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Les éléments de fragmentation

On l'a vu, les ravines qui jalonnent la commune de Basse-Terre constituent un axe de déplacement privilégié de la biodiversité depuis le massif de la Soufrière jusqu'au littoral. Ci-après une cartographie illustre ce propos.

Cependant, ces corridors naturels sont dégradés de trois manières différentes et malheureusement complémentaires :

1. Continuités écologiques des ravines coupées par les ouvrages de rétablissement des infrastructures ;

2. Chenalisation de certaines portions de ravines, notamment en aval de celles-ci ;

3. Comblement des ravines par des déchets de tous ordres (voitures, ordures ménagères, branchages...);

Il est bon de noter que ces ravines n'ont pas été parcourues systématiquement. On peut cependant dire que toutes font l'objet d'atteintes préjudiciables par l'une ou l'autre des trois causes citées auparavant. Outre les conséquences sur la biodiversité, des conséquences
plus graves sont à craindre sur la sécurité et la santé des personnes et des biens (embâcles problématiques en cas d'évènement pluvieux important, pollution des eaux souterraines et des eaux de surface).
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Branchage dans la ravine de giromon       Détritus dans la ravine du lion

Sommaire

PRÉAMBULE............................................................................................................5

INTRODUCTION.......................................................................................................5

LE RESSENTI ET LES CARACTÉRISTIQUES DU LIEU.......................................7

La place de l'eau et la topographie...........................................................................9

Une topographie très spécifique..................................................................................................................................................9

Une présence de l'eau sous de multiples formes........................................................................................................................9

La place du végétal.................................................................................................11

Les données à disposition.........................................................................................................................................................11

Le jardin à la créole...................................................................................................................................................................13

Autres structures végétales présentes chez les particuliers.....................................................................................................14

Importance de la friche..............................................................................................................................................................14

Les arbres isolés........................................................................................................................................................................15

La végétation en espace public.................................................................................................................................................15

Eléments relatifs à la faune.....................................................................................19

UNITÉS DE PAYSAGE...........................................................................................21

Les éléments majeurs et structurants du paysage.................................................21

Les unités de paysage............................................................................................21

Boisement et canne sur coteau.................................................................................................................................................21

La ville arborée..........................................................................................................................................................................21

La ville resserrée.......................................................................................................................................................................21

La ville lâche..............................................................................................................................................................................21

Les sous unités.......................................................................................................21

Le littoral et la ville.....................................................................................................................................................................21

Les ravines.................................................................................................................................................................................21

LES ÉLÉMENTS DE FRAGMENTATION..............................................................26

PISTES DE RÉFLEXION ET IDENTIFICATION DES ENJEUX............................29

Les pratiques favorables ........................................................................................29

Celles liées aux habitations ou situées à proximité...................................................................................................................29

Les structures végétales............................................................................................................................................................29

Les espaces laissés libres en ville ............................................................................................................................................29

Les points de vigilance............................................................................................29

Les ravines et cours d'eau.........................................................................................................................................................29

Les plantations d'agrément........................................................................................................................................................29

Acceptabilité des éléments de « nature » dans son quotidien..................................................................................................29

Esquisse pour une identification des enjeux...........................................................33

Maintenir les relations, le lien, existant entre l'amont et l'aval...................................................................................................33

Favoriser les perméabilités transversales.................................................................................................................................33

Porter attention à la relation : ravine / littoral.............................................................................................................................33

ANNEXES...............................................................................................................34

ANNEXE 1 : LA BIODIVERSITÉ DU JARDIN CRÉOLE - LUCIEN DEGRAS, 
AGRONOME, GÉNÉTICIEN ET ETHNOBOTANISTE..........................................34

ANNEXE 2 : ILLUSTRATIONS ET PHOTOGRAPHIES........................................38

ht t p: / / www. cet e- normandi e- cent r e. devel oppement -
dur abl e. gouv. f r



CETE Normandie Centre

Focus :  Eléments favorables à l'expression de la divesité biologique dans les document d'urbanisme

Le droit et la gestion des sols à Basse-Terre sont régis par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé en 1987 dont
la dernière modification date de 1997. Ce POS, certes ancien, classe les bords de ravines, falaises et pentes abruptes
en zones ND c'est-à-dire en zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites, ou pour cause de risques naturels
(inondations...). Cette zone est réglementée comme inconstructible sauf pour les aménagements et constructions lé-
gères destinées à la mise en valeur du site, ou à l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes. Ce
classement devra être maintenu lors de l’élaboration en PLU, voir complété par la mise en place d'outils fonciers du
PLU.

Les espaces ou éléments boisés peuvent être inscrit en EBC ( espace boisé classé) art 130-1 du code l'urbanisme.
Le classement interdit  tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Il permet de protéger des espaces boisés ou forestiers urbains
ou péri-urbains en raison de leur fonction écologique ou sociale. Dans les zones U ou N ; le classement peut intervenir
même si le terrain concerné n'est pas entièrement planté . Depuis la loi Paysage du 08 janvier 1993, le classement peut
également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Depuis la loi lit-
toral de 1986, les PLU doit classer en EBC les parcs et ensemble boisés existants les plus signifiants de la commune
(art L146-6). Le classement en EBC impose le maintien ou le remplacement des plantations. Toute coupe ou abattage
d'arbres dans les cas prévus par l'article L130-1, sont soumis à déclaration préalable (R421-23 g).

Le PLU peut identifier et localiser des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L123-1-5 7°  « 7° Identi-
fier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et dé-
finir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». L'article L123-1-5 7° permet d'éviter que des
obstacles à la libre circulation de la faune en interdisant toute construction en zone agricole ou naturelle (car elle est sus-
ceptible  de  gêner  la  libre  circulation  de  la  faune)et   n’autorisant  que  des  clôtures  perméables  afin  de  limiter  les
obstacles .
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Pistes de réflexion et identification des enjeux

Les  entretiens avec les différents acteurs ainsi que les visites de terrain nous ont permis d'identifier divers usages et
pratiques favorables à l'expression d'une diversité biologique. Comme nous l'avons vu, certains sont un héritage de l'or-
ganisation spatiale passée, d'autres l'expression d'un mode de vivre ou d'un état de fait.

Les pratiques favorables 

Celles liées aux habitations ou situées à proximité
Elles représentent ce que l'on appellera ici globalement « les jardins » et se déclinent en jardin de particuliers de type
classique, en jardin de pots et en jardin d'opportunité.

Les jardins de type « classique », sont des jardins de particuliers, répondant à l'organisation du jardin créole ou non et
insérés dans le tissu urbain. Il en existe même dans la ville dense (la maison Coquille par exemple) et sont générale-
ment dans cette situation peu visibles de l'extérieur. Ce peut-être aussi des espaces extrêmement petits et resserrés (1 à
2 m2), généralement plantés d'un arbre.

Les jardins de pots, nés des contraintes spatiales et surtout de l'état artificiel du sol, sont extrêmement courants et nom-
breux à Basse Terre. Alternative au jardin de pleine terre, ils permettent d'avoir à proximité des plantes aromatiques ou
condimentaires, voire utiles à la pharmacopée familiale

Les jardins d'opportunité. Il s'agit soit de plantations soit d'un espace, pas réellement privés mais appropriés, et situés à
proximité de l'habitat. Les exemples les plus frappants sont ceux à proximité d'habitat collectif. Ils peuvent également
être réduits à une plante, généralement un arbre fruitier, qui soit a été planté ,soit s'est trouvé à croître là et a été conser-
vé généralement du fait de son aspect vivrier.

Les structures végétales
Il s'agit essentiellement d'alignements d'arbres qui sont soit un héritage soit de nouvelles plantations réalisées principale-
ment pour des raisons d'agrément.

Dans les plantations de canne à sucre, les alignements de XXX , bien que ne présentant qu'une espèce, sont cependant
un espace de refuge potentiel pour la faune, d'autant qu'ils jouent un rôle protecteur contre le vent. Plantés extrêmement
serrés en formant un écran ou une clôture, leurs caractéristiques et fonctionnement s'apparentent davantage à celui
d'une haie.

Les alignement plus classiques - arbres à plus ou moins grand développement - présents en ville ou en périphérie en as-
sociation avec les infrastructures ou des espaces urbains sont généralement distants les uns des autres mais consti-
tuent néanmoins un lieu de diversité biologique intéressant.

Les espaces laissés libres en ville 
Il s'agit soit d'éléments de facture naturelle, soit de lieux délaissés : ravines, boisements, friches, certains rivages.

Les ravines et leurs abords naturels sont les plus emblématiques dans le paysage de Basse Terre. La relation à la mer, 
lorsque celle-ci n'est pas aménagée, bien que plus discrète, est aussi extrêmement importante. Très localisée, elle se 
caractérise par des cordons de galets et alluvions qui s'accumulent à l'embouchure des fleuves ; formant un milieu très 
spécifique et mobile potentiellement riche en terme de diversité biologique. En effet, ces embouchures sont ainsi à la fois
un milieu de transition entre le terrestre et le marin, l'eau douce et l'eau salée, et constituent un lien physique depuis les 
contreforts du massif de la Soufrière jusqu'à la mer. Cette situation s'observe pour la Rivière des Pères et Le Galion aux 
deux extrémités de la commune. 
Un bémol cependant, ces lieux peuvent aussi être le siège de concentration de polluants, venant de l'amont.

L'ensemble de ces éléments sont présents et persistent dans la mesure où ils ont une dimension fonctionnelle ou cultu-
relle : représentation, pharmacopée, vivrière, protection contre le vent, bornage, croyance... Les  lieux laissés libres 
échappent à ces aspects et doivent plutôt leur maintien (en dehors des friches) à leur difficulté d’accès ou de valorisa-
tion, et à leur supposée faible valeur.

Les points de vigilance
En regard de ces pratiques favorables, on identifie cependant un certain nombre de points qui appellent à la vigilance. Ils
peuvent être générés par des évolutions de pratiques, dus à des méconnaissances ou à l'oubli des aspects multiples et
des interconnexions qui président à la qualité des lieux.

Les ravines et cours d'eau
Ainsi l'artificialisation plus ou moins soignée et totale des cours d'eau et ravines (berges et/ou lit) en est un exemple
sans équivoque. La Rivière aux Herbes prend ainsi,  sur la fin de son parcours, des allures de canal où la relation
eau/terre est fortement mise à mal. De même, des aménagements hydrauliques ou pensés de façon univoque, tel que la
minéralisation du lit ou la création de seuil de forte amplitude, constituent des éléments défavorables.

De même, le type d'entretien pratiqué dans les ravines ou leur usage comme lieu de décharge sont autant de pratiques
potentiellement défavorables à l'expression d'une diversité biologique. Si le sujet de la disparition des décharges sau-
vages et dépôts d'ordures fait généralement consensus, la question du type et des modalités d'entretien est plus com-
plexe et moins évidente à faire accepter.

Le rapport à la mer reste évidemment un point de vigilance majeur d'autant qu'à l’aspect confrontation de type de milieu
s'ajoute la problématique de concentration de pollution qui peut impacter fortement les potentialités d'un site. A Basse
Terre tous, les cas de figure -du totalement artificiel au naturel - sont représentés : de la minéralisation totale (quais)
avec canalisation des cours d'eau, à la ravine aux berges naturelles en passant par la rivière à ciel ouvert mais canali -
sée. Ainsi, la comparaison entre les différentes situations est aisée et devrait pouvoir permettre de mieux appréhender
les conséquences des différentes situations.

Les plantations d'agrément
Si la majorité des végétaux plantés présents à Basse Terre sont le fait des propriétaires privés, la municipalité réalise ce-
pendant certaines plantations ou en assure l'entretien et projette un certains nombre de travaux qui intègrent des es-
paces plantés. Si les plantations horticoles sont potentiellement un facteur de diversité biologique, elles nécessitent
d'une part d'être mise en place de façon appropriée, leur potentialité sera renforcée par le choix d'emplacements judi -
cieux et par celui des espèces. Cette prise en compte de l'aspect diversité biologique n'empêchant pas de conserver
l'aspect esthétique ou la dimension d'image et de représentation parfois souhaitée.

Acceptabilité des éléments de « nature » dans son quotidien
Selon le point de vue et la perception que l'on a de « la nature », on peut considérer qu'elle est partout ou nulle part.
Pour certains,  il  ne peut être question de nature dans la ville, la ville étant,  par définition, à l'opposé de la nature.
D'autres tendent à dire et à montrer que la nature est, au contraire, partout dans la ville. Néanmoins et particulièrement à
Basse-Terre, on ne peut nier l'existence d'une certaine nature en ville. La présence d'une faune et d'une flore, probable-
ment plus variée qu'on ne l'imagine, est souvent révélée par les traces que laissent cette biodiversité. On peut notam-
ment évoquer les traces des déjections laissées sur certaines habitations par les chauves-souris frugivores ou nectari-
vores lorsqu'un manguier se trouve très près d'une habitation ou les désagréments liés à la présence sur les bâtiments
d'essaims d'hyménoptères (guêpes, abeilles).

Il convient donc d'être prudent quant à la perception qu'ont les habitants de la biodiversité en ville et d'accompagner les
actions en sa faveur par un plan de communication et d'éducation à l'environnement soigné. 

D'une manière générale, ces points de vigilance mettent en avant l'importance d'avoir une approche globale des aména-
gements et implique d'une part un certain nombre de choix pour la municipalité et, d'autre part, la mise en place d'ac -
tions d'information et de sensibilisation du public sur ce sujet ; voire la mise en place de projets participatifs.
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Esquisse pour une identification des enjeux
L'ensemble de ces réflexions nous conduit à proposer quelques pistes de réflexion ainsi qu'une esquisse de définition
des enjeux pour Basse Terre.

De fait, les propositions s’étendent au delà des limites communales dans la mesure où l'échelle d'expression du sujet
s'intéresse au territoire géographique et inclue les relations à l'amont et en périphérie du territoire communal. Les enjeux
de l'expression d'une diversité biologique en ville se comprenant également par les relations entretenues à une échelle
plus large.

Maintenir les relations et les liens existants entre l'amont et l'aval
Autrement dit, maintenir les relations existantes entre les contreforts du massif de la Soufrière et le littoral. Ceci passe
principalement par une attention portée aux ravines et aux boisement attenants. Ces éléments structurant fortement l'or-
ganisation spatiale de Basse Terre apparaissent comme les vecteurs principaux de la perméabilité aux échanges.

Les maintenir signifie concilier les rôles qu'ils remplissent et l'image ou les types d'aménagement que l'on souhaite leur
voir porter. Ceci implique de déterminer les modalités techniques de leur entretien, la prise en compte de la relation que
les habitants entretiennent avec eux, leur participation à l'image de Basse Terre.

Favoriser les perméabilités transversales
Dans une perspective similaire, mais à une échelle plus fine, deux pistes apparaissent : 

- les perméabilités vers et entre les réservoirs potentiels de biodiversité : Fort Delgrès – Le Gallion – Houëlmont et par
continuité les Monts Caraïbes.

- les perméabilités au sein même de la ville, notamment la ville dense. Cela peut porter sur une réflexion sur la plantation
des espaces publics (définition d'une palette végétale par exemple), la relation avec les jardins des particuliers et les es-
paces délaissés ou friches. Cependant, cette réflexion plus fine doit se faire en itération avec une réflexion au niveau de
la connaissance des espèces en ville.

Porter attention à la relation : ravine / littoral
Comme nous l'avons vu, les embouchures sont des lieux particulièrement riches pour la problématique étudiée. Il s'agit
de maintenir la qualité de celles existantes ce qui n’empêche pas d'y prévoir des aménagements qualitatifs compatibles
avec un usage des habitants et porteur d'une image qualitative de Basse Terre. Il s'agit principalement des deux embou-
chures limitrophes avec les communes au nord et au sud de Basse Terre ainsi que celle de la Rivière aux Herbes au
centre de la commune ; cette dernière présentant la caractéristique d'être en milieu urbain dense contrairement aux deux
précédentes.

Ces pistes de réflexion et propositions, doivent permettre de définir (ou doivent se traduire) par un schéma d'orientations
sur ce sujet en s'attachant d'une part à conserver une vision globale et à proposer des orientations de déclinaison en
échelles plus fines

Les modalités de prise en compte de ces enjeux doivent être définies après réflexion globale et appropriation par les ac-
teurs locaux.  
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Annexes Annexe 1 : La biodiversité du jardin créole - Lucien Degras, 
agronome, généticien et ethnobotaniste.
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Annexe 2 : Illustrations et photographies
en cours de constitution
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