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DYNAMIQUE ET GESTlQN DES 
RESSOURCES THONIERES 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La peche des thons dans le monde 

Les thons sont depuis des temps immémoriaux tres 
activement p6ches dans l'ensemble des oceans de la 
planete. Les captures mondiales de thonidés majeurs'l] 
(tableau 1, fig. 1)1 environ 2,8 millions de tonnes en 
1989, proviennent essentiellement de I'Ocean 
Pacifique (65.7% des captures), de I'Oc6an Atlantique 
(14.5% des captures) et de I'Oc6an Indien (19,8% des 
captures). Le listao (skipjack en anglais), désigne 
comme bonite A Maurice, represente actuellement 
I'espece de thon la plus pêchée mondialement (43% 
de l'ensemble des captures de thons). 
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estimations preliminaires (1) 

TABLEAU 1: 
Production mondiale de thonidés majeurs (milliers de 
tonnes). 

YF = albacore (Yellowfin), SJ = Listao (skipjack), BE = 
Patudo (Bigeye), ALB = germon (albacore), BLF = 
thon rouge (bluefin), LOT = Longtail Tuna 

En zone inter-tropicale, les especes capturées par les 
pêcheries industrielles sont essentiellement: I'albacore 
(ou yellowfin tuna en anglais), le listao ou bonite 9 
ventre rayé (skipjack en anglais) et le thon obese 
au si appellé patudo (bigeye en anglais). 

Ce/sont ces es@ces qui ont fait l'objet de la pêche 
des quelques 40 9 50 thoniers senneurs océaniques 
(Espagne, France, Japon, URSS, Maurice et Panama) 
en,activite dans la partie occidentale de l'océan Indien 
enj1990 (tableau 2 et fig. 2). La fantastique croissance 
des captures de thonidés majeurs réalisées dans 
I'ocean Indien depuis le debut des années 80 a suscite 
ud effort de recherche particulikrement important et la 
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mise en place de divers projets pour permettre A terme 
la aestion de ces r ., 
Anndel 
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TOTAL 
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1985 
100768 
134994 
41 949 
9628 

28002 
224607 
17331 

557279 

;sources. 
1 

582453) 633462 

1988 1989* 
180757 155320 
206304 234253 
51075 41991 
25545 20548 
18919 14158 

252283 220924 
17906 16947 

752789 4 704141 
*estimations prelimhaires 

TABLEAU 2: 
Captures annuelles (tonnes)de thons et espkces 

voisine dans l'Océan Indien de 1985 9 1989 (Source: 
IPTP, 199O)YF = albacore (Yellowfin), SJ=Listao 
(skipjack), BE = Patudo (Bigeye), ALB = germon 
(albacore), SBF = thon rouge du sud (Southern 
bluefin), OTH = autres especes de petits thonidés et 
de scombridés, BILL = Poissons 9 rostre (espadons, 
marlins). 

1.2 Les organismes internationaux charges de la 
gestion des ressources 

L'extension des zones économiques exclusives 9 200 
milles nautiques selon le nouveau droit de la mer 

4 
(1) gar thonides majeurs nn entend les espèces qui on! légalement droit B l'appellation de "thon" e!.quisont notamment destinées 
2t li" conserve ou au march4 japonais de poisson cru (sashimi) 
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FIGURE 1 : PRODUCTION MONDIALE DE 
THONIDES MAJEURS :ESPECES DESTINEES 
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(1982), et le souci legitime des pays riverains de 
proteger une ressource importante qu’ils souhaitent 
exploiter au mieux, directement (creation ou 
accroissement d’armements thoniers nationaux) ou 
indirectement (n6gociation d’accords de pêche), ont 
conduit ces pays et aussi les pays exploitants (en 
raison des investissements matériels et financiers 
enormes qu’implique l’exploitation thonière) A 
s’inquieter de la perenit6 de la ressource et de son 
exploitation rationnelle. 

Divers organismes internationaux spkcifiques ont A 
cet effet et6 crees avec des pouvoirs executifs plus ou 
moins Btendus pour mettre en oeuvre des mesures de 
gestion; ce sont la South Pacific Forum Fishery 
Agency (FFA) et l’Inter-American Tropical Tuna 
Commission (IATTC) pour le Pacifique, l’International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
(ICCAT) pour I’ocean Atlantique. Dans I’ocean Indien, 
il n’existe l’heure actuelle pas de Commission 
Thoniere en tant que telle. L’lndian Ocean Fishery 
Commission (IOFC), qui est un organisme annexe de 
la FAO (Food and Agricultural Organisation), n’a 
qu’un rôle consultatif limite en ce qui concerne la 
gestion des ressources marines en general, thonieres 
en particulier. 

L’IOFC s’attache essentiellement, en s’appuyant sur 
les travaux de differents projets que nous bvoquerons 
plus loin, A favoriser l’harmonisation des actions prises 
par les Btats membres en matiere de developpement, 
de collecte de statistiques et d’analyses. 

Deux Projets I’IPTP (Indo Pacific Tuna Development 
and Management Programme), finance par le PNU’I 
(Programme des Nations Unies pour le 
Développement), et l’Association Thonière (Projet 
Thonier RegionaKommission de I’ocean Indien) 
financee en partie par les ktats de la COI (Comores, 
France pour La Reunion, Madagascar, Maurice, 
Seychelles) et pour l’essentiel par le FED (Fond 
Europeen de Ddveloppement), s’occupent 
spécifiquement de jeter les bases d’un suivi de 

l’exploitation thoniere. Ces projets se chargent 
d’organiser la collecte des statistiques thoniGres, de 
rassembler et gerer les bases de donnees, d’organiser 
des reunions de travail et de promouvoir diverses 
activites de developpement et de recherche 
scientifique. A l’heure actuelle l’urgence de la creation 
d’une Commission Thonibre de I’Ocean Indien est 
reconnue par tous et les statuts de cette future 
commission sont en cours d’klaboration. 

1.3 La gestion des ressources thonieres 

La gestion des pêcheries thonieres est rendue 
particulierement complexe en raison du comportement 
de grands migrateurs des thons, de 1’6tendue des 
zones qu’ils frequentent et de la multiplicitØ des pays 
qui les exploitent avec des engins de pêche tres 
divers. Pour ces raisons il apparaît, sauf cas tres 
exceptionnels, que ces especes ne peuvent etre 

FlQURE 2 : CAPTURES ANNUELLES DE THONS 
ET ESPECES VOISINES DANS L‘OCEAN INDIEN 
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gerbes A I’kchelle des ZEE  (Zones Economiques 
Exclusives) d’un ou meme de plusieurs pays. Les ZEE 
ne représentent en effet que des zones determinees 
en fonction de criteres juridiques sans rkalit6 
biologique pour des poissons migrateurs qui ne les 
frequentent que periodiquement au même titre que les 
eaux internationales. Une etroite collaboration 
internationale au niveau fondamental de la collecte 
exhaustive de statistiques de pêche tres detaill6es 
pour l’ensemble des pêcheries (a I’interieur et A 
I’exterieur des ZEE) et de l’analyse de ces donnees 
est donc indispensable pour I’amenagement des 
pêcheries thonières. 

Dans cet article nous illustrerons cette necessite 
absolue en presentant les concepts et bases 
thdoriques simples de la “dynamique des populations”, 
discipline ou technique sur laquelle repose 
I’amenagement et la gestion des pecheries. Enfin 
l’exemple de la competition ou des interactions entre 
pêcheries differentes exploitant une même population 
ou stock (voir definition plus loin) de thon sera evoque 
pour souligner encore la necessite de cette 
concertation internationale. 
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2. DÉFINITION DES PRINCIPAUX 
CONCEPTS ET TERMES UTILISÉS DANS 

LIEUTIQUES 
LA GESTION QES STOCKS HA- 

. 1  

Nous avons choisi de presenter brievement dans ce 
chapitre des definitions des differentes vocables et 
concepts qui sont utilis6s en dynamique des 
populations pour determiner les bases biologiques de 
la gestion des populations de thons exploitees. 

2.1. Populatlon 

La definition de ce terme est essentiellement basee sur 
des considerations biologiques; selon DAGET et LE 
GUEN (1975): ”Une population halieutique est 
l’ensemble des individus vivant dans un ecosystème 
determine et possedant des caractères communs 
transmissibles par heredite. La notion de population 
ainsi definie implique la monospecificite’, mais elle est 
plus restrictive que celle d’espece, de sous-espèce ou 
de race geographique, car I’ecosyst8me considere 
peut être choisi d’etendue réduite”. 

2.2 Stock 

Le mot stock a toujours suscite des controverses et 
une grande variete de propositions de definitions. Nous 
adopterons ici une definition se basant sur des critères 
d’exploitation et de gestion de l’exploitation, puisque le 
vocable “stock n’est utilise que lorsque l’on s’intéresse 
B ces aspects des pêcheries. Un stock est constitué 
par la fraction des individus d’une population qui sont 
exploitables et dont l’exploitation par une pêcherie peut 
faire l’objet d’une gestion independante. Un stock ainsi 
defini represente donc une unite de gestion. 
2.3 Blomasse 

La biomasse designe le poids total de matiere vivante 
qui constitue un stock ou une population. 

2.4 Recrutement 

Le recrutement en halieutique correspond B I’arrivee 
des plus jeunes individus dans l’aire exploitee par la 
pêcherie. 

Cette definition tend B simplifier B l’extrême la notion 
de recrutement qui peut prendre differents aspects 
selon les especes considerees et leur exploitation. 
RICKER (1975) ou encore LAUREC et L E  GUEN 
(1981) indiquent de nombreux cas impliquant une 
signification differente de recrutement: 

- La notion de migration, sous-entendue dans la 
définition generale, n’est parfois pas vraie. Des 
animaux peuvent être presents sur les lieux de pêche 
sans être.vuln6rables (c.f. 2.8) aux engins de pêche. 
On pourra alors considerer qu’ils ne sont pas recrutés 
et que le recrutement correspond essentiellement A 
]’entree des animaux en phase exploitable. 

Dans le modele analytique de la pecherie des 
differentes especes de thons que nous presenterons 
plus loin, le terme recrutement prend une signification 
plus theorique: il designe dans ce cas, l’ensemble 
initial des plus jeunes individus (exprime en nombre) 
qui vont penetrer, B un moment quelconque, dans la 
pêcherie et devenir susceptibles d’&re captures; c’est 
A partir de ce nombre initial que pourront être 
conduites des analyses visant A etudier le devenir de 
ces recrues. 

2.5 Cohorte 

Dans la suite de cet article nous entendrons par 
cohorte, l’ensemble des individus nes au cours de la 
même annee. 

2.6 Mortalit6 

Par mortalite on entend le facteur qui tend A faire 
diminuer l’effectif d’une population. On considere que 
le coefficient de mortalité totale (Z) est constitu6 de 
l’addition d’un coefficient de mortalite due A la pêche 
(F). Dans le coefficient de mortalit6 naturelle sont 
regroupees globalement toutes les causes de mortalit6 
(maladie, parasites, prédation, vieillesse ...) autres que 
celle provoquee par la seule activite humaine de 
pêche. 

2.7 Effort 

C’est pour arriver B quantifier l’importance des moyens 
mis en oeuvre pour exploiter un stock que la notion 
d’effort de pêche a eté developp6e. POINSARD et 
LEGUEN (1975) en ont propose la définition suivante: 

“L’effort de pêche applique B un stock d’animaux 
aquatiques est une mesure de l’ensemble des moyens 
de capture mis en oeuvre par les pêcheurs sur ce 
stock, pendant un intervalle de temps determine“. 

Cette définition doit être précisée selon que l’on se 
place du côte du pêcheur ou de celui du poisson. 

Pour le pêcheur le calcul de l’effort implique que soient 
pris en compte tous les facteurs tels que le nombre et 
la taille des bateaux, la nature de l’engin de pêche 
utilise etc ..., on parle alors d’effort nominal. L’unite 
d’effort nominal se définit selon une duree quelconque 
(jour, mois, année) que l’on reduira au maximum selon 
le degr6 de précision souhaite. 

Si l’on se place du côte du poisson ou du biologiste 
(qui a souvent les mêmes pr6occupations), ce qui 
l’intéresse c’est en fait la mortalite induite, sur I’espece 
considérée, par l’effort de pêche exerce. Un même 
effort nominal peut en effet engendrer des captures 
diff &entes selon les lieux et les periodes oÙ il s’exerce, 
la disponibilit6 des poissons et I’efficacite des moyens 
mis en oeuvre pour les capturer. Les biologistes 
essaient donc de corriger l’effort nominal afin qu’il 
reflete au mieux la mortalite par pêche qu’il provoque. 

r!mynreus-Culture & Research 4 



Cet effort nominal corrige, dirige sur une espece 
donnee s’appelle alors effort effectif. D’une maniere 
g6nØrale, l’effort (f) et la mortalite par pêche (F), sont 
lies par un facteur de proportionnalit6 q appelle 
capturabilite: 

F = q.f 

2.8 Capturabliitb, dlsponibllit8, accessibilite, 
vulnerabllit6 

La capturabilite (notee q) represente la probabilite pour 
un poisson d’être capture par une unitØ d’effort. 

La capturabilite d’un poisson va dependre de 
I’accessibilltt5 et de la vuln6rabiiitt5 de ce m&ne 
poisson. 

L‘accessibilitØ represente le taux de presence sur les 
lieux de peche, des poissons vises par la pêcherie. 

FIGURE 3 : RELATION ENTRE L‘ABONDANCE 
DUN STOCK DE POISSONS ET L‘EFFORT DE 

PECHEEXEACE 

* O O b ,  

O 1 2 3 4 6 
EFFORT DE PECHE (noabn d. b81.mUX) 

La vulnerabilite correspond aux interactions entre le 
poisson et les engins de @che. MBme pr6sents (donc 
accessibles) dans une zone de pêche certains 
poissons vont arriver A &iter, par leur comportement, 
l’engin de peche mis en action pour les capturer. 

La disponlbilttt! d’un poisson va en fait être la somme 
de la vulnerabilite et de son accessibilite. Pour être 
disponible un poisson doit etre accessible et 
vulnerable. 

2.9 Prise par unit6 d’effort, abondance 
et pulssance de @che 

Pour 6tudier un stock de poisson, il faut avant tout 
avoir une estimation de son importance. Or l’estimation 
de l’abondance absolue d’un stock A repartition 
geographique tres large et qui est exploite par des 
pecheries locaIi&es, est rarement r6alisable. 
En revanche, il est possible d’estimer des densités 
locales de ce stock par I’intermddialre des rendements 

realises par les bateaux de pêche. Ces rendements se 
calculent en faisant le rapport des prises et des efforts 
exerces poúr realiser ces prises, c’est ce que l’on 
appelle la prise par unit6 d’effort (notee PUE). Si l’effort 
de peche s’exerce sur une partie limitee de l’aire de 
repartition du stock, et si la repartition des poissons 
constituant ce stock n’est pas homogene, ou si les 
6changes d’individus par migration entre l’aire 
exploitee et le reste de l’aire occup6e par le stock, sont 
faibles, la PUE ne permettra d’estimer qu’une densite 
locale. En revanche si l’effort de pêche s’exerce sur 
une large portion de l’aire occupee par le stock ou si 
les Øchanges d’individus sont importants entre l’aire 
exploitee et le reste de l’aire occup6e par le stock, la 
PUE pourra alors etre consideree comme un indice 
d’abondance de l’ensemble du stock. 

Tous les bateaux exploitant un stock donne n’ont pas, 
en raison de leurs caractkristiques (vitesse, jauge...), la 
même aptitude A capturer les poissons. A partir des 
rendements observes pour chaque bateau ou 
categorie de bateaux, on calcule donc des facteurs de 
standardisation, pour rendre directement comparables 
les efforts de pêche et donc les rendements de tous les 
bateaux. 

3. MODELISATION DES PECHERIES 

Un modele se definit comme une entite mathematique 
que l’on substitue A la realite. Dans I’elaboration d’un 
modèle on va donc simplifier la realite en essayant de 
la respecter au mieux par l’incorporation de parametres 
destines A quantifier les aspects essentiels d’un 
processus biologique (et eventuellement economique). 
Les modeles auront pour but de decrire et 
&entuellement d’expliquer un ensemble complexe tel 
que celui integrant sur une periode de temps 
quelconque les interactions entre la biologie d’une 
espece (au sens iarge) et son exploitation. Un modele 
est donc essentiellement descriptif et parfois explicatif; 
il ne devient predictif que si l’on fait un certain nombre 
d’hypotheses suppldmentaires sur les valeurs futures 
que pourraient avoir les differents parametres du 
modèle et qui caractériseront la biologie (recrutement, 
capturabilit e...) et l’exploitation (efforts, prises par age) 
de I’espkce consid6rée. 

Nous rappellerons maintenant brièvement ce que sont 
les deux grands types de modèles classiquement 
utilis6s A l’heure actuelle en dynamique des 
populations. 

3.1 Les modeles synthetiques ou globaux 

Ces modèles servent A d6crire comment un stock 
réagit 2i la pêche. Outre certaines hypotheses sur 
I’identit6 des stocks, il suffit pour les utiliser de 
posseder les donnees concernant les prises et les 
efforts de pêche realises sur le stock consider6. 

Le principe de l’interaction entre proie et predateur 
dans un système Bcologique predateur-proie 
autoregultj a et6 repris et adapt6 pour servir h - . -  - -  
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FlQURE 4: RELATION ENTRE L‘ABONDANCE 
D‘UN STOCK DE POISSONS ET L‘EFFORT DE 

PECHE. ABONDANCE 

O 20 40 60 80 1oc 
EFFORT DE PECHE (nb. de bateaux) 

PME * Prlaa Maxlmala Equlllbraa 

l’amdnagement de pecheties. Ce type d’interaction se 
traduit par un modele qui repose sur le principe selon 
lequel un stock ayant une certaine biomasse (B), 
correspond A un equilibre stable avec le milieu. A tout 
effort de pdche (f) exerce correspondent des captures 
(pêche) et donc un nouvel etat d’kquilibre de la 
biomasse. On peut representer graphiquement la 
diminution d’abondance d’un stock en fonction de 
l’augmentation de l’effort de peche (figure 3). On 
comprend alors aussi que si les rendements des 
bateaux de peche sont proportionnels A l’abondance 
des poissons, toute diminution de cette abondance se 
traduira par une diminution des rendements; d’oÙ 
l’inter& de bien suivre et analyser les rendements des 
bateaux de peche puisqu’ils traduisent l’abondance 
d’un stock. 
Pour estimer la courbe de production 6quilibrbe on 
utilise classiquement une methode qui se base sur le 
principe selon lequel les k groupes d’Ages exploites 
par une pêcherie ont une valeur de biomasse qui 
resulte de l’effort de pêche qu’ils ont subi au cours des 
k annees anterieures. La courbe de production 
equilibree (modele global) d’un stock passe par un 
maximum, appelle production maximale equilibree 
(PME). 

La relation entre l’abondance d’un stock exploite et 
I’intensite de son exploitation (effort de pèche) peut 
aussi s’observer A partir de l’examen de la tendance 
suivie par les captures totales en fonction de l’effort de 
pêche exerce. C’est I’6volution de cette tendance et sa 
mise en equation que l’on designe en general sous le 
terme general de “modele global” (fig. 4). En effet les 
captures realisees chaque annee sont le produit du 
rendement exerce (nombre de jour de mer) au cours 
de la même annee. 

Les mod&les globaux vont apporter des 
renseignements sur la position de la pêcherie A un 
moment donne, par rapport A une courbe de 
production kquilibree. II faut bien garder A I’espri que 
cette courbe de production aura et6 calculee í i  partir 
des donnees passees et presentes de la pêcherie, tout 

changement introduit par la suite dans le schema 
d’exploitation peut modifier la forme de la-courbe de 
production. Lorsque le schema de pêche ne change 
pas trop (notamment l’aire exploitbe), les modeles 
globaux peuvent indiquer A quel niveau d’exploitation 
se situe la pêcherie par rapport A la PME calculee pour 
le stock exploite. On peut ainsi decrire quatre phases 
differentes dans l’exploitation d’un stock (cf. figure 4): 
- Stock sous-exploit6e: toute augmentation de l’effort 

de pêche se traduira par une augmentation des 
captures. 

- Stock mod6r6ment exploit& une augmentation de 
l’effort de pêche se traduit par une faible mais 
significative augmentation des captures. 

- Stock pleinement explolt6: la production maximale 
equilibree est atteinte. Les captures sont egales A 
ce que le stock produit naturellement par. le jeu de 
la croissance des individus et du recrutement. 

- Stock surexploitke: toute augmentation de l’effort 
de pêche n’entraîne qu’une diminution des captures 
qui peut parfois aller jusqu’A une diminution 
irreversible du stock. 

Lorsque l’on constate que la PME et l’effort qui y 
correspond sont depasses, ces modeles indiquent que 
le stock est surexploite, et servent alors de signal 
d’alarme. Ils ont souvent kt6 utilises comme base de 
decision pour prendre des mesures de gestion visant 
notamment & reduire l’effort de pèche ou instaurer 
un systeme de quota des captures totales effectuees 
sur un stock menace. Leur caractere global ne leur 

Pêche au thon r f  la canne avec appât uivant 

permet guere de fournir des indications sur 
d’eventuelles autres mesures de protection (quota & 
attribuer aux differents engins de peche, 
reglementation de la taille des especes capturees...); 
ils seront en general inaptes A prevoir ou A prendre en 
compte les consequences d’une extension de l’aire 
exploitee, de modifications intervenant dans la 
composition en taille des captures ou dans la nature et 
I’eff icacite des engins de pêche. 

3.2 Les modbles analytiques ou structuraux 

3.2.1 GBnbralitbs 

Ces modèles ne vont pas simplement decrire comment 
un stock rdagit A la pêche, ils vont permettre de 
comprendre pourquoi et comment il reagit. Dans ce 
type de modele le maximum de parametres-. 
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caracteristiques d’un stock (mortalit6, croissance, 
composition en Age des captures, recrutement ...) 
seront pris en compte. Le nombre de parametre sera 
limite Zi ceux juges les plus caracteristiques du stock 
afin de ne pas creer une complexité trop grande 
rendant le modele inutilisable dans la pratique. On se 
rappellera que les captures effectuees sur un stock au 
cours du temps vont dependre du recrutement, du taux 
de mortalite naturelle, de la croissance ponderale des 
individus et du taux d’exploitation (mortalit6 par peche). 

Lorsqu’un stock est A. Mat  d%quilibre, la production 
annuelle tiree de ce stock est egale A la production que 
va fournir une seule cohorte pendant toute sa duree 
d‘exploitation. La connaissance des captures realisees 
sur une meme cohorte au cours du temps va 
permettre d’estimer I’evolution de la mortalit6 par 
pêche subie par cette cohorte et I’évolution de sa 
biomasse en fonction du temps. La methode 
d’estimation des parametres de mortalite par pêche et 
de biomasse A partir des captures realisees sur une 
cohorte s’appelle l’analyse des cohortes ou encore 
analyse des populations virtuelles (une population 
virtuelle etant la somme des captures realisees sur une 
cohorte durant son exploitation). Ces modeles 
analytiques permettent de determiner s’il est utile ou 
non de diminuer les captures d’individus inferieurs A 
une taille donnee pour augmenter la productivite 
globale du stock. 

3.2.2 Analyse des cohortes 
L’interêt de cette methode vient en partie du fait que 
l’on n’a theoriquement pas besoin de donnees sur 
l’effort ou la PUE, pour l’utiliser. 

II existe diverses methodes pour executer une analyse 
de cohortes mais pour conduire ce type d’analyse il 
faut disposer des donnees suivantes: 

- prises totales par intervalles de temps donnes (assez 
courts de preference, trimestres par exemple). 

- composition en taille des captures sur le même 
intervalle de temps. 

- mortalit6 naturelle de l’espèce en fonction de I’âge. 
- loi de croissance de I’espece (en taille et en ,poids) et. 

schema de decomposition des prises par tailles en 
prises par Ages, ou connaissance de la-cor- 
respondance exacte entre Ages, tailles et poids 
obtenus par des methodes d’estimation directe de 
I’Age. 

- une estimation de la mortalite par pdche (ou de 
l’importance de la population sous-jacente 
alimentant la pecherie) dans un quelconque 
intervalle de temps. 

Pour determiner le choix des estimations preliminaires 
(nombre d’individus composant la cohorte ou mortalite 
par peche au debut ou la fin de son exploitation) 
plusieurs methodes sont possibles: 

- On peut A partir d’experiences de marquages 
intensifs estimer directement l’importance du taux 
d’exploitation et de la population sous-jacente. 

- Pour certaines pecheries demersales, il est possible, 
A l’aide de chalutages exp6rimentaux dans les 
zones de croissance des juveniles (nurseries), de 
faire une estimation directe du recrutement. - 

Dans le cas present des especes de thons exploitees. 
dans I’Ocean Indien, on ne dispose ni de donnees de 
peche sur les pre-recrues, ni de donnees de 
marquages permettant une estimation directe du taux 
d’exploitation qui soient fiables. On dispose en 
revanche d’une serie de donnees d’effort et de PUE 
sur une longue periode avec lesquelles il sera possible 
de realiser une calibration de l’analyse des cohortes. 
Pour ce faire, un certain nombre d’analyses des 
cohortes seront entreprises en introduisant 
successivement diverses valeurs de No (ou FI) ou de 
(ou F) terminaux. 

3.2.3 Modele de rendement par recrue 
b. 

Lorsqu’un stock est en etat d’kquilibre, la production 
annuelle tiree de l’ensemble du stock est egale A la 
production d’une seule cohorte pendant toute sa dude 
de vie. Au cours de son existence une cohorte voit son 
effectif diminuer en raison de la mortalite naturelle et 

le poids intrinseque de chaque individu composant une 
cohorte augmente par le jeu de la croissance. La 
biomasse totale d’une cohorte va donc fluctuer en 
fonctjpn de l’importance relative jouee par les 
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FIGURE 5: EXEMPLE D’ ISOPLETHES DE PRODUCTION PAR 
RECRUE CALCULEES PAR UN MODELE ANALYTIQUE. Cette 
figure montre que la production de la pêcherie donnée en 
exemple (env. 100000 tonnes) ne pourrait en aucun cas etre 
augment& par une r&lementation visant a accroitre la taille 
légale des poissons capturés; seule un accroissement de 
l’effort de pêche serait susceptible d’augmenter une 
production que le stock de poissons peut supporter. 

mortalittSs (naturelle et par pêche) et par la croissance 
ponderale. 

La production annuelle d’un stock est directement 
proportionnelle au recrutement dans des conditions 
d’exploitation fixees. On va ainsi pouvoir calculer quel 
rendement on obtient pour une recrue entrant dans la 
pécherie selon des conditions d’exploitation donnees; 
c’est ce que l’on appelle le calcul du rendement par 
recrue. 

Pour gkrer une pêcherie on peut g6neralement agir sur 
deux facteurs: la taille (ou I’Age) des premiers individus 
captures et la mortalite par pêche. Pour determiner la 
combinaison de ces deux facteurs conduisant au 
meilleur rendement par recrue on pourra appliquer 
differents facteurs multiplicatifs au vecteur F (ensemble 
des valeurs FI correspondant aux differents Ages i 
calcules par analyse des cohortes) et faire varier le 
moment B partir duquel la mortalit6 par pêche s’exerce 
(Age A la premiere capture). On obtiendra alors un 
diagramme de rendement par recrue compose de 
differentes lignes, ou isopletes, de rendement par 
recrue (figure 5). 

II existe differentes methodes de calcul du rendement 
par recrue; ces methodes consistent toutes il decouper 
en un certain nombre d’intervalles de temps, egaux ou 
non, l’exploitation d’une cohorte et a faire intervenir 
dans chacun de ces intervalles des parametres tels 
que croissance, mortalite naturelle et par pêche, 
effectif ... Les differences entre ces diverses methodes 
proviennent essentiellement de la forme des lois de 
croisance utilisees et des parametres que l’on fait 
varier entre les differents intervalles de temps 
consideres. 

La methode la plus generale et la plus souple est celle 
dite de RICKER (1958, 1975). 

Elle consiste A decouper l’analyse conduite sur une 
cohorte en intervalle de temps 6gaw ( i )  au c o m  

desquels on appliquera les parametres suivants 
propres &chaque intervalle: 

- taux instantank de croissance ponderale G, 
- taux instantane de mortalite naturelle Mi 
- taux instantan6 de mortalite par pkhe FI 

Les caículs du modele de RICKER, seront d’abord 
effectues avec les donn6es estimees (GI, Mi, Fi): on 
appliquera ensuite differents facteurs multiplicatifs au 
vecteur F et l’on fera varier le moment initial i3 partir 
duquel la mortalite par pêche s’exerce (Age A la 
premiere capture) pour obtenir le diagramme de 
rendement par recrue (figure 5). 

3.3 Exemple: l’exploitation de I’Albacore dans 
I’Ocean Indien 

Depuis 1981 la quantite I’albacore (yellowfln tuna) 
pêchee dans I’Ocean Indien a fortement augmente 
passant de 36,000 tonnes en 1981 & 183,000 tonnes 
en 1988 (tableau 3). 

CAPTURES (tonnes) 

ANNEE Senne 

260 
1241 

12023 
56371 
561 53 
59060 
66827 

106836 
79210 

Palangre 

18464 
30088 
27857 
20335 
27182 
25872 
31105 
36542 
32970 

17721 
15499 
20783 
16817 
17433 
2851 1 
25459 
37379 
43140 . 

36445 
46828 
60663 
93503 

100768 
113443 
123391 
180757 
155320 

TABLEAU 3: captures d’albacore (yellowfin (tuna) 
realises dans I’Ocean Indien de 1981 A 1989. 
Cette augmentation spectaculaire est largement due 
au developpement recent de la pikherie industrielle de 
senneurs localisee dans la partie ouest de I’ocean 
Indien. La diminution sensible des captures et des 
rendements observee en 1989 (fig. 6) a fait craindre un 
debut de surexploitation ou du moins a laisse penser 
que l’on avait atteint un niveau d’exploitation intense. 
En fait il n’est pas possible ZI l’heure actuelle de se 
prononcer avec certitude méme si certains indices 
permettent de rester confiant en la bonne sante de la 
ressource. En effet diverses raisons largement liees A 
I’imprecision actuelle et B la qualite intrinseque des 
statistiques disponibles fait qu’il n’&ait pas possible 
jusqu’il present de réaliser une modelisation realiste de 
l’exploitation de cette espece. Dans ces conditions 
plusieurs interprétations parfois contradictoires peuvent 
être faites du fléchissement observe: 

hypothese a): on a effectivement atteint, voir depasse 
temporairement le niveau d’exploitation maximum 
equilibre du stock d’albacore. 

hypothese b): l’indice d’abondance (rendements) 
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FIGURE 6 : EVOLUTION DU RENDEMENT (PUE) 
STANDARDISE ET DES PRISES D’ALBACORES 

DES SENNEURS DANS VOCEAN INDIEN 
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calcule Zi partir des seuls senneurs (fig. 6) est biaise et 
ne reflete pas l’abondance reelle. En effet de 
nombreuses innovations technologiques ont et6 
introduites sur ces bateaux au cours de la decennie 80 
(radars plus performants, filets differents ...) et ces 
facteurs ne sont pas pris en compte dans les 
procedures de standardisation de l’effort de pêche; un 
bateau qui passe une journee en mer aujourd’hui a 
beaucoup plus de chances de capturer des thons qu’il 
ya  10 ans. 

hypothese c): la baisse obsewee en 1989 n’est que 
conjoncturelle et due B une mauvaise capturabilite des 
thons en raison d’evenements climatiques 
particulieres. 

hypothese d): I’annee 1989 est normale, c’est en fait 
en 1988 que les rendements ont et6 anormalement 
eleves en raison d’une capturabilite 
exceptionnellement bonne des albacores lide B des 
conditions d’environnement particulières. 

hypothese e): combinaison des hypotheses a) et c), 
un kvenement climatique particuli6rement defavorable 
amplifie une baisse normale de l’indice d’abondance 
d’un stock pleinement exploite mais non surexploite. 

Cet exemple illustre bien la difficult6 d’interpr6tation 
des differents facteurs calcul6s, surtout quand un 
doute subsiste sur la representativite reelle de ceux-ci. 
Une nouvelle tentative d’estimation de Ma t  du stock 
d’albacore de I’odan Indien sera faite prochainement 
(octobre 1991). Dhs B present des indices 
d’abondance calcules B partir d’autres pêcheries 
laissent penser que nous ne sommes pas dans une 
situation de surexploitation totale du stock, tout au plus 
d’une forte exploitation locale qui n’entame pas la 
“bonne sante” du stock. 
3.4 Conclusion 
Les propos qui precedent montrent que la gestion de 
l’exploitation halieutique des thons en particulier passe 
par une modelisation de l’ensemble de I’ecologie des 

especes exploitees. Cette modelisation necessite une 
connaissance intime des differents mecanismes et 
facteurs qui conditionnent I’etat de la ressource sur-une 
p6riode de temps donnee. Parmi ces facteurs 
essentiels nous nous sommes limites B ne faire 
intervenir dans les modèles 6voqu6s que ceux lies B la 
biologie de I’espece (mortalite ,naturelle, croissance, 
fecondite, comportement, m8rations ...) et B son 
exploitation (statistiques de capture, effort de pêche, 
capturabilite). Tous ces facteurs souvent differents 
selon I’age (ou la taille) des individus necessitent pour 
être connus l’entreprise de recherches approfondies 
menees conjointement dans diff Grents domaines de la 
biologie (age, croissance, mortalit6, reproduction, 
migrations ...) avec des techniques particulieres 
(histologie, marquage, entre autres). Par ailleurs 
l’acquisition r6guliere, precise et exhaustive des 
statistiques de pêche d6taillees (prises, efforts de 
pdche, taille des poissons exploites) & une Ochelle 
d’espace et de temps fine, est absolument 
indispensable & I’blaboration de ces analyses de 
dynamique des populations. 

Enfin il faut bien prendre en consideration que d’autres 
parametres naturels essentiels lies & l’environnement . 
(vents, courants, oxygene dissous, temperature de 
l’eau) vont kgalement devoir être invoques tant leurs 

variations saisonnieres et annuelles peuvent influer de 
maniere determinante sur l’ensemble du Systeme 
dcologique que l’on essaie de moddliser. L’emploi de 
modeles plus sophistiques que les modeles 
“classiques” 6voqu6s plus haut permettent d’en tenir 
directement compte. En ce qui concerne la realisation 
de previsions, differents modeles, dits “modeles de 
simulation”, permettent de prevoir ce que sera le 
devenir d’une population et de son exploitation. Pour 
cela diverses hypotheses ou projections sont faites sur 
I’Bvolution previsible du schema de la pêche (nombres 
de bateaux, efficacite accrue des engins de pêche, 
modification des zones et engins de peche...). Ces 
simulations permettent ainsi de tester l’impact que 
pourrait avoir l’introduction de diverses mesures 
d’amenagement (tailles minimales autorisees, quotas 

etc...), lorsque de telles mesures sont envisagees. 
Par ailleurs i l  faut maintenant souligner que les 
techniques d’6valuation et les instruments de gestion 

de capture, fermeture totale ou saisonniere de zones ... 

. . . . .  -- 
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d'exemple dans I'Ocean Indien 

_ .  
ivoques répresentent uniquement les moyens d'unë 
gestion "biologique" des ressources et de leur 
exploitation. Or qui dit gestion suppose la prise en 
compte de criteres Øconomiques et sociaux; 
I'appreciation ou le choix de ces criteres et de 
l'importance qui doit leur Otre accordde peut etre 
extrdmement variable selon les situations et les pays 
dans lesquels elles prevalent. C'est pourquoi en 
gendral la plupart des organismes internationaux se 
gardent par leurs statuts d'aborder ce type d'ana- 
lyse. 

P. Indust- 

3l9733 (s9%) 

11628 (5%) 

7961 (47%) 

4, LA GESTION DES RESOURCES ET LA 
COMPETITION ENTRE PECHERIES 

une importante proportion des 
consequentes captures 
annuelles de thonides majeurs 
(environ 65,000 tonnes) est 
destinee il l'exportation sur le 
marche intemational. Ceci illustre 
bien l'existence de nombreuses 
competitions ou interactions 

4.1 Les pQcheaies thonihs et I'Oc6an Indien 

364819 (52%) 339322 (48%) 

Par "p&cherie", il faut entendre un ensemble de 
moyens de capture mis en oeuvre conjointement. Cet 
ensemble sera limite selon les cas et les besoins par 
differents parametres ou criteres qui seront consideres 
separement ou conjointement pour definir de maniere 
plus ou moins restrictive la Wcherie en question. Le 
premier de ces criteres peut &tre I'espece ou un 
ensemble d'espaces exploitees (ex: la pecherie 
thonihre). D'autres criteres concernent la nature des 
engins de p&he ou la zone de pdche proprement dite 
(ex: la pOcherie thoniare la senne dans ¡'Ocean 
Indien); des criteres sociaux economiques voire 
nationaux peuvent aussi &re invoques pour definir une 
pecherie (ex: ta pOcherie artisanale thoniere 
mauricienne). 

potentielles entre pecheries de 
nature diffbrentes et parfois 

Comme cela est fait dans le tableau 4, l'exploitation 
thoniere dans I'ocean Indien peut Qtre divisee selon 
deux pecheries: la phherie industrielle et la Nherie 
artisanale. Cette derniere represente en effet une part 
trhs importante (52% en 1989) et caracteristique de 
l'exploitation thoniere de cet ocean. 
TABLEAU 4: Evolution (1980-1989) des captures de 
thonides et de poissons A rostre dans les pecheries 
artisanales et industrielles de I'ocean Indien. 

La croissance spectaculaire de l'exploitation 
industrielle (figure 7) au cours des dix dernieres 

FIGURE 7: EVOLUTION DES CAPTURES DE 1980 
A 1989 DE THONIDES ET DE POISSONS-A 

ROSTRE DANS L'OCEAN INDIEN TONNES 
1x1000) 
400 - ARTIMNALE PECHE 

PECHE 

62 % INDUlTRlELLE 
48 % 

PECHE 
ARTIMNALE 

200.  

PECHE 
IHDU8TRIELLE 

annees explique la diminution de l'importance relative 
de la pêche artisanale pourtant en forte croissance elle 
aussi (+ 88% de 1980 A 1989). tes pecheries 
artisanales, aussi parfois appellees traditionnelles(l), 
se caracterisent en general par la nature et la diversite 
des engins de pkhe utilises (lignes 3 main, harpons, 
filets divers) par la taille reduite des unites de @che 
(pirogues, barques) et par les structures socio- 
6conomiques qui sous-tendent et encadrent les 
activites halieutiques artisanales. On remarquera que 
les 6lements de definition des pecheries artisanales se 
traduisent en terme d'especes exploitees (tableau 4, 
figure 7); les pQcheries industrielles (senneurs, 
fileyeurs et palangriers) visent pref6rentiellement 
l'exploitation des especes qui alimentent les marches 
internationaux alors que les pecheries artisanales 
exploitent en majorite des especes destinees A des 
marches nationaux (consommation interieure). 

Cette description demeure cependant tres 
schematique dans la mesure oÙ elle 6limine tous les 
particularismes et les differences fondamentales qui 
peuvent exister entre diverses pecheries artisanales 
ou industrielles. Ainsi la proportion de thonides 
majeurs exploites par les pêcheries artisanales (31 % 
en 1989) est loin d'être negligeable (figure 7), et 
concourt aussi dans certains cas A alimenter des 

1 
Thonides 
Majeurs 
Autres 
thonides 
Polssons 
8 rostre 

p. Artisanale 

69511 (47%) 

123482 (96%) 

1127 (11%) 

TOTAL b94120 (68%) 
I 

P. Indust. 

77533 (53%) 

5208 (4%) 

8690 (89%) 

91431 (32%) 

P. Artisanale 

146537 (31%) 

209296 (95%) 

8986 (53%) 

I jgeographiquement eloignees, 

(1) terme impropre A notre avis car il ne rend pas compte du dynamisme et  des innovations introduites en  permanence dans les modalit&ï 
d'exploitation et strategies de pkhe) des ptkheries artisanales. 

- "  . .  . 
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- exploitant des especes et stocks communs. 

Nous allons maintenant decrire quelques situations 
caracteristiques des interactions qui peuvent exister 
entre differentes pdcheries. Nous focaliserons notre 
propos sur le cas particulier des pQcheries thonieres; 
ces demieres sont en effet caracteristiques du fait que 
les especes exploitdes, les thons, sont reconnues 

. 

Embarquement de thon sur un carp conge7ateur 

selon le “Nouveau droit de la mer” edict6 par la 
Convention des Nations Unies (Caracas, 1982), 
comme especes hautement migratrices. 

4.2 Les Interactions entre Mcheries thonieres 

Les interactions ou competitions entre pêcheries 
peuvent être divisees en deux ensembles: 

a) les interactions entre deux pêcheries exploitant le 
même stock d’une esphce donnee mais B des 
gammes de tailles differentes; 

b) les interactions entre pêcheries exploitant le m&me 
stock d’une mQme espece et dans les mêmes 
gammes de tailles. 

4.2.1 Compbtition entre peheries exploitant des 
gammes de tailles diffbrentes d’une mQme es@ce 

Ce type de competition n’existe que p u r  les espikes 
qui ont une grande longetivit6 et pour lesquelles il est 
possible de distinguer l’exploitation des jeunes 
individus (juveniles qui n’ont pas atteint la taille a 

----laquelle ils sont susceptibles de se reproduire), de celle 

des individus adultes de grande taille. Parmi les thons 
tropicaux, le listao (bonite) ne peut Qtre concerne par 
ce type d’interaction qui en revanche peut se produire 
pour I’albacore (yellowfin), le thon obese (bigeye), le 
germon ou le thon rouge. 
On peut distinguer deux cas de figure: 

1. Surexploitation des adultes 

Si une ou plusieurs pêcheries surexploitent les adultes, 
il peut s’en suivre une diminution importante du taux de 
reproduction et en consequence une baisse 
dramatique du recrutement de jeunes poissons. Cette 
baisse importante de l’abondance des juvdniles 
affectera directement dans un premier temps la ou les 
pecheries qui les exploitent. A terme l’ensemble des 
@chefles (plus de ieproducteurs) sera affecte puisque 
l’abondance totale du stock de I’espece exploitde sera 
touchee par l’effondrement du nombre de 
reproducteurs. 

Ce cas que l’on peut rencontrer chez certaines 
especes &tieres a peu de chance de se produire chez 
les thonides en raison de leur aire de repartition. 
immense, de leur f6condite elevee (plusieurs millions 
d‘oeufs pondus chaque annee par une femelle) et de 
saisons et zones de reproduction tres etalees. 

2. Surexplottatlon des juvbnlles 

Dans le cas où un stock dans son ensemble est 
fortement exploit& la surexploitation des juveniles par 
une pêcherie entraînera une forte diminution du 
recrutement des adultes et donc des rendements de la 
pdcherie qui les exploite. A terme, l’ensemble du stock 
(adultes + juv6niles) continuant i3 Qtre de plus en plus 
surexploite, les deux types de pQcheries peuvent se 
trouver affectes. Un exemple de ce type de 
surexploitation existe potentiellement dans les 
pêcheries de thons rouges du sud (Australie). En 
consequence les pêches de juveniles y sont tres 
soigneusement contrôlkes et limit6es. 

Une autre variante de ce type d’interaction a 6tØ 
observe dans les pêcheries d’albacore et de thon 
obese de l’Atlantique. On a pu montrer que les stocks 
de ces deux especes sont exploit6s dans leur 
ensemble B un niveau moder6 acceptable. La forte 
exploitation des juveniles faite par certaines Ncheries 
(senneurs, canneurs) a provoque une diminution 
sensible (-20% pour le thon obese, -50% pour 
I’albacore) du recrutement des adultes exploites par la 
pêcherie palangriere. Cependant l’ensemble du stock 
n’est que moder6ment affecte pour diverses raisons: 
augmentation de la fecondite individuelle due B la 
baisse de densite de la population et surtout en raison 
de I’exisence d’une importante fraction de la population 
(vivier de reproducteurs) non affectee par les 
pêcheries. 
4.2.2 Interactions de p&cheries exploitant les 
mdmes stocks aux memes gammes de tailles 

Ce type d’interaction potentiellement le plus frequent 
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est susceptible de concerner toutes les especes de 
thonides exploit6s. quelles puissent atteindre de 
grandes ou seulement de petites tailles (bonite). 

Ici encore on peut distinguer schematiquement 2 cas 
selon que les pêcheries sont geographiquement 
éloignees ou proches voire contigues. 

1. Cas de pecherles ghgraphiquement OloignOes 

On peut trouver dans I’Oc6an Indien un bon exemple 
de ce type d’interaction; c’est le cas des interactions 
possibles entre l’importante pêcherie artisanale de 
listao (bonlte) sitube aux Maldives, et la pêcherie 
industrielle de listao A la senne bcalisee dans la partie 
ouest de I’ocean Indien (y compris le Canal de 
Mozambique). Dans ce cas l’interaction va dépendre 
de I’intensite de l’exploitation du listao (il s’agit bien 
entendu du même stock exploité par ces 2 pêcheries 
éloigndes) dans chacune de ces 2 pêcheries, du taux 
d’dchange de poissons (par le jeu des migrations) 
entre ces 2 pêcheries (ou aire exploitées) et aussi 
entre ces 2 pêcheries et l’ensemble du :este du stock 
localise en dehors de ces pêcheries. 

L’estimation des flux migratoires est essentielle pour 
analyser ce type d’interaction. Contrairement B ce que 
l’on pourrait penser A priori, l’importance des 
interactions n’est pas simplement inversement 
proportionnelle A I’eloignement geographique des 
pêcheries. De nombreux exemples démontrent A 
contrario que 2 zones proches peuvent être alimentees 
par des flux et chemins migratoires distincts; il n’y a 
donc pas ou peu d’bchange direct de poisson entre les 
2 zones et par consequent des interactions faibles. 
Inversement 2 zones ou pêcheries Bloignées peuvent 
être alimentees en poissons par le même flot 
migratoire et en consequence si le taux d’exploitation 
du stock est intense dans la pêcherie située en amont, 
la pêcherie sitube en aval en sera directement 
affectée. D’une maniere generale les flux migratoires 
chez les thons sont extrêmement hétdrogènes selon 
les espèces, la taille des individus migrateurs (les 
thons adultes de forte taille ont un potentiel migrateur 
beaucoup plus important que les jeunes), les zones et 
les saisons. 

2. Pecherles situdes dans la mQme zone 

II s’agit du cas le plus general dans lequel il y a une 
concurrence directe entre deux pêcheries qui se 
distingueront par des engins de pêche différents mis 
en oeuvre dans la même zone. L’engin de pêche le 
plus performant (Pêcherie A) aura les meilleurs 
rendements. Si le stock (ou la fraction de stock) situé 
dans la zone d’exploitation est fortement exploite, le 
potentiel de capture des engins les moins performants 
(Pêcherie B) sera directement affecte par la pêcherie 
A. 
On comprend ici que l’importance des interactions \ia 
dépendre directement de: 
- l’importance du stock, ou de la fraction de stock 

exploitee localement (biomasse) 

- de I’intensite locale de l’exploitation 
- du caractere migratoire du stock ou dela fraction d 

, 

stock exploitee. 

Si les pêcheries exploitent localement une biomass. 
qui n’est en fait qu’un flux migratoire plus ou moin 
continuellement réalimente depuis I’extdrieur de I; 
zone d’exploitation, les interactions entre pêcherie: 
seront faibles. Dans I’Oc6an Indiemce cas,,pourrai 
exister dans la zone des Comores, qui semblent êtrc 
situees sur le passage d’un flux migratoire. A I’inversf 
si la biomasse exploitee residente ne reçoit pa: 
d’apport exterieur et si le taux d’exploitation local es 
eleve, le potentiel de capture pour l’ensemble de: 
pêcheries sera limite B la biomasse presente; 1; 
competition sera alors tres forte. 

4.3 Les moyens d’investigation 

Les modeles analytiques presentes sommairement aL 
$ 3, seront utilises moyennant un certain nombre 
d’adaptations pour diagnostiquer et Bvaluer les 
interactions entre pêcheries. L‘impact potentiel de tei 
ou tel nouveau scenario de pêche, dans une pêcherie 
donnee (accroissement d’une pêcherie de juveniles par 
exemple) sur les autres pecheties pourra etre 
déterminé B l’aide de différents modeles de simulation. 
Pour proceder A ces analyses il faut disposer: 

1. d’une connaissance exhaustive, exacte et detaillee 
des statistiques de pêche (captures, effort de 
pêche, taille des poissons captures) de chacune 
des pêcheries. Ceci afin de determiner les 
mortalités par pêche provoquees par chaque 
pdcherie sur chaque classe d’tige des individus 
exploites; 

2. de connaissances biologiques précises sur: les lois 
de croissance, les taux de mortalite naturelle et la 
reproduction des espèces exploitees; 

3. d’une bonne connaissance des Schemas et flux 
migratoires. Ce type de connaissance s’acquiere 
notamment grace B d’importantes campagnes de 
marquage de chaque espèce sur les individus de 
toutes les tailles. 

5. CONCLUSION 

La qualite de “grands migrateurs” reconnue 
officiellemenl aux thonidés par la Convention des 
Nations Unies sur le Droit de la mer (Caracas, 1982) 
induit une exploitation appliqude sur une vaste Bchelle 
océanique qui déborde largement les limites juridiques 
reconnues des Zones Economiques Exclusives (ZEE) 
d’Etats riverains. Les techniques utilisees pour la 
gestion des ressources imposent par ailleurs une 
collecte exhaustive et détaillée des statistiques de 
pêche sur l’ensemble des aires exploitees. Etant donné 
que les règles juridiques du droit commun des Etats ne 
s’appliquent que dans les limites strictes de leurs ZEE, 
l’article 64 de la Convention de Caracas precise, en 
toute logique, qu’Etats pêcheurs et Etats riverains ont 
intérêt et obligation de coopérer pour se doter des 
. .  ’ I  
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moyens de gestion des ressources oceaniques de 
“grands migrateurs”. Les organismes internationaux de 
gestion et de conservation des ressources thonieres 
existants ou en projet représentent donc le cadre 
institutionnel permettant de répondre B ce double souci 
de coopération et de gestion. La Commission de 
l’Océan Indien (bien qu’elle ne représente qu’une 
partie limitée des Etats intéressés par les pêcheries 

Pêche au thon h la canne 

thonières) et la Communauté Européenne (CEE) 
essaient, ti travers I’ “Association Thonière” et le Projet 
Thonier Régional, de mettre en place un ensemble de 
moyens et de compétences (collecte détaillée de 
statistiques, réseau statistique régional, opérations de 
recherche sur la biologie et les migrations des thons ...) 
qui permettra B ses membres de jouer pleinement un 
rôle d’excellence au sein d’une future Commission 
Thonière de l’Océan Indien. 
En ce qui concerne plus particulièrement l’île Maurice 
deux thoniers senneurs mauriciens exploitent le thon 
dans l’Océan Indien. Divers projets d’acquisition ou 
d’association pour lancer des bateaux supplémentaires 
sont en gestation. Actuellement deux conserveries sont 
en activité, et 19 encore existent des projets 
d’accroissement des capacités de mise en conserve. 
Plus de 100 palangriers asiatiques et divers cargos 
frigorifiques chargés de thons relkhent ou débarquent 

leur cargaison A Port-Louis’ chaque année. La 
n6gociation des dro‘its de pêche avec la CEE  et 
l’ensemble des activités enumerées représentent donc 
un secteur tres important de l’activité économique 
mauricienne qu’il faut préserver. Maurice doit pouvoir 
faire valoir ses interêts dans l’Océan Indien pour se 
m6nager annee après année un actes aux ressources 
thonieres et s’assurer que les stocks ne sont pas 
surexploites. Etant donné,‘ faut-il le repeter, que les 
ressources thonieres recouvrent A la fois les ZEE de 
differents pays et les eaux internationales, les interêts 
mauriciens qui passent par une gestion rationnelle et 
une préservation de l’ensemble de ces ressources, ne 
peuvent s’exprimer que dans le cadre d’une 
organisation internationale regroupant pays riverains 
(exploitants ou non) et pays exploitants non riverains. 

Les entraves majeures qui demeurent A la creation,et 
au fonctionnement de ces organismes internationaux 
tiennent essentiellement B une défiance mutuelle 
instinctive et B des interêts B long terme mal compris 
des différents acteurs. La tentation générale de realiser 
B court terme des profits importants peut inciter les uns 
B vouloir imposer des droits de pêche et des mesures 
contraignantes excessifs, et les autres B fausser leurs . 
déclarations de captures pour minimiser les 
“pressions” excessives des premiers et se garder de la 
concurrence. 

Le fait est que les notions de gestion d’une ressource 
et de gestion d’accords de pêche sont trop souvent 
confondues alors qu’il s’agit de deux choses distinctes. 
On assiste d’ailleurs mondialement A des tentatives 
diverses de pays riverains pour s’approprier la gestion 
des ressources océaniques y compris celles localisees 
dans les eaux internationales adjacentes A leurs ZEE 
pour pouvoir de facto confondre la gestion des 
ressources et celle des accords de pêche. Une 
approche plus qereine serait d’avoir pour premier 
objectif la gestion rationnelle des ressources. Une telle 
gestion ne peut reposer que sur une base 
consensuelle de sauvegarde de la ressource exploitée 
car il y va de l’intérêt de chacun. Pour ce qui concerne 
par ailleurs les droits de pêche, tout devrait etre 
parfaitement négociable sur la base objective de I’htat 
de la ressource et de son exploitation. Les arguments 
sociaux et économiques de négociation ne manquent 
pas (développement ou maintenance de moyens de 
production, emplois ...) et prendraient alors toute 
l’importance reelle qu’ils doivent avoir dans des 
négociations. Mais les enjeux politiques et 
économiques sont si importants en matiere 
d’exploitation océanique en général et thonikre en 
particulier, qu’il ne s’agit sans doute que de l’opinion 
d’un biologiste. 
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