
reste vivable et apte ii se perpétuer ou iì se 
survivre. C'est ainsi que les Mélanbiens purent 
assez largement éviter de tomber dans des si- 
tuations d'anomie trop caractCrisées. 

Cette ambiance miraculeuse de monde meil- 
leiw a pour but de régler les probliimes réels 
du moment quand aucun 6ICment de cdnipré- 
liension ne permet de ,les contm3ler. Les capa- 
cités dcs Mélanksiens a assimiler les processus 

' commerciaux ont, semble-t-il, masqué quelque 
peu leur difficulté presque radicale à situer ou 

contacts exclusivement côtiers 
tisfaits les commerçants, les 

administrateurs, ont permis 
i l'existence de groupes dont 
core largement traditionnelle, 
su tirer parti des nouveaux 

accessibles et de certains biens 
. II existe aux Nouvelles-H6bri- 

O. R.S,Y.D.U. Fonds ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ i ~ ~  
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des de nombreuses populations qui ne sont plus 
coutumières, mais qui vivent le monde importé 
par les Européens sur la côte en étrangers. 
Seule une minorité est aujourd‘hui apte à utiliser 
les b i y s  et les services disponibles sans devoir 
recourir ?i un contexte d’ajustcments et d’inter- 
prbtations mythiques qui donnent un sens à ce 
qu’ils voient OLI font. 

Nous nous proposons d’t~oquer ici ccttc réin- 
tcrprétation collective ou cette production mythi- 
que qui prend appui sur les grands moments de 
l’histoire de ces sociités que sont l’arrivée des 
Européens. IC dCbarquenient des AmCricains et 
leur implantation, enfin le développenient écono- 
mique et social qui se met en place sous le 
contrôle des puissances de tutelle, des organi- 
sations nationales ou internationales. Ces trois 
moments o0 les sociérés insulaires ont senti le 
vent de l’histoire produite dans les sociétks 
oL’cidentales sans parvenir 5 s’y intégrer sont 
tes trois miracles de la société mélanésienne, 
et c‘est Ià que se situe le capital d’expériences 
et de contacts sur lequel s’est édifiée une réin- 
terprétation, une réct~pération culturelle propre 
i ces sociétés, 

Quand les grands navigateurs, Quciros, Cook, 
Bougainville, d6couvrirent ou 

I .  LE MIRACLE DE visitèrent les îles de la MPla- 
L‘HOMME BLANC nésie, ils provoqu6rent chez 

les autochtones lin &noi con- 
sidérable. Etaient-elles des Dieux ou des honi- 
mes, ces créíttures à peau hliinche qui pouvaient 
semer la mort si distance, qui &aient entourées 
d’animaux Ctranges, possédaient des outils d’une 
remarquable efficacité 1 Parlagds entre la crainte 
et le besoin culturel d’échanger des biens pour 
étaldir des liens sociaux, les rapports avec les 
visiteurs blancs seront conslammcnt :i la liniite 
de I’agessivité et  de Ja coopération comme 
l’illustrent la plupart des récits de l’époque 
(Shineberg 1967, Holthause 1970). Pour passer 

# 

tic I’unc. ;I l‘xii ic.  11 h u f t i i  d‘Ili1 don him reçu 
ou L ~ ’ L I I I  ge\tc iiiuladrail. c ‘c\t patirqux les 
contacts r6ussis furent le fait des cvpkditions 
les mieux pripades, tondis que les incidents 
dégénéraient en batailles dians le cas des marins 
ignorants OLI trop siirs de leur bon droit. 

Dans ces sociétés oÙ les formes et les moda- 
lités des échanges sont très formalisées, l’inter- 
vention des titrangers btait d‘autnnt plus délicate 
B intégrer iì des modiYes indigknes que les 
objets qu‘ils Pchangeaient étaient pour la plu- 
part radicalenient nou\”eaus. 

Ainsi. la venue des premiers Europ6ens se 
confond-elle avec la venue de biens nativeaux 
dont Ia fonction pratique est très vit 
mais dont la fonction sociale laisse 

’ 

Ces interrogations sur la nature des E 
péens et de leur puissance cessèrent au contac 
rép6tC des missionnaires, des colons et des ad- 
ministrateurs pour laisser place aux effets de 
ce contact initial. Mais B aucun moment les I 

autochtones ne furent en mesure d‘apporter des 
rCponses définitives à leurs premières questions? 
débordCs qu’ils étaient par line avalanche de 
biens neufs. de comportements nouveaux 
de i a  puissance des Blancs dont 1 
kchappait totalement puisqu’ 
socit5tC d’oh venaient ces &tra 
produits ces objets qui étaien 
nie des signes OLI attributs 
pouvoir qae comme des bien 
contexte techno4conomìqur. 

Ceux des hlélan6siens qui revinrent des pla 
tations du Queensland purent rapporter des 
récits du bien-être et de l’abondance dans les- 
quels vivaient les Blancs. mais aucun ne fut en 
mesure d’évaluer le processus de productio 
sous-jacent car les indigènes furent employés 
des travaux agricoles et non industriels. L’arge 
acquis permettait d’acheter quelques biens, mais 
i l  ne permettait pas d’acquérir l’intelligence du 
système de production industrielle et de con 
sommation. 

des surplus sur lesquelles se fonde l’organisation 
politique traditionnelle. 



i 

Les tern?es mhics  de I’dchiiiige f u t t n t  rotn- :rspects cl’usinc. (te Iiiborntoire, de camps d’en- 
pus par I’urrivCc de nouveaux produits. L’échclle, traînemcnt. de liein de rcpos. Conime rien 

4 paraître urie telle disparité en technolygie, capi- pur mer en yuuntités monstrueuses et sans 
tal, qu’il etait nattirel que naisse tout d’abord 
I’envic de dérobFr quelques clous siir les navires 
et er&& un db i r  collectif de possdder tous L‘installation des infrastructures militaires, la 
ces biens, ‘tel ‘qU’i1 S’eXpritW dans les ( k g 0  presence et Ia vie quotidienne de 100.00() horn- 
Cults. nws provoyuhrent qitdques donininges inévita- 

bles. niais surtout la naissance d’un “business” 
p:irali&lc dont profitèrent les populations locales. 

de manque lorsque, convertis i ì  la ,religion des Los salaires élevCs perGus ,par les militaires, 
Blancs, les indigknes ne reçurent point le salaire l’ennui inhérent h I’expiitriation. petniirent aux 
de bonheur qu’ils en attendaient et ne man- restaurateurs et ;lits trafiquants d’ulcool de faire 

pas la nourriture du missionnaire O u  du ’ fortune. L’anarchie de I‘éconuniie de guerre ne 
Certains, aptes i con’duire des niachincs. permit jamais cic faire un inventaire exact des 

des véhiciiies. ne trouvbrent pas en même temps biens stockes et la corruption inévitable doma 
qoe cette maPtrise 1’accès à tous les biens euro- licu h une foule de trafics qui allaient des 
pbens, comme si ce légitime ,retour des choses paquets de cigarettes aux  camions, en passant 

et les employeurs. Yeu 2 peu, ils prirent con- 
fasément conscience qu’ils ne pouvaient b6nB- C‘est. toute une economie de guerre plaquée 
ficier que du reliquat, voire des détritus (“rub- socibtb coloniirle de plalltatian qui se mit 
bish”) que la société blanche leur abandonnait 

e des Blancs se con- 
ration de voir satis 
er, de devoir pnyer 

enfin, des &changes aPec les Blancs faisait ap- n’existait sur place. 

pr6jugeP de la durkc du séjour des troupes. 

tout f u t  :unené par air OLI $ 8  

Ce désir, devait se transformer en sentiment 

’ avait éré capté ou détourne par les Blancs p:lr les jeeps ct  l’kssence. 

sLIr 

ArrìvPe de .mntL:riel (le trmwi1.r publics 
b L l 4 g m 4 L ~  (Slrnto) Lclt 1974. 

des Américains ’U‘ 

ons la plupart des r“. 
chiffres que nous 

t surprenant, m&me Lcs &clintiges qui s’instaurèrent furent sans 
conscience de I’im- commune mesure avec I’économie ant6rieure 
Cricaine entre 1943 mais i ls  ne provoqukrent aitcune mutation de 
en juin 1942, les Ia sociét6 locale. l’out au PIUS quelques colons 
curie infrastructure prennent conscience de l’importance dconomique 
radigieuse rapidité. des nuichines et auront des projets plus anibi- 
installe en 5 jours tieits qu’nupnravant mais sans que I’on puisse 

parlcr en aiiciine fagon d’un “boom” ou d’une 
influence durablc sur les mentalités. Nous tou- 
chons Ia limite de I’économie de guerre qui a 
une portée culturelle tres limitée, 11 y a adap- 
tation sans chnngcment profond des habitudes. 

Surunda pouvait recevoir dans ses flancs Cette description permet de voir que Le pas- 
paquebots de l’importance du Queen Mary. sage des Ambricnins CI Santo éyuivaut ?ì I’im- 

portation temporaire d’une societd de consom- 
Les 100.000 hommes dtablis iì Santo depas- mation. Cette sociét6 de consommation fut dé- 

saient largement la population de tout l’archipel posde sur Santo et rFpartit comme elle était 
et ce chiffpe laisse présumer de l’importance venue, sans laisser d autres traces apparentes 

res i leur vie. HGpi- qlt’un monstrueux tas de détritus, des hangars, 
&ait une gigantesque des pistes vides euvahies par l’herbe, des jeeps 

trepdt, pr6scntant des qui sont en pnnnc depuis des annees et station- 

en place, et le march6 noir tenait lieu d’ajuste- 

! 
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nent cluns les cours. On trouve lciirs S I I ~ ~ I \ S S C ' ;  
rouillces jusque dans Ics ìlrs ou IL'S villages 
reculds. 

L'impact de ce nionstruei~s etalage tic puis- 
sance et de biens fut exccptionncl sur les in- 
dighes qui vinrent en grand nombre tríiv;tillcr 
h 1Vdification ?es beses, des adrodronies et dcs 
routes. Favorises par des rapports humains rc- 
lativemeiit exempts de colonialisme, ICS autoch- 
tones virent dans cettc exposition pernianentc 
un avant-poilt de !i1 puissilnco Ft des bicos qui 
jusqu'alors leor avnimt Cchuppc. Ccs iiouvciiux 
étrangers W e n t  plus riches. plus g6nCreus pour 
les saliiires et la nourriturc. Surtout ils iiépcn- 
saicnt sans compter, g:ispillaicnt. dCtruisniet\t, ct 
s'assuraient par lh d'un pi'estige collectif indi.- 
fecriblc: celui des Rig Mcn, les seigneurs nikla- 
hésicm. Phradoxalemcnt. seuls le? noirs mi6ri- 
cains Cchappèrent 2 ce phénomène de prestige 
cdllectif. probablement p:irce qu'ils dtnient les 
moins bien hantis parmi les Ani6rioains. Ccttc 
période fut vécue conime une fete par les Méla- 
nésiens. Le voisinugc de cettc cxposition oskn- 
tatoire de puissiince pr6Iuciait dans l'esprit des 
in t i i ghs  h sa rt-partition entre tous ceux q u i  
waient travuillf, conime les igiinnrcs iinioncelfp 
sur Ia place (111 v ihgc  sont distribudes :\pres 
les cdirénionics traditionnelles. 

A pirtir rlc 1944-1945, les troupcs amhi- 
caincs quittèrent les Nowellcs-M6brides aussi 
br II t alelne t i  t qu'elles ft ;I ic rtt vetili es. La f&t c 6 t a i t 
finie : on allait passer a I n  distribution. Lcs 
R16lanésiens assistèrent alors h un phCnoni6ne 
incroyable. Ce gigantesque marché plia lwggagc 

, en quclqucs mois, voire cn quelques semaines, 
I eniportnnt tout CU: qui pouvait Ctrc eniport6 ct 

jetant I C  reste dans une liquidntion chaotique. 
Yves Geslin é w i t :  

I 

l! n'6tnit pus qucstion rbe clémontcr c t  
d'emballer quoi que ce soit. Personne ne 
voulait le faire et ti'ailletm cela n'aurait 
servi B rien, car on n'aurait jamais eu une 
flotte assez importante pour remporter ce 
qui avait ét6 d0pos6 sur les rivages de 
Santo. II n'était pas question non plus 
d'abandonner purenient et simplement cc nia- 
tErie1, car comme nous l'a fait reninrclucr 
le personnel LILI Service C'omm;ind, cettc im- 
niense accumulation d'objets les plus ciiwrs 
sc serait réparrduc par mille canaux invisi- 
bles dans Lout' IC Pacifique, se serait LI&- 
versée sur la Nouvelle-Z6lande, sur l'Ails- 
tralie, sur les milliers d'îles et d'atolls et, 
pendant d i s  ans, il était certain que les 
Etats-Unis n'auraient plus rien vendu dans 
cette partie du monde..  . Lit plus grande 
partie du matériel, cellc qui était cn 
mauvais ftat et ce qui ékit entibrement 
neuf, fut détruitc, et ceci nous anibne à 
parler de 1íi plus grande curiosit6 ¿je Santo. 
J'ai nomni6 IC Garbage Dunip, le dép6t 
d'ordures. 

Le Condominium, certains planteurs, ache& 
rent des docks O U  m&mc des bases entihrcs 
avec tout ce qu'elles conpnaicnt. IA plupnrt 
des indighes iissisthrent ¿i ce spectacle sans 

I pouvoir être partie prenante dans cctte affaire. 
Mais ce qui , fut vendu n'6tait rien par rapport 

c li m qui fut détruit. A In fin lie 1945 c'est 
, 

2 

un terre-plcin de quatre hectares de détritus 
qui s'avansait dans lo mer ob l'on immergeait 
tout ce que l'on nc pouvait pas vendre. Y. 
Gcslin prbcise : 

Plusieurs grues sur chenillcs turent instal- 
16cs au bout du terre-plein et on assiste 
d l s  lors B u n  spectacle Ctonnant. Des thêo- 
ries interniinables de camions arrivaient au 
Dunip : se faisaient pointer au poste d'en- 
trCe et vidaient le contenu prks d'une gruc: 
Ics nicubles de bureau, les frigidaim, les 
postcs de T.S.F. 1s ni:ichines-outils s'anion- 
celaient au bout du terre-plein. Tous ces 
ohjets etaient raninssCs par les grues et lan- 
cis h la mer. Au fur et B niesure que les 
unités Ctaient embarquées, leurs camps et 
leurs ateliers étaient vides sqstématiquenient 
vers le Dump. A la fin d'ailleurs. pour 
aller plus vite, on ne vidait inCme plus les 
camions. Les soldats noirs qui conduisaient 
descendaient de ietirs sieges en laissant l a  
motcurs tourner. Les manwiivres de grues 
prenaient le camion dans deux tours de 
c;ible. Le camion montait à cinq ou six 
nii'trcs du sol, recevait un  mouvement de 
pcndulc ; le grappin de la grue s'ouvrait 
LILI bon moment, le camion décrivait une 
gracieuse parahole dans l'air et s'engouf- 
f ra i t  dans la mer par 30 ou 40 mètres de 
Fond. L,a m&me op6ration se répétait inddfi- 
nimcnt toute la journée. 

Ainsi prenait tin le miracle amiricain. Par * 

~ 

' 

, 

' 

LYS destructions sans meaiire les Américains 
rentraieht dans la @ende et s'assuraient défini- 
tivenient un prestige mythique qui dure encore. 
Paradoxalement, la frustration des indigènes ne 
s'en prend pas ~ I U X  AmCricains eus-mêmes, mais 
A tous cciis qui purent acheter quelque chose 
pour presque rien, le Condominium des Nou- 
velles-Hi.brides en particulier. Eu effet, si lit 
monstrueuse destructi9n sert ilu moins à créer 
d ~ i  prestige, l'achat a vil pris nous replonge 
dans I'h-"iie coloniale prosaiique et  sans 
prestige où les autochtones se retrouvaient dans 
1:i n i h c  situation qu'ant6rieurement, convaincus 
qu'il? avaient kté dPpossfdb par les achdeufs 
rlcs hiens qui leurs étaient destin&. 

La reponse culturelle ne se fait pas attendre. 
C'est l'affaire d'Aturi qui cn 1946 voulait 
construire une route en brousse pour la venue 
du "Cargo" américain. Ce sont les multiples 
récits qui se répandent dans tout l'archipel sur 
le retour des Américains, comme si, le miracle 
passé. il fallait trouver une autre explication, 
une autre méthode pour qu'enfin le cargo, mal- 
gré I'adversitC, parvienne à ceux li qui il est 
destiné. 

' 

Aujourd'hui le Garbage Dump de Santo est 
situé sur la propriéth d'une 

3. LE MIRACLE sociCt6 à capitaux améri- 
DU DEVELOPPEMENT cains, qui s'occupe de tra- 

vaux publics et d'autres in- 
vestissements. fonciers en particulier. Cett 
coïncidence. anecdotique en apparence seul 
ment, nous amène à évoquer le dernier en 
date des miracles : le miracle du d6veloppement. 



Assoupi dans [a moitcui de I'Ecanoniic rie 
plantation et IC contormisnic missionnaire, I'ar- 
chipe1 des Nouvelles-Hébridcs dnicrge peu ?i 
peu de I:L léthargie conthniniale au moment 
où les deus puissances de tutelle. la France 
et l'Angleterre. niettelit en plilce dcs institutions 
dcstinées B amorcer une évolution politique. 
Cette évolution doit aussi &tre économique ct 
c'est pourquoi quelques investissements publics 
ou privés sont annoncés. 

Plut& que commenter ces projets écononii- 
ques qui ont des aspects politiques importants, 
nous nous proposons de voir leur impact dan? 
Les communaDtés indigknes qui sont appel& a 
en bénéfioer. A I'esccptibn des milieus urbains 
les plus évolués où ces investissements sont 
perGus comme politico-économiques, le majorité 
des populations de Ia brousse ont une percep- 
tion largement miractileuse de ces projets de 
développement, comme si par-delà I'investissc- 
ment teclmico-économique c o n y  par des Euro- 
péens et apporté par eux, les indigknes s'appro- 
priaient le projet en y ajoutant un investisse- 
ment culturel d'ordre mythique. Les membres 
du Nagriamel, un mouvement politico-religieux 
du  nord des Nouvelles-Hébrides offrent tiri bon 
exemple de cette tentative de récupéri1tio1i c d -  
t u r e h  d'un processus importi. de l'extérieur 
(Hours, 1974). 

Consécutivement aux deux pr6cédents mira- 
cles avortés, ces investisseinents sont reçus non 
pas comme un dû, niais du moins comme un 
juste retour des choses ou un remboursement 
B posteriori des espkrances antérieurement ilé- 
y e s .  Ce sentiment eliplique que les indigenes 
s'intéressent souvent de manièrc éphénii.re ?i des 
projets qu'ils ont eux-m&nie demandés dì% 
l'instant o& ils s'aperçoivent qu'ils en contr8Ient 
mal le processus et que par exemple. des crédits 
ne sont pas matérialisés par un chhque rcmis 
à la communauté, mais par des travaux coni- 
portant des adjudications et l'intervention  E ELI- 
ropéens. I1 en résulte que ces rfulisations, si 
elles sont perwes comme miraculeuses au début, 
dans Ia mesurc o Ù  elles correspondent ?i une 
attente satisfaite de l'extérieur, deviennent très 
rapidement l'objet d'un jeu culturel qui porte 
non sur des biens fonctionnels mais sur des 
signes de puissance. Nous voulons affirmer par 
l i  que les 'investissements sont reçus de ma- 
nière ludique, c'est-à-dire comme un cadeau et 
qu'ils doonent lieu à un jeu dans lequel 1:i 
communaoth toute entière se projette dans un 
futur d'abondance et de richesse sans rapport 
avec la situation réelle, d'oÙ le relatif désintéri3 
qui suit. 

La notion de besoins est Ia plupart du temps 
définie par des Européens qui emploient dcs 
critsres qui n'ont pas de signification dans la 
culture indigbne. Les réalisations sont certaine- 

prignc tollte In  culture. 

Ainsi pourvus d'un contenu diff6rcnt de 
I'usogc auquel ils sont destin& par ceux qui 
Ics mettcnt en place. les investissemcnts de de- 
vcìoppemcnt concourent iì produire un nouve;w 
mythe  ennonciateur d'une abondance h venir, 
abondance qui n'est pas sculement matS.rielle 
niais culturclle. c'est-i-dire rcddfinie par ceux 
ìi qui elle destin&. 

Ian route qui vise B relier Jeus points de- 
vient I'aruioncc d'une wtoroute h sis voies. 
I'hcolc priiiiaire l'embryon d'une université, le 
troupwu de Lmiifs IC ddbut  d'une usine de con- 
serves. 

Nécessairement d6çus dans leur attente, car 
ces équipenients modestes ne procurent pas lí\ 
puissance dont ils sant pourtanr le signe avant- 
coureur. Ics indighies voient de nouveau leur 
6ch;ipper le bénéfice de ce dernier miracle, Le 
hulldozer qui construit une route ou défriche 
u n  terrain est li leurs yeux beaucoup plus 
iniport:int que Ia route ou les cultures qui 
s'fldvcront sur scs traces. Il reste l'image de la 
pu +atice captCe par les Européens, objet de 
puissanw dont les autochtones ne sont pas 
propriétnircs et dont di.s lors les réalisations ne 
les intéressent plus. Lo miracle du dtheloppe- 
mcnt. s'il parvenait 2 ses destinataires, ce serait 
u n  cargo rempli dc camions, de grues, de 
pelleteuses. dont ils seraient les seuls usagers, 
les vrais propribtnires, libres d'en user et d'en 
abirscr : lihrcs dc les détruire. 

Les trois iniracles de la socikté mélanésienne 
nous mettent en présence 

CONCLUSIONS d'tino attente profonde et 
durable qui exprime une 
tentative pour cpntrbler un 

processus socio-économique dont les centres de 
dkision se situent dans les grandes métropoles. 
1,orsque s'effondre le coiils du coprah, les Néo- 
Hibridais cons idhn t  qu'il y 3 une retenue et 
I'esprinicnt par l'cxpression "cutem", c'est-à-dire 
couper. Kien ne leur permet de savoir pourquoi 
le prix baisse et cela npprirnit comme line autre 
nianifostation d'une toute puissance occulte dont 
certuins dktiennent les ressorts. 

Cette incapacitd apparente à s'expliquer les 
6v6nenicnts sociodconomiques autrement qu'en 
termes de miracles provient certes d'un manque 
d'fducation, mais ellc est surtout IC produit du 
statut de ces sociktk passées sans transition de 
I s  culture traditionnelle aus  ersatz de l'écono- 
mie dc marchS. Situés au bout du processus. 
sous-informés, les autochtones ne reçoivent pas 
de messages mnis siniplement des signes qu'ils ~ 

tentent d'interpréter avec le bagage dont ils 
disposent. De nGme qu'ils n'ont accks le plus 
souvent qu':'1 dcs résidus de bicns. ils n'ont à 
leur disposition clue des r6sidus d'informations ment utiles, mais ce n'est pas ce qu'en atten- 

' dent communaiitds indigènes auxquelles nous , que sede  LIIW interprétation d'ordre mythique 
faisons allusion ici. On ne peut dès lors s'éton- 
ner de la distorsion qui existe entre le projet 
et l'usage qui en est fait. Ce phénomène est C'est ainsi que le signe de puissance passe 
bien connu de  par le nionde et les pays en pour la puissance. que le simulacre ludique de 
voie de d6veloppeinent en offrent mille exem- d6veloppcment tient lieu de développement, que 
ples. 11 egt ici ,démultipli5 par l'attente mythi- la partie (un objet) remplace le tout dans lequel 
que proche des Cargo Cults, izttente qui im- il est fonctionnel, que In captation magique 

peut coordoncr. 



renipincc la production. lin rCit\vcntant lin 
nouvciiu mode J’emploi pour u n  univers d’objets 
dGpareillés, lcs miraculés m6lanCsirns pnrasitcnt 
le iimgtiage de ln soci6td iniiustricllc. Contestant 
le manque dans lcqtiei ils vivent, comme en 
Occident l’on cornmonce 5 contester l’esds, les 
insulaires des îles reculées participent d’un nihnie 
contexte international dont ils s’efforcent d‘élu- 
cider le mystère. 

Dans un ouvrage récent, Sean Baudritlard. 
pose une analogie saisissante entre ICs consom- 
mateurs dens la “société de consommation” et 
les adeptes des cargo cults. 11 6crit: ”L‘astuce 
de la- publicité est justement de substituer par- 
tout Iil niagie du ”cargo” (I‘ahondance tota!e et 
miraculeuse dont rêvent les indigènes) a la 
logique du marche.. . C’est une pensée magique 
qui régit la ~ consommation, c’est une mentalite 
miraculeuse qui régit la vie quotidienne, c’est 
une mentalité de primitif‘s, a11 gens o(i on l’il 
définie comme fondée sur la croynnce en la 
toute puissance des pensées : ici, c’cst la 
croyance en la toute puissame des signes. 
L‘opulence. 1‘ “;~ffluence” n’est en effet que 
l’accumulation des signes de bonheur.. . Ainsi 
les peuples “sous-dtveloppis” vivent-ils I’ “aide” 
occidentale comme quelque chose d’attendu, de 
naturel. et qui leur était dû dcpuis longtemps. 
Comnit. line médecine magique sans rapport avec 
l‘histoirc, la technique, le progres continu et le 
march6 mondial. Mais si on y regarde d‘un peu 
plus près les miraculés occidentaux de la crois- 
sance .ne se comportent-ils pas coilcctivement 
de la même façon ? .  . . Ainsi revit en Occident 
le mythe du cargo tandis qu’il décline en 
M élanés ie”. 

La production du mythe, qui dans les sociétés 
mélanésiennes tient lieu d’ajustement B l’histoire. 
est le fondement de tous lek Cargo Cults, Elle 
provoque une demande d‘objets et un désir de 
consommation. La production des biens manu- 
facturés n’étant pas iissurée sur place, la con- 
sommation des objets est renvoyée iì une abon- 
dance future qui entretient le mythe. 

Dans les socìét6s industrielles c’est la produc- 
tion des objets qui entraîne In consonimation 
de ces objets qui deviennent mythiques lors- 
qu’ils sont consommb, ou sont consommés 
mythiquement. Ainsi peut se reproduire le cycle 
de production des objets/consommation du 
mythe. 

Si la sociét6 mélanésienne produit des mythes, 
la société industrielle produit des objets, mais 
les consommateurs des deux sociétés consoni- 
ment du mythe, mythe d’uti niiracIe qui n’est 
jamais réalis6. exorcisme constant pour acquérir 
Je bien-être total, l’opulence. Soumises toutes 
deux au mythe des objets (présents ou absents 
mais toujours attendus pour être détruits) on 
peut se demander, constatant les déséquilibres 
nés de 121 croissance dans les pays industriels 
et le vent d’utopie qui souffle dans les pays 
sur-développés, si la production des mythes 
n’est pas moins dangereuse que celle des objets, 
et  s’il ne serait pas urgent de trouver un meil- 
leur dquilibre entre ceux qui ont trop et ccux 
qui n’ont pas assez, rendant les rêves des uns 

’ 

et des autres nioins chaotiques. plus harmonieux. 
Cela suppose avant tout qu3’enire cultures et 
soci6tés s‘ichangent autre chose que des détritus 
ct des recettes toutes faitcs sur Is bonheur des 
indivirius et des groupes. Ceia suppose enfin 
qiie les exclus de l’histoire rentrent daas la 
communauté politique internationale où ils par- 
viendront rapidement 5 distinguer l’objet de 
son ombre. C’est ce pris seulement que les 
insillaircs éviteront l’expérience ci’un “garbage 9 

dump” culturel, reliquat disparate de ce qui 
n’a plus cours ailleurs. 
Texte original : français. 
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PUBLICATION DES DONNEES 
DU RECENSEMENT DU TERRITOIRE 

SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 

Le recueil des donnécs du recensement ‘de la 
popul;ition récemment effectuC dans le Terri- 
toire sous tutelle des iles du Pacifique est 
maintenant prêt A être diffusé. Le rapport con- 
tient u n  grand nombre de statistiques économi- 
ques. sociales et démographiques d‘une préci- 
sion sans précédent. On y trouve des renseigne- 
ments sur des sujets variés tels que nombre de 
ni6nages. personnes employées dans I’dconomie 
de village, éducation, religion. professions, etc. 
Le Gouvernement du Territoire a réalisé le 
recensement avec le concours de la Commis- 
sion du Pacifique Sud et de l’Institut démogra- 
phique du Centre Est-Ouest de l’Université 
d’Hawaï. Divers imprimés d’ordinateurs étaient 
d6ji disponibles depuis quelque temps, mais ce 
sont maintenant toutes les données qui sont 
publikes dans un recueil relié. 

L‘ensemble de I‘opCration - préparation, d6- 
nombrement, vérification, publication - repré- 
sente un travail de deux ans et demi, auquel 
ont participé plus de 350 Micronésiens. On 
estime que c’cst le recensement le plus exact 
qui ait jamais été réalisé dans le Territoire. 
Le recueil n’a été tiré qu’iì un nombre restreint 
d’exemplaires. Pour se k procurer, écrire à 
l’adresse suivante : Printing and Publication 
Division, Headquarters, Trust Territory of the 
Pacific Islands. Saipan, Mariana Islands 96950 
(via USA). Le prix est de 14,50 dollars, plus , 

1 dollar pour l’expédition par avion, 5 .  


