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R A P P O R T  D E  MISSION AU B R É S I L  E T  EN GUYANE 

D U  20 A O Û T  AU 18 SEPTEMBRE 1984 

Marc L E G E N D R E  

1 - OBJET D E  LA MISSION 

Effectuée à l a  demande du Dëpartement C ,  ce t te  mission 
en Amérique du sud a v a i t  a v a n t  t o u t  u n  b u t  informatif .  Elle se dikompose . 

en t r o i s  étapes successives s i tuées  respectivement dans l e  r!ord-est bré- 
s i l i e n ,  à 1 ' INPA à Manaus e t  à 1 I INRA en Guyane. 

- Le séjour dans l e  Nord-est du Brésil intervient  en 

a p p u i  (approche pl u r i d i  sc i  pl i nai r e )  de 1 ' action de recherche proposée 
par  J .  SMITH (sociologue, consultant de 1'ORSTOM) e t  présentée dans deux 
documents ( x )  remis anterieurement au département. Je ne rappellerai 
que l e s  princ paux objec t i f s  de l a  mission exploratoire  de quatre mois 
effectuée par  J .  SMITH, à laquelle j ' a i  par t ic ipe  durant t r o i s  semaines : 

i c i  

. avoir u n  aperçu général de 1 'aquaculture au Nord-est, 

. i den t i f i e r  des s i t e s  où ex i s t en t  une ac t iv i t é  
d '  aquacul ture  endogène ( t r a d i  t i  onnell e ou spontanée) 
af in  d 'effectuer  une analyse : - des motivations ayant 
conduit à l a  pratique de c e t t e  a c t i v i t é  - des condi- 
t i o n s  socio-économiques de sa réa l i sa t ion  - des tech- 
niques uti  1 isées , 

. d ' en t r e r  en relat ion avec l e s  s t ructures  brésil iennes 
concernées e t  d '  évaluer 1 es  possi b i  1 i t é s  d'une éven- 
t u e l l e  action conjointe.  

J. SMITH - L'opportunité d'une approche alternative au développement de 
l'aquaculture 8 petite échelle. 12 pp. 

J. SMITH - Enquête/expérience de développement participatif centrées sur 
la production aquacole endogène au Nord-est du Brésil. 14 pp. 



- Un s t o p  over ( 3  jours) 1 'INPA a Manaus, pour 
rencontrer l e s  col1 ègues de 1 'ORSTOM sur place e t  a v o i r  u n  aperçu de l a  
s i tua t ion  de l a  piscicul ture  en Amazonie. 

- Une v i s i t e  ( 3  jours)  à l ' I N R A  en Guyane, pour s ' i n -  
former des programmes de recherches envisagés e t  pour comparer l e s  
demarches adoptées a Kourou e t  a A b i d j a n ,  en vue de l a  sélection 
d'espèces autochtones présentant u n  i n t é r ê t  potentiel  pour 1 'aquaculture. 

Le calendrier de l a  mission e t  l e s  personnes rencontrées 
s o n t  présentés en annexe. 

'L - LE NORD-EST 

2 . 1  - CONTEXTE D E  T R A V A I L  

Le programme de t rava i l  a eté en majeure par t ie  é tab l i  
par  J .  SMITH en fonction des contacts q u ' i l  a v a i t  é tab l i  a v a n t  mon a r r i -  
vëe. 

Notre zone d ' invest igat ion s ' e s t  l imitée ã l a  bande 
1 i t t o r a l e  des é t a t s  du Pernambuco e t  d'Alagoas. La s i tua t ion  géographique 
des principaux points v i s i t é s  e s t  indiquée sur  l a  f igure 1 

Les moyens de transports o n t  é t ë  l e  taxi e t  l e  bus. 

Les informations r ecue i l l i e s  ont é t é  obtenues principa- 
lement au moyen d ' en t r e t i ens ,  l e  plus souvent en portugais.  I1 e s t  d ' a i l -  
leurs  cer ta in  qu'en ce q u i  me concerne c e t t e  langue n ' a  pas f a c i l i t é  l e s  
échanges spontanés au  cours de certaines discussions.  

Le t rava i l  a y a n t  é t é  effectué en binôme, i l  va  de soi 
que l e  présent rapport ne constitue qu'une contribution p a r t i e l l e .  De ce 
f a i t  l e s  points développés pourront  ê t r e  complétés u1  térieurement par 
J .  SMITH séjournant au Brési 1 jusqu'à début dëcembrc. 
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Figure 1 - Loca l i sa t ion  qeographique des pr incipaux 
p o i n t s  v i s i t g s  au  Nord-Est du B r e s i l .  
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2 . 2  - CONSIDERATIONS GENERALES 

2 . 2 . 1  - Les organismes d ' é t a t  impliqués dans l a  pêche 
e t  l a  piscicul ture  - 

. La S U D E N E  (surintendance au développement du  Nord-est) 
e s t  u n  organisme multisectoriel  de p lan i f ica t ion  e t  de financement. Elle 
déf in i t  une polit ique générale e t  gère l e s  fonds. Elle ne finance que l e s  
projets  individuels ou régionaux nécessi tant  une mise de fond importante 
de 1 'ordre du mi11  i a r d  de cruzeiros.  

. La SUDEPE (surintendance au développeFent de l a  pêche) 
e s t  u n  organisme sector ie l  q u i  or iente  l e s  a c t i v i t é s  de l a  pêche. Elle en 
de f in i t  l e s  règlementations e t  effectue des empoissonnements dans biff6- 
rents réservoirs publics ou privés.  Contrairement à l a  SUDENE, e l l e  e s t  
censée apporter son aide aux  pe t i t s  exploi tants  en pêche e t  p i sc icu l ture .  
Ce rôle e s t  toutefois contesté par  l e s  pêcheurs artisanaux qui ne semblent 
bénêficier d'aucun a p p u i  f inancier .  

a 

Au Nord-est, l a  zone d 'ac t ion  de l a  S U D E P E  se  l imi te  
essenti  el lement a 1 a bande 1 i t to ra l  e .  

. Le DNOCS (Département national des oeuvres contre l a  
sécheresse) a r éa l i s é ,  depuis l e  début d u  s i è c l e ,  l a  construction d'une 
centaine de réservoirs pour  contrer l e s  e f f e t s  de l a  sëcheresse. Dans l a  
zone intér ieure  d u  Nord-est, i l  a aussi i n i t i e  u n  programme d ' ichtyologie  
qui comprend : 

- une production d 'a lev ins  pour 1 'empoissonnement de 
rëservoirs publics e t  pr ivés ,  

- des ac t iv i t é s  de recherche en piscicul ture ,  

- u n  suivi de 1 'evolution de l a  production des pêches 
dans  l e s  réservoirs publics.  
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. La CODEVASF (Compagnie de développement de l a  val lée  
du rio Sao Francisco) d o n t  l ' a c t ion  se l imi te  au Rio q u i  délimite l a  
f ront ière  en t re  l e s  é t a t s  d'Alagoas e t  Sergipe. I1 s ' a g i t  d ' u n  projet  de 
développement q u i  comprend l a  mise en place de s ta t ions  piscicoles pro- 
ductrices d 'a levins  e t  l a  valorisation de t e r r e s  basses par  l ' i r r i g a t i o n .  
On note dans ces perimètres i r r igués une intéressante  a c t i v i t é  de r iz i -  
culture associée à des élevages de porcs e t  de poissons. 

. La coordineçao do meio ambiente (Département de 
1 'environnement sous t u t e l l e  du  s ec ré t a r i a t  à l a  planif icat ion)  e s t  2 
1 'origine d ' u n  p ro je t  de valorisation des ressources d u  l i t t o r a l  de 
1 'Alagoas d o n t  1 ' ob j ec t i f  principal e s t  d ' é t a b l i r  des normes d ' u t i l i s a -  
tion des lagunes (contrôle  de l a  pollution, contrôle de l a  s a l i n i t é  a f in  
de promouvoir 1 a mytil icul ture  notamment) . 

- Les Universités, p a r  l eurs  actions de recherches, 
sont également impliquées directement ou indirectement dans l e  dévelop- 
pement de 1 a piscicul t u re .  

2 . 2 . 2  - La s i tua t ion  des pêcheurs a r t i s a n a u x  

Les tentat ives  de piscicul tures  endogènes que nous avons 
pu i den t i f i e r  sont souvent l e  f a i t  de nêcheurs ou d'anciens pê- 

cheurs art isanaux. La compréhension de ce que représente pour eux l a  
piscicul ture  passe donc inévitablement par une évaluation du contexte de 
1 a pêche art i  sana1 e .  

La pêche ar t isanale  a une grande importance au niveau 
de l'autoconsommation. Elle u t i l i s e  une p a r t  non négligeable de l a  main 
d'oeuvre sans qual i f icat ion e t  fourni t  une source d'aliments protëiques 
accessible à l a  population. Aussi RAMALHO FILHO (1983) l a  dëf in i t - i l  
comme é tan t  ''en même temps l e  gagne p a i n  e t  l e  pain lui-même d'une gran- 
de par t ie  des deshéri tés  de l a  région l i t t o r a l e " .  

c 
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Les pêcheurs sont regroupés par zone géographique au  
sein de "colonies"; I1 s ' a g i t  d 'associat ion c iv i l e s  créées à l a  f i n  de 
l a  première guerre mondiale par l e  ministère de l a  marine de guerre.  
Les colonies o n t  en théorie  pour f i n a l i t é  l a  représentation e t  l a  
défense des dro i t s  e t  des in t é rê t s  de leurs  membres. Elles sont "cha- 
peautées" au niveau de chaque é t a t  p a r  l a  fédération des colonies e t  au 
niveau n a t i o n a l  p a r  l a  confédération. 

E n  r é a l i t é ,  géré l a  p l u p a r t  d u  temps p a r  des o f f i c i e l s  
de l a  marine qui ne portent q u ' u n  i n t é r ê t  l imi té  ?I l a  pêche, ce système 
s 'avère  peu fonctionnel. I1 e s t  révélateur de constater que les  pécheurs 
n 'ont p u  que récemment avoir accès à des postes a u  niveau des fédérations 
e t  cela seulement dans deux é t a t s ,  l 'Alagoas e t  l e  Pernambuco. E n  f a i t ,  
dans bien des cas l e  rô le  des colonies n ' e s t  perçu par l e  pêcheur que 
par  l e s  cotisations mensuelles q u ' i l  verse sans pour  cela p o u v o i r  a t ten-  
dre beaucoup d'avantages en re tour ,  

* 
. I  

Les pikheurs art isanaux, l e  plus souvent déconsidérés, 
ne bénéficient d'aucun a p p u i  technique ou moral e f f e c t i f  de l a  p a r t  des 
organismes d ' é t a t .  Ce sont des organismes rel igieux,  comme l a  commission 
pastorale des pêcheurs ( a f f i l i é e  à l a  conférence nationale des éveques), 

ou indépendants, t e l  que l e  centre d 'étude Josué de Castro ( i n s t i t u t  de 
recherches en sciences soc ia l e s ) ,  q u i  apportent leur  soutien aux  pêcheurs. 
Ceux-ci jouent u n  rô le  essent ie l  : - en informant les  pêcheurs sur  leurs 
dro i t s  - en l e s  encourageant à s 'organiser  e t  ?I prendre une p a r t  plus 
active au niveau des colonies pour  que cel les-ci  puissent véritablement 
l e s  représenter - en menant une action d 'a lphabét isat ion.  

2 . 2 . 3 .  - La pollution 

Dans une s i tua t ion  matér ie l le  déjà d i f f i c i l e ,  les pê- 
cheurs artisanaux doivent de plus f a i r e  face a u  grave problème de l a  
dégradation de l'environnement pa r  l a  p o l l u t i o n  q u i  a t t e i n t  des niveaux 
souvent extrêmes e t  menace directement leur  a c t i v i t é  e t  p a r  l à  même leur  
existence, 
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Cette pollution e t  l a  diminution des captures de l a  
pêche qui en résu l te  sont l i é e s  p o u r  beaucoup à l a  monoculture de l a  
canne à sucre e t  plus particulièrement aux d i s t i l l e r i e s  d 'alcool ( x )  qui 
r e j e t t e n t  des quantités considérables de vinasse dans l e s  cours d'eau 
( p h o t o  1) .  

Sans ê t r e  l e  seul agent polluant,  ce sous-produit 
noirâtre  e t  nauséabond e s t  sans doute l ' u n  des plus s ign i f i ca t i f  - chaque 
l i t r e  d 'alcool produit e n t r a î n e  en e f f e t  l e  r e j e t  de 1 2  1 de vinasse q u i  
se  caractér ise  p a r  u n  pH voisin de 4,O e t  une DBO t r è s  élevée, comprise 
entre  7000 e t  20000 mg/l (BARD e t  PINTO PAIVA, 1981). 

C 'es t  donc d u r a n t  l a  periode de récol te  e t  de t r a i t e -  
ment de la  canne (de septembre à a v r i l )  que les  n iveaux  de pollution sont 
l e s  p l u s  élevés e t  leurs e f f e t s  les  plus notables.  A t i t r e  d'exemple, on 
pourra c i t e r  l e  cas de l a  pe t i t e  lagune des Mangues (Alagoas) qui en 
octobre 80 se t rouvai t  réduite à l ' é t a t  de grande mare d'eau noire d o n t  
1 a macrofaune avai t totalement di sparue (RAMALHO FIHLO, 1983) , ou encore 
celui de l ' e s t u a i r e  du rio Capiparibe (Pernambuco) d o n t  l es  stocks p isc i -  
coles o n t  é t é  récemment décimés p a r  u n  déversement important de vinasse, 
stocks qui ne se sont pas encore reconst i tués ,  

Actuellement, i l  ex is te  néanmoins une prise de conscien- 
ce de l a  péjoration de l'environnement e t  de la  nécessité du contrôle de 
l a  pollution. En Alagoas, l e  Département de l'environnement a récemment 
pu f a i r e  en t re r  dans l a  lég is la t ion  de l ' é t a t  des r e s t r i c t ions  concernant 
l e  niveau de pollution autor isée.  

Par a i l l e u r s ,  des solutions semblent se dessiner q u a n t  
à l a  poss ib i l i t é  d'une u t i l i s a t ion  ra t ionnel le  de l a  vinasse. Une expé- 
rience de traitement de  ce produit e s t  rëa l i sée  par  l ' u n i v e r s i t é  en 

collaboration avec la  d i s t i l l e r i e  PAISA. Celui-ci consiste à u t i l i s e r  
des biodigesteurs anaérobies (action de bactér ies  fermentatrices e t  métha- 
nogènes) pour  produire d u  méthane (lm3 de vinasse p r o d u i t  environ 14 m3 
de g a z ) .  

(x) Aujourd'hui au Brésil, plus d'un million de véhicules automobiles 
n'utilisent que L'alcool comme carburant, 



P h o t o  1 - E E f l u e n t  p o l l u a n t  i s s u  d e  l a  t r s n s f o r -  
m a t i o n  de l a  c a n n e  5 sucre  e n  a v a l  d 'ui?e 
d i s t i l l e r i e .  

' !  

_. 

! 
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A 1 ' i s sue  de ce t ra i tement ,  complGté par  u n  lagunage 
f a c u l t a t i f ,  1 ' e f f luent  rémanent (vinasse biodigérée) présente une DBO 
réduite de 95 % e t  u n  pH ramené à 7 - 7 , 2 .  I1  peut a lors  ê t r e  u t i l i s é  
p o u r  l ' i r r i g a t i o n  ou l a  f e r t i l i s a t i o n  d'étangs de piscicul ture .  S i  dans 
son principe l a  méthode à l a  f o i s  productrice de g a z  e t  dépolluante appa- 

r a î t  extrêmement séduisante, ce1 le-ci  semble toutefoi s nécessi t e r  d '  i m -  
portantes infrastructures  e t  l ' o n  ne peut que s ' i n t e r roge r  sur l e s  condi- 
tions de sa mise en oeuvre à grande échelle e t  sur  l a  proportion des 
vinasses qui p o u r r o n t  ainsi  ê t r e  t r a i t é e  dans  u n  avenir proche. 

2 . 3  - LES FORMES D'EXPLOITATIOP4S 

2 .3 .1  - La piscicul ture  d 'eau douce 

On distingue t r o i s  formes de piscicul ture  d'eau douce : 

- des élevages extensifs  en réservoirs  (publics ou 
p r ivës) ,  

- des piscicul tures  d 'é tangs classiques,  
- des élevages de porcs e t  de -poissons associés l a  

r i  z i  cul tu re .  (Le uri nci pe de ce t t e  technique d '  élevage i ntégré, d6vel oppée 
dans l e  cadre du projet  CODEVASF, e s t  i l l u s t r é  e t  commenté sur la  f igure  

2)  * 

Bien qu ' i l  ex is te  quelques grandes exploitations p isc i -  
coles privées,  l a  pisciculture se présente dans de nombreux cas comme une 
ac t iv i  t ë  secondai re pratiquée par des exploi tants  agri col es q u i  cherchent 
à valor iser  l e s  réservoirs i n s t a l l é s  sur  leurs  t e r r e s .  Selon D .  Y A N C E Y ,  
i l  y aura i t  au Pernambuco environ 200 producteurs q u i  élèvent d u  poisson 
pour l a  pêche sportive e t  seulement une t ren ta ine  pour l a  vente, parmi 
lesquels s ix  a t te indraient  des niveaux de production de 1 'ordre d'une 

vingtaine de tonnes par a n .  

I 

Les alevins sont fournis  aux  producteurs par  les  
s ta t ions  gouvernementales du DNOCS, de l a  SUDEPE ou de l a  CODEVASF. Une 
exception e s t  toutefois 6 signaler dans l e  cas de l a  soc ié té  "Aquise 
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Aquicultura". Cette soc ié te ,  gérée par u n  américain ( D .  YANCEY)  , s e r a i t  
en e f f e t  1 'unique entreprise  privée de production d 'a lev ins ,  au Pernambuco. 

A u  Nord-est, l a  production piscicale  repose dans  une 
t res  1 arge mesure sur 1 ' élevage d '  espèces al lochtones. L'espèce pri nci pa-  
l e ,  l e  t i l a p i a  du ni l  (O?~eocl-~?or~¿s r t i b t i c ~ ~ ~ ) ,  f u t  in t rodui te  en 1972 
par l e  Centre Technique Forest ier  Trooical à par t i r  de l a  Côte d ' Ivo i r e .  
La carpe commune (C~.YL¿IILLS c i ~ i p i o ) ,  l e  Titapin ~w!cLM,¿ ou encore l e  t i l a -  
pia hybride (Cl. I L L ~ ~ J ~ L w - s  x 2. ~ z ~ J ' L ~ ~ ~ I ~ L L I I ~ )  sont aussi d'un usage r e p a n d u .  
A l a  s ta t ion  de Betume (p ro je t  CODEVASF), des essa is  d'élevage sent 
e g a l  ement en cours avec des carpes chi noi ses (CtztIilI-'(ZLZLLLfjMgilC/13t-L ¿ d ~ L h  e t  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  ~ ! i o C i t ~ ~ i x  y notamment) . 

Ces nombreuses introductions semblent avoir e té  effec- 
tuées avec l a  volonté de gagner d u  temps e t  d ' i n i t i e r  u n  démarrage rapide 
de l a  p iscicul ture  alors que l e s  connaissances sui" l a  biologie des espèces 
locales f a i sa i en t  'largement dSfaut. 

-. 
Sans v o u l o i r  en t re r  dans une polémique sur l e  bien-fondé 

de ces  introductions (dépassant largement l e  cadre de ce r a p p o r t )  on peut 
toutefois  se demander s i  à plus lonq terme ce t t e  démarche e s t  réellement 
j u s t i f i ë e .  On pense plus particulièrement aux  empoissonnements réal i s é s ,  
sans u n  contröle su f f i s an t ,  avec l e  t i l ap i a  qui présente u n  risque sérieux 
de prol i férat ion p o u v a n t  conduire à des Problemes de nanisme ou de compé- 
t i t i o n  avec les  especes loca les .  E n  outre ,  depuis quelques années l e s  
etudes portant sur  l e s  especes autochtones se m u 1  t i p 1  i en t  e t  plusieurs 
d 'en t re  e l l e s  o n t  d 'ores  e t  d e j à  montré des poten t ia l i tés  t res  promet- 
teuses pour  l a  p i sc icu l ture .  On peut c i t e r  en t re  au t res ,  l e s  "curimata" 
( P.rLdz&?di~S spp . )  e t  l e  "tambaqui I' ( L ' ; l h ~ ~ z t n c t  tllilC'LCJJ170~ZLi~?Iy p h o t o  2) q u i  
exploitent l e s  premiers niveaux de l a  chaine trophique e t  qui présentent 
en elevage une croissance t r e s  s a t i s f a i san te  (de l ' o r d r e  de 1 i 2 k g / a n ) .  
Leur reproduction en capt ivi té  e s t  de plus en passe d 'E t r e  m a i t r i s k .  
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Figure 2 - Se2résentation ::;ciic:matiqcc &? l a  t.echnic_ue de r i z i c u l -  
t u r e  associge 2 des élevages de porcs e t  de poissons 
(modifiée d ' a p r e s  l e  "Fianuai do r i z i p i s c i c u l t o r "  - 
pub l i é  par  l a  CODEVASF). 

Les poissons q u i  c i r c u l e n t  normalement ?ans l a  r i z i è r e ,  
s e  regroupent dans l e  "refuge" (bas s ln  d'nniriron 1 E de profondeur) 
lorsque l e  niveau de l ' e a u  doi: è t r e  sbai.ssd sour l e s  d i f f g r e n t e s  
opérat ions de t r a i t emen t  du r i z .  Les f eces  des  porcs sont  c a n a l i s é s  
dans l e  refuge où i l s  c o n s t i t u e n t  une source al imentaire  s o i t  d i -  
r e c t e ,  s o i t  i n d i r e c t e  ( f e r t i l i s a t i o n )  pour l e  poisson. L e s  poissons 
f avor i sen t  l e u r  tour  l a  production du r i z  p a r  l e u r  feces  e t  l ' a é -  
r a t i o n  q u ' i l s  c r éen t  l o r s  de l e u r s  mouvements. I ls  jouext de p l u s  
un r ô l e  s a n i t a i r e  er? s e  nour r i s san t  du mollusque vecteur de l a  b i -  
lhar::iose,maladie 2 l ' é t a t  endémique dans l a  région. Pour une 
r i z i è r e  d ' 1 /3  ha,  30 porcs e t  3 à 5000 poissons (carpes commune, 
t i l a p i a  e t  "curimata" en mélange) s o n t  u t i l i s é s  - La durée de. 1 ' é le - .  
vage e s t  synchronisée avec l a  r é c o l t e  du r i z  dont l a  p é r i o d i c i t é  
e s t  de 4 mois. Bien entendu dans ce système, s e u l s  l e s  porcs r eço i -  
vent  une al imentat ion exogEne. 



2 . 3 . 2  - La pêche a r t i sana le  e t  l a  piscicul ture  en eaux 
saumãtres 

Les milieux saumâtres (lagunes e t  es tua i res )  o n t  plus 
particulièrement retenu notre a t ten t ion .  C ' e s t  à leur  niveau q u ' u n e  
forme de pisciculture endogène, l a  technique des "viveiros" ,  a é té  obser- 
vée. A v a n t  d 'effectuer  une description de c e t t e  technique, i l  nous e s t  
apparu interessant  d 'e f fec tuer  égalenent une brève présentation des a c t i -  
vitSs de i a  pëche ar t isanale  que nous avons pu recenser. Certaines de ces 
ac t iv i t e s  sont en e f f e t  susceptibles de déboucher sur  une production aquacole 
(myti 1 i cul tu re)  ou pa ra i  ssent présenter des poi nts communs avec 1 ' aquacul- 
t u t - ?  (technique des "caiçaras" ,  notamment). 

C 'es t  en Alaqoas que l ' o n  trouve l e  plus important 
système lagunaire du  Nord-est. Celui-ci e s t  const i tue d ' u n  ensemble de 18 _. 
lagunes de dimensions variables mais q u i  r e s t en t  toutefois  modestes. Les 
plus grandes sont si tuées au  voisinage de Ivlaceio. Ce sont les  l a y n e s  
i l an2uaba  (32 km2) e t  Clundau ( 2 3  k m 2 ) ,  r e l i ée s  en t r e  e l l e s  par  de nombreux 
chenaux eux-mêmes en communication par  deux passes avec 1 'ocean (f igure 
3 ) .  E l  les  sont respectivement alimentées par  l e s  fleuves P a r a i b a  e t  Mundau. 

Les lagunes e t  l e s  es tua i res  qui s'échelonnent t o u t  au 
l o n g  d u  l i t t o r a l ,  souvent environnés de vastes zones de mangroves, s o n t  
des milisux menacés à plus d'un t i t r e  : 

. p a r  l es  eff luents  urbains e t  i ndus t r i e l s ,  en particu- 
l i e r  par l es  r e j e t s  de vinasse. (Le fleuve lilundau draine par exemple de 
30 à 40 "; de toute l a  p o l l u t i o n  i ndus t r i e l l e  d 'Alagoas),  

. par  u n  processus de comblement l i é  à l a  destruction 
des fore t s  e t  à l ' é ros ion  des te r ra ins  cu l t ives  (canne à sucre! sur tout)  
qui les  remplacent, 

. p a r  des amenagements de l a  mangrove. 



F i g u r e  3 - Le système lagunaire MUNDAU - PIAi\IC;UACII. 
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Ce bivalve (bIy2teLtn &da,t~~, p h o t o  3 ) ,  ramassé à l a  main 
par des mi l l ie rs  de personnes, représente une importante ressource en 
protéines animales e t  consti tue l a  principale production des lagunes blundau 
e t  Ilanguaba ( 3  à 4.000 t / a n )  . 

L'exploitation du sururu e s t  cependant compromise par  
la pollution e t  l a  surpëchefréduction des t a i l l e s  de captures) .  De plus 
son  optimum de dëvelûppenlent se s i t u e r a i t  en t re  6 e t  15' /03 de s a l i n i t e ,  
a v ~ c  dans ce t t e  gamme une croissance favorisëe p a r  des eaux de s a l i n i t e  
supsrieures à 1 0 n / o o .  

Or, l'ensablement de; passes tend 5 réduire l a  s a l i n i t e  
des lagures e n  l imitant  l e s  Pchanges avec l a  mer. 

L ' u n  des object i fs  du projet  de l a  "coordinaqao do meio 
mbiente" ,  pour l a  promotion de l a  cul ture  d u  sururu,  s e r a i t  d 'effectuer  
lin amenagement des graus permettant a insi  de contrrjler l a  s a l i n i t e .  

-. , 
i 

i 
1: 

De même qu'en Afrique, l a  ' I tarrafa"  ou épervier q u i  ne 
c5cessite q u ' u n  investissement minime, e s t  l ' eng in  de pêche art isanal l e  
plus populaire. Les f i l e t s  maillants,  en nylon monofilament sont P9alement 
u t i l i sés ,b ien  que d ' u n  usage moins rëpandu. 

Parmi 1 es espèces de poi ssons quantitativement importan- 
r e s  dans l a  pêcherie on peut c i t e r  notamment : l e  "bagre" (Elag.te e t  A't¿u1 

"cioba" ( L l ~ t j i t r z ~ ~ s  a~zaE¿~) e t  1 es ''camurim'' ( CcmkcIpotnnLLJ uizdccL" ! ,  e t  
C. ~¿LL",~LU~L~.LLS ) . Dans 1 a région de 1 '91 e d '  Itamaraca (Pernambuco) , 1 es 
mugilidés représentent à eux seuls environ 60 P i  des captures annuelles 
( O K A D A  e t  PAIVP, ROCHA, 1980) .  

I 

I 

SDD.), l e  "curimiï" (;.lugit b . m , ~ X L e i z s ¿ s ) ,  l a  " t a i n h a "  (híugit C L L Z ~ U . ~ ~ )  , l e  





.L 

- 11 - 

l 

2.3.2.4 - L u  f ' c m a i n ' f  : 

I1 s ' a g i t  d'une technique ancestrale ,  d e j a  mentionnée 
dans ce r t a ins  é c r i t s  datant du 17ème s i èc l e  e t  q u i  proviendrait des i n -  
diens.  

Les cur ra i s  sont des pêcheries f ixes  en forme de coeur, 

i n s t a l l é s  s o i t  l e  long du l i t t o r a l  en mer, s o i t  en lagune où i l s  sont 
cependant beaucoup moins nombreux. Dans l a  région de Maceio, l a  SUDEPE a 
recensé 68 currais  marins contre seulement 4 en lagune. Le schéma d ' u n  
cur ra i s  marin e s t  présenté sur  l a  f igure 4 .  Ceux-ci sont consti tués par  
une longue bar r iè re  O U  "espia" prolongée vers l e  large p a r  t ro i s  chambres 
successives dont l ' e n t r é e  e t  l a  t a i l l e  sont de p l u s  en plus rédui tes .  Le 
principe de construction e s t  l e  suivant : l a  forme générale de l a  s t ruc-  
ture e s t  dessinée p a r  de gros pieux de soutènement enfoncés tous l e s  4-5 m 
dans des trous prëperforés dans l e  socle rocheux avec une barre à mine. 

: j  

Certains de ces trous sera ien t  régulièrement r é u t i l i s é s  depuis plusieurs 
s i èc l e s ,  Les parois sont consti tuées de f i l e t s  en nylon (mailles de 
4 a 6 cm de c ô t é )  d o n t  l a  r i g i d i t ë  ver t ica le  e s t  assurée par des piquets 
espacés d'environ 50 cm. Elles sont prëparées 2 t e r r e  où e l l e s  sont 
stockées par morceaux enroulés (photo 4 )  avant d ' ê t r e  fixëes aux pieux 
de soutènement. En mer, l e s  cur ra i s  s o n t  toujours or ientés  perpendicu- 

lairement l a  côte.  Les poissons rencontrant l a  bar r iè re ,  l a  remonte- 
ra ient  en se dirigeant vers l e  large pour se  retrouver en déf in i t ive  dans 
l a  chambre de capture q u i  e s t  pêchée quotidiennement. Une pêche peut 
exceptionnel lement rapporter jusqu 'ä  6-8 tonnes de poissons . 

Malgré u n  investissement important ( 4  à 5 millions de 
cruzeiros, s o i t  25.000 FF) e t  une përiode d 'exploi ta t ion q u i  se l imite  à 

s mois (de septembre mai),  l e s  cur ra i s  res ten t  rentables ,  Leur exploi- 
t a t i o n  e s t  toutefois réservëe 2 des gens re1 ativement a i  sés (commerçants, 
re t ra i  t és  du gouvernement,. , . ) , 

E n  lagune, l e s  cur ra i s  sont construi ts  selon u n  princi-  
pe analogue mais leurs dimensions sont plus réduites e t  leurs  parois 
constituées avec des l a t t e s  de bambous (photo 5 ) .  Nous n ' a v o n s  pas 
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d '  informations sur 1 ' investissement nécessaire à leur  construction. 4 
c 

2 . 3 . 2 . 5  - 16% ~tccL~çcvL&5't : 

t 

Les caiçaras sont des amas organisés de branchages 
* 

(I implantés en lagune ou en es tua i re ,  q u i  const i tuent  des abr i s  e t  fournis- 
sent u n  support favorisant l e  développement du périphyton e t  des microor- 
ganismes. I l s  exercent ainsi  u n  e f f e t  a t t r a c t i f  sur  de nombreuses especes 
de poissons q u i  viennent y trouver refuge e t  nourr i ture .  I l s  relëvent 
donc  d'un principe identique à celui des acadjas. 

4 
t 

1 -  

I I  La pratique de ce t t e  technique e s t  ancienne au Brés i l ,  
mais son origine n ' a  pu ê t r e  déterminee. En outre ,  e l l e  ne semble pas  
une pratique cu l ture l le  spécifique comme c ' e s t  l e  cas en Afrique. Le5 
informations prësentëes i c i ,  nous o n t  é t é  fournies p a r  u n  ancien maçon 
reconverti ã ce t t e  a c t i v i t é  depuis 25 ans .  

Nous n'avons observé l e s  caiçaras qu'au niveau du sys -  I 

I C  

tème lagunaire Mundau-Manguaba , où 1 'on en recense envi ron 300 , concen- 
t rës  sur tout  dans l a  rëgion des chenaux ( p h o t o  6 ) .  Ceux-ci exis tent  (ou  
ex i s t a i en t (x ) )  ni?anmoins dans d 'autres  lagunes ou es tuaires  du Nord-est. ! ]  I 

. Les types de caiçaras 

I O n  en distingue deux types : 

- l e s ' u n s ,  c i r cu la i r e s ,  sont u t i l i s é s  sur tout  en eau 
calme. Leurs dimensions généralement peti  t e s  sont ceDendant vari ab1 es 
selon la  t a i l l e  du f i l e t  que possèdent l e s  pêcheurs qui les  exploi tent .  

I 
i 

- l e s  au t res ,  rectangulaires ,  semblent ê t r e  d ' u n  usage 
plus répandu.  I l s  sont implantés en eau profonde ( 4  à 6 m ) ,  l e s  zones de 
courant ë tan t  plus particulièrement recherchées car la pêche y e s t  perçue 
comme meilleure. La t a i l l e  (5  x 10 m )  e t  l e  modèle de construction de ces 
caiçaras paraissent ê t r e  assez f ixes .  

.,. 

c 

( E )  Dans la région de Récife, l'exploitation estuarienne des caiçaras a 
cessé il y a une quinzaine d'ann6es en raison de La pollution et de 
problèmes de pëche à la dynamite. 
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. Technique de construction 

- l e  diamètre d ' u n  caiçara c i r cu la i r e  e s t  de l ' o r d r e  de 
6 m lorsque 
long. Le pér mètre du caiçara e s t  dans  ce cas délimité par 8 piquets dis-  
posés en cercle ,  5 autres  piquets placés à l ' i n t ë r i e u r  servent à maintenir 
l es  branchages ( F i g .  5 ) .  

e f i l e t  dont dispose l e s  pêcheurs mesure environ 40 m de 

- l a  construction d ' u n  caiçara rectangulaire nécessite 
25 pieux d'une longueur légèrement supérieure à l a  hauteur d'eau e t  200 
à 220 branchages de bois de mangrove ("mangue" ou "gaiteira") OU de bois 
de f o r ê t  ("ingazei ra", "manguei ral'ou "ca juei ro'' ) . Les pi eux disposés en 
3 1 ignes para1  1 èles del imitent 4 espaces dans 1 esquel s les  branchages 
s o n t  empilés horizontalement, leurs  ramifications dirigées vers 1 'exté-  
r ieur  ( F i g .  5 e t  pho to  7 ) .  Dans u n  premier temps les  branchages f l o t t e n t ,  
mais i l s  s'enfoncent rapidement par  la  s u i t e ,  imprëgnés d'eau e t  alourdis 
p a r  l a  f ixat ion de mollusques. Les branchages sont renouvelés tous l e s  3 
iï 4 mois, a lors  que les  pieux o n t  une durée de vie de 1 , 5  à 2 ans. Ces 
derniers sont périodiquement m i s  à sec pour tuer  l e s  ta re t s  q u i  l es  a t t a -  
quent. 

. PropriGté e t  gestion 

Le p r i x  de revient  d'un caiçara se s i t ue  aux alentours 
de 30.000 cruzeiros (150 F F ) .  I1 se l imi te  pour l ' e s s e n t i e l  à l ' a c h a t  des 
pieux q u i  sont coupés en f o r ê t .  Les pêcheurs r éa l i s en t  eux-mêmes la  
col lecte  des branchages e t  l a  construction. Le f i l e t  de pêche représente 
par  contre u n  investissement important. Celui de 60 m y  u t i l i s é  pour  l e s  
caiçaras rectangulaires,  revient  environ à 2 mill ions de cruzeiros 
(10.000 F F ) .  I1 semble en f a i t  que ce s o i t  en fonction de l a  t a i l l e  du 
f i l e t  que l e s  pêcheurs peuvent s e  procurer, que sont déterminés l e  type 
e t  l a  t a i l l e  des caiçaras explo i tés .  

Le f i l e t  appart ient  so i t  à u n  propriétaire  extér ieur  
q u i  l e  loue, s o i t  à u n  groupement de 4 à 6 pêcheurs qu i  forme une "moya" 
(environ 1/3 des cas ) .  Le partage de l a  pêche s ' e f f ec tue  3 p a r t  égale.  

I 

:I 
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Le propriétaire  ex tér ieur ,  lo rsqu ' i l  ex i s t e ,  r eço i t  une p a r t  équivalente 
5 ce l le  de chaque pêcheur. Une moya gère l ' exp lo i t a t ion  d'une vingtaine 
de caiçaras.  

. Fréquence, saison, modalité e t  rendement de l a  pêche 

L ' in t e rva l l e  de temps séparant deux pêches successives 
d'un même caiçara e s t  t r è s  variable suivant l'abondance d u  poisson. Com- 
pr i s  entre  8 jours e t  3 mois, i l  e s t  en moyenne de 20 ã 30 jours .  

La saison favorable se s i t u e  en t re  septembre e t  mars 
au cours de l a  saison sèche, lorsque l ' i n f luence  marine e s t  prépondéran- 
t e .  En saison f ro ide ,  l es  caicaras seraient  moins colonisés par l e s  
poissons e t  l a  fréquence de pêche se  r a l e n t i t  considérablement. A c e t t e  
Periode, l e s  exploitants de caiçaras s ' o r i en ten t  a lors  vers d 'au t res  
ac t iv i t é s  de pêche. 

Compte tenu de la  s i tua t ion  hors saison de pêche de 
notre mission, nous n'avons pas d'informations précises sur l a  composi- 
t i o n  moyenne des peuplements e t  l'abondance r e l a t ive  des espèces qui 
colonisent ces s t ruc tures .  On peut toutefois  c i t e r ,  Slugit bkcaLie¿emh , 
A4ugiL cumma, &&janun b p .  , hiun ap .  , Cevv&potnun csp. e t  
bcL.J.¿eianu,J comme f igurant  dans 1 es captures.  

E u g m a  

La pêche s ' e f f ec tue  en une matinée, avec 3 pirogues e t  
3 hommes a u  m i n i m u m .  Le caiçara e s t  entouré avec l e  f i l e t ,  q u i  e s t  l e s t é  
jusqu'à 100-110 kg de plomb pour t en i r  dans l e  courant. Les pieux e t  l e s  
branchages s o n t  ensui t e  r e t i  rés e t  immédiatement réut i  1 i sés pour  1 a 
construction d ' u n  nouveau caiçara .  Le f i  1 e t  e s t  a l  ors progressivement 
resseré à sa base. Au cours de ce t te  opëration des f i l e t s  aériens sont 
tendus sur 1 es p i  rogues pour 1 imiter 1 'échappement par  sau t  (Mugi 1 ides,  
notamment). 

Pour  un  caiçara d'environ 50 m2, l a  quantité de pois- 
sons capturés p a r  pêche f luctue entre 10 e t  200 kg selon 1 'emplacement 
e t  ? a  saison. Elle s e r a i t  généralement comprise en t r e  30 e t  50 kg. 
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En considérant ces derniers chiffres  e t  en émettant des réserves, o n  peut 
donc estimer l a  production des caiçaras en t r e  6 e t  10 t/ha/pêche. Faute 
de données précises re la t ives  au  nombre de pêche par  a n ,  i l  ne nous e s t  
pas possible d 'estimer l a  production annuel l e .  

. Comparaison entre  caiçaras e t  acadjas 

Bien que relevant d'un pr incipe identique, l a  technique 
des caiçaras e t  c e l l e  des acadjas montrent cependant plusieurs différen- 
ces .  Une comparaison caiçaras-acadjavis ( type d'acadjas l e  plus voisin 

des caiçaras) e s t  présentée dans l e  tableau suivant : 

( l e s  données sur l e s  acadjavis sont t i r ée s  de WELCOME, 1972) 

Caiçaras ( rectangulaires)  Acad j a v i  s 

Superfici e de l ' o r d r e  de 50 m 2  

Profondeur 4 à 6 m en eau 1 2 1 , 5  m en eau 

Zones recherchées Courant  important Eaux calmes 

Disposition des Horizontale - Les branchages Piqués verticalement ou 
branchages é tan t  empilés entre  deux incl inés  dans l e  sédiment. 

Parfois pos6 ã pla t  sur  
l e  fond. 

lignes de pieux l e s  mainte- 
n a n t  en place malgré l e  
courant. 

Fréquence de 
pêche 

Entre 8 jours e t  3 mois. 
En moyenne tous l e s  20-30 
jours .  

Tous les  2 mois environ. 

P roduc t ion  Estimée 2 6-10 t 
( p a r  ha/pêche) 

De 1 ã 5 t (peut a t te indre  
10 t lorsque la  densité en 
branchages e s t  t r è s  él evée) 

La production moyenne des caiçaras  apparaît  supérieure 
à ce l le  des acadjavis,  mais rappelons que pour une superf ic ie  identique 
l e  volume des premiers e s t  3 ã 4 fo i s  supérieur 2 celui des seconds du 
f a i t  de l a  différence de profondeur . De ce f a i t  l e s  productions par  pêche 
des deux types de s t ructures  paraissent ê t r e  assez voisines lorsqu'el  les  
s o n t  rapportées 2 une unité de volume. 
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. Une st ructure  contestée 

Les caiçaras sont c r i t i qués  à double t i t r e  : 

- On leur  reproche de diminuer l a  quantité de  poissons 
accessibles aux  autres techniques de pêche pratiquées en eau l i b r e .  Cet 
argument e s t  vraisemblablement fondë. Compte tenu du laps de temps rédui t  
qui sépare deux pêches successives, l e  rô le  des caiçaras pourrait  bien en 
e f f e t  se l imi te r  à celui d'un simple piège. Ce mode d 'exploi ta t ion l e s  
distingue nettement des grands acadjas du B e n i n  ( type avas) .  Ces derniers 
pêchés seulement deux f o i s  par  an en moyenne, permettent l e  développement 
des peuplements colonisateurs (croissance e t  reproduction) e t  o n t  é t é  de 
ce f a i t  assimilés à une technique d'aquaculture (C?IELCOIIE, 1 9 7 2 ) .  

- I l s  favoriseraient  l a  sédimentation des particules en 
suspension en dimi n u a n t  1 a vi tesse d u  courant e t  accél èreraient  ainsi 
l'ensablement des lagunes. Ceci e s t  encore probablement v ra i ,  mais l ' im-  
portance re la t ive  de l ' a c t ion  des caiçaras par  rapport au processus géné- 
ral de sédimentation demanderait à ê t r e  précisGe. 

2 . 3 . 2 . 6  - Leb " j l ) .Ct imb~, ia~"  : 

Les pi t imboias  sont de mini -caiçaras exclusivement 
destinés à l a  capture des "crevettes" ( p e m e ~ ~ . ~  ek mucmbmclim s p p . ) .  
I l s  se composent d'un seul piquet enfoncé verticalement dans l e  sédiment, 
auquel quelques feui 11 es de palmier sont attachées p a r  une cordel e t t e .  
Cet amas de f e u i l l e s  de palmier repose sur l e  fond  8 quelques mètres du 
piquet qui n ' e s t  en f a i t  q u ' u n  repère de posi t ion.  

Lors de l a  pêche qui s ' e f f ec tue  tous les  3 jours ,  u n  
f i  1 e t  semi -ci rcul ai re  (1  e " je rere"  , photo 8 ) ,  manié depui s une pi rogue , 
e s t  g l i s sé  sous l e s  f e u i l l e s .  Celles-ci sont amenées en surface e t  
vigoureusement secouées pour  f a i r e  tomber l e s  c reve t tes .  

La pêche d'une cinquantaine de ces pitimboias permet- 
t r a i t  de co l lec te r  environ 15 kg de c reve t tes .  
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Les viveiros sont des étangs de piscicul ture  implantés 
en bordure d ' e s tua i r e  ou de lagune dans l e s  zones de mangroves. I l s  
parai  ssent cons t i  tuer  1 a seul e forme véri t a b 1  e d' aquacul ture endogène. 
I1 s ' a g i t  d'une a c t i v i t é  ancienne d 'or ig ine  mal déterminée. 

Cette technique qui e x i s t a i t  déjà au 19ème s i èc l e ,  
semble avoir é t é  p a r  l e  passé d'un usage assez répandu. Dans la  région 
de Récife, par exemple, près de 2000 viveiros é ta ien t  recensés au début 
du s i èc l e .  Leur nombre a toutefois considérablement diminué du f a i t  de 
l 'extension de l a  v i l l e ,  de l'aménagement de l a  mangrove e t  de l a  pollu- 
t i on .  

Deux exploitations de  viveiros en es tua i re  o n t  é t é  

- 1 'une s i tuée a u  coeur de Récife, dans l e  quart ier  
vis i tées  : 

d'Afogados, semble se présenter comme u n  vestige de 1 'importante ac t iv i -  
t é  de pisciculture q u i  e x i s t a i t  a v a n t  l e  développement de l a  v i l l e .  Elle 
comporte 18 viveiros r épa r t i s  entre  9 "propriétaires"  indépendants. L ' u n  
d ' en t re  eux, qui nous a expliqué sa méthode d'élevage, gère 5 de ces 
étangs. C 'es t  u n  ancien pêcheur reconverti à l a  technique des viveiros 
depuis 28 ans. I1 s ' e s t  or ienté  vers ce t t e  a c t i v i t é  lorsque les  captures 
o n t  commencë à diminuer, mais aussi en fonction d'une certaine lass i tude 
vis  à vis  des d i f f i c i l e s  conditions du t rava i l  de l a  pêche. 

- l ' a u t r e ,  s i tuée  à Ponte dos Carvalhos (25  km au sud 
de Recife), e s t  plus récente.  Elle comporte 10 étangs, gérés par l a  
"Sociedade beneficente de pescadores de Ponte dos Carvalhos", société de 
pêcheurs artisanaux q u i  regroupe une centaine de membres. Cette société  
a init ialement é t é  créée (en 1966) pour donner plus de poids à l a  l u t t e  
engagée par l e s  pêcheurs contre l a  pol lut ion.  L ' ac t iv i t é  piscicole i n i t i é e  
secondai rement renforce e t  soude ce t t e  soci ë t é .  Depui s une di zaine d'  années y 

e l l e  bénéficie.de conseils technique's fournis pa r  l a  Commission Pastorale 
des Pêcheurs. L'association des pêcheurs de Ponte f a i t  actuellement 1 ' o b j e t  
d'une ëtude sociologique approfondie effectuée par  J .  SMITH. 
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Un cer ta in  nombre d'informations o n t  également é t é  
obtenues au niveau de l a  s t a t i o n  de p isc icu l ture  d'Itamaraca (Départe- 
ment d'ocêanographie de 1 'Université Fédérale du Pernambuco) , où des 
travaux o n t  é té  en t repr i s  pour étudier l e  fonctionnement des viveiros e t  
l a  biologie des espèces u t i l i s é e s .  

. Caractêrist iques générales des viveiros 

Les viveiros,  i n s t a l l é s  dans l a  zone de balancement 
des marées, sont délimités nar des digues en t e r r e  construites en suré- 
lévation par r a p p o r t  a u  sol ( p h o t o  9 ) .  

O n  en distingue principalement deux types : 

- l e s  uns sont consti tués par u n  canal périphérique 
enserrant une ou plusieurs parcelles de mangrove la issées  en place au 
centre de l ' é tang  ( p h o t o  l o ) ,  

- les  au t res ,  creusés sur  toute leur  surface,  sont amé- 
nagés avec de nombreux branchages en bois de mangrove piqués obliquement 
dans 'le f o n d  de l ' é t ang  ( p h o t o  11). 

Dans l e s  deux cas ,  l e  renouvellement d'eau e s t  assuré 
par l e s  marées ( l a  hauteur de marnage e s t  de 1 'o rdre  de 0,6 A 1 m ) .  Les 
échanges d'eau ( x )  ent re  1 'étang e t  1 ' ex té r ieur  s ' e f f ec tue  au travers de 
"portes" aménagées a u  niveau des digues ( p h o t o  1 2 ) .  Celles-ci sont munies 
de barrières ou de f i l t r e s  gr i l lagés  empêchant l a  f u i t e  des poissons. 
Lors de l a  pêche, l e s  viveiros peuvent ê t r e  totalement vidangés A marée 
basse grâce à des systèmes de buses in s t a l l é s  sous l e s  portes. 

La profondeur moyenne des viveiros e s t  d'environ 1 à 

1,s m .  La s a l i n i t é  y f luctue entre  e t  30'/,, selon les  saisons.  

( X I  A Afogados et à. Ponte dos Carvalhos, les échanges d'eau sont parfois 
interrompus par la mise en place de panneaux en boi; obstruant les 
portes, lorsque la pollution de l'estuaire atteint des niveaux trop 
élevée. Les "pics" de pollution sont détectés selon diffgrents cri- 
tères : - l'odeur de l'eau - la présence de poissons pipant l'air en 
surface - l'observation de mortalités de "carapeba" (poisson de moin- 
dre résistance qui sert dans ce cas d'Lndizateur b l > l o g ~ , q u s ) .  
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Les pri nci pal es espèces 1 oca1 es d '  él evage en viveiros 
o n t  é té  choisies parmi l e s  plus abondantes des milieux estuariens.  I l  
s ' a g i t  du ''curima" (rlfugit b m d L ¿ e ~ L ~ ) ,  de l a  "tainha" (hlugi.t C L L . ~ ~ ~ J H C L ) ,  

du "carapeba" ( E i ~ g m e n  b/ra/siLicruzun) e t  du "camurim" (Centxopomu/s undeci- 
m d ¿ J  e t  C .  p n h & d u / s ) ,  généralement élevés en polyculture. 

A Ponte dos Carvalhos, l e  choix a toutefois  porté sur 
l e  t i l ap i a  ( O .  rz¿to-ticu/s)(x) q u i  e s t  élevé avec Ceuttrtopomlcn comme préda- 
teur  associé p o u r  l imi te r  sa prol i férat ion dans  l e s  étangs. 

De nombreuses autres  espèces (poissons e t  crustacés) 
sont également susceptibles de pénétrer spontanément dans l e s  viveiros 
en passant au t ravers  des " f i l  t r e s " .  DANTAS (1983) rapporte par  exemple 
q u ' à  Ponte dos Carvalhos l e  peuplement des viveiros  se  compose de 80 % de 
t i l a p i a ,  de 10-15 % de CeYLt)Loponmd e t  de 5-10 % d'espèces colonisatr ices .  

. L ' approv i  sionnement en al evi ns 

Sel on 1 es expl o i  t a t ions  , 1 ' approvi sionnement en al  evi ns 
s ' e f fec tue  de diverses manières : 

- par une reproduction en é t a n g s  (cas du t i l a p i a  à 

Ponte dos Carvalhos) ; 

- par  des pêches de juvéni les  dans l e  milieu naturel ( à  

Itamaraca). I1 e s t  à noter que malgré une croissance 3 à 4 fo i s  infér ieure  
à ce l le  de M. bnani&ievu&, Al. cwtema r e s t e  t r è s  u t i l i s e  du f a i t  d'une 
grande d isponib i l i t é  en juvéniles ; 

- p a r  1 ' u t i l i s a t i o n  d 'é tangs de capture. 

A Afogados, 4 des 5 étangs de l ' exp lo i t a t ion  (qua l i f iés  
d'étangs l'prison") .sont réservés à c e t  e f f e t .  La pénétration des juvéniles 

( X I  I1 est Eï remarquer que les O. n i l o t i c u s  de Ponte dos Carvalhos ne 
paraissent pas poser de problèmes pathologiques particuliers, malgré 
une salinité souvent élevée dans les viveiros. Ils sont pourtant issus 
de la même souche de départ (Bouaké) que ceux utilisés en Côte d'Ivoire 
dans la lagune Ebrié.. 

I 

î 
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y es t  favorisée par  l e  r e t r a i t  des " f i l t r e s " ,  qui sont remis en place 
une période d'ouverture de 2 mois. Ces ëtangs sont a lors  periodi- 

quement l ' o b j e t  de pêches pa r t i e l l e s .  Seuls l e s  plus gros individus 
capturés (100-300 (J pour  1'4. b , ' ~ . i i ~ ~ & . e ~ t s i s )  s o n t  conservés e t  placés dans 
l e  cinquième étang de plus grande superf ic ie  (environ 2 h a )  q u i  s e r t  a u  
grossissement. 

. L'alimentation des poissons 

L'alimentation des poissons e s t  str ictement na ture l le .  
~ p s  etangs ne sont pas f e r t i l i s ë s  e t  aucun aliment exogène n ' e s t  d i s t r i -  

b u e .  

La d i sponib i l i t ë  en aliment naturel e s t  favorisee par- 
les parcelles de mangroves maintenues dans  l e s  6tangs ou  p a r  l e s  b r a n -  
chages qu i  y sont implantes. Comme dans l e  cas des caiqaras ou des acad- 
j a s ,  les branchages servent de support au developpement du periphyton e t  
des mi croorgani smes qui consti tuent 1 es ël éments predomi nants du  régime 
Lilimentaire des mulets ( V A S C O N C E L O S  FILHO e t  a l . ,  1920) e t  des t i l a p i a s .  

L ' u t i l i s a t i o n  e t  la  fonction des branchages en vivei-  
ros i t a ien t  déjà dëcr i tes  en 1932 p a r  V O N  IHERING, mais leur  influence 
bth2fique sur l e s  rendements n ' a  é t ë  scientifiquement demontrée que 
riicemment (ESKINAZI-LECA e t  a l . ,  1980). 

. Les rendements 

La technique des viveiros conduit à des rendements assez 
' t l t ' 'ØcS compte tenu du caractere extensif de 1 'ëlevage. 
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ESKINAZI-LECA e t  a l .  (1980) rapportent u n  rendement de 0 , 4  t / a n  dans un  
viveiro aménagé avec de simples piquets plac&s tous l e s  1 m2 e t  avec une 
densité en poissons t r è s  f a ib l e  (mulets e t  carapebas ii 1/8 m2 ; centro- 
pomus à 1/30 m2). 

A Ponte dos Carvalhos, l e s  rendements sont variables 
s u i v a n t  l e s  ëtangs : pour les  meilleurs d ' en t r e  eux, i l s  sont supérieurs 
2 2 t/ha/an lorsque l'empoissonnement e s t  r éa l i s é  avec 1 t i l a p i a / l , 5  m2. 
Le meilleur r é su l t a t  obtenu dans u n  Gtang de 600 m2 est  de 3,7 t / h a / a n  
( DANTAS, 1983). 

i 



3 - RECHERCHES EN AQUACULTURE A L'INPA EN AMAZONIE 

Dans l a  région de Manaus, l e  développement de l a  p i sc i -  
cul ture  peut présenter u n  double i n t ë r ê t  : 

- approvisionner l e  marché lorsque l e s  rendements de l a  
pêche sont l e s  plus f a ib l e s .  C 'es t  à d i r e  en saison de crue quand l e s  
poissons q u i  pénètrent dans les  zones d ' inondation fores t ie re  sont peu 
accessibles aux engins de pêche. 

- fournir  d u  poisson a u x  populations ëloignëes du f l eu -  
ve q u i  manquent de protëines animales. I1 e s t  envisagé pour ces regions 
de promouvoir l a  pisciculture dans  des réservoi rs  amënagës sur l e s  
"igarapës".  Ces derniers sont des cours d'eau f o r e s t i e r s ,  caractër isés  
par  u n  pH acide ( f o r t e  teneur en acides fu lv iques) ,  une grande pauvreté 
en se l s  minéraux e t  une a l ca l in i t é  souvent voisine de zéro. I1 s ' a g i t  
donc de promouvoir des techniques d'ëlevage simples (applicables par ces 
populations) u t i l i s a n t  des espèces locales naturellement adaptées à ces 
conditions physico-chimiques peu favorables.  

Dans 
( I n s t i  t u t o  Nat iona l  de 
t ions aux problèmes q u  
d'une a c t i v i t é  piscico 
alimentation, mëthodes 

ce contexte, l es  recherches menées par 1'INPA 
Pesquisas Agronomicas) visent  ã fournir  des solu- 
se  posent classiquement l o r s  de l a  mise 

e (contrôle de l a  reproduction, élevage 
de production.. . ) . 

Les espèces autochtones sëlectionnëes pour  la  
ture  se  l imitent  pour l e  moment aux  suivantes : 

en place 
arvaire  , 

piscicul - 

-' ' 
- l e  " tambaqui"  (CO.!?CJJ~OI?KL mactoparzurn) e t  l e  "pirapi t i n -  

ga" ( C a Z a ~ ~ o m u   bid^^^), q u i  sont essentiellement frugivores au stade adul- 
t e .  En élevage, i l s  présentent une croissance supérieure a 1 k g / a n .  

( S c m q " d ~ . ~  insigiu.j e t  
composé principal ement de per 
e1 evage sont respectivement d 

- l e s  "matrincha" (Bxyc01/1 A p . )  e t  l e s  "jaraquis" 
S .  -~CC~LLLLL'LLL~) dont l e  régime alimentaire e s t  
phyton e t  de d é t r i t u s .  Leurs croissances en 
environ 500 e t  150 g / a n .  
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Quelques essais sont également en cours avec l e  "p i ra -  
C U C U "  (A'mpLma g i g a n ) ,  qui dans l e  milieu naturel peut a t te indre plus 
de 200 k g .  Quelques i n d i v i d u s  élevés en bassin o n t  montré une croissance 
véri tab1  ement exceptionnel 1 e (pl us de 5 kg/an) . I1 semble toutefois  q u  ' en 
capt iv i té ,  ce prédateur accepte mal une alimentation a r t i f i c i e l l e  sous 
forme de granulés.  

Les recherches entreprises  au niveau de l a  s ta t ion  de 
pisciculture de 1 ' INPA se heurtent actuellement a diverses d i f f i cu l t é s  : 

- une médiocre qua l i t é  des gamètes e t  des problèmes pa- 
thologiques pour ? e s  géniteurs stockés en c i r c u i t  fermé dans l ' é c lose r i e .  

- u n  nombre t r o p  r e s t r e i n t  de s t ructures  d'élevage e t  
d'expérimentation. 

- des c réd i t s  de fonctionnement t r è s  l imi tés .  

Pour  pa l l i e r  ce manque de moyens, l e s  expérimentations 
d'élevage en vraie  grandeur (élevage associé porcs-poissons, notamment) 
son t  réa l i sés  en collaboration avec des privés q u i  disposent de réservoirs .  

4 - R E C H E R C H E S  EN AQUACULTURE A L'INRA EN GUYANE 

Les recherches envisagées par l'INRA en Guyane v isen t  3 
fournir l e s  bases scient i f iques nécessaires à l a  réa l i sa t ion  d'une aqua -  
cul ture dans 1 es es tua i res ,  q u i  consti tuent  1 es  m i  1 ieux aquatiques l e s  
plus accessibles.  Le marché local é tan t  t r è s  1 imité (70  .O00 habitants) 
ce t te  aquaculture basée sur  1 ' u t i1  i sa t ion  d'espèces autochtones sera en 
grande par t ie  tournée vers 1 'exportation. 

Les raisons j u s t i f i a n t  1 ' implantation d'une s ta t ion  de 
recherches de 1 ' I N R A  en Guyane sont mu1 t i p l e s  : 

- contribution possible de 1 'aquaculture au développe- 
t-" économique de l a  Guyane. 

- ichtyofaune d ivers i f iée  comportant de nombreuses 
especes d o n t  1 'élevage peut ê t r e  envi sagé (consommation, mais aussi aqua- 
riophil i e ) .  
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D'exportat ion 
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l o c a l  

façon 
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(Par t icu l ië rement  recher-  ( t o u t  à f a i t  
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( 

recherché en ( f a ~ o n  
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Guyane 
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( Centroponius p a r a l l e  Lus ( Centropomidac 
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i C i c h l a  o c e l l a r i s  
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A s  t rono tus oce l  l a t u s  

( 
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Brachyplatystoma v a i l l a n t i i  ( 
( Pseudoplatystoma f a s c i a t u n  I 

P 1 ag i os c i on s u r  i nani ens i s s c i  ae n i da e 
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p i  me 1 od i CI a e 

Arius counia i 

- 
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Prédateurs  
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A r i u s  pa rke r i  ( Ari idae  ( PrGdatrice ) 
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( -( 1 
( ( 1 
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A r i u s  proops 

Hosplosternum l i t t o r a l e  ( C a l l i c h t h i d a e  ( Omnivore Microprédateur ) 

Leporinus f r i d e r i c i  ( Anostomidae ( 
Phytophage 

\ 
( 
I f Myleus pacou 

My 1 e us  rhonlbo i da 1 i s ' Serrasalmidae ' 
( ( 

i Microphage 

i 
( 

C i  ch li dae I Chaetobranchus flavescens 
Geophagus j u r u p a r i  

I 
\ \ I 

__ TABLEAU I - (x) L i s t e  des p r i n c i p a l e s  especes prés8 lec t ionnées  pour 1 aquacul ture  e n  Guyane. 

(E) coniniuniquc2 par  P .  PLANQUETTE . 
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A l ' i s s u e  de  ce t t e  é tape,  u n  nombre r e s t r e in t  d'espèces 
( 2  O U  3 ) ,  finalement sëlectionnées,  fe ront  1 ' ob j e t  d 'études plus appro- 
fondies menées en 1 i a i  son etroi  t e  avec 1 es 1 aboratoi res métropol i t a ins  
(déf ini t ion des conditions optimales de 1 'élevage, reproduction, nu t r i -  

t i o n ) .  

Des actions conjointes IMRA/IFREPIER sont également 
envisagées pour étudier l e  fonctionnement (physico-chimique e t  biologique) 
du milieu étang e t  i d e n t i f i e r  des espèces de poissons susceptibles d ' ê t r e  
él eves en polycul ture avec 1 e j~ íac4abnack i~~  4 a ~ e n b e 4 i i .  

L ' I N R A  s ' e s t  montré t r è s  favorable à une participation 
de chercheurs ORSTOM ?I ce vaste programme. En contre pa r t i e ,  l es  chercheurs 
de 1 ' ORSTOM qui s ' i ntègrerai e n t  à ces recherches bénéficieraient de 1 ' appui 
des laboratoires métropol i t a i  ns. 

5 - CONCLUSION 

Parmi les  informations col lectées  au cours de ce t t e  mis- 
sion, u n  certain nombre de points méritent d ' ê t r e  soulignés : 

- l e s  formes d 'exploi ta t ions dëveloppées en milieu 
estuarien ou 1 agunai re  au Nord-Est brësi 1 i en présentent de grandes simi 1 i - 
tudes avec ce l les  qui ex is ten t  dans d 'au t res  régions du monde. Les cu r ra i s ,  
l es  caiçaras e t  les  pitimbioas o n t  l eurs  équivalents en Afrique O U  aux 
Phi 1 i ppi nes par  exemple. 

structures demanderait ?I ê t r e  effectuée e t  pourrai t  mener à des comparai- 
Sons intéressantes.  Dans ce sens, l a  comparaison entre  caiçaras e t  acadjas 
que nous avons ébauché pourrait  ê t r e  complétée s i  une description f ine  
des Peuplements ichtyologiques q u i  coloni sent  1 es caiçaras é t a i t  réal i Sée 
(Plus particul ièrement en sai son sèche).  

d 'exploi ta t ions uti1 isées dans des régions eloignées résul t e  d'un phénomène 

Une étude plus approfondie du fonctionnement de ces 

On peut aussi se  demander s i  l a  parenté entre ces formes 
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de convergence l i é  à l a  simili tude des milieux explo i tés ,  ou au contraire  
d ' u n  simple t r ans fe r t  de technologie ayant accompagné l e s  colonisations 
successives du Brés i l ,  1 

originale ,  notamment en ce q u i  concerne l e  mode d'alimentation des pois- 
sons. L '  u t i  1 i s a t i  on de branchages , supports au dével oppement du peri phyton 
e t  des microorganismes consommés p a r  cer ta ines  espèces, conduit ã des ren- 
dements élevés (parfois  p lus  de 3 t /ha/an) compte tenu de l 'absence de 
toute al imentati ûil exogene ou de f e r t i  7 i s a t i  o n .  

multiples problèmes posés dans l e s  pays en voie de développement p a r  l ' u -  
t i l i  sa t i  on  d'une alimentation a r t i f i c i e l l e  (approvisionnement, conservation 
e t  coût ) ,  apparaît  à l 'évidence t r è s  adaptée au développement d'une aqua- 
culture à p e t i t e  échelle réal isée par des populations riveraines q u i  ne 
disposent que de fa ib les  moyens f inanc iers .  

* 

La technique des viveiros apparaî t  au contraire plus 

Ce principe d'ëlevage ( x )  q u i  const i tue une s o l u t i o n  aux  

- Dans l a  zone l i t t o r a l e  des é t a t s  d u  Pernambuco e t  
d'Alagoas une importante pol lut ion,  l i é e  en grande pa r t i e  a des r e j e t s  de 
vinasse, compromet l ' équ i l ib re  écologique des fleuves e t  des lagunes e t  
menace 1 ' a c t i v i t é  des pêcheries a r t i s ana le s .  Dans cer ta ines  s i tua t ions ,  
1 'aquaculture peut se présenter comme une al ternat ive adoptée par  l e s  
pëcheurs face à ce t t e  p o l l u t i o n ,  

- Au Nord-Est 1 'aquaculture e s t  en grande par t ie  basée 
sur 1 'élevage d'espèces allochtones ( t i l a p i a s  e t  carpes principalement). 
Mais des recherches o n t  néanmoins é té  engagées sur l e s  espèces locales 
d o n t  plusieurs o n t  montré u n  potentiel cer ta in  pour 1 'élevage, 

A Manaus e t  en Guyane, l e  développement de l a  piscicul-  
ture p a r a i t  ê t r e  résolument axé vers 7 ' u t i l i s a t i o n  d'espèces autochtones. 

(X) Une forme d'élevage extensif, basé sur un principe strictement 
identique mais associant la technique des enclos et cel le  des 
acadjas, est actuellement testée par le C.R.O.  d'Abidjan en 
lagune Ebrié. 



CALENDRIER ET PERSONNES RENCOMTREES 

Lund i  20 août 

Mardi 21 

- Arrivee à Recife. 

- Vis~i te  de "1 'opération espérance" ã Ipiranga, municipalitë 
de Cabo (Recife) avec Auri n a ,  coordinatrice de 1 ' opération. 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

L u n d i  27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

- Visi te  de la  s ta t ion de piscicul ture  du Département d'océ- 
anographie de 1 'Université f é fe ra l e  du Pernambuco avec 
Carmen Medei ros.  

- Entretien avec u n  p ropr ië ta i re  de ' 'currais" 

- Vi s i  t e  de 1 ' en t repr i se  de p i  scicul tu re  "Aqui se a q u i  cul t u r a  

- Entretien avec S i lv io  Macedo d u  département d'ocëanographie. 
l t d " ,  gérée par Dean Yancey, â Camaragibe (Recife).  

- Vis i te  des ' 'viveiros" d'Afogados (Reci fe ) ,  
- Entretien avec 1 'archevèque Don Helder Camara. 

- Entretien avec Hamilton Cavalcanti Costa ã l ' I n s t i t u t  Josue 

- Rëunion avec l e s  pêcheurs de Ponté dos Carvalhos. 
de Castro. 

- Visi te  des "viveiros" ã Ponte dos Carvalhos. 
- Voyage vers Maceio. 

- Visite des lagunes (Mundau e t  Manguaba) dirigëe par Fabio 

- Entretien avec Jose Ivan Sarment0 de Azevedo, coordinateur 
Castelo Branco Costa  ( U n i v .  Fed. d'Alagoas). 

régional de l a  Sudepe. 

- Voyage vers P E N E D O .  
- Visi te  de l a  d i s t i l l e r i e  d'alcool PAISA avec Mario Moraes 

e t  Paulo Cesar de la  Coordinaçao do meio ambiente iï Maceio. 
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(expériences de traitemefit de l a  vinasse pour la  production 
de méthane avec biodigesteur e t  d ' u t i l i s a t i o n  des résidus 
t r a i t é s  pour  l a  f e r t i l i s a t i o n  d'étangs e t  l ' i r r i g a t i o n ) .  

- Entretien avec Valmir Lessa Lobo Santos, secré ta i re  exécu- 

- Visi te  de l a  s ta t ion  de piscicul ture  de Betume sous l a  

- Visi te  d'une r i z i cu l tu re  avec élevaSe associe de porcs e t  

- Entretien avec  l e  secré ta i re  de l a  fédération des colonies 

- 

J 

> 

Vendredi 31 
a o û t  t i f  de l a  CODEVASF.  

direction de Jorge B u i z  Pessoa Pinheiro. 

de poissons. 

de pêcheurs d'Alagoas ( A n t o n i o  Gomes dos Santos) e t  l e  
président de l a  colonie des pêcheurs de Penedo (Antonio 
Lisbao).  

Lundi 3 s ep t .  - Enquete sur le  marché aux  poissons à P E N E D O .  
- Retour vers Maceio. 

Plardi 4 - Entretien avec l e s  pêcheurs de "caiqaras" des lagunes Mundau 
e t  Clanguaba. 

Mercredi 5 - Retour vers Recife, 

- Nouvelle v i s i t e  aux Stangs d'Afogados. 

Vendredi 7 e t  - Séances de t ravai l  avec J .  SNIITH. 
Samedi E 

Jeudi 6 

Dimanche 9 - Départ vers Manaus. 

- Entretiens avec I .  Cantrelle e t  B .  de Merona (ORSTOM) .  

- Visi te  de l a  s ta t ion de piscicul ture  de 1'INPA avec Ernst 

Lundi 10 

t 

W. Graef. 
- ' I  

Mardi 11 - Visi te  de l a  collection de po i s son  de 1'INPA. 
- Prise  de contact avec l e  t e r r a in  ( B .  de Merona, I .  Cantrel le)  . 



Mercredi 12 sept .  - Visi te  de deux piscicul tures  privées encadrées par 
1 ' INPA avec Emiko Kawakami de Resende. 

Jeudi 13 - Départ vers Cayenne. 

Vendredi 14 - Visi te  du s i t e  de l a  fu ture  s t a t ion  INRA-CNEXO à 
Kourou. 

- Entretien avec P .  Planquette. 

Samedi 1 5  - Visi te  de 1 'Gcloserie de Macrobrachium rosembergii 
de "Guyanne Aquaculture" à Cayenne avec F Y I .  De Tante 
e t  Crieloue. 

Lundi 17 - Entretiens avec P .  Planquette e t  F .  Guerrin de 1 I INRA 
sur l e s  méthodes de sélect ion d'espèces d ' i n t é r ê t  
potentiel pour  1 'aquaculture.  

Mardi 18 - Arrivée à Paris.  
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