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Libreville
et son appetence
opiniatre de foret
Theodore Trefon *

« •• .Jes civilisations de fa forer gabonaise
etaient inaptes it susciter des villes..•. ..

Guy Lasserre (1)

Au Gabon, ou la pression humaine sur les terres st
leurs ressources est minime, les fon~ts tropica/es
CQuvrent encore approximativement 80 % du territoire.
Ce pays equatorial, Ie plus riche de J'Afrique
subsaharienne, heberge des animaux emblematiques
comme ]'elephant, Ie gorille et Je chimpanze, toutes
especes en voie de disparition partout ailleurs dans Ie
bassin du Congo. Mais cetts image de ce qui pourrait
etre peryu comme un environnement naturel paisible
est trompeuse. Elle dissimule les relations complexes
et profondement ancrees que les citadins gabonais
entretiennent avec leur arriere-pays forestier ; il s'agit
d'une relation de dependance qui se developpe au
rythme du processus d'urbanisation. Et la pression
sur l'espace forestier et ses ressources s'accelere
correlativement.

Plusieurs facteurs doivent etre pris en consideration pour compreodre la dynamique
des relations de Libreville avec les forets de son arriere-pays et I'impact qui en
resulte. De la sorte, on examinera d'abord Ie processus general de migration rorale
au Gabon avant de decrire ce!ui, toujours en cours, de l'urbanisation de Libreville.
Les causes de I'expansion agricole dans la province de l'Eseuaire seroot abordees
ensuite, puis la question de la dependance envers la ·viande de brousse, Ie bois de
chauffe et les produits forestiers non ligneux. Enfin, les raisons pour lesqueUes Ie
clivage ville··campagne s'effrjte rapidement au Gabon seront analysees. La conclu
sion, quam aelle, s'attardera sur les perceptions divergentes, au Gabon et en Occi
dent, de la conservation et de ses implications dans les techniques et les politiques
en vi ronnemen ta1istes.

~ Universitl libn: de Bru:<:elles. expert vilk-foro!L programme APFT (Avenir des p<:uples des rofits tropi
e:tles). eel article propose un regaro critique sur Ja dependaIlce des Librc:villois env= les produits forestiers.
l.=.s consl2.ts p~sentts sont)e fruit des recherches. au Gabon. du volet ville·forEt du programme APFT de l:i
DG VlJ! de l'Union e~I0:Jeenn<:. L'~lJteur lient aremerr::ier le:m-Piem: Profiii, du PAFT-Gabon (Progr.unme
d'action forcstier tropical). et Alain .~soko. doclor.1l1! en archtologie al'Universil~ libre de Bruxdk.5, pour
I~ur relecture Jvi~~o:: ':1 Io::urs carnmo::ntaires judicieux. ainsi que Denise Arnauld pour la tr.lduction du lexte
:rnglais original qui est une contribution 5 J'ouvr.lge de lamo:s F. Barnes el Michael C. R:ed sur Ie Gabon .i.
prim: cha W<:stvie·,,: Press.

(\) G. L1!ser::e. !,j/}r~,·,/I( : ltJ ,,;!.'( ~I su riginll. Libr.l.iri.:. Armam1 Colin. Paris. i95S, p. 1.
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• La demographie urbaine
La croissance demographique est Ie princip.al (acteur expliquant Ie grignotage par les
villes gabonaises des foreLS mosarques periurbaines, qui sont constituees de foreLS
secondaires. de foreLS deg~adees. de vestiges de (orets primaires. et de jacheres,

1. - Taux de croissance demographique (moyenne annuefle 1990-1995. en %)

2. - La population !-,rbaine au Gabon

Pays En ville Au village

Cameroun 4,9 1,2

Centrafrique 3,1 1,7

Congo 4,8 0,7

Gabon 5,2 0,7

Guinee equatoriale 5,9 0,4 I I
._'~

Rep. demo du Congo 4,4 3,7 I .-

Source: Urnleel Nations Population Information (POPIN). 1998.
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Si la population totale du pays a plus que double entre 1960 et
1993, avec un taux annuel de croissance d'environ 2,5 % (2), Jes raux de croissance
en ville excedem de loin ceux des zones rurales (3). Entre 1990 et 1995, par
exemple, Ie taux anouel de croissance urbaine s'est cleve a5,2 %, alar.; que pour la
population rurale, il s'elevait a peine a 0,7 0/'0. Ces tendances ne valent pas unique
ment pour 1e Gabon, elles sont approximativement equivalentes a celles relevees
dans les autres pays du bassin du Congo.

En consequence de ce desequiJibre, 73 % de la population
gabonaise vir maintenant en milieu urbain (4). Les viIles principales sont Libreville,
Port-Gentil er des agglomerations so situant dans Ie triangle Francevi1le-Moanda
Mounana (carte 2).

Jadis, la mobilite demographique du Gabon differait sensible~

ment de cene des autres colonies franij:aises d'Afrique. L'exploitation industrielle de
I'okoume a eu un rOle important dans ce domaine. L'industrie du bois a perturbe les
modeles d'irnplamation car, lorsque des travailJeurs quittaient les concessions fores
tU:res. ils ne retoumaient que rarement au village. Ce phenomene se verifia ample
ment au de.but des annees 1930 lorsque la crise economique en Europe provoqua une
chute de la demande du comreplaque. La monetarisation et son corollaire, 105 nou
veaux besoins d'argent, freinaientla tendance de ces travailleurs areprendre des acti·
vites agricoles traditionnelles de subsistance, de chasse et de coUecte. Travailleurs
occasionnels ou populations flottantes se deplaij:aient des lars a la recherche d'.un
emploi remunerateur, de concession en concession forestiere, puis, au debut des
anne.es 1960. vers les viIles ou du cote des mines d'uranium et de manganese du
Haut-Ogooue.

L'jndependance er la fannation progressive de l'Etat postcolo
nial redynamisa Ie processus d'urbanisalion. Et comme les autorites natioflales aban
donnerent les con trOles de l'immigration urbaine, les populations de I'amere-pays se
precipiterent vers les villes. L'africanisation des services publics et, dans son sillage,
Ie clientelisme politique poussenint aun recrutement massif pour cette administration
nationale embryonnaire. Aujourd;hui encore, les Gabonals ruraux, a la recherche
d'ernplois, de services de sante et d'education, rejoignent ces enclaves de modemite
relative. Psychologiquemenr, j\ leur est d'ailleurs mains contraignant de quitter Ie vil
lage pour la ville lorsque celui~ci, comme c'est souvent Ie cas, a ete deplace au
regroupe avec d'autres.

L'emigration rurale et Ie taux cleve de natalite en ville, com
pare avec celui des villages, sont des traits communs atoute I'Afrique subsaharienne.
Toutefois, I'une des particularites du Gabon est son importante population etrangere :
aujourd'hui, elle est estimee a J8 % de la population (otale. Des Africains de tout Ie
continent considerent Ie pays comme un eldorado ei, en termes de comparaison de
revenu moyen par tete, c'est indeniable. Equato-Guineens, Maliens, Beninois, Came
rounais sont Ic~ groupes elrangers les plus nombreux.
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(2) L'iIllCrpril~\ion d~s recensemenlS ~u Gooon eSI une luhe !l;u1iculii:rcmelll comple;l;c. II ~t communement
odmis que les Jutnrill!s gJbonaises gonnent les chifires en vue de btnlHicier el d'un a!legement de In delle
nalionale et d'un.: ~ugmem<ltiori de I'aide au d~vdoppement

(:}) En 1960. In. populn.lion 1!tJit 444 300 habiln.nlS. en 1993. elle s'~Jevnil 1.. I 014976 hn.bitants (Mini$~~ de
la PlanilicJlion el de l' Amo!nJsement du Tcrriloire. Bure~u cenl.rJl du Rcensemenl, R<:cmsemt!/11 ginirai de Iu
floflululirm 1::/ J( l'/whiwi. PrillcipuU.T rbullu/J, Libreville.juillel 1993).
(4) La rise.rve c.sl de rigueur 11. proposl.le In. present;llion des In.u~ d·urbanisotion au Gabon polrCe que. seIon les
normcs gobonais~~ oJe r~ct:nsemcm. uno:: ville. ~l une ogglomirn.lion dc 3 000 h~bitn.nrs au plus. D'autres
n.gences. comme Ie llipn.f1ement O':mographie des N~lions unies. par e...cmple. utilisent Ie uuil de 5 000 hn.bi·
In.nlS. D~s lo~. lu~Qut: Ie Gn.bon Jnnonc~ 73 % de popubtion urbJine.le chiffre du PNUD n·est plus que de
49 'i.
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L'un des meilleurs connaisseurs du Gabon contemporain, Roland Pourtier, qualifie
les villes du Gabon de {( filles de l'Etat )} (5). n souligne que les revenus aI'e;r;,por
[ation du petrole, du bois et des minerais ont contribue directement au developpe
mem urbain du pays, notamment aLibreville puis dans les agglomerations du Haut
Ogooue. Mais Ie tribUl de cette urbanisation rapide et de Ja prosperite soudaine est
maintenant supporte par les citadins les plus pauvres. En outre, Ie dese.quilibre ville
campagne a ete egalement renforce par un vaste programme de travau7\, publics,
conduit par Ie president Omar Bongo, et rendu possible par Ja convergence entre la
faible population du Gabon et I'importance de l'economie de rente, deux facteurs qui
ant permis au chef de rEtat, ayant accede au pouvoir en 1967, de cOl1solider une
assise politique faisant de lui l'un des plus anciens presidents africains en place.

L'interaction complexe des facteurs demographiques, poli
tiques et economiqu~, d'une part, et l'urbanisalion croissante, d'autre part, ant trans~

forme fondamentalement l'usage de I'espace dans et autour des zones urbaines au
Gabon (6). Dans les zones periurbaines des principales villes gabonaises, la terre est
defrichee pour I'agriculture, pour fournir du bois de chauffe, pour cOl1struire des
habitations et pour etendre les infrastructures. Les quartiers commerciaux et adminis
tratifs sont agrandis. Les quartiers residentiels s'etendent, souvent pour hCberger la
famille arrivant de I'arriere-pays rural. Nulle part ailleurs au Gabon cette evolution
n'est aussi marquee qu'a Libreville.

En 1958, lorsque Guy Lasserre publia son travail pionnier,
Libreville; fa ville et sa region, [a population de la capitale comptait19 500 habi·
tants : 18 000 Africaills et 1 500 Europeens. A l'epoque, Ie centre urbain blanc deve
loppe par la colonisation s'inserait dans une serie de villages littoraux. Des pro
grammes de travau;r;, publics, d'urbanisme et de creation d'infrastructures s'etalerent,
concomitamment avec la croissance demographique et, d'une maniere progressive,
de la fin de I'epoque coloniale a 1977. Cette annee-Ia, Omar Bongo fut aussi presi
dent de l'Organisation de I'unite africaine (QUA), et Libreviile fut donc designee

Les transformations de Libreville
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4•• Population
de Ubrevllle
(1950-1993)

Annee Population

1950 12500

1957 19113

1960 27 000

1970 nooo
1960 185 000

1990 337700

1993 419596

Source: Recansement
de 1993.

3•• los plus grandes villas gabonaises

Source: Recensement de 1993, CARPE Data CD-Rom, 199B.

Villes Population Type d'ecosysteme

Libreville 419596 Mangroves d'Afrique cenllaJe

Port-Gentil 79225 Mangroves d'Afrique centrale

Fram;eville 31 183 Mosaique savane-foret ouest-eongoraise
Oy,m 22'04 Forels c6tieres congolaises

Moanda 21 882 Mosaique savane-foret ouest-eongolaise
Mouila 16307 Mosaique savane-foret ouesl-eongolaise
Lambarene 15033 Forets o:.iliere5 congolaises
Tchibanga 14054 Mosaique savane-foret ouest-eongolaise
Koulamoutou 11 TIS Plaines foresliihes norckluest-eongolaises

Makokou 9849 Plaines loreslieres nord-ouest-congolaises

•
<2"?/

(5) Roland PourUer, u Cablm. TlJmt1 2 : Elm ~I div~llJpp~melJl, L'H:mnauan, Paris, 1989, p. 237.. .
(6) Pour une elude det:l.illl!e des mod~les d'usage des lerre; pcriurbaines aUIOUT d'Oyem el Fronceville, VOlT

Eleonore Wolff, Theodore Trefon. Hugo Mw,mu et Marie SinlZoff, Giogrophie des relalions vilfe{oril. 11lp
port CARPE, Bruxelles, 1999. non public. Canes et resume sont disponibles sur Internet 11 l'adresse
htlp:J/www.ulb.ac.belige>ltlbe.
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pour accl1eillir Je sommet annuel de )'organisation panafricaine. C'etait a la fois
"occasion et Ie pretexte, pour Ie chef de !'Etat gabonai:s. de uansformer Libreville,
petite capitale languissante (7), en une ville modeme avec un nouveau et somptueux
paIais presidemiel. des hotels intemationaux. des voies rapid~. etc. Les liens etroits
etablis entre I'elite gabonaise. Ie pouvoir politique aParis et Ie secteur economique
pave sone iclairaots quaot it !'origine de ces depenses extl"avagantes pour la constnlc
tion et les travaux publics.

Parallelement,. la population de la capitate croissait fortemenL
En 1993, Ie recensement offieief enregistrait a L1breviHe une population de
419596 habitants: le sellil du million pourrait etre atteint aux environs des ann6es
2020, meme s'i1 demeure une certaine incertitude en ce qui conceme Ie taux de crois
sance annuelle a. adopter. La plupart des experts acceptent un chiffre silUC entre 3 %
et 4 %. Aujourd'hui, pres de la moitie de la population du pays est concentree dans
la capitale et appraximativement 43 % de celte population est agee de mains de
15 ans. Selon Franc:ois Gaulme, speciaJiste des questions ethniques gabonaises, les
Gabonais montrent un artachement presque obsessionnel envers la famille nom
breuse. observation confirmee par les chiffres. Une exception tautefois est aconsta
ter pour Ie groupe ethnique originel de Libreville, le.s Mpongwc, dont les contacts de
longue date avec les Europeens et la vie urbaine ont modifi6 I'attitude qui prevaut a
avoir nne pcogcnitl.lre nombrellse (8).

L'accroissement demographique et la diversite des groupes eth
lliques et des nationalites ont amene Jean Emile MhO[, ancien ministre gabonais de la
Culture, A observer que Libreville est ainsi devenu un {{ village planetaire ~> (9).
Libreville peut paraitre aujourd'hui plus proche du Nord deveioppe que de son
arne-re-pays rural.

Cepenclant, malgre ce!(e .apparente modernite et un haut revenu
macro-economique par habitant, reparti loutefois de maniere inique, la grande majo
rite des Librevillois reste dependante de 1a foret .avaisinante pour satisfaire ses
besoins quoIidiens,

Bien que la dependance prenne des formes multiples.I'evolution
de I'utilisation de la terre dans 1a province de l'Estuaire. principalement pour "agricul
ture, en foumit l'exemple Ie plus manifeste. Se noumr a Libreville, tour comme dans
les autres villes du pays. ne releve pas seulement d'un defi en termes d'objectifs poli
tiques globaux, mais aussi d'une verilable bataille quo[idienne pour les citadins
pauvres. Avec un polentiel de production alimentaire encore incompletement exploite
au Gabon. les secteurs nationaux de I'agriculture, de; I'clevage et de la peche sont
actuellement incapables de satisfaire les besoins aJimentaires de Ja population, POllf des
raisons hislOiiques, demographiques, economiques et politiques. Les produits alimen
taires traditionnels de base, comme la banane plantain ou Ie manioc, sont importes par
roule du Cameroun. en suivam la voie Yaounde-EboJowa-Oyem-LibrevilJe, ou p2r mer
jusqu'a la capitale, au Port Mole. La viande provenant d'Amerique du Sud, d'Afrique
du Sud et d'Europe est disponible sur Ie marche. La distribution est faci/itee par la pre
sence de nombreux entrepots frigorifiques, uniques en Afrique centrale. Que les impor
tations gabonaises d'aliments ressortent d'une option economique ou d'une necessit6
de survie ne releve que de: l'argumentaton polemique. Mais. quelle que soit la bonne
interpretation. l'arrivee de nouveaux produits sur le march6 (liz. pain blanc, farine de
maYs ou/oufau) a chaque fois suscite aussi de nouvelles habitudes alimentaires en ville
et, done, des dependances nouvelles egalement

.-
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(7) T;ml Pourtiu (op. cit.. p. 25]} qu~ Lo.>s~rre (0Il. dl., P J) usent de.-; nu:l./1CCS de ~e( "<!jv:lifpouc decore
Libreville.
(8) FI'.lJ1O¥Ois Gaulm~, Le Guhrm cr $tJll 1111!hn:. Kan.ha!a. Paris, 1933. p.:>4.
(9) Je:ul ::mile Mbo(... Qu;md \'espnl de 13 forcl s'3ppelai', .. ja.;h!:re .. », ill : Louis Perro,s (cd.), L"S('ril"~
IIl/or;r: terre! </" GlJhlJli. Muse~ de I'Aauit3ine. Bordeaux, 1997. p. 34.
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L'expansion agricoJe
dans I'arriere-pays

Parallelement au maintien d'un flux d'importations alimemaires. j'expansion agricoJe
dans I'amere-pays de Libreville, principalement Ie long de la Route nationale I
jusqu'a Ntoum a 2.5 km de Hl, a lrouve son impulsion dans une serie de reculs et de
problemes economiques nationaux a partir du milieu des annees 1980. II s'agit de la
crise du petrole de 1985, de la chute mondiale des prix du cafe et du cacao, des
consequences de la devaluation du franc CFA en janvier 1994 et de l'introdm:tion
subsequence d'une TVA de ]8 %. Un deficit budgetaire difficiIe a. cambaltre et
l'imposition de programmes d'ajustement structurels successifs s'ensuivirent. La
crise aete ressentie durement a Libreville. Les menages (meme ceux a revenus regu
liers) se sont done de plus en plus toumes vers l'agriculture Ie week-end, soit comme
une strategie de survie pour noumr la famille, soit au titre d'activite economique
complementaire. PD.r ailleurs, des chomeurs masculins et surtout des femmes ont
aussi commence adefricher la terre pour combiner agriculture de subsistance avec
commercialisation de surplus de production. Cette seconde categorie d'acteurs· socio
economiques comprend principalement des non-Gabonais (a pres de 75 %) (10). Les
agriculteurs de Ja region, bien qu'ineapables de nourrir I'ensemble de la ville, contri
buent done neanmoins de manie.e significative, actuellement, ii son approvisionne
ment en fruits et legumes frais.

44'l/-"

(10) BOPA. El!U!~~ priuluhl~:r d Ia uifiuil;un U'UJl~ prllitjllu~ d'umillll1:~mml (I de dbdoppt!/uur dt! Ia pm
~'i/l{:t! de 1'£SIUllir". rJppor'l de synlh~e. p. 32.
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L'impact qU'a Libreville sur la biodiversile se rnanifesle sur
une large portioo de la province de l'Estuaire (20740 km2).

En terrncs d'usage foncier, les caracteristiques spatiales de la
region sonlles sujvantes :
- des arrondissements municipaux densement batis ;
- un espace periurbain empietant rapidement sur Ja Foret mosaYque, deja perturbee
par l'exploitation forestiere depuis les annees 1880, oU. Ja plupart des teITes y sont
culcivees de manierc intensive, semi-permanente ;
- un espace rural densement occupe qui tend a se cOOCentrer Ie long des routes, les
trois axes principaux etant Libreville-Ntaum-Kango, Libreville~Cocobeach et Libre~

vine-Cap EstC:rias :
- une Foret secondaire peu peuph!e ;
- et des m<ll1groY~ sans valeur agricole qui sont exploitees pour Ie bois de chauffe
et la peche.

L'agriculture traditionnelle sur braJis est pratiquee meme en
zone periurbnine au Gabon. Si ceHe pratique s'integre bien dans des ecosyscemes
forestiers a faiblc densite de population, eUe exerce une pression considerable sur la
rentabilile de la tern dans un environnement fortement peuple et ou les jacheres sont
raccourcies. Celie pression augmente la valeur des terrains, bouleversant les systcmes
fanciers qui determinent l'espace et J'usage des (erres. Conforrnement ala loi gat-o
naise, loutes les tcrres appaniennenr theoriquemem a l'EtaL En region urbaine el
periurbaine, la terre est consideree comme une propriete privee, au sens coutumier du
terme. Toutefois, comme la pression ella valeur marchande se reduisent plus on
penetre en zone rurale, les systemes traditionnels de gestion y prevalent. La loi cou
tumiere reconnajt les droits des premiers occupants, cornmunement appell!:s Ie « droit
de la hache )} et ce sont les chefs de village au les chefs de lignage qui gerent ces
terres. Dans I"amere-pays de Libreville, de nouveaux occupants achetent des teITes
aux autorites lraditionnelles et, progressivement. ils tendent aauthentifier leur pro
priete aupres de l'administration municipale du Cadastre. S'assurer un acces ala pro
priete autour de Libreville est une attitude de plus en plus rep~ndue, surtout pour les
non-Gabonais qui ne beneFicient ni d'une legitimation traditionnelle ni d'UIl titre
legal.

L'intention de ]'Etat de s'approprier la terre pour en assurer In
conservation a fait long feu. Les terres detenucs par l'Etat sonl considerees comme
etant publiques et done accessibles en toute liberte. Une exploitation rapide et incon
trolee en resultc sauvent, comme en temoigne la degradation <lctuelle de I'arboretum
de Sibang ou de la foret classee de la Mondah (II). De 10 200 hectares initiaux en
1951. la couvenure {orescii::re n'etait plus que de 3 000 ha en 1996 (l2).

Selon une eLUde approfondie de Pierre Debouvry sur la foret de
la Mondah, sa uegmdation resulte des activites de plusieurs groupes differents. L'u:1
d'eu}\ est constitue de populations locales Benga et Sekiar.i qui furenc tlpparemmer.t
les premieres a s'inslaller dans une zone qu'elles considerent tradicionnel1ement
comme leur territoire dc chasse, de peche et de collecte. Un deuxieme groupe est
ianne des descendants d'explo:tants forestiers, qui y poursuivtnt des aCljvil~s agri-

1.1l) C, problem' ~ il~ ~nJlys~ pnr Gisi:1e Okom,. [rude .rur /e parwge d<:.1 dmilI pUllr I'"tilisariotl mriull'
!le//e dd prOdlli!.'" [,,(e.l/ien (lU GIIII/ill .' '·I/.f de lu ["dr clusslf<: dt: la MIll/dull. d.. III ri.ww de In u!pi <:l J~

(~"lHll Kvi. Mirlisl\:f<: J~~ £>l.u.\ <:l Fori:ts el du R~boisemenl. "rogrJmm, ~'JCli<l1l (orr.<li~r (ropie.,1
LIbreville. 1"91. IIOll pub);".
(12) A propos de!J rur~l c1JSs~e ..k l~ MDndJh. voir ?:CfTC D~bou\"r/. Furi! du,sie de /" ,\frlllu'uh. imufuce
f'''pUIU!IIJJ1I bll..uleJ["r;/ ,-",I'.Hie. R':pubLque gJbOI1Jlse. Libreville. 1996. Cl Chris Wilks. L.J (UlIUr,u!i"'l da
inm':Jlimes fluel!ier., dll Glulli. UIC,>;. GI:m\l {SUisse). 1990.~. 165· :~O.
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coles. un rroisieme de populations flottante:s, recemment ruralisees. qui, depuis la
crise du milieu des annees 1980. ne trouvent pas de uavaiJ a Libreville. Ces popula
tions s'engagent dans des activites extractives comme la coupe de planches au la pro
duction de charbon de bois. Un quatrieme groupe se distingue 6galemenl, ceJui des
nouveaux (( rurbains » qui ne peuvent pas se penneUre d'acquerir des terrains a
Libreville. En construisant des habitations pennanentes et des infrastructures, ils
u-ansfonnent ce qui etait, il y a pen encore, un paysage rural en nne struCture urbaine
qui sera bient6t incorporee a Libreville. Entin, un cinquieme est celui d'entrepre
ncurs economiques de Libreville. Cette demiere categorie de population dispose de
moyens financiers et materiels, tels que pick-ups au troneronneuses. Elle laue son
materiel ades travailleurs au les en equipe en vue de cui liver, de couper des planches
au de produire du charbon de bois, taus produits qui peuvent se vendre aLibreville.

De plus, I'exploitation des poches de sable est une activite spe.
cifique qui defigure la foret de la Mondah. Vextraction quotidienne de camions
en tiers de sable ne se limite pas adegrader serieusement Ie terrain en surface, mais,
indirectement, elle ouvre la foret a des pionniers agricoles. Bien que cette
activite soit en principe illegale, elle se paursuit en route impunite. Une demande de
sable pour la construction peut sembler quelque peu p~adoxale dans un pays au. Ie
bois est tellement disponible. Toutefois, ceci peut s'expliquer par Ie fait que les
Librevillois, sans doute par mimetisme, estiment avec les Franerais dont les modeles
de construction sont ici assimiJes ala faeron « moderne }) de batir, que Ie ciment est
acme! alors que Ie bois est primitif. Cette attitude se retTOuve encore dans Ie desir des
villageois de toute Ja region de couvrir leur maison avec de !a tole ondulee plutot
qu'avec des pailles traditionnelles.

~~-~'~0:~

• La consommation de viande
de brousse

Autrefois situee au centre des rituels complexes et des relations symboliques entre
chasseur et gibier, fa viande de brousse est devenue un des compo~ants les plus
banauJ{ de J'alimentation des citadins d'Afrique centrale (13). La population de
Libreville ne fait pas exception. La predilection locale pour la viande de brousse peut
etre confinnee par une visite de I'un des principaux marches, eelui de Nkembo,
d'Oloumi, de Mont-Bouet au du PK5, au Ie gibier, dont des especcs totalement pro
tegees comme Ie pangolin geant au Ie gorille, est vendu en abondance. Cene situa
tion contraste fortement avec la description fait~ par Lasserre des habitudes alimen
taires d'H y a trente ans, lorsque Ie gibier n'elait consomme qu'occasionnellement
par les Librevillois (14). Honnis des cas de cabous individuels et familiall){ (au cla
niques) specifiques, pratiquement toules Ies especes animales, des plus grands mam
miferes aux plus petits invertebres, SORt mangees. Les especes les plus commune
ment reJevees sur les marehes de Libreville sont les pores-epics (Atherurus africa
nus), les cephaJophes et les primates (15). Ces demiers representent approximative
ment 30 % de toute la consommation de viande de brousse au Gabon, qu'on estime
a 17 kg par personne, par an (16).

{lJ) A propos de 13. consommation urbaine de viande de brousse en Afrique centrale, voir Thtodofe Trefon et
Piem: de Man:t, .. Sn3ck n3lUfe dans les villes d'Afrique centr.l.le". i/1; D;mid Bley el at (tds), L'homme et
la ftJr~1 tropicale. Editions de Bergiers, Ch!te3.uneuf-de-Gr.lSSe (France), !999, ~ paraitre..
(\4) Guy Lasserre.lJp, cit.• p. 251.
(15) Elisabeth A. Steel, Sfud.v of the Value GJld Volume of BIIS-hmtal Ctlmmuce ill Gaban, r:lppon WWF.
Libreville, 1994. p. IJ, non publit.
(16) lucien M3yomboles, .. WWF-Gabon ". Agence Fr.mce-f>re:sse, depeehe, ftvrier 1999.
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L'evoJution de 1a consommation rurale craditionnelle en usage
urbain regulier hautemenr commen:ialise peut s'cxpliquer par la crise economique. Ie
processus d'urbanisation, la pression dernographiquc, l'attachement culturel et sym
bolique. I'exploitation foresnere et les contraintes institutionnelles, tout comme par
unc strategic po!iriq"ue. Tous ces elements traduisent la montee en fleche de Ia
consomrnation de viande de brousse dans Ie paysage urbain. Le gibier est consomme
a domicile, en restauration de rue ou dans les restaurants. La chasse intensive consti
tue une n~elfe menace pour la perennite de la biodiversite. surtout celie des grands
mammiferes a reproduction leote camme I'elephant au Ie gorine, car ces animaux
sont primordiaux pour Ie maintien de cette biodiversire. En I'absence de ces ani
maux, plusieurs especes de plantes connaitraient, en effet, de seve-res modifications
des aires de dispersion de leurs graines et certains arbres disparaitraient laca1ement.

Jusqu'a l'approfondissement de la crise economique, les
demandes des citadins ne constituaient pas une menace majeure pour la sume de 1a
faune au Gabon. Bien que la migration des campagnes vers les villes ait amene dans
celles~ci les consommateurs de viande de brousse des regions forestieres,les gens ne
consommaient du gibier qu'en quantite Iimitee, et seulement en certaines occasions.
Mais lorsque la crise toucha Libreville, ce marche fut exploite : Ie commerce de la
viande de brousse s'organisa aJars et il devint haUlement professionnel. Des reseaux
se developperent entre chasseurs, transporteurs, commer9ams, marchandes de rue et
consommateurs. Bien des membres de ces reseaux son( des jeunes gens qui, n'ayant
pas reussi a trouver du travail aLibreville, sont retoumes au village, ou encore qui
retablissent simplement des liens avec leur village. TIs deviennent commer9ants ou ils
servent d'intermediaires entre les professionnels de la ville et les villageois.

Le Transgabonais joue un role majeur dans Ie commerce de 1a
viande de' brousse des lars que des camps de chasse sont frequemment insealles
autour des gares. Le vHlage de Mouyabi, avec ses chasseurs locaux engages par des
professionnels ex.terieurs, en est un ex.emple (17). La gare d'Ayem, situee dans les
limiees de la reserve de la Lope, en est un autre. Le gibier provenant de la reserve
transite par Ayem qui est, plus encore. largement equipe de refrigerateurs. Alors que
beaucoup de communautes africaines fument leur viande pour la preserver au
l'impregner d'un goat fume, les Librevillois prererent acheter de la viande fraiche, 1a
qua1it6 de la viande pouvant alors i!tre mieux controlCe. Un spectacle quotidien au
marche de Mont-Bouet est celui des femmes qui fument les carcasses d'animaux
juste avane que 1a viande ne soit alteree. Par ailleurs, une visite a la gare d'Owcndo
aLibreville pennet d'observer l'abondance de gibier transportee par Ie train.

ee gibier est associ6 culturellernent au milieu villageois, aux
rituel:; et aux fetes. Le desir de partager sa consommation peue s'exp1.iquer par Ie
goat, les habitudes alimemaires, la mete, la convivialite, la tradition, Ie prestige, Ie
rituel et la nostalgie. II transcende les niveaux sociaux et les origines ethniques.
L'attachement culturel prevaut aussi sur Ie prix et les risques severes de contamina~

tion. Les animaux restem en effet parfois plusieurs jours pris au piege avant qu'on ne
vlenne relever ceux-ci et transporter les prises en ville, dans une benne, pour etre
ensuite venduos dans des conditions d'hygiene lout aussi douteuses, ameme Ie sol,
sur la rue. Du formal est souvent injecte dans les carcasses pour eviter que la viande
ne se putrefie. Les confirmations scientifiques des liens entre les virus HIV ou Ebola
et les chimpanzes n'ont eu ainsi jusqu'a present qu'un impact limite sur la consom
mation de singes a Libreville.

Les aspects symboliques de la consommation du gibier men
lent l'attenlion. Bien que leur porle.e soit relativement restreinte, ils peuvent contri
buer a son developpement rnais aussi Ie limiter. Le symbolisme, gouveme par un

(17) M~~~ lndjidey. " La rili~re "i~nde i L;blT.vi])~ ~. APFT.NewI. n° 7. a"ril 1999. p. 13·15.
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code strict de representations totemiques (s'appuyant sur des objets naturels, $pecia
Jement des anirnaux, auxquels des famillcs ou des clans aUribuenr leurs origines) et
de tabous (interdictions sodales. au religieuses), regularise traditioilnelJement la
'chasse en limi[ant Ie nombre de consommareurs potentiels. Comme symbolisme et
rituels sont intimement lies, certaines parties du corps des animaux sauvages sont
necessaires aJ'accompagnement de rites de passage, en milieu rural traditionnel [out
comme dans les vilJes africaines. Elles son[ aussi utilisees camme protection contre
la sorcellerie e[ en medecine traditionneJJe.

Cependant, les gens qui se Iivrent maintenant a fa chasse com
merciale. et qui reslent principalement des €trangers, ont pcrturbe la regulation par
totem au tabou, du fait de leur ignorance ou de leur non-respect de liens cosmolQ
giques profonds unissant les populations. locale!> aux animaux sauvages. Une autre
maniere traditionnelle. pour Ies villageois gabonais, de ,eguler les especes animales
etail aussi la rotation des terrains de chasse. En effet, paral1element a unc pratique
agricole reguliere de I'assolement, les terrains de chasse epuises sont d'habitude
abandonnes pendant plusicurs annces (18). Mais les chasseurs professi;mnels actuels
ne tierment aucun compte de ce type de geslion. L'evolulion de Ja culture materielle
contribue aussi a un prelevement plus lmportant, car les techniques de chasSe tradi
tionnelle ant cgaJement 6volue conslclerablement, d'i\utant que les annes afeu elles
collets metalliques sont maintenant largement disponibles e[ que les torches elec~

triques utilisees dans la chasse nocturne devlennent plus courantes.
Le Secteur forestier a egalemerlt une influence direCle sur loll

chasse irtlensive. Des zones giboyt:uses. difficiles d'acces avant que oe se cree un
chantier d'exploitcltion du bois. sont ouverCes par les exp[oitants forestiers, qui per
meltent ainsi aux chasseurs de perH~trer des reserves nouvelles. Les exploitants sOnt
cux~mcme~ les principaux consommateurs de gibier (Ies villageois chassent a leur
demande) et i1s jOllen! aussi un role important dans son transport en ville. Assez
paradoxalemeRt, dans son desir d'augmenter les reyenus de i'exportation du bois, Ie
gouvemement gabonais a meme accorde des concessions fo!estieres dans la reserve
de la. Lope (19).

L'importance actuelle de !a consommation de viande de
brousse aLibreville est aussi \'effet indirect du faible taux. d'investissement du sec
leur priYe dans Ie domaine de l'elevage. Quelques elevages bovins existent dans la
region de Franceville et des poulets sont 61eves industriellement a Ntoum, mais la
demande nationnle excede toujours de loin I'offre. II faUl rappeler ici que 1'6levagc
n'est pas une tradition au Gabon. Par ailleufS.. les efforts consentis pour developper
des projets d'ilevage urbain de gibier n'ool pas donne lcs resultats cstomptes. Bien
que les parametres techniques aient ete maitrises. ces projelS d'elevage sont handica
pes par une repugnance cullurelle soit amanger du gibler d'elevage, soit a y consa
erer Ie temps necessaire (20). A I'heure actuelle. le prix du gibier d'elevage oe peut
pas concurrencer celui de la viande de brousse.

Les autoriles sont cgalement confrontees a de n!ielles difficultes
IQrsqu'elles veulent restreindre la commercialisation du gibier. Des ressources fioan~

Cteres et humaines inadequatcs en sont !Joe des causes. Les chiffres disponibles pour
1994 nails apprennent que ]2 ecogardes etaient responsables de la surveillance des

-.

'..

~~:q/~~~{~
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(18) Cb~r1~1 Dcumcn~u~. " 8ilom gt!nirnl du br:lConn~gc : revUe des prindp~ux probleme5 et de !eul'S cons~

qucncc; ". ill : Acl".• dIS "/iIl",I''': "willl///l sur /<) lulle C(mlre Ie hr//c{I/l"".~e. Projet foret el environnemen:.
Minisr~n: de.s Enu;l cl ForclS el du Rtboisemem. R~publique gJbon~ise. L.ibreville. novembre 1994. p. 46.
(191 Ln eO'Fp,ogn;e rmeslj~re fr:l!U;nise Leroy.G~bon s'esl VU :ccorder l~ droit d'exploiter le bois dans Ie sud
d~ Iii r6erv~ nu cl€pnrl d~ l\1ilendi.
,'2.0\ Co\tlm'Jllkntiun p<:.fsunnelle Pn\ritk HO\lb~n. V~\tri~nl~s San~ FrQII[il:re~. Pfoj<:.t de l' U"km turopienlle
lOG Vim... Ele\'~!:.e de p~lit gibier '". Libr<:.vil;e.
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I 120 000 hectares de reserves naturelles. Cela equivauc a un ecogarde pour
93 300 ha. ce qui est bien inferieuf aux normes inremationaIes recommandees pour
ce type d'ecosysteme (21). Les mesures re.pressives prises pour ecarter les bracon
niers des reserves et pour reduire 1a disponibilite de Ia viande de brousse sur les mar
ches ont eChoue aussi a cause de la complexite des facteurs institutionnels et sociaux.
Le manque de main-d'ceuvre.est da au fait que Ie departement gabonais du Gibier et
de 1a Chasse eSl institutionnellement marginalise au sein d'un enorrne ministere hete
rogene. Son personnel est principalement base aLibreville, fame de budget suffisant
pour foumic Ie support logistique a ses fonctionnaires dans le pays. De merne, er
aussi paradoxal que cela soit par rapport aleur orientation professionnelle, ces agents
prefi:rent generalement, pour des raisons de pres~ge et de confort, travailler dans des
bureaux climatises plutot qu'en foreL

La classe politique locale veut-elle contenie Ie commerce de:
viande de brousse? ee:tte question est delicate, mais elle dait erre abordee aussi.
Pour I'administration gabonaise, consommation de viande de brousse e~ conservation
sont·elles vraiment compatibles? Beaucoup de fonctionnaires travaUiant dans les
ministeres gerant les problemes environnementaux., done censes protegee la (aune,
sont originaires des regions forestieres et ant ete eleves en mangeant de la viande de
brousse. Cest la une habitude alimentaire difficile a modifier. Cette situation cree
des zones d'incertitude entre les lois el leur application. Lors de l'ouverture de la
Conference nationale sur Ie braconnage en 1994, un officie] gabonais (Ie ministre de
l'Environnement lui-meme) a accuse ouvertement des « notabilites influentes » de
s'impliquer dans Ie braconnage (22). Parmi des personnalites puissantes, on pourrait
citer la premiere epouse du president Bongo, Josephine, originaire du Haut·Ogooue
et qui, avant son divorce, aurait developpe la commercialisation du gibier a
Libreville pour que les populations forestieres de I'interieur du pays puissent y affir
mer leur identite culturelle face aux Myene, c(~tiers et ichtyophages. A tout niveau
entin, que ce soit au village au dans le.s ministeres, les gens profitent des avantages
de la participation au commerce de la viande de brousse.

Une multitude d'efforts de conservation, finances par Ja com~

munaute intemationale au )'aide bilaterale, tentent de reduire Ja chasse commerciale
du gibier en Afrique subsaharienne tout en essayant de reduire Ie flat de viande de
brousse introduite sur les marches urbains. De plus en plus sous pression, le.s autori
tes africaines commencen! done as'attaquer aux. problemes humains et ecologiques
causes par le commerce plus au moins illegal de la viande de brousse, qui est juste
ment l'une des activites economiques et commerciaJes en pleine expansion. Mais,
jusqu'a present, de leiS efforts ont souvent echoue. Parce qu'elles sam irrealistes, les
lois en vigueur dans les pays concernes ne peuvent pas contribuer a endiguer la
« defaunisation >l. Une premiere mesure pratique a prendre serair done d'harmoniser
les lois avec les reaJites locales.

Des scientifiques, botanistes, agronomes au zoologues, foumis
sent la plupan des donnees utilisees dans les campagnes de lutte contre la disparition
de la faune africaine. Toutefois, ils ant souvent tendance anegliger l'equilibre deli
cat qui existe entre les populations et leur ecosysteme et la fa90n dont elles s'y sont
adaptees. voire la maniere dam elles ant modele leur environnement nature!. S'atta
quer aux problemes urbains pour soutenir les efforts de conservation de la nature est
a cet egard une demarche novatrice. Malheureusement, acause des dynamiques
importantes de l'affre et de la demande, it semble peu probable que la tendance

(21) Joseph Ngowou-N:tigou, .. La problemalique de Ja IUlle anli_br:J.tonnage dans les aires prolJ!gees du
Gabon "', ill : Acr...r du (;oll",/u" uurilll!u/ sur wlUI/( cuJl[rc Ic brocollllo8'. up. dr.• p. 16.
(22) Manin Fid~k Magn~g:l," Discours d·ouvtl\ure~. ill: Act"'s du coilu,/u( ""riull/llsur Ia lUll.. ,olllr"/"
hrlUOlll1ax... Uf'. dr.. p. 16.
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actuelle puisse eIre ralentie OU renversee. De.s niveaux accrus de developpement, des
actions de sensibilisation, un sautien institutionnel peuvenl, mais pas necessairemenr.
rMuire [8, pression sur la faune., Quoique les donnees quantitatives soient rares, nous
sayans que Ie gibieT est exploire de maniere insupportable dans plusieurs regions. En
ce qui conceme Ie Gabon, la faune locale continuera done adisparaitre, parce que les
faeleuTs economiques et politiques urbains, qui sont defavorables a celle-ci, y sont
prefends et que les valeurs traditionnelles de consommation alimentaire n'y evoluent
Que lentement

• Bois de chauffe et charbon de bois
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Tout comme Ie gibier, Ia consommation de bois n~vele aussi un comportement social
et exe.rce une pression sur I'environnement. L'usage du bois de chauffe et son acqui
sition ant des repercussions tant sur les activites de la population, la propriete et les
usages fanciers, les habitudes alimentaires que sur la gestion du budget des menages
au sur leur remuneration.

Paradoxalernent, la consommation du bois de chauffe au du
charbon de bois, qU'on ne peut acquerir qu'en petites quantites, coOte plus cher a
moyen et along tecme que des sources plus modernes d'energie. Toute.fois, environ
25 % des menages librevillois n'ont pas encore des revenus permettant d'investir
dans. des rechauds a gaz (23). En outre, la consomrnation de bois de chauffe au de
sources alternatives d'energie ne peuE etre analysee qu'en termes economiques. En
effet, tous les menages qui possedent des rechauds a gaz ne les utilisent pas de
maniere systematique. En plus du probleme de J'insuffisante repartition des points de
vente de boureilles de gaz dans la capitale, certains plats de la cuisine traditionnelle,
sauvent prepares durant Ie week-end, exigent un mode de cuisson lent et diffus, que
seuls Ie bois ou Ie charbon de bois peuvent assurer. De plus, une cuisine placee aun
point central de la maison est valorisce par Ie rayonnement de sa chaleur au cours des
nuilS les plus fraiches : une etude de march6 confirmerair que les ventes de bois de
chauffe augmentent aLibreville pendant la saison seche plus froide. Par ailleurs, par
tout dans Ie pays, a la campagne cornme en ville, des feux traditionnels accompa
gnent irilmanquablement des ceremonies riruelles comrne Ie Bwiri.

La merne etude revele que les marches de Mont-Bouet et
d' Akebe sont les deux principaux centres de distribution du bois de chauffe dans la
capitale, les autres connaissant un moindre volume de transactions. Le lien entre
l'utilisation du bois et I'expansion agricole est egalement bien conou pour toute la
province de l'Estuaire. Le bois de chauffe est vraiment un sous-produit de l'agricul
ture commerciale, dans la mesure au il provient de I'essartage preaIable des terrains.
Les families qui pratiquent des cultures de subsistance et en vendent evenruellement
les surplus, adoptent Ies memes habitudes a I'egard du bois de chauffe. Une catego
rie particuliere de bois de feu commercialise n'est cependant pas prelevee directe
ment dans la foret : les grumes echouees sur les plages ne sont pas perdues pour tout
Ie monde, elles sont dCbitees et vendues Ie long des rues. EHes ne representent cepen
dant qu'un faible volume de j'approvisionnement. Par ailleurs, apparait une nouvelle
tendance visant a satisfaire les besoins en bois de feu. Dans la region entre Ntoum et
Kango, de plus en plus d'arbres sont abatrus pour leur combustibilite. Le bois vert
coupe est vendu pour repondre a la demande des marches et cornmercialise a
Libreville comme ( produit biologique j) provenant des terrains agricoles.

(2:3) Le chiffre de 25 % esl communiquf par Anach! Bissiflo. U btli! d~ feu. ci Ubrevili~: etlm r,adilion ~t

m(Jd~nJili, r.lPP0rl APFr, Libreville, 1998. non public. Ce chiffre So!: base sur une information non publiee
recueillie au cours de 199]. 11 faut noter que, scion Ics 5ti1tisLiqUC5 officielld. ce chiffre, au niveau national. c:st
porte a39 %.
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Les dechcts des scieries impJantees dans el autour de Libreville
foumissent enfin une autre source de bois de feu. bien qu'egaJement en petites quan
tites seulement. La production de charbon de bois a parti~ de ces dechets represcmc
malgre tout une evolution saciale interessante, pesant mains sur I'environnement.
Elle fournil )'important march6 de Ia restauration de roe de Libreville.

Comme partout dans la region. celle·ci est une habitude cultu
,relle en meme temps qu'une necessite du mode de vie quotidien. Du petit jour a Ja
nuit. les Librevillois presses, au qui Dnt une fringale, peuvent manger sur Ie pouce
des plats prepares au grill au ffits sur des foumeaux alimentes au charbon de bois. Le
riruel commence a!'aube avec la preparation des gateaux qui fait place, progressive
ment. a la friture de poisson, de poulet, d'ailes de dinde, de frites au de taros. Ces
plats du jour sont proposes dans les marches, pres des ecoles au des hOpitaux, au
encore Ie long des arteres principales. lis sonl vendus Ie plus souvent par des femmes
senegalaises au maliennes. Les prix sont comparalivement bas et s'adressent aux etu
diants et aux travailleurs pour lesquels manger dans la rue a la pause de midi est une
solution accessible el- commode.

L'aspect de la restauration de rue change a I'heure du diner.
Des Camerounaises remplacent leurs consreuIS ouest-africaines de Ia joumee et plu
tot que frire les aliments, elles les grillent La clientele est plus aisec, Alors que les
fonctionnaires evitenl de manger dans la rue a midi parce qu'ils peuvent se pennettre
de Ie faire soit au restaurant, soit a leur domicile, ils se reunissent souvent Ie soir, et
specialement Ie week-end, Ie long du boulevard Jean-Paul IT, aLalala au a Akebi
dans ces restaurants de fortune.

Le village d'Essassa, entre Libreville et Ntoum, produit la plus
grande partie du charbon de bois necessaire a la demande des vendeurs de rue. Des
femmes fang originaires de Makokou s'y SOAt installees apres de la fermeture de la
scierie d'Okala. A l'epoque, dans les annees 1970, [es dechets de bois etaient siro
plement entasses et brules, ce qui entrainail une perte calorique considerable.

La charbonniere d'Essassa a ere restructuree et etait en plein
essor ees demieres annees. Ce qui erait initialement un secteur puremen[ feminin (les
femmes controlant [Cute la chaine, depuis la production jusqu'a Ia commercialisa
tion) est aujourd'hui mixte. Les Africains de l'Ouest ant introduit des techniques dif
ferentes de carbonisation : caIciner les materiaux bruts et Ies eouvrir de boue et de
feuilles limite 10. perte d'energie. Le chef du village d'Essassa s'est implique dans ce
commerce: il assigne et loue les teITes. Les femmes gabonaises qui vendent du char
bon de bois sont done devenues largemefl[ dependantes des charbonniers ouest
africains assuranl aussi Ie transport jusqu'a Mont-Bouet, qui en est de Join Ie plus
grand marche de gros et de detaiL Des dechets de scierie sont aussi recuperes a
Owendo et fournissent une part importante du combustible necessaire a la fumaison
des poissons au Pont-Nomba et 11. Baracuda.

La transfonnation du bois en charbon de bois a un caraetere
economique evident en tant qu'eHe apporte une valeur ajoutee grace a des dechets
qui, partout ailleurs, seraient consideres COmme line pure perte de matiere premiere.
De plus, son commerce est, directement comme indireetement, un important pour~

voyeur d'emplois. L'ensemble des ministres de Ja Foret des pays du bassin du Congo
se sont engages dans une bataille pour effectuer davantage, dorenavant, la transfor
mation du bois dans la sous-region : en 1995. sculcment 7 % de Ia production fores
lien~ elait traitee sur place (24). Si la transformation du bois est rcalisee sur place

(24) .. Enu-o:prendre au Ga'oon ". Murchc1 tr<J(JJcau.x (Paris). novembre 1996. p. 51.
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dans l'aven!r, et si les habitudes culinaires adoptenl plu{ot Ie charbon de bois que Ie
bois lui~meme, la quantile de dechets industriels recycles permettrait alors de reduire
I'abanage des. arbres effe:tue uniquement pour Jeur combustibilite.

Le rapport entre une « rurbanisation » c:roissante des centres urbains du Gabon et une
(\ modernisation» progressive de la vie rurale est un phenomene crucial pour la com
prehension du Gabon contemporain. En effet, J'oppositjon theorique d'un espace
strictement rural a un domaine proprement urbain dans res phenomenes sociaux et

La dependance des citadins africains eovers les ressources de la foret conceme ega
lcment ce que I'on nomme les (( produits fares tiers non ligneuK )} (pFNL). CeuK-ci
ant d'abord retenu I'attention des conservationnistes et des developpeurs pour leur
potentiel economique : ils pmcurent de I'argem aUK collecteurs, ils sont pen;us
comme une alternative au braconnage (25) et i1s peuvent, dans certains cas, etre
recoltes de fa~on durable. Mais leur role culturel ne peut pas elIe elude, car il est
indissociable de leur utilisation locale De multiples PFNL sont comestibles et inter
... iennent comme condiment dans Ia preparation de sauces. Des feuilles peuvent aussi
etee mangees en legumes, €tre introduites dans Ia cuisson au servir d'emballage. La
medecine traditionnelle depend egalemenc de produits forestiers (feuilles, racines,
ecorces, etc.) (26). La matiere premiere pour des articles anisanauK et pour certains
ustensiles de cuisine provient enfin de la foret. Mais, au fur et a mesure que la peri
pherie urbaine s'eJargit, Ie niveau de vie des citadins les plus pauvres se degrade.
Dans cetre conjoncture, la penune de logement et la surexploitation des forets pen
urbaines, comme c'est devenu Ie cas dans la province de l'Estuaire, induisent une
rarefaction (et done une augmentation des priK) de produits d'usage quotidien tires
de [a sylve.

Une re-ceote etude des PFNL commercialises sur les principaux
marches de Libreville a mis en evidence ['importance paniculiere des produits ali
memaires forestiers non ligneux pour les Librevillois (27). L'odika (graine sechee,
grillee et rapee de l'lrvinga gabonensis), aussi appelee « chocolat » pour sa couleur
e[ utilisee dans des sauces accommodant Ie poisson ou la viande, est de loin Ie PFNL
Ie plus vendu. Les feuilles de Centum africanum, petits fruirs forestiers servant de
condiment, l'ecorce du Garcinia klaineana, utilisee dans la preparation du yin de
palme pour Ie rendre plus amer et plus alcoolise, ou encore t'iboga, connue pour ses
vertus hallucinogenes et consommee notamment dans les rites d'initiation du BWili,
sont d'autres PFNL qui renforcent l'importance de la foret pour les ciradins gabonais.
Sans oublier les torches faites de resine d'okoume pour des rites comme ceux dll
BwirL Les PFNL vendus sur ces marches ne sont pas seulement recoltes dans
I'immediat arnere-pays de la capitale mais partou( dans I'interieur, et particuliere
ment dans les regions forestieres accessibles par Ie train ou Ie reseau mutier.
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(2.5) L'exemple de Y~ol1nde(Cameroun) prouve. toulefois que 1.1 co(Jecte des PFNl n'esl pas un~ alternative ~

In chasse commerdale. Les ~C1JX acLivit6 sont en fail eomplemeruaires. Voir Tll.:odocc TrefOil et Louis Defo.
~ Can Rattan Help Save Wildlife? ". D~lIdDpmt"r. vol. 42. n° 2. 1999. p. 68·70.
(26) Les midecines trJditionnelles e\ 1<'.5 pr.Hiques de. gucrison som en cours d'~tlJde ~ !'Jn5l.llut de: phmnaeo
pee et de medecine tradilionnelle de Libl1:ville.
(17) Isabelle Chabot, E[ud~ de lafili~rI.! cks proJuirs HOII tigl/tUX au Gab"n. memoire de DESS, Universit€ de
Paris Xll- Val-de·M.1ffie, 1996·\997. non pubH':.
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economiques apparalt comme de plus en plus obsolete. meme si des ONG conserva
tionnistes ou des bailleurs de fonds intemationaux poursuivent leurs activit6s en esti
mant que Ie clivage ville-campagne demeure toujours d'actualite. Au Gabon, la
contigui'te directe d~s vilies aveC les espaces forestiers environnants contribue a
maintenir acet egard une pro"imite sociale et culturelle remarquable. Une visice a la
gare coutiere de Libreville au ala gare ferroviaire d'Owendo atteste du volume du
trafic humain et des 6changes commerciaux entre la capitale et l'arriere-pays fores
tier. Personnes, biens, argent et idees circulent en permanence atravers tout Ie pays.

Le processus de mondialisation. en tame localement au
XVC siecle avec J'arrivee des premiers navigateurs portugais, touche maintenant taus
les villages du pays, La ville gabonaise, et particulierement Libreville, est devenue
ainsi le point de depart de nouvelles formes de mondialisation. Des idees nouvellc..<; y
sont testees, des concepts et des comportements s'y developpent, de nouveaux
espoirs s'y expriment... La desintegration progressive du cIivage ville-campagne
sQuleve aussi des questions identilaires. Les conceptions et les comportements reraux
sont omnipresents en ville, tandis que la modemite penetre de plus en plus les vil
lages les plus eloignes. IJ devient des lars tres difficile de savoir qui au Gabon est
citadin et qui est paysan. Du reste, comment les definir ? La necessite de creer des
n60logismes comme ({ rurbain ) ou « glocal » (globaIllocal) resume cette interpene
tration croissante.

Des perceptions divergentes
de la conservation

La survie de la biodiyersite du Gabon depend essentiellement des populations
urbaines du pays en ce qui concerne Ies facteurs socio~economiques. Cependant, Ie
probleme de la perception de la foret par Ie citadin gabonais reste egalement impor
lant, parce que presque taus les aspects de la vie culturelle locale se rattachent a Ia
foret Comprendre les perceptions tant des decideurs que des populations concero6es
est ainsi une demarche indispensable dans Ie processus de la conception des plans
d'action pour la conservation. Beaucoup de citadins du Gabon considerent toujours la
foret comrne un lieu sacre ou Ie visible et I'invisible communiquent, au Ies gens
s'entretiennent avec I'esprit de leurs ancetres, La foret reflete aussi la nostalgie de
ceu" qui, enfants, y ant chasse, peche ou nage dans ses rivieres. Elle constitue pour
eux un tresor intangible,

nest neanrnains extremement difficile de dennie Ia maniere
dont les Librevillois comprennent les problemes de conservation de la foret : celle~ci

peut etre consideree :Ii la fois carnme hospitaliere et hostile, habitie simultanement de
bons et de mauvais esprits, digne de conservation mais neanmoins exploitable au
quotidien pour repondre a des exigences economiques et politiques immediates, pri
mitive et cependant partie integrante de I'heritage naturel et culture!.., QueUe que
soit l'approche, les conservationnistes devront admettre que Gabonais et Occidentaux
ne conltaivent pas la conservation de Ia meme falt0n. Ainsi, quand des conservation
nistes europeens el nord·arnericains parlent de la necessite de sauver la foret et la
[aune pour les generations futures, la p!upart des Africains n'envisagent pas leur
[utur au~de!a de demain.

La gageure de la sensibilisalion a !'environnement est freinee
en outre au Gabon par Ie fait que ies forets recouvrent encore approximativement
80 % du territoire national. Planifier en vue d'une eventuelle periode de penurie des
ressources y reste done etranger au processus decisionnel.

Meme dans un contexte de mondialisation, il est certain que ce
sont les autorites gabonaises qui auront toujours afixer, par la legislation, les com-
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Conclusion

promis politiques et les criteres commerciaux, les conditions d'exploitatioll des res-
sources forestieres. Alors que ces autorites ant fonnellement de-crete preserver Ie
riche heritage naturel du pays en signant notamment la plupart des cO/lvemions et
traites intemationaux au en collaborant avec les plus grandes ONG en matiere de
conservation. au encore en cogerant les aires prOtegees, les resuTtats positifs res/em
cependant rares au Gabon. Des projets concrets de gestion environnemenrale yexisw
tent, cornme Ie Plan national d'action environnemenlaJ (PNAE) ou Ie Programme
d'action forestier tropical (pAFT) mais les contraintes politiques et economiques
reduisent leurs chances de $ucces. Dne partie du probleme est lie aussi au fait que Ja
fOrel y est vue comme un reservoir etemel que I'on peut exploiter avolante.

Ces facteurs internes sont renforces par des facteurs exteoeurs
tenant a J'endetternent du pays. Alors que la Banque mondiale et les bailleurs de
fonds etrangers, principalement la France, pressent Ie pays de respecter ses engage
ments de remboursement (28), les autorites gabonaises ne voient que peu d'altema
tives au lotissement du domaine foreslier (y compris dans des aires protegees) en
faveur d'exploilants forestiers qui sont de plus en plus souvent asiatiques. La crise
economique qui a touche Ie Sud-Est asiatique en 1998 a certes eu notamment pour
consequence que Jes exportations gabonaises de grumes om ere reduites de 30 %,
mais cette crise ne devrair rMuire la pression sur la farer que temporairemenL
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Que les populations forestieres du Gabon aient ell besoin de la colonisation fraIlyaise
pour etre mises sur la voie de l'urbanisation, comfie Ie suggere la citation de Guy
Lasse.rre plar:ee en epigraphc. res(c une question controversee. Le seul constat incon
testable est Ie dynamisme avec lequeJ Ie Gabon s'est adapte aujourll'hui a la vie
urbaine. Mais, bien qu'ayant integre profondement la modemite occidentaIe,les cita
dins gabonais demeurcn[ intimement lies.a leul5 origlnes forestieres. L'usage qu'ils
font des produits et de I'espace forestiers, cornme la rnaniere dont ils se representen£
la foret, evoJuent toutefois rapidement.

L'harmonisation des contraintes economiques avec Ie saud de Ia
preservation du patrimoine naturel est un difi de premier ordre dans 1e paysage urbain
de Libreville. Elle est necessaire tant du point de vue social qu'ecologique. Ces pro
blemes concement aussi l'arrierc-pays, pill'ce que la gestion des aires protegees el Jes
aurres efforts de conservation et de developpement en milieu rural n'aboutiront pas si
les besoins des populations urbaines ne sont pas egalement er simuhanement pris en
consideration. n nc s'agira pas de «diaboliser» les villes gtlbanaises. Puisque Ie pro
cessus d'umanisation est une realiti incontournable au Gabon, les projets de conserva·
tion el de cteveloppement devront de plus en plus eIaborer des strategies appropriees
qui integrcront lcs problemes urbains. Ceci clair etre camptis comme une necessite,
mais non comme un handicap rei que l'evoquent generalement l~ canservationnistes
occidentaux dans leur discours. Les populations urbaines du Gabon ant les moyens de
contribuer ala conservation de la biodiversite par )'education et la sensibilisation, la
promotion d'actions envirannementales. les efforts de la societe civile et des ONG, Ie
deve[oppement de strategies economiques dynamiques de survie, etc. La communaute
intemationale peut paniciper a la conservation du riche heritage naturel du Gabon en
SQutenant financieremen!, techniquement et institutionnellement des initiatives. La res~

ponsab.ilite finale, tourefois, incombe aux populations rurales et urbaines du Gabon, en
general, et ?ux: decideurs bases a Libreville, en particulier.
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(:?8) En fCvrier 1999. Ie gOU\fcmem~1l1 gabonais ;l. im~rrompu Ie remooun~me!ll de sa d~tle el il e=~ d'et\
r~negoc:icr un nouvel e\al~menl




