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La pêche artisanale dans les économies insulaires 
du Pacifique Sud * 

par 

Gilles BLANCHET ** 

Le Pacifique Sud forme un ensemble géo- 
politique de plus de 30 millions de km2 qui 
s’étend, d’est en ouest, de la République de 
Palau au territoire de Pitcairn. II regroupe 
14 micro-États autonomes ou indépendants et 
9 territoires sous tutelle I .  Constitués d’une 
poussière d’îles, ces États et territoires se trou- 
vent ii I’écart des grandes routes commerciales 
et tirent Üne part importante de leurs ressour- 
ces des eaux environnantes. Un élargissement 
de lcur souveraineté d 200 milles des côtes leur 
a réccniment ouvert de nouveaux horizons en 
matière de pêche industrielle. La pêche arti- 
sanale, qui est pratiquée le long des côtes, .n’en 
reste pas moins primordiale et c’est elle que 
l’on sc propose d’examiner à travers un survol 
de la littérature consacrée d la question. La 
plupart des écrits émanent d’universitaires, d’ex- 
perts et de fonctionnaires travaillant pour le 
compte d’administrations locales ou d’orga- 
nisations pluri-nationales et se trouvent dis- 
séminés dans une variété d’ouvrages, de revues 
et de rapports; seuls les plus notoires et les 
plus accessibles ont été retenus dans cet article 
qui s‘efforce de synthétiser les vues couram- 
ment exprimées, TI se compose de deux par- 
ties. IA première se penche sur le contexte et 

les caractéristiques de la pèche artisanale, la 
seconde en envisage les développements et les 
perspectives d’avenir. 

AKKI~KE-PLAN DE LA PECHE ARTISANALE DANS 
LA RBGION. 

I1 est difficile de se faire une idée précise des 
petites activités de péclie dans la région en 
l’absencc d’informations chiffrtes dignes de foi, 
absence qui reflkte l’intérét limité longteinps 
accordé à ce secteur d’activité. 

Une importance secondaire. 

Qu’il s’agisse des quantitis récoltées ou des 
efforts mis en ceuvre, c’est 13 pêche industrielle 
qui occupe une place centrale. Selon les sta- 
tistiques publiées par la FAO, les débarque- 
ments de poissons enregistrés dans. le monde 
ont été de 82,4 millions de tonnes en 1984, la 
moitié en provenance de I’Océan Pacifique. Le 
Pacifique Sud intervient pour une faible part 
dans ce montant, à l’exception des thonidés 
qui représentent 20 YO des prises de ces espè- 
ces. Un peu plus de 150 O00 tonnes de thons 
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ct représentait 37.7 % de la populatioli active 
aux Salomon et 12.7 % aux Tonga (Lawsoti, 
1984). 

ont été récolt& en 1954 par des flottes basées 
dalis \a rfgion et GOO O00 tonnes I'ont kté par 
des flottes venues de l'extérieur. 

TAIILEAU I .  Évaluation des prises indus- TABLEAU 2. - Production ct  consoniniation 
triclles de thonidés dans la région des ilcs 
du Pacifique Sud, 1984. 

- 
Tonnes YO 

Flolies venues de I'cxtiricur 600 O00 80 
- 

Flottes basées dans la région I50000 20 
Total 750000 100 

Sorcrrc : Dou1m:In. D.. Tuna Issues and Pcrspcctivcs in Ille 
Pacifie Islantls Rcgion, East West Centre. 1987. 

Cela correspond i l'activité de quelque 
I 300 bateaux battant pavillon étranger venus 
pêcher à la canne, à la ligne, i la sentie ou i 
la traîne. 

Identifiées dès le début du sitcle, les res- 
sources tlionitrcs ont commcncé i être exploi- 
tées au milieu des années SO par des compa- 
gnies japonaiscs, coréennes ct forniosanes qui 
ont implant& des flottes pernianclitcs sur les 
lieux de pêche et des bases fixcs i terre pour 
le transbordement et le conditionnement du 
produit récolté. En 1985, 164 palangriers, 
60 canneurs et 29 senneurs étaient enregistrés 
dans les ilcs du Pacifique Sud et S conserveries 

Fidji et aux ilcs Salomon. avcc une capacité 
globale de transl'ormation de poissons de 
210 O00 tonnes. S'y ajoutaient des Facilités de 
transbordcnicnt i Palau et aux Nouvellcs- 
Hébrides. La majeure partie de ces activités 
étaient sous le contrôle de firmes niultinatio- 
nales et 90 % du capital investi dans les flottes 
de pêche était étranger à la région. 3 conser- 
veries appartenaient à des multinationales 
basées aux IJSA et les 2 autres. iniplaiittes 
aux îlcs Fidji et Salomon résultaient d'une asso- 
ciation entre des Japonais et les autorités de 
ces pays (Doulnian, 1987a). 

Quelques chiKres donnent une idee de l?ni- 
portance de la pêche en milieu insulaire. A la 
fin des années 70, les ventes de poissons repré- 
sentaient 28 '% des exportations des ilcs Salo- 
mon, plaçant le pays au SC rang du inonde en 
ce domaine. À la même époque, le Vanuatu 
arrivait au 3' rang des consomniateurs de pois- 
sons avcc une consommation annuelle de 7 6 3  
kgs par habitant. Les ilcs Tonga et Ics iles 
Solomon figuraient aussi parmi lcs pays où 
l'cniploi lié i la pêchc élait IC plus important, 

opi.raici1t aus SÍumoa ami.ricaincs. d l-l:1w3ii. i 

de poisson dans la région des ilcs du 
Pacifique Sud, 1951. 

-- -- 
P:1ys Conso~iii i i;~ti~~i de poisson Production 

dc poisson 
- mir tt3e "/O orre "/O oll'rc tonnes 

(kglan) 

Fidji 26.7 
Kiribati - 
hpouasie 16.5 
N.-Guink 
Samoa. occi- 24.0 
dentales 
ilcs S~llolllon 21 .o 
iles Tonga 21.0 
Tuvalu - 

totale de protcincs (000) 
protkincs :inim;ilcs 

12.9 36.5 23.5 
- - 19.2 
10.6 31.2 26,Y 

- 3.0 

IS.I  47.1 27.0 
- c 2 ,o 

o, I - c 

Vanuatu 76.5 31.9 50.7 2.7 

Sorcrcm : FAO, Rcvicw or the St& of World Fislicry 
Resources. Fislicries Circular no 710, 1987. 

Pour significatives qu'elles soicnt, ces don- 
nées ne peuvent ètre cxtrapolécs i l'ensemble 
de la région. Elles découlent d'une activité 
industrielle de pêche sujette i des fluctuations 
annuelles e t  au coniportenient migratoire des 
thonidCs. A cct Cgard, plu~icurs p ~ y s  bi.t15ficici1t 
d'unc localisdoll privil6gil.c tcls Ics ¡hats Ficl&- 
rl.s dc XlicronCsie. Ics ilcs ?rIarshall. N;IUI.U. 
Palau, les iles Salomon et la Papouasie 
Nouvelle-Guinée qui ont fornié en 1952 le 
a groupe de Nauru )) pour tnicux défendre leurs 
intérêts. 

Des ressources limitées et mal connues, 

Les ressources marines sont plus abondan- 
tes au largc qu'au voisinage des côtes. Le fai- 
ble développement du plateau continental et 
la faible surlace des terres émcrgécs se conju- 
guent pour liniitcr les apports de niatitres orga- 
niques et les eaux côtiéres'n'ont qu'une faible 
productivité. Leur exploitation n'cn revêt pas 
nioins une importance cruciale et se fait de 
manière artisanale à des fins commerciales et 
de subsist". Les quantités récoltées ne soli! 
pas connues et on les estime généralement y 
partir de données hétérogtnes pour ce qul 
concerne les quantités coniniercialisécs et à par- 
tir d'extrapolations pour ce qui touche aux 
quantités nutoconsommées. Les captures dc 
thonidés par des méthodes traditionnelles sollt 
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csliniks ri nioins dc I O  O00 tonnes par an (Dou- 
Iman, 1987) et I'cnscmble des captures de pois- 
sons iì 30 O00 tonnes (Kcarncy, 1980). À s'cn 
tcnir iì ces chifiies, la pêche artisanale rcpré- 
senterait nioins de S % de la pêche industrielle 
niais ce pourcentage doit ètre rapportf i 
I'échelle dcs territoires et micro-États dont la 
surPace ne représente que le 1/300' de ccllc 
couverrc par lcurs zones exclusives. 

TAnLEAU 3. - Estimation des captures de tho- 
nidés dans la région des iles du Pacifique 
Sud, 1984. 

~- -- 
Mode de capture Tonnes yo 
Industrielle 
-- 

750000 98.7 
* Artisanale IO boo 1 ,3 

760000 100.0 Total -_ 
Soirrce : Doulni;in. D.. Tuna lssucs and Perspectives in IIIC 

I'scific Is1;inds Rcgion. East West Center, 1987. 

L'év;iluation dc la ptrchc i petite Ccliellc n'cst 
pas seitlcmcnt rendue difficile par IC manque 
d'informations ct les disparités qui esistctit d'un 
tcrritoirc i l'autre. Elle l'est aussi par l'ab- 
sence de consensus sur les termes de 'subsis- 
tance', d''artisanal', de 'petite échelle', de 'tra- 
ditionnel' ct de 'non-commercialist', pour ne 
pas parler du défaut de nomenclature officielle 

techniques et d des niatkriels rclativement sini- 
ples. 

En Micronésie et en Polynésie, où les lagotis 
sont moins développ6s qu'cn Mélanksic, les 
pêcheurs se tournent davantage vers le large 
pour y capturcr les thonidés qui ne s'aventu- 
rent pas en eau turbide et peu profonde. Ils 
pêchcnt i la canne les espiccs de surface coninie 
les bonites et'les jeunes thons jaunes et i la 
ligne de fond les autres espi.ccs. L'essenticl de 
la ptche sc fait cependant dans les eaux réci- 
falcs et lagonaires o i  on trouvc unc grande 
variété de poissons, de niollusqucs ct de crus- 
tacés. Leur récolte s'effectue i pied ou i partir 
de petites embarcations en bois et les techni- 
ques utilisées varient de la capture nianuelle i 
I'cniploi de harpons, de lignes et dc toute une 
variété de piègcs et de filets qui ont remplacé 
les traditionnelles piches au caillou ct les 
anciens barrages de coraux édifiés dans les 
zones de passage dcs poissons. Les activités 
varient selon les lieux et la période du cycle 
lunaire coninie elles varient en fonctiotl des 
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comporlcmcnts migratoircs ct du cycle de 
reproduction. Elles exigent dc I'adressc et de 
l'expérience et sont adaptécs au contexte local. 

tenips partiel, elles rcstcnt tributaires dcs condi- 
tions climatiques, dc la houle coniine du m i t t -  

Lcs poissons capturés apparticnnent i dcs 
espèces déniersales ou de fond sédcntaircs ou 
vagabondes coninic Ics carqngucs, becs de canc 
ou vivancaux (Lawson, 1980). En I'abscnce 
d'informations préciscs sur les ressources ct 
les quantités capturées, on adniet quc les zones 
proches dcs centres urbains sont sur-exploitées 

exploitées. A la différence de la pêchc indus- 
trielle tournée vers l'extérieur, la pêclic arti- 
sanale est IC principal fournisseur du niarché 
intérieur des iles. Cellcs-ci n'en restcnt pas 
nioins tributaircs d'importations de poissons 
pour des raisons de co l t  ct d'insuffisance de 
i'ofrc. 

Souvent pratiquécs de f u p n  saisot1niére et i 

vois temps. 

c l  que cellcs qui en sont éloignécs sont sous- 

Des politiques de dfvcloppemcnt Iluetuantcs. 

Tendances générales. - La pêchc artisanalc 
n'est sans doute pas susceptible dc dévclop- 
pctnents spectaculaires niais elle paraît largc- 
nient suffisante pour couvrir les besoins inté- 
rieurs. C'est cette autosuffisancc et  des 
débouchés supplémentaires i l'exportation que 
poursuivcnt les coinniunnutés insulnircs avec 

Jusqu'au niilicu des uinécs 50, I'oricntation 
doniinantc consiste i nioderniser la pêche et i 
lui conférer un caractére commercial, d e  
nianicire i répondre aux besoins nés de I'ex- 
pansion des centres urbains. Dans Ics faits, 
c'est la peche industriclle aux thonidés qui 
retient l'attention et les crédits, qu'il s'agisse 
d'accords passés avcc dcs flottes étrang6res, 
d'essais de pêche d I'appit vivant ou dc la 
création i terre d'installations pour I'entrepo- 
sag? ou la transformation des poissons. 

A la fin des années 70, l'accts de la majorit6 
des territoires insulaires iì I'autonomie ou I'in- 
dépendance se cotijuguc avec la récession qui 
frappe les éconoiiiies occidelitales, leurs prin- 
cipaux bailleurs de fonds. L'accent sc déplace 
vers un dévcloppcnicnt davantage axé sur les 
ressources locales. Un intfrtt accru cst accordé 
aux activités de petites dimcnsions qui sont i 
base de travail plus quc de capital, qui ne 
néccssitent pas I'cmploi de techniques COQ- 
teuses et qui sont oricntées vcrs la dctnandc 
intérieure et la satisfaction dcs bcsoins de pre- 
mière nkessité. Les méthodcs artisanales de 
pêche SC voient cncoura&es :ivrr Ir c n i l r i  (1- 

dcs t.F:>i 15 \ , I #  id:J<S ct 0 ' s  ïC>tl:t,l!s initig5s. 
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promouvoir une activité substitutrice d’inipor- 
tations ct I’cspoir dc Favoriser son  hol lut ion 
vers8 un stadc industriel. La volonté d’une 
cxploitation plus pousséc et plus rationncllc 
dcs ressources conduit parallèlement i cncou- 
rager IC dévcloppcnicnt dc la pêche indus- 
tricllc et i valoriser IC potcnticl que paraît offrir 
l’aquaculture. 

La fin dcs années 70 coïncide avcc la mise 
en place d’unc réglcnientation intcrnationale 
conférant aux États côtiers de nouveaux droits 
sur les rcssources qui les entourent et modifiant 
radicalcnicnt leurs perspectives en matitre de 
pêche. Ratififc au début de 1982, la conven- 
tion des Nations Unies de la Loi de la Mer 
portc les eaux territoriales i 12 milles et définit 
des zoncs Economiqucs exclusives (ZEE) s’étcn- 
dant i 200 milles au  large des côtes. Cet 
accroissement dc souveraineté ouvre de nou- 
veaux terrains de pêche aux pays insulaires et 
lcur fournit un potcntiel de développement 
écoiiomique susceptible de mieux asseoir leur 
fraîche indépendance politique. Elle les incite 
i tncttrc cn place des pêcherics industriclles i 
I’échellc nationalc. Mais cette industrialisa- 
tion, si souhaitable soit-cllc, reste aléatoirc. Les 
prises de thonidés, de bonites en particulier, 
scniblcnt pouvoir être Iargcnicnt développécs 
niais les stocks disponibles ne sont toujours 
pas connus de façon exacte. La Capture et kì 
transformation des poissons exigent aussi des 
capitaux considérables qui sont hors de la por- 
tée de la plupart dcs pays insulaires. I1 y a 
quclqucs années, IC prix d’achat d’un setincur 
rcpréscntait le ticrs du Produit Intérieur Brut 
des Tonga, le cinquitmc de  celui du  Vanuatu 
et le dixittne de celui des îles Salonion ou des 
Samoa occidentales (Kearney, 1980). 

Des flottes thonitres sont actuellement basées 
dans une douzaine de pays (Fidji, Guam, 
Nawaii, Kiribati, iles Marshall, Nauru, Papoua- 
sic Nouvelle-Guinée, ilcs Salomon, Samoa anié- 
ricaincs, iles Tonga. Tuvalu et Vanuatu). Mais 
cinq seulement (Fidji, Kiribati, Papouasie 
Nouvelle-Guink, ilcs Salomon et Vanuatu) ont 
mis sur pied une flotte nationale avec le 
concours de firms japonaises. Lcs accords d’as- 
sociation n’ont pas été renouvelés i Fidji et au 
Vanuatu et les sociétés de pêche, désormais 
contrôlfcs par I’Etat, connaissent des difficultés 
financières. 

’ 

Orientations spécifiques. - Les iles Salo- 
mon sont les seules i avoir explicitement axé 
leurs efforts en direction de la pêche indus- 
tricllc. L’Etat s’est d‘abord associé i des Japo- 
nais pour constitucr la ‘Solomon Taiyo’, une 
sociftf équipkc d’unc flotte de 22 canticurs et 

d’un ~cnncur  dont Ics activités s‘Pchelonncnt 
de la capture i la niise cn boitc du thon. II a 
ensuite créé la ‘Natjonal Fishcries Dcvclop- 
nicnt Ltd’, société d’Etat dotéc dc 12 canncurs 
et de 2 senncur~ et il procede aujourd’hui i 
l’installation d’un nouvcau port, d’un nou- 
veau coiiiplcxc frigorifiquc et d’unc nouvclle 
conserverie. 

À Fidji, la pdche artisanale et la p&Ac indus- 
trielle, qui ont i peu près la même importance 
en term,cs dc quantités récoltées, ont été simul- 
tanément encouragées. La pSchc industricllc 
est mise en truvre par ‘IKA Corporation’, unc 
société gouvernementale équipéc de 14 can- 
neurs niais dont la moitié sculemcnt ont été 
armés en 1987. Le poisson est livré a la conscr- 
verie de la ‘Pacific Fishing Company’ (PAF- 
CO) que se partageaient des invcstisseurs 
fidjiens et la firme Itoh jusqu’à ce quc cclle-ci 
se retire en 19SG et rétrocede sa part au gou- 
vcrncnient. Lc secteur artisanal est caractérisé, 
quant i lui, par des pêcheurs d’origine indienne 
et des propriétaires de droits de pêche d’ori- 
gine locale. Une des principales orientations 
dcs années écoulées a consistt i équiper les 
pêchcurs d’embarcations leur permettant de 
s’éloigner davantage du rivagc ct d’exercer lcur 
activité au-deli du récif-barriere. 

Au Kiribati plus cncorc qu’i Fidji. I’acccnt 
a été inis sur le développemcnt conjoint des 
ressources côtitres et  océaniques. Des accords 
ont été passés avec les flottes thonières étran- 
gères fréquentant la zone (un agrément tcm- 
poraire a même été conclu avcc l’URSS CII 

1985) et une conipagnic nationale de péqhc, la 
‘Te Mautari Ltd’ (LTD) a été for in~e en 198 I .  
Avec l’appui du Japon et du Royaume Uni, 
elle a acheté 4 canncurs et  achemine leurs pri- 
ses aux conserveries de Pago Pago (Samoa 
américaines) et  de Levuka (Fidji). En dépit de 
dirficultés commerciales, la compagnie doit se 
procurer 4 nouveaux canncurs avcc l’aide de 
la CEE et envisage de se lancer dans la pêche 
1 la senne. Sur le plan artisanal, de petits doris 
ont été testés dans Ics années 70 et  des essais 
de pêche au thon ont été. entrcpris sans rccou- 
rir aux appâts vivants peu abondants dans les 
parages. Ces tentatives ont été infructueuses 
mais un prograninic de construction d’unc 
petite embarcation dérivée, de la pirogue tra- 
ditionnelle, propulsée i la voile et au moteur, 
a rencontré l’adhésion des pêchcurs et a été 
adoptée par d’autres territoires coninie les îles 
Cook et Marshall. 

Au Vanuatu, la pêche industrielle, entrc- 
prise i la fin des années 50, a beaucoup 
régressé. Les navires de la ‘South Pacific 
Fishing Company’ (SPFC), société SOUS 

contrdlc japonais, effectuent dcs prises annu- 
clles clit¡ ne dépassent plus gutre 4 500 tonnes 
alors qu’cllcs avaicnt culniinf i 15 O00 tonnes 
cn 1972. L‘accent continue d’?tre mis sur la 
pêchc industricllc niais, depuis 1982, Ics cfforts 
cffectifs sc sont tournés vcrs unc pêche arti- 
sanale cxploiiant les ressources dcs pcntcs ex- 
tcrncs des récifs (David, 1987). 

Jusqu‘i préscnt, les autres ktats et terri- 
toires - Ics ilcs Cook, les iles Tonga, les Samoa 
occidentales et Tuvalu aussi bien que les tcr- 
ritoircs sous tutelle américaine ou française - 
n’ont développé qu’une pêche i pctitc échelle 
aux abords de leurs cdtcs. Aux Tonga, les deux 
ticrs du poisson débarqué proviennent d’une 
activité quotidienne pratiquée dans le lagon 
ou pres du récif. Depuis IC début des annécs 
70, IC gouvcrnenicnt s’cirorcc de niodcrniscr ct 
réorknter cette pêche pour diminuer les impor- 
tations de poissons ct fairc pièce i une surcx- 
ploi tation grandissantc. L‘acccnt est mis sur 
l’cxploitation dcs ressources i l’extérieur du 
récif, poissons de fond sur les pentes cxtcrnes 
et aux alentours des monts sous-marins, thons 
dc surface i moins de 30 inilles des cötcs 
Ft i des profondeurs inféricurcs i 600 mètres. 
A cctte fin, ont été construits des batcaux de 
9 :I 12 mètres de long, capablcs de pêcher ;i 
la cannc, i Ia lignc dc fond ct i la palangre. 
Ont aussi été ancrés i dcs cniplacenicnts choi- 
sis des radeaux flottants qualifiés de Dispo- 
sitifs de Concentration des Poissons (DCP) et 
1 palangrier a été achcté afin de déterminer 
les espèccs dénicrsales ct pélagiqucs qui pcu- 
vent ttre trouvécs dans la zonc exclusive du 
royaume. 

On trouve une même orientation aux Samoa 
occidcntalcs ou le gouvcrnenicnt a mis au point 
avcc l’aide cxtfrieure un catamaran de 8,s 
mètres de long, I’ ((Alia )>. En 1984, la flot- 
tille localc comprenait 160 embarcations et 
les prises atteignaient 3 O00 tonnes au lieu de 
1500 tonnes dix ans plus tôt (Waugh, 1986). 

La pêche artisanale a égalenient été cncou- 
ragée en Polynésie Françaisc afin de rtpondrc 
aux bcsoins intéricurs ct fournir dcs rcccitcs 
d’cxput‘tation. La pêchc récifo-lagonairc est sur- 
tout pratiquéc dans les atolls dcs Tuamotu. 
La niajeurc partic des priscs est achcniinfc ci 
conimcrcialiséc i Tahiti et Ics efforts viscnt i 
aniéli.orer les conditions d’entrcposagc. dc 
conditionnemcnt et de transport des poissotts. 
Une petite pêche hauturitre, efl‘ectuée au largc 
de Tahiti, est égalenient soutenue à traicrs 1;i 

mise en place de dispositifs dc conccnir;ltion 
de poissons et I’cxpérimentation de batcaux 
capablcs de rester plusieurs jours en tncr en 
utilisant dcs tcchniqucs dc pêchc variées (wpcr- 
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boniticr, boniticr polyvalcnt). Dans IC domainc 
industricl, des accords dc pêchc sont passés 
depuis 1972 avcc des flottcs jipoiiaiscs, co- 
réennes et taiwanaiscs qui débarqucnt ri Papeete 
une partic de lcurs captures. En 19S5, a été 
forniéc unc société scnii-publiquc, la POMA- 
FREX, avec pour objectif d’acheter, de trans- 
former et de rcvcndre Ics poissotis capturés 
dans la zone cxclusivc du tcrritoirc, avcc pour 
mission égaiement de régulariscr le marché cn 
stockant Ics surplus évcntuels et les écoulant 
cn cas de fléchissemcnt de la production. 

En Nouvelle-Caltdonie, la pêche cBtitrc n’a 
pas fait I’objct d’une attention particulitre dans 
le passé ; cllc est aujourd‘hui encouragée i tra- 
vers la formation de groupenicnts coopératifs 
et l‘expérimcntation d’embarcations d’unc dou- 
zaine de metres de long dcstinécs B la capture 
d’csptces de fond. La pêche industrielle dans 
Ia zonc cxclusivc cst eircctuéc par une dcmi- 
douzaine de palangriers japonais qui ont récolté 
2 500 tonnes de thons cn 1987. La minie année, 
3 palangricrs-cotigélatcurs français en ont pris 
et  écoulé quelques I 350 tonnes sur IC marché 
japonais. 

Le cas de l’aquaculture. 

Lcs politiques visant i unc incillcurc exploi- 
tation des ressources marines s’étcndcnt i 
I’aquaculturc envisagée comme unc activité ri 
pctitc échelle et comme une industrie suscep- 
tiblc dc fournir des débouchés d’exportation. 
Elk n’a guèrc d’antéci.dcnts dans la région, cn 
dchors d’unc culturc traditionncllc de chanos- 
chanos i Fidji ou Kiribati et  de bénitiers géants 
cn Papouasie Nouvelle-Guinéc. L‘éphémtrc 
Agencc des Pêchcs des Ilcs du Pacifique Sud 
(ADPIPS), créée par  la Commission du  
Pacifique Sud au début des annies 70 lui a 
donné une prcmiérc impulsion. Elle a posé Ics 
jalons d’unc stric dc cultures niaritics et d’eau 
douce (bénitier, carpe, chanos-chanos, crevette, 
huître, nioulc, mulct, tortue ou anguillc ...) ct 
cncouragé Ics expérimentations pcrnicttmt d’en 
tcster la faisabilité. Lcs résultats ont été décc- 
vants niais Ics cssais se poursuivent cn Micro- 
ilk&, à Guam ct Palau. En Nouvcllc-Calédotiic 
v t  en Polynésie Française, le relais a étC pris 
par IC Centre National d’Exploitation des 
Ocfans (CNEXO) dcvcnu I’Iiistitut Français 
dc Rcchcrche pour l’Exploitation de la Mer 
(IFREMER) qui joue i I’échcllc de la région 
i in rdlc pilote en niatitrc de rcchcrches et d’ap- 
plications commerciales possibles. Ses efforts 
sc sont axés vcrs les mollusques (moules vertes 
tlcs Philippines), les crustacés (crcvcttcs pénéi- 
dcs et chcvrcttcs d’eau douce) ct la pisciculture. 
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nillcurs dans IC mondc ct scs particularitts sont 
surtout liées aux rcssourccs cxistantcs ct aus 
conditions dans Icsqucllcs SC h i t  lcur mise cn 
valcur. 
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individualismc ct un égoccntrismc qui battcnt 
cn brtchc une tradition dc solidarité et dc réci- 
procilé. 

Le foiictionnciiictit des entreprises de ptchc 
cst lie i cet ciivironlicmellt socio-culrurci oil se 
nitlcnt Ics influcnccs du pass6 ct du préscnt ct 
il cst malaisé de raccordcr des coinportements 
apparcmnicnt inadnptés aux valcurs qui Ics 
sous-tendent. BC:IUCOU~ d'échccs cn niatifre 
d ' ; i n i ~ n a ~ ~ : m f i ~ t  s'cspliqucnt par uiic p r ix  cn 
comptc insuffisante dc ccs spkificités. C'est cc 
quc soulignent ccrtains expcrts tandis que d'au- 
tres établisscnt dcs parallèlcs avcc la situation 
des pays du sud-cst asiatique qui offrc dcs 
prfckdcnts ct dcs points de comparaibon uti- 
ICS. II apparait ainsi quc de nonibrcux conflits 
sont ljés 5 I'cxcrcicc dc droits t'raditionncls d'ac- 
c b  qui vicnncnt rcstrcindrc Ics tcrrains de pêche 
(ilcs Salomon ...) ou subordonnent leur utili- 
sation au paiement de redevances (Fidji...). II 
cn résultc clcs litigcs qui sc trouvcnt cxaccrbks 
lorsquc Ics propriétaircs dc terrains SC référcnt 
i des droits coutumiers ct les ptchcurs i la 
libcrtit d'accts posée en principc par la Iégis- 
lation modcrnc. En sens invcrse, les systémcs 
de tcnurc traditionnelle, qui pouvaient nagutre 
s'étcndrc i plusieurs milles au-deli du rPcif et 
déboucher sur un  partage dcs ressources cntrc 
villagcs, pourraicnt peut-être ttre réactivks pour 
lutter contre les risques actuels de surcsploi- 
talion (Johannes, 197s). En Polynésie Fran- 
çaisc. par cxcmple. où coesistent législation 
modcriie et noriiies coutuiiiikres, I'accès aux 
champs de ptche tcnd :I s'eßêctucr de façon 
plus h;irmonieuse dans les atolls éloignts où 
prévaut la coutume que dans les îles hautes 
plus urbanisfcs o i  Ics cnjeux Pconomiqucs tcn- 
dent i l'emporter sur d'autres considérations 
et où les autorités en place hésitent i imposcr 
Icur arbitragc (Blanchct, 1982). 

I I I  

rieIlCs OU de fOrIi1iItion de groupcliictits COO- 

pératifs, Ics interventions officiellcs répondent 
rarenicnt aux objectifs affichés. Difficultés de 
rccouvrcmcnt dcs fonds avancPs. favoritismc. 
népotisnic, incompétcncc ct incfficicncc sont 
souvcnt IC tribut i paycr cn I'abscnce.de récllc 
motivation des agcnts publics ct dc véritablc 
prisc cn c o n s i d h i i o n  dcs aspirations dcs 
pecllcurs. 

Nc  voir dans I'intcrmédiairc traditionncl 
qu'un parasite, qui cntraînc les ptchcurs dans 
I'cngrenagc d'un cndcttcnicnt croissant, cor- 
respond par aillcurs i une visioii naïvc et Ctri- 

nisateur et d'un prcncur de risques. C'est 
exagérer son pouvoir d'exploitation ct mini- 
miser sa fonction sociale. 'LCS pêchcurs ct lcs 
coninicrçan ts-financiers sc trouvai t, cn géné- 
rai, dans une relation symbiotique mutuelle- 
ment bénéficiaire, qui foiictionnc cn harmonic 
avec I'environnciiicnt traditionncl. Toute in  tcr- 
fkrencc dans cet environnement ne pcut quc 
susciter du resscntiment chcz lcs uns ct les 
autrcs' (Lawson, 19SO). 

Vouloir transforincr le ptchcur en proprié- 
taire dc son batcau et, du mêmc COU~J,  en cntrc- 
preneur maître de son outil de production, 
coninic s'attachcnt i le filirc certains gouvcr- 
nenicnts insulaires n'cst pas non plus lui ren- 
dre néccssaircnicnt servicc cn lui faisant courir 
des risques qu'il n'est pas prêt i assumi-. II 
n'est pas davantage ii nitnie dc rkinvcstir dans 
son activité ses profits tventucls dans la tiicsurc 
où la prcssion de son environnenient social a 
peu de chances dc coïncider avec les niotiva- 
tions économiqucs qu'on lui prêtc (Lawson, 
1980). 

quPe dc Soli rôle qui cst ¿iLIssi Celui d'un orga- 

~ ~ _ _  

.J 
I 

notanimcnt pour produire des appits vivants 
pour la peche aus thonidis. 

AvCc l'appui de la FAO, des culturcs exptri- 
nicntolcs d';ippits vivants (chanos chanos ct 
molly) ont aussi été entrcpriscs aux Samoa occi- 
dciitalcs ct nnii-ric¿iiiics coninic d Fidji. ;LU Kiri- 

k s  qu'au Kiribati ob cllcs ont pu s'appuyer sur 

vent au Tuvalu ct dans les h a t s  Fédérés dc 
Micronésie (d Kosrac, Ponapc et Truk) parallè- 
lcmcnt i des cssnis de culturcs d'algucs (Eoclic- 
iiiN srriarroii cl Ei'lcclrciiio spf/iosii/iii). A Fidji, les 
culturcs d'huitrcs et dc moules n'ont pas été 
dawntagc conclu:uites et l'klcvage dc crcvcttcs 
d'eau de nier se fait dtsormais en association 
avcc France Ayuaculturc, la branche coninicr- 
cialc dcI'IFREMER. 

La sculc réussitc niarquantc cst ccllc de I'in- 
dustric pcrlitre dans Ics Tuamotu-Ganibicr qui 
a vu son succts lié i cclui dc la pcrle noirc sur  IC 
marché niondiiil. Quelque 2 O00 personncs tra- 
vaillent dans une vingtaine de sociités privées ct 
uncccntaincde coopérativeset les ventesdepcr- 
Ics figurent dcpuis 1983 cn tete des exportations 
dc la Polynésie Française. L'industrie n'en rcstc 
pas moins fragile ct dépcnd du Japon pour les 
opérations de grcffagc et dc coiiimcrcialisation 
ct de la rfcoltc d'huitrcs nacrières dont Ia cul- 
ture a dû 2trc cntreprisc pour pallier I'épuise- 
nicnt des giscincnts naturels. 

Les conclusions qui ressortent d'un survol de 
l'aquaculture dans uiic vingtaine dc pays de la 
région (Uwatc. 1984) rcllétcnt les difficultés rcn- 
contrécs et ne font guère éch0 aux commentai- 
reshypcrboliques auxquels se livraient les media 
il y a quclqucs annécs. Elks indiqucnt que nom- 
brc de culturcs sont techniqucment envisagca- 
blcs et. dans dcs endroits coninic Fidji ou la 
Nouvclle-Cali.tlonic, rencontrent dcs conditions 
hvorablcs. Elks soulignent en nitnie tcinps que 
les rCsultats obtenus ont été infkricurs aux prévi- 
sions et n'ont pas débouché sur des productions 
coiiimcrci;iIemciit viables. Elles relèvent aussi 
que le proli1 de l'aquaculture en inilieu insulsire 
est pluscclui d'une activiti industriclle qu'artisa- 
nale ; S I  pratiquc est subordonnk i une réus- 
site coinnierciale qui seule perinet de rentabili- 
ser les invcstisscnients coütcux que requièrcnt la 
création d'une écloserie et la maitrisc du cycle 
dc croissance dcs espéces cultivécs. 

, ,' 

bati et :IUS ~ I C S  Tonga. Elks n'ont kIé concluali- 

ulic tr>1dition CIC longue d:\tc. Elks SC poursui- 

CAKACTBIWTIQUES DE LA IJSCI.IE AICI'ISANALE 
DANS LA I~É:GION. 

La pêche iirtisanalc dans IC Pacifique Sud 
n'csl giitrc tlirri.rcntc dc ccllc qui  sc praliquc 

Une esploitatiori croissante des ressources csis- 
tantes. 

LCS poissons récoltSs dans ICs c3ux rCciTalcs 
ct lagonaircs apparticnncnt i dcs cspfccs dont 
la variété niasquc la faiblc nbondancc. Dans 
une majorité d'iles, Icur capturc résulte d'unc 
activité dc subsistancc pcu intcnsivc. protiquéc 
:i temps particl par la population rivcrainc. 
Dans le petit nombre d'ilcs oÙ se rcgroupcnt 
de plus en plus les insulaires, la pression démo- 
graphique et, parfois. l'emploi de niéthodcs 
destructrices coniine IC poison ou 1;i dynamite 
(Guam, Samoa. Tuvalu ...) dCbouchcnt sur unc 
surcxploitation grandissante. 

Lcs politiqucs dc dfvcloppciiiciit tcndcnt cn 
consfqucnccs i SC caractériscr par uiic doublc 
orientation. Dans Ics zoncs urbaines oÙ Ics 
ressources sont en voie d'épuiscment, une régle- 
mentation de l'effort de ptchc coiiinicnce i SC 
mcttrc en place (rbduction du nonibrc des 

des dc pêche i Tahiti) en i n h c  tenips quc 
sont mises cn valeur dcs rcssourccs peu csploi- 
tées, poissons pélagiques dc surfiicc prés des 
côtes, poissons de fond sur les pentes externes 
des récifs. Dans les zoncs i dominantc ruralc, 
la pêchc dc subsistancc est favorisCe ct dcs 
nicsurcs sont priscs pour amkliorcr I'Pquipc- 
ment des ptcheurs, faciliter lcur accés au cré- 
dit et les kpaulcr par la création dc petites 
infrastructures de base. Malgré ccla. il dcincurc 
difficile d'obtenir un approvisionnciiiciit régu- 
lier sans provoquer dc conflits au sein dcs 
communautés de pêcheurs. 

cliibarcatiolis aux TOIIS~ OU quotas Ct Ilério- 

Des conflits de valeurs et de comportements. 

Dans une large nicsure, ces difficultés sont 
iinputiablcs i uiic ouverture sur IC monde exté- 
rieur et ;i une intégration croissante dans les 
circuits marchands. En résultent dcs structurcs 
ct des coniportenicnts nouveiiux qui vicnncnt 
se heurter aux traditions dtablics. Le changc- 
nicnt le plus spcctaculairc est provoqué par le 
développement du salariat ct de la circulation 
monétaire dans des économies qui rcposaieiit 
sur I'autocoiisommntion ct les prestations de 
scrviccs. On assistc h uiic consoinmation nccé- 
Iéréc dc bicns importés ct I'argcnt dcvicnt I'kta- 
Ion dcs valeurs; il sc substituc ;iux échanges 
de scrviccs qui ne subsistent plus qu'cntrc pro- 
clics parcnts ct ;imis ct i l  dkbouchc sur un 

Un manque dc capitaux et d'accès au marché. 

Un autre aspect de la ptche i petite échcllc 
est d'avoir son développement obéré par le 
manque d'argcnt et de débouchis. Pour accroi- 
tre lcuis activités et écouler leurs priscs, bcau- 
coup de pêcheurs doivent recourir A des in- 
terniédi$rcs dont  ils dépendent pour  la 
coniiiiercialisation de Icur production et leur 
approvisionnciiiciit cn bicns d'tquipcment et 
de consommation. Cette dkpcndancc a amcné 
i considércr ccs intcrmédiaircs coinnic dcs 
cxploitcurs des pèchcurs dont i ls  tircraient dcs 
profits indus et de nombreux gouvcrncnicnts 
SC sont elTorcés de les court;circuitcr en leur 
substituant des agcnts de I'Etat. Mais, qu'il 
s'agisse d'aidcs lìnancitrcs, dc kicilitks maté- 

Des rapports anibigus avec la pêchc industrielle. 

Un même raisonncnicnt lie IC dévcloppc- 
incnt dc la pSche i un glissement du stadc dc 
la subsistance <I un stade industriel, associé i 
une plus grande spécialisation des tichcs et i 
uiic plus large coiiimcrcialisation dcs priscs. 

que une modification des inentalitCs et des 
coniportenicnts qui nc peut sc réaliser qu'i 
travers uiic approchc intégrée raccordant le 
proccssus de production i son environncnient 
social. II refltte une vision détcrniinistc que ne 
vient corroborcr aucun chiffre et scinble s'ap- 
puycr sur l'idée préconçue quc la pêchc i petite 
échclle a un rõlc social plus qu'économiquc et 
unc valcur ajoutée inférieure i celle de la pêchc 
industricllc (Wcbcr & Font:ina, 1984). L'cx- 
péricnce montre 13ourt:int ouc Ics nr:itinucz :irti- 

Cc schéma ignorc qLl'1lnc tcllc évolutioll impli- 
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S ~ I K I ~ C S  sont généralement nioiiis onéreuses que 
les efforts faits pour Ics transformer. 

Dans la région, les relations entre pêche arti- 
sanale .et pêche industrielle semblent plus 
compl~inentaires que concurrentes. La pre- 
niiêre s’effectue près du rivage et vise des res- 
SOLI~CCS limiikcs. Elle fait appel i des embar- 
cutions de pelile (aille et se préoccupe de 
satisfaire la dcmandc intérieure. La seconde se 
pratique au large et s’oriente vers des espèces 
pélagiques i comportement migratoire accen- 
tuc. Elle est mise en cruvre par des navires de 
haute nier qui koulcnt leurs prises sur les mar- 
chés extérieurs. 

Ces caractéristiques et orientations différentes 
expliquent que les politiques halieutiques adop- 
tées par les pays insulaires s’efforcent de jux- 
taposer le développement d’une pêche artisa- 
nale et industrielle nienie si seul un petit 
nonibre peut se permettre de mettre sur pied 
la seconde. Le fait que la pêche artisanale 
demande plus de main-d’ceuvre que de capital 
a conduit des experts i recommander son déve- 
loppement. M;tis beaucoup de gouvernements 
sont enclins i donner la priorité i une indus- 
trie thonitre capable de tirer avantage d’une 
ressource, actuellement exploitée par dcs étran- 
gers, dans laquelle ils voient leur plus grand 
potentiel de développement. Faute d’en avoir 
les moyens, certains ont essayé de négocier 
avec les flottes étrangèrcs des accords de pêche 
plus satispaisants que ceux conclus avant I’ins- 
tauration des zones exclusives. Les tensions, 
qui en ont résulté, se sont répercutées sur le 
plan international, au point de devenir un enjeu 
dans la competition que se livrent les super- 
puissances. Cela a conféré à la pêche aux tho- 
nidés une dimension politique qui est venue se 
greffer sur une conjoncture économique plus 
Favorable. Depuis 1985, les coûts des carbu- 
rants se sont stabilists et les cours mon- 
diaux du thon se sont nettenient redressés (les 
prix de  la bonite, aprks t t re  descendus i 
660 US $ la tonne en 1985, ont franchi le cap 
de 1 O00 US S la tonne en 1988). 

Le capital originaire des îles est toujours 
très limité niais celui en provenance de l’aide 
extérieure l’est de moins en moins. Pour des 
raisons politiques et pratiques, celle-ci s’oriente 
plus volontiers vers des projets d’envergure, 
comme la création d’équipements portuaires 
ou le financenient de navires de pêche indus- 
trielle, que vers des micro-réalisations de carac- 
ttre artisanal. On peut penser que les flux d’aide 
se renforceront i l’avenir d’autant que viendra 
s’y adjoindre un  facteur diplomatique, comme 
en ttinoignent les accords de pêche passés avec 
l’URSS Dar le Kiribati et IC Vanuatu ou I’ac- 
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cord de cinq ans qu’ont conclu par la suite Ics 
USA avec les pays du Forum. 

GnAWDES LIGNES D’kVOLUTION DE LA 1’2CI-IE 
ARTISANALE DANS LA K k I O N .  

L‘importance grandissante accordée aux res- 
sources marines ct i Icur exploitation plus 
rationnelle a conduit i mettre en place des 
moyens d‘intervention appropriés i I’échelle 
territoriale et régionale. 

i\ I’éeheIIe territoriale. 

La création dans les territoires insulaires de 
services administratifs spécialisés dans la pêche 
a commencé i se faire dans les années 50. 
Leurs activités se sont d’abord orientées vers 
l’inventaire des zones de pêche, une prciiiitre 
estimation des ressources et la propagation de 
nouvelles techniques pour favoriser l’indus- 
trialisation du  secteur. Les‘ pratiques tradi- 
tionnelles jugées dépassées ont fait l’objet d’un 
‘laisser faire’ cependant que des entreprises pri- 
vées se livraient i des essais sporadiques de 
peche au thon, i la langouste ou i la crevette 
et achevaient d’épuiser les giseineiits naturels 
de nacres et de perles. 

À la fin des années GO, les autorités coniinen- 
cent i promouvoir une pêche i base de mitho- 
des plus productives que celles employées par 
de petites embarcations pechant la bopite i 
proximité des côtes i l’aide de cannes de bam- 
bou munies de leurres en nacre. Les efforts SC 

tournent vers la capture au large d’espèces péla- 
giques, grâce i la technique de la palangre 
introduite par les Japonais au début des années 
50. Les essais vont de pair avec I’cxpérimen- 
tation de bateaux en acier ou en ferro-ciment. 
La pêche traditionnelle, qui continue de four- 
nir une contribution notable en ternies de 
consommation, d’emploi et de substitution 
d’importations, finit aussi par être prise en 
considération. Elle paraît susceptible de réduire 
l’exode rural au moment o i  l’accroissement 
de la population urbaine et la surexploitation 
des eaux proches des agglomérations commcn- 
cent Q engendrer des inquiétudes. Les premiers 
jalons de ‘chaînes du froid’ sont posés pour 
faciliter la production et la coniliiercialisatiotl 
du poisson dans les îles Cloignécs et on conti- 
nue d’inventorier les ressources existantes et 
de procéder i diverses expérimentations pour 
les mettre en valeur. 

Toutes ces mesures se niarquent par leur 
caractère volontariste et technique et une prise 
en compte réduite des préoccupations ~~ des 
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pêchcurs dont on attcnd pourtant de profon- 
des ti’ansformations de comportements et de 
nientalitCs. L‘évaluation des ressources et les 
prcmicrs essais de cultures marines sont confiés 
i des biologistes cependant que d’autres expcrts 
sc perichcnt sur Ics activitbs traditionnelles dc 
p k h e  et nicticnt l’accent sur Ics Freins tecii- 
niques qui en obèrcnt le développcmcnt. man- 
que de capitaux et de qualification, insuffisance 
des infrastructures ou caractère inadapté des 
embarcations en regard de I’évolution souhai- 
tée. Les elTorts s’orientent vers la rkduction de 
ces goulcts d‘étranglcnient i travers un accès 
plus facile au crédit, la promotion de nou- 
veaux lypcs de batcaux et l’installation d’équi- 
petnetits portuaires et d’entrepôts frigorifiqucs. 

Les objectifs n’ont guére Changè depuis lors. 
II s’agit toujours d’améliorer I‘approvisionne- 
nient des marclits urbains en poissons frais, 
d’eccroitre Ics apports en protéincs et de réduire 
les achats i l’extérieur. I1 s’agit en même temps 
de créer dcs emplois et des revenus et de résor- 
ber les obstaclcs identifiés en  matière d’infra- 
structures, de tcchniques de pêche ct de cir- 
cuits de coiiitnercialisation. Le manque de résul- 
tats et les écliecs rencontrés vicnnent montrer 
que Ics réalités locales ne se laissent pas enfcr- 
nier dans des schènias stéréotypés. Une prise 
en compte progressive de ces particularités 
conduit i modifier les stratégies mises en ceuvrc 
et Ia pCche de subsistance n’cst plus considérke 
coniine une activitè d’arrière-garde, condam- 
née i disparaître Q brève échéance. Sa per- 
manence, face aux difficultés que rencontre la 
promotion d’une pêche commcrciale, atteste 
son importance Q I’échelle villageoise. L i  où, 
comme i Niue, elle régresse par suite du pas- 
sage de la pirogue au hors-bord et  de l’atti- 
rance excrcCe par dcs emplois salariés en ville, 
I’évoluiion se fait dans des conditions telles 
qu’il est difficile d’y voir le point de départ 
d’une activité commerciale performante. 

Dans les plans nationaux, le développement 
de la pêche artisanale est désormais considéri 
SOUS deux rubriques distinctes, l’une consacrée 
i sa fraction commercialisée, l’autre i sa frac- 
tion autoconsommée, encouragéc comme la 
précédente en dépit du souhait de la voir accé- 
der au. niarché. 

L‘in~érêt qui lui est porté fait aussi prendrc 
en considération les moyens qu’elle nict en 
@uvre. Sous I’égide de la FAO et de l’UNDP, 
sont construits au Kiribati des prototypes de 
Pirogucs i voile et i moteur qui conjuguent 
ICs techniques traditionne~~es et modernes. LCS 
Pêcheurs leur ont réservé un accueil favorable 
et ont deniandé Q ce que soit testé un inodtic 
PIUS petit, qui puisse être manccuvré i Ia voile ~- 
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et i In pagaie IC long des récifs. À Tahiti. les 
batcaux polyvalcnts conçus par I’administra- 

pêcheurs ont mis au  point eux-nihcs  une 
embarcation de quelque G ni de long, le ‘pun‘ 
i t ic irm~’,  qui Icur pcrtnct de s‘i-loigncr de riva- 
ges surexploités pour pratiquer diKCrents typcs 
de pêchc. 

D‘une iiiani6rc générale,, la difficulté de 
moderniser la pêche artisanale par I’introduc- 
Lion de techniques nouvelles et l’adoption de 
mesures incitatives a conduit i mettre l’accent 
sur le facteur humain considCrè coninic un  élé- 
ment essentiel et non plus accessoire des poli- 
tiques mises en ccuvrc. Les pêcheurs sont 
davantage associés aux mesures qui les conccr- 
nent et encouragés i se regrouper entre eux. 
Ccttc Cvolution débouche sur des approches 
intégrécs de la pêche i petite échelle aux Snnioa 
occidcntales, aux ilcs Tonga ou au Kiribati. 
Au Vanuatu, le programme de pêche aux pois- 
sons de fond amorcé en 1981 repose sur la 
constitution de petits groupes d’individus qui 
s’associent librement et rcsoivent une forma- 
tion appropriée en même temps qu’une assis- 
tance technique et financière. 

Une plus grande attention est aussi accor- 
dée i l’environnement économique et social 
sans lequel on se rend compte qu’il n’cst pas 
possible d‘apprthcnder de fason satisfaisante 
les activités de petites dimensions. Les biolo- 
gistes inttgrcnt pcu i peu ccs considérations 
dans leurs travaux, élargissant une problènia- 
tique qui était, au dCpart, strictcinctit mono- 
disciplinaire. Ont ainsi pu ëtre dépassés des 
postulats basés sur des modèles biologiques et 
éconoiniques simplifiés. 11 est aujourd’hui adniis 
qu’une notion comme Ia ‘capture par unité 
d‘elfort de ptche’ ne suffit pas 5 mesurer I’abon- 
dance d’une espéce de poissons, dans la mesure 
od elle ne ticnt pas compte des changcnicnts 
qui peuvent intervenir dans l’environnement, 
les technologies employées, les comportements 
des pêcheurs ou la politique mise en aeuvre 
(Hilborn B Sibert, 1985). Une plus grande prise 
en considération du Factcur ‘temps’ conduit 
également i reconnaître que la pêche ne pourra 
être efficacement développée que lorsqu’elle cor- 
respondra i un besoin reconnu des intéressts. 

Une telle évolution n’a étè que graduelle et 
reste caractérisée par une ouverture sur les 
sciences humaines plus que par une démarche 
pluri-disciplinaire. Depuis 1972, l’Université du 
Pacifique Sud assure une formation éclectiquc 
i l’Institut des Ressources Marines de Suva 
niais la plupart des expcrts de la pêche sont 
touiours dcs bioloeistes. 
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ELI raison des faibles dimetisions- et du  
manque dc moyens de la plupart dcs Etats et 
territoires, les organisations régionales et inter- 
nationales ont exercé une influence détermi- 
nante dans I‘évolution de la peche. Un rôle 
motcur a é t t  jout  par la Commission du 
I’ncifique Sud (CPS), organe technique de coo- 
pérution mis en place par les puissances colo- 
nialcs au Iendemain du second conflit mon- 
dial. La CPS, dont le siège est à Nouméa, a 
fourni un soutien logistique essentiel aux 
coinniunautés insulaires. Depuis plus de 40 ans, 
clle niet en Dcuvre un  ensemble de programmes 
adaptés aux besoins de ses membres. D2s les 
;innfes GO, clle s’est tournée vers la peche aux 
thonidés et, au début des années 70, s’est pen- 
chée vers l’aquaculture (cf. supra). En colla- 
boration avcc d’autres organismes, elle a ensuite 
lancè un programme de peche artisanale sur la 
pente externe des récifs d’espkes démersales 
peu exploitécs (Etelidae. Scrrcrriidae et Carun- 
g i h c ) .  Elle a clfvcloppé dans ce but des tech- 
niques faisant appel à des moulinets à main et  
i des lignes suspendues i une quinzaine de 
nittrcs du sol i des profondcurs pouvant attcin- 
dre 300 metres. Les expérimentations s’orien- 
tent aujourd’hui vers un usage extensif des dis- 
positifs de concentration des poissons, le 
développement de la pêche de fond au dessous 
de 400 mètres et la capture d’appâts vivants 
par des mkthodes artisanales. Un nouveau pro- 
granime de développement de la pêche côtitre 
coniporte des stages de formation à la pêche 
ajustés aux besoins spécifiques des commu- 
nautés insulaires et des opérations de déinons- 
tration visant it améliorer la manutention et  le 
traitement du poisson. 

Des organismes internationaux comme la 
FAO et I’UNDP interviennent dans le même 
sens et  leur action s’échelonnc de l’identification 
des ressources marines des iles Tonga dans les 
années 70 à la récente mise au point d’un! 
embarcation adaptée au Kiribati (cf. srcpru). A 
l’instigation de la FAO, ont été construits i 
Fidji de petits bateaux de 28 pieds, équipés de 
moteurs diesel, qui se sont malheureusement 
révélés coûteux 1 acquérir et à entretenir. Un 
programme de peche villageoise entrepris aux 
Samoa occidcntalcs a été plus concluant. Le 
développenient d’une peche comnierciale aux 

. thonidés se heurte généralement à une pénurie 
d’appâts, au coùt des bateaux, à leur forte 
cot~som~nation en combustible i la recherche 
des bancs et à la réticence des pêcheurs à 
effectuer de longues sorties en mer. Le pro- 
gramnie sanioan a su éviter ces écueils et 
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combiner l‘élevage de petits appits vivants, 
l’emploi de dispositifs de conccnl‘ration de pois- 
sons de construction artisanale et l’utilisation 
de catamarans de 28 picds construits sur place 
et propulsés i la voile et au niotcur. 

La constitution de zones ~conomiques exclu- 
sives s’étendant à 200 milles dcs côtes a f g a -  
lcmcnt cntroîné en 1979 la création d’un orgu- 
nisme régional spécialisé, l‘Agence des Peches 
du  Forum, basée i Honiara, capitale dcs iles 
Salonion. Née du désir des pays indépendants 
de la région de gérer eux-mEnics leurs rcs- 
sources marines en coordonnant leurs politi- 
ques et leurs activités, l’Agence affiche ‘le souci 
de conserver mais aussi d’utiliser au maxiniuni 
les rcssources vivantes de la région ainsi que 
IC désir de regrouper, d’analyser, d’évaluer et 
de diffuser les informations relatives aux res- 
sources rSgionalcs en poissons, en particulicr 
ceux ayant un con~portc~~ient  migratoire’. Elle 
s’est surtout tournée vers l’exploitation indus- 
trielle des thonidés mais a rapidement acquis 
une importance de  premier plan pour tout ce 
qui touche à la pêche. Elle coordonne un pro- 
gramme régional de recherche sur ses possi- 
bili& de développement et coophre étroite- 
nient avec le Forum aussi bien qu’avec la CPS, 
la FAO, I’UNDP ou la CEE. En 1986, elle a 
commandité deux études sur l’aménagenient 
de la pêche cötitre et les besoins en matitre de 
recherche, qui ont été financées par l’Agence 
Internationale de Développement du Canada. 
Ces deux études, ajoutées à un atelier de tra- 
vail sur la pêche côtière qu’a réuni la CPS en 
1988, permettent de se faire une idée des fac- 
teurs qui conditionnent l’expansion de la peche 
artisanale dans ka région. 

BFSOINS ET PERSPECTIVES D’AVENIR. 

L‘importance de ce type de pêche tient au 
fait que pour beaucoup d’insulaires elle reste 
à la base de leur subsistance ct constitue l’une 
des rares ressources qu’ils peuvent mettre en 
valeur eux-mêmes. L‘exploitation renforcée du 
potentiel marin récifal et lagonaire suscite 
cependant des prtoccupations pour l‘avenir. I I  
est nécessaire d’en mieux‘ contrôler le déve- 
loppement et, pour cela, il faut approfondir et  
mieux diffuser un savoir lacunaire et difficile 
d’accès. 

Insuffisance des connaissances disponibles. 

Les tours d’horizon qui ont été récetiimc~~l 
faits de la pêche côtière mettent en évidence 
le manque de niaitrise des probltmes qui SC 
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posent. I I  y a peu d’informations sur les cap- 
tures, les stocks disponibles et les répercus- 
sions d’un effort de pêche lui-même difficile i 
Svaluer. Cela tient moins i une gestion dkfec- 
tucuse qu’au fait que les eaux tropicales, qui 
abritent des esptccs de poissons très variées, 
n’ont pas cncore Fait l’objet d’investigations 
~ipprofondics (F;ikahau Sc Shcpard, 1986). S’y 
ajoutcnt une longue indiff&rencc pour les pc- 
titcs activités de peche et I‘abscncc d‘nlterna- 
tives tranchées en niatitre de gestion. Parmi 
les probltmes saillants figurent la nécessité de 
concilicr une pratique traditionnelle de carac- 
ttrc extensif ct une gestion moderne de carac- 
tère intensif. L i  où il y a surexploitation ou 
atteinte i I’ciivironnctiictit, i l  est urgent de mct- 
tre en place un systtnie de, limitations et de 
contrdles, qui ne va pas sans soulever des pro- 

et sociaux. La pénurie de donntcs chiffrées 
s’explique aussi par Ia récente acccssio~~ i I’in- 
dépendance ou I’autonomic de la plupart des 
territoires insulaires qui fait que leurs admi- 
nistrations se sont, jusqu’à présent, surtout 
préoccupées de problénies généraux d’organi- 
sation et de mise en place. S’y ajoutent un  
manque de personnel qualifié coinbinant des 
connaiss;inccs pratiques avcc un bagagc théo- 
rique suffisant et l’isolement dans lequel se 
trouvent encore beaucoup d’ilcs. I1 est difficile 
de mobiliser des fonds pour améliorer les 
connaissances face íi des tâches immédiates qui 
semblent plus urgentes et il est plus difficile 
encore de faire admettre la nécessité d’un effort 
de Ionsue haleine en matière de collecte de 
donnécs de base (CPS, 1988). 

Le manque de donnCes est aggravé par la 
mauvaise diffusion de celles qui sont dispo- 
nibles. ’Les principales institutions détenant des 
informations dans la région, l’Université du 
Pacifique Sud, l’Agence des Pêches du  Forum 
et la Coniniission du Pacifique Sud, n’ont guère 
de difficulté à identifier et obtenir les publi- 
cations relatives aux ressources marines pro- 
duites et conscrvécs hors de la région. Le véri- 
table problttne se situe dans l’identification, la 
collecte et la transniission de celles qui sont 
Produites dans la région ou qui y ont trait’ 
(Flores, 1984). Ces publications ont un tirage 
et une diffusion si réduits qu’il est moins facile 
de se les procurer sur place qu’après des ancicn- 
nes puissances de tutelle ou des organisations 
qui en sont généralenient les instigatrices. Elles 
sont aussi très spécialisées et  cela, ajouté à 
 absence de politiquc officielle d’infortnation 

blimcs politiqucs aussi bien qu’éconolniques 
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au nivcau gouvernemental, débouche sur des 
donntes de caracttrc mono-disciplinaire, de Fai- 
ble utilité pour des structures d’inrorination 
qui sont elles-ni~nics insuffisantes (Flores, 
1984). 

La pénurie et  la nmwaise circulation des 
connai~sanccs acquises sont d’autant plus 
préoccupantes que de nouvelles questions sur- 
gissent au fur et i mcsurc que sc dévcloppe 
I‘cxploikition des ressources. Depuis une dizaine 
d’années, la surexploitation des lagons et des 
ri.cifs dans les zones li forte densit& de pcu- 
plenient a favorisé l’exploitation d’espéccs dc 
fond. Dans certains endroits, les captures attei- 
gnent déji un niveau qui compromet le renou- 
vcllcmcnt d’csptccs toujours mal connues mais 
qui scmblcnt avoir une croissance trks lente et 
un processus de recrutcnient irrégulier (CPS, 
1988). 

Dcs questions SC posent aussi au sujet des 
dispositifs de concentration qui se multiplient 
le long des côtes. Ils semblent eficaces et onicnt 
aux villageois un palliatif :i la peche dans des 
lagons appauvris. Mais reste a savoir s’ils per- 
mettent un accroissement réel de la produc- 
tion ou s’ils SC contentent d’agréger des pois- 
sons déji prtsents. Les inforniat~ons disponiblcs 
ne pcrnicttent pas non plus d’expliquer les for- 
tes variations de leur productivité. 

Une politique de gestion des poissons vivant 
en eau peu profonde dans les lagons et prts 
des rtcifs se révèle aussi urgcnte que difficile 
i mettre en ceuvre. Les stocks existants se 
composent d’un grand nonibre d’espèces dont 
certaines sont surpèchées, en raison de leur 
valeur conin~er~iale ou d’habitudes alimcntai- 
rcs, tandis que d’autres IC sont peu ou pas 
pour des raisons inverses auxquelles peut 
s’ajouter leur éventuelle toxicité (ciguatera). La 
capture excessive d’une espèce coninicrcialc- 
nient in~portante peut conduire à sa dispari- 
tion et  à son remplacemcnt par une esptce 
sans valeur marchande. L‘équilibre entre espt- 
ces et  leur croissance en milieu récifal coral- 
lien sont si mal connus que les politiques de 
gestion mises en place en dcviennent aléatoi- 
res. L’importance relative de la pêche de sub- 
sistance et  de la pêche commerciale introdui- 
sent un degré d’incertitude supplémentaire. En 
cas de surexploitation, une pêche commerciale 
peut dCboucher sur une situation irréversible 
alors qu’une pêche de subsistance est suscep- 
tible de se n~aintcnir du fait d’unc capacité de 
prises et  d’un coût de fonctionncmcnt réduits 
(CPS, 1988). 
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Atiii.lioration de la collecte et de la diflusion 
d'informations. 

Experts, décideurs et gestionnaires sont d'ac- 
cord pour rcconnaitrc qu'un approfondisse- 
ment des connaissances est nécessaire pour 
dévcloppcr l'exploitation des rcssourccs et Ics 
gércr sans cotiiprotiicttrc un écosystème fra- 
gik ct complexe. I1 existe un large consensus 
sur les lacunes i coniblcr et les efforts B fairc, 
mtme si des divergences apparaissent sur les 
priorités i mettre en auvre et les options qui 
les sous-tendent. 

L'effort doit avant tout porter sur la col- 
lecte et la diIrusion dcs donnkcs de base. Les 
dcniandes formulées par les autorités insulai- 
res gravitent autour de l'évaluation des stocks 
indispensable 1 la définition de politiques d'in- 
tervention appropriées. Beaucoup n'ont aucune 
idfc des ressources cxistantcs et dcs possibi- 
lités qu'elles olrrent. Leur évaluation est d'au- 
tant plus primordiale qu'clles sont limitées et 
exigcnt une régulation rapide. Comnie le sou- 
ligne un cxpert de la CPS, l'évaluation des 
stocks consistc moins i définir IC taux de pri- 
ses qu'il est possible de maintenir qu ' i  
comprendre comment IC stock réagit aux chan- 
gcnients qui l'affectent et ri prtvoir son tvo- 
lution lorsqu'cst entamée son exploitation. Pour 
asseoir unc politiquc d'aménagement, i l  importe 
de disposer d'informations sur la structure par 
dgc. la mortalité naturelle. la [aillc nioycnnc ct 
les comportements migratoires dcs poissons. 
En cours d'exploitation, i l  cst aussi nécessaire 
de connaître I'évolution des captures et d'es- 
timer IC stock disponible i intervalles régu- 
liers. Pour cela, il faut commencer i recueillir 
les informations indispensables dès Ics prc- 
iiiicrs stades de la pêche et non, comme c'est 
souvcnt IC cas, lorsqu'on arrivc au stade de la 
surexploit;ition (Hilborn, 1987). 

En matitkc de statistiqucs, l'expérience mel 
en relief la difficulté de maintenir l'effort de 
collecte dans cles conimuriautés insulaires oÙ 
les données sont surtout utilisées dc façon ponc- 
tuelle, i des fins de planification. Lc rapport 
sur les besoins de  la recherche soumis B 
l'Agence dcs Pêchcs soulignc, qu'cn dépit du 
manque crucial de statistiques, des pays comme 
Fidji ont su rkunir des données fiablcs et régu- 
liires. Pour aniéliorer la situation il convien- 
drait selon liti : 

- que les administrations insulaires cncou- 
ragcnt la collecte de données, I'fvaluation 
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- que la CPS accroissc son activité de conseil 
cn matitrc dc collcctc dc donnécs sur Ics 
priscs ; 

- que des organismcs de recherche coniine 
l'Institut des Ressources Marincs dc l'Uni- 
versité du Pacifique Sud ct l'antenne de 
I'Intcrnational Cctitrc for Living Aquatic 
Rcsourccs Managcmcnt (ICLARM) dc 
Townsville en Australie entrcprcnncnt dcs 
recherches sur Ics dynamiques de popula- 
tion en milieu récifal corallien (Fakahau st 
Shepard, 1986). 

De façon plus générale, il scrait souhaitable 
que les gouvernements, les institutions et Ics 
organismes d'aide soutiennent l'idée d'un sys- 
tème intégré d'information multi-disciplinairc 
et multi-media, qui pourrait ttrc basé au Cen- 
tre d'Information du Pacifiquc i Suva ct êtrc 
alinicnté par la CPS, le Forum et les gouver- 
nements de la région, de façon i pouvoir déli- 
vrer l'information reçue i ceux qui en fcraicnt 
la demande (Flores, 1954). 

U n  effort tout aussi important devrait êtrc 
consacré i l'amélioration dc la qualité des 
connaissanccs par unc plus grandc prise CI] 

compte de l'environnement humain. Beaucoup 
d'échecs sont moins imputables aux pêcheurs 
qu'aux préjugés que manifestent ri leur é&drd 
des administrations imbues de lcur pouvoir ct 
prisonnières dc leurs insuffisances. LCS avis dcs 
intércssés devraient être davantage pris en 
considération, m h e  si Ics f~actcurs hyiiisins 
sont moins hcilcs i identifier qiic ceux d'or- 
dre tcchniquc ou économique. Unc approchc 
concertée avec les pêchcurs et la comtiiunautt 
A laquelle ils appartiennent est particulitre- 
ment nécessaire lorsqu'il faut prendrc des mcsu- 
res réglementaires pour lutter contre la surcx- 
ploitation, qu'il s'agisse de la détermination 
de zones. dc ptriodcs et dc quotas dc pêche OU 

dc la limitation des engins uti1is;tblcs. Pour 
ttrc efficaces, Ics mcsurcs priscs ne doivent pas 
t trc antagoniqucs avcc les modes dc gcstion 
traditionnels. 11 a été avancé que l'idée mêmc 
de libre accès i la ressource est un conccpt 
occidental étranger aux culturcs insulaires ct 
que Taire appel aux usages traditionncls pour- 
rait être un nioyen de réglementer I'accts ; 
dcs ressources aujourd'hui menacées. Aux iles 
Tonga, par cxcniplc, 'ICS tabous rclatifs aus 
techniques violctites de capture et i la vctitc 
des prises offrent un contrepoids i la surpkhc 
rendue possiblc par l'utilisation d'équipcnictitS 
modernes ct Ia coliitncrcialisatiot1 du produil 
dc la pêche' (Bataille-Benguigui, 1988). Mal- - 

des stocks et la formation de pcrsonnel spi- 
&Ik& : - 

heureusement, bcaucoup de ces pratiques so111 
tombécs cn désuétude et, s'il est possible de ICs 
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rtrablir, il est plus difficilc dc lcur redonncr 
lcur cohkrcncc ct lcur signification originclics. 

La misc cn Cvidcncc dcs cfforts i conscntir 
s'accompagne de considérations gCnCralcs plus 
controvcrsécs sur Ics politiques de pêche i mct- 
trc cn place. Lcs milieux scicntifiqucs insistent 
sur la vulnérabilité dc ressourccs cStiPrcs limi- 

conviendrait dc décourager dcs investissements 
trop iniportants, surtout aus  premicrs stades 
de l'exploitation quand Ics prises sont cncorc 
abontlantcs. Le risquc est que ce point de vuc 
tic rcncontrc pas celui de gouvcrncments sou- 
cieux de tirer au plus vite parti de leurs rcs- 
sourccs et cncouragés dans cette voie par des 
organisations extérieures cmprcssécs i leur venir 
en aidc (CPS, 1988). 
A un  niveau plus gtntral, on pcut penscr 

quc la mcillcurc option serait de dtvclopper 
unc nctivitC industricllc dc pêche par IC biais 
d'accords avcc dcs flottes et gouvernements 
ftrangcrs. conclus sur  la basc dc rcdcvanccs ct 
non de 'joint ventures' dont la valeur ajoutée 
au plan local est loin d'être évidentc. Ccttc 
orientation pcrniettrait aux dirigcants insulai- 
res dc se conccntrcr sur  IC dévcloppcmcnt d'unc 
pêchc côtiérc beaucoup plus i lcur portéc 
(Waugh, 1988). 

Mais on ignore toujours comment la ptche 
industricllc et la pêche artisanalc rctcntisscnt 
l'une sur l'autre, qu'il s'agisse de concurrcncc 
- beaucoup de pCchcurs estiment que Ics rcs- 
S O L I ~ C C S  cdiiercs sont pillks par des navires J e  
haute nier qui ptnètrcnt irrCgulièrcnient dans 
les Caux territoriales - ou du problCmatiquc 
réinvcstisscmcnt dans IC secteur artisanal des 
dividendes tirés du sccteur industricl. On ne 
sait pas davantage jusqu'i quel point il est 
possible de concilier une activité de subsis- 
tancc et une activité coni!ncrciale orientée vers 
IC marché. 

técs c t  facilcmcnt épuisécs. Sclon cux, i l  

CONCLUSION. 

Ce survol des petites activités de peche dans 
le Pacifique Sud montre qu'clles jouent un rôle 
de prcniier plan, sans peut-être recevoir toutc 
~'attcr~tion qu'cllcs mkritent. Souvent rcléguCcs 
dans I'ombrc par Ics espoirs placés dans la 
Pkhc industricllc, cllcs sc trouvent inetlacks 
par un début de surexploitation engendré par 
la pression démographiquc et l'emploi de tech- 
niques de capture plus performantes. 

Pour parvenir i itnc cxploitation plus ration- 
nelle dc ressources liniitécs, i l  importe d'cn 
améliorer la connaissa~~cc encore embryon- 
naire. La collccte et la diffusion de donnécs de 
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basc est indispensable et peut ttrc racilitéc par 
une plus grande prise cn considCraiion dcs 
pêchcurs sur IC plan local et la niisc cn place 
d'un systtmc d'informations intégré au nivcau 
régional. Les organisations intcrnationalcs dé$ 
présentes pcuvcnt y contribuer de façon 
significativc, p o u r  pcu qu'cllcs soient  

insulaires. 
cfficacclncnt épaulécs par ICs gOUVCrIiCIllCIl1S 
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