3l - "Luxuriance" de la pineraie

De iait, ici âussi il s'agit de la fo.êt de Monts, dans un peuplement situé seulement à
quelques centaines de mètres du précédent,et pourtant, cette fots,le sout;-bois est tiche
(d'une bonne diversité de feuillut de surcroît), même au point de ne pas faciliter la
régénérâtion spontânée des pins maritimes. Ce "foisonnement" s'explique par des

conditions meilleurcs de milieu et d'envi.onnement qu'en cl. 30 : dépression légère, plus
à I'intérieur des terres, et exposition alr Nord-Ouest.
La compâraison des trois clichés, fait apparaître quelques traits remârquables i

I " -. la forêt n'est ià qu'un ôodement a ifrciel (d'atbres "e.roli4tres"), que décèle leur
alignement trop régulier (l'angle de vue du c1.29 est trompeur);

2"- dès qu'elles le peuvent, les espèces indigènes profile-'].t de l'arri et gênent la
régénération des pins; le sol, moins "calcaire" à Olonne, explique aussi la régénération;
spontanée

3" - il en sort que se mêleôt confusément impressions de force eldeJaiblesse.

Photo 33 - Conséquences de I'abrasion mârine

lci, il s'agit d'un arrre genrc de îaiblesse dela forêt : le ûassif est celui de Longeville en
presque symétrie de Monts par rapport à Olonne, au Sud. Ce que montre Ie cliché est
alarmant i une temontée du sable, poussé par le vent (et les "touristes"), à partir de Ia
p,age qui se 'démâigiit" sous I'effet de I'abrasioû marine dve à l^ hdusse da niÿeaa de
,r ner, impsrceptible certes en cette fin des années 1980, mais pourtant déjà bien réetle.
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Photo 35

Photo 36
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Ptotos 34 à 37

COMMENTATRES

Photo 34 - Échec du boisement dans lâ "tourdrâ" mâdtime t€mpérée

En raison de la 6oare sdnrd des pins maritimes de la côte vendéenne (cl cl. 29), lesquels
ont non seulement contribué magnifiquement, dès Ie xx' siècle, à slt biliset les dur,es
mouvantes mais ausst à fdire naîLrc des pdJsdge.r de grande qualité, et au-delà, mème, a

constiluer aû milieu (pédologique) nouveau et tel que les espèces ÊrrrÏ1res indigèhes se

sont introduites spontanément dar.s l'environnement folesrie. ainsi créé, en raison donc
de tout cela, les forestiers onl paré sv une exlension lotule de h pinefltie jusqu'à la
ner, comme le montre ce cliché (Olonne). Les y inclinâit également, bien qu'ils dussent
l'ignorer à l'époque, la tendance à une pluviosité en hausse depuis les années 1940 (v.
Fig. 75, p. l3l), laquelle venait complétet des lempéfttlures annuelles honorables et un
ensoleillement esliÿal pouvant presque rivaliser avec celui de l^ Côle d'Azur. Mats, er'
cette fin d'été i969, la tentative a échoué : les sillons-billons qui coureot jusqu'à
l'horizoo sont ÿrlei des pins qui y âvaient été plantés. Seuls, des chênes verts buisson-
nants -- à port prustré et à dissymétrie révélattice sous le venl marin - ont
spontanément prospéré en une sorte de bas "maquis océanique" (J M. P), discontinu sur
la "tt)ufid motitimc" (1.M. Pi v. Éig. xXl.

Photo 35 - Toundrâ et peloüse dunâires avec taches de "gârrigue" océanique

Prise plus loin (horizon du cl;che précedent), cn "gros plan", cette vue montre que plus
on .e rapproche de la mer. plu5 l'ÉCHE( da rphoiscm? t e\t patent (eflacement mème
de certains billons). La végétation naturelle - pelouse dufiûire ùse el "ouverte" (sable
âpparent par eûdloils), et touhdti ma?ilîme en mélange - a totalemeot repris le dessus,
dans une fomation buissonnante de gaftigue ocAnique (J-M. P.) très basse et très

"ouvefte" (discontinue) elle aussi.

Photo 36 - Jeune boisement "cârbonisé" par Ia sécheresse ct les embruns

Cette vue a été prise en été 1984, dans la forêt de Monts [rev. cl. l0 à 12 (pp. ll0-ll1),

n'âvaient pas connu l'échec essuyé à Olonne! pour des raisons, à mon sens, de meilleure
orientalion (moins exposée au Sud) et de relatiÿe pruleclion pa. rapport aux vents
dominants, "derrière" l'île de Noirmoutier. L'arrièrc-plan, encore couvert de.jeunes p;ns
en étât de santé acceptable, atteste d'ailleurs ce succès cependanl pattiel. Partiel, le
succès l'a été parce que les /irnirzs ,,Lturclles des bandes d.e ÿégétation spotttdnée) bieo
échelonnées parallèlement à la côte (cl Fig. 8l), n'ont pas été respectées par les

hommes. Lorsque la §ÉQUENCE a dê à pic caniculaire (artomne 1975-automne 1976) a

sévi dans les conditions décrites au commentaire du cliché 10, la bande boisée

a iliciellement, mais ne correspondant pas à la zone de croissance de I'arbre (N" 5 d\)

transect de la Fig. 81), a subi de plein fouet I'effet-boomerang des "infractions" aux
conditions naturelles. Après avoir pris l'aspect d'une forêt carbonisée (v. cl. l0), le
peuplemert des parcelles dévastées s'est effondré sur lui-même, les troncs ayant perdu
leur écorce et ressemblant parfois à une jonchée d'ossements blanchis.

Photo 37 - Rééditioû dü boisement de la dune [oll "arborable"
Une fois nettoyées, les pârcelles ruinées ont été réamétagées, certaines étânt rendues à
!î. ÿégélation plas mo.lesle, d'autres, comme celle visible dans ce "gros plan", étant
l'objet d'un ouÿel essai de conquête par le boisement, les arbres réintroduits étant
prolégés par les manchons que l'on voit au premier plan (cf ceux discemables
également sur le dos de dune du cliché 14). Si dans un premier temps cettc tentâtive n'a
pas avorté, en dépit d'une reprise inégale, il est à cmindre qu'un touveau pic caniculaire
mette à mal ces réparations artificielles, surtout si l'qssèchemenl générul s'aggrave.
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À les en croire, tout se passait comme si la prospérité remarquable des forêts
littorales, jusqu'à ces événements fâcheux, s'était effectuée "ra.r so1"-.. Ce queje fis
saÿoir dans deux articles (v. Bib. t6 et l9). II ne faut jamais oublier, en l'occurrcnse,
l'avis d'un très grand spécialiste des choses du vivânt, Frangois JACOB, à p.opos de ce
qu'il a dit de ces choses qui représentent toüjouts «un système de §ÿ§rè,rres)r. Dans le cas
précis, à trop simplifier, on est passé à côté de la réalité. Êt celle-ci est tellement patente
qu'il sufiira pour la saisir de se reporterr comme dit plus hâut, aux PLANCHES XVI et
XVIU (pp. 136-137 et 138-139),

Trois enseignemerts majeurs se dégagent de ce qui vient d'être dit et de ce qu'ont
montré les PLANCHES auxquelles on a renvoyé. Le PREMIER ENSEIGNEMENT

hostiles. J'en résume les détails dans le tâbleau ci-dessous (Pig, 79).

Iigüre 79 - Tâbleau du procBsus létâl pâr séchêresse dans les pine.âies littorales ÿendéennes

Ce tableau montre Ies voies qu'empruflte la mo alité par "accident".Ici, ce ne
sollt effectivement ni Ia vieillesse ni la maladie qui sont en câuse, mais le surgissement
d'un événement inattendu, comme l'est tout accident. Pour les végétaux, les âcciderts
peuvent revêtir différentes formes : invâsion d'insectes, manifestation virale,
dév€loppement cryptogamique (champignons), entre aÛtres- Le caractère commun à ces
événements-ci est qu'ils sont soudains, aü point que les individus sont totâlement
impuissants à y faire face. En ce qui conceme I'accidefit-séchercsse, les choses sont
quolque peu dissemblables, surtout s'agissâût d'espèces ârborescenæs- Alors que les plantes
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annuelles, telles les herbacées, succombent "immédiatement" en cas de privation d'eau
(quelques jours à quelques semaines, selon l'espèce, l'âge, le degré de sévérité de lâ
déshydrâtation, etc.), les ârbres, euxJ sont soumis à d'autres "loi§". On l'a vu
précédemment (. B. 4. b. l" et L B. 4. c.), et on va y revenir, les chênes (pédonculés

forestiers), victimes de la sécheresse dans les années 1980, que l'on pensait voués à une
mort certaine n'ont pas tous péri; il s'en faut. Pour ce qui est des pins plantés dans l€s
dunes littorales, le choc de la séquence sèche (1975'1976) a eu deux effets dissemblables :

l'un a p.ovoqué une moft qvasi «imnédiate", dans l'année même suivant le choc,
pour des situations très défavorables [cl Pl. vtII (photo 10, p. I l0) et Pl. x (photo 19, p.
I 16)1,, résuttant de Ia combinaison létale de plusieurs facteurs : insolation forte par
réverbération, embruns porteurs de chlorures, sol dépourvu de réserve d'eâu, etc;

l'autre â entraîné ü\1 "effet-retard" gtri a différé la mort des individus en l'étâlant
sur des durées variables, avec une moyenne oscillant entre 5 et 15 ans [cl Pl. VIII (photos
I I et l2), Pl. lX (photo l5)1. À titre de comparaison, on l€ verra plus loin, l'effet-retard
chez Ls feuiAus est beaucoup plus long (plus deux décennies). En suivant les "circuits"
de la morbidité-mortâlité de la figure 79, on aura une idée de la comple.xilé des prccessas
llraax, du moins tels que j'ai pu les mettrs p.ogressivement en évidence. On retiendra
particulièrement de cette étude un effet "collatéral" et clairement avéré de Ia crise sèche,
celui d'avoir dévoilé les conséquences de ce srr€.§r sw la REPRODüCTION. Oo va y
revenir plus bas (1. B. 4. c 2", p. 143). Ici, on se bomerà à voir quelles leçoDs tirer du
DEUYIÈME ENSEIGNEMENT, lequel concerne là répartitiofi ÿégétule en hiliea littoral
laùaire. Ur tableau, matérialisé dâns la figure 8l ci-après, résume là aussi lâ situation : il
figure à lâ PLANCHE xlx à laquelle on voudra bien se reporter (figure 8o).
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+ GrozoNÊ À DoM NANTE MABTÎM€* +BOZONE À OOM MN1Ê COMNNEN.IALE+

i,ÀXIMUM Tuôurenôeséoiennôs + Aérosots d ed bru ns + Almôsphère lhemorérique M|NIMUM

3iôrômcdchFurôrG" st L,. r

Figure 81 - Dbtribution d€s âires végéfâlês eo littoràl dunâir€ vendéen

I : sables - 2: tound.a müitiDc -3: pelouse @éaique - 4: garigùe océânique - 5: maquis océaniquc -
6: bois (peuplement clair atificiol) - 7: forêt (créée, évenluelleme.t éÿoluti!è leB Ia syl\c)

[Nomenclatur. pesonâdlô - Explicâlions dâns le tèxte]
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Le tableau et le schéma (Ffig.80 et 8l) te seront pas longuement commentés car
ils parlent d'eüx-mêmes. On y voit, en effet, s'opposer clairemeü leu-\ graùdes bande§
(oü biozottes = "zones de vie" -J-M. P), l'une sous influence maûtime immédiale.l'aut e

sous influence maritime otlénaëe (et créée par les hommes grâce au boisement en pins
maritimes)- L'influence maritime s'exerce donc d'un Maximum Wonl de mer) à ÿn
Minimum (rzarais d'arrière-dune), et consiste en corrttuinles par le vent, par diffusion
d'embruns sous forme d"'aérosols", les unes et les autrcs, cott binées à la ftÿethération de
l'ittsolation réfléchie pâr le sâble, produisant une atrfiosphèrc à la fois clrarr.re (thermo)
et sècre (xérique) en été, parfois portée à ùn haut deg.é d'agressivité. Ce découpage
explique la partition des zones de vie -bio - des végétaux ligneux (arbrisseaux, arbustes
et albres) selon des coupures où lorfies - n€ttes. Pour n'avoir pas su respecter ces
limilations naturclles impétalives,les hommes ont provoqué lâ ruine de leurs efforts,
méritoires mais vains, pour introduire l',,1,1t8ÀE du-delà de s BIOTOME (surtout sur les

"adrcts", exposés au Sud), celte-ci étant un élément de I'unité supérieure, la biozone (v.
Bib. l9). De la sorte, on comprend mieux, d'une part, que les "rrdcs" (exposés au Nord)
portent une végélation dense de sous-bois (v. photo il, Pl. XVII), et, d'autre part, ce
qu'ont révélé les PLANCHES VIU, lx, X, XVII et xVlll.

I. B. 4. c. 20 - L'ânticipâtion des végétaux en matière de reproduction

Le TROISIÈME ENSEIGNEMENT que ]es sécheresses ont révélé - et ce
préférentiellement à travers la forêt littorale de pins en raison de la rapidité des
phénomènes qui s'y sont déroulés -, tient aux mécanismes de lo REPRODUCTIqN chez
les végétatlx. Je l'ai déjà exposé dans divers ârticles, mais je liens à y reÿeni. ici car il y a
là une leçon biologique profonde et fiugittrale, dont, sauf erreur, personne û'at encore
sigt dlé lfi îétlité, Du point de vue de la reproduction, en efîet, il iaü opposer
radicalefient ÿégétûût et dnimoux, quand bien même les uns et les autres recourent à la
reproduction sexuée lavec quelques restrictions s'agissant surtoüt des végétaux
(reproductioû végétative)], opposition dont j'exclus les humains, pour lesquels les

situations sont beaucoup plus complexes et contradictoires. J'entends, toutefois, que

cette opposition est celle qui se manifesle en temps de c.ise, le seul qui nous intéresse ici.

Deux choses sont biet connues des spécialistes :

d'une part, pour les animaux, la reproduction, quantitative surtout, dépend
beâucoup du volume de nourriture disponible. Ët règlc quasi absolue, à nourriture
abondante, descendance abondante, à nourriture rare, descendance rare; avec ce cas
particulier cependant que, en cas de .lisette subite et séÿèrc, les mères peuvent
abûhdon ü le $ petils (notamment pour des lionnes, exemples mentionnés par une
zoologiste de renom, vétéritaire au zoo de Vincennes). tl n'y a Ià aucune preuve
d'Àbsence d'«ûmotr mdtetnel» ou de «sentiment maternel», comme l'avance cette
spécialiste. tl n'y a d'ailleurs pâs davantage mangue d'«instittct fiûtetnel» | il s'agit
simplemeni dù strict respecl de la ÿie à perpétuet I s'il n'y a plus suffisâmment de

nourriture, àquoi servirâit que les petits firssent mal ou pas du tout nourris, pour mourir
orphelins au bout de quelques jours, leur mère étant alors morte d'iûanitio3.'. ? [l est
préférable qu'elle qu:tte un territoire devenu mortel, poù sauverau moins sa vie, ce qui

Iui permettra de do tet à noüveuü kt ÿie. Cet égo-isme apparent des mères n'est que

l'observânce élémentaire de la loi fondamentale du vivant qui veut que ÿiÿe d'abord celui
q ui fera s utv iÿ r e I' espèce a

d'autre part, on a observé que chez les végéta$x la ptudüctio de ftuils n'était pos
réguliàrc | par exemple, pour les chênes ou pour les hêtres, il y a ce que l'on appelle les
<@ftfiées à glafids» oü les «afinées à faînes» et les «an ées ,§rrrrs), ou presque, On a
voulu y voir la manifestation de "cycles productifs", comme si les arbres devaient
observer des "temps de repos pour reconstituer Ieurs forces reproductrices". En fait, il s'
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agit d'autre chose, que les manifestations de la sécheresse ont révélé et qui touche au
mécanisme même de l'existence des végélaux vivant encore à l'état sauvage ou mal
contrôlés par l'Homme. Privés de la fâculté âmbulatoire, il est évident que les ÿégétitlx
doiÿeht user d'autrcs slratégies qæ celles inventées par les animaux, en cas de disette
dans lcur milieu; ce que provoque erâctement une sécheresse. Donc, lorsqu'ils le peuvent,
les ÿégélaux ANTICIPENT les risques, et c'est là une leçon exemplaire qu'ils donnent :
pour assurer la .rarÿre /e /'espèce, ils sacrifient Ieur exisfence à celle de leur descendance.

Pour que ce11e "parade" soit possible, il faut un signol d'alanfie et des
circonstqacesfaÿorabler: ce fut exactement Ie cas (presque d"'école") en 1976, qui vit
une séquence "idéale" dans lâquelle la sécheresse automnale (1975) - période de
pftpaîation à la JTotubot à venir, aggravée par la sécheresse d'hiver (1975-1976)
retforçanl I'alame déclenchée à la saison précédente, et confirmée par celle de
printemps (1976), qûi ,re perfiettait plus les rattrapages -, revêtit un caractère très
significatif pou. des végétaux dits "sempervirents" (= toujours verts) qui ne connaissent
donc pas de période de "dormance" vraie avec chute des feuilles. Depuis, il y a eu d'autres
cas similaires, même s'ils furent moins spectaculaires ou moins "parfaits". Les végétâux
réagissent donc comme le montre Ie tableau de ta figure 79, en sdcrnûü tuut, si la
situation I'exige, à la prcdaclion de îtuits I c'est ce que l'on a vu magnifiquement dans la
photo l9 (Pl. X, pp. ll6-ll7). C'est aussi ce qui explique les mortalités quâsi

"inslonlohées" chez les jerrrr"§ sujets. Les ÿieqx ont réagi de la même façon, mais leurs
réserves étant supérieüres, la. mort a été difféÉe,l'arbre offrant alors le spectacle d'un
ÿieillisset tenl pÉmaturé par ce que les for€stiers appellent le "couron ement eh cirne",
lequel aboutii rapidement à une défoliation de La tête, les rameaux mourant alors
progressivement vers le pied (v. photos i7 et 17 Bis, Pl, X).

ll y aurait évidemment beaucoup à dire du point de vue "biophitosophique" sur Ies
ressorts profonds caractérisant les orgârismes vivants. On négligera cependant cet aspect
ici, pour attirer plutôt l'attention sur lss prolongements que l'on peut donnsr à cefte
observation, au regârd de ce gue la rccherche londamentale peut en tirer en fonction de
la modification climatique prévue, pour lâquelle on redoute là fiulliplicdtio des
sécheresses sévètes. Mais la recherche appliquée à la sylÿkultwe ne saurait rester à
l'écart, et il faut espérer qu'une coordination intetligente et eFficace des études saura
remplacer l'actuelle fragmentation des "spécialités". ll semble qu'il y ait d'autant plus
intérêt à réaliser ces études, que le domaine est vaste et divers : par exemple, comme on
I'a déjà dit, la réaction des 

(feuillus" chênes et hêtres, rr.ois" de nos lorêts domaniales
entra autres -, n'a pas suivi les "règles" auxquetles ont obéi les conifères, face à la
sécheresse.

I.8.4. c.3'- Le comportement originâl des feuillus fâce à l'âridité

Original, ce comportement l'est à plus d'un titre, et le recul que I'on a
maintenant par rapport au début de l'aggravation ou de l'accélération - peut-être des
deux à la fois d'ailleurs -, de la péjorûlion climalo-écologiqae, permet d'y voir beaucoup
plus clair qu'il y a une trentaine d'années. Du moins pour ceux qui ne voulaient pas

comprendre les manifestations du changement en cours et de ses réelles conséquences; ou
qui ne savaient pas les discemer. Je ne ferai de peine à persoirne, mais nombre de
spécialistes, qui décrétaient presque la mort du chêne, duront reconnaître quelques années
plus tard qu'il n'en était rien, victimes qu'ils avaient été des méprises dues aux irrde.§

reçues, des insufftsqnces scientifiques de leurs analyses, et surtout de leur savoir purement
liÿresque, fût-il celui des «grands-écoliers"... Là oii d'aucuns firent disparaître des
«parcelles eftlièreÿ, (sic), un examer plus subtil eût moûtré que le mal ne venait pas
d'une crise sèche s'en prenant à des peuplements inadaptés (en I'occurrencc des chênes
pédonculés), mais de l'épuisemenl d'un système d'e-x,ploilalion mal conçue, et d'erreüts
répélées sw les capacilés génétiques des espèce.§. C'est tout cela qu'il faut reprendre ici.

Ld Grandë Dé.onpetuàtioh



145

Il est bien entendu que l on ne peut traiter en détâ;l de ces matières dans un
travail du gcnre de celui-ci, comme on le fèrait dans un "Précis" ou un "Traité". C'est
pourquoi, pour pouvoir "couvrir" I'essentiel du très vasle programme évoqué ci-dessus, et
afin de proposer des SoLUTIoNS acceptables, on se concentrera sur les ,oli dr?ecls
cotdittiux sllivaîts I la adlure Éelle de Lt fotêt frunçàisei l'eslimalion de sa capncilë à
résisler aux câlâmités naturelles dont peut êlre poltefi le chthgenent clinalique 

^$ 
v\!

des ens€ignements du passé técent: les aspects biologiqaes des questions soulevéec par
une péjorulîon des conditions enÿirofifiemehtales de vic, compte tenu notamment des
condit;ons naturelles des ,rrilier-r où ont é1é cantonnées les forêts.

I. B.4. c.3'. t - Réalité de la forêt fraûçaise : une nature i[grate

Pour quelqu'un comme moi, qui âi parcouru presque toutes les forêts domaniales
de France (et beaucoup de fbrêts privées), une évidence s'impose, que l'Histoire du pays
confirme d'ailleurs, surtout quand on en â étudié les époques médiévales, qui fürent
décisives en la matière : cette évidence, que connaissent au demeurant les forestiers, est
que l.t foÉt n'occupe pds les meilleurs solsi et parfois c'est vraiment très peu dire. La
plaie principale en matière pédologique, on I'a montré dans nombre de pages précé-
dentes, est le ma ÿais régime de I'eaa, sortoul dans les sols à pser,/ogle_r'r' (et les sols
podïoliques moindrement), dont l'dcidilé est l'une des caractéristiques les plus néfastes,
comme on en voit dâns les mâssifs de Chaux, Vierzon, Seillon, Citeaur, Saint€-tlélènc,
entre quantité d'aut.es (v. Pl. x, CoMMENTAIRES, photo 1i Bis). L'alternance
d'engorgenenl hyd.ique (en saison fraîche et froide) quand les arbres n'ont pas besoin
d'eau, et de quasi sr.ciré (en saison châude), quand il laudrait que l'eau abonde pour
répondre à l"'explosion" de lâ végétâtion, cette âlternance-là est cataslrophique trop
souvent. Certes lcs miliek\ géologiques expliquent bien des faits, tels, par exemple, ceux
représentés par les "placâges" de «sibles et cailloatis» de tous âges, qui servena souvent
de support aux forêts, et que l'on appelle parfois par un abus de lângage incompréhensible
<(limons ("lessoi.les") des plateaux», alors qu'ils n'ont même pas de râpport loirltain
avec le l(Ess, sice n'est une certaine tâille de leurs "grains". Mais ce complément de nom
«pl«teau-r», a été méconnu, alors qu'il est exceptionnell€ment révélateur. EÊfec-
tivement, circonstance aggravante d'un matériel géologique piètre ou lrânchement
pâ,:uÿ.e,le "rnodelé" (relief dâns le détail) p1ûr est ingrat du point de vue du dynarnisme
vé8étal. Sauf erreur, cet aspect des choses n'a pas donné lieu à suffisamment de
rccherchest alo.s que, pour ma part, il explique üne croissa ce en h«utew i sufJisante I

c'est la raison pour laquelle le rnassif du Câvre (Dpt 44) es! tellement affligé par cette
mauvaise croissance. Par parsnthèse, c'est ce qui me l'â àit choisir pour pivot de ma
thèse, voilà quaranle ans, puisque l'on n'étudie pas la pathologie chez les bien portants.
Et selon les forestiers domaniaux il n'y a pas pire exemple pathologique en France.,. Je
partage complètement cet avis.

Et le ftgime de ld chênaie pleine, équienne et quasi monospécifique, répété et
répété sans "rotation", depuis près de trois siècles et demi, n'a réussi qu'à aggraver les
insuffisances naturelles! même si c'est là une vérité qui dérange. La foaêt frânçaise souffre
d'ut\ cklle mir,iaqûe dédié à lu chênaie. Môm€ là oir les hêtres sont resplendissants de
santé, les "dévots" du Chêne veulent parlois les chasser aü prolit de ce dernier; et,
âilleurs, bien souvent, ils n'ont pas su en utiliser les qualités éminentes. Or, on va le voir
un peu plus bas, en pourchassant le llér&, on se pr;ve, et, plus encore pour l'avenir, on se
priv€rait, d'un allié rcrurtqaablefiefil doué dalû-s le combat pour mainten;r un ,ort
"métabolisrne Jiorcstier" (J-M. P, v- Fig. 5a, p. 99). Sâns doute le Hêtre n'est-il pas l'ami
de la biodiversité, mais le patron sur lequel est "taillée" la chênaie ne l'est pas
davantage... Du reste, cho is ir c'est sou vent trâncher dans le v if, et il faudra bien cltoôir
eûtre biomasse el biodiÿel§ire si l'on se montre iûcapüble de CONCILIER les deux...

La Gnn,1P Déconneuatio



- 146 -

Pour se convaincre de la déhililé de la chênûie dàns bien des sites, il suffira de
revenir sff les vues qui ont déjà été commentées plus haut : photos 24, 25 (Pl. XIII),
photo 26 (Pl. XVt), ou d'aller voir la photo 50 (Pl. XXV), prises dans le massif du Gâvre
en Avril 2007, où les séche.esses récuûentes ont sorligné I'incongruité de leur maintien
des décennies durant. À la décharge des forestiers, il faut dire que lorsqu'ils procèdent à
l'e Ésinemenl (par des pins le plus souvent) de ces parcelles souffreteuses et improduc-
tives, les "écologistes" (y compris certains "naturalistes") les accusent de subslitulion
inleryestiÿe.ll est v.ai que l'humus produit par les coniferes n'améliore pas le sol, c'est
le moins que I'on puisse en dire. Du reste, des essâis sont faits avec des feuillus, tel le
clrêfie touge d'Amérique, lequel se "tire" généralement assez bien de ces situations
incommodes oii on le place. Mais il se trouve encore des esprits chagrins pour critiquer
ces intrusions de Iâ Flore étrangère dans la Flore indigène. Si l'adaptation réussit, il faudra
bien que ces partisans de la "purelé" elh ique végétale (car c'est bien ce que sont ces
gens), renoncent à leurs quolibets et à leur ostracisme. Personnellement, je me pose
quand même la question de savoir si ces "reboisements" - qui ne sont pas une
reforcsldlion et encore moins ùr,e nrusylÿütisation" et pas du tout une rebotanisation (J-
M. P) dont je m'expliquerai plus loin (v. p. 191-l9a) -, risquent de ne changer rien au
problème de la dégradation des sols, à moins que des études sur un suivi suffisant aient
prouvé que les ldrrir8 de ces chênes-ci sont moins âbondants ou moins agressifs queceux
des chênes indigènes [rouvre (sessile) et pédonculé], et donc plus "respectueux" de la
minéralisation des humus et moins *propices" au lessivage (v. 1 8.2. d ' et ür 18.2. d -sr).

Car, surtout à une époque oir, souvent dans la plus grande ignorance de ce qu'est la
forêt, les écologistes entament leurs péâns sur les biens "renouvelâbles" fournis par cette
bienfaitrice nâturelle, les forestiers doivent prendre en considérâtion, comme se fut
toujours le cas, les exigefices économiques fondées sur la production du bois, ce bien à la
fois "bio" et supposément éternel.... Or lâ Forêt est encore plus inégale, dans sa

"texture", que peu fâvorisée par les milieux que les hommes ,ui ont concédés.

I. 8.4. c. lo'. 0 - L'irégâlité du tissu ârborescent, ou '!lèpre" forestière

Ici non plus on ne s'attardera pas en €xposés bavards : deux exemples, que la
Nature a faits significatifs, feront comprendre la réalilé des problèmes que les foresticrs
doivent affronter et essâyer de... résoudre pour "homogénéiser" la végétation forestière :

on les trouverâ à Ia PLANCIIE XX (figures 82 et 83)! oil ils sont briêvement commentés,
On co nço it, dans ces co nd itions, qûe les tlomtuages subis par la c h ênaie, dans les

années ftn 1970-début i980, aient vivement inquiété les forestiers, qui ont pu redouter ce
quej'ai appelé "le déclin de la chênaie" en rcprenânt l'expression la plüs courammeot
utilisée par les naturalistes (v. Bib. L2). Personnellement, je le répète, j'ai toujours été
hès réservé sur ce point, câr, dâns le massif nationalement le plus réputé pour sa

médiocrité (le Gâvre, Dpt 44), je ne relevais pas de signes ptéoccrplrars gravissimcs!
comme me le montraient des rcleÿés minùtieux de temain (v. Fig. 66, Pl. xll), des
anallses histologiques (de tissus prélevés sur les arbres abattus, v. cl. 38, Pl. xxl), et des
aûalJ,ses ûaltiÿ.t ables approfohdies de données numé.iques (exposées dans Bib. 14, sous
le titre révélateur de t "La foÉl au péril des ùlées rcçues"r. Certes, je ootais bien que
certâines /ôrales (surtout "artificielles" que j'ai appelées "néolisières", v. L B. 4. b. 1", p.
118), étaient atteintes, que des arbres périclitaieot âu point que certains entraient en une

"pfurse t rotbùle teminale" (qri fireût donc abattus), tandis que d'autres entamaient leur
phase morbide prélétale, mais, dans l'ensemble, et très majoritairement, la chênaie
n'élait pas fienacée à court teûne.

Que des rrpaxs entiers» de parcelle aient été atteints au point de devoir être
«/a,§és)) comme certains l'ont signalé, cela s'explique aisément par la confrontation des

figures 82 et 83 (Pl. xxD, du cliché 24 (Pl. x[I) et de tout ce qui a été dit ot montré à
propos des sols en général et de l'hydromorphie en particulier, dâns les pâges qui leur ont
été consacrées plus haut (Pl. Itl, tV, V, VI, Vtl not.).
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PLÂI\(Ht XX - INÉLALITi DLI tISsT ARBOREsCfNI. OT 'LiPRt'FORf\TIÈRE
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Fig. a2 - Le cas représenté par cette parcelle de pins sylvestres en reboisement, de près de

4s0i rn' 1"*-pu.."il. 50 de lâ Série du Nord (massif domanial du Gâvre, Dpt. 44)l' est la

situation extiême d'une quantité de sites comparables, dans lesquels l'hydromorphie
détermine uûe sorte de lèpre du tissu forestier, d'où résulte une répartition très inégale de la

végétation en quantité et en qualité (v. l. 8.4. c. l' . Ê, p. 146).

Fie. 83 - Bien que d une tout aulre nature, la parcelle de régénération couvrant l0 000 m2

1ei-+z de ta Série du Centre (massif domanial du Gâvre, Dpt 44)l' montre une végétation

ègalement mal répârtie, par suite de fluctmtions combinées entre les qualités changeantes du

sàl (microrelief, "économie" de l'eau, etc.) et la variabilité nalurelle propre â deç êtres

vivânts, non réellement sélectionnés (économie de cueillette plus qu'ag.onomie véritable).

Fieures 82 (à gâuche) et 83 (à droite)
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PI,ANCHI' XXI - ÉYOLUTION DES LISIÈRES

Photos .18 à {l
CLICHÉS

DANS LE DEPf,RISSEilIIiNT

Photo 40

J M PALIERNE

Photo 4l
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PLÀNCHE XXt - ÉVOLUTION DES LISIÈRES DANS LC DÉPIRISSI]M!]NT

Photos 38 à ,ll
CO]!IMENTAlRES

Notd Bene
Pour iocaliser, se reporier à la PLANCIIE xll

Photo 38 - Commenc€ment d€ mortalité pâr sécheresse

Ce cliché montre l'état de la /Lsiè.e de lâ parcelle 76 (aujourd'tlui 225), à gauche,
en Jaillet 1983. Les dégAb dus à ld séchercsse de 1976 étaient bien visibles gràce arx
arbres signalés en MÙRBIDITÉ INCIPIENTE dans la figure 66, Pl. xII, dont on voit les
cimes dépouitlées (Fig. 67, p. 123). Les arbres signalés en MoRBIDITÉ TERMINALE dans
lâ même figure ont été abattus, et on aperçoit leurs troncs entassés dans le lossé de
drainage, à gauche, entre la route forestièie (<le Pont de Curun) et Ia masse forestière. À
droite de la route, la parcelle 79 est rase : état d'une coupe définitive de régénération
dans une chênaie identique à cetle de lâ parcelle 76, visible à gauche (v. aussi Pl. Xxll, cl.
42, pages suivantes), coupe qui a créé brutalement üte "nëolisiàrc" à effet meurtrier i
d'ou Iâ morbidité arborescente (v. Pl. XVi, COMMENTAIRES, p. ll3). Au/ot 4 lâ masse,
au "toif' horizoûtal, des parcelles 74 et 78 paraît indemne par "autoprotection" (v. Pl.
xll, et I.8.4. h I", p. 118 .ÿ{-), sauf les lisières oir l'on devine des cimes en voie de
dépouillement. Noter, à gauche, juste au-dessus d-.s trôncs couchés dâns le fossé, les
rameaux étalés des hêtres.

Photo 39 - Stabilisafion de lâ mortâlité

P.ise un an plus tard (les troncs abaftus ont été enlevés), cette photo reprend la
précédente, et, déjà, des düérences apparaisseot. Crâce au "contre-jour", on distingue
clairement les p/oglès du tlépouilleîteftl ./es cime§, lequelest confirmé par celui visible
auÊrrdde la photographie oir il se précise aussi. A ce momentlà, on aurait pu conclure
hâtivement à un début de mort poLLI l'ensemble de Ia parcell€, comme on l'a fait ailleurs
(v. texte, p. l44, L B.4. c.i'). Mâis ici, les forestiers ont sagement différé les âbats massifs,
confirmant mon diagnostic d'une p€rlaûatiort LIMITÈE aux lisières. N)fi des années,
les chênes atteints ont conlinué de pé clirel, mais t.ès lentement. Affectés comme par
une accélération de ieur vieillissemcnt (v. texte p. 143, I. B. 4. c.2"), ils ont effectué leur
<<descë te de cine», les houppiers 5e renforçânt à leur base pour produire les glands,
ainsi quc les arbaes le font pour assurer leur descendance, le grand âge étant venu.

Photo 40 - Résorption de la mortàlité

Aü pîintemps 2007,bien des choses ont chângé, ma;s la pârcelle a tenu bon. Souls
les ârbres touchés par la sécheresse de 1976 achèvent leur cycle de vie, comme le montre
la lisière prise de face cette fois. Totalement dépoüillés et p.ivés de leur écorce, la
plupart sont morts ou sur le point de mourir; mais trefile ans o\t qvand même passé.

Photo 4l - Rcnâissance de la forêt

L'explication de celte "SLIRVIE" inespéree est fournie par cette vue qui révêle
les changements qüi se sont produits en 30 ans. D'abord, dâns la lisière de gauche, on
voit les ",, r§" qu'ont laissés les arbres morts oir certains se "silho eltent" er\core a\
milieu d'une végétation bien foamie. Au fond, les parcelles ont été partiellement
éclaircies. Mais c'est sürtout à ,Ào1IE que les choses oot beaucoup évolué, l'ancienne
«brosse de semis>) (photo v. photo 42, p. l5l), de qaelques décit tètrcs de h^\t' s'étant
transformée en un gaulis /jeune perchis, dense et haut ale plusie ts,rrèrles. Pour parfaire
l'explication, il faut se reporter à lâ Planche suivante (XXII) oir l'on verra ce qu'il faut
tirer comme enseignements de l'aspect et de la densité de la végétation, tant dans la
lisière de gauche que dans celle de droite.

La Gtuhde Deconpensonan
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PLANCHE XXII - RECONSAITUTION DU TISSU TORESTIER

Photo§ .12 à 45

COMMf,NTÀTRtrS

Les quatre vues que comporte cefte planche montrent la reconstitution du tissu lorestica,
telle qu'elle se produit banalement dans le système de la lutaie régulière équienne. Si on
les propose ici, ce n'est donc pas pour illustrer un système ordinaire, mais pour établir Ie
Iien entre ce qui a été analysé à la PLANCHE Xxl et ce que celle-ci, qui la prolonge de
quelque mânière, perrnet de comprendre du point de vue de la rlsi.rdrce de la végétâtion,
Ies arbres singulièrement, aux coûtraihtet climatiqaes. De plus, ce gu'elle expose permet
également de faire ressortir par la photographie ce que le dessin figurera à Ia PLANCHE
XXIII relativement ^! Hêlre, doîl .j'ai fait remarquer qu'il était uo arbre par trop
méconnu, notemmer.t du point de vue de l'évolution attendu€ du climaf au cours de ce
siècle, certains spécialistes le prenant comme un "réactifl' dû rccul ÿers le Nord de
certaines espèces actlrellement encoae aépandues largement sur l'ensemble du territoire
français (v. I.8.4. c. 3" , T- p. 152, en relation avec I. B. 4. e - 1", p. 108).

Photo 42 - Brosse de semis avatrt coupe défititive

Ce que représente, au premier plan, cette vue - prise sur un replat du terrain de la
parcelte 79 (Fig. 66, p. 123) - s'appelle une «brosse de semis», laquelle, §onstituée en
têpis de la masse des tous jeunes chênes (l an et quelques centimètres de haut), se

développe dans la LUMIÈRE de la coupe délinitiÿe de régénérâtion : plus un seul chêne
âgé n'est effectivement présent dans ce premier pian (1969-1970.). Au deuxième plan, ces
chênes âgés ("semenciers") sont encore debout et protège encore le sol par I'OMBRE
portée de leur houppier. Le contraste entre les deux plâns est âssez vif, et.renvoie à

l'eîfel de néolisiète éÿoqué dans ce t.avail (pdsslm, notamment Pl. XVI, xxl). A l'anière-
plan, une jeune '1out\é" (brosse de semis ayanl vieilli) se dresse entre la coupe de
régénération et la futaie pleine encore dense, au fond de ta vue (à droite).

Photo 43 - Gâulis vieillissant

Hiver 2006, 35 ans plus tard, la "brosse" a vieilli, et, passé l'âge suivant du fourré, elle est
devenue un gdrrlr's évoluant en perchis, or) des «dépressages» (éclaircies) ont déjà eu lieu.
On notera l'absence de sous-bois, et de hêtre auquel on îâit "lâ chasse".

Photo 44 - Lisières fournies

Avril2007, la végétation a repris et Ie gâulis paraît s'être "étoffé" (vue prise vers le Sud).
Désormâis, là lisièrc n'esl plas d ÿaF dans La pleine lumière. Comparer I'apparence du
sous-bois (sans Hêtre à gauche, avec Hêtre à droite).

Photo 45 - Rôle vital du Hêfre en sous-étage de la chênaie

Avril 2007 : vue prise vers le Nord (comme les quatre de Pl. XXl, p. 148). On ÿoit I'efJel
protecteut de la lisière druile rcconstituée (parcelle 79), et lâ lisière basse d€ la parcelle 76

(gauche), dâns lâquelle on avait relevé les arbres atteints par la sécheresse de i976. Cette
photographie contient pâr là I'explication de la SUÀ|4E des grands chênes, hormis ceux
exposés aux effets désastreux de néolisière créé par la coupe définitive de regénération de

la parcelle 79. L'impressioo d'ensemble touffu, presque impénétrable de la forêt, est due à

7'omniprésence da Hêfte (feailkqe clab à I'hotizontale) en sous-étage de la futaie de
chênes. Régénérant rcmarquablement bien, et lreaucoup mieux en tout cas que les chêries,
§urtout à I'ombre qui est leur "ambiance" préférée, /e, hêlrcs onl prctégé les chêûe§

"intérieurs" des rigueurs dÈ I' exposition à la chale ur et à t' insol lio "éÿapord te" dela
néolisière de la parcelle située en vis-à-vis tant qu'etle a été activ€ [v. texte et PLANCHF]
Xxlll (p, i53) pour compléments; et égâlement commentaire de cl. i8, Pl. xXIl.

J-M PALIERNE La Crcnde Décatupeûatiofl
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I. 8.4. c.3o'. T- L'éÿolution des lisièrcs en tânt quê révélâteur

Mais le mal n'était peut-être pas aussi grand qu'on le crolait, et pas
nécessairement là où on le pensa;t... C'est pourquoi, en fonction de ce quej'observâis et
ûesurais sur le terrain, et de ce queje vérifiais au Iaborâtoire,j ai décidé de patienter pour
voir comment les choses allaient évoluer, d'autant que j'attendais beaucoup des réactioôs
d'ût\ arbte lrup méconhu i le Nêtrei et que les forestiers, de leur côté, n'inlervenaient
pas dans "ma" parcelle-témoin (v, Pl. XIl, Fig.66). Pour bien saisir ce qui s'est passé, il
faut se reporter à la PLANCHE )O(I et à ses photograph;es, lesquelles permettent un
examen avec w RECUL de 25 an§, ce qui n'est pas négligeable en ces sortes
d'appréciations.

Cette décision d'attendre pour se prononcer, qui, du reste, oe faisait que respecter
le lemps assez long qLti est celui tlu biologisle, cette décision-là prend aujourd'hui tout son
relief où, précisémenl, le llérle est mis en cause dans les p.ofcrofis éÿolutiÿes du climat
au cours de xxl'siècle. Cerlâines de ces "projections" tiennent même le Chê e ÿefi poul
parudigme bénéîciaire du changement climatique, dans sa conquête vers le Nord dc Ia
France, à partir de ses bases méditerranéennes (et atlantiquôs). L'exemple est d'autant
plus frappant que ce Chêne-ci sert de contre-partenaile âu Hétre dans l'évaluation faite
couramment de la "marche" vers le Nord des espèces sous climat modifié (e.9. cartes
publiées dans le mensuel La Recherche, lùillet-Aoûl 2006, p. 50). On oppose également le
Chêne vert au Noisetier (cl Rapport Ateam demandé par la Commission Européenne de
Brvxelles, in Sciefice or? /rre). Or il faut se souvenir de ce qui a été vu plécédemmena (1. B.

4. a - 1", p. 108) à propos de la bonne "résislance" dr Hê|rc face âu durcissement
climatique en cours (rapporté par Gaëlle DUPoNT), Compte tenu de ce faft «inattendu»
(pour beaucoup), et aussi de ce que mont.e admirablement Ia PLANCHE XXII, c'est donc
à ce1 ârbre qu'il fâut mâintenant consacrer notre attention.

I. B. 4. d - De I'excellence biologique et écologique du Hêtre err forêt

On a dit beaucoup de choses sur le Hêtre, jusqu'aux conlradictions actÿelles
relativement à son compot1ement face au changement climatique en cours. Personnel-
lement,je suis plutôt ésetvé sû les pÉdictiorrs qui sont données ici ou tà (cl § et alinéa
précédents), et qui en font une dett ÿictimes d'éleclio .l$ réchauffemefit. Sans ètte
totalement éliminé de la Flore f.ançâise, il devrait, en effet, y voir sa place sensiblemenl
réduite. Et pourtant beaucoup de professionnels constatent qu'il "lierrl" nettement mieu\
que prévu face aux rigueurs dudit réchauffement. Pourquoices contradictions ? Sans doute
faut-il eo chercher la calrse dans là physiologie de l'arbrc que ['on donne pour rLne

«essefice d'ombrc), aux besoins en eaa <<considérables,, ; familièrement, on le dit
effectivement «gtos b Neul». Et c'est là, probablement, que l'on se trompe. Que
l'espèce redoute d'être exposée à la lumière violente du plein découvert, en atmosphère
sèche, c'est tout â lait exact, mais, pour autant, il ne consomme pas l'eaa de la façon
excessiÿe qtÊ l'on dit. Au demeurant, il réussit relativement bien dans des sols oir les
Chênes, esseîces de lumière (Pédonculé) ou de demi lumière (Sessile), rorjflterrl
lerriblement du manqae d'eau estiÿal (sols hydromorphes, dits précisément "séchards").
Et il réussirait d'autant mieux qu'on ne lui ferait pas une chasse impitoyable au profit du
Chêne, réputé essence plus noble, par Ia qualité de son bois (v. les photos 43,44, et Pl.
xxv). Sous [e couveft des chênes, en <<sous-étage» comme diseît les forestiers, il connaît
même une splendide vigueur, dans des régions oit 1l «dewaib» être absent, ou rarissime au
mieux (massif du Gâvre, Dpt 44).

I I faùt donc regârder de près, et autant l'une que l'autre, la morphologie géttéîdle
du Hêtre et son a alomie de délail (lissn foliairc et ligneux), pour comprendre sa
phlsiologie du point de vre de la circulation de Ia sèÿe dans les vaisseaux, issue de la
"capture" des eaux de précipitations par l'arbre. Ici, on se rcportera à la PLANCHE XXIII
pour avoir une perception visuelle de ces caractères vitaux.

J.M PÀLIERNE La Grunde Dé.ompefttdibn
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PLÂNC|IE X\III, L'EXCELLENC§ BTOLOC|QT"I Dti ttÊTRf,

t

88

87

I : Pédo.culé de lisièrc ômbréc - 2 : Sessile

d'ombre dense - Gv : grânds vâisseâux "
Pv : pelits laisscaux PB : premi". hois

("prinlemps") + SB; §econd bois ("'éÉ") =
CCA : "ceme" de crohsânce ânnuel

RM : rayon médullâhe
TPV : très peiils vàhscaux à diamètrc

t igures 8t à 90

I = câPlâge oPtimal des Pluies

2 = piégeâge des brouillards

3 = ireirâge du vent el de l évaporation (physique)

4 = ûltrage de Iâ lu'nière

5= resulation de lâ transpiration (ph]'§iologi€)

6 = modération d€ lachâleur

7 = écoul€ment oprimâl de l eâu

8 = liiière à stock d'âir e1 d'eau
9 = empâttement à "gouttières" et mcines superticiell€§

Figrre 84 - Sithouett€ d'ensembte du Hêtre - I = Hoüppicr et "voilc" foliâire - II = Fût êt sous-"voile"

III = Eoracinen€nt

t

,t'dJ@6§\)(ü'
»§s/§§§) §\§ù'
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Figùre 87 - Coupe ÿerticale dâns üue fcuille de Hêtre

Fiqure 88 - Coupe veriicâle dâns une f€uille de Hêtrc

Lég€nde coffmunc - Cc : cuticule - Ep : épiderme - TP : tissu
palissadiquc (protecteur) - TL : Tissu lacuneux - Ch I

chloroplâste - l, : lacune - CS : chambre sous_stomatique - Os :

osliole du sl,omate - Ve : veslibule du slomale'
87=lümièrP-88-ombrê

Figù.e 89 - Coupe l.snsÿe.sale dàns dü bois d. Chêo.

Figù.e 90 - Coupe transversal€ dàts du bois dê Hétr.

Figrre 85 - Plans successifs de feüilles de Hêtre

t'igurc 86 - Proi€ction dê ces Plârs en un s€ul

Ce "dispositiP permet un passage optimal de
I'eâude l'âir êt de la lumièrc, ulilisables ainsi pâr

chacune des feuilles - l eauchc t'is.85. âdone fis. 86
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D'abord, rclativemcnt à sa morphologie (Fig. 84), le Hèfte est admiruhleneht
conçû pol§ "piéger" l'EAA, aûant celle des pluies que celle des brouillârds. Son /rorppÈl
vâste et globuleux (en "parapluie"), et son leuillage foutûi lui permettent d'intercepter
une très grande quântité de liquide. Celui-ci glisse aussi aisément sur les lèuilles /is..es
(pourvues d'un petit acumen ou poinrc te(minale) qui l'égouttent tapidement, que le ]ong
d'un tronc à l'écorce lisse elle aassi. Le collet de la base du tronc, évasé et pluridivisé,
lÿacau très vite l'eau reçue vers des r,rcin es qui la "récupèrcnt" sans peûe de temps ni de
quantité car elles courent horizontalement sous la sütîoce immédiate du sol- Av
demeurant, Ia lirière (feuilles mortes au sol) du Hêtre est abondante, lâche, lentement
décomposable, et relient donc facilement I'eau qui n'est pas utilisée immédiatement
("effet d'éponge"). Aussi bien, lâ .«voile foliaire» (feuillage) de l'arbre est telle que
l'éÿapordliofi, sous sa masse et dam son ombre, s'en trouve d'autant y'eiade, ce qui
constitue un autre avantage à mettre à l'actif de l'arbre. Il y a donc, dans la hêtraie,
capture, rétention et utilisation optirnoles des précipitations de toute espèce.

Pour lutter confte la ch.tlear et l'insolalion - en synergie dr lreinage de
l'évaporalion, aussi bien que de I'atilisalion de ld lLmièrc pour la photosynthèse
indispensable à I'élaborâtion de ses "aliments" -, le Hêtre dispose d'une Épattition
hdmonie se de soh feuillage. Oo I'a bien vu dans la photographie 45 (Pl. XXII), et la
figure 85 I'explicite en montrant comment les feuilles du hêtre se déploient pour
intercepter le plus de lumière possible en provenance des frondâisons. Ce dispositif
remarquable est complété pat une spécialisatioi des leuilles, selon qu'elles sont à l'ombre
ou à la lumière. Les figures 86 et 87 font voir comment \e Hèîe épdissit ses feuilles de
luriière et les lend plus "coriaces" attn d'éÿitü totrt échauîIemerrl et t thspiruliotl
excessifs. Les jfezrTles d'ombre, av contraire! sont p\ts "minces" et adâptées â une
lumière plus rare. Pour les mêmes raisons, les premières sont plus réduites que le
secondes. Cette disposition "ingénieusÈ" est en rektlion élroile avec la slructurc du bois,
laquelle se distingue radicalement de celle du bois des Chênes.

Celte difference n'interesse pas que les ébénistes: elle sert à RÉGaLER LES
tL|JX DL SÈl E, En consultanl ld llgure 88. on comprendra immédiatement en quoi
l'image de'igros buveur", que l'on accole au Hêtre, est fallacieuse, En eff€t, au bois
'hétérogène" du Chêne (surtout chez le Pédonculé), qui combine gros et pelits ÿaisseflux,
s'oppose complètement le bois du Ilélrz, dit " homogàne", càt tous ses vaisseaux ont tous
la rfiêtue petile 'lumière" (diamètre). Cela a un relentissemenl considérable sur ce que
l'on nomme la "ttanslocaliofi des sàÿes", c'est-à-dire la montée des mcines vers les
feuilles de ta sève "brute" comprenant l'eâu et les sels minéraux paélevés dans le sol
(nutîiments -J-M. P), et la descente de la sève élaborée (aliments -J-M. P- riches en
hydrates de carbone notamment) des leuilles ve.s les racines. Dans le cas du Chêne,la
ttlorrlle de Ia sève est de 70 cm à la minute er moyenne; pour le llArre elle n'est que de 7
cm à ls minule en moyenne, soit DIX FOIS MOINS. Là où il ne laut q!'une (1) heure
pour que l'eau passe du sol au sommet d'un arbre de l2 htètres de haut, s'il s'agit d'un
chêrre, il fandra 10 heures s'il s'agit d'].]n hêtrc. Dans ces conditions, on comprend -
surtout pour les chênâies quasi pures, donc mal protégées par un sous-étage de hêtres ,
qu' j;ne SÉQIJENCE ARLDE, ou sécheresse cumataliÿe à pic caniculaire (corrrrne ol l'a
définie en 1.8.4.b.1", p. ll8), ayant privé d'eau les magasins hydriques dès I'automne et
l'hiver, soit "mort€1le" au printemps, restant sec lui aussi, pour des arbres (pédonculés en
particulier), qüi, à cette sa\son oit ilslorrfienl leuilles et lleu6, ottt d'éhormes besoi s ert
e4, transitant par les g/os ÿaisseau* qui se fottuenl eux aussi à ce momenl-là. L'été
caniculaire qui vient alors transforme le processus en catastrophe biologique.

On voit bien que dans ces circonstances, celles qui sévirent ei 1975-1976 par
exempl§, les dommages sont considérables 1à oir la forêt €st vulnémble : c'est le cas, sur
ce q ue 

' 

'âi appelé les nlorirrèrei exposant les arbres à üîe souffrahce soalai ej el bt blale
par excès d'insolation desséchante. Cela est vrai aussi pour les p€rrp lemenls soufietukx et
ttop clairs. Les dégâts relevés ici et là, quelques années plus tard confirment le processus,

td Crande DëconpeÆatian
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leqoel a épargné les chêhdies-hêîûies aux lisièrcs présenées, et les hêtraies suffisamme l
/ea.re.r. Cela explique âussi pourquoi actuellement après plusieurs épisodes secs, la plupart
des hêtres "s'en sortent" plutôt bien, ainsi que le notent beaucoup d'observateurs. C'est
cela qui a trompé ceux qui ont cru à un mal quasi irrémédiable de la chênaie, et qui,
inversement, se sont rassures trop vite. Pour parler familièrement, et par rapport au
mode d'alimentation en eau des arbres, on peut dire que le chêne pédonculé boit "d
graldes Lrmpées" qualrd le hêtre 'tirore" comme avec une paille. Du coup, le premier
nommé peut être victime de CAVITATION en cas de cessation d'alimentâtion régulière en
eau, ce qui équiÿaul à I'embolie gazeuse chez l'homme ou chez I'animal. Il faut bien
réfléchir à cet aspect particulier des choses avant de tirei 1lop de conclusions hâtiÿemefit
ps$r:m,it e§ (comme on en a lues dans les années 1980), et surtout en vue de rcconsiürcr
les modes d'exploilation de la lorêt. On y reviendra en CoNCLUSION, à Ia fin du
châpitre en coürs. lci, on retiendra ÿrrtotll le tôle PROTECTEUR ponctuel du Hêtre, pa(
rapport à l'environnemenl Un rôle semblable, mais girrila, celui-ci, est obtenu lorsque,
même artificielle, la forêl couÿrc ufi espace lràs impo dttl : l'ex€mple le plus
remarquable en I'espèce est celui de b foêt hndahe de pins mâritimes, le pignada
comme on la désigne en langue gasconne.

I. B. 4. e - De I'effet sylvatiqùe de mâsse : la forêt lândaise

Dâns divers paragÉphes précédents, le cas de la forêt landaise a déjà été âbordé,
en particulier à l'occasion d'une crise de gel intense qui a causé des dégâts sérieux au
piÿada(v.1,8.4,b.2', p. 126).Et,là encore, le rôle autoprctecteur de la îorêt peû être
mis en évidence i ce sont les parties les plus vulnérables de celle-ci qui ont été atteintes.
Ce qui est abordé ici est cependant d'une auhe nature, parce que d'une autre ampleur : il
s'agit de ce que j'ai appelé l"'elfel sylÿalique de fidsse", cat le fiot "mdr§rT', à p.opos de
Ia forêt des Landes de Gascogne, s'applique âvec üt paîticuliq .i-propor. On sait, en
effet, qu'à I'origine, la "forêf' landâise (correspondant en partie aux départements de la
Gironde et des Landes) n'existâit pâs. A sâ place, s'étendait un vaste espace' assez

malsain (fièvres), couvert d'une végétation pauvre faite de landes ÿéitdbles (b|»tètes.
molinie, etc.), oir se pratiquâit un élevage extensif d'ovidés. Crâce à de très importants
ttaÿaux d'assaini$emen, par la réalisation d'un immense réseâu de d/drrrdge, ces landes
purent être converties en forêt de pins (maritimes), par les initiatives combinées de
BRÉMONTIER et CHAMBRELANT. An total, le pignada ainsi créé coüvre environ 4r,
t rillio d'heclaræ, soit ur carré de 100 km de côté.

II est évident que l'iNtallation d' ne ÿégélalion ûrborescente sur une aussi

grunde suûace, à la place d'une végétation d'herbacées et de sous-arbrisssaux, devait
avoir des répercussions impo.tantes sur l'environnemen!. Dans la PLANCHE xxlv' à

travers six figures, j'ai essayé de montrer comment, par mpport à son enÿiroh eneût
décoaÿett circumjacenl, la IorA iûtrodt:it tn enÿircnnernent climalique gû lui est
prupre. J'ai proposé de l'appeler "sllÿatiq e", car, contrairemsnt à "forestier", cet
adjectif connote une notion plus importante, qualitativement et quantitativement, du
genre de celles qui se rattachent aux g.an d€$ sylÿes sauÿLges, les "primaires" tropicales
notamm€nt (v. p. 109). Certes, le pignada lândais est beaucoup plus modeste' mais'

indéniablement, son "impacto enÿitonnemental est loin d'être modére, et moins ensore
négligeable. Comme celui du Hêtre, l'effet de 1â forêt des Landes joue un rôle protecteur;
simplement il se mesure à un échelon supérieur : c'est pourquoije le définis comme un

"elfet de ,nesse".

Caractérisé par vû '1épicerrtre' sltùé dans la «Houle aarrd"), humide et pauvre,
oir les marécages et les lagunes abondent [ce furent les points les plus atteints par le gel
dejanvier 1985 (désignés par un x dans la carte de la figure 69)1, cet elïet sylvatiquejoue
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PLANCHE XXIV , L'EI'FET SYLVATIQUI DE NI{SSE

Figu.es 9l à 96

La Haute Lande cotumê épicent.e de l"'effet sylvatique de masse"
(source : Méteo-France et ACMG)

Un commentaire ad hoc es| donné, dans le texte, à propos de l'effet qu€ j'ai
qualifié de "sylvatique de masse". Ici, je voudrais simplement aftirer l'attentton à

nouveau sur l'impofia ce du rôle de COMPENSATION que ioue ld couÿe urc ÿégétale

lans l'équilibrc entre les cohtposattes du climat. Cetle Éalité, beaucouP trop ûégligée
jusqu'ici, semble maintenant comm€ncer à se î^ie io\Lr. IL FAUT SAVoIR AaE ToaTES
LES ÉcoNoMIES D'ÉNERGIE PosstBLEs Eî IMAGINÀBLE9 que l'on imposera,
N'AURONT AACAN EFFET SENSIBLE, SI ON NE PROCEDE PAS, ET TRES I4TE, AU
RÉTABLISSEMENT DE LA CqMPENSATI0N. Le sauvetage de la planète est à se
prix | üetbe frn à une üsylvtttisatiotl effréoéei rcsllvatisü là où la sylve régnait;
rebotaniser là où la végétation arborescente n'est pas ou n'est plus possible-
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sur les pllrs /o.res températares annuelles autânt que sN las plus laibles, qu'il tsnd à
dugfiefiler en nombre, ce qui est log;que puisque c'est là que la forêt esr la moins dense.
Pour ce qui est du nombre des loars orûgeux p r an, qui augmenle éga.lemenl la même
logique joue en fonction de la mâsse énorme dü pign6da, laquelle tend à accrcîlre lea
phénomènes de corrÿecri.an. Mais les principaux gains sont ceux liés à l'acîroissenenl des
bruaillatds, donc des «ptécipildtions occultes», si importantes dans le bilan hydrique dc
l'évapolru$pirution (v. I.B. I.b'o,p.69.t4.)qu'ellesaméliorent,et àl^ dimination du
nombredejoursdeÿerlÿiole.Faceàtamodificationduclimat,onnepeutignorerde
tels faits. C'est ce que l'on se propose de faire ici en présentânt les conclusions
propositions qu'inspire tout ce qui vient d'être vu à propos de lâ forêt.
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CONCLUSIONS PARTIELLES _ PROPOSITIONS
UN

BU-ANGÉNÉRAL
DE L.iTAT DE LA FoRËI FR"{]\ÇAISL

POUR I,NE

nÉrom,m,
DE LA RÉFORMATION DE COLBT,RT

Ce n'est pas par esprit de câlembou. quej'âi choisi cetle formulation, et ercore
moins par fatuite : js ne me pose évidemment pas en successeur ou en rival de
COLBERT; ce serait parfaitement grotesque ou d'un mauvais goût âchevé. l'out
simplement, je crois que le temps est ÿefiu de rofipre Lÿec une tradilin forcslière plus
que surannée, obsolète; comme est venu le temps de donler aux foaestiers les moyens de

mener à bien une râcrt e exceptionnellemeûl dillicia€, pis, compliquée, car elle consiste à

résoudre une softe d'aûtinomie maiuscule : le dilemme e trc BIOMASSE et
BIoDtyEItSIîÉ- El effet, quoi qu'en pensent les écologistes, surtout en fonctioû de leurs

exigences (souvent out Àncièrement incompétontes), ces deux objectifs, dans l'état actuel
des chosss, sont inconciliables. C'est pourquoi il est exFêmement difficile de conclure,
ou, ce qui reveint au même, de résumer sur un süje! aussi complsxe que celui qui vieot
d'être trâité. Je m'en tiendrai donc âux très grandes orientations.

Alors que nous nous étions réunis dans le Morvan, entre biogéographes
(Septembre 1916),ürc jeune lgeî nous fit observer qu'elle n'était pas hostile à l'idée de

trailer <(la lorêt comfie un ch«mp de bl6r. Bien que les biogéographes soient très
différents des écologistes, elle ne recueillit même pas un succès d'estime. Seul,

i'approuvai sa proposition, en assortissant toutefois ma réponse d'un certain nombre de

remarques, de réserves et de refus, notamment l'allusion naa champ de blé», la
sylviculture ne pouvant être mise en pamllèle avec la céréalicultur§; pas même avec la
popilicutture (plantations de peupliers)... Au demeurânt, quelques semaines plus tard, je
devais pub lier un article qui allait daûs le sens de la position priss pâr la jeune Igret y
compris les susdites restrictions. Une partie de mes propositions (issues d'âilleurs, pour
ulle part, de mes positions de thèse) a été reprises dans la référence Bib. 9 (en fin
d'ouvrâge). Ce sont ces éléments de ma réponse à la forestière que je vais reprendre ici, y
compriJcertaines quej'ai évoquées plus haut et qüeje vais rappeler, le PRoBLÈME DE
FoND étant de de..ideî si lasylÿicullüre devient une ÿraie CaLrulRE de I4 fo.Ar, ou si on
se contente de poursuivre le Égime de CUEILLETTE à peine âméliorée actuellement
prâtiqué, Pour comprendre en quoi le système actuel, datant pour I'essentiel du

"colbertisme", ne convient plus, il sullt de se reporter à la PLANCHE xxv.
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PLÂNCHE XXV . L'EXPLOTTATION T'ORES'I'IÈRE : CUEILLETTE OU AGRONOMI[ :
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CLICHÉS

Photo 48

.l l,l PILIERNE
Photo 49
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Photôs 46 à 49

COMNlENTAIRES

Photo 46 - Coupe sombre

Dite de Égéné rtion, cette première coup€, dans une lutaie domaniale de chênes,
pleine et équienne, est dite "sombre" en raison du faible nombre d'arbres (ou "brins")
abattus. De ce f^it, les houppiers ou frondaisons du "toit" de la lorêt (cafiopy des
Anglo-Américains) testent presque cor11ig,6, ce qui maintient un sous bois "sombre"
(sol peu éclairé). Cette coupe fait partie d'une série plus ou moins nombreusejusqu'à la
coupe définitive, solon l'état de "santé" de la forêt : bonne régénération (tapis serre
de plantules, v. Pl. XXI, photo 42) = peu de coupes; régénération médiocre (tapis
lâche) = plus de coupes. Ce palron, fondé sur ÿrc "ùÿolution" de 150 à 200 ans (temps
séparant deux coupes définitives), vise à renouveler à l'identique la chênaie €xistante
(massifdu Gâvre, Juillet 1966, Dpt 44)-

Photo 47 - Coupe demi-clâire de conversion

Cette pratique intervient lorsque l'on veut transformer ïr.e 'futdie su, taillis" (ou an

"taillis-sous-futaie") en futaie régulière (comme en 46,48 et 49). Les souches portant
les brins multiples du taillis (ici châtaigniers), ou clpées, poussant sous les baliÿeaux
{c6ênes de «franc-pied» ou arbres à pied unique de plein fit) sont coupées à bla c et
détruites pour permettre au semis des glands (planhrles) de remplir, à partir des
6.rliÿud6 semenciers, les vides ainsi créés. Aux deux premiers plâns, tas de branches
coupées sur les briûs des cépées; en ânière-plan, bâliveâux ânciens, reproducleurs
(semencier) de la future lutaie (mâssilde Vouvant! Jânvier 1962, Dpt 85).

Photo 48 - Coupe clâire d'ensemetrcement

Première de la série des coupes claires, cette coupe suit la coupe sombre, avec des
ho ppiefi noh joifitifs. Lâ stâtion, déclive, est âssez saine et les chênes semenciers de
cette futaie pleine et équienne sont assez bi€n venants. Toutefois, Ie sous-bois,
corstitué de Houx fragon (Ru.rcus acule.ttus L'"f?gonnette" familièrement) n'est pas
très riche, même si le "nettoyage" de coupe au sol fausse un peu la vision réelle des
choses. L^ ftgéfiératio est d'âilleuÉ sahs g rnd dynamhme, du fait de la répétition
tout€ proche encore de temps plus ou moins caniculaires (chaleur + sécheresse), en
2003,2005 et 2006. Précisément, ce typ€ de régénération, découÿtant evrgéÉmeht le
rol, peut s'avérer néfaste, surtout si le "chafigement climolique" doit augmenter la
fréqucnce et la force des t€mps caniculaires. Non seulement les semenciers peuvent ell
pâtir, mais aussi et surtout les "planlules" (glands d'un ou deux ans), qui courent le
iisque d'être "échaudées" (Avril2007, route forestière de I'Épine des Haies, mâslif du
Gâvre).

Photo 49 - Coupe claire d'ensemetrcement

Même situation qu'en 48, mais en station moins favorable : site de plateau à sol
hydrot rorphe, couÿett par une pelouse d€ Molinie (herbe acidifiante), dans laquelle les
chênes peinert à se développer. La Égénéraliorr, ici, est aléatoire, et, en toute
hypothèse demandera un temps ass€z long. Les sques signalés plus haul en cas de

"changement climatique', sont évidemment beaucoup plus grunds dans ce type de
station et de peuplement soumis au régirze monoto e de la futaie régulière équienne
monospécifique (Avril 2007, route forsstière de Carheil, massif du Gâvrc).

Noter l'éyietion gétréral€ du Hêtre parmi les semenciers.

-tsg-
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A travers ce que montrent les photogrâphies de lâ Pl- xxv, on retrouve tout ce
que j'ai énoncé précédemment à propos du mode d'exploitation de la forêt selon le
égtme dtl de "lûliüldie régulière, équkfiûe", mot ospécilique. Je me contenterai donc de
rappeler les principaux défauts de ce régime : il zre /es sols (pérennisation d'une méme
espèce en un même lisu pendant des siècles); il épuise les ressoarces génétiques des
populoliorrs ÿégétales, qui, au lieu d'être des sacürdr diversifiées, sont traûsformées en
peuplements collectils ihdifféîencés cat dépoürÿus de brissage géfiétique suffisant; il
rairre la biodiversité, mêûe si, sous la chênaie omniprésente, un "soûs-étâge" de hêtres
(dont on a vü le lôle éminent, p. 152 § I. B. a. d), vient parfois ûuâncer quelque peu la
monotonie des peuplements.

Cela est d'autant pl.$ néfosle qae, pa. nature, les .soZ.§ occupés par la forêt (qui
lui sont concédés en fait), soû| pavÿres, fragiles, dégéné rtijs, tels ceux dontj'ai choisi de
montrer les faiblesses et les défaillances, comme ces sols ÿalnérabler au régine
d^équilibré des earr (hydromorphes, pseudogleys), comme les p?dzo1r où la matière
organique se décompose mal et ne s'incorpore pas correctement à la matière minérale,
cornme encore les sols podzoliqûet, trop âcides et hypersensibles au lessivage. Dans le
BILAN qr'il me paraît utile et urgent de dresser de l'étât de santé de la forêt française,
I'INYENTAIRE MÉTICIJLEUX\e ces types de sols est indubitablement impératif. Certes,
on l'a vu, comme l'a fort bien rapporté Y. MISEREY, une carte des sols est en cours
d'élaboration, mais j'ai dit les réserves quej'avâis â propos des sols forestiers pâs assez
tmités pour eux-mêmes (v. p. 84). Et ils oot besoifi do tout€ l'attention des
professionnels,carlesremèdes"évidents'-telqreI'hlperdrainage-, peuvent s'avérer
excessivement sommaires et "brutaux" à l'usage (v. L B, 2, d -& ', p. 87); ou plus
simplement mal adaptés. Dans la PLANCHE Xxvl, deux exemples de ces modes
opératoires sont donnés, dont I'un était padaitement inutile (cl. 52), ainsi que le montre
le type d'enracinement qui se développait dans le sol avant dminage (cl. 53). Au
demeurant, le système de drainage par fossés simples, comme ceux qoe l'on voit dans Ia
PLANCHE XXVI, €st beaucoup tropr,/.îrz : il fâudrait se "caler" sur les systèmes en usage
dans I'agriculture. Sans doute cette sylviculture modemisée seft-t-elle plus coûtewe qÿe
f'actuelle : mais il faut savoir ce que l'on veut I DI|RABLE ou NoN; voilà le dilemme.

Il en va exactement de même pour ce qui est des jfirçors caltarules qtre j'ai
également évoquées plus haut (pp. 98-99) à propos de I'ARBORICALTURE
F0RESTrÈRE. Si l'on veut ùne foût hauterfiefit ptoducûÿe aflli. de satisfaire aux
exigeûcos du «déÿeloppernent durable» londé sur les 6iazs «RENOaVELABLES», il
faudra bien recourir aux pratiques en usâge darts l'agriculture; en les adaptant
évidemment. Mais il faut savoir, là âussi, qu'uîe forèt rentable est vrcjorêl saine, el rne
forêt saine suppose des.$ol.r iarns tânt du point de vue physique ou chimique que de selui
de la biologie (et ceci jusque dans les détâils; v. alinéa ci-après à propos des

champignons). Ce qui veut dire qu'il faudra trûÿiiller le sol, l'amender, l'engroitser.
Certes, si ceux qui s'imaginent que l'on peut maintenir leur «monde sauÿage» dans la
société humaine telle qu'elle est aujourd'hui, rêvent ou mentent, ils n'en ont pas moins
mison de dénoncer l'appauÿrissement de la diÿersité de lî ÿie tant faunistique que

floristique, qu'il est cependant inutile d'appeler «llorion de la biodiÿelsité»r, pou. «faire

savart' ou pour "dramatiser". Car il est patent qu'à vne "BIOMASSE" présemée,
améliorce et dtnamisée, il îaut wÊ 'DIODIVERSITÉ" en ftppott; d'autânt que l'on doit,
dans le même temps, coûbatlre le réchat4Ternent atrrrosphérique.

Dans cette perspective, il faut prendre les bonnes nusures salrs tetgiÿetser ni
lésiner; dü détâ'il à la globalité. Et il est nécessaire d'agir vite, en profondeur et avec
audace. Un détâil ? Celui de la cueillette des champigno,.s. Cueillette, le mot est
révélateur... PouI ceux qui se délectent des moisissures en 'gastronomie", ce que je vais
dire va paraître sacrilège, et, pourtant, cela est très banal et bien connu. Les
CHAMPIGNoNS, et pas seulement «inférieurs», sont, en forêt, les AaXILILIRES
précieux de I',lÀBxr, en ce sens que par le systène des mlcorhizes qui sont une forme de
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"symbiose" entre les Jilofiefils (hyphes) de leu ycélium (leurs "racines" à eux) et les
rtdicel/es des arbres, ils assurent à ceux-ci un apport vital en dzrle atmosphérique qu'ils
savent capter contrairement à leurs grands compagnons. La r'prédat;on", car c'€n est
une, et excessive, de champignons zail prolondé enl àla sonlé de la forôt. Queje heurte
ici les "gourmets" m'est indifférent : quand on aime les champignons on peut se
satislaire de ccux dits «de couche» où «de Pa, rs», qui, bien accommodés, sont délicieux.
Ne nous dit-on pas, surtous les tons et sur tous les "médias", que I'ari du cuisinier c'est
de savoir accomnroder ? Alors... Du reste, dâns certaines forêts, il est interdit de
"cueillir" les champignons, ce qui préserve la sacro-sainte "biodiversité" des "écolos"
amâteurs de champignons ! Mais il y a plus sérieux, relativement à l'AMÉNACËMENT de
Ia foftt,lequel, bien conçu, peut concilier à peu près biomasse et biodiversité.

Et d'abord, qu'est-ce qu'aménager Ia forêt ? Sûrement pas y tâiller de superbes
ronds-points en «éloiles royales», conçus pour ,a chasse à courre, qu'il laudrait d'ailleurs
sévèrement réglemente., en commençant par inle lire les parcou$, à cheval dans les
coupes en régénération, dans les brosses de semis, et en voiture(s) dans les allées
normâlement fermées à la circulation des autres citoyen§, notamment dans les <<ré,rerves
botaniques» | Ané aget la forêt aujourd'hui, c'est la FrllÀlE ENTRER DANS LE XXf
SIËCaE, sans s'embarrasser ni de l'ordonnânce de Réformation colbeftienne, totalement
dépassée, ûi des criâilleries écologistes ou des "désirs citoyens" des consommateurs d'air
pur; non plus que, pour redire les choses déjà évoquées, «donner le chdnge», comrne on

en balisânt avec de belles pancates les allées de promenade or les <(sentiers
pédagogiques». Ce n'est pas non plus changer la numérotation des plans pârcellaires.
Précisément, à propos de ceux-ci, un simple coup d'cÊil aux ligures 97 et 98, ci-après,
sulfira à comprendre ce qu'ont d'arlificiel les plans parcelLâires et "routiers" des forêts
domâoiales.

Figure 97 - Troués de circulatior dans lâ forêt de Froidmont (Dpt 60)

1l est clair qu'avec qu'une tolle densité de voies de circulation, dont nombre sont
carrossables, lâ forêt, dite "mâssif'dans la langue forestière, est presque exagérément
ouverte. Cette "ouverture" s'accompagne souvent d'un découpage parcsllaire sans grande
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significalion. Cela est si vrai que le plan d'anciefi découpûge d îtûssy'du Gâvre (Dpt 44)
en ,l "séries" de 90 parcelles chacune, comme Ie montre la figure 98 ci-dessous, n'était
qu' u1 sihrple "caduslre" lorestiet..

- t6z -
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risurc 98 - Plan,parcellaire de lâ forêt dû Gâvre (Dpt 44)
Erat dans les années 1970 80

Ce cadastre, on I'a compris, ne rellète en rien le relief, les sols ou toute autre
condition naturelle de milieu. Cela, la cârte qui suit (figure 99) le rend admirablement
bieî, daos la Épa ilion des essefices forcstière.t qu'elle représeote. Par parenthèse, cette
carte que j'aidressée personnellernent à partir de parcours répétés su. lete ain, dit asscz,
pa. sù "mnrquetefie" le genre de difficultés que doivent afftonter les forestiers pour tirer
parti, du mieux possible, de miliekx piètrcment doués pat la nature. J'ai tenu à la
reprendre ici de ma thèse, ca., et j'y insiste, beaucorlp trop de gens, totalement
incompétents, critiqueûtle traÿail des foresliers sans avoir essayé de prendre conscience
de ce à quoi il corespond, même sur le papier. Aujourd'hui, les séries ont disparu et les
parcelles podellt d'aulres numéros, mais rien sur le fond n-est modifié. Et c'est
précisément sur cela que peut porter une rénovâtion complète et moderne de lâ rrA,
coûtemporuihe, pour préparer la forêt de demain et d'après-demâin. Pour réussir cette
gdgeurc, compte tenu de la modificalion dü climat, je pense qu'il faut viser ,EUX
OBIECTIFS essefiliel\ dans les forêts feuillues de plaine, celles dont on peut penser
qu'elles seront cslles qui souffriront le plus des aléas climatiques.

J M PALIERNE La C ranrle Déc ô hp. ùtat i a,
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Fisure 99

Diversité du tissu forêstier réyélé par la
répârtition des essences forestières
(Apprôx. nonié sud de l. cartc dc la ûgure 98)

Tissu homogèæ. denseetconlinu des tuIaics
de lèuillus (chênes + hêtres)

Tissu homôgène et continu des tutaies de

Tissu homogèn. làcuned des lutâies de
tèui]lus (chênes + hê1re,
Tissu homogène lacuneux des tutai.s de

Tissù hérérôgène lacuqeux des tutaics dc
feuillus er .ésineux mélangés

Bôlquets de Pins insérés des lcs lutaies de

r
ffi
m
ffi
E

E
Etat dans les ânnées I 970-80 (En 2007, lâ même diversité .ègne dâns lâ forêt)

Ces deux objeciifs sont des reprises d'une ùléa qve j'at dégagée des nombreuses
années dc recherches sür Ie termin, dans divers massifs, lant sul les sols et la végétâtion
que sur le climat, et des longues anaLyses que j'ai pratiquées au laboratoire (v. Compte-
Rendu de thèse, SECTION III, Document 5, p. 247).

V Cefte 1rÉÉ est qü'il fâul, à tout prix, ne pas réédiie. des erreurs telles que les

montrent! par exemple :
les "plût tûtiofis" pures fiâppées pa. les tempêtes (Pl. VItl. cl.8, p. I l0);
le/'otÇage (e.9.littoral) hors des limites écologiques acceptables (cl. 9 à l i, rd );
les exposiliofis ercessiÿes à I'agression du climât [cl. 1i, /4 25 (Pl. xIIl, pp. 124-

125),27,28 (Pl. XVI, pp. t32-133);
le druinage inlenpestl(cl. 52, Pl. xxVI, pp. 166-i67)i
le ftgime ûppaaÿissaht d.exploitaljon mo ospécilique (c1.4a,49, Pl. xxv, pp.
158-159); et

ÿ ces DELIX OBJECIL,S sont les suivants :
\ proteger la foret produclive:
v protéger la diversité biologique.

Restent les moyens d'y pârven;r.

Ces MOYE?{S sont relâtivement lâciles à énoncer, comme je miy suis déjà risqué :
les voici-
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Lc PÂEMIER consisle, pour prctéger lafoftt ET la divetsitéIoristique (qui;nduit
la divcrsité faunistique), à NE PAS LAISSER LA FORÈT À 'DÉCOUvERT", e\acrement
comme i[ tàut le fairc pour les campagnes (v. au chapilre suivant). Pour cela, à ma
connaissance! et vu les acquis que l'on peut tirer de l'existence du "solrs-étage" de hêtres
dans les chênaies (q[ § I.B.4.4not., et Pl. XXII pp. 150-152),il aaut renoncer à la futaie
égulière monospécilique au profit d'un patron privilégiant la FaT E IRRÉGULIÈRE
pluri-spéciltque, ÿoitre multispéc,îtque. Pour les non spéciâlistes, quelques mots
d'explication éclairciront ces notions techniqües.

Futaie IRRÉGULIÈRE: appelée encore <<JARDINÉE»,, or «d'ôges mukiples»
(Belgique), ou «d'âges nêlés» (Suisse), elle consiste, idéalement, en uno tutaie à
stfuctufe ,nbcle, comprenant des secrerd totâlement ihéqaiennes (Nbres de toutes tailles
car de tous âges), et des secte:lIs éqaiennes (arbres de même àge) er «patquelÿt (ou
«bouquetsrr\, équiÿal^nt à des sortes de 'rroÀ" constitués d'arbres de haut Êlt en cceur de
fiassiî, diÿersemenl élendus et diÿefienerll tépaftis, c'est-à-dire distribués de façon
contiguè ou discontinue, selon le terrain (reliet sol, etc.). L'avantage de cette solution,
bien connue des forestiers, est qlr'on exploile h Jorê| conslarnment et PROGRES-
SIVEMENT dans le temps et l'espace. Sans doute cela réclame{-il plus de sdrr, et p,us de
lraÿail, mais la céation d'emplois qudlifrés (car il faut des "arboriculteurs' formés pour
bien conduire les travaux) et la "démécanisatiofi " dans l'exploitâtion de la Nâture ne
sont pas unc mauvaise chose, quand on songe à lâ pollution et à lâ râréfaction du
pétrole... Cela obligera à revenir aussi à I'utilisation du cheval, autrement rcspeclueuse
des ,iilieux que ne l'est la pratique mécanisée de l'exploitation, J'ai montré naguère
combien le peu de soins dans la "vidang€" des parcelles dégradait profondément les sols
hydro'norphes, et les âutres aussi d'aill€urs, à la longue (Bib. 7, pp. 54i 5j4, Ffig. 158 16l,
not.). Deux figures toutes simples illustreront ces shoses une fois précisés les
compléments définissant le cârâctère de ces nouvelles futâies.

PLUNSPÉCIFISUE d'abord : le mot signifie "à PLLTSIETJRS espèces"; et
MULTISPÉCIFIQUE eosuite : "a EEAUCOUP d'espèces"- L'idéal, dans les psryuets
susnommés, serait de perfectionoer la futaie p/eine de chênes à Joa-lrage de hêtres (ou
de charmes), dont les ôrestiers maîtrisent bien la dillicile technique et qui a montré ses

éninentes qualités et fonctions lors des sécheresses récurrentes dans le dernier quart du
)oC siècle, et dans ce début de xxl'. Aille fi, il faudrait employer des espèces moins
"nobles" (que le Chêne) aux yeux des forestiers, tels Ies bouleaux dans les sols très
appauvris (au cours des -/,4cflÈÀÈs sur lesquelles nous allons revenir), les saules, les
aulnes, les peupliers, lorsque l'humidité le permet; et pourquoi pas les tilleuls et autres
espèces non strictement forestièrcs, afin d'améliorer les humus pour obtenir une matière
organique nuancée et moins agressive (par son acidité notamment). Ce ne sont là que
quclques suggestions très frustes, qui n'ont pas la prétention de dicter leur tâche aux
foresticrs, qui, néanmoins, doivent songer à pousser la rccherche jorcslièrc, car il n'est
pas sûr que le chêne roùge d'Amérique tienne, à la longue, ses promesses dc débutant (v.
p. I46). Là-dessus aussi je vais revenir.

Quant au SECON, mojr€n, il consiste à mainlenir ur,e certaine diÿeÉilé
biologique af]n, à loîg terldd.e, de proléget la forêL. Car, je le répète, c'est cet "horizon
temporel"-là qui est le "gradient" essentiel du travail des forestiers. Les écologistes et
leurs "haut-parleurs" évoquent sans cesse «nos enjfanls et petils enfanls». Mais c'est là
une piètre perspective; c'ost de la courle ÿue i il faul voir beaucoup plus loin. Les
responsabilités humainss, maintenant que les sciences ont permis des "avâncées"
extraordinaires, ne sejouent pas sur une ou deux générations. Il faut donc se projeter loin
dans l'avenir. C'est en cela que ce d€uxième moyen est fordé sur ia très longue durée .
rn sÿstème à trà§ longue rét olution, softe d"'ASSOLEMENT forcstiet", ql,i doit "fairc
toumer" Ies peuplemerrl§, en vue d'y prévoir vfie IACHÈRE FORESTIÈRE ptoprc à

"régénérer" la forêl et sa biodiÿersilé, en îaisdnt reposq ses soÀ (v. Documsnt 5, p.
249\.
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A là rà\eur d. parcours âsressifs, une végitâlion
li,nùncn! acidiiantc Èr hlgrophilc s iûstauc dans
latbrêt. à la suired'un cngorgcmcnldes sols pâr lcs

caur de surfacc (ÿok Pl. v. not. Pholos 6 et 7).

La dégadation s'eflectüe à pârtir des "diSita-
dons" crcusécs pùles roues d€§ fardier§

I "*"
Tirelé : Niveau de l cau en périodc dc pluic Traii plcii r Niv u de L'eau après urc très longue
p:riode sèch. M I Molinic J rJonc - S: Sphaign.s

Figurê 100 - l,es con!éqüercesdcs débârdâges mécanisés sur les sols

Figure l0l Les conséquêncÊs des débârdâges
mécânisés sur lâ vé8étâtion

:ffiH \,r. du jonc.r dc la molin,c

-l ^irr 
L-t. h mùlin,eetdc Iacallunc

Mais tout c€lâ doit êrre accompagné d'une RECHERCHE FORESflÈRE
îer{orüe- Renlorcée et spéciJiqae, c est-à dire conduite par des forestiers, dont il
conviendra de dynamiser la formation en biologie, er en relâtion permanente avec Ies
recherches conduites par toùs les laborùloir.s ot! cherchea.§ isolés dont les trâvâux ad
,oc doivcnt être connus de tous. J'y reviendrai dans fies CONCLUSIONS GÉNERALES
FINÀLES, cÂr il y â là de graves lacuîes pratiques et üne déperdition considérable
d'énerSig dommageâble à la Nation qui foumit les moyens pécuniaires de la recherche et
qui doit avoir des «r€rours sur inÿestissement»comme on dit vulgaircmenl--
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EFFETS PERVERS DU DRAI!.iAGE MAI, ADAPTÉ

Phôrôr 50 i il
cr,rcHÉs

Photo 50

Photo 5l

Photo 53
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PLÀNCTIf, XXVI - Df,S EFFETS PERVERS DU DRÂINAGI \IAL ADAPTÉ

pftotos 50 à 5.1

COMMDNTAIRES

Photo 50 - Type d'enracinement dâns les sols mal drailés

Cet étoc de chêne à enrac;nement superficiel - quecertains (même des professionnels)
appellent à tort «ïutaie sur souche» loisque Ies ârbres sont debout - est typique des
indiÿitlus "empdltés" (et non «à contreJorts)r, mauvaise kaduction du frânçais originel
en anglais, puis de I'anglais rnal retraduit en français, car ce sont bien les mêmes que dans
les forêts tropicales), arbresqui se développent dans les sols trop minces (pauvres ou en
voie d€ développement) et, comme ici, dans les §rls à régime hydûque déséqûilibtés
(sols hydromorphes; v. pp. 85 r.1., et Pl. Vl, p. l0l, not.). Ce type d'enracinement,
cou.ant quoique plus discret chez le Hôtre, n'est pùs cûricté stique du Chêne dont
I'enracinement piÿotant (plonge nt à Iâ ve:ticale dans le sol, avec une base à «collsrn
cylindrique) est remplacé par les empatlements lorsque les sols ne lui pe.mettenl pâs de
s'enraciner en profondeur. Bien qu'il permette à l'arbre de se développer généralement
de façon correcte, ce dispositil (tictiqae de s«rvie en milieu séyèrc) ljahit des contlitiofis
pétlologiques déficiehtes ou nociÿes'. e gorgemerrl hiÿemal pu I'edu et dessàchefient
esrivcl. Voir lss quatre autres empattements (50 Bis, p. 168) en "cul-de-lampe" du chapitre.

Photo 51 - Exemple dc drain utile

Pou. pallier les déficiences et la nocivité des so ls déséq ui libÉs dâns leur régime hydrique,
les techniciens de la forêt ont résolu de les dminer pâr u[ système de îossés à I'ab librc,
contrairement au drainage par enfouissement de tubes collecteurs utilisé en agriculture.
Dâns l'exemple retenu ici, on ÿoit I'efftcacilé du &ain dont Ie fond miroite des eauÀ qui
s'y rassemblent. Le dûnget est que les sols soienl excessiÿement sollicités pàr |'exhaare
en été, d'autant que cette période est marquée souvent, et de plus en plus actuellement,
par une diminution significative des pluies.

Photo 52 - Exempl€ de drâin inutile

Ce dâûger sst bien exprimé par le cliché de ce drain, ptis le mêrfie jow qüe le précédent,
dans une aurle silaalioh pédologique, mais dans les t êmes conditiont de relief et
d'exposition. A'ltant le draifi du clishé précédent était nécessaire (encore que sous
conditions), autant celui-ci ne s'imposail dbsolamenl pas, et les cofiséque ces à long
terme de ce dispositif peuvent se révéler piles que le mal supposé qu'il était censé
combattre. Bien que la "définition" de la photographie soit faible, l'examen du premicr
plan montre l'excellence de I'ewacinemefil, lequcl est toujours le signe "clinique" qui
renscigne sur I'lrd, /e santé tlü sol i ici, l'état de santé n'est pns mdrrÿ.,ist compte tenu
des conditions très médiocres de la station. Pour comprendre ce que celâ représente, on
comparera au cliché 3, PL. V, p. 91. Et l'on se reportera au cliché suivant.

Photo 53 - Gros plan sur le drain (cl. 52)

Ce cliché n'est q\t'!n dgrundissement du premier plan du précédent. Les qualités de lâ
pdse de vue ne sont évidemment pas meilleures, mais ellss sont suffisantes pour préciser
ce qui a été dit dans le commentaire ci-dessus. On y voit clairement, en effet, Ia
pénétratioi proîonde des apparcils racinaiîes, ce qui n'arrive ./,.1M,{LS dans les sols à
régime hydrique déséquilibré. C'est donc dire que doter ces stations d'un système de
driihdge \'est absolamert pas judicieux. Par parenthèse, on notera aussi que les conp.rs
â 6/.rac, telles qu'on les voit en 5l et 52, devraient être supprimées pour éviter de mettre
la forêt "à nu" dans la perspective d'une aggravation de [a chaleur et de la sécheresse.

La Gru de Décotupe8aliah
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En effiet, an ftouveau climat se dessifiahl soas nos yetLr il serait stupide dc se
laisser plus longtemps surprcndre par des cofiséqaences qui ne manquercnt pâs de
s'accentuer. Que l'on se souvienne de ce qui a été vu aux figures 75 el 76 (§ t. 8.1. b.4ô, pp.
lil et ll4), où une si)nple inversion de tendânce a sulfi à rendre la forêt extrêmcment
sensible à un changement climatique pourtant imperceptible encore. La recherche, dans
cette perspective, doit explorer tous les compârtiments : écologique évidemmeot, mais
aussi "géographique", afin de tester de possibles "espèces de substitution" au cas de pefies
massives chez les espêces "îndigènes" o! rr,êûe ,,exotiques,, déjà sollicitées. par
exemple, qui peut prévoir les réactions du chêne rouge en cas de .échauff€ment très
prononcé ? Ne devrait-on pas "essayer, lechêne zéen (Quercus canariensis Willd.) qsi
s'adapte bien à nos climâts, même si son bois, qui rappelle beaucoup celui du Sessile et du
Pédonculé, est estimé d'une qualité moindre ? Et puis aussi, et puis su(out, il faut pcnser
à vîe hùesligalion généliqae poussée. J'ai montré comment le Hêtre résiste beaucoup
mieux que prévu; plus ; comment il a protégé les Chênes que l'on âuraif pu supposer plus
robustes. Car, là oit le Chêne se comporte en tacticien inÿentif (ÿ. Bib. l9),le Hêtrc
"^git" en stratège agae i de longue date.

Récemment, M. SARKOZY, candidat à la Présidence de la République, a é,voque
<(l'inné et I ocquis» à propos de p.oblèmes préoccupants dans certains comportements
humâins (crimes, suicides, déviance pédophile). Comme l'a dit D. CoHEN, généricien
éminent, on a pu découvrir à cette occâsion un «océan d idées reÇue§, (Le Figaro,2j-
04-2007, p. l3). Cela est très vrai, et I'on peut même dire que cet océan a enfanté un
TSUNÀMI d'absutdilés monstrueuses et absolucs, d'autânt plus coruscantes qu'elles
étaient assénées par des quidams totalement ignorants de la chose biologique, certains
allânt même jusqu'à confoodre MENDEL et DARWIN, pour justifier la balourdise de leurs
indignations systématiques à l'encontre du candidat. Je rappellerai donc ma position sur
ce sujet : les Izrzllÿf§, quels qu'ils soient, COMPOSENT dvec les conditions extérieures,
selon ce que celles-ci levr PR0PqSENT, de façon que, en définitive, i,s ,ISpOSENr, en
fonction de ce qire leurs garnitures génétiques le]lJJ IMPOSENT, et de ce que leurs
concurrents leur OPPOSENî. Qu'on le veuille ou non : inrprs?rrr.

On ne doit donc rien s'interdire en matière de génétique, car persister dans le
système actuel d'exploitâtion serait croire que la forêt, telle qu'elle est, pourrait
indéfi n iment servir à to ut. Ce serait là se payer d'illutiohs pnressewes et pemicie uses.
Mais, aussi, pour apporter des so,utions efficaces, il faut les concevoi. dâûs un

enÿironnefiekt 'p«lsnget" remis en oft1rc, cat il faut bien comprendre que les problèmes
se posent à l'échelle de vastes ensembles .' il fau, donc, pdt PRIORITÉ et eh URGENCE,
procédet au SAUVETACE NOS CAMPACNES.

Photo 50 Bis - Quatre magtrifiques étocs à empâttements

J.M PÀLIîRNI] La Gft h.le Dé. aùpe L\ dt i o n



I. B. 5 - REENNOBI,IR LDS CAMPAGNES *

l'itrdispetrsabl€ r€corfiguration des structures agraires

Lorsque la décision fut prise de «rcmembreD, les structures foncières rurales
françaises, ignorant totrt de b suhtilité des écoslstèrfies naturels modifiés patiemment
par les hommes au cou.s des siècles en vue d'obterir le maximum de la mise en ordre
ruisonnée de ce que l'on 

^ppelle 
I'ekouhrè e (partie de la Tene habitée par les

sédentaires), les BAREAUCRATES n'imaginèrent pas l"'inrpact" désaslreux de leüs
décisior-s irftllëchies, autoritaristes, et dédaigneuses de tout ce qui n'est pas leur monde
virtuel de paperass§. Sans doute était-il nécessairo de réformer l'univers dù "micro-
fundiun" qui n'était plus viable au regard d'un monde libéré des pesanteurs naturelles,
techniques et sociales. Mais, n'avoir pas comptis, par incullure hislotique abyssale, qüe
les "paysages" frai.çals étaient mulliples, et qu'il était plus que stupide de les traiter tous
selon les mêmes lois, décrets, arrêtés et circutâires, alors qu'ils réclamaient de l'intel
ligence, de la nuânce et de la subtilité, a été une catastrophe dont tout le mond€ P,{1f
aujourd'hui les conséquences- Et il n'y eut pas que les ex-'grunds écoliets admi-
nktratils" à accumuler et généraliser les bévues, et eux, de quelque façon, pouvaient
exciper de l'excuse de n'avoir pâs lu Marc BLOCH, aujourd'hui fêté mais naguère presque
ignoré et parfois même méprisé. En revânche, les géogriphes, qui étaient obligés par
leur 'tarsus" de posséder une culture historiquo en même temps que scientifique, eussent
dû regarder de plus près à quoi pouvait correspondre, d'un point de vue naturel autre
qu'étroitement déterministe, ces paysages agraires que le grand historien opposait, dans
une étude visionnaire, sous leur nom médiéval | «cil de plaine», «cil de bocaige» (cil =t'celri-ci", Les caructères originatü de I'histoire rurale fianÇaise, Colin). Nos modemes
petits maîtres voulaient ignorer l'originalité spécifique du bocage, que l'un de leurs

"mandarins" décrivait cofime ün «é\at arriéré), exprimant le «pûrticulatisrhe (... des)
conceptiofis sock lcs de ceftnines RACES» (souligné par moi), soucieuses seulement de
protégeî «jalousemen » leurs propriétés et quasiment ÿoùées àla <(panégytie» (vlDAL
DE LA BLACHE, P,,r/,cipes de géographie humarre, Colin, pp. 186-187). Aussi, lorsque_je
montrai, des 1971 pour la premièro fois, au moins chez les géographes, que le bocage
était tout autre chose (comme je vais le résumer plus bas), je provoquai un raidissement
de leur corporation (sauf chez quelques uns de ses membres, dont Xavier de PLANHOL -
Bib- 8, p. 8l), qui contestait même que I'on pût supposer que des IIOMME9 aient conçu
un jour de créer un environnement à l'instur de Ia NATüRË..- Et c'est bien ce qui fit le
malheur du bocage pris dans la lourmente déruisomable du remembrement, maisJ cette
fois, par lâ faute des défenseurs de l'environnement eux-mêmes, ainsi queje l'ai dit plus
haut à propos des vipères... (v. I. A . 2. b, p. 43). Bref, on r'a pas vt q.,r,e toucher iu
bocage c'étàit contribuer à la désorgafiisatiofi des équilibre! qüi, atjou.d'hui, du fâit du
réchauffement âtmosphérique, font cruellement défaut. Pour comprendre les enjeux, qui
seront exâminés très succinctement, on abordera successivement deux points essentiels :
la naturc et les propriétés bocagères, d'une paft, et les conséquerces de la dispâ.ition du
bocage, d'autre part, en appuyani le tout sur quelques schémâs explicatifs.

I. B. 5. â - Les deux bocâges et leürs fonctions

On a pris l'habitude de dire qu'il y a "des" bocages : en fait, sur le FoND, il n'y
en 

^ 
que DEUX, tels que je les ai définis (1971) '- le bocage oryanique, et le bocage

tt it télique (or de substitution), le premier ayânt servi, comme on s'en doute, de modèle
ou de "pât.on" au second, voire de pâradigme, car le premier est le plus ancien des deux.

* Voir la POSTFACE, p. 257
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D'abord, il faut dire que I'on entend le "botage", ici, commc lc palsage
trâditionn€llement constitué par la présence, autour des parcelles d exploitation agricole
(élevage ou oultures), de "HAIES ÿiÿes", c'esi-à-dire faites de végétaux (.,rà.ej ou
ûrbusles polri l'essentiel), soit plântés directement .rU .tol- (plutôt daûs lc bocage
mimétique, sorvent plus d/6arry'aussi), soit montés.tUÂ f.1aU.t, accompagnés de /osxl,
(préférentiellement dans le bocage oryûfiique, ég lemeît plus rrlrorescent), poLrr s'en
tenir aux gtardes dÜércn cer dans l'appârence,

Le dessin où "pdrcellaire" (plân cadastré des "pièces" de tere) est une autre
dissemblânce de [oîd, ca( le tracé,la ,ar'rle des parcelles, la]cl agencemeit, décèleit les
traits caractéristiques de chacun des deux bocage. A un trâcé âpparemfielt brouillorr, de
parcelles aux dimensions ÿarùrbles et à l'imbricalion 'compliqaée", correspond le
bocage organique, car, par sa fonction, il s'adapte à la fois at mitieu (relief, sols, etc.)
et à l'.nÿirorrrremerra (notamment exp.tsilion surtout par rapport aux vents), dont il
essàie de coùiget les ins4lrsances ou les excès. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je
l'ai âppelé "organique", car ses composantes (haies, fossé, talus), sont de véritables
oxc,{NEs constitutifs du paysage, au même titre que la vigueur du relief, les propriétés
des sols, lâ qualité de I'exposition au soleil, à lâ pluie et âu veût. Modératew des peites
trcp accusées, Égulateu des écoulements pluviaux trop btutarx, ?ondérateu des
turbulences éoliennes intempestives, le bocâge organique â pemis aux établissements
humains de prospérer dans une Nature qui n'étâit pas ùécessairem€nt propice à
f'agriculture dâns son état spontané. Za STRUCTURE AGL4IRE est efi lail, en
I'occuîehce, ufie STRLTCTI/RE AGRONOMIQUE, Le bocage mimétique, plus bas, pas

toujours accompâgné du s),stème fossé-talus, 
^ 
\i plan totioals ftguliet, c^t, Écent, il

coffespond à $1 lotissehelt des terres, soit par partage post révolulionnaire
d'ensembles ifidiÿis, tels les "commundtx" de l'Ancien Régime en France, soil par le
défrichemz de teffes incultes, soüvent des landes, soit par un regroupemenr sponlané
de parties de microfuûlia qui n'étaient plus viables, et auxquelles il s'est ru6.§1itu4 el qui
marque la propriété. [Æs figures à suivre illustrent ces variâtions dans les plâns bocagers,
dont certains aspects bénéfiqucs sont cependant cornparables.

o

I

t
i
(l

I
ffi

E

ltdes dc qualilé I et 2

(T.2)etTl

Bois

Figure 102 - Plân pârcellâire d'un bocâge orgàniqxe (Beuz€c-Conq, Dpt. 29)

Dans cet exemple, on voit clairement comfier.t la tfiise en p/ace dcs parccllcs,
toutes closes de haies sur talus-fossé, êt leur deslifiatiott ont tenu compte,
prioritairement, et du re1i.a/(vigueur des pentes rythmant la tâille des pârcelles ct leur
dessin), et des qualités du sol. A travers ces structures, on comprend que cc type de bocâgc
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résulte d'une dclrofl volontuie, réfléchie, aux effels ténéflques rccherchés en fonctior)
d'üne cofihaissance oît sée .le I' gronomie, et qui en aucun cas ne traduit I'état
"arriéré" d'une "race" inférieu.e; mêm(r socialement...! Pour être moins délibérée, la
mise en place du bocage mimétique a quand même che.ché à .§'rrrsprTef des avanlages
agronomiques du bocage organique, eI c'est l'origine du qualificatiaqueje lui ai âttribué. Si
le parcellaire ne traduit pas immédiâtement ces avantages! la figure 105 en montrera un
assez important.

m A&liè.asricole
l- Sâint-Gæton
2- Le Ligoù
l- LaCroix Peslan

---> 
^reliers 

tout proches l

a Sainte-Mari€
b- Saint-Brieû
c Saitrtè-Adelinc
d- Sâinl-Raoul

EE FolëÎ er bois

- l1t -

Fig. loJ Fis. 104

Figure 103 - Plâû pârcêllâire d'ùn bocâge mimétique de "défrichement"(Loire-Atlântique)
Figure I0,t - Plan pârcellâire d'un bocage nimétique de substitûtio" (Loire-Atlânfique)

Dans lcs deux exemples reienus pour illustrer le plan des bocages d'imitation
(Ffig. l0l et 104), les caractéristiques du milieu pas plus que celles de l'environnement ne
jouent aucun rôle, le reliea étant plat dans les deux cas, et les sols de qualité homogène.
Ces sols sont médiocres en 103, Iândes riveraines de forêt pauvre acquises à l'agriculture
par défrichement au xl)C siècle sous l'égide d'institutions religieuses (cf le toponyme
remârquable des ateliers agricoles : Saint ou Sainte suivi d'un prénom), et vouées
âctuellement à l'élevage en "prairies naturelles". Les parcelles, sont entourées de haies
sur petits lalus bordés de lossés peu profonds. En 104, la qualité des sols est moyenne,
pour d'anciennes terres de "châmps ouvcrts'!t à parcellaire de microfundi n et
consacrées aux cultures. Regroupées progressivement en unités d'exploitation plus
gmfldes dans la première moitié du xx' siècle (trois quarts supérieurs de [a figure), ces
terres ont été délimitées par des haies sans lossé ni talus. Le quad inférieur de la ligure
(dans la partie au contour courbe! trac€ des anciennes structures en t'île ovoide"),
"remembré" dans la seconde moitié du x)c siècle, a un parcellaire à unités de plus grande
taille enco.e. La destinâtion de l'ensemble est restée celle de terres cultivées.

Ce n'est évidemment pas dans ce genre de paysage, très géométrique, que l'on
peut tro uver ce gui lait I'originalité première dr bocage orig ine l. Ce lle-ci est à chercher
dâns les structures du type représenté à la figure 102, etelle a consisté dansla ÉSalalion
des eaur de pluie tomb^nl sur des sols "impeméables" et naturellement voués au
lessiÿage.La structure détaillée, schématisée par lâ figure 105 (ci-dessous), montre que ce
n'est pàs la haie qui est essentielle, non plus que le talus d'ailleurs, mais le rossÉ qui,
souvent "damé" dans le fond, était chargé déquitibrer l"'économie" de l'eau en fonction
de lâ naturc des sols. Cela est si vrai que, dans certaines régions, le talus est dénommé...
fossé (la terre ayant servi à éd;fier le premier provenant au reste du second).

I
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Figurel05 - Un fossé à tâlus dâns le bocâge orgâ"ique
À gauche, parcelle à sol lessivé (v. Pl. lllet æxre ad h@), donc à "économie" hy&ique irrégulière.
Afio de la réguler, un fossé, élément d'un reseau sâvani couwant des dizain€s d'hectares, a été creusé
poul évacuer l€ trop plein des abats de pluie et ser1r'i(, à l"'étiage" estival, de 'niveau de base,' local
aux eaux, sur l€quel s'ajuste la nappe phréatiqu€, que le talus, par ailleurs, sert également à moduler.

Mais le système du fossé à tâlus a été conçu également en vue de "no.maliser"
les penres afin de les rendrc utilisables par l'agriculture, soit en exploitart les "ruptures"
nâturelles dss versants, soit en créant des ruptures artificielles, ce qui équivalait à étâblir
des sortes de *terrass€s". Ce système ayait pott( but essentiel de brkei les lorces étusives
qu€ le défrichement précultural n'aurâit pas manqué de sollicite., voire d"'exaspérer"
(Fig. 106). If va de soi qu'un îel système extge une umainlenonce" minutieuse que I'exode
rural a gaâvement perturbée. L§ "remembrement", en ce sens, a pu paraître une solution,
mais, en fait, le remède a été pire que le mal qui naissait de l'abandoo des servitudes
d'entretien des fossés, la plus lourde de toutes. Laissée à elle-même, l'étosion
"silzncieuse" a assez rapidement dénaturé le système comme on le voit à lâ figure 107.

Etat évolutif

r, C.eep èt drainage

Figure 106 - Types dé tâlüs-terrâsse - Figüre 107 - Typ6 de tâlos €n ps.ùdo-terrasse
(oeep = .J"o,ut'on" 0"" "rrains" du sol)
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Tous ces dispositifs, avantages et inconvénients étaient ignorés ou plus ou moins
réduits dans le bocÂge "mimélique". Cependant, Ic bocagc, cn général, aÿait un autre
intérêt, et de première importance luiaussi, et parlagé à égalité entre ses deux formcs :

c'était le rôle des rarer. Trois grands "compartiments" d effets peuvent êt.e considérés
alo.s : un compartiment météo-mécarrique, un compartiment ,nicroclimotiqae, ln
compartimenl ,iorogiq,re, avec des effets induits, discrets ou "occultes" fort nombreux-

Du point de vue météo-mécanique la ûgure 108 rend parfâitement compte. J'en
âi "découvert" le principe pour la première fois en I970 en microsoufflerie (amélioré par
la suite, v. Bib. 4) en testant l'hypothèse que le bocage ne pouvait être dû ni à Ia
"maniaquerie" d'agricultcurs "arriérés" et maladivement jaloux de leurs droits de
pîoptiété; non plus, du reste, qu'à la p-,tigue d'vî éleÿage dc plein air sans ga.diennage,
les haies jouant ce rôle, alors que la «gdlde des t'aches» pâr les enfants élait courante,
ou que, souvent même, les vaches se "gardaient ioutes seules", puisqu'elles étaient
enüâvées de la corne au sabot par une corde qui limitait singulièrement leurs
mouvements... Les avantages des haies comme "brise-ÿent" sont bien misesen évidence
dans la figure ci-dessoûs, mêfie da s le bocage ,rrimélique, bas et arbustif, car, s'il n'y
est pas'filtré" ou déporté vers le haut comme dans le bocage organique arborescent, le
vent se trou ve "désorgan isé" et fleiné poÿt le p lus grand bénéfice des cu ltûres ou des
animaux au pâturage, p éseryés arirrsi des coutttnls bop ÿirt ou cot li us,

Ir

H H

Figu.e 108 - Repri6.ntr(ion schém.tique de l'écotrlemetrr de I'rir dans lë boc.g.s

HB = hâie basse (srbustive! sur perit talus) - HH = hâie haute (arborescenft, sur
tâlus haut, fossé non représenté) - C = cime - T = tslüs -

F = filets d'âir : t = iurbulent (trait continu) - {= filtré (petit tireré) -.- de retour (erând tireté)

Ni marqucs de propriété, ni systèmes de garde des troupcaux, les bocages ontjoué
ûn rôle éminent dans l'histoire de lâ mise en vale]Jr de l'æloamè,re, en assurant une
forme aussi maîtrisée que possible des forces naturelles, dans des régions naturellemenl
assez ingrate§, Le bouleversemeat complet de ses structures est aujourd'hui assez connu
pour ses morÿoi§ résultttts, mais il reste à en préciser encore les conséquences
pîéÿisibles .pova les tcmps ince.tains qui s'annoncent en matièrc de climat.

\r
,\ - Y

/ \ ln
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I. B. 5. b - Lâ lcçon mâgistrale de la destruction du bocâge

Certes, le remembrement a permis de r'moderniser" les structures d'exploitâtion
agricolei notamment en reodant accessibles à Ia grande mécanisation des terres dont
lexiguïté interdisait toute utilisâtion râtionnelle à grande échelle. Mais les actiot s de
remembremenl, surtoul dans les pays bocagers, ont été poassées beaucoup tîop loin.
Dans les années 1970, .je le sais par expérience personnelle, mettre en parallèle le
remembrement et l'évolulion du climat pa. ÉchauîJemenl et assèchefient élait
"sacrilège" aux yeux des modernes, dont ceftains, engoncés dans leurs titres d'ingénieurs
spécialisés, vouaient aux gémonies les 'rthéoriciens de mauvais augure".

ll est extrêmement regrettable que ces "ingénieats-lechnicri?rs" de la chose
rurale n'aieot pas été capables de comprcndrc les fofidemeftls .lels de ce qu'ils
considéraient comme un simple "pâysage" au même titre que celui d€s parcs et jardins
urbains, ce qui était d'une parfaite absurdité. Pour ne rien dire des u iÿe$itates qui se
piquaient d'étudier la ruralité, en brocardant les "écologisles" rêvews. Aujourd'hui, il est
facile de résumer les MÉFAITS de ce désembocagement accompli avec une brutaliié de
mécanique inintelligente. Très succinctement :

lepfise de l'érosion pat ruisselleme l diffus et migrutio s t édologiques pat gruÿité\
prise aa ÿefit excessiÿe de teares trop souvent dénudées et excesstÿetîent asséchèesa
sensilililé exttème avx abats des pluies ÿiolentesl
aflüissemenl d,e la diÿercilé animale (pollinisateurs notamment) et surtout ylgéla/e.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont touché des surfaces extrêmement
importantes, comlne le montre la carte de la figure 109, qui se passe de commentaires.

Figure 109 - Étst du remembr€ment er France au milieu de lâ décennie 1990-2000

SùtTæes remembrées en millies d'h€ctares

Noir r > 300 - Quadrillé : de 250 à 150 - Rayé : 150à 50 _ Ponctué : < 50

D'ap.ès Ph. ROUDIÉ, ,aFla ce : Agicalîarc, S]fey, 1993

Parmi les faits négatifs cités, on en retiendrâ un qui n'est pas que spectaculaire,
et prohibitif par ses implicâtions pécuniaires : il est su.tout préoccuPant p t les pe es
de substdnce arable et pat I' tehüe aux réserÿes en eaù qu'il reptésente, en fonction de

l'aggravation climatique; il s'agit des pluies puissanfient inonddnles. Ce phénomène'ci
est pârticulièrement ,ourd de conséquefices en pallt rehrembé.
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Tout le monde se soùvient des inondatioDs dramatiques de lâ vallée de la
Somme : un coup d'@il à Ia figure t09 suflit à faire comprendre les rapports de cause à
efIct, la Somme ayant été lourdement remembÉe. ll en est allé de même en pays breton,
oir en 2001, dans la Égion de Redon, comme à Quimperle, les CXUES des fleuves et
riviè.es ont €u des répercussions particulièrement importantes. ks cartes simplifiees des
figures ll0 à l12 dispensent, là aussi, de longs commentaires. C'est ce genre
d'événements qui est à redouter pour l'avenir, d'autant qu'en liéquence aussi bien qu'en
grâvité on peut s'âttendre qu'ils s'amplifient.

Fis. ll0
I t roo

-l 
100-200

fll < roo

r- o-,1o

I Sur,êcê remembrée trn 1976

I rgo.,

-l 
e0-708m

Fig. r12
EiE zo - so -m

f ].s0"
Figùrês I l0 à I l2 - RemembrêmeDt et météorologie dârs la pénirsulê brêlonnê

Fig. ll0- Le reliefde L péniEule brclome
Fig. rrl - Le rememtftmenr en Brctâgne, fin 1976

Fig. ll2 - Plùi6 à mes inond.ntcs dc Janvier 2001 o BreraCne

Bien que I'aspect pédologique, hydrologique et érosif des choses soil très loin
d'être négligeable, c'est l'action négatiÿe à féchelle d c/ihd, qui est Iâ pius
préoccùpante, afors qu'elle a été probablement la ùoi.1s spectaculairu, voire la moins
perceptible. Effectivement, en aùachant les haies, en comblânt les fossés, en

"rectifiant" (!) les cours d'eau, en arasant les talus, on a DÈSORGANISÉ les
composorrtes da climal locol, tort particulièrement celle de )'humidité atmosphérique,
relâyée pâr lcs prècipitdions acrzrrc§ (brouillads, rosées, etc.), qu'entretenait la
"FORÊT RÉ CULEE '(J-M P) que constituaient les arbres, arbustes, arbrisseaux et
plantes plus modestes des haies- El accéléturrl l'éÿacualion des eaux de plûie, on a
ùsseché les rors, surtout là oit la ûappe phreatique n'eÿ qüe SUPERFICIELLE. EÂ
ouvm de grands espâces par nivellement du terrain, on a leÿé tous les obsurcles à lo
ÿiolerrce du ÿerr, ce qui a encore renforcé les méIaits ù'une éÿapotrafispirution
totalemenl perturbée.
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Si, comme on peüt s'y attendre, les "accidents" météorologiques "errlrnes" se

multiplient du fait du chângement climaliqùe,les régions remembrées sans precaùtion ni
retenue seront celles qui pâieront le plus lourd tribut à la légèreté dispendieuse des
hommes, car on sait bien que les opérations de remembrement ont coûté beaucoùp lrop
cher à la collectivité des contribuables. Dès 7ois, I'ahe ratiÿe est simple r soit on laisse
les choses en l'etâ! et les conséquences sont imprévisibles, soit on y remédie et alors les
conclusions s'imposent d'elles-rnêmes.

Lo Gra de Décôtupeûàlion
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CONCLUSIONS PARTIELLES

ReveDir d'urg€nce à des campagnes restaurées

Non seulernent les conclùsions s'imposent d'elles-mêmes, mais, de plus, elles ne
sont pâs compliquées à mettre en plâce, câr deux flécessites se font jour :

premièrement, il ne faut pa,s laisser les lenes à décorÿerl dans Ies périodes hors
cultures, et les solutions existent, notamment les'canâdiennes" qui consistent à épândre
des copeâux de bois, lesquels en se décoûposant restaurent la micruflore el la
fiicto/rfiésofs ne du sol (tels que bactéries, champignoos, acâriens, collemboles,
nématodes, etc.), ainsi que sa macrulotlrre (e.9. lomb cs), fertilisant par là des sols qui
moduleront leùr proprc humidiré de su.Iacei

deuxièmement, dâns les Égions ex-bocagères sùitotrt,il îdüt rélablir ur, .ésedù de
haies et de dmins ûaturels, le nombre de ceux-ci étant d'autant plus faible que la
végétation rééquilibrerâ en pârtie spontanément les désordres mâjeurs d'une pluviosité
laissée sans contrôle. La pollution des eaux, y compris induite sur les littoraux, par
apports abusifs d'engrâis chimiques, pourra trouver ici une pârtie de sa solution, à
condition de la combiner à un contrôle plus sévère des "engrâissements" excessifs.

Aù demeumnt, les serÿrcsspràà?s, qui doivent prendre en charge cette nécessaire
refondâtion des slructures agraireE peuvent s'âdresser âux professionaels qti, déjà,
prcîneît quantité .l'lniliatiÿes irrlelligerrres pour prése.ver les milieùx tout en
mainlenant des activités agricoles hautement productives. Un exemple, enlre mille, est
donné par les tavâux eD coùrs pour la préservation de I'Orb et de ses rives. C'est un des
objectiis quej'ai proposés pou; le Minlstère d'État dont j'ai préconisé Ia création' câr
les ,r.rrs ÿ.irés doivent êfie eû sy etgie les uns des aulres.

Pour bien comprendre ce que signifie, pour les
cultures des crontpJ, I'herbe des p.ciriet et les
,rr.as des forêts, la ptiÿation d'une couver-
ture vëgétale pérenne. on regardera avec in-
térêt le symbole que constitue le chêne de la
photographie ci-contre. Magnifique de puis-
sânce, ce1 arbr€, situé aù fond d'un alvéole de
pique-nique, a succombé en quelqæs années à
ce qùe j'ai appelé l''effet de néolisière" (c/.
pp. 122, 133\, bien qu'il repÉsentât, par rap-
pon à son entouraget une réus\ile biologique
insigne I en dédoublanl sonfû, ("diplesie", ÿ,
Bib. 18 et P]. xxvll, pp. 178-79), il avait pu
s imposer dân\ ÿn ûtilieu irrgrat et üt ?nÿiron-
neme biologique houlemefil corrcûfienliel.
Brutalement expose à l'insolâlion, comme
ceux du fond du cliché (noramment à droite),
mâis isolé, lùi, il a été 'foudroyé" par la
combinâison de la chaleur et de la sécheresse,
câr, à I'inverse de ceux-là, il n'a pas bénéficié
de lelJJ petil elTet de masse auloprolecleur.

Photo 54 - Effet de tréolisièr€ sur un chên€ pui§sarl
Les flèches indiquenl les nileaux success;fs de la diplasiet

La Crade Dé.ohpersation
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Photos 55 à 57

CI,ICHÉS

Photo 55

Phoro 57
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PI,ANCHf, XXVII. ET LES ÂRBRf,S DES BOUTS DE MONDE?

Phoios 55 à 57

COMMENTÂIRf,S

Face at «changemenl climaliqüe» noüs pensons d'abord, à nous, Frânçais, évidemment,
comm€ touiours; mais comme partout aussi, tous Ies humairs le font et l'ont toujours
fait | «charité bien ordonnée cotrrmefice par soi-même»... Mais le climal ,r'appartierrl
à personne el es, ilonc l'afJaire de tous. Certes, nous pouvons craindre que la «perfide
Àlbion» s'efiparc de «ros» charnpagnes à la fav€ul du bouleverserneût des

t€mpératures, mais il y a bien plus à redouter de par le monde. Si les forêts anâzonienne,
coDgolaise, indonésienne, et âutres venaient à disparaître, ce serait une catastrophe
planétaire, Car tout serâil remis en cause, el le br'ogéogaphe, au rnoins lùi' ne peut
igaorer ces ÿands ÿégétatl.r de feflrême qùi ont su aller jusqu€ dâns ces "bouts de
monde" aux rudes conditions de milieu et d'environnement. J'ai choisi d'en montrer
trois petits ex€mples avec les trois clichés de la PLANCHE xxvll.

Pholo 55 - Pin sylvestre eû lirnite de toùDdra au Eord de Rovâtrieûi (Finlânde)

lci, secouru par les homûes du reste, qui soutiennent puissamment aussi les boisements
visibles au fond, un pin de Riga (sylvôstre) s'accroche de toutes ses forces à ces terres
frustes, ingrales, âcides, et hyperhumides. Paradoxalement, en âppareice' c'est la neiSe qui
I'aide à suniÿre,le protégeânt, l'biver, des rigueurs impitoyables dù gel. Mais si, comme
on le voit déjà à ces lâtitudes, la pluie ÿenait à remplacer la eige bienfaisanle,
qu'adviendrait-il des arbres qui devrajent affronter je gel sans le secoùrs du <<manteau>>
protecteur ? Sâns doute ce quj advient déjà aux rennes qui De peuvent plus brouter les
lichens p s pâr le verglas des pluies gelées au sol, et que les Suédojs déplacent en masse ÿers
les pâtumges côtiers. Mais les arbres, eux, sont immobiles,.. Trouveront-ils la pârade dâns
le réservoir de leuls gàes ? Probâblement, s'ils €n ort le temps... La question est :
l'âuront-ils ? En voyant cet arbre,j'ai songé à ses lointairs cousins lândais "foudroyés" par
le gel qùj a solidifié l'eâu du sol (61 pholos I et 9, resp. Pl. I, p. 34, et PI. VIII, p. I I0).

Photo 56 - Sâpin pectiné en limite d'âlpâge (Grossglockner, Autrich€)

Et lui, ce vaillant sapin d'âgeptus qu€ respestable qui pour subsister aux limites de lâ
survie a su, rrrirrbar, res rcssources génétiques,se arri/ier el dédoubler son trorlc afrn de
doubler ses chances de croîtr§ ldiplasi€ signa]ée à la photo 54 (p. 177)) -' connaîtm-t-il
le sort de celui qui est prostré à ses pieds et que l'on pourrait prendre pour un bùisson de
fougères, ou encore celui qui poüsse deriàe lui et qui est tout râbougri, câr la Naturo est
trop chiche icj pour noùrrir trois arbres, même réduits à des Îâilles d'arbustes, et pas tous
également doués génetiqùement. S'il tiennent, ces arbres, c'est parce 9üe ht neige d'hiÿer
apporte I'eau nécessaire à Ieùr besoins physiologiqùes' Mais si la neiSe ÿerrail à
,fla quet, comme il àrriÿe déjà dans des statjons de sports d'hiver... ?

Pholo 57 - Hêtres de l'Ântârciique etr limile d€ "forêt" (Chili du Sud)

Ceuxlà, confâirement à leurs cousins de l'hémisphàe nord, z'onrpu s'offr le luxe da
repos hiÿerhdl qu'assure la chute automnale des feùilles. Pour survivre aüx confins du
possible, ils ont, grâce à teÙrs gènes, irventé la rehperÿiîence (feuillage per§isÎânt), et se

sont acclimâtés aux rigueur des terr€s australes extrêmes. Si ce]les-ci se réchauffent, ces
hêtres trouveront-ils, très ÿile, nn nouÿea "pool" de gènes povt affronter un climat
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CONCLUSIONS GENERALES FINAIES

LA GRAN{DE DECOMPENSATION
PROBLtrMtrS ET SOLUTIONS

1 - Remârque liminaire

La campagne pour l'électio, du PÉsident de la République est finie. On â pu y
appÉcier les programmes des différents candid ats en fiatièrc d'*écologie" (programmes
que j'ai scrupuleusement lus dans la mesure où ils étaient mis fâcilemenl à la portée de
tout étecteur), Un seul correspondait assez bien à ce que j'attendais : celui de l'é1ù, M.
SARKoZY. J'ai pris.mes précautions afin que l'on ne me taxe pas maintenant
d"'opportunisme"... À présent, nous allons voir ce que vâ faire Ie Ministre d'Étât, M.
JUPPÉ, lequel ne m'avait pas convâincu pendant Ia campagne, tant dans ses intreviews
au micro des Radios et Télévisjons que dzms ses prestations écrites dans la Presse, les
unes et Ies autres manquant singulièremeDt d'originalité. Ma satisfaction, néanmoins,
tient d'abord à ce que l'on a rsnoncé à ce "ÿice-prehier fiinistèrc" inütilefient
conpliqué pour la hiérarchie des pouvoirs. Vouloir en faire, en effet, comme Mme
VOYNET, par exeln.ple, I'«ARBITR]E» de quâsiment toutes les décisions
gouvememertales était une prôfonde âberrâtion ou, pis, ùne faute de la part de

"poliliqaes" censément expérimentés... Quant aux lobbyistes médiatiques, ils avaient
lexcuse d€ Ieur totale incompétence en ûatièrc de gouvemement des affaires publiques.
A cet égard, il faut saluer et souligner Ie coüage de M. Yves THRÉARD, seul joumaliste à
avnir clâirement, vigoureusement, répétitivement, dénoncé les /ec!/ddes des politiqu€s
devant les rotlorhotttailes des *médiatistes", tant par la parcle ($r lTélé dans des "tâbles
rondes") que par l'écrit (ârticles dù Figaro,28-03 et 02-04.2007). Seul M. SARKOZY a
échappé au piège "écologiste", en refusant de nommer un t'vice-premier ministre".

Porlr ma part, je regr€tte cependant que I'AGRICULTURE n'ait pas été
incorporée à co ministère d'Etal, pâr peùr, sans doute, de devoir supprirner le
«productiÿismo) bête noire des «lcolas» el allemondialisles. Or avec Iâ MEfi et ses

L177OIL4UY,1a FoRÊT er sa B|qMASSE végétale, les CAMPAGNES sont le socle de la
résislance écologique à li désorgahisalion climol4ue, €t, sans doute, le ûoyen de
relancer une "machi e" biosphérique en panne,et eù p.rsse de se "détraquer".Et qùel
Fon MIDABLE OUTIL pour montrer que le problème du «réchauffeme t clihrarique», est
<qlobûlisé»». Peül-être, corrigera-t-on ultérieurement cette défaillanc€, à moins que les
charges de fonctionn€ment n'iDterdisent ce "rattrâpagett, mâis c€ semit vraiment
dommage. Car, comme je vais essâyer de le ûontrer mainteDânt :

C'f,ST DANS ET PAR LÀ NÀTURE QUE TOUT SE TRÂNCHERA.

2 - Les lotrdements d'ùne réflexion générale

Pour résumer Îrès simplement les choses, je dégagerai d'abord les éléments

Iondoteun de ûra ftflexior, en insistânt sur les n rr§-clls qui !§s traduisent.

P.emiè.ement, il y ala PROBLÉMATIQUÀ qui s'inscrit dans une PERPECïVE à
la fois ,emporclle el spariale. Cett€ problémâtique se matérialise dans le CLIMAT -dont
on dit qu'i] «change» -, car c'est lui qui, aujourd'hu;, donne le branle à toutes lss
alarmes et à toutes lss recherches. Cependânt, on prcndrâ garde que le climat est aussi un
SIGNAL, ÿî EFFET a.ltant qu'une C., USt, effet dont il faut essayer de comprendre
l'origine, car, en réalité, ce sonl les VIVÀNTS qui sont en jeu (notamment fâune et
flore).
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Deuxièmement, on peut isolff le PRoBLÈME qui se pose dans l'argerrce et la
graÿiié | ceh)i-ci est concrétisé pat I'EXCÈS des gaz à elfel de serre présents dans
l'atmosphère, gaz dont Ie CO? (ou gaz carbonique) est l'emblème.

Troisièmement, et bien qu'elle n'occupe pas toute 1a place qui lui revient (loin
s'en faut), se dégage d'elle-même l'IDÉE FONDÀMENTÀLE qüi doit sous{endrc les deux
premières obsewâtions : c'est celle qui met en câuse, là SOLIDÀRITÉ PL4NÉTÀIRE,
qu'exprime la cIncaLATIoN GÉNÉRÀLE ATM09PEÉRIQUE, moteur dù cliinât- Mais
cette idée génémle n'esl qü'lune caraclérklique apporenle, car le climat ne résulte pas
que de causes cinétiques, et, par ailleurs, des expressions telles que "climat-monde"
prêt€nt teniblement à confusion.

Quatrièmement donc, et parce qüe les VIVÀNTS sont "sul la sellette", il faùt

^llet 
àla cûkse proforrde, celle qui esl à la soùrce dela DÉcoMPENSATrolÿ qui a âffecté

l'ÉcosvsTÈME RIoSPHÉRIQaE lû-û1ême, en fonction de ce que j'ai dit âu châpitre
traitant de fa "Météoclimalique' (I. B. l, p- 56), à propos de là débotttnistrtion et dela
désylÿalisation de la Terre (pp. 60 sq., 63 not.). C'est d'âilleurs ce qui far't que le
problème n'est pas si,npleme t ctintt liq e fiais BIOSPHERIQUE. Et c'est beaucoùp
plus sérieux et compliqué.

Cinquièmemen! une fois le dfuignostic et le prcrro.ÿrrt posés, il faut considérer les
INTERITENTIONS à eûvisager. Celles-ci concement deux secteurs bien tranchés et qu'il
convient d€ ne pas confondrc comme le font pratiquem€nt toujours ceux qui âgitent le
spectre d€ la catastrophe. Le plus stupéfiant en I'occurreoce, c'est que ces gens, qui
généralement ont une âctivité de r'globe-trotteurs", ne voient pas la "planétisation" du
problème qui les "angoissent". On n'ose imaginer, en effet, qu'ils ne veulent pas la voir,
car, alors, ils seraient disqualifiés et deÿrai€rrt se taire,Poÿt ma palÎ., compte tenu de cet
aspect dicholomigue du problème général,je considère qu'il y a deux fionts à tenir i un

fronl inlérieur etünfro ertérieü.

Sixièmement, alors, s'individualise Ie front de LUTI:E INTERNE, leqtel est

D'une part, Ie combat à mener contre la "dégradâtion" du climat doit
faire appel à la fois

à des AMÉNAGEMENTS dü ,rrode de ÿie, mais non autoritairement coercitifs,
oomme l'envisâgent les grânds donneum de leçons, écologistes et médiatistes, et que
cherchent à rccycler des "politiques" en mal d'idées;

et à rn RÉÀMÉNAGEMENT des cot truintes irfiposées à lo N.tlure.

D'autre part, ce combat dojt mobiliser une RECEERCHE SCIEN-
TIFIQUE ËT IECHN|QUE de haut rendemerrt- Ce qùi oblige à repensei quelques
STRüCTURES adminislraliÿes et gowe ene ldles qui seront explicitées le moment

Septièmement, et en slnergie des aclions ÿ,3ées à l'alinéa précédent, il faut, sùr
le FRqNT EYTÉRIEUR, tnettre au point, püis en æuÿre, ur,e politique d'-EN?BÿTE
INTLRNATIONALE cloire, rukonnable, mais sons concession.

3 - Lâ foÉt "f,rtreûie No 1 du climât" ? DU CALME ! s v P.

Avant de préciser succinctement les points que je vieDs d'énoncer, je voudrajs
attirer l'attention surune question qui n'es1 soüvent posée que de biais. Tout le monde
aura remarqué que la théoie dü "ch.rngernent climûtique" n'a pas gre des partrsans. J'ai
rclevé notamment I'opposition acharnée de M. ALLÈGRE (e.g. p. 27), qui, sur certai.s
points, n'a pâs complètement tort du reste. Par ailleurs,je renverrai à ce qu'a dit, très
finement, Jean-Louis DUFRESNE (v. p. 3o).

La Grande NconpeBatio"
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Je souhaiterais, en effet, m'arêter ùn peü sû t)ùrnbia ce "onxiogàr,e", comme
on dil, que développent les zrÉdids. Qù'il soit clair, une fois de plus, qu'icije ne mets pas
en cause fes joumâlistes, lesqûels ne font q,Je répercater les informations qui leur sont
transmises. Je pense, au contraire, qù'en alimentant régùlièremerl les colonnes de leurs
joumaux de ce qu'ils âpprennenl ici ou là de leurc "informâIeùrs', ils rendent service à la
tbrmâtion du public. J'exclùs évidemment et immédiatement de cet ensemble,les "rarrr-
po eufi ,riédiatistes", qui ne font qùe Éverbérer des "informations" qu'ils ne dominent
pas, car, p s par leur métier d"'ill straleurs" en lous genres, ils n'ontjamais eu le temps
de se former aùx rudes disciplines scientifiques, sans parler des gotts et des moyens.

Mais, s'agissant des sciazrl4ües qui approvisionnent sans cesse les "actùâlités",
comme on disâil autrefois, ils doivenl êlre séÿèremenl mis en garde, notamment les

"eqre.ls-climalologues gouÿernen enloux". Dans son numéro 398 (Mâi 2007), lâ revue
Historiens ea Géograpàes (APHG,98 rue Montmartre, 75086, Paris), pùblie un ûès bon
article de Denis LAMARR-E - «Trois degrés de plus : une équiÿoque chndtiq e» (pp,
255"260) - qui met bier en ]umière l€ caractère singulier du monde lermé (le «paneb»)
qü'csl la «communaulé scienlrliqae» du 6/EC. "D'âucuns" accusent cet orgânisme
d'exagérer 1es faits de façon à exercer une manière de pouvoir sur l'opinion et les
gouvornants. N'ayant aucune information sur le sujet, je ne porterai âucun jugement.

En rcvânche, pour ma pârt, je tiens à relever qu'il ne faul pas abuser
d'expressions lelle «nolre comtrùnduré scienlifque» -, qui à la longue, par leur
répétition inlassable, produisent un étrange effet d'aûtope ûîsion, comme si l'on
n'étâit pas sûr d'être ce que l'on est. Au demeurant, à entendre certâins on s'inlenoge
sur la perception exacte qu'ils ont du climat et sur la mânière de le trailer
slâtistiquement. De même, je lfo]uÿe coüondohl qùe des travaux aussi importânts et

"parlants" qu€ ceux, par exemple, qui débouchent sur ce qui a inspfé martgurc 1 (p,28),
pour ne citff qu'€lle, De soient pas I'objet de commentaires! ÿoire de "publicité",
opprolondis, mullipliés, ÿalo.isés, tant ils délivrent d'informations percutontes (ÿ. la
nolion de "POINT CRIflQUE" (pp. 2'l-30, el pp. 55 et 74). Aussi bien est-il confondant
que des scienlifiques acaeptenl, perinde ac cadaÿer, de siéget dans des sé.rnces «à huh
c/os», alors que le scientifique doit être l'adepte d€ la transparence, de la pleine lumière
ct de lesprit critique. Et, plus encore, est-il stupéfiant 9ùe les cornpte-rendüs doiÿer,t
êlre una iûes. El que penser de ces publications qüi portent le "logo" de 1^ République
l'n rrçaise, qüi sont panainées par trois ministères (Affâires Etrangères, Recherche,
Ecologie), tel le «Résumé à I'inteûtion des décideuts (France 2 fëÿrier 2007)», lnais q)i
.<n'engage(a)nl pas le GIEC»'|... Qüant à l'abus des renvois aùx reÿues «à cornilé de
leclure» on «de rélé.ence», il ÿrêle à sourire par son côté de vanité presque infanlile :
nombre de ces revùes ont trop pÿblié de monumenlales absùrdités oü de relenlissatues
escroqueries, pour qu'on leùr fasss aveuglément confiance. De la «mémoire de I'eau»
a\ quasi «clonage humain», en pâssant par la «fusion fioide», que d'âneries et
d'impostures- C'est toul cela qui d€ssert 16 Science au trâvers d\! «scienlisme», coûûe
disent ceux qùi sont trop... "mâladroits" pour s'y mouvoir aisément et paisiblement.

Aujourd'hui, heureusemenl, on ne relève pas de semblables monstnrosités, mais
on assiste à nn déballoge de conrradidions qui, non accompagrées de leur appareil
critique €t démonstralif, peuvent ioÙrnebouler Ies esprits... et déchaîrer I'ire des
conlradicteurs "allégristes". Par exemple, tantôt les lorêts doiÿenl puriliu l'atmosphère
eî,., «séquestranl» le CO2, tantôt ces fameux «puils à carboûe» s'avèrent bouchés;
tantôt le gaz cârbonique lait mourir les coruut, gên€nt les huîtres et l€s moules dâns leur
croissance en pertùrbant la calcificâtion des "coquilles", tantôt cala esl remis e causei
tànl6l les mictu-algûes msri es soît la paûacle attendùe dâîs la lùtte anti-Cor, tantôt
les ÿoi1à déIaillarrtesi tantôt les ÿégélou.r seraient des pollueûrs en prodùisârt du
mélhûne «gaz cenl Iois lrlûs rcdoutoble que le CO»r, tantôl ÿoici qÙ,e les prolocole$
opératoires des "manips' îe seraieût pt s ou poir, (qùant à moi,j'ai cru deviner que l'on
confondait Jeuilles mo ei et pla te ÿiÿarlle... (si l'information a été bien retransmise);

l.o Grukde Dëcoh»zhsoti.n
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PLANCHE LXYTI.DTSPARITÉS. SYNERGIE§

ET CONTRADICTIONS PLANÉTAIRES MAJtrURES

Êrâlc-IInis 5.1 nillidds deromes deco2

Figüre Il3 - Les dispàrités dâns la "pollution" âo CO, (ci-dessus)

Les l3 pltrs q.âtrds pollùetrrs mondirùx etr CO2

Que les écolomorâlisâteurs ne se lrompent
pas trop de cible ! Ils le paieraient cher, eux
et leur descendance.
La Chine, qui a droil au développement
comme tous et chacun sur Terre, va re-
joindre les Etats-Unis d'Amérique avant Iâ
fin de l'ânnée 2007, et sans doute même Ies

dépasser,

Bel exernple de coNTRADICfloN MÀJEURE
el, peut-être, de carrjfir/ éventue] en cas
d'emballemeûl des "elfets4e-serre", où de
pétt urie d' approvision nement énergétiqùe ou
matér;el.

Figùre ll4 - Système LHAB (sigle persorn€l)
(ci-contre)

Lâ biosphè.e au cæur des synergies planétaires

La biosphèrc (B) est âu c(Êur de
l écos) qtème planétaire. enlre lithoÿlhàrc
(L), hydrosphère (H) er atrrrosphèrc (A).
Êlle doit ètre impérativement préservée.
ainsi que ses interloces. doît on roil bien
ici I'extrême sensibilité :
14s mëléosphère. Pq pédosphèrc, H§

hèlosphère
AN1JE CONTBÀD|CT]ON MAJEURE I

Biornasse ou Biodiÿefiité ?

Rép- Pop. de Chine 4.71

Grande-BretâCile 0.58
Ilalie 0.48

Corée du Sud 0-43

llr
Idi.

Mâ : matière - Etr : énergie - EP= Élaborateurs-
Producteurs (végérauxl CT = Consommal€urs-
Trâns-formateurs (herbjvores) - PC = Predateurÿ
Consommareurs (carni\ores) - OU Omni-
Utilisateurs (hrmains) - DR : Décomposeurÿ
R€cycleurs (micro-oprsanismes)
Ne jamais oublier lâ leçon que Caroline de
MALET râppelle fort opportunément : «IES
§EÇTEURS PnlMllRES IEIJ qUE L ÀGRl-
ÇULruRE, UI FONESTERIL ET LÀ PECIJÈ SEÈONT
I'OUCHÉS DAYÀNîAGE 8üE DTUTRES».

A\trc CONTRADICTIoN M"IJEURE I

Agio-Alime ls ou Agto-Carburants ? Figure ll5 - L, bionosrique où synergie des vivànls

EP OR

EN

La Gtdnde Décolnpe sdtion
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tanlôl il faÿl ensemencet I'océan de fe\ et là haule .rtmosphètu de pdfiicules sou.frées
pour {rafraîchir" le climat... !, tantôt c'ast le danger de telles méthodes qui saute aux
yeux ébahis du public crédule.

Un peu comme le Nifro û sa compagne la lvira, qui, âpres des annees d€
médiolîçatior, étincelante, ont perdu de leur 'prestance' aupres de Ia «communaûré
scienlüique», pùce que l'on s'était entiché de sa "totipolence' süppo#e... en oubliânt
g\\e la scie ce el lo ,rrode sont it compatlbles, D'autant qu'un âutre mal ronge les

"scienfisrs" : l'alternâtiÿe publish or pe sh, La coulse au scoop n'est pas affaire de
science non plus, surtout à propos de ce redoutable NGUD GORDIEN qu'est le climat en
ses structures intimes, Mais Ie plus beau,le plus gros reslait à venir, et il est venu avec la
mise en cause de la FORÊî, qüi,pù ùî curieux jeu de mots et de reche.che d'originalité
à tout prix, pourrait passer pour l'ÈÀlYEMrt ,tun éro UN du cllmal ...! Je vais y venir
bientôt (p. 189)- En âttendant, on pourrâit dire.. 'ASSEZ !", "Un pea ùe relenue,
S,Y,P.,MM. les «experls» ! " (ÿ. Rerwe de Presse expresse, p.257).

Car tout ne s'exprirne pas à trâvers les lempérot res q\ti "grimpent", le CO2 qui
s'épanche ou 1e,.. par{,lrr:rol qui fond. Je le redis ': le "réchaùflemenl climatiqré" est plus
complexe, p1ùs r,rrril; et, sous des dehors spectacùlâires, il peut abuser ceux qui ne
ÿoienl pas le danger rée, qui monte : celui-ci est à plus long lerme qne prévu, il risque
d'êtie plus radical, et on ne ÿuvera pas la planète à coups d'arzpar./er basse-
coosommalion, d'habilal HQE, de chaùdiètes au bois où ile borrbonnes d'eau de plai4
thésaurisées à partir de gouttières ad ,oc. C'est ce qùe veut évoquer la Pr. xxvûI, où
f'on voit, d'une part, la réalité des porrn irns respectives par le CO2, ce qui exige du
reste des réponses adaptées, et, d'âutre pârt, la sensibilité des ,lacriorrr que l'on peut
attendre dms la synergie des composantes de la biosphère, etlgurs rete tisserrrefils ÿJr ae
que j'appelle la biomosaique oir les VÉGÉlAUx sonl, aÿec l'énergie solaire à laquelle ils
se conjoignent d'ailleurs, les GARDIËNS du syslème des COMPENSATONS terresrres.
Dans la perspective d'une "mutation" climatique, c'est bien eùx qui subiront le premier
«chocr», et de plein fouet bien souvent [c'est à dessein qùe j'utilise ici le mot
qu'emploio M. JANCoVICI (v. p- 17)1. C'esl pourquoi il est importanl d'essayer de
comprendre ce qu'est le climat.

4 - Défâire le n@ud gordien climatique

Le climat est üne allaire CoMPLlÙl.)ËEi c'est pourquoi il ne faut pas l'aborder
âvec des idees sfirPZlSfES, même si pour rester clair on doit nécessairement résumer.
Donc, pour cssayer de câractériser le climat, le plus court moyen est de le mmenet aux
lrois er,sembles q\ri pâr leurs combinaisons permettent de l'approcher.

Le prcmier de aes e$embles est d'ordre COSMOCRÀPHIQUE, teprés€nté pâr le
"système solaire" gouvemé par son maître, Ie sol€il. Ce système comporte des

éléments secondaires ou discrets qui sont susceptibles de jouer un rôle caché | pâr
exemple, la lune qÙi gouveme les marees dont on sait qu'elles peuvent agir ut peu sùr
Ies pluies,

Le deuxième est d'oîdre TELLaNOUE, avec également des acterùs essentiels :
l'hydiosphère à travers mers et océans; lâ lithosphère âvec ses continents et leurs
rcliefsi la biosphère et ses vivants, les végétâux et les aniûaux, dont les humains ne
sont pas les moins importants,

Le troisième est d'oÀre MÉTÉoRoLocIQllE aÿec l'almosphère, ses pressions!
ses vents, ses teûpérâtures et ses précipitations. L'âjustement, en équilibre toujours
instâble de c€s trois ensembles définit l€ climat que l'on ne peut ca.actériser que par
rapport au p4.§ri, car le présent esl météorologique, el le lltur hypothétiqùe.

Ce sont ces deux demiers ensembles qui nous intéressenl el +Éje reglouperâi
dans le sJrsrèn e "si8lé" LHÀB : Lithosphère, Eydrosphàre, Almosphère, Biosphère,. i
c'est dans ce système que tout se déroule.

J.T.,I PÀLIERNE La G rofude Dé cojnpeas at i on
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L€s grands accidents cosmiqùes, tel l'ârivée d'une comète, ou telluriques, tel un
volcanisme gigantesque et déchainé, perturbent épisodiquement l'équilibre planétâire,
qu€ des compensations €ntre les "ensembles-acteurs" ÿiennent rétablir. Si l'on y
ajouteDt les pulsations cosmiques, âlors s'expliquent les gmndes *maÉes" solides des
glaciations. Cela, joint à la diversité des sjtuations géogrâphiques, fâiÎ que 1'on ne peut
pas parler, comme certains le fonl imprùdemment ou par ignorance, d'un «CLIMÀT-
MOND)9», expression aussi laide que crausu, âù demeùrâr'lt. Autânt qu'est sflrpide pâr
vide de sens l'expressi on «IRRÉVËRSIBILITÉ cuMATISaE»: quoi que l'on fasse, il y
aura toujours un "climat" (étymologiqvel,].enl "i clinaison de la Terre vers le Pôle en
parrant de I'Equateur), même si c€lui-cj n'est plus "vivable" pour l'Homme- Après
tout, toutes les espèces sont vouées à disparaîfe : une de plus ou de moins, où est le
problème, sinon celui de notre vanité apeurée ? Mâis comme noùs r'en sommes pâs
encore là, mieux vaut n€ pas précipiter 1es choses, en les rendant de plus en plus
pénibles de surcroît,

Car, CË QUE NOUS AVONS FAIT, parce qùe c'est bjen de ÀOU,S HUMAINS qü'11

s'agit, nous poüÿot s essaÿer de le déJiirc. Mois qù'aÿons nous îait au juste qui a pu
perturber un complere d'ensembles dussi ÿaste et ûassi dédaléen ? Deùx schéûas
sommaires à suivre vont fixer le cadre de la réIlexion.

CP

30Ô

TN

Front irter Tropic,l otr CIT r

ConYergen.e Inler-Tropic.le

Tropiqùe N.ord (Catrcer)
Cheminée Equatoriale

IA
IP
rIT

CP
TN
Ch.Éq.

Flèches Moùÿeneuts généÿaùx
dês mîses d'àir

où IROPOSPÈERE

-.-- TROPIOPÀUSE

rigùre - l16 - Représent{tioD s.hémrtique de l, circulrtion géîéralê âtnosphériqùe

Ce premier schéma représente le quart nord-ouesl du Globe avec ses grands trairs
de circulalion génélole almosphériqre. On y voit les grandes masses d'air gui se

répartissent selon des lignes ile discon furirés qùe l'on âppelle des FIRON7S, sojent : du
Nord au Sud, lerfrorr, arctique (FA) 9 i sépare I'air polaire de l'air "ternpéré", selon des
ondulationsfaibles en raisôn d'un gradient thermique faible; lejâort pohire (FP) assez
mal nommé, à fortes onduktlions en raison dù gradient thermique fort entre l'air
s€ptentrional froid st l'air tropical chaùd : c'est donc ùn lieu d'échanges enlre airs de
lempérotures dilférentesi le front i tertropical (FIT dit clT ou Conÿergence lnter-
Tropicale, ancienne 21"1), faiblemenl ondulant eû raison d'un grâdient thermique à

nouveau faible. Les éehânges d'air (vents) se font dans la troposphère (= air turbulent),
limitée en altitude par la tropopâuse (= zone de cessation de Ia turbulence). Ce qù'il faut
retenir de ces différentes ,nar.§es d'air, c'esl gü'elles eonditionnenl Id ftgulatioû
thermo-éolienne sUI les océâns et les continents. A pârtir de ce que I'on appelâit
naguère la "cheminée éqùatoriale",lieu d'une forte ascendance chaude et hûmide, l'air,
d'une part, "s'échâppe" en âltjtude poul former la cjrculation tropicâle spécifique, et,
d'autre part, vient au contacl de l'âir frais/froid avec iequel il pro€ède à des "échanges"
en altitude variable, en dessinant Ie front polaire.

La Grande Daconpe6dtioh
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On voil bien que dans Ia Zone Tempérée, qui nous intéress€ ici, la circul.ttion
atfiosphérique esl complexe, aléaloire, el pârtiellement, pour l'Europe, sous la
dépendûrrce de I'air topical alricair, I c'est en quoi lâ destinée de 7a "mousson
a-frîcaine" est importante taût pour l'Afrique que pour... l'Ëurope. En d'autres termes,

j'ai choisi de montrer (rev. Pl II, p. 8I) ce qu'était ce phénomène, dônt la France et
l'Eùrope, en priorité, ont .aison (ot... intérêt) de s'occùper (rev. p. 80), pour quene se
produise pâs ce que les scieûtifrqu,es auslraliens commencert de bien apercevoir pour leur
sous-continent d€ pays. Nous allons y venir plùs bas-

Dars l€ deuxièm€ schéma, ci-dessous, l'originalité géographique de cette situation
est assez bien décrit€ par la distribution originale des masses d'air en Janvier, en Europe
occidentale notamment, On comprend mieùx maintenaot pourquoj j'ai insisté srr la
nécessité d'une étude en commun de l'avenir du climat au "niveau" des instances de
f'union Européenne (rev. p, 79 la "POLITIQUE CLIMÀTIQUE COMMUNÀUTAIRE').
C'est de tout cela, en tout câs, qùe doivent se préoccÙper les climatologùes.

PÂ : Fronl Arcdque - rP: Front Polaire - CIT: Conlergence lnleFT.opicale (ou FtT)
Pn : Polairc mùirime (air) - Pc : Polane conlinenlal (ai.)

Tm : Tropicâl marilime (aù) - Tc : Trop,cal continenrâl(air)

Noter Ia différence mdicâl€ enlre le conlinenl méricain et 1'ensemble eùro-âlricânô-âsiarioùe

Figù.e lr7 -Cont oDr.tions atmospbériqùes daDs l'hémhphère Dord en Jànvier

5 - Retoùr sur le cas austrâlien, Iâ lorêt et lâ plùie :
utre "décompensation exemplâiret' pour une "leçoî mâgistrâle"

Avec le croquis des confrontations atmosphériques (Fig. ll7), nous devons
comprendre qne, s'il n'y a pas ile «climal-mondo», IL Y À ùne ÀTMOSPHÈRE
CoMMUNE poù la Pla ète, et c'est à cette ÉCHELLE-LÀ que se régleront les
problèmes. Car, s'il D'y a pas noh plus,hélas !, dans Ia tête des humains, de «lerre-
Par.ie)) (Edgar MORIN), il y n'y a pas d'autle solution que de I'inventer poùr ne pâs
rendre la planète inhabitable. Donc, que tous les "Ohènrrgéistes" restent CALMES et
MODESTES, srfici)t lorsqu'ils ne sont que les "haut-parleurs" de certains scientifiques
qui n'ont pas nécessaircment mison dans toutes leurs conclusions, et songent en
PRIORITÉ ABSOLUE, à ne tâxer ni oppriûer leurs compatr:otes. Parcs que - e1 c'est
]Jne banalilé de le dire, n'en déplaise à M. ALLÈGRE et à ses partisans -, si )e clihal
évolue bien en fonction de l^ YARIABLE HUMAINE, âujourd'huj lortemenT DOM|NANTE

ÿt".v
-/ / ,"----\
>[ ü
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(mais pis ilérerrrrirra Ia),1'ORIGINE de ce1le âctior, partielleûent négatiÿe, ne renonle
pas exactefnent à l'industl rlisaliorr, fiais lùi esa, selolt moi, bien antérieure.

Et vouloir uniquement agir sur cette seule variable'ci et ses éléments conséqu€nts
ou subséquônts sans aurle considéraliorr, c'est COIIRIR À L'ÉCHEC, car le problèrne
fiajeur ne fie paraît pas être le réchauffement : au moins aùssi grave, €t pârce que
conjoint à lui, il y a ce]iui de I'ASSÈCHEMENT, très dramatique. On peut lutter contle la
chaleu ou contre le froid (quoique avec plus de diIÏiculté), l]ûais coû1Je 7'abse ce d'eaa,
baso dù vivant, il n'y a guère de recoùrs, C'est bien poùrqùoi, en 1976-78, lorsque j'ai
observé que l'on se îo noyail en iro ginanl ùne glacialio, pour I'an 2000 (v. Document
4, SECTION II, p. 205), j'ai insisté plus sùr l'assèchemeni ('Fluctuations
pluÿiométliques") que sur le réchauffement du climat (v, Document 3 et 5, SECTION II,
pp.203 et 207 sq.).

. Je l'âi dejà di1 plus haut (p. 6J), mais je veux y rovenir ici avec force : lâ
DEBOîANISA ON lnotion plus large que la seÿle désylÿalisalion = deslrüclio deslorêts
primaire§, singulièrernent la sÿlÿe éq aloit le ou pius lârgement "tiopicale lrûrnide" (la
:îorêl vierge" pour parler simplement)1, avec ses répercùssions sul la physiologie
végétale (ASSÈCHEMENT atmosphéique, diminution de I'assimilation ilu CO) par les
végétâux, etc.), permet de mieux dégager le phénomène {'ARTIFICIALISATION DE LÀ
PLANÈ|ù, beauconp plüs 'ÛoMPRÉHENSIF" (c-à-d. globâlisant) que la simple
«déforcslalion» (q|Je l'on redécouwe ces jours-ci), et doDc beâucoup plus satisloisaût, el
plüs explicile des voies à suivre poùr résoudre, partiellemert au mojns dans un premier
letnps, le problème du réchaufîemenl almosphérique.

Comme je l'ai rapporté également plus haut, à propos de l'Ausfalie frappée par
une sécheresse sans précédent len 2006,60 oÀ (SODUNTE pout CENT) de pluies en
moi s en 1 an (2005-2006)1, les chercheurs de ce pays ont fait un€ découverte majeure :
I'EXTINCTION DE 1"4 MÉGAFAUNE de leur sous-§ontinent est attribuable, sans I'ombre
d'un doute possible, à l'arrivée des Humains et d€ leùr expansion par usage immodéré des

'incendies de brousse" (p.32), Ce n'est pâs forcément la seüle lorêt dense 1ri a
pâni de ce lrailer ent de choc, tr,ais Àüssi' h forêt sèche (c-à-d. une formation clairsemée),
mais encore Ia savane arboÉe. La répélition de ces feux, saison après saison, e eu mison
de IaCOUVERTURE YÉGÉTALE tl'une gfttnile partie ilu sous-con irrer, australien. C'est
cela que j'appelle DÉBoTÀNlsATIoN (de botanè = "plante" -en gén&al- en grec),
laquelle est plus "compréhensive" gÙe la désylÿatisalion oü la "délorestation", car en
touchant aùssi des paysages semi-ârborés, ou pas arborés du tout (savânes herbeuses), elle
accroît l'âmpleur des dégâts causés à la sylve et p€ut Ies rendre iréversibles. C'est à quoi
aboùtissent logiqu€ment les conclusions des Australiens : en débotorrisant le]uI pays, ses
habitânrs ont fait DISPAMÎTRE Lt MoussoN Aa9TMLIENNE, et l'Australie s'est
progressiÿer ent DESERuFIÉË,.ar l'eau s'est faite de plus en pius rare, à preuve ]e lac
Eyre qùi, de pérenne et vaste qu'il étâiÎ, et devenu lemporaire €t "rabougri". C'est
exâctement ce que j'ai évoqué plus hâut à propos ût Eardkoam, û Sahara, or de
I'INCENDIE DE LA icoxÉI, qùe mconte le Mahàbhàrdta.

C'EST Ctr QUE JE CRAINS QU'IL ARR]VE À LA MOUSSON AFRICAINtr SI LA
DÉBoraNIsATIoN ET LA DÉSERTIFICATIoN NE s'ÀRRÊTENT pAs.

Je ne voudrais pas être cru€|, mals, face aux problèmes rcdoutaltles qre ÿont
peut-être affronter désespéÉment les gens qui doivent faire des kilomètres et d€s
kilomètres pour puiser rne e.ru de plus en plus rare, trouble ou saumâtre, q,re ÿalenl les
petits récupéraleu$ de ,o,7 tant vantés par MM. JUPPE et HULOT ou par Mme ROYAL ?
Se flâtter dss «économies» qu'ils permettent est presque dérisoire, et même
possiblement jugé indécent par ceux qui souffrent massivement de la sécheresse.

Car le ÿoilà Ie vRÀI PROBLÈME CLIMATIQUE, et il n'a ien à ÿoir aÿec le tri
dss déchets ou les ampoules basse-consommation revendiqués quasi triomphalement...
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est là Ie VRÀI CODÉqELOPPËMENT qu'il îaut organiser sur place er toùr de sujte,
tout le reste n'élanl que piètre liléruture pow petits prrrrTlgr'es, ohènngéistes où non,
qui ne veulent sùrtout pas renoncer à leurs inaessants déplacemenls aé e s, lesqüels
dégorgent à pleines turbines leur CO, "lueur". Ce n'est pas à leurs petits-enfânts qù'ils
dsvraient penser, mais plutôt, si Dieu le]J'. pftte ÿie, aùx peuples exploités de la Planèle
auxquels il leur fâùdra rendre des comple§ | Et cela risque d'être beaucoup plus "cuisanl'.

6 - Notr, «reforesterr, ne "tue' pas !

Car, €ncore un€ fois, c'est au niv€au planétaire que se réglera le réchâuffement
climalique; pârce que c'est à ce niveau-là que depuis des millénaires les hurnains, el pas
seulemenl paf le feu, massacIeni la végétation, déconstr isanl dù même coup les
COMPËNSATONS 9üe Ia végétatjon introduit dans les variables 'lnétéorologiques", et
qui rendent ainsi la Planète habjtable, En réduis.tnl sans cesrs les "élaborateùrs-
prodùcteurs" primaires que sont les végétotlt (rev. la biomosaïque, Fig. l15, p. 184),
c'est-à-.dire en "dësllÿatisant" et ei "débolanisont" la Planète, les humairs ont peu à
peu détnrit uDe Srande paflie d\ rôle-TAMPON que jouait la vÈCÉfAflON PLANÉTAIRE
TOUT ENTIÈRE. II sulfit de se reporler à la figure 6 pour redécouvrir une parcelle
d'explication. Exâctement cofifie la déconsttucliott .lü bocage, par "remembrement',
a anéânti "l'effet-tâmpon' que produisaient les haies. Mâ;s, cette débotanisâtion
n'explique pâs tout, €t contrairement à ce qu'allègue M. ALLÈGRE, l'inlustiolisotion
massive de la Plânète, dans 1â seconde moitié du )Ç(" siècle, a bicn ooûduit à une
expansion massiÿe des GES (dr CO) en paniculier); plus en lout cas que le chauffage
domestique où les trânsports si l'on en "défalque" les transports alrren§, que M. JUPPÉ a
parfaitement raison de mettre €r caùse, à lâ différence des «Orgorrisalions» dotrt
beâùcoup ne soùmenl mot : il n'y â rien les concernant dâns Ie Pacte amendé de M.
HULOTT âlor§ que les autoroutes y figurenl alr lilrc des «rtoroloires». Ah le fameux
mol ! De ce point de vue,les figùres 4 et 5 sont absolumenl iàlouissanles de ÿérité (reÿ.
pp. s8 el6l)..

C'est d'ailleurs pourquoi il faut mettre en gârde contre deslormules lingeîeuses
telles que celle-ci | «La rcforcstalion peul oÿoir des eIlets perÿers lans la latte co rele
téchduffemenl climathue» (Le Monde,12 Ayril 2007, article signé Hervé KEMPF)- Dans
cet ouvrage, je défends suffisamment les joumalisies qui s'intéressent au climat, à
I'environn€ment, à la Nature en général, pour m€ s€ntir libre d'émettîe ici d'artrèmes
/s?rÿ?§ quânl à un lilre queje juge dângereux, lore pemrcicux par ses connorâtions.
Mis à pân les rapports, quej'approùve, enlre le cycle dù cârbone el le cycle de l'eâu,
mâis à condition que l'on en précise slrictement les limiles spâtiales, qùântitatives el
'comportementales", loul ce qùe contient cet article est à prendre avec les prns
eqresses précaulions,en raison dù ÿocabulaire utilisé et des aJs?rrrors qu'il conlient. ll
est presque absurde d'écrire, comme Ie fait par exemple la National Academ), oJ
Sciences, 9\!e «si l'on rusiit lesfotêts de lo planàte, lû hqusse de lempératurc moyenne
serait en 2100, iüérieüre à o,3 degré à celle pftÿ e p$ un scénorio slnndû l», Lier de
façon aussi simpliste, et gratujte du reste, forêt et température est propremenl aberrant,
et les mots "simulations" oü "modélisalion" n'ont jamais paru plus mal employes ou
vjdes de sens. On dirail qu'ils sont Ià pour fairejoli ou "savant" ! Je renvoie à l'article
pour plus ample information. Je me conlenlcrai, ici, de préciser qü'\ine «plonlaliorrn,
fi]t-elle d'arbres non fruitiers (poiriers aussi bien que palmiers) ou industriels ei purement
utilitaires (e.9. hévéas ou peupliers), n'esl pas une "forô(" et encore moins une §r,/vê !
Doîc «planlalion sylÿicole» est lolaleûeîl lactice car parfaitement imprcpre, et plns
encorc '. ANTINOMIAUÈ. Même si I'on €mployait "reboisernent" au lieu de
'Jeforcsliliori", aela ne conviendrâil pas. Au demeurânl, on sait depuis longtemps (j'ai
fâit un cours sur cc thème à mes étudiânts préparant l'agrégation dans les ânnées 1970...),
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que les eucalyptus sont les pires arbres qui soient aù regârd de la consommation en eau.
L'exemple est donc pis que banal : nul. D'ailleuls, il est des co radiclions dont 1es
auteurs cités par M. KEMPF sont conscients, puisqu'ils exclùent prudemment ce qu; se
passe au ,Sdrer, oir le "reboissment" semble bénéfiqüe, comme l'a rapporté le joumall,e
Mord?, du rcste, dans un de ses suppléments dù Ney, york Times (11-02-2001,ÿ- p. 194).

Aussi bien est-il fantâisiste, pour le moins, d'affirmer que les forêts tempérées ne
jouent quasiment aucun rôle dâns le climat : je suggère qu'on fâsse cette très modeste
expérience de lôcheî de ballorrs (genre publicitaires), simuhânément au-ilessus d'arre
,rA, et au dessus d']cne zone découverte de champs crrlriÿé§, et que l'on chronomètre
leur ascerrr:rb, sùr 300 m (par exsmple, ir? J,M. P. 7)... Et je renvoie à la PI. XX|V ( figures
9l à 96) qui montre ce que j'âi appelé "l'effe, sylÿatique de masrei d'âprès des données
collectées auprès de Météo-France. Quant à dire que les fotêJrs "boréales' joùeftient üû
rôle négatif cela frise l'effet comique , citons cette fabuleuse trouvailTe «La prornotion
d'une rcIorestûtior, à grsrrde échelle dans ces régio s sera probablement co tre-
prudacliÿe»)'. "Sera" mêm€ pas "serâit' I la légendaire "pradence" scientifique est
cette fois, que l'on me pardonne, cul-par-dessus-tête I Même assortie de cette apori€
"sera PROB,,|BLEMENr'. Du reste, les «chercheurs» (âuteurs de ces magnificences)
sont tellement peu sûrs de leurs allégations qu'ils s'empressent d'ajouter qu'il faut quând
même conserver ces forêis,.. car elles «rernplisseût d'auîrcs serÿices écologiques»»'! Sats
parler d'y être allé, parler d'une «reforest.rtion à grunde échelle» de ces Égions, c'est
ne même pas sâvoir, par Iâ lecturc, ce qü'est 1^ "tdïga" boréale (rien à voir avec la
luxuriance de celle oif éÿoh)e Dersou Otzala),et son "évanouissement" dans Ia toundra,

Je vâis d'ailleurs profiter d'être "sur" 1â zone boréale pour faire quelques
femaaques de bon sens mals "incontoumables". La crainte d'ÿnç oggruÿüion dt
réchauffement aüx HAUTES LATITUDES, chez les Inùits, par exemple, qui voient leurs
routes s'effondrer, Ieurs maisons se m€ttre de guingois, leurs châsses péricliter, c€tte
craintelà esl vécue par d'âutres comme rne espétance magnirtque. Toùt le monde ne
sachant pas ce qu'est le "soi gelé en permanence", j'invite d'abord à regarder le croquis
de Ia figure I18.

Noir: état continu
Strié : état discontinu
Points : état épars
de N en S,l'épaisseur
varie de 350/400m à
2/6 m, aÿec coùche actiye

Figùre 118 - État du solgelé en pemanence (permaf.oÿ ct mezlora) dms l_héûhphère no.d
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Même simplifié, même représenté à tlès petite échelle, on voit bien que, ce que
les Russes appellent merzlota (proprelIrent "congélation", àÿec 

^pprox. 
ranou)T-iélchnolti merzlomoui = 5égions à sol gelé en permanence") et les Étasuniens

permalrost, pose ür problème gigantesque,Mais avant d'y venir, il faùt dire un mot des
spésulations qu'excite l'ouv€rture du «pûssage d Nord-Ouest» qri,liûe de glaces, sera
âccessible à la gra$de naÿigation ma time, sans inquiéter toùtefois outre mesure ses
promoteurs qui feignent d'igoorer Ies ravages qu'occasionneront d'inévitâbles naufrages.
D'âutres visent l'accessibilité aisée aux fonds sous-ma ns dont ils âttendent qu'ils livrent
letû poclole pétrolier et minéftrlier,sans se préoccuper, là non plus, des risques élevés de
pollution égalem€nt inévitables. Pour ne rien dire de l'introdùction de nouvelles espèces
de toùÎes sortes, y cofiptis bacléries et ÿrizs, il faut songer que, dans ces régions, Ies
éléments de la "biomosaiilue", que j'appelle "Décompose rs-Xe.lrc1eüx" (rev. DR, Fig.
115), sont à activité lente... Mais les plus enthousiastement iresponsables, sont ceu)( qui,
insuffisamment informés, voient déjà, dans les i»rherrsilés libérées du gel, onduler
d'opule les moissons de céréales riches. Là encorc l'incultüre scientifique est atlig€ante,
et ce n'est pas parce que I'on est un démogmphe reconnu (j'omets le nom par devoir
d'indulgence), que l'on est une "pointure" en matière de,.soz.§. Dans ce Grand Nord, en
effet, c€ux-ci sont, en majorité, soit des "/anlfem" ûirces, paùvres et géîéralement
acides, soit des podzols guère plus ferti les, don c peû aples à I't gric hare. Oh I cettes, la
matière organique brute (cl Pl. V, photo 5) se minéraliserâ sous l'effet de la chaleur,
mais peut-être trop vit§, comme celâ se voit couramment en des circonstances
comparables où elle "flambe" (v. SECTION Il, Documert 5, § 2G), +sols, p. 230). Ce n'est
évidemment qu'une hypothèse, mais parmi d'autres guère plus encourageantes, car il
faudra aussi s'accommoder de la liquéloction de la merzlota/permdfrost, et de
l"'explosion" de la vie enlomologique qri seft le corollaire de cette transformâtion. ll
n'est d'ailleurs pas sûr que la biodiversité y gagnera-. Or on n'ertend peu nos
ohenngéistes nâtionaùx sur le sujet... Au demeurant, o,) ne les entend guère davantage, €t
tel démographe non plus du r€ste, poù des raisons convergentes cette fois, et
drôlâtiqùement, sû les ,nêfies problèmes pédologiques qui, sur quelques décennies en
comptâût large, affligeroûl les teùes ltopicaleJ voùées à la ferveür des "ct tb ia ls et
combustibles ÿel§'1 alors qtte seûle t^ forêt esl lüxuiiiûle paîce q\'INTOUCHÉg. Bien
sûr il y a les engrais, mais si on les exige "biologiques", suffiront-ils à satisfairc la
demande ?

En fait si I'on veut commencer à rétablir un débul de rééquilibre climaliq e, il
faul entreprendre de rétablir ce qû "tamponniil" Ie climat, le COMPENSAIT | la
ZÉGE1:ÀTIqN TERRESTRE et sa richesse biologique, 4r a titatiÿe et qualit.rtiÿe.ll fart,
non pas rebober comme on le fâit en Chine âvec les meilleùres intentions du monde
mâis pas toùjours avec les meilleures espèces, même pas "reforester" (âu sens vrai du
terme), mais "RESyLyArusER", et, atdelà. REBOIÀNISER, c'est-à-dire, pâr exemple,
er Afiique, îesldurei ûne couÿeflürc ÿégélale co lirrüe, fiodeste d'âbord (herbacée),
qu'au fil du temps lartêt sèche rcconqrefia, et,là où elle pourra s'installer, fairc revenir
la forêt dense. IL N'y A PAS D'AUTRE SoLUTloN. Pour cela, il faut travailler sur de,.t
îronls I le frorrt scientilique de ha t niÿea , d'une part, et, de I'aülxe, lefront technico-
écolomique d'r CO-DÉVELOPPEMENT, non concédé par charité, mais par respect des
Humains qui vivent sous ces lâtitudes dilficiles, et, tout bêtement, pal intérêt pour nous
des latitudes moyennes, car nolre climal esl érroilemeûl dépendonl, pour une part, du
climat africai, (cl Ffig. 116 et I l7):

CRAIGNONS QUE SI 1"4 MOI]SSON AFR.ICÀINE I/ENAII À DISPARAiîR.E, LES
CHOSËS NE SE COMPLIQUENT A L'ËXTREME .§OUS NO,§ I'QUANÀNTIEMËS''
ENCORE CLEMENTS. FÀCE À LA RETRÀCTION DE CETTË MOUSSON, LËS
AMPOULES «RÀSSE CONSOMMÀT]OA » PÀRÀiTRÀTEAT BlEN DÉRISO]RES.

Du reste, on commence à percevoir Ia réalité de ce qu'est Ia végétation dans Iâ lut
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prolège le climal (Le Figalo 11 Mai 2007, p. 13), repris paî Ralerrtir la déforestation
poar lutler corrlre le réchaulfement (Le Mo de, 12 Mai 2007, p.'7)... Ët là oir je n'âvais à
ma disposition que des moyens ullrd-tudimeûtaircs inÿentés poüt «mesûrü focliÿité de
llt ÿégélatiôn» [Le Mo de,22-05-2007, p. 7, (q4 rnes ballons "âscensionnels', p. 190, ci-
dessus)], Ies Américains - qui ont enfin compris, eux, quela reldtiorl ÿégélatiot -clirnat,
ignorée par le c?ÀC (décidément !), n'était pas négligeable-, ont décidé de se servir de
l'hélicoptère.

Je le dis avec beaucoup de calme et de simplicité, mais je le dis fermement : à
quoi pense donc la farmeÉe "Communauré Scienqtque", elle q,ri ÿetrl laire la leçon oü
,no de enliet "sü le Elimat", pour ignorer à ce poinl I'irrlluence de la ÿégélatior sur
celui-ci- "L'affaire" de l'hélicoptèrc (lequel ne suflira pas en toute hypothèse à
expliciter 1a COMPLEXI|É PHyTOCLTMATIQUE, qu€ j'€ntends au sens des.e/dtiors
ÿégél.rlion-climal, de phuton :'tplafie" en grec ), m'a remis en mémoire ce que j'ai dit
plus haut à propos de "L'EFFET SYLYATIQUE DE MASSE" Ueÿ. Ffig. 91 à 96, Pl.
xxlv, pp. 155 56).

7 - L€s cinq commandements du "combat" itrtérieur sâDs oukase rri brimade :

Économiser, Assâinir, Rebotânis€r, Resylvâtiser, Chercher.

Voilà effectivement les CINA COMMÀNDEMENT,S que nous devons noùs
appliquer pour reussir d'abord à arrréliorù os condiliorls de ÿie pat décîoissafice des
pollulions. Cat, jele tépète une énième fois, on ne luttera P,4,s efficacement contre les
"canicules", les inondations, les accidents "climatiqu€s" en généml, en ltxrnt et en
pt rrissanl inconsidérémsnt les citoyeDs.

Àssaihit, c'est de fait lutter contre les gAcris, les comporlements "crapuleax" dD
«pas ÿu pas pris», les abus de toute sorte, en cornmençant par les dérives
aulomobilisliques qu'illustlent les pollulions en tout genre, les dn r.lsliu.' et lss
lolér.rnces de toùte sorte, tels les §rarionr,ern errrs §arÿag'e§, notâmment des véhicules des

"nôn résidents" qui "sq.uafienl" I'espace de ÿie des résidents. C'est sâns doute peu de
chose, mais qui peut croire qu'un , dire fait son fâvail, quand il accepte que les véhicules
stationnent sur les lro oirs de sâ ville, obligeant ainsi les e f.ùrls, les g?rs dgis, les
handicapés, les femmes poussânt leur lardarrs, à emprùnter la ch^rssée aù péril de leûr
i tégrité physique ? Oî ne peut se satisfaire, pis, se prévâloir de l'îllumirÿrtioi nocfixne
des rues (même à basse consommâtion elle reste un luxe) ou des centre-piétonniers,
juslifiânt, croit-on, Ie "lattel" "Yille cuhulelle", quand des piétons, chaque jour, risquent
f'accident sur des trottoirs transformés en parkings ÿoyo s. Les envolées "lyrico-
démocratiques" des n?e/irgs ne sont, alors, qu'une vaine et sotte gestjculatjon.

Assaini. et économiser, c'est âussi appliquer toüÎ ce que recommânde les

"écolo§", y compris les "pelils gestes', à l'exâgération près, toùtefois, de certaines
îneÿres '- «geler les aatorouteÿ, màis ûultiplier les trdrrspotts aétiens, par exemple, est
Dne bouflonnerie ou ûe escroquerie. «Sortir dù nacléaire», surtout saîs délâis et sans
planifier et publier, en chiffiant et en "échéânçânt" defaço exhausliÿe les énergies de
remplacement, est une forfarrterie verbale. Ptécoûiser le chanfîage ûa ,air sâns assonir
Ie projet d'un plân forcstier en proportion est une purc fanla.onnade. Exiger la
récùpémtion individuelle des eatx pluÿiales sans I'intégrer à ün plan hÿdroloeigue
global relève dü rêÿe éÿeillé. Mùltipl;er les "petits gestes", comme l€ dit très bien M.
JANCoVICI ne vaut qùe si des rrrirlibrs de gens s'y âppliquent, et î,êrîe dfs millie$ de
millions à tîaÿe$ le monde, qui vâ atteindre bientôt ses sept milliers de millions
d'habitants. On veut ùne FR4NCE "ÿertueuse", pour reprendre ce mot rajeuni et mis à
tous les accommodemenis! même les moins recommandâbles; on veùt aussi, foin de tou-
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le ÿeigogrrq qne la «FL4NCE mohlrc I'atenple», Quelle dérision I Mais si on ne veut
que celâ, cJest vouer les l1/arçais, lâ seale entile qui ÿaille, à <<TIRER LES MARRONS
DU FEa»r, c'est-à-dire, contrairement à tous les pârloteurs incultes qui se répandent
devânt micros et câméras et qui abusent et mésusent de l'expression, "TRÀVÀILLER ET
SOUFFRIR POUR LES ÀaTRES",car celüi qui tire les maûons des brâises n'est pas celui
qui les consomme. Il faut relire LA FONTAINE, bmves g€ns ! Singuliàement ,e .rrrge e,

Rebota iseî el re»lÿatiser (et même simplement "relorester" mâis âu sens
correct du terûe), c'est restructuret, fthabililer, la -ivarrae, sous toutes ses formes,
comme je l'ai dit aux "chapitres" l. B. 4 et l. B. 5, €n complément des actions à mener à
propos des sols et des eaux, ainsi queje I'âi dit également dans mes rtchapitres" I. B. 2. et
I. B. 3, notâmment dâns leurs conclusions aux uns et âux autres. Je n'y reviens pas. Mais
en éÿitanl les laux corfibars, chez nous comme ailleurs : pour moi, les bergers ont autant
le droit de vivre que les oùrs ou les loùps, les Massâi, âutant qùe les éléphants, étânt
entendu, n'en déplaise à tous les "bios" du monde entier, que mon espèce,l'hurnai e, est
quand même celle qui compte avant tout! dans Ie respect de ses "indigènes", C'est-à'dirc
qüe si quelqü'un doit «se gêrret» un peu! ce n'est NI le Koisan, NI )e Plrénéen, PÀS
l"'aûtochtorre", MAIS le "ÿkiteur" (safarisle notamment, qui s'imagine «laire ÿiÿrer» le
guide ou le nro.lr» des,/odges,des bandas, el 

^ülrcs 
cabi s)i PAS le bushman,l4,4IS,le

Banto u oü I'AfriharreL

CAR LA "CÜLTURE" FAIT PART]E DË LA ,,NATURE', : ELLE NE LUI EST NI
ÉTRÀNG ÈRÈ Nr suniNEUnE.

Qùànr à "CHERCHER\ le bùÎ est clâir : pour âppuyer les économies et les
rcvalorisâtions visées plus haut, mais aüssi poÙI "inÿenter" le lutur dans le domaine d§
I'ÉNERGIE, de I'exploitâtion des ressources malérielles à ,rliliset autremenl, daJl.s la
manière de "gérer" le capilal nalurcl, il faüt développer une ÀECTERCHE DE PLEIN
ËXERCICE, de TRÈS HAUT NIvEAal et à FORT RENDEMENT, parfaitement
INNOVÀNTE, dtrnent co sliluée et sérjeusement contrôlée- Poüi celâ, il faut
DÉTACHER I'enseignernenl supéie r et la recherche scienlifieo-lechnique, FONDA-
MENTALE et APPLIQUÉE, du reste des activilés d'éludes supérieures, humaines, sociales,
culturell€s.

ll y latû üî vr^i , inistèrc spécifiqüe, el sn OFFICE CENTR"4L D'INFORMAîION
PERMANENTË, apte à suivre, a joar le joui, tout ce qui se publie dans l€s reÿues

atio ales auta l qa'étrarrgères, ôt tout ce qui s'écrit dans les ,rèses soutenues, qlJelle
que soit leur apparente réputation, afilJ de ne laisser échapper a cuhe "troüÿaille"
importante, qu'un système malthusien ou connivent prive de richesses potentielles.
Créer, par exemple, we unité cent.ale de pablication des lhèse§, à cent exemplaires
(ûifiimum t i imorum), dotée d'un système de prêts fâcilement âccessible, ou ùtiliser la

mêmes fins. Et ne plus se fier aux seules et prétendues "références", qui
n'ont qu€lquefois de "prestigieux" que l'autopublicilé et les "ententes" complices,

Aÿec la RÉHÀBILlTAzrÀ de Ia Natùre, la RECHERCHE est eff€ctivement le
deuxième élément cârdinâl d'une aventurc humaine poursuivie et élargie à loute
l'Humanité qu'il fâu1 prendre poùr niveâu suprême des objectifs à atteindre.

-r93-

8 - Le front extérieur : e[t€nte et coopérâtion

II faùt être très clair I rien ne sera possible ni efftcace sans une collabotution ùe
loules les puissances à I'effott comman.ll est déraisonnâble de penser pouvoir s'extraire
de la communauté humainé dans sa totalité, comme le croit certain prèsident des États-
Unis d'Amérique. TOUS ET CHACUN doivent se pénétrer de cetle vérité banâle : oir
I'humanité se roaÿe dans la soliilatilé, o].t alors elle périra en tanl qu'espèce malfâisante,

La Gqn.le Décohpensation
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inutilc à l'Evolution cômme l'a écrit le natumliste Yves PACALET.

L'idée d'ùne ONU de l'environnement n'est pas très bonne, car on voit mal
cette petite "sceur" qui agirait parallèlement à la gmnde. En revanche, rne b.onche
spécialisée de celle-ci, à I'instar de I'OMS ou de la FAO, serait adéquate, car, resserrée,
elle poüîait préparer le dossier d'un ACCORD FINAL GÉNERAL, leqùel devra tenir
compte, non seufement de la réiluclion des émissions poll afites, de toùte sorte et à tous
les niveaux, mais aussi de la rebolanisarion el de la resylÿûlkation plûnétaïes, qui
SUPPTiMETONT Iâ GÀ,4N'E DÉCOMPENSATION BIOTIQUE QUT TUE LES YÈGÉTAUX DU
GLOBE, el sans lesquelles les resrrr?riorrs industrielles el les priÿalions indiÿiduelles ne
vaudront den. L'ârticle dr New York Times que j'ai cité p. I90 Ie dit très bien dans ses
pâges 1 et 2 sous le titre Giÿing Earth a Little Loÿe | <<In Niger, trees aûd Clops Help
îûn Back the Deserl». Je ne saumis mieux dire : PÀIRE RECULER LE DESERT en
couvrânt la terre d]4ltlXES el d'ttulrcs planles.

Un cas devrait faire réfléchir ceux qui! aux Éur-Llnis 1ou ailleurs du resre), ne
comprennent rien à ce qui est en trâin de se pâsso : c'est celui des TORNADES,
créatrices de ces slérilisanles "cuÿettes de poassière" les fameuses dust botÿls -
Iesquelles vident propr€ment de leur sol des centâines de milliers d'hectares et ravagent
des villes entières, parce qü'|une exploitatioi iles terres, inconsidérément brutale et sans
frein, aôrÉ Ls coutlERTURE yÉGÉTÀLE pRoTECTRtcË. Comme au .salre1, ruiné par
le s rpôlarugei comme en Auslrulie, déÿoÉe par les cabuîes eT ri hyperélewrgei
conrne at Brésil, désjly.tlisé bientôt à mort; comme en France débolanisée par le
remembremerrl; cotûme aillerrs oü ernblaÿ rcs et /izières vulnérabjlisent lâ Planète. Les
Etasùniens croient, à tort, que seul l'ai. chaud du golfe dù Mexique provoque les
torûades, lr'ils ont amplifiées, .sinon fait naître eux mêmes par leur conquête
immodérée des "Hautes Plaines". A preuve : jl n'y a pas d€ mot "indien" courant pour
qualifier ce phénomèn€ continentâI, alors qu'jl €n existe un pour quaiifier les cyclones
âccourant de l'Atlantique i hourrakann (variânte taino houriquann), matrice de
I'hwaca espàgnol, dt h rîicane anglais eI de l ouragan français. À l'avenir, il y a donc
bierl plus à redoater, e\tre Appalaches et Rocheuses, mais ailleurs aussi où ils sont
e core INC,NNUS, des furieux tourbillons de poùssière se ruant dâns 1^ Totnûtlo Àlley
(épicentre Oklahoma) qüe des "q)clorres",Kalrinâ où pas.

ET CE N'EST NI M. HULOT* N] LES "GREENPEACERS" QUl Y CEANGERONT
AUOI OUE CE SOIT AYEC OU SANS PETITES MAINS VERTES SUR LES MURS...

Donc, l'âccord qu'il faut obtenir doit l'être dans ]u,l.e négociation d'ensemble
sans coficession, c'esl-à-dire sans craindre ]dne ruplure, rnëme aü prix d'üne dk ension
des lierrs diplomdliques. Si les pays à acliÿilé économique en è:rpansion accéléfte, telles
la Chine et l'lnde, n'y trouvent pas leur compte, ils n'accepteront jamais de participer à

l'effort commun. S; l'Eûrope, solidement unie, car il y â encore cetle ÿariahb
géopolirique-là à maîtriser, n'obtient pâs des Eta$-Anis qu'ils réfrènent leur ilgl-
monisme égoisle et elfréhé, alors PLUS RIEN N'EST POSSIBLE, et TOUT DEYIîNT
PL4USIBLE| fe pirc bien entendù, si le réchaulfenreûl climatiqae n'est pis qu'ul bluîf
lobbyiste, cornme certains le prétendent sans preüve. El alols TOUT EST PËRDU pour
les générations à venir, à i'horizon de quatre ou cinq d'entre eiles.l, RESPONSABILIîÉ
EST IMMENSE, et mérite autre chose qùe des petits gesles el les gesticulaliohs ÿai ement
specraculaires des urésistanls ", gouÿefierfierrlau)c ou fiot|.

i Lequel a rctusé de prendre les responsabilirés de Ministre d'Erat à l'Écologie que lui ofaâit le
Présidenr SARKOSY (Ie Parisien, t9-06-2007, p. 3). Serail-ce qu'il eü1 alors fallu lui proposer
d'être ÿice-Preûier Ministre pour qu'il acoeptât ? Toute mégalomanie débridée étant évidemment à
écarter, faut-il incriminer la peur d'échouer ? Dans ces condilions, le "droit de remonEance"
revendiqué pâr I'intéressé pârâîib;en excessif. Vouloir âgiren politique c'est savoir s'ensaser.
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ÀPPEIlDICE

# CV o\t COEFFICIENT DE VARIATION I il mesure la variabililé d'ùne grandeur ou
d'une quantité quelconque (vâdable aléatoire reelle ou pammètre), prise sur une série
d'irdividus pour en cârâctériser la nature (tâille, poids, volume, nombr§, hauteur de
pluie, moyeûne de tempérâtures... pourcentage de votants, etc.). Exprimé en 7., il
perrnet de comparrer des séries entre elles, même sans mpport apparent.
Exemple soûmâire : soit une série prenant les neufvaleurs suivantes (r. - 9) :

I -'1 -3-8-5-2-9-6-4.
La Somme Q, si9n\a) de ses 9 chiffres est de 1 + 7 +.....+ 4 : 45.

L^ fioye ne en esl i 5 = 45 _- 9,

On calcule les lcarrs â lû ,ltoyen e de chaqùe valeur, soit :

-4,+ 2, - 2,+ 3,t,- 3, + 4, + l, - 1, soit une E = 0 (les signes + et-s'anru,ant)
Pour effectuer (supprimer les signes négalifs), on élève 1es écârts au caré, d'oir :
16 + 4 + 4 + 9 + 9 + 16 + I + 1 = 60, somme des cârés des écarts à Ia moyenne,
La rariabilité dela série se mesure alôÉ pàr 1^ moleû e de ces cotrés oü VARIANCE,
écritc o 2 (lue sigma carré) - X est le S majuscule grec, o son s minuscule, soit :

o2 --n!ou60--9=6,67
on ne peut cependant l'exprimer sous c€tte forns i imaginons que les valeurs de lâ
série soient des euros, on ne p€ut dire que leur ÿariabililé ott ÿariance est de 6. 67 eùros
cârrés. On extrâit donc la râcine cârré de cstte varianse pour obtenir l'écârt-8pe,
o, soit : 2.58. La vâriabilité de lâ série est de 2.58 euros (chiffre peu parlant).

Pour pouvoir compârer cette variâbilité à celle d'une autle série (en roubles par
exemple), on lâ trânsfome donc en mpportant l'écart-type à la moyenne, rapport que
l'on exprime en 9/", et que I'on appelle Coeflicient de Variation (cY), soit I

2-54 x 100
5t .s o/"CV=

5

Une sécurité pel)l encadrù la moÿenne pour définir ce qùej'âppelle rn "espace de
sûreté' aü-delà duquel ]es variations seraienl préoccùpântes voire dangereuses : 2

êcârts-types (en plus et en moins t o) le déterminent. Ici : + 5.16 et - 5,16

H RÉSIDU QUADRÀTIQT E MOiEA IU,q]i
esl à l^ TENDÀNCE (tend en an9lais, évolution des valeurc d'une vâriable dans ie
temps) ce qùe I'icar-type esl à la moÿerrnei la fomule,lrès simple, est donnée à la
Note 14,p.230, Ici aussi on prendra un exemple sommaire :

soil vne ÿatiable x prcnant srr le ,ehrps Tr compÉ de I à 5,les 5 ÿaleurs suiÿahres I

2,3,4,6,5. En appliquant la formule susdite, avec 11 = 5, i] vient :

, VlG r' -- o) x (t- r':)I. ou x : x-i
oir / est le coefficient de conélation de x sur T; soit :

"':1110 
-* s)x(1-0.S1)l :o.38,d',oir: u: 0.616, et2ù:r.23

Les mils de sécurité s'établiront donc de 3.43 à 7.03 (+ 2u)

et de 0.97 à 4.57 (- 2u)

la tendance est donnée par p (formule p.225), r par

IM P,ILIERNL

txt -- t(>xl x ër'?»: o.e
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/+ pH: voirfigure6l,p. I02

# DÉBqTANISATIqN : cette notion qui m'est personnelle (forgée sv botanè =
"plante" en grec), correspond à une rr,tfiUCTION DE LA COaIvERTaRË q|GÉTALE
quellc q 'e e soil. Oî peùt citer l'exemple de ,a prairie américaine livrée aux cultùres
épuisantes et laissant le sol à nu enre récolte et levée des semailles [et victime des

tomades emportant les terres dénudées (drrt-bor.,ls -cf. p.33))i celui âùssi des àtoüsses
el lorêls austrulie nes (avec disparition de la mousson australicnne); celui encore de !â
sqÿone africaine, sahaiehne dans le haut passé ,éolithique, sahélienne au)oütd'htri
(avoc les progrès de L déserlificatioh el les incertitudes liées âux mouvements de lâ
mousson du Golfe de Guinée); celui encore dD remembrc enl fiânçais (âvec les

consaqu€nces graves de l'altemance de sécheresses pedologiques répétitives et
d'inondations mvageuses). Mais cela corceme a\$i le "débroussoilloge", preconisé

dans la lutte contre les incendies de forêt méditerranéens, et pourtant ,l/o§re tant pour
lq qualité de la couverture végétâle (biodiversité) qùe poll la proleclion /a sol. Seule
une politique ferme de répression des cùmes pynmanes peul venir à boul de ces
praliques inacc€ptables (ou les "contenir" efficacemenl), au besoin en durcissant
considérablement les lois punitives. xrÀOf,iNl,çtÀ (ce que je préconisp comme une des
lresures qui doivent être mises en ceuvre), consiste donc à reYerlir à l'état anlérieur.
IMPT:RATIT/EMENT.

La débolanisation es1 donc un concepl ,rbgiogr.rphiqrcmertl plus large que celüi
de la simple DÉsyLyÀltSATloN, lâquelle correspond polftant à Ia destruction des

syrÿd ou forêts "PLüyIALES" (dites "prinaires", "hümides" ou "équatoriales", telles
cellcs d'Afrique Centrale ou d'Amazonie). et elle est beuuçoup plus e.xleeonae qtte la
simple IESYZI 4TlSAf rcN. qt; esl. eridemment. le retour i la forèl plu\iale lâ où ôn
l'a saccâgée-

Elle est évidernment encore bea coup pl s large qve la DÉFqRESTÀT|oN et
beoucoup plus erigea le 9ü.- la REFORESTATION, lesquelles ne louchent "que" Ia

lorê1, elle-même ,JL,lÿe "déhituÉe" (c-à-d, téduite et appauvrie par le humâins).

Enfin, elfe n'a rien à voir avec le REBoISEMENT, qui n'est, presque toujours,
qtr'lJne fomation ÿégélole a irtcielle, souvcnt implantée hors des limiles écologique§
dcs ârbres qui la constituenl, lesquels sonl donc frâgiles el peuvent même constituer un
danger poùt les milieux oir ils sont introduils, tels les eucalyplus aux extgences en eau
incomparablement excessives (pp. I 89-190).

# - DIPLASItr 177- Dédoublement du fût {rron( l. comme stralégie de survie,vétélale :

lraitée dans Bib. 18. Sera reprise €t approfondie daîs LA DIMENSIoN VEGEIALE
Dll MONDE (J-M. P), en préparâtion.

Lo Grunde Ncùp.$atioù
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Présentation du Document 1

Modèle d'Extraction des Facteùrs Tetrdâtciels

pour un schéma évolutif dù climât elr Fratrce

Je ne sâis ce qu'en pensent commentateurs et utilisateurs, mais, personnellement,
je suis peu sâtisfâit que les chercheurs des organismes travaillânt sur le climal ne disent
jamâis en quoi consistenl exaclemenl lerc'Ts «t rodèles», de sorte que l'on a assez de mal
à suivre leurs explications, quand ils annoncent - certains avec quelque onstion de
mystère .- qu'ils 7es... «lorrt totÿ er», Sans doute sont-ils soucieux de préserver Jeurs

"secrets de fâbrication", mais, encore que ce souci soit discutable pour des gens cEuvrânt
dans le domaine public et subséquemmont subventiornés, il serait assez logique qu'ils
fioümissent quelques clartés at moins sür l'orientalion de leurs méthode§. le
m'âppliqùerâi, ici, ùne âutre règle, celle, précisément, d'indiquer comment j'opère, ce
qùi, d'ailleurs, correspond aux processus quej'utilisais avec mes étudiants à I'Université.
Toutefois, ne bénéficiant d'aucune subvention, et n'ayant donc pâs à foümir
grâluitement de justificatif complet, je me bomerai à l'essentiel, que comprendront,
dans les gr'andes lignes, les professionnels ayant quelque pratique des analyses numériques
un peu fines.

"Mon" modèle est donc fondé stû tû ct lcvldleul d'û abse nan érique en
COMPOSANTES PRINCIPAZ,ES d'une matrice qr:ântilâtive (haitement à base d'algèbrc
linéaire).

Cette matrice comporte en :

LIGNES, Ies INDIVIDUS, soit 55 stations (littoral, plaine, montagne...);
COLoNNES les DESCRIPTEITRS [ÿariables,Eî/OU paranàrtesgéogrâphiques,
géophysiques, cosmographiques, méléorologjques et autres (coefficient d'artificiâlisation
humaine, pâr exemple)], démultjpliés autant que nécessâire, et âù nombre de 40*, poùr
rcspecter le minimùm de Ia règle commune d'au moins un descripteùr poùr deux
individus.

L'impérâtif premier et absolu esl d'opérer fii chobc des dorrhées à traiter et un
pdramétrage.les plus sûrement compfthensirt (c-à-d. globaux) et mathématiquement
perliùerrts. A partir de Ià, !a machine (un gros ordinateù évidemment), sùivant le
calculateur, effectu€ toutes les opérations (en un temps exrêmement breo dont celle,
cltpil^le, de la ÿaûance généruIe, sa Ée à > a0 o/o po.Ji hail fdcteurs principaux, donl
les six prcmiew sont déterminants selon leùr part de saturatjon décroissante de 1â

variance générale (le nombre total de facteurs est évidemment ici de 40' c-à-d. autânt
que de dessripteurs). A 1â sujte de mes travaux publiés en 1978 - comportant des

projections pour l'ân 2000 en tennes de chaleur, insolation, sécheresse et "dégâÎs
biologiques" (v. Docùment 5, plus loin) - j'aj affiné rnes "prévisions" en faisant
"Îrâvâiller" mon modèle entle 1980 et 1990 âvec mes éludiants de Licence i la ÿatiance
générâle était satuÉe à 82 o/o par des facteurs représentant en gravité, pour les cinq
premiers, la séchercsse, les accidenls climatiques e.xtrêrfies (e.g. inofidalions), la
chdleur, l'srtilïcidlisüion de I'espace géographique el 1e décalage saisonnier par
glissements de l'âùtomne et de l'hiver, et rétécissement dü printemps; poùr I'essentjel.
La projection dans le temps consiste alors à perfectionner les Ésultats calculés sur les
tendances (ce que j'aj, fait, seul, 1991, en \ne de îéaclualiser l}t,es résultats). A la fin des
années 1980,les tendaDces que i'avais sorties en 1975-76, br'ùtes de calculs simplifiés (v.
Document 5, ci-après), se trouvaient confirmées, et inchûngées quant au F0ND poü les
înnées 2000. Comme quoi, parfois, d'humbles stâtistiques valent autant que des modèles
complexes. Je le signale à M. GALAM (et à toùs ceux qui pensent comme lui qu€ les
projectiors soDt fantaisistes poüI ne pas dire franchement "fumisles"), âu câs
€xtraordinaire oir ce trâvail lüi tomberait entrc les mains.

* Le "bordereâu de saisie" ne componant que 80 colonnes, il étâi1 nécessaire de paraméùer e1 de
coder le maximum de données.

J.M PÀL]ERNE l.n G rù n.L l)é. ohnehsot ioh
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Document 1

Polygones des Fâcteùrs Tendanciels pour un schéma éyolutif du climât

Premières Figures

Slruclure dü Plrn Fâctoriel A, onùonormé
dotrt les axes-facteurs vollt de 0 à +1 et -1.

Situâtio, en 19?5-80
Cette strùchrre e§t obtenüe pâr combinai§on
des fâcteurs I Gécheress€) et II (événements
extrêmes). mI esl ùn trânsfâcteur (tendânce
d'évolution à venir).

r::= Polygone des vâriâbles'phlsiques"

-1
mn

(v

O
Bt
1 n,ont tu",io
ll
I rraine (passi!e)

§{ : sùrfâc€s forestièr€s (isolat de trâ1ne)

ô : décâlâge sâisonnier

Structure du Plân Factoriel À
Sitùâlion projelée poür 2015-2020

obterùe pâr conversion des données
en aêndân.ês

Les éléments sont inchângés saul pour le
polyqone "hùmain" réduit ici à sâ part démo-
grâphique pure: il n'y a âùcune lignificâlion
lorte pour sâ série de composântes.

Cette insignifiânce itrcite donc à rechêrcher lâ
$rûctur€ projete€ qùi dégâg€râ le rôle exàct de
l"'ârtificiâlisâtion", p€rçue inportart€ par
comparaison des d€ux structures priDcipâles
(structur€ numéro I chacune, puisque issùe des
deux premiers facteurs).

Étant donné Ie node d'exploitâtion choisi pour
réâliser l'âoâlyse (grâvité), l'ordre des fâcteurs
sortis (sécheresse, événements ertrên€s, châleùr,
ârtiriciâlisâtion, décâlàge sâisonniêr), il faut
âller chercher cett€ strocture "décânté€". er
combinanl le tâcteur djtramique d'avenir
(enftmes\ et I'onifrcialisatior, ce qùi renvoie à
lâ neuvième structure (figure à suivre, p.202)

Noter là transl ion de ô sùr le lrânsfacteur
(I'lII' = 

qoscillation Nord-Atlârtiqùe")

Contmintês cortinentale§(

rigurc l19 - Strùctüre géoclinetique d,étît-coNtât
(d.scriptêùrs)

I

- 0.5

Polygone des variables "humâines"
compris l'ârtificiâlisatior des milieur)

Pôle dir€creur de la structùre

Puits driîâctivrtion

Isolât (vâriâble déconnectée de sa
série)

+ 0.5 Front

1'
Contingences

* 0.5

- 0.5 + 0.5

120 - Strùctüre géoclindique d'évolution 'proie'riÔtr
(desÙipieùE)

Plân Facto €l B : projection poÙr 203ÿ40

rigùre

l.ô G,ahde Dé.onDensaii.k
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Document I
Polygones des F{rcteurc Tendânciels porr un schéma évolutif du climât

COMMENTAIRES CURSIFS

N.A La méthodc d'cxploilarion du taÿâil esl intégralement résumée daD§ le texle de Bib. 20

Figure l19- Le plan faclo.iel ofihonormé (l-Il) est ùn CONSTAT de l'étot clirflatique
général de l^ Ftü\ce métropolitaiDe dans la décennie 1975-19E0. Lc polygone global t,
oü de ÿariMce géûérole, est ample €t bien équill'bré par rapport au centre. Il est donc
pe inenl mais sâns surprise I le poljgone catégoiel dornihanl* correspond natürel-
lement à lâ ÿoria ce les descripteaÛ phlsiques, et le pôle directear* dela struclurc
géoclirnutique* en cause est constitué, lout âussi natùrellement, des grands descripleurs
c!imatiqùes. Deùx fâils, DéanmoiDs, retiennenl l'âtlention : d'ure part, la belle
extension du polyqorre secondaire. de ÿariarrce des descfipteurs humains
(remembremenl, enlre âulres); d'autre pan, Ia pésence dü décolage saisonniet dans le
puils cenltul d'inûctiÿolion* , ce qui rend ce descripteur sans signification à la date
considérée (ô, lire deha).

Figùre 120 - Tout à changé par rapport à lr9 I dans Ie câs présent, la structure géocli-
mâtjque est DYNAMIQUE, caractérisant \ie projectioû ptëÿisionnelle ÿeIs 20112020
(données pârâmétrées eî leddonce§). Le polygone de variance phÿsiqae est
puissommerrl ùéIomé soùs l'influence des descripleurs de "types de temps .\ttên eso
(canicule, inordations, elc.). Le pôle directeur o bosculé en d;Jection dr fa.teur II'
"OCÉÀNISÉ", po\)t se cehtrer sur le translocteur* 1'/11', rcpÉsefltant la ÿégéroriol et
lortement impliquée dans les "calaslrophes naturclles", Urt /uit hnutement reüdrquable
s'iJnpose r Ia,ra.rr/atrorl * du descripleur 'foftt" (*,lire aleph), quittant son isolar* (sùr
là traîne dü A) port venir e)r première ligne de I'activité du plân B (/rarr). Le polygone
"démogruphie", pris en compte isolémenl, reste des plus modesles. Dcux isolats
insignifiants : longitude (q,,Iire "xi"), el énergie du relief(ç.lire "sigma'').

Figure l2l - La sa4atce du polygone de ÿr aice géhémle s'est considé.oblement
téduile (la ÿar;ance se sâturant pour cette structure géoclimatiqùe de 9'rang : 25 % de
variânce expliquée). Mais ces struciures réduites sont Ioûdamenlales car eies
"déseDfouissent" les façleùrs à eïel-rela.d : c'est le cas jct, où la p sque totalité .le la
ÿoriance géhétale est rcprésentée par les variations des siluotiohs ertrêmes et, snftot)t,
pat celle de l'arlÜ-ciari.tariar- Lâ finesse d'âûalyse n'est pas sufllsânte pour départager
quântitâtivement la panicipation des forêts et des espaces remembrés.ll fâudrait refaire
une 

^CP 
ciblée sùr ce problème precis. C'est aussi à cela que sert ce type de "modè|e".

Figurc 122 - Jusque là les plans représentés étaient ceux des lacteurs de corélation des
descripteùrs entre eùx. lci, il s'agit d'une structure géoclimâtiqu€ représentânt les
coûélalions entre les iny'rÿidus caraclérisés par leum descripterrrs, et qui esl coûme une
projection dlr plan B, mais à plus long terme : verc 2OJI2N0 seloi üÊ conjeclure
vraisemblable. L'âbsence d'une prise en comple (à l'époque où l'analyse a été réâlisee)
de ce qu'est aujourd'hui lâ lsneur en CO2 de I'atmosphère incite à Ia prudence, dans un
sens comme dans l'âulrc : soit le moins accentué, par une baisse très sensible des CES
(gaz à effet de serre), si l'on a une tendance basse et aux sécurités râpprochées I ce serait
alors la sécurité iiférieure de cette tendâncc (arc X-À, ou ki-lâmbda); soit le plùt
accenlué, si l'on â une lendance délermir,ée par une baisse insuffisante de Iâ teneùr en
GES de l'âtmosphère, donc en position haute avec des sécurités écârtées, la pire
situation étant la sécurité sùÉrieure de certe tendânce hâùre (arc Y-r), ou psi-ôméga)-
Dâns la situalion de ce plân, on voit bien que les "nuages dc points" cernent des
tefiiloifes bie Upés. plus sec que chaud sur le Litlordl Allanlique,plÿs chaud que sec en
Proyence, etc, Mais les côtes âtlantiques ne seront pas épargnées par ia chaleur, de
même que le Midi ne sera pas à l abri des excès de séch€resse, et ainsi de suite.

* La nornenclature m est propre.

La Gronde N.onpe6oioh
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Document 1

PolygoDes des Facteurs Tetrdatrciels pour un schémâ évolutif du climât

Deuxièmes Figures

Figur€ 121 - Structùre géo.limâriqùe d'évolùtiou-p/ojection
(d.sfiiPt.ùrs)

Cette structure, coûplètement difTérente des
précedertcs romme le dit le commelllâire de lâ
pag€ 201, mer €n lurnière l€s ltrdividos, et notr
les Descripteurs, c'esÈà-dire les stâtiotrs-type§
retenoes pour l'ânâlyse prosp€crive.
C'est ùDe preDière structure (conbin,isotr dês
racteurs I€t II), ce qui expliqw, bietr qù'elle
soit "erploratoire" (exploitrtion d€s l€ndân-
c€s), qu'elle souligne avec netteté Ie décou-
pâge "géoclimarique" françâis. L'intérêt prin-
cipâl est doüble r I'intégl?rion du Liltorâl
Atlâtrtique aùr zones frâgilisécs par l'eÿolu-
iion climâtique, d'ùne pârt, êt la grâÿité
vâriâble de cetle fragilisâtion, r€paeseDt& pâr
les d€ùx ârcs d€s possibl€s, d'âutre pârt.
A _ Littoml Atlântiqu€ -B = Provence ' C -
Côte d'Azur - D = Cors6Méditerrânée - E=
Piednonl pÿrénéen - F = Alpês dù Nord - C -
Nord-Est- H = Centre et Nord.

I - À = évaluation d'évolution "fâible"
Y - c, = évâlùâtion d'évolùtion forte

Structurc du Plân Faclori€l C, orthonormé
comme les deux précédent.

Proiection pour 2015-2020
Cette stn cture est obtenue pâr combinâison
des fâcteürs Il (évétrements e(rêmes) et IV
(ârtificiâlisâtiotr). IL/IV ert ùtr nouveâu trâlrs-
1âcteùr (érosiotr). Cette structurc est Ia 9' en
importâncê, d'oùr lâ réduction sensible du
polygonê de vâriâtion générâle.

Les d€ur polysones câtésori€ls, bien Inis €n
évid€næ pâr les fâcteurs qui les sous{endent,
motrtrcrt l'crraorditraire sensibilité des es-
paces "artifi cialisés" âux éÿâremerts ertrêmes
(aridité, câricule, tempêles, inondatioos). La
prise eù compte spécifiqüe des teres rEmem-
brées, des forêts de reùoisemert, et de toüte
nodificâtion scrsible de l'espâce nâturel, fâit
bi€tr ressortir l, fâiblesse de c€s espaces en câs
de sitùâtions météoclinatiques erceptionnelles,
compte letru des effels du tâc(eur l. reprê
sGnlâtrt lâ sécàeresse qui elâcerb€ l€sdits
"€!tÉmes". C'est l'âir€ corN€rte pâr le polygo-
nealrrocqui décèIe cette forte "réârtivité".

m Polygotre des "extrênes"

+ 0.5

- 0.5 + 0.5 El Polysone de l'ârtilicialisation

- 0.5

- 0.5 + 0.5

Figùr€ 122 - Strùcture géodiDâtique d'éÿolutioD-projc.tion
(individùs)

\ilx{§-.)z..-iXt. r ' j
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Document 2

th prodrome de l'âssèchement en 1962 dâns l'épicentre du {<Grand Ouest»

ffi ÈÀà.1s-*{,...

ffil ,,-"-"

0

Ombrolhernogrâmme de lâ Vendée du Sud-Est
pour la périod€ 193t1960

Cet oMBROTHERMOGRÀMME lou diagramme combiné enlde pluies (ombros, en grec)
et lerfipératurcs (: thermon,en grec)l, qüe j'avais élaboré pour mon Diplôme d'Etudes
Supérieures (Biogéographie, Rennes 1962, Fig. XXIV, p. 184) montre que, déjà dans les
anr,ées 1935-1960, la Vendée du Sud -pour laquelle il a été calculé et dressé -, souffmit
d'ün délicit d'eau en élé qui correspondait à uDe véritable "période" sèche, le ]x,ot
"saison" ne convenant pas, en raison d'une pluviosité quand même present€. Depujs, au
fi) dü temps, la leûdance s'esl lrès netlemenl précisée, et, soumise âu calculateu déc t
au Document l, ci-dessus immédiatement, lâ projection, povr 1es arrnées - 2050,
acce tue dqwulage encore la teûdance. Pour 1e coup, si les orientations climâtiques
actuelles se maintiennenl,le risque al'ühe ÿéritable SAISON SÈCEE n'est plùs à écârter,
et dispenserâ de recour aùx subtilités de la sémântiqùe.

N.B. Poû calcÿlet le tulpport d'efrcacitë pluieshenpératures, enfonction des besoins e eM des
végétuuô lesquels, à nes yeax, sont ]e seù citèrc pratique pour apprécier la noriot ,le
sécheÆsé, j'ai utilisé m abaqae élaboré à partir des traÿaux du climalologue étasunien
THORNTHWAITE srr l évapo,ranspiration pokntielle, legèrcned rettuché pat I incënieùt
agonone Trançais G. Ë.UVERTL Ok ùoaÿeru cet abaq e au Dcnnent 5, de la praente
SECT,N, p. 224 (Fis. s).

J.M PÀL]ERNE La Grande Décoùpe6ation
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Document 3

Bocages mimétiques
et de substitution
genèse et écologie
J.-lü. PALIERNE ll)

d'intercalation

E ,,',i'' t*s Fgcs 12-73

La disparition radacâle des hâies pourrait Iaire

disparaitre ces consequences HnéJiques à moyen terme
-de l'ordre de grandeur de deux ou trois décenni sur-

lout englig!!gjl!j!igl!g3!!!: Ce fait climatique qre

l'on commence à bien discerner -et gglg_gÉglgj!:
puis moins de 10 ans' doit êtro regardé avec une extrême

attention dans les. régions armoricaines où la plupart

des sols sont minces gt ne constituent que de piètres

masasins hydriqu6s. Les 9É 
j jg!!!99l4gli9g9lligg: des

années 1970, 
"t 

l'j!!{!:!!gg_gg!g_des précipitâtions

au-printemps 1976 souligneôt clairement cette vulnéra_

uiliiEloiâà-"iiâii ae no!r9 9!t!!r9!!ement asro ,
pastoral.

Des premières observations conduites à cet égard

au cours de lu elglÈI9Igl!Ég_gl!§tr!§_19æ. it
ressort nettement que ELISIS:_!9MS!S&: par une
végétation puissânte ou continue (labours de toute
,ortu),@
taires. Sous forêt, sous lande (vraie ou de dégradarion),
en milieu clairiéré même (coupe forestière définitive),
au conlraire, le stock hydrique n'e§Î pas épuisé. Nous
devons en tirer lês conséqu€nces relativement au bo-

cag€ rnimétique, et ne pas souhâiter sa disparition com'
plète sous le prélexle qu'il n'est qu'une forme paysa-

sÈre artiJic;elle.

Table ronde C.N.R.S.:

.Aspects physi ques, biolog iqu es et humains des écosystèmes
bocagers des régi.ons lempérées humides.

l.N.R.A., E.N.S.A.et Université de Rennes-5,6et 7 juillet i9Z6
Édlion E-D.I.F.A.î. - O.p.t.D.A. F6i 37o - Échaufôur. i976, 586 p

Lo Graitle Deco"vet§atioa
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Lâ sécheresse de 1976 inÿitée âu Colloque sur les Bocages

Le document présenté à la page précédente est un extrait d'ùne communication
faite a\ Colloque stx les Bocager (Rennes, t976). Voir text€ ci-dessu s, pp. 169-1'7'7 .

Cefte intervention était justifiée par le remembrement qùi, coitfiençantà batlre
son plein, bo leÿeisait le paysage bocager de forrd en comble) a r;sque grave (sinon

$avissime) de pefturbe\ voire de détraire, les éqailibres mis en plâce depuis des sr?cles
en vue de rcndre ptuductiÿes des régions peu ou ,/èr per. "aÿarrtagées" par la Nature.
'I'rès mal perçùe et non prise en compte, cette réalité d'un bocage-élément constitutif du
milieu et de l'environnernent était totâlement délaissée là où 1l était "incomplel", c,'est-
à-dirc dépourvu de l^ trilogie fossé4olüs-raie du bocage "patfait" aüqùel j'a; dot\né 1e

noû de "bocage orga ique", car il constitue comme un "organe" du milieu el de
I'e ÿiro ,tefie t aturel.

Par contraste (et opposition), j'ai appelé "mirnétique" ce bocage incomplet,
plus recent, créé et développé pour marquer le plus souvent Ie démembrement des terres
comrnunâles indivises d'Ancien Régime ou les "bieDs du clergé", mis en vente après la
Révolution Française. Bien que ce bosage, - que j'ai dit "de SUBST|TUTIoN",
précisément parce qu'il a remplacé une autre forme d'appropriation des terres -, ne
joue pas exactement et totalemeDt le rôle protecteur du bocage organique, le supprimet
était inulile el possiblement dangereux, ÿ)rtout dans les ,eÙoils médiocrcs (e.9, làndes\
oir on l'a développé enlre des aires anciennemenl occulrées pàrce que de meiileure
qualité. Dans ce cas précis, j'ai voulu caractériser le bocage mimétique de façon plus
âppropriée par rapport au bocage de substitution : je I'ai désigné alors sous le nom de

" ho&g e d' I N TE RCA LATIO N.

Ait Colloque,j'âi souhâité attirer l'attention sur l'rlilirl d bocage à un moment
de I'hkloiie climatique où je coûmençais à percevoir l'accentu.ttion el1'aggruÿation de
ce quej'avais reievé, dès 1962, concenrânt le "creusemenl" de Ia pé ode sèche esliÿale
dans le Grand-Ouest atlântique soùs influence Nord-Aquitâine (cf Document 2 ci-dessus,
p. 203). Je mettâis alors en parâllèle ce que j'obsenais des effels prolecleurs d'üne
ÿégëtation contin e el pérenrre (laides et forêts) par rapporl à l' éÿapolranspiraliorr, et
par opposition aùx tefies laissées nues après récoltes dans les champs non bocagers, oir
l. bilan hydûque des sols ét^it dramatiquemenl délicitaire. Dans le bocage mimétique,
de substitution ou d'intercalation, )e mème effet prolecleür était perceptibls sous prairie
naturelle, et même, bien que plus faiblement, dans les pârcelles de cultures.

J'étais d'autant plus enclin à la vigiiance que, d€puis 1975,je travaillais sur la
dégradalion clim.tlique des régiow atlantiques dans le sens d'un Échauffement estival
net, et, surtout, dt déÿeloppemer,t de la sécheresse. Voir, à la suite, Document 5- Ces
efforts de prévention se perdaient d?tr],s f indiffércnce généruLe, voire se heurtaient à

l'hostilité, pvisqùe I'on considérait, à )'époque, que la perspectiÿe ù'éÿolution 
^ll^it 

d^ns
le sens d'une glacr'arr'o, pottr I'an 2000.yoir,le Document4, à soilre.

Ld Grahde Dë.onpeÆatian
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Document 4

SOUS LE SOLEIL, RIEN DE NOUVf,AU

Glâciâtion, GÙerre froide et Géostralégie

Le fac-similé ci-contre - illus-
tmtion talentueuse de l'auteur de la
couverfure du roman paÿJ d1 Seuil
(1982), repris de Bodley Head Ltd
(1979), et intitulé LE SIXIÈME
HIVER (Ihe sL1ûh winrer") , traduit
très bien l'état d'esprit qui Égnait
en ces décennies 1970-1980 (et au-
delà), lequel était à la crainte d'une
glaciation autour de l'an 2000.

New-York, sa stâtue de lâ Zilrelré v;s-à-
vis de I'lle du Gouvemeu., Down Toÿÿn-
Manhattan, le Wo d Trude Center et le
reste, pris dans les glaces, avec les
tmineaux à huskies sillonnant Uppet
Bay, tont y est pouf Î:dpper les
irnaginations.HIVER

Le susdit rcmân n'ambitionnait rien moins que de décrire ce qui attenda;t la Terre
âutour de I'ân 2000. Écrit par un joumaliste spècialisé - qùi s'étâit documerté ne,
Sibérie et en Alaska»» a]uprès d'émjnents scientifiques, et par un scientifique des plus
huppés, aux dires de la "4" de couverture' d'où sont tiÉ€s les citations L«érrder
d'asttol1ofiie et d'astophJsique à Cdmbridge» (notamment), collaborateur de «/'rre
de: plus prustigieuses reÿaes scie iliqûes du monde» (Nalÿ/e), a\te\tr de nombreux
lraÿaux «dont plusieurs consacrés à la climatologie»l -,I'ouvrâge prenait en compte
«les recherches les pl s récenles de la climalologie» et les conclusions de scientifiques,
anglo-saxons et soviétiques enûe autresr pour prédirs Ia glâciation mondiâle. Le
présentateur françâis tempérait cette prédiction en ciàÿt l^ forlne roma esqr? du ]ivre,
mais en ajoùtânt quand mème t «Pour I'inslanl-.rr-

Que pouvail bien peser l'âvis d'un "petit" chercheur français, pâs même parisien
de surcroîtr face à cefte très lourde cavalerie ? (Voir le Document 5, à sùivre). Poùr
redevenir sérisux, il faut ajouter ce qüe laisait prudemmenl le roman : les visées de la
GÉOSTRÀTÉGIE de l'époque qui n'allait pas non plus, et pour caùse, dâns le sens de mes
observations. Effectivement, dans un cycle d€ conféren€es publiques, retransmises par
France-Cull re dâns la seconde moitié des années 70, ùn exposé, donné par un
chercheù dù C r'x§ d'origine égypti€nne, faisâit état des préoccupations de la CIA à
propos dù .leÿenir du climo, dans le Monde. Craign nt ün "gmÿe refioidissement" sur la
Planète, le gouvemement des Elals-Unis faisait mener, par ses ssrvices secrets, une
grânde enquête mondiale pour savoir vers quelles rcgions se déplâceraient les leùes à
cétéales en cas de "glociation" : I'AFGHANISTAN figurait au nombre de ces futurs
paradis... Comme les ^SovrZlrques 

envisageaient, eux aussi, un refroidis§ement généralisé
(voir roman cité ci-dessus), est-ce que la guerre d'Afghanistan fut viergs de toute ârrièrc-
pensée de la part des uns et des âutres ? Pourraient avoir bonne mine' âujourd'hùi, les
innombrables "amis" du mâlheureûx Commardant MASSoUD, pris dars une guerre qui
râvagea so, pays pour d'obscures ou inavouables raisons de basse umacro-économie",

mal évaluées...
Et où était la meilleure stratégje méthodologique ?

J.M PÀUERNE La Grohde Dëcoqpe$atiù
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âvâlrt r'boùclâge'

Premier adderrdam

«L'rrmée arnéticahe étùdie les répercussions géostrt tégiques
du réchaaffemerrl clirnalque» ,

Ce titre dujoumal Ze Morde d'un article pâru Ie 04-04-200? (p.7), signé d'Hervé
KEMPF, est suffisamrnent éloquent pour quron y ajoute un long commentaire. [1 vérifie,
si besoin en était, qne, à plus de lre le ans de dislance, ce que je mpportais ci-dessus, à
propos de l'intérêt que la CL4 portait aux frrtures régiors supposées être les «grenien à
à/l» dans la persp€cti",e d'vne dégrudotion climatîque (par glâciation sellelà), que cet
intérêtlà est toujours tês vif chez les porteu$ d'ârmes, qui ne sont pâs exâctement ce
que le civils rêÿent qu'ils soieût... Et il a bonne mine celùi qui, 'tfâute de plâce" (!), n'a
pas r<pz» publier, dans son joumâI, ùn libre-propos où je rappelais ces objectifs anciens
des rnilitâires ou des seflices spéciâux des Etats-Unis d'Amérique pour les choses du
climat, quelques semaines avant qùe cette nouvelle touchant Ie Pentâgone ne tombe.

Den\ièûe addendum

«Nouÿelle douchefroide de la Russie sur le récha lTerne l».

Cette fois, c'est Ze Figalo qui livrc l'information, en page 1l (30-05-2007), sous
ùne signature F. N.-L, Fort à propos, là aussi, l'auteur rappelle qus Sergueï MRONOV,
président de la Haute Chambre du Parlement, a affrmé qre «les émissions de dioxyde de
calbone n'ont aucan efe, su, le clima»».Il a défendu cette position en s'appuyânt sur
la lhèse de cerlains chercheufi tusses qüi estiment que la Teùe se refroidil. Là eîcore,
on retrouve, pràs de fienle ans plus lard,les positions qu'évoquait le Sixième Hiver,
dont la 'quatrième de couverture" assurail en son lemps (v. cidessùs) que l'un des

auteurs, Douglas ORGILL, pour étâyer lâ thèse d'ùne glaciatio aütour de l'an 2000, avait
«effectué, pour recueillir certains des matéria1lx, des ÿoyages e Sibérie».

Comme[tâire ?

Voir Ie hâut de cette pâge à propos de lâ ligùre 1 du présent travail,
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lo,rtefois et e toule hypothèse, mernbrcs da GIEC et corrsorls seraient bien
ottisés de e pas perdîe de ÿ e ce que recèle êet exemple qui re ÿoie à lq COURBE DE
Ll FIGARE 1 ilo^l l'exlrémiü teîrrrirrale pone |NTERROGAT|ON SÉR|Ea)SE, surhû
conceinarrl les mystiqües de la 'CL|MÀT|SÀTION" EXTRA-PLANETAIRE, tel
I'hor,orable Paùl CÈUTZEN, déploleû ÿirtûel d'ûr, bouclier plus sulfureux que
s irrrp I e rrre nt s o a-îr é...

La Grande Dëcoùpe$atio
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Présentation du Document 5

MISÈRE ET SERVITUDES DE LA «PENSÉE UNIAUE,,

Le texte qui est présenté ci-apres a été pris en charge par les Arhiers du Ceûtre
Ndnlais de Recherche en Amônogerrrenl, après que des rcvues prétendument plus

"huppées" ou plus 'prestigieuses" l'e,uJefi ref sé pour ,rais sortes de raisofis
ttcumulativest'.

l-a prcmière reprochait au text€ sa longueur (comme si une recherche de fond
reposant sur des sé es de calculs pouvait se traiter en quelques lignes);

la deuxième allégüait ùn contenù alarrrriste en en ju$ifié et potentiellement
daDgereux (perspective d'assèchement-réchauffement du climât...);

la troisième accusait, en effet, Ies idées qui y éta;ent développées
Échaullemenl climalique, baisse des précipilotions, risquat biologEaes corrsécutifs -
de ne pâs allerpas /drrs le serrs «C1MMIJNÉMENT ADMIS» d'rne probabilité d'ùn petit
ôge glaciairc pol.lJ le début da xxr siè(lei

Mes pÉvisions d'vn risque caniculoire Û'avais pourtant escamoté le mot auquel
je donnais une définition complète fragDentée, voir ci-dessous *) poùr les alentours de
)'an 20(n élâieû particulièrement mâl accueillies, comme d'ailleurs ma mise en cause de
la pollulion .rtmosphéiqüe dans le phénomène. On m'objectait même qu'un texts était
en préparation en Angletere et aux Etats-Unis (soùs forme de roman afin de m€ttre l€
"grand public" sul s€s gardes), lequel apportait la preuve qùe mes prévisions étaient
extrovagantes ot), povr le moins, fantâisistes au rega.d de la glâciation qui se préparait
(cJ. Le Sixième Hiÿe\ ci-dessus, pp- 204-206).

Mon texte, expedié à l'Hôtel de Matignon par les soins de mon lnstitul, a connn
un destin également "indigne". II paraît qu'il n'arriva jamais à destination. Dans une
brève communication téléphoniqDe pour éclaircissement, obtenu âprès relance, on
(quelque "altaché" anonyme) fit savoir qu€ mes prévisions n'étaient pas "en phase"
avec «les connaissances en ÿigüeÿr». Cet éminent conseilter sâvait sâns doute ce que
j'expiiqire brièvemefl âu document précédent (4), et dont l'opinion mondiale "bien
informée" attendait la glaciâtion qui allait eDcore âccentuer le froid de la guere du
même nom, au point de glacer le morde devânt le chaos que l'Afghanistan acquérrâit en
terrible hé tage.

* Voir texts à l. B. l. a - 2' (p. 65)

C'est pourquoi pour contoumer les "interdits" des ComiÉs de Leclure, j'aÿàis ptécisé
ceci dans mon lex1e :

"Nous nous en tiendrons dotlc à ce qÿe décèlenl nos maigres tlonnées" (p.225),
qüi, elles, ontlaient la SÉCHELESSE, l'acooisserrrenl concomitallt de la CHALEUR
ESTIYALE, et les RISQUES BIOLOGIQUES en corollaire (plus eractement j'écriÿais "à
l'échelle biologique d'inlimes ÿariatiorrs peüÿenl induirc des elfets sérieux?. Je râppelle
que les dégâts "biologigues" de 1^ canicule 2003 o t fait 15000 morts-..

La Grande Dëconpeûatiai
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Avertis§€medt pour cette édition

l,e rexle, qùi est présenlé ci-après, étail desliné à d€s spécialistes el repose donc su. des calcùts asez
nombreüx, ce qùi peùt en rendre 1a lecturc assez "aùsîère". C'es1 pourqùoi, on â regroupé, comne e.

réslné d'AÿatuTe'te,1es points fons, foumis par les calcùls, auxqùels on poùûa loùjoùn se reponer
en ,ùe d-éclâj.cn ou d âpPuyer lesdits élémenc.

Le chilfre qui suir les cilarions renvoie à la page dù préseDl text€- d ou elles sonr lirées.

ÉLÉMENTS_CLÉs D'INTRoDUCTIoN

' Définir un climat c'esi envisager sun UNE LoNGllE PÉRIoDE louTES LES
YARIABLES qui le composent (21?).

' C'est à trâvers 1â IOXT, VARIABILITE exisrànte qu€ se posent les vrais problèmes, car elle
marqùe al'ùne façon constânte le climat de nos régio.s, notamment dü:)s les SÉOUENCËS DL
TEMPS OCÉÀNLOUE (22O}.

" L'ÉVOLUIION DU DERNIER OUART DL SIÈCLE MONTRE UNE TENDANCE
GÉNÉR,4LE À LA RALSSE DES PRÉC]PITATTONS (225).

. OL ohse»e ILHAUSSE CONCOMITANîE DËLIEMPÉRÀTURES. coToLIa e d,ure -
AUGMENTATTON DE L'INSOLATION (23 1).

" si l'on fait e PROJECT|ON À HAUTEUR DE L'AN 2000-oi s'aplleel-oæ le DÉFlcIT
GÉNÉRAL PEUT DEIEN]N SENS]RLE (225).

" HAUSSES DES TEMPÉRATURES EI INSOLANON

Juitr= + 0.04 oC

Juillet = + 0,08 'C
Août = + 0,25 "C

et + 7,41 h ensoleilleme. r en éré (232).

" À L'ÉCHELLE B|OLOG
EFFETS SÉRIEUX (232),

. E.L SONI L.EL LNFLUENCES OCÉANIOUËS OUL S@ EL COUP-' DË
Dt:GR 4DArrc\ pBE raÂE NrtE Lr L,, t s,,1.

J.M PJlLIERNE La Grunde Dé.onpensation
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'l,a SÉCHERESSE D'HIVER est aussi REDOUTÀBLE q e la sécheftsse estiÿale (230)

" Depuis un certaiD temps déjà on obsewe ./NE PO ASSI|E VERS LE NORD DE PLANîES
écologiquement plus "XÉROTHERMOPHILE§'* que celles de ta Flor€ breronne Pagrsuris
sa ctu, Aspho.lelus olba Mill. (Àsphodàle blanc), Elica scoparia L (Gnnde Brafèrc), etc.l
(235).
* aimant (pbile) la sécheresse (xém) et la chaleur (thermo)

" Englobant des hausses et des baisses (cycliques), la TENDÀNCE (plùyiomélJ1qüe) marque
quând méme. DEPUTS PLUS D',UN SIÈCLE.:on ORTENTÀT|ON À LA BATSSE 1227).

a Dëso|]m^is, nombru de moit et ,rrûihles oniées sotl à fisque seisihle, yoie à haal tisque.
L'4\NEE 1976 ET LËS MOIS D'EîE NE SONÎ PAS DES CAS EXïREMES (2J6).

" L'ÉTÉ e{ rcnen\eît MOINS VARIABLE, cai des COMPENSATIONS existaient jusqu ici
d'un mois à l'âutre (221),

" si râ rendânce (195r-1916) - QUI INCLAT UNE PÉRTODE BENÉF|QUE (195J-1e6s) -
se mâintenâit telle qùellejusqù'à hauteur de I'dr,2014 l'été seûit ttàs pîès d'être pîatique enl
sec (22s\

" Mêûe un ftlèÿemena sensihle lles plaies eû fiû n'ossurerail plus le sauÿetige de l'été (231).

" II y a une sone de îX,4NSLATION DES PLUIES (211\-

" DaDs la période consid&ee, LES COMPENSAîIONS N'ASSARENT PLUS DÉSORMÀIS
L' EQUILIBNE INTERJÿTENS UEL (236\.

o Il est vmi routefois que lo tendan.e peu, s'aggraÿe, : ce LISQUË ne sauEjt êfe écanq il
convimdra don. de suiûe -et en TOUTE SAISON - Ies flùctuarions pluviométr;ques à venn.
CAI CCS FLUCTUATIONS RESTËNr 1'RÈS STABLES (237').

" OCTOBRE : le iisque de sécheresse y est ioîtement inscri, dons les chilîtes, isque qli
conceme directement |APPROI4SIONNEMENT EN EÀU dont Novembe est un bon
pourvoyeur (230).

' NOWMBRE ET DÉCEMBRE soDt iûportants, car, placés en période ûojde, ils ASSURENT
L4 RECHARCE EN EAA DU SOL (230).

" MÀl,lONdAfiENtAl, PARTTCIPE INTENSÉMENT ÀU SOUTIEN DE L/' TENDANCE (230''

" Cotî,me Noÿenbe 8,ite l'oifûîsserneit des pluies de h përiode aoitûillonle ùoide, MAI
SAUYE DE L'EFFONDREMENT, LE SlOCl( D'EAA DE LA PËRIODE
CIIAUDE-C!\a est d'?l]litanl plus importânl pour les plantes - qre les |EMPÉRAîURES
DE L'ETE SUIVENT UNE TENDÀNCE EN HAUSSE (230\.

),a Grc de Dë.onpelsatioa



En 1976, Ia sécberesse - qùi flr une aubaine poxr 1e roùrisme a soulevé, en reÿânche, ûainle
irqujétùde dâns le milieù sylvcpâstoro-agraire. L'imag€ des praines lonéfiées et celle des arbres Édùirs
pàrfôis à l'é1â1 de sqùeletle haûlent encore bcaùcoup de mémoires, Mais, à coup sûr, ce sort les cultures
fragiles qùi ont caùsé 1e plus de tablature au monde campâgnnid el pami elles, celle du nals
singùlièrcmcnr. Pou6ùivant des recherches sur les cohséque ces des ÿûiatîoÛs de la pluüosité eh
tulièrc .le biologie forcsriÈra, y compris pédologique (c-à-d. des sars), mises en pùâllèle avec les
comportements ftàctiîs des chdrrps et prùiries du àa.a8", j'ai cherché é8a1emont à connâike ies
répercùssions éveotuelles de ces variations dans 1e donaine de la natsicùIrrra, âuqùel, pêr âilleùrs, j ai
é1é condùit à m'intéresser de mûière isdirecle. Darc ce CAI ER, un arlicle (J. COLLINEAU) pose

égalment la queslion mbieùë dù "c1imaÈmais" en Loire-^tldtiqùe.
Eu é8ard au coûls 8énéraùx reqùis par la malsicùltùre, cetrc quesliot peùt être fomulée de 1a

mùière sùivante | 'la Loire-Alantiqte Ét-elle tie ÿo.ulîot haTsîcôle sûllsoMht solide, coûpte
tenu tl2s contlitio'ts "tu)'.nnes" .lu .lîtu| ? Le retow de séche.esses conparabl$ à ce4e de 1976 zst-it
eûÿisûgeùblê ? ". C'est.ene double inrerro8ation quc noùs allons exminer, en réseryânt d'ailleun les

Éponses qui peuvenl êlre foùmies, cù ùne grùde ptudencc cn indispcnsabl€ en ces matières co'rne le
laissert enlendre les deùx citalions miscs cn épieraphc à cene "esquisse".
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I. UNE DOUBLE AMBIGUiTÉ DE FOND :

UN MILIEU PARTICULIER. Df,S DONNÉf,S INSUFFISANTES

I - L'âmbigùlTé dù milieu

S il esl un problène des frônlières cn Géographie, c'est bien celui des lrorliùes climâtiques.
lmprécises, éroluii!es, lugilives, elles redessinent incessmmcnl lcs teûilokes qu'elles cement dâns le
floù. De ce poinr de vùe,la Loir.-Àlla,tique est tout àtfail ùeûEhi.4 patc. qÿ êllè âppâJtient à ù, peû
ensemble ôù 1es Iimites dcs flùclualions dù lemps boùgenl en pernânence. De ce faitl sùr ces lcrcs! les
frorlières se fo.r lisièrôs moùvanles, zon€s de contâcl tout en nùances mobiles, chanSeanlcs, presque

insaisissables. C€ pelir ensemble peul eke dél'lni comme ce1ùi de l'âire allanlico-lieérienne : c est-à-dire
qu'il enelobe, oùtre la Loire-Ada.liqùc, Ia vendë6 et 1e Maine-eÈLoire occidenlal. Ici! Ia notios de

climar tépârpille presque e. peliles unilés, mësoclimatiqùes er micrôclimaliqùes (l). El cc11cÿci el celleÿ
là, soùvenl, se dérobe.1 dclan1 I analyse.

L'ersemble allânlico-ligérien âssocie e1 fréquemment de manière plùs .onlradicroire quc

compldmenîaire - tes demiers efllùves de l'émollicnle océanité et les premières tugosilés conlincnlales.

«Douceü d"eeÿine» a dit, de façon cùBile, 1e poète. Sâns doure estce banalilé dc 1e rappeler. Mais,
bdalité appùenre, cù ccn€ douceur n esl pas exemple de traîlrises soùdaines Êl sëvères. El c-est bien là
qùe srenracine noÎre problème : savoir ce qui conslilùe! âù fond, ceîc .lou.eù Jlexible et tqmineu§., et
capable .le s'inÿerser.Ptesqùe de se penefln. Nàgùère noùe reSretlée mie, Paù1e GARIjNC, â chdché à
pe.cer I'énigme d'ùne des facettes dù climal allanlico-l;eéien tle hîctoclihot olrrrair. Son beaù l.avail
est encore, er qùàsi lolalenenl, d'actua1i1éi pùce qùe les voies demières de I'explicalion demeùrent
femes. Pcùl-être un joùr, 1es astrophrsiciens ou les cosno8raphes noùs délivreronr-ils de nos
inlerrogalions. Ca!, e, définnile, tat. ehs.hble otlatlîcùligé/iei pouùait ê1rê un "lieu"
géocosnique cotte i\ esr des lieùx eéoméùiqùes.

L^ Mse océanique,l'orientotio el l'ùposition litloroles,l éten.lÿe dû p1é-conniert,l.s
ltuje.toircs né.iüenn6 ,ks échonges d'ûir - pd voie tourbillonnaire les ondulaliohs .lu Front
?rlai.e, ont sans doule châcune leùr rôle en cene aiïaire complexe qui conlère à notre mésoclimal ùne

lonâlité 'âzùréenre". Reconnaissons er loùt c6 que nous ne sommes pas en préscnce d'ùne méléotologie
banale. Faur-il y âjoürer le fâit qùe Nanles est à loute proximilé du centre dcs tercs énergëes lde
M,\RTONNE l2)1, èL gù'.htre Crarenl., vilaine d Bossin de Pais, nne des coordonnées londamenlales

de la cosDoArâphie - 66ô,5 - s'épanoùit plcinement (3).

r. J'enteûds'mic.oclimal" au sens que cenains donneû1à «topôclituot>r,.'est-à-dire une unilé climâliqùe
où se mesùrent encore les graDdes vùiâbles mé1éolologiqùes : pluies, teDpé.atures, pressions, venls, eic.

Le m:croclimar pris dans ùn sens plùs restri.lif («.n atdelacaÿe»ou de lâ «,rlu ) écolo8iquc) n'a
prâliquenenl âucùn sens. Mieùx laudnii dne "métaclimat" poùr qualifier ces "climals" (r) ùXrâ

2. Tftitë de çéogruphie J'jr-rri4,e. lome l.

La Grar.le Dëconpeasdtiol



Fig- 1 - Posiüons du soteit à ta latitucte médiane de ta L-A poû tes dates rematquabtes

2

-216 -

otuéB - Fr&lË ob.dE
IEit ic.r. datriùrim ot. .L.

sdrom ô. drrfiÈu,ix Éh.5 6r..oo.ônr ô i .r - ô! oo.

l-
It-
Il-

Fie-Z -tultsoD.t d.s did.iàrw ph,:ùDlr,4* à A4fir.irt .t d,ôterrbir,

dntutu ,rorlrtitb



- 217 -

Ce ne sont pouÈê1ro là qùe domé€s fonuites et sans conséqùence. Mais, c'eÿ peùr-êIre, aussi!
autre chose. Quoi qù'il êIl soit, ce n'esl pâs l€ €dre d'ùn âiticle sommairo qùi p.mel d'u1i1es
déÿeloppèmenb er.e sens. Il y lâùdmit un cÀlcùlaleDr; mâlhématiqùement parlânl s'êntend. Car les
corélations mùlriples ûlre les vùiables à coBidérer exigent ùe procédurc opéraloire ext.êmement str€
et complèle. Belle tâche potrr 1es climatologùes...

En attendânt lâ mke au poinl de lâ mélhode, il ûe resle aù géobiologiste que lôs voies plus
obscues et plus simples de lâ Stâlistjque desmiptive coudle.

2 - L'ambiguité des dornées

DéInb un climat. c est l alysJr de lâ malière la plus poùssée possible. C'E§r
ENY|SAGER SUR LINE LONGL'E PERIODE TOAîES LES VARIABLES QUI LE
COM?OSENT-A fortior,, ÿil s'agit d'un méso où d'un miÛo clihal- Sous ce poinl de ÿue, les choses
Iâissent largement à désirer en Loire-Atlâmjqüe, ll y aûès peu .Ie sroioB complèlemenl équipées el les
séries chrolologaques - relatires âù seùles précipihrions sont .rrzes. C'est pourquoi, ici, nous

nous bomerons à l'éùde des pluies dans les slations disposml de sries de 25 æs à peù près conliDues.
Mais, mêmepoù ces slalio.s, nous avons dt procéder àùne "manipùlalion" : le boù.hâge des "lrouÿ'
exi§lùls. En effer, cenaines séries sonr incomplètcs. Comme j1 eût été peu conDode d erécùler les calculs
en inclùanl les lrous, on a comblé ceùx-ci en ayant recours à plusieurs vùiables : lendance 8énérale,
saisonniôt, moyeme du moh nolmé de lâ stâtior, dornées des statiors loisines,€lc. La procédure ainsi
mise au poinl a été lesrée en "trouanl" des ,nois à donrées .onnuesr d en câlculant 1es données de
secours. On a vérifié que ces données fêbriquées n€ défomaient pas de ûùière si8nificalive l€s résuttals.
Il est bon cepùdùl d'ajoùler qùe même néglig@ble la "zore crépuscùlài.e" ôu d'incertitùde exisle,

loù1 spécialemenl poùr 1e mois de ,anvier, el de Décembre à moindre titre.

À pâni. des séries âinsj réÀjustées, on a cherché qùeh résùltals poùraieni être susceptibl€s de
répondre éveûtuellement âùx qùestions posées pù les a8ricll1eu6 de mâniàe ouvene ou coùÿer1e.
Secondanement, on a essayé de saÿon si l'o poùyai1 ddnerar, dârs nos facelles climatiqldes,l'Înluerce
de l'holeiie ocëaae d. c.lL des ellaves tut,idioaaÛ - sinon taténé,liteÛanéens remaniés par les

faits "continenlalx". De ce second poirt de vùe, il en possible d'ores déjà de dne qùe loù1 se joùe sùr le
fi1 du r6oir, 1es décâ]âges é!ânl d'üne exùeme mitueù. Mais, répéloos-le, c-esl peùl-érre Ià que roùr e
noùe pour nore réaion.

Dau s,ot.b to,t nrtid.nr d'inÿ.ÿi?ûlion ont e1< mb àlour : .elui de la YÀRUBIUTÉ. qui
esr le plus complexe à définir dùs notre climat, el celui de la TEIAANCE. Anlûenetl dil, bien qùe nous
.yons ùrilisé les loies ùès classiqùes -oùbânâles - de la climalolo8ie slaliqùe, noùs âvons ervisagé

1cs questions dùs une perspective dynarniqüe et évolùlive.

II. LES PROCÉDURES DE CALCUL

Elles onl visé à Ia simplicitéj ce qùe vérifiùa sans diffculté le lecleùr même hoslile aùx chiflies. Lâ bâse de
loùs les calculs esl en effer celle dés coupes civiles : mois où mûée. Sds doule ces cadres sonl-ils pâtfois
incomodes, mais prob.blemenl moins qù'on De le croil. En ioùte hylolhèse, eù éCùd âu objeclifs
recherchés ici, jl n y avait pâs d'incon!énienl majeùà ÿen tenir aux colpes ciÿiles. On â donc né81i8é

conplèlenenl le recoù6 aùx moyemes dites lnobiles", ou "glissân1es", où 'échelonnécs", puisque 1e!r
ùrjlisalion âboulir âù "lissage" des coùrbes. Le rrsrag", qui ârrondil les ai8ùs des reût.anls e1 des

saillants (dùs les Braphiqùes) ouruit ûbouta d ttéltuire .h panie la persorialitë de aotre ÿtnobitité
cti atiq@. Etl'on a déjà trop dit qùe le climal océeique est ùn climal équilibré.

Un exeople précisem cel æpec1. lmagirons de câlculer les moyùnes décennales mobiles de 1â

plùviomérie poùr Ia sialio, de Châæaubrirt {ce qüe I'on â fâit d'ailleùB)i pùis calculons lâ tendânce sur
cetle noùvelle série. 11 vienr ùne tendùco pluvjomëtrjque de+1,8 mm/âD. La lendace câ1cù,ée sur les

données brutes efl de --3,4 nnl,û. Le tu.oan @ üoyen&s glissontes reÿiattl .lotc à soùÿestiher la

teDdùce d€ 5,2 Dmlan. Cela -qùi n'est pas négligeable sort d6 inlerfére.ces ent.e poinls voisins qùc

fonl nallre ies moyennes mobiles. Elles éqùivalen1, en efl4 à u tirâge en pâni€ non exlausljl Ii fâul
a.ioul€r qùe les cycl.s qui résùltent des moyennes mobiles pellent être striclèmenl fi.tifs, en tradùisant,
pù exmple, l'effei de deùx cycles plus coù.ts. Co qùi est, d'ùne cerlaine meiè.e ùft amplificaiion de

l'elTer SLUTZKY. Ce qui serau désasrcu, dans le câs présent où le râppoî n/N est de 0,384 (n = durée

de la période de gljsseûenl, soi1. l0 ans, el N : dùrée de la série = 26 anr. Or, p1ùs 1e rappon n^ esl

élevé, plùs lâ courbe e$ "lissée". A la lirnite, on peul aboùlir à ùn lluvioermme p1al.

La Grand. DécoùpeÆati@



En toùte hypotbèse,loul calcul remmie la réalilé, i1 faul Ie saÿoir et €n tenir coDple à la lecture d€s
résultats (c'est ce qui distiûgue le "paramètre" de 1a"variable",le preinier .emâniânlla seconde).Paltla
$uite de la p.ésêhte leclutu, on se sùÿien.ltu qae ce qui est sorli dês anipulotîohs r.lèt. des or.lres .le
g.ohdù. Jlÿ.ruont ,lons ut i @oue ,l'in.ùtitu.le.

Celâ étant, voici 16 élémerls qui ont été calculés et qui sulfisenl, en màtièrc de pnicipitations, à dæss ùn
profil corecl de cette composùrè iondamùtale du cliûal :

(Les fomùles utjlisées, qùi sont bùales, seronl Eppclécs poù mémoirc a! mom@t de Ieur
première mise en æùvre).

I - 1es types de distributions, Brâce

. àta loi normate rédtn. DN, i : IirÊ 'X bau€" = moyenne arilhmétique) o l]irc (peti, signB

écâr1-lype)l
. ùüx norents c41rë:, d oldrc 3 (§rhëtîe), et d'oÀre 4 (kurtosis);

2 la vùiabiliré mersùelle, annùe11e, combiré€ e1 e,obale,patle coelaciùt.le ÿonûion (CY);

3 -ta coùétation des do,nées er des starions (r)i

4-les coÿariûtions des dornées el des ÿalions (l cov);

5 - la tea.larce gënÉrule llrend en ânglais), àvec ses limiles de sécùrné {T + 2 q oir u : résidu

6 - là coùtposûle soisohhièp (T, S, R).

Pour dilerses raisons, noùs .e dônnerôns icl qùe deùx cæ : ils sonl parfailemeni exeûplùes
cependânt des sitrâlions ligéro'allanliqùes. Ce11eÿci onl é1é relenùes parce que -on l'â dil - la qxestion

dù "climâ1-nâis" a éÉ posée dâns le cadre dù dépanemcnl de la Lone-Atlantique, d'uDe pàn, poù. caùse

teritoriale; et, d'âu1re pâri, parce que ce cadre conÿienl admirablemenl à la qùeslion posée-

On a monlr' âi11eurs (4), en ell€! qu 
", 

Loirc-Àtlahtique, l.s patsages ,atu..ls et tes t1ît.7ttus
agrair$ taituisett l.s inluehces .ohlbihé.s de l'Océon, du Conthteû et .tes aÿoncées héri.lionoles. Ce
qui, précisémenl, soùs-lend nos inlcrprélalions présenles.
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III . LIS RÉSULTATS

Pour les raisons de com odilé,loul 1 âppaleil délai,lé de câlcul a é1.r éca.'é. Seùls figùrôroDl donc
ici les éléments Ioùmis par ce câlcù1. A li1re indicalif, on donnera simplmeni un exômple en ADnexe (r,

1- Lâ vâriâbi:ité

On a rrop in.Lrë dans le par< iu' l'eq"i,ib,e p J\ idl de no. rcgrons. À en croire encore cerrails
rexts, qui, au sùrplus, datenl beaucoùp âù poi.l de vùe des données chiffrées, lê clinâl océâniqüe serait
profondémenr plulieux. Dans les gmndes lignes, cenes,nolrc climal présenle peu d'écans ftès importdls.
Mais cette "sagesse" d'ensehble câche des va.ialions imponaDles. Si iûpônanles au demcùtul, qu€
l'opirion a pù êl.e sensibilisée lorlement en I 976 pâr des â8naleùB l1o! récemmenl acquk à l'écologie.
L'inévitable problèmc dù remembremeDl a d âilleurs été conjoint à celùi d€ ta sécheresse -Dâi§ conjoinl à

lâmaniàe d'ùne corélalion el 1 on n a pâs cmint de rapprocher dù mol "armoricain" celui de sleppe ou

de'sahel", ce qùi es poùr le moins outrancier. Afin de coùper coùn à de scmblables énomilés, le mieux est
de disiingùer Ies propriérés réeues de Iâ vanâ1ion océaniqùe, qui peùl êlre leslée à plusiours niveâux.

4 J-M. PALIERNE, L6lorêrs et leur enÿilohh.hent .lans les pols tîqéto-a aatiques aoLl
(Recherches el Réflexions Biogéographiques su. Ics Discontinuilés et ,a Dynamique des Paysages

Nalurcls ct Humainr, Thèse d-Etaq 1975, Re.nes, 799 pages, 26:l Pl ches de figures originales réâlisées
par l aùteur, lE Tabloâux originaùx. Biblioeraphie Thémalique el criliqüe. lnder'
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L.e prenier, le Co.lJicî.nt .L vaiation ICYJ qùi est le plùs siôple, mais égalemùl le plùs

discù1able -, défrnil la vdialion calculée sùr lcs moyennes meusuelles dâns lè câd.e de I'mnée. Celle-ci

monLrc qùe nos climâts ,'ort rigoùreùscment rien de '.sâhélieû". Pour mieùx appréc;e. ce type de
va.iabililé! on l'a rapporté à æ qùe montrent des Cv câlculés pour qùelqùes stâtiots typiqùes daas le

3

33

33

25

?i

l3

l 3al

TABLEAU I - Coeficients de Vâiiâtio, plùviomérriques intermensùels pour
quelques strtions .em.rqÙâbles

Calcùlés à panir des données brules ri.ées du Meborologicâl O1Ïce

lHM Slationnery Offi.e)
Calcùl dù coeficienl de vâ.ialio! : CV =(o + ;) x 100, ou o,écârr'§,pe, lse llt {pelil) "si8ma"], cl

i, noyenne arilhméliqùe (se 1il "X bare").

,J.M PÀLIERNE In G n.lP Dé.innznsation



-220 -

On y von qù€ Châteaubiùl [(1) Cv * + 19,50%)] et Aisefeùille [(2) Cv = +25,20%)] s'y
clâsserâienl dans les dem;ers. lncidmment, on nolera qùe l'écart ent e nos deux stations piloles lraduii,
poùr la plùs méridionale (2), un€ inAùencc ncttc dcs efflùves vrus dù Sud, aloE que l'écan m latitùd€ esl
tès faible: Aigrefeuille = 4?'05 N, cl Châteaùbridr :47'41 N. NotoDs encore quele CV d'Aigrefeuille
es supérieùr à celùi de Bordeanx (:22,7 %r, mais très inférior à celui de Mârseille (:44,7 7"), G qni
pemct de bien préciser la tonalné "méndiorale" de rotre climâL

Mais celte lariation, qùi porte sur les MOyENNES des 26 dernièrcs années, doit être
immédialmenl corigée des lariations des années entre elles : c'eÿ ùn deùxièDe niÿoaù d'appréciation, et
plùs inléressanl. Poùr Châleaùbriant, i1 ÿient ùn CV= 20,2%, et pour Aigrefeuille un CV= r7ê%. Cela
nùa.ce sensiblmenl norc premièrc obserÿation, cd pour des moyennes respeclives d€ 762 et 755 nni,les
écans moycns sonr respeclivement de 154 et 130 rrÂ ce qui n'esl pas négligoable el tmduit bien
I 'imponùce de l élendùe absolùe : 682 mm poùr Châleâub.iârt et 505 rm pour Aig.efeuille. Cela signifie
que! poùr lâ période sonsidérée, rer t,lûrrri olt ÿoiié dans un inlenâlle d! tîbÿle aa .loüble . plns
prgcisémen! de I à 2,30 er de 1. à 2,01. C'est là û e prebière ituli.otioh utile quaût u 4RISAUE-

.ltcrrExË.§Jr" qùi â é1é !osé. A noùveau, d'ailleùrs, on remæquera que la statio, 1a plus "océaniqùe",
Châreâùbriân! â ùne lendâ.ce plùs fone à l'inslabilité.

Poùr précise. ]a variabilité, il Îaùr sortir ceUe'ci d€s calcùls ponanr sùr 1es mois moycns rapponê à
l'année moyenne, el i1 fâùt passer à I'érùde des flùctuâtions portdl sùr 1es mois de mère nom (variation
me.sùelle interannù.ll€). Aù niveaù brul des élendùes (ou Inteûalles de ÿarialion= écan de Ia ÿaleur Ia
plùs forre à la moins tbrre),les écarts prenneni déjà ùn beau relief, comne le ûontre, ci-dessous,le Tableâu 2.

I 2 3 I 9 l0 tl l2

127,5 ,9,3 I12,5 I18,2 l8l,3 2t5 r55 t29,7

ll] t8{,8 t22,1 , t3,r 123,2 268 t65

TABLIIAU 2 - Intenalle de variatioD pâr mois (en ûh)

Les étendues, évidemmenr, sonl indicalires, mais n€ pemeltenl pâs ùne âppréciâlion en p.ofondeùr
du phénomènc dc 1a variabiliié. Nous aurons donc recours ùne fois encore aùx CV reponés aù Tableau 3 ci-

2 3 5,' t0 ll l2

63,5 55r1 58 80 55 542

53 53, s 55,5 52,3 79,8 52,4

s. Lc découpagc saisonniù esl Ie sùilanl : Hiver = /2 / ?; Prinlemps = J - 7 - J; Éé * 6 - 7 ' 8i Aùlomne
=9 1A llipù I = ianÿiet, 2 lélrier, ctc.).

TABLEAU 3 - Coelficiênts dê ÿâriâtior des mois (195I - 19761, èn o/.

Cetle fois, .oùs sommes en présence d'ùne /rrl. ÿatiabilité. Et c'.st à ttuÿeB elle qùe se posent les
vrais problèmes, cù elle nù4ùe d'uElaçon constante le .litur de ,os fteions. D'tne fâçon plus générâle,
elle mdqùe le cMclère changeânt des séqueûces .lu temps océanigue. C'est elle qti es, à ru|où|er en
matière sylvo-pasloro-agraire (commuémert dile «agto-sylÿo-poslorule»), pùisqu'elle e§ stable : CV

moyen = 5E,2%, ô = 6,46 (d'où u, CV des Cv de 14,5%), pow Châleâùb.iânli el CV moyo = 59,5%, 6 =
9,87 (d'oir ùn CV dcs CV dc 16,6%) pour Aierefeuille. Mais, à nouleâu, il faùl preldre eùde âù anifices dù
calcul. L€s mois d éré élù1 câpi1âux pour 1a mâisi.ulture, nous poùdons êlre lenlés de calcùler 1c CV moyen

de l-é1é (5), pour leqùel il viend.àit : Ch&eâub.iânl = s7,8% et Aigrefeuille = 69,8%.
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Ei Éalité,1'&é al »efiMrt tuins ÿüiabl. cù ,les coîrpensotions ùistaient jusqu'ici d'ut
mis à l'apt e, c@te cela à éré Iltorrré âilleurs (6). Si l'été doit eùe pris d compte globalement, c'.st 1e CV
du l mestre qù'il fâut considérer, €t il vient àlors : Châteaubriant = 39,8%, Aigrcfeùille = 483% . De cet

€nsemble de vâleurs comparées, on peù1 induire qùe si Ies compmsations joùent bien, le CV tendm ÿtrs sa
ÿaleùr ûjmestriel,ei si elles joùent mal - corme en t9?6, pd demple c'es1 Ie CV moyen de 1'été qüi

Cette imprécision prévisioonelle peùl d'âilleùB être corobo.ée pd l'exmen des élendues
annùelles (lntervâlles de variêtion) el la position des n8im (Md ox NO er des minimâ (Min où r) que

donne le Tâbleâu 4, ci-âprès, pour lesN'des mois : de Jdvier (01) à Décembrc 12.
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TABLEAU .l - Intervslles d€ VariatioD (I.y. ennn)
êt Max (M) et Min (m) en N" des Dois rapportés à la Somne dês précipitâtiots

où: PP loi' Z= (qrrnd) siAma, et PP: Pré.ipilâtions I

20J

122

,3,I

r18

t7,a

l3,t

22,5

20,2

5!

57

69

1l

12

75

r&r

t5,5

lr,t
l2,l

1,ll

t7t

l2l

,55

113

r33

tt

tl,

t3'l

33

112

126

133

1'I

t62

101

t16

Itl

-10

i2-- 10

l0-lt

1t-1,

I.n Gtàùb Dé.ôûh.nsothn



Aÿanl de lirer qùelqùes mseignemenrs de e lableâù, on penl Ie compléter pâr ùn soùs-tableau
récapilulatif des Md'Min pù nois (Tableâù 5).

GlÂTEÀu6ilrÀ{r

iet

2

3

5

6

3

I
l0

12

3

2

1

1

2

2

2

0lt6
o.on

0 008

0.113

0.033

0.038

2

6

2

0116

0154

0.2s

0154

2

3

5

6

1

3

I

12

2

2

1

3

1

2

1

11

3

0fi8

0.0m

0.000

0.@

0lJn

2

1

3

5

1

1

o0m

0.15,1

0.15,1

0fi8

0.192

o0s€

6 r clo * 1.000 12 ù 1.0m 26

TABLEAU 5 - FréqùeDces des Max €t Min pâr mois

Dù poinl de vùe de lû va.iâbiliré, 1es kbleaux 4 er 5 coroborent 1es impressions prmièros tirées
des coefficients de vârjat;on, àsaÿoir 9ü.1.s nüiru ei minim sott relatiÿe ent hobiles et p.uÿert
sùflahir pæsqae à lott hrorunt .!e l'dhnée. Io!\efo;s, lâ tendârce générâle p)êce les mjnirra eD élé (.UA)
alec ,, (^igrefeùille) et 9 (Châ1eaùbriani), e1 les ùI-AXIMA EN NOVEMBRE : a poùr AiSrefeuille e1 ll
pour Châteâubrinnr. C'est d ailleuN une rèele mondiale poü la plüie I plus les ptuies so t lorles noins la
ÿoriùbiüté eÿ éteÿée.l,eTàbleâu L'â d'ajlleurs iDdiqùé : le coefiicienl de coûé1a1ion onlre CY el tPP s'y
élablil à --{),r41 (linjt€s --0,900 à --0,973) (7).

Cene coûélalion, au dmeutur, esl vérillée à l'échelon uhrâsjmplifié pounaût
de nos deùx stations : Châteaubrianl : tPP = 762 mm el CV = 19,5%, Ai8reÎeùille : tPP = 755 mû el CV =
25,2. El c'est à ce microniveau de Ia ÿariation qùe 1 on sâisil Iâ difrùmce lénue eûre une srâtion oir la
toùche d océârilé esl plus mùquée, Châleaubriüt, el une slation où Ia Bdqùe néridionale appùail le

L'appâflenânce au mêne climàl s'arïrne bien en eÊe! erâce à l'lndice de Covariation [] cov (8)1. Celui-ci
iéràblit -àüssi bien poùr les EPP qùe pour les I.v. à + 0,692 entre AiCrefeùillc el Châteaubriarl. Mais
cel iidice, identique el âssez élevé, réÿèle aùssi qùe Ia chronôlogie des !ùialions n'est pas la môme! puisqxe
l'on a respeclilement:

EPP : 10.+ld+5c+2d+Jc:ld+4c
LV. : 12c+ld+3c+rd+3.+ld+4c+ld

7. rpp = ?55 er cÿ = 25.2% t = co! {xy} + V=,fx} "1y
où r: coelficien! de corélârion, coÿ: covùiânce, ÿ- = racine cmée

8. lndicÊ de covùialion (l cov). I cov = . - d + . + d , oi'
( = concordancc €1 d= diseordùce

I.n Grunn" Dë1àn1tu,sîtinn
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Le Tableau 4 est révé1a1eùr de c6 flùc1ùalions de toul lype. À titre d'exemple, on r€gddm les
dndes i955-1956. D'ùne façoù globale, on peut, au demeùrùl, apprécier la faible concordùce des extrêmes
dans nos deu slations. en calculù1Icov sur:PP et l.v.

Il vierl âlors :

Icov des Mâx = 0,151
Icov des Min = 0.0?6

Incideûmeni, on remeqùera à noùleaù que les plDies fones ont ùn iûdice meilleu.. Mâis il esl bon
d'ajoule. qu'on nè peùl lirer d'6nseignenenl précis qùùl âu risqùe d€ de creusem€nt des extrêmes en

fonction de Ia phs oil noiûs grarde phÿiosilé, pùisqu€ lcov poùr t PP etl.v..este mode$e, voire fâible
dans nos deùx slâlions :

AiSrefeuille : Icov ( tPP, I.vJ =+ 0,307

Châteâùbriel: Icoÿ (:PP,I.V-)= + 0r3l (9)

'I oul celâ sùg8ère ùne dtsrrrrrtioh hoh nomb .le la pturirrrL Au lieu, er effet, de suivre une loi
assinilable à ceUe de Laplace'Gaùss notre pluie esl plùlôl distribùée selon ùne loi dù type de celle de
Galton. Poùr bien saisir cene dissymélrie de ford dms la répaitition de nos mois p]ùvieùx, noùs poxvo.s
raisnncr dc façor Blobalc su! les 26 anné6s d'observarion, el considércr en bloc ta popùlation de nôs :ll2

30

55 t0

2 3

59

57 l8 39 lr

TABLEAU 6 - Distributions Normales (DN) et Observé€s (DO)

Poùr 8 classes d inl€ryâlle 2Om (avec coûecdon de Sheppad poù. Ia demjère (à câùse de l'eiIet
de groupeme imposé par des mdimâ ùès fons, !. fie. 2), on obtienl en ulilisùt Iâ loi nomale rédùile. pour
Aigrefeùille DN (62,.10) et Châteaùbrianl DN (63,38) :

On ÿoil clairemeni que la dissymétrie esl assez prononcée aù bënéfice des c1æses faibios (v.la fig.2). Ce1a, aù
resle, peùt êlre mis e, éÿidence pù le calcùl des Doner$ ceDlrés d ordre 3 er 4. Pour lâ symétrie,M3, qùj esr
arleinte à la valeùr 0, il lienr :

Aigreleùille = -0,490 el Châteaubriarl = -0,466, et poùr l'indice dù mode, où kùflosis, M4, de ÿâleùr

Aigrelèùille:2,28 el Châreaùbrianl = 2,16.

Ces élémcnls éclaircnt d ùne ,nanièrc significalive 1a !ùiabilité Blobale. Cô11c-ci, qùi -ramenée p1ùs

haùl aùx a.nées - paraissail modesle, prend ùnc autre dim€nsion loBqu'on cnvisaSe la sùccession des 312

mois. Les lluctùatiohs ! éclatent .laûs îoute ldr pùissance, et a.dsùt bid lo gran.le incenirùde .le la
ptéÿîsioh, SURTOLî ÀLTXSAISONS FRAICEES ET rXOlDE§. Poùr simplifiô., on peùl estimer Ia ÿariabililé
Elobale à 62"/0 pour 1e Cv de Châteaùbriù1 el à 64% poùr celui d'Ai8refeuille, aÿec poùr mois lypique JUI /
(650l.). D'ùne taçon gé.é.ale,le Prinlemps ôscille ent.e 45 el 55%, l'Elé enire 55 et 65, l'Hiver entre 60 et 70,
l'Aùromne mrre 7s e190 l(ÿoir en Annexe (in fne), L dé|àil poùr Aigrefeùillel. Des ces conditions, on
comprend les préoccupalions des maisicùlleurs. Poùr saisn plùs complèlemenl la fourchettc d'élendue descv,
on a constrùi1 cinq (5) coùrbes de concentration remarquables dans le diagamme du T)?e LORENZ-GINI
à Ia figure 3. Elles permettenr d'évaluer visuellement les facettes diverses d'une variabilité assez
coDplexe! qui êppelle! naturellemenL quelques conclusions d'ensemble. Avant d'y veni., nous devrons
toutefojs preciser avec plus de soin la drnamique de la variabilité; c'est-à-dire qu'il nous faut délmir les
tendances qui gouv€ment i'évoluljon cljmatique de nos stations soùs l'angle pluviométrique,

9. Ce qùiesl dil ici des, e$ vüiévidemmenr pour X. Noùs aurors à y revenir à propos des disrribù1ions et du

La Grande Déconpensatian
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Fit 4- cùBtùùe trt nù,û à,ierchuùb d chôbtublio la@ti.sw312M)

Fl" 5 /b* eM@. liÉpn ù erwERt€,?q* lwwÀtlt )
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2 - Les tetrdânc€s

Depuis quelqùes anrées le débât s est oùlen aùtoùr des perspecliÿes méléorologiques de lê fin du
Second Mill;nât;. L';pin;on de beaüêoup de chêi.he"B a înctini ÿeô un rclroidhsenent -oN A MÈME
DÉFINI UNE soRTE D'ÂGE DE TwE GLACUIRE avec assèchement concomilânt dI] climal. I"es

cârorlag.s dds 1es inlandsis, les études pai loie isolopique, d aulres résùltals encore' semblenl bien
irdiqùe. cene lftle monrée dù lroid ei de lâ sécheresse. Certes, laccroissemenl de la pollùtion
àlmosphériqùe peul ÿenir pefiùrber cc schénra é,olù1if, ma;s ce que nous §âvons des erea cùmulalifs,
.omplémenlaires ou conlradicloires ences matiûes est si mince qu'il serâi1 dérdsonnable d ertrer dans lâ
ÿoi€ des prorcslics. Noùs Dous en tieDdrons dons à ce que décèlenl nos maiSres données.

Da.s ]es deux .slations-lypes qui o ëté reLenuet ici indeniâhlemenr, t'EvOLUnON DU
DERMËR AUART DE S]ÈCLE MOA'îRE ANE TENDAN(E GËNÉMLE À L4 BAISSE. LE TAbICAU 7, Ci.
après, I' jDdique sâns mbigùl'té.

1+ T-

I,120

1,550

0,6,0

0,319

2,3r0

t,507

o,020

0,450

I,250

4,591

ot275

4,200

2(r) - Tendance linéâir€ ânnuelle (10)

Sâns dourc, à première !ùe, les chirfres dù Tableau 7 nc matqùenl pâs une dininùtion notable des

précipi1ârions. Néânmoins, si l'o toit une prcje.lion à hûut.a, .le I'on 2104 en se londânl sÙl la Tendance

ll95t-19'16),oh s'ap.reoil que le déJicit eéné.al peut deÿenft s.hsible.

'I {BLEAI 7 Iendancrs men\uelles et ânnuelles erprimées en mm

lo. La formule d'ajustement est des plus simples , avec p: lendance

:xy
?- 

-

x : X X X est le Temps, Y les préc;p;tâtions. Pour projeter (prévision)

:x2 et oblenir Y autempsX',onfait:y'-ÿ:p(x' X)

La C/an,Je Déconpetltdlion
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Fg a, Ptÿidtétb et.dr.r.næ .!,,vrté
ôoutùè.hlûlt ptèin: ptùi6 à Algr.Luilrê -ù tnlt.tkonlnu: àchal.tubna + 2 u : ùnlt .upétiù d. êécu14
1,: tn hnc. à Àtsôbrttte - f2': f.n tr@, chnê.ubt?dit -2u:tiûtt tntèrieue dê.ê.ut1ta

Flg.z- Diagûnû.phwh,n aih@ - L'achett ll?pætàûFnÙsutl. nvon'û.nt@ls (Jÿ' Fÿ )
î"c - P9'4loM

,ihrÉùü l"!
F&- A-L6irrd û.r. kti ot.ra hil dccdéé tu, b.æireen dù lîl - s.loo l'abzqÈ.h L Ftg. 5
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de 755 ûm/rn à 600 mm/.n pour AiArefeuillq el

de 762 nrÿân à (16 mm/.r poù Ch&eaubEiânl.

Les e{ets 'méridionâux" asséchùrs sont naturellement plùseffic.c€mcnt ressenlis dùs le Sud du
dérartcment delâ Lone-Atlartiqu€- Encore devons"nous prendre avec beaùcoup de précâùlioù cenc notion
dc méridionalilé qùe nous nuancerons âu demeùrânl en conclùsion.

Si ld t nddnc. 1976 (t rêN coùigée de 1977) se minrenail, ell. ou.oit éÿi.l.Mnt der .llets
e.aÿa à l'éthelle .le l'dnaéz poü le hobde sylÿo-pasto.o-aEruire. Actü€,llemenl ricn ne pfmet de dirc si
lâ endaûcc va persisterr s'aggrâve. où s'anénùer. Toùlcfois it e§ à rclcnir qu'cllc n'est pas, soùs sa formc
actucllc, ùn ph,énomèn€ récêDl.

EtrSlobanr dôs pùlsâtions à cælèr€ "cycliquc" (hâùsses et baisscs), .lL nüqÉ quand ,rtæ
depuls plus d'un riàcl. sa coBtance à la bails..De ce point de vue, i1 eÿ cxrrêm.menr i.ÿrùctifde rceard€r
1a courbe des précipitalions d€ la région rennâise drcssée pù J. Mounicr. Ceue coùrbe des moycnncs

déce nalos. dorc plissanles (dorc "lissanles"), affichc claireûenl ùne tendancc à h bùisse (ll).

La sommc pluviométrique annùelle passemil en ôffct, par râpport à cellc de I'annéc moyenne (1963)

rr. ll csr à norer qu une couôe iderlique dress& par P. B.ochcl, In8éni€ù. généal de la Météotoloeie
Àarrcrale, donne,pour Paris, ùî résultar snsiblenenr différcnr (hausse)-

12. On sail qùc dans l aiusl.nênl exponcrriel, on sùbslitùe à Y, de 1a fomùle linéâi,e, ùre lariabl€ aùxiliane
Z, relle que Z = lo8 Y.

2(2F Ajustetnent cxponentiel (12)

Mais la région nantais€ lato sensÿ - n'est pas la région rcnnaisct el il cônvient de nc pâs

décalqùer 1'une pour aÿoir I'sulle et réciprôquemenl.
Poùr l'ajùst cDl linéa;e, on poslùlc dc manière implicite que la vsration ûoyenne pù unité de

lcmps csl uniloDe en ÿâl€ùr âbsolue! ce qui reÿient à dûe qu€ Ie défil.m.nt des valeùrs sur l'6xc dcs
ordornées se fâil, en $ôjssance où déÛoissarce, selon une proeression srilhmérique. Rien ne prouvc, en ce
qui conceme nos prccipilalions, que la fomule d'ajustemenr linéaire soit e)iâ.teme cellc qui convierL On a
vù, el] cffcl, qùc la distribùlion des plui6 dans nolrc ré8io, n'oheil pas à un. loi nomale. À ritrc exptohroirê
el compâEtif, o, peut calculer lâ rendanæ selon ùn ajùsreme exponenljel, c€ qùi rcvienl à posrùler que lâ
variarion moyenre pr unité de remps sun ure progrcssion eéonériquer donc qo'.lle est consltnle cn

Ce noùÿeaù calcul nê modifie pæ très sensiblcment ce qù'a livré l'ajùÿehent linéane :

605 mrlÿan, à hâuleùr de l æ 2000, pour Aigrefeùille, et

666 mû/ân, à hautcùr d€ I ù 2000, pour Châteaùbiant.

Cene différence, faiblc en apparen.e, s expliquc par une chronologie coune (26 âns), ce qùi sùÊrcnd
lÈiponentielle d_ajuslemcnl. 

^ùx 
temes de la Conclusion, noùs y rericndrons, ûâis, poùr la suilc dcs

op'Jralions, noùs gùderons I'ajustemenl liréair€ plus mâniable eraphiqu.m.nl e1 ânalyliqùemcnt.
Ce que noùs deÿons rctenll de là l.nlanc., ot)ri. gü .lle e§ l nêhen nt orietuée à la baiss.,

c'csr §on @'ocrè'. noblle.lot te ÿariatioa est lmnédlatemetl réper.utée, En injectant les doonées dc
1977 en elfet, nôùs observons un relèvene.r de la droire d âjùsremenl (l9?7 a élé supérieure à la moyennc):

d. -420 mr/ù,la 1€trdec€ rêmonIe à -2,10 mm/an (Aigrcfeùiile)

de -3Jl mm/a, la rêndance rcmonre à -2,6a mm/ar (Châteaubnâm)-

Il csr probâblc que 1978 va, à nouÿ€àu, rabanre 1a rcndanc., puisqùe sù. les 9 prcmicrs
mois con"us à cejoùr (Janr icFseplembre), 6 onr cu dcs précipitations inférieur€s à la moy€nne.

l,o Grande Dëcanpensation



1,36

0,12

2.01

2,64

6.98

.5,38

2A,56

,57

13,29

4,03

35,r9

ll

2(3) - Composition d€ la tendârce

Celle-ci s'établit selon un mode de calcul analogue à celùi du saisonnier (13).

_ 22A -

t (i-lc) (y-yc)

TÀBLEÀU a - Compositio, d€ la Terdance (e! 7o). Encâdrés : ûois crùci.ux pour
te maïs

Nous laiserons de côté Ie déroùl€ment fælidieux du câlcul que nous résùmerors dâns le Tâbleaù 8

Ce rablcau, qùi précise 1e Tablenù 7, monlre -à pan quelqùes nùâ.ces discrèÉs (Jdlier e1 Seplembre) que

nos dcùx stalions sonl soumises âux lnéInes régulâ1ions ou aùx mêmes dérèBldents Poùr simplifitr, noùs ne
retiendrons que les é1érn€n1s saillânts.

+ Octobre

C'est ù mois foa in1éressæt bien qu'i1 ne corceme -ot ce do mâDière i.directe- qùe Ie nar§-grain. Ce qui

le sierâle à l'attenlioû n'esl pas ta la rendüce à la baisse -de très fâible imponâice à Aigrefeùille- qùe Ia

vigùeu de son CV. À Châreanbriml, il rienl le I" mg (avec aoolô el 30 poinls de plus qle Jânvier, 12'
rdg! à Aigreîeuille, il occùpe le 2! rùg lavec 27 points de plus que Janvier (12'rang)I e1 seùleme 6,3

points d€ moins que le Cv de 1" Éng, Jùinl.

I4 nsque de sëchercsse de .è tuis est .lonc lonment îiscrit .la$ les chÜ.es' isque qui
coicefne ,lifec,eme l'app,oÿision,eù2nt ea êat .loat Noÿzhbre est u, bon Poutoyur.

13. On a retenu ùD Bodèle âdditif de Îomule simplifiée :

F(t) + S(t), pùisqùe l'ànplitùde des vârialions eisonnières est indépendtute d. r(!). S(t) est âlors ùDe
fonction sisonniè.e ayùl l'mnée poùr période ei une Doyenne nullei F(t) est ù.e fonction extrâ-
sâisonnière de fome inconnùe. Le calcù1 a é1é fail s.r 1es 3 I 2 mois. Si l'on ne désire pâs Îâire de calcùls
intercalaires fins, on peü procéder pm ÿoie direcie à partir des !ùialions dc la lendaùce.

I

J 
r= r)),)

',l 
"= erst' I (l tcl2

= - o.a1

La Grutde Déconpe sation



+ Novêmbre-Décembr€

Ces nois sont,rporrarrs cù, dùs nos régioDs, ils se placent ûpënode lroi le, pénode où v loit la
reîhùge e, @ .kt sol- Nov€frbre r.ompr heùeùsmdt Ia t€ndùce à 1a baise qùe tend à accuser Dæmhrc.
C'e§ oe sitDation delicar.. L4 ,SECITERE.SSZ D'EIVER ETANT ÀUSSI REDoUTÀBLE QaE
LA SECIIERESSE ESTIVALE- Fon à p.opos, les baiss.s hivemales resienl liDiiées; do plùs, le
PrinÉhps ne I$ accuse pæ. Au contmne,8râce à Mai. Ajoulons que les Cv sônt relâtiÿement calmes duml
cette pé.iode.Il faùt cependml fane un sort à Février.

+ Février

II compie poùr rÈs !eù de chose dâns Ia tendarce à la baisse. II reste loutefois un mois à sùfleiller à cèùse de

son Îon CV. À Châleâubriûnt, jl occupe le 3'ms des cvà 5 poinrs de Jùin (2'ra,g); §1à A:gr€feù,lle s'il
n'esl qu'aù 5' rùg, c'est pmtiqùemenl à égal ité âvec les mois de 3' el d€ 4' rargs, à I 0 poinls seù1emer1 du

mois de 2'rùg (Ocrobre), Ce nois peut donc donner à la baisse, aù poinl d'être Adclement sec, e! de
marière induite, il peùt déréglè. le Printemps.
Tous ces recoùpeûeûl§ et ÿâ-et-lienl montrenl a§sez Iâ complexité lætæque de notre climal,

+ Mai
Ce mois es1, à coup sûr, fondmeniâl pour lâ maisicùltùre. Dùs nos deux stalions! en effel, pmtiqùenreût à

éEalilé,il paflicipe lakùséned au soutien .le la t.n.loice.De tame 9ùe Noÿenbre éÿite l'aflaisserrent des
plaie"\ .le la pétîode aÿùoiunhk ituî.k, de nêûe tut s@ÿe de I'elTù.lrenert Ie stocL d'eau d2la pério.le
.ra{d" de sùr.onsommarioû (voi. figùre 7). Pe!1-e1re, Ie surcroil d'eâu méléoriqùe peù1-il gêner, en pdiode
de semis,les maisiculteùs. Mais, oulre qu'i1 r€ste à définir æ risque elà le pallier, ilesl de loin inférieuràce
qu'indùinit ùr€ pânicipâlion de Mai à lâ rendmce à la baisse.

+ Été

Poùr la mais:cùltùre, l'été est la période décisive pù excellence. Sâ parlicipalion à 1a baisse de la lendùce
esl assez prononcé€ :

31,05% à Châleaubrianl
53,46% à Aigrefeuille.

Une fois ocorc 1e cùactère plus Déridionâl - el sùs doù1e aùssi plus océan,que appârâil

neltemeil dâ.s lâ seconde station. Av€c ce fail ageravâll qùe c'est Ie oois d'AoÛt -le p]ùs ]oin situé de

I'appon bénéfiqùe de Mai- qui 6sùre ,'êsseûdel ds la diflérôce (20,56% conl.e 4,0370). ll îâùdÉit
ccpcndû1nô pæ conclure irop vile qùe la stalion eslivale esl pùliculièremenl merâcée! cale fléchissement
de Ia lendùce reÿe limité r

- 350 Dn pour Aigrefeùille,

- 2J3 dm Poùr Châ1eaùbri L

Ën besoins d eau -poùr les plæles cela s trâdui1 toùlelois d€ manière llùs accusee, C4À Zal
TEMPÉRATARÊS DE L'ÉîÉ SWIYENT, ELLES, WE TENDANCE EN ITÀIJSSE.

Les choses sont d'ailleùrs bien résùmées par le grâphique d€ la figùre 6, dæs leqùei onl l:të rracées les deux
droiles de rendùce eslivaie d'Aigr€Ieuille el de Châleaùbria.l, ainsi qùe ]es droil€s de sécurné à plus ou
moins deux résidùs qùadratiqùes moye.s (la). Le graphiqùe monlre 9ù'âu compênsations inlemensuelles,
déià siArâlées, Jâioùlenl des compe.sations lrimestrielles inr€rârnuelles, ce qùi eÿ logiqùe, eù égùd aux
CV : les coùples 1962-63, 68-69, 76-7 7 , er.., enlre aùtres, I 'attesterl. M ais, l'intùA Mjwr dt g.aphîque

o la p.eniè.e co6iste do6 la totehc. tlù 'phénohène4écherese» à par1i. .le I'onaéê t968 à

Aigreleuille. E 1967, Ia droite à -2ù eive.u contacl dù ztro (0); eteD !969,1â plùÿiosilé atteirl le

poinl 1e plus bas depùis 1951. Pôùr Châleaùbriet, la droite à-2! ârrive âù conlact dù zéro en 1976

sùlement, le risqùe de sécheresse absolùe.e surverùl qù'aPlès. Le memecâ,cul, effestùé poù I'ensmble
du départemenr. donre une iùddce estilale à -3,40 md Ll E sÉcItERÈssE ABSOLUE(-2|) EN 1976,

LE CONTACT AYEC LE ZÉRO SE PRODUISANT I/ERS 7T71.

14. Soi12ù, où, , = ÿj?i oùr e est t ecan à 1a r6nddce, et n I'effectil

Lo Gruide Dëco penroüon
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" /a secorde chose à bi.n déEàEet tenl à là parlifoa dt Nage.le poirts.CclL-ci nonùe qir'eIl
dépil de la Tendance -et toùjours à cause des CV mensùeh - le .isque de sécherosse absolùe esl inférieùr à
la chance d'élés anosés. Plus sensiblement d'ailleù6 poùr Châteaubriant, dù moins depuis qùe la lendæce
estiÿale ÿes1 mise à chuter. Aigrefeùille, en revanche, peut avoir des .pointes,, prononcées, à caùse de lâ
puissmce de ses CV :.luin = l" rans (80%), Aoûi = 3' .aûg (64,9%), ruil1e1 = 4' mûs (64,7%).

La dMgerosjlé de la séchercsse esliÿalc est dorc d partie bridée, màis la maîsîeultare - une lois ÿr
tl.rx- peut prer.Le t'alb.e al'un pari. De.eld hous sonûe sû. DANS lE CÀDRE DES DONNÉES
ÀCTUEI,LES. Mais,.. cadre .:es sms doùle pas inmuable. Ji lo ,erdaræ acr@Ue AaI INCLUT UNE
PÉRIODE BÉNÉFIQUE, 

^E 
L'oUBLIoNS P,4S (: t950-t970) se ruintenoiî telt. qûelle jÿsq!'à

htutear.le l'at 2000, l'éré, pùi les 3 ruis, seriit ttis præhe .l'ü.e prunquewn s?c à Aigrefeuille (< l0
m) A Cbâleaubrianl, 1a situarioD semil neill€ùre: 7l lrm environ pour le trimcstrc. Cela signifie que la
litnite de sécurité sùpérieùre (+ 2 ù), à Aigrefeùiile, iombemjt soùs lâ ,royeme acÎùelle (I32 rrq qùe I'on
compæÉ àla ÿâleur âlÈinle en l9?7). Pour Châ1eaubrian1, hneme limjte torrterâil de 231 à 185 mq soit
seulemeni 46 ûmde moins que 1a noycnne actùelle. Méæ uh ælèÿewnt conryaruble tu Mai n'osÿreroil
phs l. s@ÿetdpe de l'été.

Mâis ces préÿisions qui relèlenl pour Ie momenl de la pure !âticination supposent ùûe
pesistânce immuâble des cnoses. Or, en matière climâtiqùe, les choses sonl en perpétuel devenir. L'analyse
dn Stisohhiù ùonire, au demeurùl, qù'à I'int&ieùr de lâ baisse de Tendance, IL yA WE SORîE DE
TTANSIÀ TI ON D E S PL U I E S.

+ Intercycles

Etrectivemen! dms 1a période considérée 1195l-76), IA PLUWOSITÉ 5,E31 DÉPIÀCÉE,]e cùre des
sâisons "raditionDelles" étùl rompù (rs). Pôùr des raisons pratiques de calcul, on a rctenù 1963 ome
ânnée moyennc. Àv FOÀCTION DE CETTESEULE DONNEE, on a compùé l'évolùljon des plùies avùl et
après i963, en neùtralisant ceae demièæ mée. Le câlcul, poùr les qùârre Dois sensibles, eÿ très révélar€ùr.
Noùs donnerol§ l'exemple de Ch&eaubna qùi eÿ valable, hütotis ,rrrrda! poùr noûe dépanement.

avant I963 Âprès

75,3

31

60, I

TABLEÀU 9 - Éÿolution des plui€s (en mD) à ChÂteâùbriânt
Pâr râpport à 1963

Cet exemple soùligne ùne noùlelle fois ln complexité de noù€ climal, donr il faùdrait étùdier, das Ie déÎail,
loù1es les combinaisons. Mâlheùrèùsefterl des dorrées essertielles - toltes les loÉratùres nous
échap?eot pù suite de la rdeté des posles insrallés. ll Iaùr qùæd même en dire ùû BoL

+ Tempér.tùres

Elles sont détemirùres en été d'ùn doùble poinl dc rùe : d'une pan, elles goùvemeni l é!apo-
1rùspiralionj d'aùbe pan, elles coôlrjbuent puissânmerr à la croissance ÿégérâ1e.
En ce qùi conceme l'évâpo-1rârspiration, il esl indéniable que le creùx pluÿiomélrique eslilal coincidant
alec la haùsse des donnéÈs themiqùes - tend actùelleûent à grandir, pù suile de la baisse des

précipilarions el pt nne MUSSE CONCOMITAI\IîE DES IEMPÉMTUftE$ ellÈmëme (orollarc d'UNA
A I]G M Ê NTÀ TION I' E I,' INSOI,ÀTION

15. C_esl encore là ùn erer d€s'compensâlions" déjà étùdiées (.,.M Palieme, Thèse d'É1aL 1975).

La Grande Nconpeùtolion
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Toul celâ eÿ faible, mais à l'écheue bioloSique .l'inlnes ÿa.iations peuÿent iittuirc .les eîfets
§Liear. Nors ne donnerons ici qù'un bref aperçu d ce à titre indicâlif - d€s oodificâlions pluvjo-
thenniques, en noùs fond t sur la §arion de Nantes, qui foumi une évâlùation moyeme poù. le

Juh
Jùillet =

iirïi

+ 0,0r 'c
+ 0,0E .c
+ 0p5 oc

+ 7d1h d'msoleillmot

À tite d'illùstrarion, la fiBurc 8 montre ces écans pluvio-themiqùes (ombro-rhemiqùes) poùr Mâi
cl Juin dans nos deux stalions. Le défici1 âinsj nis en élidence n'est pai de nature calastrophiqùe. En toù1
cas, il ne doit pæ cacher un phéDornène rès mal co.nù, discret, mais capilal : I'insuflisancc themiqùc en éié.

Celie-cia déjà élé signalée à deùx rcpriscs en ce qùi .onceme 1a croissance arborescente { I6) Une
érùde en coùrs eseie aù resle de préciser ces rapporls ombrolhemiques, qùi onl des conséquences variâbles
e, malièrc foresrière. Du stricl point de vue ûraisicole, mane comple renù des proùesses de I'INRA dans le
domainc de 1a mise au poi des vâriélés hybrides, il demeure qùe l espèce Z?a ,r/s a des exiScnces dù
double point de vùe géné1iqùe et écologique telles, qùe noire climal n'assùre pas pleinemcnt 1es besoins en
chaleùr. Sans doüte,le problème hydriqùe n'est-il pas sccondaûe à côÎé de ces besoins, mais les défaillances
en eau Détéoriqùe peùÿent être coriEées.

À cet égârd, deùx âspects se dégagenl : ce1ùi dc I'irri8ation, qùi esl en paaie une âIîâire

"écoromiqu€'i que roùs laisserons de cô1é, el celui de là Réseÿe en eou dt sol Facîtere atihable
(RFU). Sous ce poinl de ÿùe, 1es choses el ce sera une noùÿelle redile - ne sont pas simples, car.'.s, /orr
le problètu pé.loloeique qui est posé.

+ soh

Poùr d'éÿidentes .aisôns, il es1 ho6 de qùestion d aborder ici 1a problématique pédolosique. Noùs .oùs en
liendrons donc aux deùx poinls cssenliels qùi concemenl le componenenl du sol à l eaù, et le componemcnl
dù sol à un investisscmenl néo-cùllural.
Le comportemenl d'ùn solà I'eaù poùr senn de mâgasin hydriqùc en particùl,er esl commandd pâ.1â

définilion strùcluro-1exîùrale, et pù les propriéÉs physico-chimiqùes (er biologiques en pdiie) de ce sôI. À
cet égùd, on peut dire que nos sols dùs leur ensemble, où du point de lue de lâ médiare, si I'on préfèrc

sont médiocres. La tendaûce aù ZTSSIZ,4GA 1es atrecte lâ.genenÎ. Celle'ci, qùi se manifcste par l'illùliation
des argiles en profondeur, met prélëronljelleDent en éviience là PIUSE LIMONE USE de lâ lexlu.e dans les

horjzons supérieuB (noùric,e6). Cela nun à la rélention de l'eaù que ÿienl encore penu.ber souveill ùn
«cès d'acidité. Disons, en passânt, qùe ce phénomène est lrès mal connu. De ioxt cela .ésùlte ùn€

distribulion 'IlAÀ8" de ros mppes phréaliques, qui, liéqtùnmetu, sonl des NAPPES PERCHÈES,
luctùârl âu gré des précipitalions. En 1976, et l97E prend le .hefrin d'en réÉler l'occùrcnce, la
déshydratalion -qui mimail une dessiccâliôn âyâit ameié Ia quamité d'eaù dans les sols aù roisinage dù

laùx de l'êâu de consiitùtion. Poùr simplifier, on poùrail dire de nos nappes qu'elles sonl le plus soùÿenl

"pédologiqùes". Le soulien "géoloeique" n'exisle qùe peu eû etrel dans ùne ré8ion aù soùbassement

Déraûorphique où crisrauophylllen dominanl \11). Au to.al, os sols mériteht les qualÜcatiJs
.le "séchai.ls" et'baaaaDts'a

Sùs dôù1e r'esr-ce pâs ùn ircoûvénicrl majeùr pour le ûâis. Mais ce n est pæ non plus toul à fail
négligeâble. D'au1anl que 1'euphone de boDnes condilions a pu inilialemcnl loiler uDe réa1irë plùs reÿêche.
avcc le cüacrèr. "privilégié" de lâ p,ùÿioméfie (alant 1963 toulefois...) qui a colncidé âÿec l'inrodùction
du mais en Loûe-Atlaùtiqùe. Mâis ii y a plùs : dans les milieux a-sricoles, on pàrle volonliers dD màis

"goumand", voire "ânoùreùx" des leres humifères oir i1 aé1é implanlé. Cenes. Prenons Sarde cependùl à
ces mélaphores qui soni enjôleùsesi dorc fallacieuses.

Ces teres diles "noires" ne sonl pas 1e lch€moziofr ukrâinien, et lcùr coùleùr lienr à une a§s€z

fone 1encùr ù malièr€ oremiqùe nal hunifiée. Ses doùle,le mais leur a-1-il donné un "coup de foùe1", mais
celùi-ci fail s!.lout "flmber" les réserÿes en matière organiqùe. Une minéralisation mal réùssie ou
ronquée pourmil cordùire à des déboires à 1on8 leme. Peùl-elre à mo)en teme; sùrtoù1 en anbiaDce de

sécheresse où de sub-sécherese {18).

16. J-M. Pâlime, Thèsc d'E1a1, 1 975, Rennes, pp. 159-1E0, er Car,Èrs lv,,,r,r N' l l, l976,NaDtenp. 17.

17. On a t.âilé des sols de laçon assez approfondie dans Les Forêts et lzut .nÿironoement. Thèse, I
M Pâlierne, pp. 25?-340. 343-357. 381-392. Un très bref âperçu en a élé donné dnns Cahiels Nontais, lM
Palierne, N' ll, Nantcs, 1976, pp. l3-16.

t8- C/: t-]i4 P^lierne, Gëôsraphie de la Brctaene.Skol ÿteizh, pp.54'55.

Io Gran.lP Déeo nîhtotioh
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+ Petit complément hors-tcrte : geté€s

Poû complétcr lc tableau d.§ "âléas" climatiqùcs dê h régioo étudié€, oD ajou!.n
sinplcm.d lâ figur€ q deÿinéc à préciser les cboscs cn mârière de gel.

Fo. 9 - Dêt t nq.M.t l.t ÿ.niiLt a de.niàr., gcli.s , .t ei -
son ùûdc .,, L'4. Àlo.d /dhn,r-rt. PÀLEtuE, fàat. )

Pi.'oa. lt5!-lt?z .h o.a.. civrh. ( [04... n.n.!.I. r.r r' . 'ntar'.d

Eâ ùrirrr..loâ ( rd i{ô ). ticùr.nfi ..nDa. ... rda.. ro.!0r..
Ir.ci ..nti.ù .. r. .06 t'oaa. ' Dô'.. n-ù.'. ær 

"d. 
ùd-

d.ür â. ôb.ir.. $ rinrr.û.. I

.--_è Ân.i. "dur"
O___s lâùL "dtu.."
G--+ 

^ma. 
turr.

I Sorrc. r aür.rû d.o.l .. r. iaoon rara@roeqù. .. r'où.., .r
m.er.. P.,mrr.. )

FiA. 9 - D.t.s noÿ..!.s dê3 p.cmièr.. €t dêrnière. g.léê!
.aæ s.bon froid. .n lrircAthîtito. Nord

(qlEii Thè§e J-M. PALIERNE)

Lo Grû e DécoryNnso on
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IV. CONCLUSIONS

Ellcs peùvent former tois @rps principaùx : l€s deùx prômiers rel€ÿârt du domaire de Ia réflexim
fonddnentâle,le troisième étæt plns nettemenl du chnmp de I'êpplicâlion-

19. Persotrnellemen! j'aÿais conclù dms le même sens en compMnl les omb.o_themogramees de Qùimpôr,
Fougèr€s et FonlenâyJe'Comle (Palieme, 1962 el 1975, sùr dcs séries stâti§liqùes difiérenlos (calculs mêtés
en !972 pou la seconde m6ure)-

20. La fiBure mo1 en éÿidenæ Aigrefeùille, mais Châteâùbnùl a des Pùlsalions conpârâbles :

lndice de vdialion d'Aigrefeùjlle = 89-42i de Châlcaubrianl = 80-4?.

1- Srr le plân climâtologiquê fotrdâmental

O. peut dire qùe d! ?oint de vue pluliomél.iqne, le climal ligéro-atlantique fr. e. d€ la Loire-
Atlmtiqùe) esl à la Êontièr€ de deùx provinces dù c1ima1 océanique (au sens laige). Il s'intègre à u,
ensmble plus v6te, atlùticoJigérien celli-là qùi conprend une partie du MâiDe-e1-Lo,re el la Vendée,

Le climar océaùiqIe, en eflet - que I'on s'enleDd coùtlrlme recomâilre du Portùgal à la
Nonège-, se sùbdivis €n deùx grândes nasses :

celle de la province septenlrionale, qui coùvre l'ensemble ayant pour de lc couplo
Mùche-Mer du Nord e1 l€ùrs conlacls océùiqussi

celle de la provirce rnéridionâle, immédiatemenl dépendante de 1 Océaû el aymt poùr
foyer la parlie sud dù Golfe de Gdcog.e.

Ces deux provinces se diÿisenl, à leùr toùr, en districtsi not e région esl au coffiN de deu de ces

dislricls. Le prcmi€r, âu Nord! est le DIATNCT BRETON le second, àù Sùd, esl le D/§Itr/CI
AQATANIEN, Notje .liûàt participe !]ùs au district âqùitanien q{,'âu dislricl breton. La Lojre e$ cenes
ùne rimitej mais, poür l'?trs enble a.nûôcoii, pris Por so lace ouest,la nbine est rne tihite ercore Pl6
,"/rd. Il faut bie, entend.e ici le mot'fronlière" dùs une a@eption d'âi.e de flùclùation. La comPæison
ertre la ÿation d'Aiglefeùille er celle de Châleaùbriant 1e monùe sans Embigù1lë.

Dms cette perspeclive, Ie mal peùt s.ûir de téactjl Sa cùliure, qui à l'évidenc€ pose quelques
problèmes en Loire-Allanliqùe du 1àir dù double déficil, plùvial cl rhemiqùe do I'Elé a s6ble, en

revanche, aùx dires des spécialisten De sollevù aùcxne diflicùhé najeùte en Breiagne.

P. Pmeix r'atlacte p6 une Srede imporrânce aù déficit hydriqùe esival (19). RâpPelons,
cependant - comme celaa été moniré aille!6 (Thèse Palieme, à Partir de sou.c.s R' Corillion) , qùe nous

assisbns depü quelques amies a UNE PoussÉE rElts ]E NonD DE CERIAINES PI-4NIES
ÉcolocteuEMEl,lr ?LUS xÉaorqERt oPHtLEs QUE ÇEtLEs DE tÀ FLoRL BREToNNL I t asoset^
sa,.rr, pù q@plq repérée en l92l au sùd de Na es, eÿ arivée 30 es plus lârd dms le Morbihd sud_

oriental. Aussi bien, I'Asphodèle blùc (Asphodelus alàd Mill) cl la Srande Bûyèrc \Eticd sc oParia Lt o,it
passé la fiontière morbihmaise où s'en rapprochent.

2 - Du point de vue météorotogique fondâmentâl

On insislera davâr1âge sù la YÀRIABILITÉ. Elle èsl indéniablemenl ,roÀrÀ. À plusieurs
repriss, dds Ie cours de cel anjcle, on a évoqué l€s CV. Ceù-ci, selo, le mode de cêl.ul, peùven1 accùser

des val€ùrs plùs ou moins élevées. lf, prcblème qùr se nose est de choEtr otre ces laleùrs. Dùs l'éta1
actuel des choses, il sembl. aÿûéqùeln/ÀNABILITE MOvEI\'/ÿE SPËCIFIQUE (mois enrre eux er ânôées

enlre elle, soùÿévalue 1es i'lùcnlalions de la plùviosilé.

Le.al.ùl dn "Sdko^hier" a bien révélé .e phéro6ène. Assurément, il y â ù creù en éte

el ùne poinle en saison fraiche-frojde, ,r.41§ il n'y a Pâs de périodicilé frùche ni Égulière. La fiAure l0
établil clairement cetle iûsiàbilitÉ plùviale,lrail doDindl de notre eétéoroiogie (20).

Ld Grab.le DëconpeÆation
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â;9 tO - Huyiqtunme drirt cfcttïê æit 16 312 noit &oniés ( invici tgSt - décen*e t9I6 )

Figt. ll - Cdfficia$dê twioliot pl otÿr&,coL.lEs sa.l'ensenblc dês 32 o,ois ( AtElelcÿiqe)

f: droiie d. rddorce p6r oiBrmnl tiéoiæ

fb. ,2 - Coêffidenrs de wriotin na8ucls , ûlcülé, s!r. lbrsenùb * 3E rx* ( Aig.ëLu\c )

l.î Grnnù Dn.ôntun\ntiôn
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Dans ces condilions, il est nécossaire dc réévaluer les _coeffrcienis dc varia.ion à pa.tir dcs 3I2
moh,lÀqùelle définit ce qui a élé dénonmé plùs hâut /,{ RIABILITE GENEMLE.

Ell ânrée éqtrlibréc, c'ei-à-dne lorsquc lcs CV_s'spaisr er que les compensrioN de mois à ,nois
joücnr, c'est ce qùe ûous appellerons 'yÀRUBlLlîE SILENCIEUSE_ qui l cmponei elle âfieint d€s
valcurs moyenDes on anénuées, Mais æs mÉes équilibrécs som netremcn! Ininorirai.es da6 nolre région.
Il y aùm donc toùjoùrs bénéficr à metEe en pamllèle les C\r' son t du calcul spécifiqæ (pâr mois, par
anné€s, ertrc eùx, entre ellcs) êt les Cv venânt de lâ Vâriâbilité génémle.
L'Annexo el1es figures Il Êt 12, prenant Aigrefeuille pour exempte, snt asscz indicârives en ce sens. O, ),
ÿoit que o,ibe de ,rais ,t t riihtes oanées soht à RISAaE SENSIBLE, loit. à I AT RISAUE,

Poùr êre explicite, diso.s qùe l'.-rÀlvÉE t976 et les MOIS D'ÉTÉ o générâl- ÿils sonl
préoccupms Àr SOrYr P,r.t DES CAS EXItÊM ES.

Dm poinl de vue plùs strictcmenl 8éoSraphiqDe, el pour.ômpléter ce qùi a Aé dil en ry- l, on
dédùira des rcmeqùes qui préc.dcnr, qùe ft sonr ZE^S TNFLAENCES OCÉAt\aeUES eut 5o,.î EN
COuAS DE DEGR4DATION PI(81:ERENTIELLE. A norleaù, le cas d'Aigrefeuille est exemplaire j
sâns doutc ne pcul-on y néBligèr l inflùence làté-méridionale ("effel" aqùitani.n b,en p€rcôprible), mais tout
aulml nc peur-on i8norer que lâ bâise de lendarc€ y esl plns proche dc ccuc dc Guéûéré,PenÎâo (-6,15

mm)que de celle de Mâchecoul(-2,E mn).

Lâ "contirentâliré" -ou la dégmdalio, océâniquc vEiê (littorâle immédialeF paniljoùcr un rôlc

cela ÿob$nc à Châteaubriart, où le creux estival cst moins $nsiblc, d une pùt;
d'aù1rc parl la fin dc l éli (Août et les deux premièrcs décades dc SQtcmbre) ne pànicipe plùs à la

chule dc Ia lendance; cclle'ci, à l'âpproche de l Aulomnc, ÿa mêmejùsqu'à s'inverser.

Une aùîre qùeslion d€vra être ùanchéc plus tard : celle du découpâge de l annéc cn ùnités plus
si8nillcâ1i!es, poùr lâ plu!iomélric, qùe 1es ùnités civiles. lci, noùs noùs bomerons à décaler les dcùx mojs
d'hj! c, -]æ!ier e1 Féÿnêr - en les reponùl dans l'annêe civile aûÉrieurc. On Ie vem, celâ ne modific pâs

sensiblemcnl les résùllals.

3 - Les éléments d'âpplicâtion : significrtion de la Tendânce

D'ùne fâçon générale, eu égard à lâ vâriabililé et à 1a distribution des pluies, ôn reticndra
plutî't là TENDANCE PAR AJUSTEMENT EXPONENflEL, gri cori8c - cn la reûontùi - lâ pcnle
néBatile de lâ rcndùce liréâirc, cr ccla qùe1 que soil Iê cadre de mesùre dc I'eréc.l-:n effer, des les limircs
d. l'arnée ciyile, la lèndancc lindaire donre scnsiblemenr -4JO rrlr cl d.rs les liûir6 de l'anndc pâr

srisons, éeâl6ne -4r0 tna pour une tcDdece par l .xpotrotielle de -2r0 mû æla pour Aigr€feüille.
Aill.ùB, l'écan 6re les dcux calculs peut èlre supéricur au doùble, mais cela esr 6*2 æ. Le plus souÿênl,
l écân e$ p1ùs faible.

Qooi qu'il o soil, i1 y a cn toul câs IEND.{ÀCr |NDÉNUBLE À L4 BATSSE
ÀCTUELLEMENT. Comple lenu de 1a erândc !âriabililé eslivalc, cl poù, une iendmce qui se
majnticndrait coôôe I'acluellc, il est sûr que le ,nâis esl uDe culrùre vulnérablc, Èr qùi peùt prendre parfois
l'âllure d'ùn pùi. Mais il nc s'âgn pas d'affoler les aSricuheurs. Mieux que persome ils evcnt qu'il leur
faul rcster viSilanls cr ne pas néaligû 16 moyrs dc soulien pour l'alimenlation ên eau de leurs plâr(es

La CIIANCE dc voir s inv€rser lâ l€ndance n err pas à ê.aner en eflet À ruren mêm dcs
lranslations plùviales dans l'ânnée. En rQrcnanl la ,l8urc 8, on !oit qùe ces compensatrons enrrc.les mois de
Mai ct Jùio onr ÿârié. IICTUELLEMENT, CES COMPENSÀî|ONS fÿTSSUff^T PLUS L ÈQUILIBRE
puisque enlie 1968 el 1976, la compensâtioû eÿ passée de 0,917 à 0,æ3, soil me pene de 18,4 points (23
poirts Dù an). Le déficil s'étabh à-28,6%. 

^lors 
qùe vcu 1950,I'excédenr pour lùi, élait de + 23tE%,

Cenes, la chùte esl de l'ordrc de 50%. Mais l€ reloür des pluies eÿivales n esr nullemenl exclu,Ics étés bicn
anosés resrùI d'aill.u6 unc éve.lùalilé, ûÉr'c dans line Gndance à lâ baisse. Après tou1, pour sùivrc
l'exemplc d'Aisrcfeuille (EpD€lé ci-dssùs), dc l95l à 1969,la Éndatue élail à la h3us* : + 2,98 mm/an.

La Gro de Décoùûksotioh



- 236 -

!l cst vEi 1oùtefois qüe lü lendûce peÿt s'aggraÿer I c. NSAUE ne sâùrân ftre écâné; i1

conliendra donc dc sùivre -et en mUIE SAISON- les flùctùatiors plùÿionél.iqùes à venir. Ce .e§

FLUCTUATIoNS *egrvr IIùà§ §Z4BIES : lÀ tendùce des coeflicienis de vdiâtio, esl er etlet de -
î,21yo lû (rte.l1), ce qùi est praiiquême négligeable. Notons celendanl que c€tle "bakse" osl liée à celle
de la lendance des somes pÉcipitées par un I.Cov de + 0,461. S'il y a ùr enseigneDenl à tûer de cel irdice,
c'est celui de l'occuûenc€ des é1és arosés.

on a di1 des espêces géogrâphiqùes qùe loùr êrre '\ignûcattfs", i, leur laUart posséder ù propE des

cùacîères dom;nân1s. Notre région, à cel égard, est bien significûlile pâJ son climat.Nous en avons mesùré 1a

compl€xité. Pour atiénùer l'incerlitùde qu'elle fait nailre, souhaitons âux professioûnels, qùe 1a climaloloSie
toucbe de 1rès p.ès et qùi semierl conduils à réflécni. sur nos caicùis, qù'ils médi1en1 1a recommadatiot de

l'a.onyme mise en cxergue à ce texte | «7 he Nrk oI a" educated ûan is the abilitÿ of nakt o reosoned

s ess ôn the basis of insurtcient inIùhation».

Kab Kozh, Mai 1978

ÀNNEXI]

YARIABILTTÉ GÉNÉR{LE

Exempl€ pris sur la stalion d'Ajgefeuille, pour 312 mois d'observation consécutifs

aôef6cienl de variation des ûôis

Janÿier 6l-47
Fwrier 61 55
M&s 52.48
Àvri, 45.67
Mâi 52.28
luin 64.94
Jùillet 55.i8
Aoû1 57.08

Novembre 8'1.22

Coefticient de ÿârialion des amées

l95l
t952
1953
t954
1955
1956
1957
1956
1959
1960
t96l
1962
1963
r964
1965
1966
1967
r968
1969

t97t
1972
t913
t 9'14

43.02
84.66
54.48
42.29
E5.47
69.31
56_22
52.04
61-29
86_23
't6.12
52.33
72.40
53.29
u7 _28

88.?0
50.12
4i.61
63.18
49.13
60.43
48.?0
.15.36

68.07
55.81
72 70

l.i GtundP Dé.otuDensa1ion
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A1 - Iett.e dÙ Professeur DOUMENGE à J.M PALtERNf,
pour ùn ârgumertâire destiné à sauver lâ châire de

Biogéogrâphie du Muséum National d'Histoire Nâturelle

CHAIRÊ D'fIHOTOGIÉ II CONSENVÂTION
Dt5 rsrfcts ÀN tMÂ rr s

Rèférence : Foll1Jl'4/N' 376

Paris, ie 23 janvier 1983

Le Pr6fesseur F. D0U}4[NGE

à Yôrsieur PALItRN[ J.t4"

i08 bd St Aiglan

44100 NANTES

lion cher collêgue,

Cffme vous le sôÿez peùt-etre, lê Nuséttn l{atlonâl d'Hlstolre l{àturelle
dispose Jusqu'à pré3ent drunê chôirc de blo-§êogrôphle.

Cêtte chelre étôlt occùpêe Jlrsqu'à sa nlse à l. retrslt€ en octobre
demier par le recteur Renôult-Pôulirn.

Aptès cê dépârt, l'ÀsseDblée des Professeurs .vàlt cnvisàgé de
trôns{onDèr cette chalÉ pour y lûplanter uhê æaherche et un enselgnement d'une
branche scientl flquê nouYelle.

Àprls une pre,nlère dl§atsslon, l'Àssemblêe des profêsseùrs a décldé
de nÉ confler un rôpDort que Je dols prêsenté le l0 fêvrler sùr]'ètôt-iatuel d?
l. blo-gèogmphle frânçôlsê et lrlntêrêt éventuel de flrâlntenlr ui€ chalre concèrn.nt
cêtte dlsclpllhê ôu Musêm iletlonàl drHlstolre l{àturêlle, S'l ce'là vcus elt posslble,
Jrôlmràls que vous pulsslez m fôir€ püvenlr vos rêflerlons à ce suJet ru bèsoln
dâns un court éEolrê oue lê Dourràls lnclùrê dân3 nDn raDDort. L'ôssenblée sê
prèoccupe-Eren en-E-nor'ou ievàntr acsil-sdTflliEîli1-sont reprèsentèes âu lluséun
et c'est â la fols le bll.n €t des prcspectlves qul convlent de Frésenter sl I'on
vBEt conselver nomémnt la blo-gêoçrnphlê pânnl nôs chnlrês.

Je ntexcuse du pêu de d€lal dont vous d{sposerêz pour r'adrêsser
vos rèflexlons, nal§ le câlèndrler d€s àsremblÉês qul 5ê tlernent toutes le3 3
semnln€s est lûpératlf. sl celâ vous est po3slble, J'.{rErtls donc dlsposer de
vos rëponses pour lê lundi 7 ou au p'hr3 tard lê rnàrdi I fêvder.

Veülllêz cro'lre, llon cher collègue, à l'expresslon de rê3 sentltènts
ÊordlalÊhant dévôuês.

,'*
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Réponse de J-M.

iNSTITUT OÉ GEOGÂAPHIC

EI D'AMÉNAGEI\ÀENT REGIONAL

DE L'UNIVEASIIÉ DE NANiES

ll G À'.'U,N,l

,,"..-s

Tér 140)717401

rErrËlE
{ÈtE!æ

Nantê6! Ic 4 l'évri.r ,943

J€âô llax Pal i.rie
|'roreEÈêur à lrUnivcrsité

de Naùtèa

Itoh6i.ur lê Prolè66êu. DOUMENGÈ

cMir. alrEthorogiG .t ilê conBctrêaiot
dês cspèceB aainâtcB

ltusê@ NatioÉl d'Bi§loi.e Nâturêll.

xon Chèr Collèqu.,

ce n'eBt qurên r.Dtrânt de lou.réc quê jc t.ouv. ,È
t!.Ê corriêr relàtif à rÂ chai.è dG Bio-aèog..phiê du Mùs.r6" cêla ê8)li-
quê ra rélonse quêIque pêù tardiÿe ain6i quê Iè carâctêrè assc, ctssia qut
ô1rê revêt.t qùc je ÿous p.iê d'.xcùs... Jc Êuis Àonorê quô vou6 vouliè,
lri.h DrêndlG !o! avts à p.ôpo6 dê c.i en6êirinc6êni. Crèst biên volonti.r.
quê je voùs lê donn., Dâis il va de soi qu. j€ nê b'Grp.i'ê ici quièÀ Doû

îout diabord -et sur lG fond- car ctest Ià! i. croi6, 1re66èntiêt
de ,otre què6tion, je trouvê bâùtênênt sou[ôitablè què soii Baintênu dan.
uù Êr,ù[lissen.nt de très ù.rt livoau 6.ientiÎi..r. un ênseiÂn.nètt o.iaiEAl
.t fé.onrl. Sril ÿcnâil À disDâr!Ît...ri!.rnitr6 'tuc lGs s.ièo..s dc la llâ-
turâ,.i pIùê généralêûaht c.11.É,!e t^ viê, trr.n 60i.nt i.ré!é.liôbt@.!t

Is bio-eéog.aphiÈ èn G{fên -ct êr dépit de 6oD ùe- êat Pcu déYê-
loppêG au sêiD dê ra géo8tâphie fr'âDçais., où .ll. P!ênd au deÈeùrant dc.
tore6 très dj.vÇrses. voi.i le bild quê ÿouÊ dcnddezr tè! quril lrâpDa-

. lêè séosrâphês nhwainstr, e. .éâction pêut+tre contr. !thé8é.oni.
aDciènnê dê la aéôgraphiè plù6iqùè êt. côntre unc a.oloBi. Él pèrçuê, a.
.létoumênt dc plùB ên plu6 dês doùôàÉ nâturclle6 ei. éÿoluè.t v€r6 rô 8é+-

- 1è6,rphy6iciGrs" dê notrè diÊciplin.r de reur côté, Droni jeai6.êcL-
reDebn intég.6 à 1èur5,odè1.3 1.6 êlôhent§ ilu ÿivùt, cG qui nuit aiD8u-
lièrè,ent à lrétude Dédologiquè pôurtÀnt lotdùêDtalê dc cè Point- dè wci

i quâdt êur ngéo-t iogéog.apùê§r" quelquc pêu isorésr il8 se répa.tia6.Dt
cn dêüx Arand.6 tendace6 :

La !.æièr. e6t àxée sr lrétude de6 paÿsage6..D tânt qDtênaêbùIè§ cG
plêts-. Creêt là ùnG .lé4arcùe Eêduis tê et ,rùciueu§e Dai6 qui l:lillèt.
dê la bio-aéoaraphie p.opreaè,1 diiè, dù noils t.rrê qùe iê ta cotçoisi

1â sècondêt p1u5 Bpéciâriséêr è6t préoccupée dê P.oblèlea lô.e§tic.a.
Par beaucoüp de côié6 jê De rattach€ à cètle tèDdanc. Mùl en cG qui con_
cerne trhi6toirê dês lorêt.s quê je pràcè -À to.t ou à .ôi§oD- âp.ès 1.ê
problèEeB bioloaiqu.6-

rkis des biogéogr3phe6 srintêrê6s€nt ix§si ri râ Térêdétêclion ou À It
ôtudê dcs 6ystè6.§ ihtésré6.

!- "èDêct.e" d'actiÿités êsl .lotrc lf§ocnt ouv.rt hàia il a û.
.oupo6ùi. constantc : I'asp.ct D.ùpr.ir.nt xro§rapl,iquô dè5 chosê8.
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4 - Lettre de wt.IUX|ETTE, Président de Ia ré8ion des P.ys de lâ Loire
à M. PALIERNE

Nantes,le I {ilov.2005

[ronsieur Jeân-Mar Palia{Ip
2bis tue de lâ Carlede
4{ MO NANTES

sPAY§DELA
iU}IREffi

Ddt !ûi Fr: À,{lr s.r.{'d &nd

Monsieur,

Je voùs remercie pou, les élements que vous mavez fail pâflenf sû \o§ ,eclErches
concemanl la siiualion climalique de nolre Region.

Le fàil que vos recherches en la malière fâssen1é141, dès le débtl des annees 1960, d'une
siluàüon crilitue des ressources en eau de nore britoiê allesle que la siluaton de sécleresse,
qui lend à devenir Écur€nb, ne doil pas êlre, auFurd'hùi. consirâée comme une exceplion.

lle§l €grellable que les responsables poliliques n'arent pas pîs mnsdgnce plus lôl de I'ampleur

el ds le gravitê de ce phénomène qul conceme l'eîsenble de nos conclolens, ici comm€ à

l'autrE boul du monde. Nos sociélès dèlebpÉas onl le devcir d accord une atlènüon loule
pàlicdiire à la queslioo des ressouoes en eau § éellement leü. souhdl e6i (b Ésoodre ce
qui, mâlheu,eusemenl, devraii de!€nir ( Lâ Guêne de l'E& , : telle est la coîvicüon à forigine
de mon engagenenl tans per§onnel, qu'en lanl que €sponsable polilique, en favgu de la
coopération inlemâlionalE,

Sôyez æsure que le Cooseil Régional ês PaF de la Ldrc cherdlera à Épondre. daos le cadre
de ses compétences el avec les moyens qui smt les siens, aux eoieul d une süratbn climâliqLre
qui dêvi6nl critique.

Ên cê qui cooceme votre propositon de Écrubmênl d'un ( lngénieur Conseil en veille

écologkue ,, mes servrces, notâmmeît le Service Envilonneûlenl, disæsent d'ores et déià des
coflBilences nécessâires pour æsurer celb mbsion. Par ailleurs, les Éfexbns qùe nous

rnenons sur la cêallon d'une Agencê Régionale de l'EneEie doivenl également inlter ce[e
dimension.

Je vous paie de €roire, Monsieur, en l'assurance de dislinguee.

à vonrdz e P'èdp1r uL Co'\p oEorlà roa s.1erê
Fôrd d" h pÊs ù . À«e. D'\o rêo?3?o!000 rà\(2.)9.,0 00\.k#É,ldeLdloÈ.
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À la fin du mois de Septembre 2005,

aù vu de l'état de la éseme en ,4r, du momeît, compte tenu de ce
qu'âvaient été les lernpéît tÛres eîliÿales, en fonction de mes faÿa4, des
quatre décennies précédentes (r5 ,{/ÿ.t précisémenl), et au regard de
l'éthique personnelle que j'avais "calée" sur les propos de Jâcques
MONOD (mis en fiontispice du présent trâvail), opportunément rappelés
pâr À. KAHN,

j'aidécidé d'informer
le Président de mâ Égion -Pays de la Loire- M. J. AUXIEmE, et
la PÉsidonte de la region de -Poitou-Chârenles- Mme M'S. ROYAL,

en raison d'une Srrf,I,{ noN ÈGALEMENT PRÉoccuPANTE poar les années à venb at
rcEjûd des at rrées an érieures *,
arin de leur exposer ce qu'il me paraissait souhaitable de faire en vue de

PRÉPARER LA VEILLE ÉCOL0GIQUf,

dans lesdites régions.

Le Président AUXIETTE, en homme bien élevé, âyârt âccù!é Éception de
cette lettre dê fâçoû font courtoise, j'âi estimé ütile et correct d'eD donner
fac-similé ci-dessrs.

* On trouvera les documenrs ad /roc SECTION ll.
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À, 5. Compte-rendu d€ lâ Thèse d'Etât de J-M. PALTERNE pâr À. Mf,YNIER

Cette thès€ a élé soülenüe à I'UniversiG de RENNES II, en Mai 1975, le Jury âanr

Profcsseùr Jacques GRAS (Céographie Générale Physique), Univenité de Nantes, Président
Professeur AndÉ MEYNIER (Géographie Agraire), Université de Rennes II, Râpponeur
Prof€sseur Pjene DUPONT (Biologie Végétale), Université Nânies-Sciences, Examinareur
Professew Pierre FLAI'RÈS (GéograÈie Agrâir€), Université de Rennes II, Examinareur
Professeur Michel PHLIPONNEAU (céographi€ Appliquée), Uriversité de Rennes II, Examinateur
Professeur Gabriel ROUGERIE (Pédologie), Universjré de Paris VII, Jussieu, Examinâteur

L'ouvràge pÉsenré (fomal A4) comportait 799 pâges, 264 figures, 18 tableaux, une Bibliographie
lhénalique critique el un lndex (noms propres el mâtièr€s).

Le professeur MEYNIER €n a fait le compte-rendu su;vant qu'ilaoffert à J-M. PAj-IERNE. Copie en a éÉ
donoéc ensuite dans l€s Annales de Géograpbie, publiées avec le conco\\s dr Centre National de la
Recho,che Scientili.tÿe (CNRS), dans leu. Numéro de Mars-Avril 1977, 86'Année, pp.224-221
(P^RlS), sous le titre :

Ahe thèse de biogéogr.rphie

Le moins que I'on puisse dire de I'ouvrâge de Jean-Max Palierne, c'esl que ce n'est pas
une thèse comme les autres. Tou! est originâI, le sujel, le fond, la forme, Ies conclusions.
En effel, il ne s'agit pas d'une thèse de Géographie regionale, bien que portant sur un cadre
régional,la partie du département de Loire-Atlantjque située âu Nord de Iâ Loirc, et partie
littoraie non comprise; il ne s'agit pâs non plus au sens propre de problème de géogrâphie

Bénérâle, puisqu€ les investigations se limhent à ce territoire assez exigu, Comme le
souligne le sous-litrer c'est un ensemble de réflexions sur les paysages agraires. Donct
d'emblée nous voyons une double préoccupation, physique el humaine- Mais, grande
originalilé, ces deux opliques ne donnent pas lieu chacune à une analyse dislincle de
l'autre. Mais constammenl les deux poinls de vue se déroulent sous nos yeux. Cela ne
signifie pas,loin de là, que seule la synlhèse méit€ réflexion et recherche. L'auteur s'élève
vivement contre «l'erreur qui consiste à expliqùer les problèmes avant de les avoir posés».
Et pour poser les problèmes, il n'hésite pas à âpprolondir lâ recherch€ analfique jusqu'à
un poinl rarement égalé. S'il es1 frequent et classique, chez les géographes, de recourir à la
fois aux archives et aux enquê1es, il est infinimenl phrs rare, mêûe chez Ies biogéographes,
d'allcr séjoumer des semaines dans une forêt pour en ressentir les effets biologiques, de
grimper sur les ârbres, de s'accroupir devant les ruisseau\ et de colorier les grâÿiers pour
mesurer leurs déplacements, de compt€r les glands dans un périmèlre donné, de vérifier les
possibilités de germination et de croissance. Et tous ces documents ânalysés about;ssert au
but final : retracer et expliquer I'évolution et lâ situation actuelle des ensembles.

C'est surtout sür ce mot ensemble qu'insisle I'auteur. II se proclame holiste, c'est-à-dire
pârtisân de l'étude des «louts>r pour eux-mêmes, €t pâs seulement de la série des
coDstiluânts. Tout fait physique (un ârbre, üne haie, une lande), tout fait humâin (une
hâbitation, un bocage) sont à l^ fois efiels et c.rrl§€r pâr rapport aux autres. Un village
n'esl pas seulement la somme des maisons gui la composent, une forêt pas seulement le
totâl des arbres; mais ils doivenl être étudiés en tant que village et en lant que forêl.

Mais pour les comprendre, il fâut connaître les élém€nts directement. L'aùteur se méfie
énormément dss idées toutes faites, des a-priori, des hypothèscs non vérifiées. Dès le
dépan il rejette toute asserlion, toute notion qu'il ne peut pas prouver. Ainsi nous
coûduit-il à réfléchir surun grand nombre d'axiomes qu'il estime injùstifiés. Par exemple,
il rejette l'idée que tous les l;mons résulteraienl d'un transport éolien; qùe les sols dérivent
plus de leur propre évolution que des trâils de la roche mère; que Ie temps nécessaire à lâ
constilulion des sols se chiffre par millénaires; +re sous forêt le rùissellemcnt et
l entrâînemenl des panicul€s cst nul; que les <d|eads» sont lous périglâciâires; que lcs
conlreforts des ârbres représentcnt une forme de la zone tropicale.

La Grdnde Dionpansotion
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Voici donc notre Loire-Atlantique. A première vue, un fragment simple du Massif
Armoricain. Rien d'original ni de sensâtionnel. Il est donc simple (mâis en réâlité
simpliste) de lui appliquer les taits et les explicâtions valables dans l'ensemble du Massif,
voire ceux qui caractérisent le reste d€ la Brctâgne. Aùssi les chercheurs négligent-ils
d'essayff de cemff ses camctères propres. Ajoutons que, jusqü'à cette demière décennie,
Nantes De disposa pas d'un Centre de Recherches Universitâircs de sorte que les
chercheurs, localisés à Rennes, centrèrcnt leürs études sur la Bretagne du Nord.

Pour simplifier, renonçons au plan coûplexe de I'auteù et dissocions nos remârques sur
les structurcs agraires et sur la biogéographie. Pour les premières, dès 1949, Mlle Charaud
révéla que ls bocage ligéro-atlantique se trouait de larges plâques de champs ouverts. Cette
opposilion bocage-openfield retient longùement l'âltention de J.M. P. Or il découvre des
exemples saisissants de bocages récents, nettement superposés à üne strùcture d'openfield
encore très transparente. Ces parcelles lanjérées témoignent, par leurs grcupemenls en
trois soles, de l'ancienne existence de rotation triennale. Ce sont ces soles qui répondent
aü no'}l de gaigheries, €t r]on I'ensemble de la commune, comme il était dit jusqu'ici.
Ainsi pour la première fois, est révélée l'aDcienne existence d'âssolements triennâu\, qui
avait bien été soupçonné en Morbihan, mais les seuls exemples prouvés jusqù'ici étâient
d'assolement bionnal (pù exempls en presqu'île de Riuis). Ceci permet de fairc des
payasges de gaigDeries de véritables openfields! avec souvent leur habiat groupé {Le Gâvre
rappelle le village lorrâin) et leuls chemins elliptiques entourant Daisons et jardins,
souvent les seuls vrais chemins creux de la région. Au nord du territoire étudié, lâ
champagDs à Baigneies fait plac€ aux dornaines : ûot singulier pour désigner une
Ianiérisation en parcelles minuscules (sans soles), mâis qui s'explique si l'on pense qu'elles
dérivent d'une concession seigneuriale collective, prise süle domaine du seigneür. Quoi
qu'il en soit, gaigneries et domaines ne doivent absolument pas êüe considérés comme
des marqu€s d'ÿne démocralie ruruIe. Ce ne serait d'âilleùrs qu'une démocmtie par
l'égalité, l,:.ais non par la libe é. Aü contraire! toùtes les mentalités prolong€nt des

siècles de demi-servitude, cell€-ci plus âccentuée dans les domâines que dans Ies gaigneries;
jusqu'à la psychologie et au comportement actuels qui mppellent cette antique différence:
plus de gai€té, d'ouverture, de confiance dans les gaigneries, plus de méfiance et de
froideur da;rs les domaines. «Quelle poigne sans pi(ié a donc étreint les pères de ces
hommes pour en meùrrirjusqu'à nosjouls la descendance ?»- Il y â là un des passages les
plus profonds, disons sans hésiter, les plus pathétiques de cette étude humaine.

Certes tout n'est pâs résolu. L'auteur hésite sur la genèse et lâ dâtâtion des bocages.
Certâins ne sont pas superposés à un openfield, mais ont dû s'établir sur un paysâge
vierge. A{-il suffisammeDt épluché les sources historiques, quj noùs décdvert des haies et
des clos quatre siècles avant les documents les plus ânciens sur les champs ouvefis ?

Mais la préoccupatio. €sseDtielle d€ J.M. P. est d'ordre biologique. La biogéographie
couvre Ia majeure partje de sa thèse, environ les deux tiers. Ëlle cherche à oe en négliger
parmi les facteurs d'explication : de là de longs et précis chapitres sur la morphologie'
l'hydrologie et la pédologie. Sont scrutés ainsi les accidents tectoniques qui brisèrent
I'homogénéité des roches, et furent ainsi uû facteur essent;el de «discontinuilé» da.s les
sols, pujs dans les paysages, comme dans 1â pluviométrie, avec !'existence de périodes
prcsque affectées de sécheresse. L'étude pédologique est lâ plus poussée' appuyée sur des

sondages et des analyses nombreux et patienls. La notion mêm€de sol est discutèe, car'
pour l'auteur, l'horizon B des sols podzoliqùes ne doit pas être considéré comms faisant
partie du sol : il n€ contient plüs âùcùn élément organique, est donc stérile et peüt même
être toxique. II n'est pas vrai que les chênes s'erracjnent en profondeur sur les sols
lessivés, mais en surface.

L'étude de la végétation elle-même s'ordonne en quatre parties, trois sur les types de
forêts, uDe sur la lande. Cette demière n'esl pr€sque jamais naturelle' sauf' très
exceptionnellement sur des crêts rocheus€s déchiquetées, privées de sol vâitabl€ et, dans
ce €as, elles peuvent dâter d'ùne période froide hostile à l'arbre. Ailleurs il s'âgit de
jfncrres soit postculturales âprès âbandon des cultures et dans ce cas caractérisées par le ge-

Lù Gra de Décoùp?üation
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nêt à balais, soit post-pastorales, et dans ce cas, couvertes d'ajonc d'Europe et de ronces.
Dans les deux cas, ce sort donc des formes de coûquête ÿégélale el non de dégradâtion.

I)ans les forêts, il faut étudier en premier Iieu le conflit du chêne et du hêtre. Trop
d'auteuIs hypiotisés par le titre dù mâître-livre de Duchaufour (Za Chênaie allarrliqae)
considèrent que la chênaie doit êÎIe le c/irrax el que le hêtre n'est pas exactemenl à se
place. La sylviculture a enchéri et donné tous ses soins au chêne et gêné au maxiûum Ie
hêtre. Err€ur énorme, p€nse J.M. P., non seulement le hêtre est bien à sa place ici, peut -
être proch€ de sâ limita naturelle d'ailleurs, mais non en dehors de cette limite. Pânout
où la régénération arborescente se fâi! spontânément, le hêtre se révèle infiniment plus
viÿâce, sa vitalité pamît supérieure à celle du chêne, âIbre fragile soumis à des étés trop
frais et trop irrégulièremenl arosés et menacé de nombreux dangers, fistülation,
conrreforlemenls, signes de détresse biologique.

La diffusion dù pin n'âpporte pas de progrès. Jamais sponlaBé, le pin anive
difficilement à assurcr simùltânément les fonctions de croissance, de reproduction et de
résistance au milieu, En outre, sâ présence appâuvril le sol et risque d'avoir de funestes
conséquences, si les sylviculteurs ne se résignent pas à raccourcir de vingt ans sa
révolution €t à prâtiquer ùn vériîâble assolement forestier.

D'un bout à l'âùtre de ces châpilrcs se fait joul petit à petil une idée-force. Certes,
toùle cette végéta[ion es1 en étroite harmonie avec sol et climal. Majs elle reste
incompÉhensible si l'on ne met pâs en première place les rappons des plantes les unes
âvec les aulres. l,es notioîs habituelles d'association végélâle doivent se nuancer el se
développer. Face aux autres plânt€s, chaque groupe dispose de capacité d'accueil cÎ
d'hostilité. Non vraisemblablement par une conscicnce au s€ns humâin du mot, ûais par
une âttitude, ljée à son code génétique, qui semble bien corstituer une forme rudimentaire
de cette conscicnce. Sans doute le ,rrilieu propose des solutions, mais il n€ peùt les
imposei I l'éthologie parait plus décisiÿe que l'écologie.

Telle esÎ, sommairement simplifiée, l'ossâture de cette thèsc, oir chaque pâge foùrmille
d'idées et d'exemples. Sars doùte beaucoup d'enlre eux susciteronr des réserves et
provoqueront des discussions. Sans doute aussi qùelques criliques appaÿailron1. Trop subtil
le plân paraîtra cômpliqué à suivre : on commence à suivre une description et il faut
attendre 300 pâges plus loin pour trouver l'explicâtion. Peut-élre lui reprochert-l-on
quelque abus de mots techniques! sùrtout ceux qu'il â forgés lui-même et qui n'étâicnt pas
tous nécessaircs. Au moins, outre la richesse des idées, devra-t-on s'incliner devant
d'évidentes qualités scripturaires. Un style torüours personnel, souÿent poétique, toujours
dru. «Vous n'avez pas peur de monter vos origines littérâires» lui a{-il été dit à lâ
souleûance. La vigueur des démonstmtions ne l'empêche jamais de rendre hommâge à ses
prédécesseurs, e1 si souvent il ne pârtage pas leur âvis, il le fait en toùte sérénité et
courtoisie, n'usanl jamais du sarcasme qui a tant déparé lcs travâux, par ailleurs féconds,
de certains géographes. Enfin nous soulignerons que les croquis, cartes et graphiques sont
presque tous le résultat de ses conceptions et de son ârt du dessin.

Au total un ouvrâge profondément original et qüi datera dans I'histoire de la géographie
fraûçaise.

J.M PÀL|ERNE t a Cran.le Déconpchsdtion
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BTBLIOGRAPHIE

Nola Bene

Lt:: ttuÿaux cités ici sont certahs de ceur que I'auteü du ptderrl owroge a consacrés à des sujets
se fapportaô| aB questlons qui y sont aboûées Les tr@ow d'a teun auhes q e J M. PALIERNE
ont été.ëfbences aufur et à meswe dans le coltrs d tdte.
Pout chaque truÿail, quand celû est possible, les ptincipales orienttltions saillantes sont büàÿenent

La mehtion'Jigurcs" est une simpliJication "Eénéûqae" : le noùbre téel eÿ to joùs sup&ieù à
cel i indiqué, les IE tres éta lantô| isolée\ tantôt regroupée: à pl sieûs (en planche) sous un

On peüt se procurer lesdns @B (stuf la thàse) auprès de I meur, c.nre règlenent des îais
d'eapédnion et ÿne pa icipation synbolique oux frais .le tnaqe de 2 euros (< 1 0 pages), 3 eurcs
(lA -30 pageÂ),4 eurcs è J0 pos.i).
L'ordre est ctuanalogique.

I . 1969 - LA NOTION DE PAYSAGf, EN CÉOCRAPHIE PHYSIQUE EST-ELLE UN
FAUX PROBLÈME 'l - )foroir, No 62, Avril-Juin, Poitiers (pp. 254-262 et 6 figrrres).

Traîle da "mélobotisme forestier" (rapports entre climat, sols et ÿégétation) et
des relatioûs efitre érosion et couÿerturc ÿégélale.

2 . 1969 . RETOUR §UR LA QUESTION MAL ËCLAIRCIE DtrS ARBRES À
CONTRETORTS: QUELQUES OBSERVATIONS f,T LIUR INTERPRÉTATION -
No,,oÀ§, N'64, Oclobre-Décembre, Poitiers (pp. 504-519, l0 figures).

Monte que les arbres dits "à cofilrelorls" (à "eDpollenents" en f.tit) ne sont
pas limi!és à la 2one nopicale, et sonl sürtout à me,lre en rapport aÿec les ,naaÿoises
conditions sü milieù dont les iûsulfisonces soht pallîées par une nodifcarion de la
dislribution des hormoaes de croissance sous influerrce en4tmatique (P glycéro-
phosphilase), transferëes de la racine-pi|ol (driale) aax racines latérales, afrn de
penûellre w1e croiss^nce el uh déÿeloppenenl normaux.

3 .1970 - L'HOMME ET LA NATURE : LA BIOCÉOGRAPHIE À L'HEURE DE
L'AMÉNAGEMENT - Cahiers du Cent e Naûtais d'Aménagemeûa, N" 2, Octobre,
Nantes-Université (pp. 42-60, 9 figures).

Rélexions d'ordre gënëral s r le concep, d'espoce I disponible, utilisable, aÿec
de* exemples '- nuisûnces anthropiques en tfiilieu Iorestiù et consëquences de la
pollution s r la ÿie arborescente en milieu urbain, en relotion aÿec l'inadéquation
entre changenents ct réactionç hu|ntnes.

4 - l97l - MILIEU NATURtrL ET PAYSAGE ACRAIRE - Cahiers du Centre Nantais
d'Aménagement,No 3,ranvier, Nantes-Université (pp. 4l-131, 34 figures)-

Idée-force de l'auteur : les boeoges sott de deax notures, dont lune dite
'torganique", la plus ancienne, dépend du nilieu naturel dont elle corrige ou tempère
les insufrsances ou les excès (climal, §ol et relief, pour I'essentiel); l'autre, la plus
récente, dile "nrirnélique", n'est que la reproduction des aspects de la première,.pour
nafqÿer la propriété, aÿec aspects agronomiques i duits par imitation. Etudie
égalemenl les paysages non bocagers (champagnes ou "champs ouÿerts") et les rypes
d'hobitat liés oüt unes et oux outres-

J.M PÀL.EÈNE La tjron.le Decînpeù!ùuoa



- 254 -

5 - I97I - Lf,S FONDEMENTS DE L'OPENFIELD LIGÉRO.ATLANTIQUE : SOLS,
SOLEIL, SOLIDARITÉ AGRAIRE - Nolo,r, N" 71, Jùillet-septembre, Poitiers (pp,437-
449, 18 figures).

Le texte montre I'existe ce de réelles sliüctures de champs ouÿe s au cæur de
pays co sidérés traditionnellemenl conne bocagers. Ces struclures répondenl à
I'exploilation de condilions nalurclles faÿorubles (relief, sols, exposition), do t
l'ulilisation agricole rëpond a , cotltrai tes i lposées par la "marche" annuelle du
soleil dans le ciel, la répafiition de lû propriété étant en relation oÿec la notion du
parhge des chances el des ,kques.

6 . 1912 - LES ÉLITES ET Ltrs ILOTES : PAR-DELÀ L,ÉCoNOMIE ET
L'ÉcoLoGIE : L'ÉTHoLOGIE Cahiers du Centre Nantais d'Amén6ge ent, N" 5,
Narrtes-Université (pp. ) 2-32).

Le lexte déÿeloppe le poinl de ÿue qûe la nécessité est à ÿn dépassement rapide
tles detLx seules façons de considé,er le monde, lesquelles s'afrontent au ,isqae ùe
pe ufbef g tÿehe t la société el son enÿironnemehl biosphériqüe. Le reco rs paraît
êTre dans une "élhologie" humaine propre à "ciÿiliser" les riodes de ÿie.

1 . 1975 - LES FORÊTS fT LtrUR ENVIRONNEMENT DA]\S LES PAYS LICÉRO-
ATLANTIQUES NORD. RECHERCHES ET RÉFLEXIONS SUR LES DISCONTINUITÉS
ET LA DYNAMIQUtr DES PÀYSAGES NÀTURELS ET HUMÀINS - Thèse d'Étar,
Rennes, Mai,799 p,264 figures seules ou regroupées en planchest l8 Tableâux,
Bibliographie thématique et critique, Ind€x.

Pour le contenu : ÿoir le Compte-Rendu de soutenance, ci-dessus, l)ocument
A 5, et la table des Matièrcs et des fgures, enlin de Bibliogtûphie, ci-dprès.

8 - 1976. BOCAGES MIMÉTIQUES D'INRTf,RCALATION ET Dtr SUBSTITUTION :

cÉNÈstr Er ÉcorocrE LES BOCAGES -tNR4, Actes du Colloque intemational (CNRS -
ËNSA - Université de Rennes, E.D.I.F.A.T.-O.P.I.D.A. , pp. 69 73, 8 figures),

Cefie co lu ication ÿisait à bien identilier le bocage récerrt, d'imitatio el
natul ant la propiiété qui s'est déÿeloppé dans des régions de défiicheme t ou
d'ancie openlield. Elle ÿisait a ssi à souligner I'intérê, écologique de ce paysage
"a irtcief'.

9 - 1916 - i,TA.Î, ÉvoLUTIoN ET DEVENIR DE LA FoRÉT SUD.ARMoRTCAINE _
Cahiers du Centre Nantais d'Amé agement)N" 1 I, Nantes-Universiié (pp.5,19).

Retour sur la nécessilé de réformer les modes d'erploilation de lafutaie (chenaie
notammenl), pal fecoars à la lulaie ja linée el à un ".rssolemerrl forestier", idëes
posées dans 7 (Thàse, ci<lessus).

1978 - ESQI IS\E E\TIMATIVE sUR LEs FLUclUATIoNs
PLUUOMÉTRIQUES ET LEURS CONSÉQUENCES - Cahiers du Centre Nantais
d'Aménagement,N" 15, Nantes-Univercité, Juin (pp. 6l-95, 13 figur€s, l3 tableaux).

À partir de deüx stations méléorologiques caruetéfistiques du Centrc-Oues,
Atlanlique, et en pre aût le tnaïs cornme ftaclif ÿégétal, I'a teur ét die les données
pluÿion étiques de Lr période 1951 1975, afn de délnir les lendonces de la période et
de réaliser des prcjections pour les ttuis tlécennies suiÿi tes: progùs de la chaleur, de
la sécheresse, dégAB bioloeiq es préÿisibles à hnulew de I'an 2000 (ÿ. Doctment 5,
SLCTION 11 du présent trùair.

10
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II - T983 - LES PAYSAGES FONDÀMENTAUX DANS LE SUD DU MÀSSIF
ARMORICAIN : SYLVE. FORÊT ET "SAVANE BOISÉE" BUIICtiN dE I'ASSOCiAIiON dES

Géogaphes Français, No 496, Pâris (pp. 205-213,2 figures).

Ëssai sur les anlécAlena de la ÿégétation iniliale amolicaine (Sud), à pafiir des

"paysages" actuels et de la toponÿr ie ("saÿane": Pou Tto Kood efi brctorl).

12 - 1984 - LES CHÉNES ET LE HÊTRE DANS L'AMÉNAGEMENT DES MILIf,UX
HYDROMORPHaS Reÿue Géographique des Pyrénées et du Sud-Otesl,Totûe 55,
Fascicule 2, Avril-Juin, Toulouse (pp. 1 73 - 1 80, 5 figures).

L'aménasement de la.forêt en chênaie dans Sud du Massif Arnoricain a échoaé en
partie, à cduse de I'inaptitude biologique du Chêne (Pédonculé svtout) à surmo ter
les diticultés imposées par le ftgirne hfdique du sol. Le Eôtre, dans les mêmes
circonstances, louffre heaucoap moins et résisle ême mieux à la sécheresse.

13 - 1985 - L'f,AU, LES SOLS f,T LES PAYSAGf,S AGRO-PASTORO-FORESTIf,RS :
HYDROMoRPHIE ET DRÀINAGE Cahiers du Ce tre Naûtais d'Àrfiétlagenenl, No
24, 1984 - 2" semestre, Nantes-Université (pp. 3-108, 14 tableaux, 78 figures).

Grosse élude de fonil sur les rapports entre les sols, I'eau el la ÿégétatior, , plus
,pécialement consacrée au drainage et à I'hydrologie pédologigue, a[nsi qu'à leurs
conséque ces s r l'hydromorphie (régine pertürbé de I'eau dans le sol).

f4 - 1986 - LA FORÊT AU PÉRIL DEs IDÉES REÇUES No/ôi§, Tome 33, N" 129,
Avril-Juin, Poitiers (pp. ss-66, 3 figures,2 photos).

Ë,ssai de dértnitioû de 16 sîgniftcatior, Éelle des cofiséquences de la sécheresse
(1976) sur la chênaie fronçaise, grâce aux releÿës de leùain, analyse mullivariable,
biopsies, etc. Conparoison aux efïers du gel et des ca ses réelles des pluies ocides.
Effels-de-lisière.

15 - 1988 - L'AMÉNAGEMENT DES LANDES Df GASCOGNE À L'ÉPREUVf, DU
CLIMAT - Tenes et Hommes dr ,Àr'o,"4 Numéro spécial (Hommages au professeur
FLATRÈS), Lille (pp. r46-1sr! ]l figurcs).

L'auteur montre ici que le froid extrême de Janÿier 1985, .lans la lorêt de pins
landaise, o révélé la vulnérabilité ùes sols mal dlairrés ,rûlurellement aiûsi que des

fomalions ÿégélales ltup "claires". 1l monîe égalemeût con ent une masse foresrière
import.r te peut modilier I'enÿironheme l climatique innédiat.

16 - 1990 . QUAND LA FORÊT CACHtr L,ARBRE : INSTANTANÉS UoGÉoGRÀPt,IQUEsf,N
MTLTDU DUN^rRtr -- . Cohiers du Centre Nantais d'Àménage eû|,N" 35-36, Juin, Nantes-
Université (pp. 195-223, 94 figures). En collaboration avec E. RENAUD.

Grosse élude de fo d sul les milieurc dunaires en enÿiro neuenl lilloral
(l/e dée), sw la ÿégétation,les sols,les éléments climaliques et I'inJlaence de I'Hornme
(par conpûraison entre ùle lorêt quasimenl exclue de la ;[t ëquentation touristique el
une lorêt à forte téquentatiotl toulistique. La sensibilité de la couverture ÿégëtale est
égalet ent e ÿisagée e lonctioû des épïsodes de sécheresse, ainsi que la modil'tcation
du milieu dunoire o ginel par la ÿégétolion introduile,

17 - 1990 - PROPOSITION POUR UN ALCORITHME MESURANT LES VARIATIONS
DtrS DONNÉES À ORIGTNE CONTRÔLÉI (THTRMoLoGIE DUNr'JRT,) -Cahiers du Ce Ire
Nantais d'Aménagemer?r, No 15-36, 1' semestre, Nântes-Université (pp. l19-122, l
figure, I tableau)-

Ld Gra"de Dëca"veÆdiion



Artn d apprécier les llucluorions des données des «chroniques» (ÿdriables prises sur le
lemps), l'nuteur propose de calculel ÿn "coeffrcienl de pulsalion", C.P. (exprimëe en
9/,), équiÿnlent du Coefficient de Yariation pour les donnëes aléatoires.

18 - 1992 . Lf, VIVANT ET L'INtrRTE : INTELLICENCE ET STRATÉGIES DE
SURVIE CHEZ LES ESPÈCES ARBORtrSCENTES - Cahiers du Centre Na \ais

d'Aménagement, N" 38, 1" semestre, Nântes-Université (pp. 77-148, 52 figules, 6

tableaux,2T photos NB,36 photos couleur).

Datxs celte grosse étude de fond, l'auteur étudie les principales stralegies de
surÿie qu'il a identiliées chez les espèces arborescenles conlontées aux conlrûintes el
agressiofis dans les milieLx et enÿironnemenls difrciles, ta l physiqües que bioloSiques
des sociétés, comrrrhnaulés, collectiÿilés et colonies ÿégélales. Ces strdtëgies ÿo l du
simple empattement du syslèt e racinaire jusqu'à I'ouloclonage que l'auleur
dënonne diplasie. Ë lre inné el acquis, l'auleur montre que lo l ÿiÿarrt est

"intellige t», da s la mesure où il "dispose", pour sa surÿie, e fonction de ce que le
ilieu-enÿitunnemefit lui ptopose, de ce que son code génétique lui irnpose et de ce

que lui opposent les autres ÿiÿants.

19 - 1993 - L,ÉTIOLf,MENT DtrS PINS DANS LES DUNES LITTORÀLES - .b&,..g/s

du Centre Ndnrais d'Anénagement,N" 40, 1' semestre, Nânt€s-Université (pp. 1 15-120,
2 figures, 17 photos en couleurs),

Retout sut la qaestion mol posée et mal ahdllsée du dépétissemenl de laforêt en

fonction du milieu et de I'enÿironneme t clirnatiqae, en ,néconnaissance de la biologie
ÿégëtale la plus élémenlaire.

20 . ,995 - DiFENSE ET ILLI STRATION D.LNE DISCIPLINE.MÈRE RECADRÉE
PAR Lf,S MÉTHODES MODERNES DE L,ANALYStr SYNTHÉTIQUE C.ThieTS du
Cenlrc Nantais d'Aménagement,NÔ 44, l ' sem estre, Nantes-Université (pp. 105-117, l4
figures, 5 tabieâux ).

Ëxposé de la méthode d'exploitation persoh elle (J-M- PALIERNE) de I'Ahilyse
en Composanles. P ncipiles, appliquée à deux grands ensembles régionaux :
géographie des Elats-Unis, el géogfttphie de la France.

Lo Grand? DécanpaÆatiôn



POSTFACE

Àttention : Nâppes Plùviâles Ruisselâtrles !

Voilà qu'en un peu plus de 100 000 mots mon oùvrage est achevé. Je l'ai fail à mes
frais pour m'exprimer à ma convenance.

J'y ai instruit, de Inoû point de vue,le dossier du <changement clifiatique»t,y
apportânl le plus possible de faits corcrets tires de mes documcnts,

de mes connaissances, de mon expérience du terrain,
de ma pratique du laboratoire

et de Ia "modélisation" numérique de mes "projectiors prévisionnelles",
ainsique de ce que m'a appris lâ lectùre anâl)dique des documents des grands

organismes de recherche, lel le CIEC.

J'en sais les limites, les imperfections, les incertitudes, maisje sais aussi la sûreté qùe
les câlculateurs mettenl à notre disposilior.

Etje sâis égâlement toul le temps quej'âi pâssé en
déplacemenls et en observationÿ relevés/ mesures, etc. Et en vérificalions.

Tro,s menus exemples pour bien me faire comprendre I les relevés de ce qui es! donné
âux seules figures 65,68 et 73 ont nécessité près de

40 000 km en \oilure,
pour ne rien dire des déplâcernents pédeslres et des heures innombmbles pâssées aux

besognes pénibles €t ingrates qui s'y râpportent.

Ce n'est pas un "testa,nent" scientifique que je livre ici, c'est un travail oir
je condense quelques unes des idées qui me sont chères et auxquelles

je crois profondément.

À mon âge, qui commence à s'*avâncer", on n'est plus inquiet poul son avenir;
el je n'ai pas de petits enfants : c'est dire si na démarche est désintéressée...

Je ne lais donc que mon devoir de scientifique :
jusqu'au bout et grâtuitement, comme je I'âi toùjours fâil.

J'espère, cette fois encore, ne pas m€ tromper
Di dâns mon diagnostic

ni dans I'esquisse de mon pronostic.

Que ceux qui en ont les moyens, politiques ou d'autre sorte, essaient
de s'en inspircr, pour le bien communi cofime j'âi toujours essâyé de m'y appliquer,

indilfércnt aux horneurs, âux tilres, âux récôûpcnses,
el payant souvent de ma poche pour quc

mes étudiants puissent âpprendre coreclemenl dans mon laborâloire,..

Je ne souhaite qu'ùne chose maintenaDl i qu'au moins on ait
la sagesse d'examiner mes hypothèses et de réfléchir aux solulions que je propose,

car les nouvelles ne sonl pas bonnes, âinsi que le tévèlent ces

Dernières minut€s
avant "boüclage"

Les "câlastrophes nâturelles'qui, du Nord à I'Alsacc et de I'Oise aux Ardennes, ont
déferlé sous forme de tappes de boue, el ce débul de Juin, ceI1,.aines comme des crues
de fiÿiàrcs qui N'EXISTENT pourtanl PAS..., ces catastrophes-là devraicnt faire
réfléchir, et, très vile, réagir. Parce q!e, en pleine zone lempé e fiaîche, tn
phénomène de pays subûopicttl aride vient d'apporûlre, comme aux lisières
sahâriennes, comme dans l'Ouesl âméricain, comme pârtoùl où la séchetesse et les
pluies diluviennes âlternent : celui des lÿ,4PPtS PLUVIÀLES RUISS,Z,4/Vî,'S. C'est
grdve I que I'on en cfoie guelq 'un qui les o ÿue$ et exarhirrées IN SITU et... lN
ylyo, el qui en a ûesüré les redoutâblcs séquelles ôrosives : voir page suivânte-

La ùzntk Déconpnsotian
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PETIT COMPLÉMf,NT SUR LES NAPPES PLUVIALES RUISSEI-ÀNTES

LÀ "FONTE" DES SOLS

Comme je I'âi dil page 83, relâtivement aux sols, les préoccupâÎio.s grândissent,
notamment à Bruxelles, âinsi que l'a fort bien mentionné Y. MISEREY, en particulier à
propos de I'Éxo,sfrrY qui sévit mâintenant dans les terres cultivées. I1 est effec-
tivement un fâit ftâppânt que ne semblent pas âpercevoir les commentateurs qui
relatent l'informâtion i ce fâit se rapporte à là ,rat rc BOUEUSË des nappes
ruisselàrtes et des autres formes d'inondation qui, depuis des ânnées, dévastent les
campagnes. Cette boue, qui fait le désespoir des gens dont les demeures, les
commerces, les âteliers ou les usines sont sâccâgés, cette boüe c'est DU SOL QAI
PART, des LIMONS FERTILES oUI DISPAN,4/S.IEIÿ4 bfef, de la TERRE ARABLE
PERDUE À .IÀMÀIS lcf.lâ photographie eûblémâtique (d. berehùlâk/getty/afp) de la
bougâde de Tirley (Gloùcester), noyée sous des eaux rouges qui évoquent la dilution
des "latérites" tropicalesl.

En 1969, A. DE CAYEUX, commentant une vue de sols agricoles étasuniens
dépecés par l'érosion, écrivait i «Si I'occasion s'en présente, les sols de France
montreront le même spectacle» (Enryclopédie gëographique, Bordas, Paris, 1969, p.
511).

Eh bien NOüS Y SOMMES.

Si un village du ,ord de lâ Frânce â pu être inondé pâr une nappe de boùe
ruisselante issue d'aùcùne rivière, c'est parce que le "remembrement" de ses terres
ru.ales a été condùit dans lâ méconnaissance absolue du d i spos ilif "anti-érosif' que les
premiers "défricheurs" âvaient élâboré, installânt ainsi, simültanément à l'expânsion
d'vne "urùanisarion" inÿosiÿe, rne ARTIFICIÀLISATION désastreuse des milieux
aménagés depuis des sjècles. Ce dispositif -à l'égal du systèrne "talus-fossé" du bocage
(oudeceluides..terrasses,,decuIture,v.pp.I69sq.)etquel,onappelait
visait, en rompant la continujté de la pente, à freiner et à réguler l'écoulemenl des

eaux de pluie, et, partant, à en annihiler pratiquement l'érosion. Pa(ou1, aujourd'hui,
où I'on déplore les méfaits des inondations, pârtout, lâ t todilic.ttion brutale des
,,rir"t.r ei l'aflificialisation sonr en câuse.

Souvent, dans les crises "ruralo-agro-âlimentaires", on met en cause l'État, et
l'agriculture "productiviste". On devrait se souvenir de la situation des campagnes
dans les années 1950, parfois d'une extrême pauvreté et d'un "archaïsme" que
dénonçâit plus d'ùn "rumliste" (dont des géogrâphes), tenânt de I'idée qù'avec les
techniques modemes on pot]xait «faire ce qu'on voulait, oit o ÿouldil, comme o
ÿoulaibr.On ÿoit rnaintenant le résullat de cet optimisme sommâire et à coùrte vùe.

Pour l'avenir, essayons de mettre en prâtique ma formule hellénisée, Porl,
slokhazomaï, Pensors aux arrière-pelits-enfants de nos arrière-
petits-enfants, câr l'Histoire n'â pas encore atteint da fin...

Lâ Carteric - Cap Coz Oi-Youenn) J uin-Juillel 2007

La Graide Déconpe$ottù
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JANVIER

La vapeur d'eaù réchaùffe-l-elle l'Eùrope ? (LR)
Filière bois : La forêt ÿaroise riche de promesses (VM, 04)
Poùr 1es écolos. la télé pcùl mieux faire (LP-ÀF, 04)
Le réchaùffemen1 climatique menaco 1o ski (LF, 16)
Nous sommes lous des citoye.s de 1a Tene (LF- 17)
Jùppé, Al Gore freçâis (LP-AF, I 7)
Une conlérence à Paris poùr soùlcnir I"'ONU" de I'environnmenl {LF, 17)
.ontrence climar :"1a pldère a la fiè\rc" /OF. )
Réchaùffemerl climatique : les scienlifiqùes dù.cissenl 1e lon (LE, )
Etmâinrenant le froid... (LP-AI,20 )
Pùis veul sâùver son climal loul en consenùt ses louristes (LM, 26)
Climat - Le troù noir de l'âprès'2012 (LM. 28)
Climal: cr maintenanl ? (LF,29)
Le rec}aùfïemenl ne fail plùs débal (LE, 29)
Un noùve1 ù russe srs neige (LF, 29)
l,es climâlolosues enloncenl le clou (Lb, 29)
Réchaùffemenl climaiiqùe, quô fait 1a France ? (l-LF.29)
Climal - E.vironnemmr Fauf il vraimenl paniqùer ? (LP-AF, 29)
Réchaùffemenl climatiqùe, qùe fait Ia France ? (2 -LF.30)
Un nsqùe d'emballemert des températùres {LM. 30)
Chângemenr climâtique Les politigùos inlerpellés (LM. 30)
La pollùlion menâce le développemenl el lâ slabililé poliliqùe de lâ Chire (LF, 30)
Le réchâùffenenr dù climâl poumn âneindre 3 degrés. selon les expefls dù GIEC (LM,3l)
On ne naÿigùe plus sù 1e cod dù Midi (LP-^l:.31)

li\ RLI k

Le lien en1.e cyclones er réchâùlïemenr figùre aù .(Êûr des débais dù GIEC (LM. 0l)
Climal : les lerous anéricâins sâutenl ùn à un (LF. 0l)
Renforcer la goùvemùce mondiale de 1'erlironncmenl (LF, 02)
La pla.èle Îeûe souffre d une dângereuse fièvÈ (LF, 02)
Jâcqùes Chirac àppellc à ùne révolution écologiqùe (l-r'. 02)
RéchaùiTement climaliqùe : que lail 1a fraoce ? (LF. 03/04)
Lcs scicnlifiqucs enlérinent 1a responsabilité de 1'homme dans le réchaùfleDenl climatiqùe (LM. 0l)
Réchaùffemenr climaliqùe. Voiià ce qùiùous atlend (LP-AF, 03)
Chirac reul des «c6qùes ved$ {LP-AI, 04)
Monléc dcs océans : l'Ouôst a plùs à craindre des lempêles à répëtilion (Or, 04)
ChiÉc rôe d'uneONU ÿene (LF,04)
.lacques Chjrac lùce l Appel de Paris (LF. 05)
Cliôâr : les pàroles ne sùffisenr plùs (OF, 06)
Giling Ëânh à litle l-ove (LM - NYT, l7)
L'UE ÿa rédùîe ses énissions de COrde 20% (LF.2!)
L'économie chanse âvec 1e .échaulÏomenr (LF- 24125)
Les puces éledroniques refroidiss€nt âù grâld Nord (LF/, 24125)
I-à lonte des glaces ouvre de .oùÿelles roules nùilimes (LF, 24125)

Qùùd 1e climal profile aùx vi8ncs anglaises (LF. 24125)
En Laponie, 1es rennes meùreo1 de faim (LF. 24,25)
Ecologic : lcs bons el 1es maùÿais (LP-Ar, 26)

MA]tS
La sé.herese toùjoure menaçanre (LP-AF. 0l)
Erals-Unis : lcs émisions de CO, vorr augme.rer (LF- 05)
Réchaüffemcnl climaliqùc : 1es politiqùes inierpellés
L agricuhure va devon accélérer sor adâplation aù réchâuremenl (LM, 08)
L Eùrope à l heùre des choir énergétiques mâjeùrs (OF. 08)
l- hirer Ie piùs doùx depuis 1950 (LP-AF. l0)
Eÿaluer 1es risqùcs de câlaslrophcs nalurellcs (LF, l2)
Climal : polémique entre académiciens Lr. l,l)
l-a dëforcslatio. de la planè1e poùrsùjl un rylhme alamânl {LM. 15)
llùlor menace de relenir: Un coùp de poignârd aùx Vens (N Mamère. LP AF.20)

J M PALIERNE La Gtonde Décontpe$otlok
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l-es scientifiques dessinenr I âvenir d'ùn monde plus chaùd (1.M, 20)
Les .écifs coàlliens sonl nenâcés pâr le .échauffôment (LM. 22)
Canicùle 2003 : 70000 mofis en Eùrope (LF. 23)
Ecologie : la tentarion lota1i1airc (LF, 24)
I,a nole du réchaùffeBcn1 scra sévèrc (OF.28)
L a vacùce de M. Hulol (LF,28)
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