
De si jolies petites villes: G@8 
croissance urbaine et 
environnement dans les i 
îles du Pacifique 
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Les conséquences négatives de l'activité 
humaine h I'échelle du  globe sont 
devenues de graves évidences, surtout 
dans les foyers de concentration 
urbains. Le Pacifique insulaire, malgré 
sa population réduite, a enregistré ces 
tendances. 

C'est dans sesvilles principales, dont la 
croissance est rapide, que se produisent 
les atteintes les plus graves au milieu, 
du fait de laconcentration des agents et 
de la localisation essentiellement côtière 
des agglomérations. (1 142143) 
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Calédonie, Palau, Marshall, 50 h 60 %). 
Mais la Papouasie Nouvelle-Guinée n'a 
pas 15  % de population urbanisée, 
Salomon à peine 1 0 %. Le plus souvent, 
la capitale est la seule ville vraiment 
importante du pays e t  son hypertrophie 
aggrave les difficultés rencontrées pour 
la maîtrise de son développement e t  
des atteintes h l'environnement qui en 
résultent. La plupart de ces villes 
pourraient voir leur population doubler 
dans la décennie en cours. 

L'urbanisation affecte l'ensemble des 
Cléments qui conditionnent en un lieu 
donné l'entretien des êtres vivants e t  
leurs caractères. Les sols  e t  l a  
topographie sont modifiés. L'érosion 
naturelle des pentes peut être accrue de 
1 0 à 5Ofois temporairement sous l'effet 
des activités liées à la construction. La 
sédimentat ion provoquée par l e  

ruissellement peut avoir de graves 
conséquences sur  l e  fonc t -  

ionabmnent des zones hydro- 
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morphes de l'aval qui contrôlent h I'état 
naturel I'écoulement des plus fortes 
pluies e t  assurent l e  traitement naturel 
des eaux usées. Leur remblaiement 
peut aggraver la pollution des eaux 
côtières par l e  déversement direct des 
effluents. L'accumulation dans le  sol de 
divers déchets d'origine industrielle e t  
organique a fait l'objet de nombreuses 
études en milieu urbain. 

Depuis le  18' siècle, on sait que les 
villes sont plus chaudes e t  moins 
humidesque l e  milieu ruralenvironnant, 
du fait notamment de la multiplication 
des' surfaces imperméables. La 
végétation des villes es t  appauvrie, 
d'abord en quantité puis en qualit6 
lorsque seules subsistent les espèces 
peu exigeantes capabres de tolérer les 
conditions du milieu urbain. L'existence 
?u ris,que cyclonique conduit h éliminer 
volontairement les grands arbres, dont 
la chute peut représenter un danger. 
Or, la végétation, outre l'agrément 
qu'elle représente, a de mult iples 
avantages. Elle atténue l e  bruit e t  la 

chaleur. Elle assure une protection 
contre le  vent e t  limite I'évaporation. 
Mais l e  premier ef fet  bénéfique de la 
présence des arbres en milieu urbain 
est  d'y créer par I'évapotranspiration 
des différences microclimatiques qui 
sont, surtout en milieu tropical, un 
élément de confort pour les habitants. 

La "première révolution de I'envi- 
ronnement" a rendu possible au siècle 
dernier l'expansion sans précédent des 
p lus  grandes v i l les  des pays 
industrialisés grâce h la maîtrise de 
quatre facteurs essentiels au maintien 
d'une qualité suffisante de l'envi- 
ronnement pour que la croissance con- 
tinue harmonieusemênt. Ce sont l e  
log sment, I'ap provision ne ment en eau, 
I 'évacuation des eaux usées e t  
I'évacuation des déchets solides. La 
maîtrise imparfaite de ces facteurs dans 
les villes du Tiers Monde n'empêche 
pas leur croissance mais celle-ci 
s'accompagne aujourd'hui d'atteintes h 
l'environnement qui mettent en péril 
l'avenir même des cités. 

b <5 - . \ i-' __ 9 Q *' 



icronesis e t  en Polynksie, 
Øans les plus grandes îles de l'archipel 
fiØjien e t  certaines petites îles Øe la 
MklanBsie surtout que la surcharge 
urbaine du peuplement &¡er induit 
ponctuellement des agressions mul- 
t i p l e s  au milieu. L'accroissement 
d&mograpkique, conjugu6 aux migra- 
tions interieures, a pu les aggraver 
rapidement Øans les atolls. 

De m&", Øans les principales îles 
hautes' le d&veloppsment Øes capitales 
historiques autour Øu principal port a- 
t-il permis l'expansion Øe foyers 
commerciaux et  industriels, attirant de 
surcroît,  lorsque les  contraintes 
topographiques s'y prCtaient, I'a6roport 
international. 

Enfin, le  dCveloppement Øes villes s'est 
aeeompagnk, dans la plupart des îles 
Ø u  Pacifique, Ø'agressions multiples au 
milieu marin qu'elles jouxtent et  dont 
el les dependent h divers degres. 

Les effets prkvisibles Øu changement 
elimatique global sur les  littoraux 
ajoutent un Ø&fi suppl6mentaire h la 
menace que! fait aujourd'hui peser sur 
eux l'urbanisation aceél&rCe, notam- 
ment Øans les atolls. 

3. Densite du tissu 
emprises SUI le 
Papeete. 

urbain et 
lagon b 

graphique, la seconde est nkessai re  
pour faire primer I'intCrtt publie sur les 
bgoïsmes particuliers e t  restaurer les 
attitu Øes com m u na uta i  res  Øont 
ØkpenØait lasurvie Øes anciennes popu- 
laa io n s ins  u lai res, 

La sauvegarde Øes milieux mis i mal 
par l'expansion Øes villes Øans les îles 
Ø u  Pacifique, ne pourra $tre assurCe 
que par I'6Øucation at la coalition 
volontaire des citoyens a t  Øes pouvoirs 
Øe decision. La premiire eonditionne la 
prisa Øe conscience eollective e t  la 
maîtr ise Øe la  croissamce demo-  

2. Urbanisation du Nord-Est d e  Guam. 

A Majuro, aux Marshall, les trois motus 
Øu DUD (Dalap, Uliga, Darrit) abritent 
pr6s Øe la moiti8 Øe la population d u  
pays avec une Øensit8 d'occupation 
approchant 26 O60 habitants au km2. 
(4) 

A Ebeye, agglomeration resultant du 
regroupement Øes habitants de l'atoll 
de Kwajalein Øans l e  mCme pays, pour 
Øes raisons likes à l'utilisation militaire 

La situation daws les atolls 

Les ressources tris limitkes Øes atolls, 
IafragilitC Øe leur milieu naturel rendent 
cesîles antinomiques Øe I'aceumulation 
urbaine. Or, Øe nombreux atolls Øu 
Pacifique insulaire, notamment en 
Mieronksie, prksentent aujourd'hui Øes 
taux Ø'urbanisation eleves e t  leurs villas 
exercent tan t  sur l e s  ressources 
t e r r e s t r e s  (notamment en  eau 
souterraine) que su r  les  ressources 
lagonaires proehes une pression de plus 
en plus forte. Comme Øans les autres 
îles, l'attrait Øes quelques facilitCs 
qu'offrent ces agglsm&rations conjugue 
les mouvements migratoires h un fort 
Ø ynam is  me demos raphiq ue natu re I. 

Ains i  l a  populat ion Øe Tarawa, 
essentiellementgroup&e Øans les motus 
urbanisds d u  sud de cet atoll qui  abrite 
le  t ie rs  Øe la population Øe Kiribati a-t- 
el le plus que ØkcuplC Øans les trois 
Øern¡&-es Økennies, passant Øe moins 
de 2 O66 habitants en '1 950 B plus de 2 1 
666 en 1985. La densite de population 
avoisine localement 8 666 habitants au 
kinP. 

Øe son immense lagon, plus de 9 O66 
habitants vivaientces ØerniGres annees 
su r  une trentaine Ø'hectares, Øans Øes 
conØitions Ø'entassement pires encore. 

Au debut Øes annees 70, la situation 
des atolls micronCsiens oQ existaient 
Øes ag g Ism& rations prom ¡ses & acqu &ri r 
Øes caractGres urbains Ceait loin Ø'Brre 
encourageante. I I  n'existai t  pas 
Ø'adduction Ø'eau e t  l es  habitants 
ØCpenØaient enti&rement Øc la collecte 
Øes eaux pluviales. II n'existait nulle 
part de traitement des eaux uscas e t  de 
syst&me Ø'assainissement. Les latrines 
sur pilotis disposees au-dessus Øes 
lagons constituaient le  Øispositif l e  plus 
utilisC. (5 ) .  Aucun syst&me Øe collecte 
organis6e des orelures mCnag&re!§, Øont 
la proeluction a fortement augment&. 
Øepuis, n'&tait en place. 

Les aidnagements ultCrieurs, prk ip i t i s  
par une dCgraØation Ø u  milieu devenue 
pkrilleuse pour les habitants, n'ont pas 
su f f i  1 rCtablir des conelitions 
enti6rement .satisfaisantes. Ainsi, à 
Tarawa, une bpiØ&mie Øe chol&ra 
entraînant une centaine Øe Ø&c& 
determine la mise en place, entre 9 978 
e t  P 983, Ø'un systime Ø'Cvacuation Øes 
eaux usees non traitees Øans l'ockan, 
coupl& à Øes latrines communes e t  
utilisant un systGme gravitaire B eau 
sal& Mais la pollution fkcale Ø u  lagon 
reste ClevCe. L'augmentation Øe popu- 
lation e t  la poursuite de l'utilisation Ø u  
lagon par une pBche Ø'autosubsistance 
se traduisent par une recrudescence Øe 
l a  morbiØit& e t  Øe l a  inortalite, 
notamment infantiles, Ø'autant que 
I ' amknagement  Ø'une chaussQe 
permanente entre les motus Øe Bonriki 
e t  Øe Betio fait Ø6sormais obstaele i la 
circulation de l'eau entre I'oc6an e t  le 
lagon Øans cette partie Øe l'atoll. 



Ce problème se double de celui de 
l'approvisionnement en eau potable. 
Les len t i l l es  des motus po r tan t  
l'agglomération du sud Tarawa, ne 
fournissent plus désormais qu'une eau 
contaminée et  trop salée pour être 
consommée. L'approvisionnement doit 
ê t re  complétk dès 1982 par des 
pompages dans les motus du nord de 
l'atoll, dont l'eau doit Otre chlorée. La 
couverture à peine suffisante des 
besoins actuels conduit à envisager le  
retour généralisé à la capitalisation de 
l'eau par des citernes associées aux 
habitations. Cette solution, qui a prévalu 
dans tous les atolls avant d'être 
partiellement abandonnée au profit des 
pompages, apparaît d'ailleurs aussi 
comme la meilleure parade aux modifi- 
cations graduelles qu'introduirait, pour 
I'éconamie des ressources souterraines, 
la remontée du niveau de l'océan 
consécutive au changement climatique 
global. (6) 

Enfin, la question de la gestion des 
déchets solides n'apas reçu de solution 
satisfaisante. Entassés sur les bords de 
mer, i l s  sont dispersés par les marées, 
con t r ibuant  du  chté lagon à 
l'aggravation de la pollution esthétique 
e t  chimique. 

La situation qui vient d'être évoquée à 
Tarawa se reprodu i t  de manière 
aggravée à Majuro (Marshall), dont les 
plages, contaminées par le  péril fécal e t  
l e  r e j e t  indiscriminé des ordures 
devraient O t r e  interdites à tou te  
baignade e t  à toute pêche côté lagon 
selon I'EPA (Environment Protection 
Agency). 

Dans un  mi l ieu  ob le niveau de 
consommation élevé, du type de celui 
du continent américain, multiplie les 
déchets durables de toutes sortes, l e  
problème des ordures n'est pas maîtrisé. 
L'agglomération e t  les bords de mer, 
surtout du côtC lagon, prennent des 
allures de dépotoir.(7). 

La distribution de l'eau est  à l'avenant. 
La len t i l l e  est  contaminée. Ses 
ressaurces défaillantes doivent être 
remplacées par celles de la zone de 
col lecte de l'aérodrome, par l e s  
pompages qui ont commencé dans les 
matus Cloignés non encore urbanisés, 
e t  par dessalinement. 

Ebeye offre l'exemple d'une situation 
analogue, sinon pire, mais que des 
aménagements concertés tendent 
aujourd'hui h améliorer. Au début des 
années 80, l'agglomération recevait de 

l'eau trois fois par semaine par barge, 
depuis la base de Kwajalein. Ladistribu- 
t ion d'électricité était à peu près 
inexistante. Le système primit i f  de 
collecte des eaux usées était hors 
d'usage e t  celles-ci se répandaient 
librement, conduisant à une pollution 
totale du lagon. Aucun système de 
gestion des déchets solides n'existait 
e t  leur accumulation au voisinage des 
hab i ta t ions  f rappai t  au tan t  l e s  
observateurs que l'entassement de 
celles-ci sur un espace aussi restreint. 

Les protestations répétkes des habi- 
tants, puis, en 1988, les destructions 
d'un cyclone tropical devaientconduire, 
parallèlement à l'assouplissement de la 
réglementation militaire régissant la 
viede l'atoll, àlacréation d'unorganisme 
d'aménagement chargé de restructurer 
l'agglomération. Ebeye doit être réuni 
par une chaussée à 6 autres motus, ce 
q u i  doublera l'espace terrestre 
disponible. Un remblaiement aug- 
mentera de 4 ha la superficie utile du 
motu  principal.  Ces disposit ions 
permettront d'atténuer l'entassement 

de la population. Parallèlement, un 
nouveau système d'égouts doit être 
construit, sous le  contrhle de I'EPA, 
avec rejet  en mer des effluents. Enfin, la 
question de l'approvisionnement en eau 
devait &tre réglée par la mise en service, 
en 1990, d'une usine électrique nouvelle 
couplée 5 une unité de dessalement de 
l'eau de mer assurant la production de 
160 000 gallons parjour, soit moins de 
80 litres par jour e t  par habitant. 

La situation 
dans les îles hautes 

Dans les îles hautes, un milieu plus 
diversifié, offrant plus de ressources 
que celui des atolls, est  soumis du fait 
de l 'urbanisation essentiellement 
littorale å des agresiions multipliées 
en conséquence. Les villes des îles du 
Pacifique ysont plus grandes, dominées 
par la capitale dans une proportion 



7. Accumulation littorale des déchets dans les atolls (Majuro). 

8. L'emprise urbaine, menace directe pour les lagons: 
extractiondu corail (Majuro). 

exprimée par l'indice de primatie, (rap- 
port de la population de la capitale à 
l'ensemble de la population urbaine) 
qui ne tombe au-dessous de 60 %qu'en 
Papouasie Nouvelle-Guinée, Hawaï e t  
à Fidji. 

La zone urbaine de Papeete concentre 
près de 80 %de la population de l'île de 
Tahiti sur 40 km d'un littoral que la 
tyrannie des fortes pentes n'a guère 
conduit à occuper jusqu'ici que sur un 
kilomètre de profondeur en moyenne. 

La croissance rapide de l'organisme 
urbain a multiplié de façon inquiétante 
l e s  cas de po l l u t i on  te l lu r ique,  
biologique e t  chimique au cours des 
trente dernières années. 

La moitié du littoral qu'occupe Papeete 
est artificiel, le  plus souvent constitué 
de remblais construits au détriment 
des biotopes lagonaires voisins. 
L'extraction des materiaux coralliens e t  
l e  bouleversement des fonds a 
déterminé une tu rb id i t é  accrue, 
entretenue par les courants. El le a 
provoqué la  m o r t  des colonies 
madréporiques voisines dont les lagons 
auraient fourni jusqu'en 1987, date de 
l'interdiction de cette pratique, 1,6 mil- 
lions de tonnes de remblais au mini- 
mum. 

On compte aujourd'hui dans la zone 
urbaine une centaine d'hectares de fonds 
bouleversés d'où a disparu toute vie. 
(8 ) .  

L'occupation des pentes a contribué 
pour sa partà la pollution tellurique du 
lagon. Les éléments de planèzes les 
plus accessibles ont été aménagés en 
paliers taillés dans les altérites sous un 
régime à précipitat ions fortes et  
intenses. Les cours d'eau ont entrainé 
dans le  lagon une quantité importante 
de boues q u i  on t  con t r ibu i i  à 

l'envasement des coraux. Sur les 32 
km2 que recouvre aujourd'hui la ville, 
la moit ié e s t  constituée par ces 
terrassements de pentes qui ont con- 
duit à I'évacuation vers l'aval d'uneforte 
charge solide au moment de leur 
amé nag em e nt. Le ru is se I I em en t s'est 
déjà fortement accru du fait de la mul- 
tiplication des surfaces construites 
imperméables. Les bas quartiers du 
centre de Papeete sont d'ailleurs 
régulièrement inondés lors des fortes 
pluies. (1 0). 

On doit au ruissellement une part de la 
pollution chimique e t  biologique de la 
zone portuaire de Papeete e t  
secondairement des lagons voisins. 
Comme à Suva, à Pago Pago, huiles, 
hydrocarbures, détergents, polluent la 
zone portuaire en surface dans des pro- 
portions largement supérieures à la 
tolérance de la faune. Les métaux lourds 
(mercure, cuivre, plomb e t  zinc), y sont 
présents dans les sédiments des fonds 
avec des teneurs jusqu'à 12 fois 
su pé ri e u res à I a norm al e. L'e n d i g u e me nt 
du port, limitant les échanges avec 
I'océan,faciIite leur piégeage e t  celui de 
la charge solide du ruissellement. (9). 

Enfin, la pollution fécale interdit à la 
baignade la plupart des plages de la 
zone urbanisée de Papeete, en l'absence 
d'un système de traitement e t  de collecte 
des eaux usées, e t  du fait du rejet direct 
encore fréquent des effluents dans le 
lagon, auxquelss'ajoutentà la périphérie 
de la ville les re je ts  d'élevages semi- 
industriels installés dans les vallées. 
Un plan général d'assainissement 
prevoit la  construction de quatre 
grand es stat ions d'é p u rati on pou r traite r 
les effluents de la zone urbaine avant 
leur rejet dans l'océan, au-delà du récif. 

L'agglomCration de Papeete est  aussi 
confrontée à la gestion de ses déchets 
solides, produi ts à une cadence 
moyenne qu i  e s t  celle des pays 
industrialisés (plus de 2 kg par jour e t  
par habitant, 75 O00 t. par an). Six 
décharges officielles installées dans des 
vallées e t  de mult iples décharges 
.sauvages contribuent à la dégradation 
physique, chimique e t  esthétique du 
milieu. (1 1). L'absence de tri, des 
incendies fréquents répandent sur la 
v i l le des fumées malodorantes e t  
nocives. Une coûteuse usine 
d'incinération produisant du méthane, 
dont la capacité est proche du volume 
déjà atteint des déchets produits, vient 
d'être installée. II est douteux qu'elle 
suffise àrésoudre de façon satisfaisante 
la question des ordures. 

Privi légiée par l a  d ispon ib i l i té  
d'abondantes ressources en eau douce 
de surface, laville de Papeete a crû sans 
que se metteen place un système unique 
de distribution e t  de traitement de l'eau 
domestique. Ses habitants disposent 
souvent de 1 O00 I parjour, soit dix fois 
au moins la quantité disponible dans 
beaucoup d'îles basses. Mais cette eau, 
le  plus souvent gratuite, provenant de 
multiples captages aériens inégalement 
protégés e t  contrôlés, est  rarement 
traitée, e t  souvent n'est pas potable. 

L'acc ro i s s e me n t de I 'ag g I om é rat i on de 
Suva, dont la population (1 80 000 habi- 
tants) a quintuplé depuis 1950, s'est 
accompagné d'agressions à 
l'environnement analogues àcelles qui 
caractérisent l e  milieu urbain de Papeete, 
sauf peut-ttre en matiere d'évacuation 
des produits solides dans les lagons. 
(1 2) .  



Toutefois, les biotopes coralliens ont 
aussi subi de multiples dommages du 
fa i t  des ext ract ions e t  des 
remblaiements. Les premières ont porté 
depuis les années 60 sur plusieurs mil- 
lions de tonnes. Entre 1962 e t  1983, 
17,5 ha de récifs ont été détruits e t  ce 
sont 1 O0 O00 t. de matériaux coralliens 
par an que consomme la cimenterie de 
Lami. A l'inverse, des remblaiements 
littoraux ont été établis dès les années 
30 au détriment des milieux lagonaires 
e t  des mangroves. Ces dernières sont 
devenues localement l e  réceptacle 
d'effluents e t  de déchets solides. La 
pollution chimique e t  biologique des 
eaux côtières dans la zone portuaire de 
Suva e t  de la baie de Laucala, près des 
zones industrielles de Walu Bay e t  
Vatuwaqa, près des s tat ions de 
traitement des eaux usées de Kinoya e t  
Raiwaqa, près de la décharge de Lami 
établie sur une zone remblayée, es t  
également préoccupante. (1 3). 

De fait, dans les villes du Pacifique 
insulaire, y compris dans certaines 
grandes villes des pays de la bordure, 
les mêmes schémas se reproduisent. Le 
coût élevé des usines de traitement des 
eaux usées rend compte de l'absence 
ou du caractère insuffisant de celui-ci. 
L'accumulation des nutrients dans les 
eaux côtières, où se produisent les 
rejets, conduit à la prolifération d'algues 
toxiques, àladiminution de latranspar- 
ence de l'eau, qui se répercute sur la 
croissance des coraux. L'eutrophisation 
e t  les dépôts solides consomment la 
ruine des herbiers. II existe une relation 
entre l'accroissement de la turbidité, 
celle de la teneur en nutrients, e t  la 
prolifération des dinoflagellés agents 
de la ciguatera, qui provoque plusieurs 
milliers d'empoisonnements paran dans 
l e  Pacifique insulaire. Les rejets 
d'effluents sont les responsables di- 
rects de maladies (choléra, hépatites) 
dont les habitudes alimentaires des 

habitants des iles, qui ne sont pas 
abandonnées en ville, favorisent la dif- 
fusion. Localement aussi, les déchets 
industriels des conserveries de poisson 
peuvent contribuer à l a  pol lut ion 
biologique du milieu marin àproximité 
des villes où elles sont établies. C'est 
par exemple le cas àPago Pago, et  dans 
une moindre mesure à Levuka (Fidji) e t  
Tulagi (Salomon). 

Beaucoup devilles du Pacifique insulaire 
sonten fait confrontées àdes problèmes 
insolubles d'aménagement faute de 
réglementations appropriées e t  d'une 
planification rigoureuse de l'utilisation 
du  sol prévoyant des coefficients 
d'occupation distincts suivant les 
activités. 

Les exemples de Guam et  d'HawaÏ, avec 
la ville d'Honolulu, montrent que des 
situations compromises peuvent ainsi 
être redressées. 

Guam 

Guam, (541 km2, 130 O00 habitants), a 
connu une urbanisation récente e t  très 
rapide surtout dans sa moitié nord, 
constituée des calcaires coralliens d'un 
récif soulevé. Alors que l'agriculture 
n'occupe plus que 0,4 96 des actifs, 
l 'u rbanisat ion gagne la  part ie 
montagneuse du sud de l'ile, d'origine 
volcan iq ue. 

L'accroissement spectaculaire de la 
f réquentat ion tour is t ique  e t  l e  
glissement de la population depuis 30 
ans de la partie centrale vers le nord de 
I'ile ont imposé une politique rigoureuse 
d'assainissement e t  de contrôle de la 
qualité de l'eau, surtout fournie par des 
pompages dans la lentille de la partie 
calcaire, la plus habitée, oÙ la densité 
de population dépassait localement 
1,300 habitants au km2 dans les dis- 
tricts voisins de la capitale, Agana, en 
1980, pour une densité moyenne de 
200 habitants au km2 dans l'île. 

Plus de 99 %des logements recevaient 
l'eau courante e t  étaient raccordés à un 
système d'égouts à la f in des années 80. 
L'eau potable était fournie 70 % par 
plus de 100 puits, contrôlée par la 
branche localede l'Agence Fédérale pour 
la Protection de l'Environnement (CEPA). 
Malgré l'existence de secteurs d'activités 
producteurs de déchets toxiques (dont 
les plus dangereux sont transférés 
régul ièrement  sur l e  cont inent  
américain), l e  plus fo r t  taux de 
motorisation du monde, la densité des 
mouvements aériens civils e t  militaires, 
son rel ief,  sa petite taille e t  les alizés 
épargnent à l ' î le l a  po l l u t i on  
atmosphérique. 



Un plan directeur Øe ØCveloppement 
reeotnmanØait en II 979 un zonage strict 
tenant compte Øes limites Øe capacite 
Øes ressources Øe l'île à supporter 
certaines activitks Øans les zones 
urbaines, rurales, agricoles, o u  
destinees à la consewation. Le plan 
recommanØait aussi I'amenagement 
prioritaire Øes zones e6tiGres t rop 
Øensement peuplées. 

Guam connaît surtout un serieux 
problème Øe gestion Øe ses Øtiehets 
solides. La produc t ion  moyenne 
journali ire depasse 2 kg par habitant. 
Avec pr is  Øe I76 O66 habitants en 
2006, l e  pays pourrait proØuire plus Øe 
206 O60 t Øe déchets solides par an. 
TanØis que 5 à 96 O60 carcasses Øe 
vPIhicules abanØonnes encombrent l'île, 
Guam partage avec les autres petits 
pays insulairesdu Pacifique le  problème 
Øu recyclage impossible Øe nombreux 
composants Øes Øechets soliØes 
produits en quantites insuffisantes. 

Malgr6 ces signes prkoeeupants, on 
peut considtirer que les actions qui ont 
accompagne depuis 2 6  ans 
l'urbanisation accrue Øe l'île Øe Guam 
ont contribue Øe faeon significative 1 
l imiter la pollution e t  les Øiverses 
atteintes au milieu. 

Le plan Øe gestion Øe l'eau souterraine 
mis en euvredepuis 1985, etqui intkgre 
la suweillance Øe la qualite e t  celle Øes 
act iv i t t is  akr iennes pouvant 
compromettre celle-ci, aurait Øejh con- 
Øuit i Øes progris sensibles. 

D'autre part, diverses mesures recentes 
(construgtion Øe tranchees e t  Øe bassins 
Øe percolation, revegktation Øe zones 
Øe collecte) tendent à assurer la re- 
charge Øe la nappe Øans les meilleures 
conditions possibles pour prevenir les 
effets antagonistes Øe l'urbanisation 
sur l e  maintien Øe la quantite. 

L'exemple d'Hawaï 

Avec plus Øe un million Ø'habitants, 
Øont plus Øe 860 600 vivent Øans la 
ville e t  le eomtC Ø'Honolulu à Oahu, e t  
466 660 Øans la vi l le Ø'Honolulu 
proprement dite, I'Etat Ø'Hawaï possède 
l a  plus grande agglomCration Øu 
Pacifique insulaire. 

La population urbanisee Ø'Honolulu 
avoisine en fait 666 666 habitants. La 
Øensite moyenne Øe cet ensemble 
Ø&passe 1 725 habitants au km*, mais 
ellevarie beaucoup suivant les quartiers. 
Celui Øe Waikiki, oh sont concentres la 

12.L'sccupatisn des 
pentes met en péril 
les bas quartiers des 
villes (Papeete). 

13.Pollution industrielle 
du littoral ti Suva. 

plupart Øes hBtels accueillant plus Øe 6 
millions Øe visiteurs annuels, prksente 
une Øensitti suptirieure à 32 666 habi- 
tants au km2. Honolulu abrite en perma- 
nence un effectifde visiteurs Cquivalent 
à la population Øe NoumCa ou de 
Papeete. 

La population Øu comte Ø'Honolulu, 
Øont plus Øe la moiti6 est Øans la ville 
même, a crû Øe 149 % entre 1936 e t  
1960, Øe 44 % entre 1976 e t  1986. 

Les zones urbaines Øe I'Etat Ø'Hawaï 
sont passCes Øe 470 h 666 km2 entre 
1964 e t  1988. Le taux Øe motorisation 
(1 voiture pour 1,s personne) a double 
au cours Øes 36 dernières annees. 

Pourtant la situation Øe l'environnement 
urbain Ø'Hawaï, e t  d'Honolulu en 
particulier, a connu au cours Øes Øeux 
ØerniGres decennies Øes amCliorations 
sensibles. 

L'augmentation rapiØe Øe la population 
e t  la diversification des activités ont 
commande la mise en place, entre les 
annkes 66 e t  les annCes 86 Ø'une 
r&g lem entat ion complete e t  rigou reuse, 
associ&e à un zonage. 

4 Øes Statuts Øe I'Etat 
Ø'Hawaï Ø&finit eh 1974 la politique en 
matiere Ø'environnement, mise en 
euvre successivement depuis 1975 par 
une @ommission Øe la qual i t& Øe 
l'Environnement puis par un Conseil Øe 
l'Environnement. 

En 1988, un nouveau service (Environ- 
mental Management Division) es t  
charge Øe la surveillance, Øe la protee- 
tion e t  Øe la gestion, notamment en 
milieu urbain, mais aussi Øe I'education 
du public e t  Øe la communication. Son 
action est  coorØonnCe avec l'Agence 
BCØéraIe de Protection Øe 
l'Environnement (EPA). 

Le Safe Drinking Act Øe 1974, en 
Ø&finissant Øe nouvelles normes Øe 
potabilité Øe l'eau, veille notamment 
ce que les eaux souterraines ne soient 
pas contaminkes par les elitpôts 
Ø'orØ ures. 

En 1988, la recherche Øe la qualite Øe 
l'eau e t  Øe sa protection conduit à 
l'adoption Ø'un nouveau classement des 
eaux interieures e t  Øes eaux marines Øe 
I'Etat Ø'Hawaï. L'application Øes normes 
Øe qua l i t t i  e t  la recherche d'un 
ajustement quantitatif plus str ict Øes 
ØisponibilitCs aux besoins a aussi con- 
duit au recyclage des eaux usCes pour 



14. La csnqus te  des pentes par la ville multiplie tous les risques: Tahiti. 
Elle doit Qtre reglementée. 

l'irrigation des plantations. L'utilisation 
des effluents traites pour l'irrigation a 
commend des 1967 ets'est gCn6ralisCe 
depuis la f in des annees 70. 

Mais dans la zone urbaine de HQnolulu 
e t  Pearl Harbour, l'accroissement des 
besoins consCCutifs B l'expansion de la 
ville e t  des activites industrielles e t  
touristiques a rendu necessaire d6s 
1977 l'importation d'eau de districts 
plus eloignCs et le  recours i diverses 
mesures d'bconomie. 

Malgr6 les efforts consentis en mati ire 
de surveillance de la qualite de l'eau e t  
d'assainissement, la ville d'Honolulu 
elle-même, par la multiplication des 
surfaces impermCables, l'occupation 
des gentes e t  l'accroissement consecutif 
du ruissellement, acon.tribuC à la pollu- 
tion des eaux de surface e t  des eaux 
c6tieres de son voisinage. 

Ce type de pol lut ion dif fuse e s t  
directement lie i Ia multiplication dek 
surfaces impermeables en milieu urbain. 
Celles-ci peuvent reprisenter p r i s  de 
60 5% de la surface en zone rCsidentielle 
pavillonnaire e t  Jusqu'i pres de 100 96 
en zone entièrement urbanis& (CSD). 
Le taux d'infiltration, fonction de la 
frCquence, de I'intensitC e t  de la duree 
des prCcipitations, peut se trouver rCduit 
dans une proportion depassant 90 56. 

A l'inverse, l e  ruissellement maximum 
observe apres une pluie intense peut 
diminuer de 80 56 Iorsqu'on passe d'une 
zone enriirement urbanisCe h une zone 
de pelouse. 

Une des conshquences les plus notables 
de l'augmentation du ruissellement es t  
d'accroître l e  risque d'inondation des 
bas quartiers par la multiplication du 
debit de cruedescollecteurs qui doivent 
Etre calibres en consbquence. Ce risque 
existe pour une partie notable du cen- 
t re  d'Honolulu, au d&bouchC de la rivi ire 
Mansa. 

La ville e t  l e  comte d'Honolulu ont donc 
progressivement reglemente, depuis 
1957, I'Cvacuation d e s  eaux de 
ruissellement en milieu urbain, e t  le  
difrichement e t  le terrassement en h e  
de la construction, afin de limiter les 
risques d'erosion. (1 4). 

Des dispositions strictes s'appliquent h 
tout chantier de superficie egale ou 
supbrieure i 1 300 m2 pour le  contrble 
preventif de I'hrosion. 

Enfin, I'agghnbration d'Honolulu a dii 
ressudre ladifficile Cquation d'une pro- 
duction toujours croissante de dkhe ts  
solides, augmentee du fait du niveau de 
vie e t  de la frbquentation touristique 
dans un espace terrestre rhduit. 

La gestion des dechets solides a fait 
l'objet, au milieu desannkes 70, comme 
l e  reste des questions touchant à 
l'environnement, d'une rlglementation 
in t ig r le  appliquant h I'Etat d'Hawaïdes 
dispositions f ldlrales e t  particuliires. 
Le nombre des d6charges a e t &  
considirablement rCduit. La station de 
collecte e t  de tri des dlchets de Keehi a 
6th achevke en 1977. De Ià, i l s  sont 
achemines soit vers un incinhrateur 
Waipahu, soit vers des decharges 
contr61Ces du versant SQUS le vent. 

Entre 1980 e t  1987, la production 
annuelle des dechets solides de l'îla 
d'Oahu a augmente de pr6s de 40 000 P. 
Elle atteignait 750 000 t ii la f in de la 
dhcennie e t  une partie importante 
proven a i t  de I'ag g I om 6 ra t  i o  n 
d'Honolulu. 

L'i m p I a nt  at i o n de n o u ve I I es ci b c h a rg e s 
devenant problCmatique, la Mairie 
d'Honolulu doit financer 1 l'aide d'un 
emprunt public un coOteux systime 
unique de traitement, detri, de recyclage 
et d'incineration. 

Ma lgr& les d¡SpQS¡t¡QnS d u  Plail 
d'AmCnagement GinCral d'Oahu (fCvrier 
19771, pr6voyant de limiter 1 1 million 
le  nombre d'habitants de l'île 2 la fin de 
ce s i i c le ,  l a  croissance urbaine 
d'Honolulu risque de mettre en pCril 
I'Cquilibre de son environnement. La 
VQlQntk de faire coexister 
harmonieusement la ville e t  un milieu 
naturel aussi peu degrad4 que possible 
pour prkserver l ' image Bdenique 
proposCe aux touristes, a pourtant 
détermine l'adoption precoce d'une 
panoplietres diversifiee d'kquipements 
e t  de rhglementations. (1 51. 

Cette politique apermis dans les annees 
70de redresser une situation qui rendait 
alors Honolulu comparable, h bien des 
kgards, i la plupart des capitales 
actuelles du Pacifique insulaire. 

Concl us ion 

Pour parvenir  à une s i tua t ion  
garantissant une sauvegarde presque 
absolue, ob tout projettrouve ses limites 
dans les effets qu'il pourra engendrer 
sur l e  milieu, il faut laconjonction d'une 
volont6 politique e t  d'une prise de con- 
science de la population concernbe. 

La maîtr ise de l 'accroissement 
demographique es t  une des autres con- 
ditions de Ia reussite. Elle suppose l e  
mtme volontarisme que la remise en 
cause de modeles et  d'objets de 
consommation inadaptes, au premier 
rang desquels figure l'automobile. 

m m  7 m m  -) 



Dans les îles du Pacifique, la concilia- 
tion des intérêts économiques, des 
besoins liés à l'urbanisation, avec la 
qualité de vie, non seulement des habi- 
tants des villes mais des collectivités 
insulaires, implique de Ia part de tous 
l'intégration consciente et volontaire 
des préoccupations environnementales 
à l'objectif général du développement 
durable. ... 
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