
La pêche thonière aux Philippines 
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par Bernard STEQUERT* 
Biologiste des pêches de I'ORSTOM 

Les déments constituant cet article ont 
été recueillis au cours d'une mission 
d'étude réalisée par l'auteur, en novem- 
bre 1986, pour le compte de la FAO. 

Introduction 
Pendant plusieurs décennies, seule II 

pêche artisanale a exploité les thonidés 
présents le long des côtes des Philippines 
Ce n'est qu'au début des années 60 quc 
les responsables locaux de la pêche on 
pris conscience de l'importance des stocks 
et ont réalisé qu'une exploitation indus 
trielle des thons devenait envisageable. 

Avec l'apparition des premiers senneur: 
(1 962), les débarquements ont augmentt 
considérablement ; c'est ainsi qu'en deu) 
ans, ils ont été multipliés par cinq, passan 
d'environ 2 O00 t à plus de 10 O00 t. Pa 
la suite, cette pêche thonière n'a cessé dt 
se développer pour devenir, en une ving 
taine d'années, une des principales act¡ 
vités halieutiques du pays. 

En 1975, alors que les débarquement: 
ne sont encore que de l'ordre de 30 O00 t 
une nouvelle technique de pêche fait sor 
apparition ; il s'agit de la pêche aux payao: 
(ce sont des radeaux en bambous ancré? 
au large, sur de grands fonds). 

Simultanément, on assiste à une aug 
mentation du nombre de grands senneur: 
en activité, si bien que la production tho 
nière industrielle subit un accroissemen 
considérable : de 30 O00 t en 1975, ellt 
passe à 60  O00 t en 1977 pour atteindrt 
largement les 1 O 0  O00 t en 1982. 

Comme, entre temps, les pêches artisa 
nales se sont également développées, I; 
totalité des débarquements thoniers avo¡ 
sinne les 260 O00 t en 1985. 

I. Généralités 
Les statistiques officielles du pays di f f i  

rencient, pour toutes les pêches, deux sec 
teurs d'activité, à savoir le secteur com 
mercial et le secteur municipal ; le critèr 
de différenciation de ces deux secteurs es 
essentiellement un problème de jauge de 
embarcations ; celles-ci appartiendront a 
secteur municipal si leur tonnage est in f i  

(*)  Antenne ORSTOM, Fisheries Research Cer 
tre, Albion, Petite Rivière, Ile Maurice. 
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Fig. 1. - Les Philippines. 

rieur ou égal à 3 t et au secteur commer- 
cial si leur tonnage est supérieur à 3 t. Sou- 
vent, dans la suite de cet exposé, nous uti- 
liserons en synonymie les termes commer- 
cial et industriel d'une part, et municipal et 
artisanal d'autre part. 

I. I I .  Espèces débarquées 
et zones de pêche 

Six espèces de thonidés font l'objet 
d'une exploitation intensive. II s'agit du lis- 
tao ou skipjack (Katsuwonus pelamisl, de 
I'albacore ou yellowfin (Thunnus alba- 
cares), du patudo ou bigeye (Thunnus obe- 
sus), de la thonine ou Eastern little tuna 
(Euthynnus affinis), de I'auxide ou Frigate 
tuna (Auxis thazard) et du bonitou OU Bul- 

le t  tuna (Auxis rochei). Dans les statisti- 
ques officielles, aucune distinction n'est 
faite entre albacore et patudo, et les deux 
espèces d'auxides ne sont pas différen- 
ciées. 

Pouf les deux principales espèces hau- 
turières que sont I'albacore et le listao, les 
zones de pêche accessibles aux pêcheurs 
artisans sont schématisées à la figure 2. 
On remarque une certaine similitude dans 
la répartition spatio-temporelle de ces deux 
espèces. 

En ce qui concerne le secteur industriel, 
les zones de pêche sont beaucoup plus 
vastes. Les étrangers, notamment les 
Japonais, opèrent essentiellement à l'est 
des Philippines (fig. 31, sur des populations 
constituant le stock du Pacifique Ouest. La 
quasi-totalité des unités de pêche indus- 
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Fig. 2. - Evolution des zones de pêche de I'albacore et du listao accessibles à la pêche artisanale au cours de l'année. 
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Fig. 3. - a) secteurs de pêche de surface du listao et de I'albacore (d'après Marcille et Bour, 1981) ; 
b) secteurs de pêche de la flotte thonière japonaise. 
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trielle locales travaille presqu'exclusive- 
ment à l'ouest et au sud du pays (mer de 
Sulu et  mer de Mindanao), également sur 
une fraction de ce même stock ouest- 
pacifique. 

Les auxides et la thonine sont des 
espèces plus ou moins côtières qui sont 
exploitées un peu partout dans le pays, 
tant par la pêche artisanale qu'industrielle. 

D'une manière générale, la pêche au 
thon se pratique presque toute l'année sur 
les côtes abritées de la mousson. Cepen- 
dant, pour la pêche artisanale, plus sensible 
aux conditions climatiques, les activités au 
nord du pays sont réduites de juin à octo- 
bre, c'est-à-dire pendant la saison des 
pluies et des typhons (mousson de sud- 
ouest). Dans les îles du sud (Western 
Visayans, Mindanao et Palawan), rarement 
touchées par les typhons, la pêche a lieu 
effectivement toute l'année. 

Pour ce qui est de la pêche industrielle 
locale, les tailles des navires font que ceux- 
ci peuvent travailler toute l'année, d'autant 
plus qu'ils opèrent le plus souvent au sud 
du pays, dans des mers calmes (mer de 
Sulu, mer de Mindanao). 

Depuis une quinzaine d'années, pêche 
artisanale et industrielle ont de plus en plus 
tendance à capturer les diverses espèces 
de thon autour de dispositifs particuliers 
appeles payaos. 

1.2. Les épaves artifcielles 
ou Payaos 

L'introduction d'épaves artificielles 
ancrées en eaux profondes remonte à quel- 
ques années avant la seconde guerre mon- 
diale (Datingaling, 1953). Les premiers 
essais ont été réalisés dans la province de 
Batangas (au sud de Manille) par des 
pêcheurs des îles Visayans. AU début, il 
s'agissait d'un amas de bambous et  de 
feuilles de palmier. Appelée localement 
(( bonbon n, une telle épave avait une 
durée de vie d'environ un an, à condition 
que les branchages fussent remplacés 
régulièrement, c'est-à-dire tous les deux ou 
trois mois. En 1952, il y avait plus de 
300 bonbons dans la province et  leur 
exploitation se faisait soit par la pêche arti- 
sanale au moyen de lignes à main, soit par 
les bagnets (1) de la pêche industrielle. 

Au cours des années 70, ces épaves ont 
été modifiées de manière à être plus résis- 
tantes au travail des grands senneurs ; 
depuis, elles portent le nom de (( payao n. 
En quelques années, différentes formes ont 
été testées (fig. 4). 

Jusqu'alors, la grande majorité des 
payaos était des radeaux généralement 
constitués de deux épaisseurs de bambous 
(1 O cm de diamètre environ) fixées sur des 

I1 ) Cet engin de pêche sera décrit ultérieu- 
rement, au 5 11.1.6. 
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iambous transverses et enfilées à une 
!xtrémité dans un vieux pneu. Ces radeaux 
ivaient 5 à 7 m de long pour 1,5 à 2 m de 
arge. De chaque côté du payao, étaient 
ixées, en pendant, deux cordes lestées, 
mgues de 20 30 m, sur lesquelles 
!taient attachées des palmes de cocotier ; 
:et ensemble, constituant la partie attrac- 
ive du payao, est appelé N habong D. 
ictuellement, les radeaux ont de plus en 
)lus tendance à être réalisés en acier (De 
lesus, 1982 ; Marcille et Bour, 1983). 

.es payaos sont ancrés sur des fonds allant 
le 200 à 5 O00 m (200 à 900 m en mer 
le Bohol et 1 O00 à 5 O00 m en mer de 
;ulu). La corde de mouillage, longue de 2 
i 2,5 fbis la profondeur (Tandog. 19841, 
!st en polypropylène de 16 mm ; le corps 
nort est constitué de 2 fûts de 200 I rem- 
)lis de ciment. Ces payaos sont distants 

Fig.4 - D i f f é r e n t s  t y p e s  d e  

payaos ph i l ipp ins  

A) bonbon 
B )  e n  bambous ( 2  épaisseurs) 
c )  e n  a c i e r  

( d ' a p r è s  DE JESUS, 1982) 

les uns des autres d'environ 4 à 6 k m  et  
disposés à une vingtaine de kilomètres du 
rivage. 

En 1984, le prix d'un payao en bambous 
était estimé à $ US 400 et le prix de la 
corde de mouillage représentait à lui seul 
90 à 95 % du prix de revient (Tandog, 
1984). La durée de vie d'un tel payao était 
d'environ un an. 

On peut considérer qu'aux Philippines, 
la vulgarisation des payaos remonte à 
1975, année où la RJL Martinez Corpora- 
tion a lancé une opération payao de grande 
envergure. Depuis cette date, le nombre de 
payaos n'a cessé d'augmenter. Floyd et 
Pauly (1 984) estiment qu'en 1981, il y en 
avait 2 O00 en place. Actuellement, I'esti- 
mation la plus probable serait d'environ 
5 O00 (R. Ganaden, comm. pers.). Ceux- 
ci sont inégalement répartis. On remarque 

:onstruction de payaos dans les environs de General Santos (sud de Mindanao). 
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Fig. 5.  - Zones d'implantation des payaos aux Philippines. 

(figure 5) qu'il n'en existe pas sur toute la 
côte est du pays ; cela vient du fait qu'il 
s'agit de la côte la plus exposée aux effets 
de la mousson et qu'un payao installé là, 
aurait une durée de vie trop brève pour être 
rentable. 

' 

I I .  Engins et méthodes 
de pêche thonière 

Pour la pêche artisanale, les principaux 
engins capturant du thon sont les lignes à 
main, les lignes de traîne, les sennes de 
plage, les filets maillants, les ringnets et les 
bagnets ; à signaler également quelques 
engins fixes tels que les fish corrals (1). 

Quantà la pêche industrielle, le nombre 
des engins utilisés est beaucoup plus res- 
treint ; il s'agit seulement des sennes tour- 
nantes, des ringnets, des bagnets (2) et  
accessoirement les palangres. 

' 

(2) II s'agit là de termes anglais définissant 
de manière précise certains engins de pêche. 
Comme il n'existe pas de traduction francaise 
précise satisfaisante, nous conserverons ces ter- 
mes anglais dans toute la suite de notre texte. 

(3) Voir article de Marcille et  Bour dans le 
numéro de La Pêche Maritime de février 1983. 
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II. I .  Engins et méthodes 
de la pêche artisanale 

11.1.1. Les l ignes à main 

C'est un engin qui permet de capturer 
des thons profonds (albacores et patudos) 
généralement concentrés sous, ou autour, 
des payaos. Pour ce type de pêche, les 

embarcations utilisées sont des pirogues 
à balancier dont les tailles varient entre 9 
et 14 m de long (1 à 2 tjb). Elles sont pro- 
pulsées par des moteurs inboard de 15 à 
150 CV. Pour les plus petites, I'équipage 
sera de 2 à 3 pêcheurs e t  de 6 à 7 pour 
les plus grandes. Chacune d'elles est équi- 
pée d'une grande boîte isotherme pouvant 
contenir 600 à 800 kg de glace et  capa- 
ble de stocker 1 t à 1,5 t de poisson. Les 
marées durent en moyenne 4 jours. 

Pour pêcher, la pirogue est généralement 
amarrée au payao ; chaque pêcheur n'uti- 
lise qu'une seule ligne avec un seul hame- 
con. Ce sont souvent des morceaux de 
chinchard ou de'seiche qui servent de 
boette. Parfois, cet appât est trempé dans 
un poison avant d'être enfilé sur I'hame- 
con ; ce poison, obtenu par broyat d'une 
plante locale (Barringtonis spp.), a pour 
effet de paralyser le thon quand celui-ci a 
été ferré, donc de raccourcir considérable- 
ment le temps de remontée vers la pirogue 
et surtout de ne pas effrayer les autres indi- 
vidus du banc (Tandog, 1984). Bien que 
cela soit rigoureusement interdit, les 
pêcheurs ont de plus en plus tendance à 
remplacer le broyat de plante par du cya- 
nure puisque celui-ci est en vente libre aux 
Philippines. 

Dans les zones profondes où il n'existe 
pas de payaos, les pêcheurs pendent de 
part et d'autre de leur pirogue des branches 
de cocotier (équivalent des habongs des 
payaos) qui serviront d'une part d'ancre 
flottante pour ne pas dériver trop vite e t  
d'autre part d'abri aux poissons. 

11.1.2. Les l ignes de traîne (3) 

Suivant l'espèce recherchée, on utilisera 
ces engins de différentes manières. C'est 
ainsi que pour obtenir des thons mineurs 
(auxides et thonine), des listaos ou des jeu- 
nes albacores, on traînera les lignes en sur- 
face, de manière classique, au moyen 
d'une pirogue ou, comme c'est le cas dans 
certaines régions (région de Davao, mer de 
Bohol ... ). avec deux pirogues. Dans ceder- 

Embarcation pêchant le thon au moyen de lignes à main autour des payaos mouilles dan: 
le golfe de Moro. 

LA PECHE MARITIME 



nier cas, une ligne mère d'une cinquantaine 
de mètres est tendue entre deux embarca- 
tions et une douzaine d'avancons de 
1,20 m sont fixés dessus, à intervalles 
régulirs (De Jésus, 1982). Un leurre artifi- 
ciel est monté sur chaque hamecon. 

Pour travailler en profondeur et capturer 
de gros albacores ou patudos (25 à 50  kg), 
on emploie une ligne de traîne munie, à 
l'extrémité, d'un dépresseur qui plongera 
lorsqu'il sera tracté ; sur la moitié inférieure 
de la ligne tendue obliquement en profon- 
deur par le dépresseur, seront fixés, à inter- 
valles réguliers, plusieurs avancons portant 
chacun un hameqon. Les hamecons seront 
soit appatés au moyen de poissons entiers 
(sardines ou chinchards) soit munis de leur- 
res artificiels (calmar en plastique, cuillère 
ondulante...). Avec cette méthode, la 
vitesse de traîne doit être de l'ordre de 
1,5 nœuds (De Jesus, 1982). 

qu'ils ne s'altèrent en séjournant trop long- 
temps dans une eau relativement chaude 
ou encore qu'ils ne soient attaqués par des 
requins, ce qui risquerait de provoquer des 
avaries au filet. 
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II. 1.3. Les sennes de plages 

II s'agit là de la classique nappe de filet 
à petites mailles de plusieurs centaines de 
mètres de long sur une vingtaine de mètres 
de chute (en son milieu). La senne est 
posée parallèlement à la côte par une piro- 
gue et ramenée à la plage par deux grou- 
pes de pêcheurs qui tirent à eux chaque 
extrémité du filet. C'est un engin très com- 
mun sur toutes les plages du pays. " 

11.1.5. Les ringnets 

C'est un filet encerclant constitué d'une 
poche centrale et de deux ailes. La lon- 
gueur totale de l'engin est en moyenne de 
300 à 350m pour une chute de 50  à 
1 O 0  m. Les mailles sont relativement 
petites, de l'ordre de 25 à 30  mm. Des flot- 
teurs sont fixés tous les 40 cm sur la ralin- 
gue supérieure ; des plombs (9 au kg), 
assurent le lest de l'engin. Des anneaux 
d'une dizaine de centimètres de diamètre 
sont installés tous les 1 O m sur la ralingue 
inférieure ; ils sont traversés par une cou- 
lisse qui assure la fermeture du filet lors- 
que le poisson est encerclé. Les dimen- 
sions d'un ringnet et les matériaux utilisés 
pour sa construction peuvent varier con- 
sidérablement d'une région à l'autre. 

Pour le milieu artisanal qui nous intéresse 
ici, la pêche avec un ringnet de 300 m est 
faite par une dizaine d'hommes embarqués 
sur une pirogue de 12  à 15  m, 2 à 3 tjb, 
équipée d'un moteur de 25 Ci 30 CV. 
Comme ces embarcations ne possèdent 
pas de treuil pour virer la coulisse, un 
système particulier a été mis au point pour 
assurer une fermeture rapide du fond du 
filet. Lorsque celui-ci sera fermé, les 
anneaux seront embarqués à bord de la 
pirogue et les lests récupérés au moyen 
d'orins prévus à cet usage. Commence 
alors le virage du filet ; il est ramené 
manuellement en tirant et en embarquant 
progressivement la toile des ailes jusqu'à 
ce que la prise se retrouve, le long de la 
pirogue, dans la poche centrale réduite. 

Dans certaines régions (sud-ouest de 
mindanao par exemple), un ringnet peut 
être utilisé par deux petites pirogues, cha- 
cune s'occupant d'une extrémité du filet 
et d'un lest lors du largage de l'engin. Pres- 
que toute les opérations de pêche des rin- 
gnets du secteur artisanal se font sur des 
bancs de poisson concentrés autour de 
payaos. Une description de ces opérations 
sera faite dans le paragraphe présentant les 
ringnets du secteur industriel. 

Disposition du.filet sur un a Ringnetter n 
du secteur artisanal (on notera la taille 
des mailles du filet) 

II. 1.6. Les bagnets 

II s'agit de filets rectangulaires à petites 
mailles, en forme de sac, que l'on place 
sous une embarcation (fig. 6). Le poisson 
est attiré au-dessus du filet par un moyen 
quelconque (appât, lumière ... ) et lorsque 
la concentration est jugée intéressante, les 
hommes d'équipage remontent le filet vers 
la surface. II faut noter que ces engins ne 
travaillent généralement qu'en phase noire 
de la lune. 

La taille de l'engin dépend uniquement 
de la,taille de la pirogue qui le manipulera, 
donc du nombre de pêcheurs (de six pour 
une petite à dix-huit pour une moyenne). 

I I .  1.7. Les fish corrals 

Ces engins de pêche sont des sortes de 
pièges à poisson fixes, installés' dans la 
zone de balancement des marées. Toutes 
proportions gardées, ils rappellent forte- 
ment les madragues méditerranéennes. 

A marée haute, le poisson circule en lon- 
geant la côte, rencontre une longue bar- 
rière faite de bambous fendus qu'il suivra 
et qui le conduira dans un enclos (fig. 7). 
Au fur e t  à mesure que la marée descend, 
le poisson coincé dans l'enclos subit le 
retrait des eaux, ce qui l'amène irrémédia- 
blement dans le piège terminal d'où il ne 
pourra s'échapper. C'est là, qu'à marée 
basse, les villageois viendront le récupérer 
au moyen d'un simple haveneau. 

Ringnetter 1) du secteur artisanal au mouillage à Recodo (sud-ouest de Mindanao). 
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Fig. 6. - Schéma d'utilisation d'un bagnet en pêche artisanale (d'après Umali, 19501. 

a Bagnetter n au mouillage dans le port  de Labuan (sud-ouest 
de Mindanao) 

Fig. 7 .  - Dessin d'un fish corral (d'après Umali, 1950). 
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11.2. Engins et méthodes 
de pêche industrielle 

Le nombre d'engins est ici beaucoup plus 
restreint ; on n'en compte que quatre, à 
savoir les bagnets, les ringnets, les sennes 
et les palangres. 

11.2.1. Les bagnets 

Ce sont les mêmes types d'engins que 
ceux utilisés en pêche artisanale ; ils ne dif- 
fèrent que par leurs tailles. Ces filets sont 
embarqués sur de grosses pirogues (28 à 
30 m) ; 25 hommes environ sont nécessai- 
res pour la manœuvre. Ces pirogues (ou 
bagnetters), propulsées par des moteurs 
diesel de 200 à 220 CV, n'opèrent jamais 
très loin de leur port d'attache ; elles sor- 
tent pour la nuit et, de ce fait, n'emmènent 
pas de glace pour assurer la conservation 
du poisson. 

Les pêches se font habituellement autour 
des payaos ; les poissons sont attirés sous 
les bagnetters par une rampe électrique (4 
à 6 lampes) placée à la proue de I'embar- 
cation et alimentée par un générateur de 
10 à 15  kVA. 

Certaines grosses embarcations peuvent 
effectuer de véritables marées de 10 à 
15 jours. Elles partent de Manille pour aller 
travailler sur la côte est de Palawan (mer 
de Sulu). La conservation et le transport 
des prises sont assurés par un deuxième 
bateau réservé exclusivement à cet usage ; 
un de ces bateaux de transport peut servir 
à 2 ou 3 bagnetters à la fois. 

11.2.2. Les ringnets 

Ici encore, l'engin est très comparable à 
celui décrit précédemment pour la pêche 
artisanale. Les seules différences résident 
dans la taille des mailles (25 à 30 mm pour 
la poche centrale et  5 0  à 55 mm pour les 
ailes) et dans la longueur du filet (450 à 
500 m à la ralingue supérieure). 

Les bateaux utilisés ne sont plus des 
pirogues mais des monocoques en bois 
ressemblant fortement à ceux que nous 
connaissons en Europe. Ces ringnetters ont 
entre 20 et 2 5  m de longueur hors tout, 2 5  
à 30 tonneaux de jauge et un moteur die- 
sel de 65 à 70 CV. La manœuvre du filet 
nécessite une vingtaine d'hommes. 

Bien que les embarcations de la pêche 
industrielle soient de tailles plus importan- 
tes que celles de la pêche artisanale, elles 
restent dépourvues de treuil. Le coulissage 
du filet se fait, comme précédemment, au 
moyen d'un lest quelconque dont le poids 
varie en fonction de la taille du filet ; les 
lests peuvent atteindre 700 à 800 kg. 

Les ringnets sont souvent utilisés en 
association avec les payaos. Ces radeaux 
sont visités par des embarcations légères 
pendant la journée et lorsque la quantité de 
poisson concentrée autour et en dessous 
est jugée suffisante, on fait appel au 
bateau de pêche ; celui-ci opere générale- 
ment avec un ou deux bateaux de 8-1 O m 
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(( Ringnetter n opérant dans le golfe de 
Moro ou en mer de Sulu, à partir de Gene- 
ral Santos ou de Recodo (Mindanao). 

appelée (( light-boat )) (bateau porte-feu en 
francais). Au début de la nuit, cette annexe 
vient s’amarrer au payao et allume ses lam- 
pes de manière à augmenter la concentra- 
t ion du poisson. En même temps, le 
(( habong n, c’est-à-dire la partie active du 
payao (voir § 1.21, est détachée du radeau 
pour être suspendue à la lisse, de part e t  
d’autre du light-boat. Au bout de quelques 
heures, ce light-boat se libère du radeau et 
se laisse dériver ; l’opération de pêche pro- 
prement dite débutera vers 4-5 heures du 
matin, avant que le jour ne se lève. Le rin- 
gnetter encercle le light-boat ; lorsque les 
lests sont largués et  le filet coulissé, le 
light-boat met en route, sort du filet et 
rejoint le radeau pour y refixer le 
(( habong )) après avoir pris soin de chan- 
ger, si besoin est, quelques palmes de 
cocotier. 

A bord du ringnetter, une fois les lests 
remontés, commence la récupération des 
anneaux d’abord et  du filet ensuite. Le 
poisson maintenu à l’eau dans la poche 
réduite, sera embarqué au moyen d‘une 
petite salabarde. Pour un ringnetter, une 

(( Light boat )) utilisé au sud du pays (golfe 
de Moro oumer  de Sulu) pour concentrer 
les poissons autour des payaos durant la 
nuit. 
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opération de pêche sur un payao dure envi- 
ron une douzaine d’heures, trajet compris. 

Depuis quelques années, d‘autres tech- 
niques de pêche ont fait leur apparition 
dans la partie sud du pays et plus particu- 
lièrement en mer de Bohol (Tandog, 1984). 
Celles-ci se pratiquent sans payaos. 

La plus importante, appelée localement 
(( suga )) ou (( panuga n, consiste à attirer 
le poisson par la lumière ; pour cela, on uti- 
lise une annexe porte-feu qui peut être soit, 
comme précédemment, un light-boat, soit 
une embarcation plus petite (pirogue par 
exemple) sur laquelle sont fixées deux lam- 
pes à gaz. Cette annexe circule au ralenti 
dans la zone de pêche, pendant 3 ou 
4 heures, de manière à concentrer le pois- 
son sous elle ; le ringnetter tournera de nuit 
autour de cette annexe. 

De jour, les Philippins pratiquent une 
technique qu‘ils appellent (( pangalak )) ou 
tout simplement (( alak 1). Celle-ci corres- 
pond à ce que nos pêcheurs connaissent 
bien, à savoir que le bateau tourne sur des 
bancs de poisson préalablement repérés 
grâce à la présence d’oiseaux. Une autre 
technique, dérivée de la précédente, fait 
également partie du répertoire des ringnet- 
ters. Nommée (( pangamag )) ou (< amag )), 
cette méthode se pratique de nuit en utili- 
sant la bioluminescence comme repère. 

Avec ces nouvelles techniques, le temps 
consacré à la pêche se trouve raccourci ; 
il sera de 8 à 10 heures dans le cas de 

suga )) et seulement 4 à 5 heures pour 
les deux autres ((( amag )) et (( alak n). 

11.2.3. Les sennes 

Une senne diffère d‘un ringnet par le fait 
que la poche est située à une extrémité du 
filet. Aux Philippines, la taille des sennes 
est extrêmement variable et dépend essen- 
tiellement de la taille du senneur qui la 
manœuvrera. Certains petits senneurs (1 6 
à 1 8  m de long), plus spécialisés dans la 
pêche des petits pélagiques (4) ont des 
sennes d‘environ 600 m de corde de liège 
pour une chute de 120 m. Les mailles de 
la poche ont entre 2 5  et 3 5  mm (étirées). 

Pour les grands senneurs (40 à 5 0  m) 
dont l‘objectif essentiel est de pêcher le 
thon, les sennes ont entre 800 et 1 O00 m 
de long (flou de 1,3 à 1,4) avec une chute 
de 200 à 220 m (certaines peuvent dépas- 
ser maintenant les 250 m). 

Contrairement aux senneurs européens, 
les senneurs philippins pêchent pres- 
qu’exclusivement de nuit autour des 
payaos. La technique de pêche ressemble 
fortement à celle. déjà décrite pour les rin- 
gnetters dans le paragraphe précédent. La 
fermeture du filet se fait maintenant à l’aide 
d’une coulisse virée par un treuil e t  non 
plus par un système de lests largués. 

(4) Ces senneurs abandonnent la pêche aux 
petits pélagiques pour se consacrer à la pêche 
au thon pendant les périodes de forte abondance 
(novembre à février et juillej-soûtj. 

” .. . ...... . ... I. . .. . ... . . ,. i 

Senneurs philippins dans le port de Navo- 
tas (Manille). 

Plusieurs light-boats travaillent en asso- 
ciation avec un seul senneur ; celui-ci est 
en attente au port pendant que les light- 
boats visitent un à un chaque payao et 
déterminent, grâce à leur sondeur, la quan- 
tité de poisson présente en dessous. Cha- 
que light-boat est en contact radio avec le 
senneur et fait, au fur et à mesure de ses 
visites, un rapport au patron du senneur, 
Une fois le payao sélectionné, le senneur 
se dirige vers lui et tournera autour de son 
light-boat en dérive (cf. § précédent). La 
pêche se fait ici aussi avant le lever du 
jour ; un seul coup de filet a lieu par nuit. 
Lorsqu‘un payao a été utilisé, on le laisse 
environ une semaine pour qu‘il se (( repeu- 
ple s, sauf en pleine saison où la fréquence 
des visites peut être plus grande (Marcille, 
1983). 

Les flottilles de petits senneurs utilisent 
généralement des navires de plus gros ton- 
nage (200 à 300 tjb) pour le stockage et 
le transport des captures vers les ports de 
débarquement. 

11.2.4. Les palangres 

C’est une technique de pêche typique- 
ment asiatique. Une palangre est consti- 
tuée d‘une ligne mère, longue de plusieurs 
kilomètres, sur laquelle sont disposés régu- 
lièrement des avancons portant des hame- 
Fons à leur extrémité. La ligne mère est 
maintenue horizontalement, entre deux 
eaux, par des crins reliés en surface à des 
bouées. II y a entre 6 et 1 O avancons entre 
deux bouées et  une palangre philippine 
porte de 8 0 0  à 1 O00 hamecons. 

La mise à l’eau se fait habituellement 
entre 4 et 5 heures le matin et  dure envi- 
ron 3 heures. La récupération de la ligne 
commence l’après-midi, vers 14-1 5 heures 
et va durer de 5 à 8 heures, dépendant de 
la quantité de poisson capturée. 

Ce sont presque toujours des bateaux 
d’origine taïwanaise qui pratiquent ce type 
de pêche. Ils sont en bois, avec une forme 
typique de (( sampan D, et mesurent de 1 3  
à 1 6  m de long pour 3,5 à 4 m de large et  
ont une capacité de 30 à 6 0 t ;  7 à 
1 O personnes constituent I’équipage de 
tels navires. 

Ces palangriers n’ont pas de système 
mécanique de réfrigération ; la conserva- 
tion du poisson se fait au moyen de glace, 
d’où la nécessité de réaliser des marées 
n‘excédant pas 1 5  jours. Avant d‘être mis 
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dans la glace, le poisson est eviscéré et 
débarrassé de ses branchies. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
(G.R.T.) 

3 - 5  52 23 29 35 11 17 11 

111. Evolution de la pêche thonière 

1983 1984 

9 1 

aux Philippines 

10 - 15 
15 - 20 

Ill, 1. Evolution du nombre d'engins 

I 

33 54 52 44 67 27 11 

24 28 27 43 16 7 

III. 1.1. Pour la pêche artisanale 

Dans ce pays, le suivi de la pêche arti- 
sanale n'a pas fait et ne fait toujours pas 
l'objet d'une attention particulière. II faut 
bien reconnaître, à la décharge des servi- 
ces concernés, que la dispersion des points 
de débarquement dans tout le pays, le 
nombre très important de pirogues, ne faci- 
litent absolument pas leurs tâches de suivi 
et de contrôle. A cela, il faut ajouter le fait 
que bon nombre d'agriculteurs deviennent 
pêcheurs occasionnels une fois les cultures 
terminées. Le lecteur comprendra donc 
aisément qu'il nous est presqu'impossible 
de présenter ici une évolution du nombre 
d'engins qui soit fiable et digne de con- 
fiance. A titre tout à fait indicatif, citons 
ici quelques chiffres, extraits du dernier 
recensement (1 9801, qui montreront la 
complexité du problème. II y avait, cette 
année-là, 368 O00 bateaux de pêche arti- 
sanale dont 105 O00 seulement étaient 
motorisés ; toutes ces embarcations ont 
effectué 16,5 millions de jours de mer, soit 
une moyenne de 45 jours de mer par piro- 
gue et par an. Ce recensement précisait 
également que 582 O00 familles étaient 
imp1iquées"dans la pêche artisanale, ce qui 
représentait approximativement 3,2 mil- 
lions de personnes. 

20 - 25 
25 - 50 
50 - 100 

III. 1.2. Pour la pêche industrielle 

Suivre I'évolution du nombre d'engins 
pour ce secteur de la pêche thonière est 
chose aisée ; en effet, chaque navire, donc 
chaque engin, est immatriculé par les ser- 
vices philippins. Avant de voir en détail 
cette évolution, faisons ici un bref résumé 
des diverses modalités qui ont permis à la 
senne tournante de s'implanter aux 
Philippines. 

En 1951, le premier senneur mécanisé 
fait son apparition aux Philippines. II s'agit 
du Queen-Mary, embarcation de 19,80 m 
de long, propulsée par un moteur de 
225 CV e t  équipé d'un treuil (Din-Glasan, 
1970). Malgré des résultats prometteurs, 
les autres barques non motorisées n'ont 
pas suivi le mouvement à cause du coût 
d'exploitation d'un tel bateau et du coût 
d'entretien de la senne qui, à l'époque, 
était en coton. 

(5) Navotas est le port de pêche de la capi- 
tale Manille. 

(6) C'est le terme local désignant les embar- 
cations qui pratiquent la pêche au moyen de 
bagnet ; le terme anglais correspondant est 
bagnetter. 

(7) Ces experts sont installés en permanence 
sur les points de débarquement et travaillent 
pour le compte de sociétés d'importation 
japonaises. 

' 

20 26 29 ' 27 32 20 13 

27 55 67 66 70 64 57 

115 95 , 94, 97 94 101 109 105 111 

} 39 } 41 

II faudra arttendre 1962 pour voir appa- 
raître le premier senneur moderne. Muni 
d'un treuil, d'un power-block et d'un son- 
deur, ce senneur, le Melita M. (armement 
Ruben Martinez basé à Navotas (5)) opé- 
rait essentiellement de nuit. Après plu- 
sieurs mois de succès, deux nouveaux sen- 
neurs étaient construits en 1963 et trois 
autres en 1964. Cette année 1964 peut 
être considérée comme l'année clé' du 
développement de la pêche à la senne ; de 
nombreux chalutiers sont transformés en 
senneurs et plusieurs (( basnig D (6) arrê- 
tent leurs opérations de pêche et devien- 
nent des annexes de senneurs en transpor- 
tant les captures vers les ports de débar- 
quement. En avril 1964, 15 senneurs sont 
opérationnels, 14 en construction et 41 en 
projet ; en novembre de la même année, 
23 seront en opération (Diglasan, 1970). 

II est intéjressant de noter que la Com- 
mission des pêches des Philippines avait 
recommandé une taille moyenne de 
24,5 m pour les senneurs. A la fin de 
1964, 44 '36 des bateaux opérationnels 
avaient cette taille alors que 56 % étaient 
plus grands. 

100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
250 - 300 
300 - 350 
350 - 400 
400 - 450 

> 450 
TOTAL 

Au départ, les sennes avaient 400 à 
500 m de long pour 66 à 80 m de chute, 
avec des mailles de 20 à 28,5 mm. En fait, 
il s'agissait de filets à sardine pouvant éga- 
lement capturer les grandes espèces péla- 
giques attirées par la lumière. Au cours de 
tous ces essais, on s'était apercu qu'il était 
plus facile de pêcher le thon la nuit car il 
se déplace moins et plonge rarement sous 
le filet. 

Le nombre de senneurs a donc augmenté 
régulièrement au cours des vingt dernières 
années, passant de quelques dizaines en 
1964 à 51 6 unités en 1982. Cette année- 
là, l'augmentation du prix des carburants 

35 39 66 74 79 83 69 

6 6 9 12 14 14 12 

1 6 2 5 6 9 6 

3 1 4 4 4 2 

} 49 } 44 I 6 I 7 I 2 2 1 2 2 3 

2 1 3 4 2 

2 3 5 4 6 

2 3 3 17 17 14 li 

338 280 325 405 409 449 516 404 318 

et la baisse du prix de vente du thon ont 
fait que de nombreux senneurs ont cessé 
leurs activités et se sont reconvertis ; c'est 
ainsi que le nombre de senneurs opération- 
nels est passé de 51 6 en 1982 à 306 seu- 
lement en 1985 (fig. 7). Si l'on observe la 
répartition du nombre de senneurs en fonc- 
tion de leur jauge (tableau I), on remarque 
que les petites unités (3 à 1 O tjb) ont ten- 
dance à disparaître au profit de navires plus 
importants (supérieurs à 100 tjb). Le nom- 
bre d'unités appartenant à la catégorie 
intermédiaire (50 à 100 tjb) est resté 
remarquablement stable au cours des dix 
dernières années. 

Les ringnetters, ayant des tailles inférieu- 
res à celles des senneurs, donc consom- 
mant moins de carburant, ont été épargnés 
par la crise ; leur nombre a augmenté régu- 
lièrement e t  de 58 en 1975, on est passé 
à 418 en 1985 (fig. 8). L'évolution du 
nombre de ringnetters en fonction de leur 
taille est présentée au tableau 2. 

Exception faite d'une diminution inexpli- 
cable en 1977, le nombre de bagnetters 
susceptibles de capturer du thon est resté 
à peu près stable, oscillant, à quelques 
dizaines près, autour de 600 unités. 

111.2. Evolution des captures 

111.2.1. Captures totales 

En dix ans, les débarquements thoniers 
aux Philippines ont plus que doublé, pas- 
sant de 125 O00 t en 1976 à 266 O00 t 
en 1986 (tab. 3). Si l'on prend en consi- 
dération le secteur d'activité, on remarque 
que cet accroissement considérable des 
captures est essentiellement dû à I'aug- 
mentation des mises à terre de ¡a pêche 
industrielle. En se rapportant à la figure 9, 

5 - 1 0  I 5 0  I 4 1  I 5 4  I 5 3  I 4 5  I 5 0  I 5 4  I 2 9  1 7 I 

- Evolution du nombre de senneurs, de 1976 B 1984. 
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r 

L 

25 36 48 46 53 62 89 

6 24 22 28 45 27 33 
} 35 } 30 

10 - 15 

15 - 20 

Ci 
I I I I I I I I 

3 - 5  I 3 1  5 1  35 I 33 I 27 

20 - 25 

25 - 50 

50 - 100 

13 li 19 20 23 32 38 

17 . 17 29 . 51 46 85 102 

2 i 4 4 1 6 8 7 8 

100 - 150 

150 - 200 

) 200 

TOTAL 

1 - . -  

1 i 

58 56 156 141 157 239 249 292 386 

- Evolution du nombre de ringnetters, de 1976 A 1984. 

1978 

20.897 
5.519 
9.468 
14.816 

50.700 

30.002 
41.510 
26.873 
34.914 

133.299 

Débarquement thonier à Navotas (port de pêche de Manille). Ces thons proviennent des 
senneurs opérant essentiellement en mer de Sulu. 

1979 1980 1981 

30.694 53.310 47.141 
11.407 11.496 20.073 
7.269 9.958 13.071 
19.834 12.486 17.706 

78.204 87.250 97.991 

40.215 43.564 31.107 
37.817 36.527 36.103 
15.825 14.772 17.820 
25.250 18.692 20.733 

119.107 113.555 105.763 

AUX I DES 
ALBAC. + PATUDO 

1982 

39.862 
19.787 
14.442 
31.183 

105.274 

27.501 ' 

32.135 
32.082 
19.612 

111.330 

I PECHE 
INDUSTRIELLE THONINE 

1983 1984 

34.097 47.360 
20.507 22.254 
12.459 18.832 
39.613 28.871 

106.676 117.317 

40.122 32.945 
41.529 36.670 
36.421 23.067 
17.538 15.800 

135.610 108.482 

AUXIDES 
ALBAC. + PATUDO 

PECHE LI STA0 

-~~ 
42.240 
42.108 
22.387 
17.985 

AUX I DES 
ALBAC. + PATUDO 

THON I NE 
TOTAL LISTA0 

43.029 
42.752 
25.253 
22.097 

6.101 11.318 
12.845 12.260 
4.098 14.289 
9.816 . 22.519 

183.999 

I 

197.391 200.805 203.754 

28.328 43.007 
44.478 63.059 
23.004 54.744 
29.174 55.090 

I I I 

79.709 96.874 78.248 2:::;; 1 49.224 1 48.023 1 56.176 
36.341 23.094 24.730 38.891 
49.730 45.084 31.178 38.439 

on constate que celles-ci ont été multi- 
pliées par 4 en dix ans alors que les débar- 
quements thoniers de la pêche artisanale 
sont restés relativement constants, de 
l'ordre de 1 O0 O00 à 1 3 0  O00 t. 

Les fluctuations importantes enregis- 
trées en 1976-77 pourraient être dues au 
fait que les pêcheurs artisans ont été de 
plus en plus nombreux à fréquenter les 
payaos, d'oh une augmentation brutale des 
prises. Une augmentation sensible des 
débarquements industriels est également 
constatée en 1977 (fig. 9) et pourrait donc 
conforter cette hypothèse. Rappelons tout 
de même ici que c'est en 1976, pour la pre- 

+NOMBRE D'ENGINS 

700-1 

t 
li78 77 78 f9 80 il 82 83 84 85 ANNEES 

Fig. 8. - Evolution du nombre d'engins de 
la pêche industrielle. 

p.. 

04 , , , , , , , , , , , b 

Fig. 9. - Evolution des captures totales pour 
les deux secteurs de la pêche thonière phi- 
lippine. 

I I 

67.363 74.219 80.305 
51.922 1 62.036 1 58.924 
86.524 48.880 41.899 
50.795 57.151 44.671 

I I 
216.604 I 242i286 I 225.799 

(source: Bureau of Fisher íes) 

Tabl.3 - Production thonihre des Philippines de 1976 h 196' (exprimbe en tonnes). 
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1985 I 1986 1 
51.430 44.196 
22.177 I 16.758 1 
18.510 20.348 
42.435 51.778 
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mière fois, qu'un véritable réseau de col- 
lecte de statistiques a été mis en place par 
le Service des Pêches ; il se pourrait donc 
fort bien que le (( pic )) de 1977 soit tout 
simplement dû au rodage des différents 
services dans la collecte e t  le traitement de 
l'information. 

111.2.2. Captures spécifiques 

A partir des données des onze années 
étudiées, nous avons calculé les propor- 
tions moyennes des diverses espèces dans 
les 'mises à terre des deux secteurs de la 
pêche thonière philippine. Pour la pêche 
artisanale, les auxides (Auxis thazard et 
A. rochei) e t  la listao sont les deux princi- 
pales espèces débarquées avec, respecti- 
vement 39  % et 30 %. Dans les prises de 
la pêche industrielle, les auxides consti- 
tuent encore une part non négligeable ; 
avec 29 %, ils arrivent juste derrière les 
albacores (Thunnus albacares) e t  les patu- 
dos (Thunnus obesus) qui, eux, représen- 
tent 32  %. Ces résultats sont présentés à 
la figure 1 O. Sont également représentées 
sur cette figure, pour chaque secteur de la 
pêche thonière, les variations annuelles des 
débarquements par espèce. 

Le listao 

II apparaît comme l'espèce intéressant 
de plus en plus la pêche industrielle ; en 
effet, si de 1976 à 1981, le niveau des 
prises est resté plus ou moins constant, 
oscillant autour de 15 O00 t, il s'est con- 
sidérablement élevé par la suite pour attein- 
dre 52  O00 t en 1986. Par contre, pour la 
pêche artisanale, il semblerait que cette 
espèce ait été de moins en moins impor- 
tante dans les débarquements. Après avoir 
atteint son niveau maximum en 1978 avec 
environ 30 O00 t, la diminution a été régu- 

lière jusqu'en 1984 ; une légère remontée 
dans ses débarquements est perceptible en 
1985 e t  1986. 

L'albacore e t  le patudo 
Bien que les niveaux soient différents, il 

semblerait, tant pour la pêche artisanale 
qu'industrielle, que les captures soient res- 
tées stables sur toute la période étudiée ; 
il n'y a pas de véritable tendance dans les 
débarquements dus à cette espèce. Les 
mises à terre fluctuent autour de 18 O00 t 
pour la pêche industrielle e t  autour de 
40 O00 t pour la pêche artisanale. 

Les auxides 
C'est sans conteste possible le groupe 

d'espèces qui subit, depuis 1979, la plus 
forte pression de la part de la pêche indus- 
trielle ; 40 O00 à 50 O00 t sont pêchées 
annuellement par ce secteur thonier. Le 
niveau d'exploitation de la pêche artisanale 
est également important et les débarque- 
ments sont du même ordre de grandeur 
(40 O00 t) que ceux de la pêche indus- 
trielle. 

La thonine 

Cette espèce étant côtière, on compren- 
dra facilement que, malgré le développe- 
ment considérable du secteur industriel au 
cours des dix dernières années, le niveau 
des captures ai t  augmenté très faiblement 
pour atteindre environ 20 O00 t en 1986. 
Les fluctuations sont beaucoup plus impor- 
tantes pour ce qui concerne les débarque- 
ments de la pêche artisanale ; ils peuvent 
passer du simple au double en quelques 
années. 

111.2.3. Captures par engin 

Pour chaque secteur thonier, les cap- 
tures annuelles ont été ventilées par 
espèce, ou groupe d'espèces, et par engins 
principaux. Les résultats obtenus sont pré- 
sentés aux tableaux 4 et 5 ainsi qu'à la 
figure 11. On constate que : 

- les lignes à main de la pêche artisa- 
nale débarquent plus de thons que I'ensem- 
ble des senneurs philippins ; 
- les prises des ringnets industriels, 

après avoir augmenté régulièrement jus- 
qu'en 1985, ont tendance à se stabiliser 
aux alentours de 45 O00 t par an ; 
- les filets maillants sont les engins 

pour lesquels le volume des prises varie le 
moins ; de 18 O00 t en 1980, il est resté 
égal à 20 O00 t en 1986 ; 
- les débarquements des filets encer- 

clants (ringnets surtout) de la pêche arti- 
sanale, après avoir considérablement chu- 
tés en 1982 (2 550 t seulement), recom- 
mencent à être significatifs par rapport aux 
prises thonières totales. 

11.2.4. Répart i t ion géographique 
des captures 

Que 250 O00 t de thon soient capturées 
dans la zone économique des Philippines, 
cela se concoit assez bien malgré la taille 
du pays ramenée à I'échelle du stock (cf. 
fig. 3). Par contre, lorsque l'on étudie t ie 
manière plus précise l'origine des prises, 
on devient plus perplexe car on constate 
qu'elles sont très inégalement réparties. 

Tout en tenant compte de la localisation 
des ports de débarquement et surtout des 
activités des diverses flottilles qui les fré- 
quentent, nous avons pu délimiter quatre 
grandes zones de pêche ; celles-ci sont 
présentées à la figure 12. 

PE CH E I NDUSTRI ELLE PECHE ARTISANALE 

CAPTURES 21 
en 103t. 

70  

60 

ALBACORE 
AUXIDES 

50 - 50  - 
40 - 40 

30 - 
20 - LISTAO 

THONINE 
30 - 
20 

10 * 10 - 
. 

O'. 0 1 , .  . . I , .  . . 8 I * 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ANNEES 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ANNEES 

Fig. I O .  -. Evolution des captures des principales espèces de thon et proportion de ces espèces dans les débarquements de 
chaque secteur de la pêche thonière philippine. 

La proportion (%) des espèces dans les prises correspond à la valeur moyenne calculée sur les onze années de données. 
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Débarquementà General Santos (sud de Mindanao) d'albacores capturés au moyen dl 
lignes à main. 

ENGINS 
ESPECES 

On constate que le sud et  le sud-ouest 
du pays (zones 2 et 3) fournissent 84 % 
des prises thonières totales. Pour chaque 
zone, nous avons porté, sur cette même 
figure, I'évolution des captures pour la 
période allant de 1980 à 1985. 

BAGNET SENNE RlNGNET LIGNE PALANGRE AUTRES TOTAL 
TOURNANTE A HAIN 

ANNEES 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

AUXIDES 
ALBAC. t PATUDO 
LISTAO 
THONINE 

Les débarquements provenant de I 
zone 1 et 4 semblent relativement coni 
tants, de l'ordre de 1 O O00 t pour la zone 
et d'environ 2 5  O00 t pour la zone 4. Pz 
contre, les prises réalisées dans la zone 
ont doublé-en six ans, passant de 44 O00 

15.082 19.219 12.419 . '204 99 31 47.054 
- 19.939 

17.675 
12.475 

497 14.343 3.636 917 546 
243 12.207 4.683 66 76 

4.765 5.621 2.044 1 44 

AUXlDES 
ALBAC. t PATUDO 
LISTA0 
THONINE 

AUXIDES 19.304 20.949 11.614 356 173 52.476 
11.455 1 I 12.307 

ALBAC. + PATUDO 
LISTAO 
THONINE 3.083 5.296 1.510 9.926 

1 !:i!! 1 i:?!! 1 i! 1 i 1 

35 39.821 
19.695 

4.452 20.443 14.595 236 60 
121 16.288 1.329 1.460 497 
364 26.581 4.081 96 55 5 31.182 

4.069 8.174 2.129 22 13 2 14.409 

TOTAL I 22.896 I 43.568 I 18.765 I 761 I - I 174 I 86.164 

AUXIDES 
ALBAC.+ PATUDO . 
LlSTAO 
THONINE 

3.075 13.240 17.163 123 254 8 33.863 
323 17.418 2.508 42 193 1 20.485 

. 192 28.026 11.068 18 287 5 39.596 
3.643 4.693 4.057 11 27 - 12.431 

I I I I I I l 

TOTAL I 20.587 1 51.790 I 22.782 I 1.188 I 765 I 31 1 97.143 

AUXIDES 
ALBAC.+ PATUDO 
LI STA0 
THONINE 

9.681 17.153 24.536 19 36 5 51.430 
1.311 15.381 4.838 488 159 - 22.177 - 42.435 

18.510 
11 28.054 14.305 65 

7.067 7.016 4.346 81 

I l l I I l I 

TOTAL I 9.006 I 71.486 I 22.134 I 1.814 I 625 I 42 I 105.107 

TOTAL 
AUXlDES 
ALBAC. t PATUDO 
LI STA0 
THONINE 
TOTAL 

18.070 67.604 48.025 653 195 5 134.552 

7.270 14.296 22.139 31 5 455 44.196 
218 12.640 3.573 163 54 110 16.758 

- 51.778 
800 20.348 

681 38.929 12.108 60 
3.529 11.224 . 4.760 27 

11.698 77.089 42.588 281 59 1.365 133,080 

TOTAL I 7.233 I 63.377 1 34.796 I 194 1 761 I 14 I 106.375 

AUXIDES 5.781 15.695 25.386 i17  357 23 47.359 
ALBAC. t PATUDO 22.248 
LISTAO 1 1 i!:::: I 1 y! 1 4:: 1 i I 28.837 
THONINE 6.240 8.232 4.317 18.804 

TOTAL 1: 12.791 1 66.095 I 37.218 I 304 I 817 1 23 I 117.248 

u - Debar ueients (en tonnes) de la peche thonihre industrielle des Philippines - de 1880 B 1986 (source: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources). 
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en 1980 à presque 90 O00 t en 1985. 
Pour la zone 3, la plus importante en ton- 
nages, après un premier palier aux alen- 
tours de 1 O 0  O00 t, on a assisté, en 1982, 
à une augmentation brutale et difficilement 
explicable des prises ; par la suite, les 
débarquements se sont stabilisés aux envi- 
ronsde 1 1 5 0 0 0 à  120000t. 

Si l'on regarde maintenant zone par zone 
la composition spécifique des captures 
(fig. 121, on remarque que pour les zones 
1 et 3, les principales espèces débarquées 
sont les auxides ; par contre, pour les 
zones 2 et 4, ce sont les albacores et les 
patudos qui priment, avec toutefois une 
proportion importante d'auxides pour la 
zone 2. 

Considérons maintenant chaque espèce 
ou groupe d'espèces et calculons, par rap- 
port aux débarquements totaux de l'espèce 
dans le pays, la contribution (en %) de cha- 
que zone. Pour I'albacore et  le patudo, 
8 0  % des captures proviennent des zones 
2 et 3 avec la même quantité (environ 
2 5  O00 t) fournie par chacune d'elles ; 
avec 2 %, la zone 1 peut être considérée 
comme négligeable. Le listao débarqué aux 
Philippines provient pour 56  % de la mer 
de Sulu (zone 3) et accessoirement, pour 
114, de la zone 2 ; ici encore, la zone 1 est 
négligeable. On observe quelque chose de 
similaire pour les auxides où la presque 
totalité des mises à terre provient des 
zones 2 et 3. Dans le cas présent, on 
remarque que l'on pêche plus d'auxides au 
nord-est du pays (zone 1) qu'au nord-ouest 
(zone 4). Quant à la thonine, les 3 /4  des 
débarquements ont pour origine la seule 
zone 3 ; le reste des prises de cette espèce 
est à peu près réparti équitablement entre 
les autres zones. 

111, 3. Evolution des rendements 
Connaissant les captures et les efforts 

des principaux engins, nous avons calculé 
leurs rendements ; afin d'atténuer les 
variations pouvant exister d'une année sur 
l'autre, des valeurs moyennes ont été cal- 
culées à partir des sept années de données 
dont nous disposions. Les résultats obte- 
nus sont présentés à la figure 13. 

Pour les ringnets, nous avons fait la dif- 
férence entre les pêches sur payaos et les 
pêches sur mattes libres. Autour des 
payaos, les rendements les plus faibles 
sont obtenus en août (1 t par jour de mer) 
e t  les plus élevés en avril (3,4 t l j  de mer). 
Sur mattes libres, les rendements restent 
relativement faibles tout au long de l'année . 
(de 0,4 à 1 t/j), exception faite au mois de 
ianvier où ils atteignent 4,5 t ; hélas, cette 
oériode de hauts rendements est très brève 
:ar en février ils sont déjà redescendus à 
3,s t l j .  

En ce qui concerne les senneurs qui, 
nous l'avons vu précédemment, opèrent 
toujours sur payaos, les meilleurs rende- 
ments sont obtenus en juillet et novembre ; 
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ANNEES 

1980 
II I I I I l l I 

TOTAL II 18.133 [ 1.855 I 3.356 I 7.589 1 19.403 I 59.562 I 2.227 I 614 I 

ENGINS I FILET BAGNET FISH SENNE SENNE 'TOUR- LIGNE PALANGRE LIGNE 
ESPECES I MAILLANT . CORRAL DE PLAGE #ANTE t RINGNET A MAIN .., DE TRAINE 

AUX1 DES 6.426 679. 2.625 7.398 11.275 13.947 567 203 
ALBAC. + PATUDO 2.301 371 383 35 1.420 30.700 1.169 73 
LISTAO 4.908 48 205 43 3.083 9.914 358 41 
THON I NE 1 4.498 757 143 113 3.625 5.201 133 297 

AUX I DES 7.708 231 1.034 661 3.478 12.932 433 3.648 
ALBAC. t PATUDO 2.539 31.337 

THONINE 5.991 ' 947 3.441 4.665 1.729 678 
1 1981 i LISTAO I 2.995 1 :f 1 i!: i i 1.:;; 1 14.264 i '*ti; 1 

1983 

I II I I I I I I I I 1 TOTAL 1) 19.233 1 253 I 2.942 1 867 I 8.833 1 63.198 1 3675 1 5.352 

TOTAL 1 14.443 . 341 14.382 1.310 2.558 58.929 4.399 3.535 

AUXIDES 8.924 1.462 2.805 351 2.031 14.705 1.603 1.786 
ALBAC. t PATUDO 1.260 125 131 105 853 32.354 2.631 625 
LISTAO 1.980 71 3.071 75 877 7.828 1.301 382 
THONINE 11.203 1.057 897 3.874 849 13.393 289 688 

AUXIDES 4.483 128 1 ALBAC.+ PATUDO 1 i:t.!: I 1 
1932 LISTAO I THONINE I 6.138 212 

6.455 
3.445 
1.953 

1.135 1.105 1.858 10.500 
204 59 28.278 

6.989 i 1 6:2 i 7.639 
6.054 12.512 

40.122 
41.529 
17.538 

2.264 1.638 
1.400 

260 1.175 

TOTAL )I 16.170 I 6.087 1 795 I 840 12.039 I 65.295 I 3;003 I 3.175 

I 
TOTAL 

AUX I DES 
I AL9AC.t PATUDO 

1986 LISTAO 
THON I NE 
TOTAL 

1 TOTAL 11 23.367 I 2.715 I 6.904 1 4.405 I 4.610 I 68.280 I 5.824 I 3.481 

15.896 4.414 6.663 1.476 10.995 76.332 4.198 3.980 

I 11.132 244 351 2.253 4.487 20.781 1.382 2.264 

2.850 359 251 72 3.009 13.623 591 542 
3.725 68 55 161 6.288 13.668 154 496 

20.096 803 691 2.495 15.163 84.503 3.484 3.814 

I 2.389 132 34 9 1.379 36.431 1.357 512 

AUX I DES 9.521 2.281 79 562 4.964 11.976 1.358 2.075 
ALBAC. t PATUDO 2.002 30.907 1) ?::;i 1 1'8 I 6: i 1:: 1 1.280 1 11.403 1 !i! 1 "5; 1984 I LISTA0 

I THONINE 3.267 '3.761 3.793 11,009 11 

AUXIDES 8.128 1.368 3.066 318 6.520 18.893 1.268 2.363 
ALBAC. i PATUDO 2.040 35.017 

THONI NE 3.545 1.244 1.497 2.680 12.178 98 
1 1985 i LISTAO 1 2.183 1 1.7;; 1 .l.ii? 1 :i! 1 ' ''i;; 1 10.224 i "!'! I 

Tabl. 5 - Dbbarquements (en tonnes) de la piche thoniere artisanale des Philippines, 
de 1980 B 1986 (source: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources). 
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Fig. 11. - Evolution des captures réalisées 
par les principaux engins de la pêche tho- 
nière philippine. 
(LM = lignes i+ main, ST = sennes tour- 
nantes, RN = ringnets, FM = filets mail- 
lants, RN + ST = ringnets et  sennes tour- 
nantes, BN = bagnets). 

ils sont de l'ordre de 18 t / j  de mer. D'une 
manière générale, les rendements moyens 
sont supérieurs à 15,5 t / j  de mai à novem- 
bre et inférieurs à 13,5 t / j  de décembre 5 
avril. 

Pour les petites embarcations pêchant 
avec des lignes à main, le rendement 
moyen est d'environ 55 kg/j (Ganaden et 
Ali, 1983). Les rendements les plus élevés 
sont obtenus de décembre à juin (inverse 
des senneurs) avec deux maxima, l'un en 
décembre (69 kg/j) et l'autre en juin 
(87 kg/j). C'est en novembre, avec seule- 
ment 37  kg/j, qu'ils sont les plus bas. 
Quand on pense que deux à trois per- 
sonnes sont embarquées sur chaque piro- 
gue pratiquant ce type de pêche, on peut 
se demander quel était le revenu de cha- 
que pêcheur avant l'installation des 
payaos. Pout les plus grosses embarca- 
tions (4 à 6 pêcheurs), les rendements sont 
plus importants ; ils varient de 100 à 
400 kg par jour de mer, le maximum se 
situant en juin et le minimum en janvier- 
février. 

20.733 

11.433 I 111.330 

4.171 I 36.421 

16.024 I 135.610 

42.108 
17.985 

42.752 

2.082 I 133.131 

Nous n'avons pu obtenir de renseigne- 
ments précis sur les bagnetters que sur une 
période assez courte, allant d'août 1982 
à mars 1984. Pour l'ensemble de cette 
période, le rendement moyen a été de 
256 kg par marée (Gani et  al., 1984) ; 
comme la durée d'une marée n'est souvent 
que d'une nuit, on peut donc, sans faire 
une trop grosse erreur, assimiler cette 
valeur au rendement journalier de l'engin. 
N'oublions pas que pour le bagnet, les 
thons ne sont que des prises occasionnel- 
les et non pas des espèces cibles ; c'est 
ainsi que, sur l'ensemble de la période 
décrite précédemment, les débarquements 
de thon (listao essentiellement) n'ont 
représenté que 3,5 % des mises à terre, 
celles-ci étant constituées en majorité de 
chinchards (Decapterus macrosoma) et de 
maquereaux (Rastrelliger kanagurtal. 

Pour les autres engins, les données 
d'effort de pêche que nous avons recueil- 
lies au cours de notre séjour aux Philippines 
étaient trop irrégulières pour pouvoir cal- 
culer des valeurs moyennes de rendement 
et suivre leur évolution. 
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Fig. 12. - Résumé synoptique de la pêche thonière aux Philippines, zone par zone. 

a) localisation des quatre grandes zones de pêche ; 
b) part relative de chaque espèce par rapport aux prises totales de l'espèce : 
c) évolution et composition spécifique des captures (il s'agit d'une composition moyenne 
calculée à partir des six années de données). 

IV. Autres considérations rapides 
sur I'exploitation.des thonidés 

aux Philippines 

IV. I .  Productivité thonière 

Avant de clore cette présentation suc- 
cincte des résultats, il nous a paru intéres- 
sant de comparer la productivité des Phi- 
lippines en matière thonière avec celle 
d'autres océans. 

A partir de données fournies par le Cen- 
tre de recherches océanigraphiques de 
Dakar-Thiaroye pour l'Atlantique, par 
l'antenne ORSTOM des Seychelles pour 
l'océan Indien et par I'IATTC pour le Paci- 
fique, nous avons recherché les carrés de 
5' côté les plus productifs et calculé la pro- 
duction moyennne. Les résultats sont pré- 
sentés au tableau 6. D'une manière géné- 
rale, I'océan.Atlantique, avec une moyenne 
de 23 O00 t par carré de 5 O  côté, est beau- 
coup plus productif que les autres océans. 
Cette productivité est de 1 4  7 0 0  t pour 
l'océan Pacifique Est e t  de 12 1 O 0  t pour 
l'océan Indien. 

Maintenant, si nous calculons les pro- 
ductions des zones 2 et  3 des Philippines 
(fig. 121, ramenéesà des surfaces compa- 
rables de 5 O  côté, nous constatons que 
ces productions sont bien supérieures à 
tout ce que nous avons ailleurs ; c'est ainsi 
que, par rapport au carré le plus productif 
de l'océan Atlantique (28 400 t), la zone 2 
des Philippines apparaît, avec 49 400 t, 
comme 1,75 fois plus productive. Quant 
à la zone 3, avec ses 8 7  O 0 0  t, elle a une 
productivité soutenue qui est trois fois 
supérieure à ce qui existe de plus impor- 
tant ailleurs. 

IV. 2. Structure démographique 
des captures de thons majeurs 

A partir de I'échantillonnage et  des men- 
surations réalisés sur des individus débar- 
qués dans les principaux ports du pays, il 
apparaît clairement que l'exploitation locale 
des stocks porte largement sur des indivi- 
dus de très petites tailles ; partout ailleurs, 
dans le monde, de telles tailles sont pres- 
que toujours absentes des débarquements. 
Faute de pouvoir réaliser une analyse 

6 

RANG DU CARRE OCEAN OC. PACIFIQUE OCEAN 
LE PLUS 1 ATLMiIQUE I 
PRODUCT IF (3) 

1 INDIEN 

23,O 

12,l 
HOYENNE 23.0 14.1 12.1 

I I )  Hoyenne (1973 B 1976) des nihies carres de chaque annef 
(21 Hoyenne des carres les plus productifs (1978 - 1982) 
131 idem (1984 et 18851 

u - Ca tures moyennes de thons majeurs, par carre de 5' 
c& dans les trois oceans, pour tous les engins de 
surface (exprimees en milliers de tonnes). 

41.497 IA1 32 I 50 CO 11.370 16.725 

52 A 64 CI I 4.;:; I 8.: 1 6.::: 1 
> I 6h CI 

CLASSE DE 
TAILLE Ica) 

I6 I 36 CI 

38 A 70 cm 
72 a 110 CO 

112 I 140 CI 

> I 140 CU 

PHlLlPPlHES 

10.077 

6.610 

349 

548 

170 

2.092 

755 

Tabl. 7 - Etude con aree de la structure deno rephlque des prises de 
IIstao IA! et d'albacore I B I  dea Phflippines par ra port I 
d'autres Brandes pbcheries lexpriaep en milliers d'!ndividurl. 

NE. Pour les Phil1 pines et I'ocban Atlantique, le9 calculs ant 
et6 faits sur 1 annees de donnees 11980-19851, our I'ocban 
IndIen, donnees 1984 et 1985 seulenent et pour Plocban Pacl- 
fique est, donnees de 1982 I 1964. 

- 
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Fig. 13. - Evolution mensuelle des rende- 
ments (en tonnes/jour) des principaux 
engins de pêche thoniere des Philippines. 
(STP = sennes tournantes sur payaos, 
RNP = ringnets sur payaos. RNML = rin- 
gnets sur mattes libres, L M  = lignes à 
main). 

démographique des prises, il est intéres- 
sant de comparer les prises par taille de la 
pêcherie des Philippines à celles d'autres 
secteurs, par exemple de l'Atlantique Est, 
de l'océan Indien et du Pacifique Est. Pour 
ces divers océans, les résultats ont été 
reconstitués à partir de données publiées 
dans la littérature (tab. 7). On note que, 
comparée à ces trois grandes pêcheries tra- 
vaillant à I'échelle d'océans, la pêcherie des 
Philippines possède un vecteur de prise par 
tailles qui est comparable à ceux d'autres 
pêcheries, avec toutefois de notables dif- 
férences telles que : 

- l'importance exceptionnelle des cap- 
tures d'albacores ete de listaos de très peti- 
tes tailles (en moyenne 1 0 millions d'alba- 
cores de moins de 40 cm et 1 4  millions de 
listaos de moins de 30 cm) ; 
- la rareté des captures d'albacores de 

tailles moyennes (70 à 1 1 0 cm), tailles qui 
sont très fréquentes dans les captures du 
Pacifique Est. 

Un facteur intéressant à considérer est 
la variabilité interannuelle et la tendance 
des prises par taille. La plus forte variabi- 
lité est observée pour les poissons de petite 
taille : de 1 à 12 pour ceux de moins de 
30 cm et  de 1 à 7,6 pour ceux de 32 à 
50 cm (tab. 6). Tout ceci est probablement 
lié à la variabilité du recrutement local. 

V. Conditionnement 
et commercialisation du thon 

débarqué aux Philippines 
Dans les débarquements thoniers philip- 

pins, il faut bien faire la différence entre les 
thons majeurs (albacores, patudos et  lis- 
taos) et les thons mineurs (auxides et tho- 
nines). Ces derniers sont généralement 
consommés par la population locale sous 
diverses formes ; ils ne font pas l'objet 
d'un conditionnement particulier et ne con- 
tribuent nullement à accroître le volume 
des exportations du pays. 

En ce qui concerne les thons majeurs, 
leur forte valeur commerciale sur les mar- 
chés internationaux fait qu'ils vont être 
l'objet d'une attention toute particulière. 
Après avoir été conditionnée, une partie 
non négligeable des produits finis va être 
exportée (25 % des thons majeurs débar- 

Les exportations se font essentiellement 
sous forme de boîtes de conserve ou de 
thon congelé (tab. 9). L'élaboration 
d'autres produits pouvant être exportés 
avait été tentée mais, devant la faible 
demande extérieure, ce type de condition- 
nement a été assez rapidement aban- 
donné ; en 1980, 550 t de thon fumé 
étaient exportées mais au cours des 
années suivantes, ce tonnage n'a cessé de 
diminuer et, en 1984, ces exportations ont 
cessé. Cette même année, une tentative 
a été faite avec 44 t de thon séché mais 
les résultats peu concluants ont entraîné 
l'abandon de toute forme d'exportation 
autre que thon en conserve ou thon 
congelé. 

qués). 

V. 1. Conserveries et exportations 

En 1986, la quasi-totalité des usines 
était située dans le sud du pays, à Minda- 
nao, autour des deux principaux pôles de 
pêche que sont Zamboaga et  General 
Santos. 

A Zamboaga (pointe sud-ouest de l'île de 
Mindanao) et dans les environs immédiats, 
on recensait trois conserveries opération- 
nelles depuis 1980. La plus importante, la 
Marfishing, est située à Recodo ; cette 
usine traite habituellement 55 à 60 t par 
jour, mais au moment de la pleine saison 
du thon, elle peut traiter jusqu'à 70 tlj. Son 
approvisionnement se fait en priorité à par- 
tir de ses propres senneurs. Située à Ayala, 
l'usine Permex constitue le deuxième com- 
plexe de la région. Cette unité de produc- 
tion est originale par le fait qu'elle possède 
deux chaînes de traitement qui travaillent 
simultanément des espèces différentes ; 
l'une met en boîte de la sardine importée 
congelée du Japon (40 t/j) et l'autre du 
thon fourni par les pêcheurs locaux (rin- 
gnets, bagnets, lignes à main et même sen- 
nes tournantes). Pour le thon, la capacité 
de traitement est également de 40 t par 
jour. La troisième usine, la Philippines Tuna 

CLASSE DE 1960 1961 1962 1963 1964 1985 
TAILLE Ica1 

36 I70 cm 1.532 3.901 6.872 6.634 9.197 11.425 

~ l ~ ~ ~ : : : (  6.) i::) 102 E i  8 )  !:i( 267 

> A. 140 cn 

Tabl. 8 - Evolution de la structure démogra- 
phique des débarquements tous engins en 
listao (A) et albacore (B) aux Philippines, de 
1980 à 1985 (exprimée en milliers d'individus) 

CONSERVE 

SECHE 

l m r c e :  Bureau of Flsherlesl 

Tabl. 9 - Bilan annuel (de 1980 à 1986) des 
exportations de thon par les Philippines (ex- 
primées en tonnes) 

Conserverie à Ayala (sud-ouest de Mindanao). 
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En attente de mise en boîte ! 

U.S.A. 

CANADA 

Canning, est implantée à Zamboaga 
même ; avec une possibilité d'absorption 
d'une trentaine de tohnes/jour, c'est la plus 
petite des trois. Cette conserverie traite en 
priorité le thon pêché en mer de Sulu par 
le plus important des armements thoniers 
du pays, à savoir la Frabelle Fishing Cor- 
poration ; le reste de la production de cet 
armement est envoyé à Navotas pour y 
être vendu en criée. 

Autour de General Santos, deux usines 
se sont implantées pour traiter le poisson 
débarqué dans ce port. La plus importante 
appartient à la société Purefoods et traite 
environ 30 t / j  ; l'autre ne traite qu'une 
vingtaine de tonnes. 

Les Philippines exportent ces conserves 
dans une vingtaine de pays ; les principaux 
importateurs sont les Etats-Unis, le 
Canada, l'Allemagne de l'Ouest e t  la 
Grande-Bretagne. L'évolution des expora- 
tions vers ces pays au cours des dernières 
années est présentée au tableau 1 O. A titre 
d'information anecdotique, signalons 
qu'en 1986, la France a importé 135 t de 
conserves de thon provenant des Phi- 
lippines. 

1980 1981 1882 1883 1884 1885 1968 

- 10.699 13.252 13.610 10.224 15.046 12.W3 

- 1.887 1.288 1.791 2.058 2.526 1.099 

V.2. Thon congelé et exportations 

dUIRE PAYS - 452 237 678 1.014 428 1.806 

R.F.A. , 2.390 2.717 3.312 4.783 3.936 7.998 

S.E. 1 7: 1 1.: 1 1.36: I 3.049 1 3.050 1 2.348 1 1.81  

Reste EUROPE 1.093 1.492 1.028 1.705 

1880 1881 1982 1983 

JAPOll 1.923 3.710 5.128 4.812 

ITALIE 9.480 5.851 4.545 8.310 
U.S.A. 26.770 23.616 8.509 4.799 

A U X  PAYS 9.117 2.853 1.189 815 

IOTAL 47.290 35.830 17.731 18.533 

Isource: Bureau of Flrherled 

6.896 3.999 

181 

Tabl. 10 - Evolution des exportations philip- 
pines de thons en conserve (A) et congelé (B) 
(en tonnes) 
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commercialisés ultérieurement sous forme 
de (( sashimi )). Pour cela, ils doivent subir 
un traitement spécial. Ces gros thons sont 
ceux débarqués à General Santos par les 
pirogues pêchant à la ligne à main, de nuit, 
autour des payaos. 

Tout au long de la plage où se font ces 
débarquements, sont installés des sortes 
de stands appartenant aux acheteurs de 

thon à sashimi n. Le pêcheur apporte ses 
poissons au stand de son acheteur poten- 
tiel où ils sont pesés et numérotés. Ils vont 
ensuite être inspectés minutieusement par 
un Japonais, expert en sashimi (7). Au 

Cet albacore, capturé à la ligne à main 
autour d'un des payaos du golfe de Moro 
durant la nuit, sera débarqué tô t  le matin 
et conditionné immédiatement pour être 
commercialisé au Japon sous forme de 

sashimi )I. 

Sur la plage de General Santos, contrôle 
par un spécialiste japonais de la qualité des 
albacores devant être retenus pour fournir 
du t~ sashimi D. 

moyen d'une sonde creuse, il va réaliser, 
sur chaque poisson, un prélèvement de 
chair au niveau de l'arête centrale et son 
examen décidera si le thon, par son état de 
fraîcheur et de conservation, peut être 
retenu pour fournir plus tard ce fameux 
sashimi tant prisé par les consommateurs 
japonais. Si le thon est refusé, il partira 
directement en usine pour y être mis en 
conserve. Par contre, s'il est retenu, il sera 
immédiatement mis dans une grande gla- 
cière installée à l'arrière du stand en atten- 
dant d'être eviscéré, nettoyé et congelé 
suivant les normes très strictes établies par 
les importateurs japonais. Toutes les 
exportations vers le Japon, mentionnées 
dans le tableau 10, se font sous cette 
forme particulière. On note une diminution 
sensible de ces exportations au cours des 
dernières années, passant de 7 O00 t en 
1984 à 4 O00 t seulement en 1986. 

Alignement, sur la plage de General Santos, de stands réservés aux acheteurs de thon 
à sashimi. 

107 



A titre tout  à fait indicatif, nous avon: 
présenté, pour l'année 1986, le volumc 
budgétaire des transactions liées à I'expor 
tation de thon (tab. 11). 

TABLEAU 11 

Valeurs des exportations thonières 
des Philippines en 1986 

(exprimées en millions de pesos ; 
1 FF est égal à environ 3,3 pesos philippins 
-~ 

t 
importateurs 

i 
I 
! THON 

EN 

i 
I 

THON 
CONGELÉ 

Canada 
U SA 

RFA 
Autres pays 

G.-B. 

Total 

Japon 
Italie 
Thaïlande 
Autres pays 

Total 

Valeur 

54,7 
41 2,O 

87,2 
308,2 
142,9 

1 005,O 

1 94,6 
36,9 
3Q,3 
11,4 

273,2 

(Source ; Bureau of Fisheries) 

Conclusion 
Au cours des vingt dernières années, I 

thon a pris une part de plus en plus impo 
tante dans I'économie des pêches des Ph 
lippines. Si, pour bon nombre de pêcheur 
artisans, l'activité thonière a toujours ét 
plus ou moins la base de leurs revenus, 
n'en a pas été de même pour le sectet 

ndustriel ; celui-ci s'est considérablement 
développé au cours des dix dernières 
années, si bien qu'en 1986, on comptait, 
Dour l'ensemble du pays, pas moins d'une 
zinquantaine de sociétés spécialisées, soit 
dans la pêche au thon proprement dite, soit 
dans la conserverie ou encore dans I'expor- 
tation. Devant un tel développement, tout 
dirigeant serait en droit de se montrer plei- 
nement satisfait des résultats atteints. En 
effet, outre le fait qu'il soit générateur 
d'emplois, ce secteur d'activité contribue 
pour une large part au commerce extérieur 
du pays, donc à l'apport de devises 
étrangères. 

Hélas, ce développement rapide de la 
pêche thonière a entraîné avec lui tout  un 
lot de problèmes qu'il ne faudra absolu- 
ment pas négliger au cours des années à 
venir. C'est ainsi, par exemple, que l'utili- 
sation inconsidérée des payaos pose 
actuellement un problème grave de gestion 
des stocks. Pour les thons majeurs, les 
prises réalisées autour de ces payaos sont 
constituées par des individus de petite taille 
(moins de 40 cm) qui sont des juvéniles. 
Comme la pêcherie des Philippines exploite 
une fraction significative des stocks du 
Pacifique ouest, il est fort probable qu'elle 
puisse avoir ultérieurement un effet néga- 
tif sur les autres pêcheries d'adultes de la 
région, du fait du volume important de ses 
captures. La question est maintenant de 
savoir si un pays, tel que les Philippines, 
a le droit d'exploiter inconsidérément les 
stocks de thon présents dans ses eaux, 
tout  en sachant pertinemment qu'il s'agit 
d'une richesse commune à l'ensemble des 
pays riverains et que ses propres agisse- 
ments risquent d'être néfastes à toute la 
région. 

Pour les ' petits thonidés, le problème 
semble être différent du fait que ce sont 
des espèces côtières ; dans ce cas, on peut 
accepter l'hypothèse de stocks locaux et 
toute surexploitation ne pourra être nuisi- 
ble qu'à la propre économie philippine. 
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